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RESUME: Afin de proposer un cadre general pour l'etude de la societe transnatio
nale actuellement en emergence, l'article examine de maniere critique les princi
pales demarches disciplinaires en cours aujourd'hui. II souligne l'interet d'une
approche fondee sur un modele de type centre/peripherie accompagne de l'hypo
these d'une competition oligopolistique. Avec ce cadre d'analyse general, la socio
logie peut identifier son objet dans Ie systeme des liens etablis entre les etres
humains par-delales frontieres nationales, que ces liens soient directs ou mediatises
par des institutions transnationales. Vne version plus elaboree, et revisee, d'un tel
modele est notamment illustree par la dynarnique de la globalisation culturelle, et
par Ie « systerne mondial des langues »,
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ABSTRACT: Proposing a general framework for the study of the emerging transna
tional society, the article critically surveys predominant disciplinary perspectives in
this field, and outlines an approach based on a core/periphery model with oligopo
listie competition. Within this general framework, sociology finds its specific subject
in the ties that connect human beings across national borders, directly or mediated
by transnational institutions. An elaborated and amended version of this approach
is illustrated, among others, by the dynamics of cultural globalization and the
« world language system »,
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ZUSAMMENFASSUNG: In der Absicht, einen allgemeinen Rahmen fii.r die Unter
suchung der entstehenden transnationalen Gesellschaft vorzuschlagen, wird in die
sem Artikel eine Kritische Darstellung der wichtigsten aktuellen Perspektiven in
diesem Gebiet gegeben. Dabei wird die Bedeutung einesAnsatzes hervorgehoben,
der mit einem Modell vom Typ Zentrum/Peripherie arbeitet, unter der Annahme
eines oligopolistischen Wettbewerbs. Innerhalb dieses allgemeinen Rahmens kann
die Soziologie ihren speziellen Gegenstand in den Bindungen finden, die zwischen
einzelnen Menschen uber nationale Grenzen hinweg bestehen. Diese Bindungen
konnen direkt sein oder durch transnationale Organisationen bedingt werden. Eine
ausgearbeitete und verbesserte Version eines solchen Modells wird unter anderem
am Beispiel der Dynamik der kulturellen Globalisierung und durch das « Welt
system der Sprachen » verdeutlicht.

STICHWORTER: Globaiisierung der Kultur, Weltgesellschaft, Weltkultur, Zentrum/Peripherle,
Yemetzung, Modell.

SOMMARIO : Al fine di offrireun quadrogenerale per 10 studiodella societa trans
nazionale attualmente emergente, l'articolo esamina in modo critico le principali
procedure disciplinari oggi in corso. Si sottolinea l'interesse di un approccio fon
dato su un modello del tipo centro/periferia; insieme all'ipotesidi una competizlone
oligopolistica. Grazie a questa quadro generale, la sociologia pUG identificare il
propriooggettonel sistema dei rapporti fra gli esseriumanial di La dellefrontiere
nazionali, siano essi legami diretti 0 rapporti mediatida istituzioni transnazionall.
Una versione piu elaborata di questo modello e illustrata proprio dalla dinamica
della globalizzazione culturale e dal « sistema mondiale delle lingue ».
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«Die Kreise der sozialen Interessen liegen konzentrisch
urn uns:»

Georg SIMMEL, Uber soziale Differenzierung,
Leipzig, Duncker & Humblot, 1890, p. 3.

pour Johan GoUDSBLOM

Les sociologues manient le concept de « societe» comme l'unite d'ana
lyse la plus etendue, comme un concept qui, aux yeux de ces enfants du
siecle, coincide avec l'Etat-nation, Mais les fondateurs des sciences
sociales envisageaient cela sous un horizon plus vaste. Ainsi, pour Adam
Smith, la « richesse des nations» resultait de la division internationale du
travail, et Karl Marx voyait le capitalisme autant comme le produit d'un
reseau planetaire de relations d'echanges que comme la force qui lui four
nit son impulsion I.

C'est seulement apres que les sciences sociales furent assimilees par
l'enseignement universitaire sous le patronage de I'Etat que la perspective
nationale s'imposa. Dans la division du travail universitaire dominante, les
recherches sur un sujet outrepassant le cadre national releverent alors de
specialites telles que l'economie internationale, les relations internationales
ou encore le droit international. Les organisations intemationales appa
rurent finalement comme de nouvelles venues parmi les matieres ensei
gnees, Quant aux societes encore epargnees par le modele de l'Etat-nation,
elles tomberent sous l'empire de l'anthropologie.

C' est seulement depuis une date recente que les sociologues se pre
occupent anouveau d'evolutions sociales qui deborderaient un cadre pure
ment national. Les travaux d'Immanuel Wallerstein sur les origines du sys
teme mondial moderne, qui conjuguent economie, histoire et analyse
sociale, sont pour beaucoup dans ce regain d'interet, Son autre res sort est la
renaissance de I'histoire mondiale telle qu'elle est pratiquee par William
McNeil, Alfred W. Crosby, Philip Curtin, Eric L. Jones et, aux Pays-Bas
meme, par Johan Goudsblom '.

I. Voir Karl MARX, Das Kapital. Kritik der politischen Okonomie, 1867, t. I, part. VII,
chap. XXIV, § 7, Berlin, Dietz, 1973, p. 790: « [...] die Verschlingung aller Volker in das Netz
des Weltmarkts und damit der internationale Charakter des kapitalistischen Regimes.»

2. Le debar entre ces auteurs a lieu dans Ie Journal ofworld history, revue qui parait depuis
1989.



92 REVUE DE SYNTHESE : 4' S. N" 1, JANVIER-MARS 1998

Adoptant une perspective sociologique, d'autres chercheurs ont aborde
la question de la «societe mondiale » actuelle: des 1972, John W. Burton
plaida en faveur d'une etude des rapports transnationaux qui se nouent
entre les personnes, et pas seulement sous I' egide des seules relations entre
les Etats :

« Si I' on superposait des transparents figurant les deplacements hebdomadaires
effectues en avion par les passagers, les flots de telegrammes, les relations de
nature ethnique ou linguistique, les voyages effectues par les savants et les
conseillers techniques, les mouvements migratoires, les touristes et tous les
autres types de transactions, on pourrait se faire une idee de ces relations qui
nous mettrait mieux ameme d'expliquer le comportement des hommes dans la
societe mondiale que nous ne Ie pouvons partant des cartes traditionnelles3. »

Vingt ans plus tard, mais dans Ie meme esprit, Leslie Sklair defend Ie
principe d'une « sociologie du systeme mondial » qui devrait s'interesser
aux pratiques transnationales". Optant pour une perspective neo-marxiste,
cet auteur se preoccupe surtout des relations economiques :

« Le systeme mondial se compose de pratiques economiques transnationales.
Celles-ci forment au niveau d'abstraction Ie plus eleve les elements constitutifs
du systeme. Les pratiques politiques en sont les principes d'organisation [...J
Les pratiques ideologico-culturelles sont les boulons et les ecrous qui assurent
la cohesion du systeme'. »

Les travaux d'Evan Luard proposent une autre approche sociologique :

« II vaudrait mieux concevoir la recherche portant sur la societe intemationale,
y compris sur les relations entre Etats comme portant sur la societe en general:
soit a proprement parler comme relevant de la sociologic". »

Cependant, apres l'examen d'une serie de concepts sociologiques fonda
mentaux, tels «action », «role» ou « autorite », Luard les applique a la
societe intemationale sans reussir aramener cette vie sociale transnationale
aune conceptualisation sociologique synthetique.

C' est sous la rubrique global culture [« culture mondiale » ou « culture
globale ») qu'on range aujourd'hui bon nombre d'exposes traitant de la

3. John W. BURTON. World Society. Cambridge, Cambridge University Press, 1973, p. 35.
4. Leslie SKLAIR, Sociology of the global system, Baltimore, Johns Hopkins University

Press, 1991, p. 5-6 (en italiques dans I'original).
5. Ibid., p. 81-82.
6. Evan LUARD, International Society, Londres, Macmillan, 1990, p. VII. On trouvera dans

cet ouvrage une bonne synthese des resultats d'un certain nombre de monographies ante
rieures sur la societe internationale.
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societe transnationale, un genre tres au gout du jour. Bien que Janet Abu
Lughod en ait, de maniere probante, caracterise la plus grande part comme
du « global babble 7 », on ne trouve pas moins sous cette etiquette, precise
ment, quelques-uns des textes anthropologiques et sociologiques recents les
plus interessants 8. lIs ont pour theme principal la dialectique entre le
« mondial » et le « local» (« the glocal » a pu dire Robert Robertson), ou
encore celIe entre des vocabulaires universels ou particuliers. Assiste-t-on,
en effet, a la naissance d'une culture uniforme et planetaire, d'une culture
unique? Et si c' est le cas, est-elle synonyme d' occidentalisation et meme
d'arnericanisation (c'est la these de George Ritzer") ou bien cette culture
procede-t-elle d'echanges adouble sens entre centre et peripherie selon un
processus d'« indigenisation » et de « creolisation » (c' est celIe d' Ulf Han
nerz 10)? Ou bien encore, revenant a la premiere question, existe-t-il au
contraire une diversite de cultures transnationales qui ont leur origine non
seulement en Europe et aux Etats-Unis mais egalement en Afrique, en Asie
ou encore en Amerique latine (voyez cette fois Arjan Appadurai II)?

Or il s' avere difficile aujourd'hui de distinguer entre critique et analyse
de la culture mondiale. L'Ecole de Francfort a donne le ton en animant la
polernique visant la « culture populaire », la « culture de masse », en parti
culier dans ses manifestations d' origine americaine, laissant ininterrogee la
culture dominante dans son acception europeenne. Ce sont des historiens
tels Lawrence Levine 12 qui ont repere l' origine sociale de la separation

7. Voir Janet ABU-LUGHOD, < Going beyond global babble », in Culture, globalization and
the World-system. Contemporary conditions for the representation of identity, ed, Anthony D.
KING, Binghamton, NYILondres, State University of New York at Binghamton/Macmillan,
1991, p. 131-138.

8. Voir notamment : Globalization, knowledge and society, ed, Martin ALBROW, Elizabeth
KING, Londres, Sage, 1990: Global Culture. Nationalism, globalization and modernity, ed.
Michael FEATHER-STONE, Londres, Sage, 1991 (egalement un numero special de Theory,
culture and society, 1990): Ulf HANNERZ, Cultural Complexity. Studies in the social organiza
tion of meaning, New York, Columbia University Press, 1992; op. cit. supra n. 7; George
RITZER, The McDonaldization of society. An investigation into the changing character of
contemporary social life, Londres/Thousand Oaks, SagelFine Forge Press, 1993; Robert
ROBERTSON, Globalization. Social theory and global culture, Londres, Sage, 1992; Immanuel
WALLERSTEIN, Geopolitics and geoculture. Essays on the changing world-system, Cambridgel
Paris, Cambridge University Press/Maison des sciences de l'homme, 1991.

9. G. RITZER, op. cit. supra n. 8.
10. L'autre face du diktat colonial et post-colonial de l'authenticite, c'etait I'idee que la

diffusion de la culture de masse equivalait 11 I' annihilation des formes culturelles indigenes.
En realite, il se passait et il se passe autre chose: la promiscuite cosmopolite, ou, pour utiliser
la rnetaphore plus appropriee d'U. Hannerz, « la creolisation ». Voir U. HANNERZ, «The world
in creolisation », Africa, vol. 57, 1987, p. 546-559 et ID., op. cit. supra n. 8, p. 261-267.

II. Arjan ApPADURAI, «Disjuncture and difference in the global cultural economy», in
Global Culture, op. cit. supra n. 8, p. 295-310.

12. Lawrence W. LEVINE, Highbrow Lowbrow. The emergence of cultural hierarchy in
America, Cambridge, MA, Harvard University Press, 1988; voir, egalernent, Cultivating Dif
ferences. Symbolic boundaries and the making of inequality, ed. Michele LAMONT, Marcel
FOURNIER, Chicago, University of Chicago Press, 1992.
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entre « haute» (« high ») culture et culture « populaire » [« low»), et des
sociologues comme Herbert Gans 13, des chercheurs de I'Ecole de Birming
ham 14, et bien entendu Pierre Bourdieu 15, qui ont decrit les fonctions
sociales de cette distinction. Dans I'analyse de la culture mondiale
d'aujourd'hui, I'opposition entre 1'« authenticite » de la culture «tradi
tionnelle » ou «indigene» et la « culture-de-masse-commerciale-de
l'Ouest » remplit une fonction analogue it l'ancienne opposition entre
« haute» culture et culture «populaire », en sorte qu'il s'avere tout aussi
difficile qu'hier d'objectiver cette nouvelle distinction.

Ce sont des anthropologues, enqueteurs des pratiques culturelles speci
fiques in situ, qui nous foumissent quelques-unes des remarques les plus
lucides sur la question. lIs ont en effet observe de pres les transformations
qui affectent les usages et la signification d'elements culturels une fois
transplante du contexte propre it une societe vers un autre 16. Aucun produit,
et pas meme les articles de consommation « de masse» et les series tele
visees retransmises par satellites, n'est consomme passivement, ni sans
nouvelles intermediations. Recevant ces produits, les consommateurs les
soumettent it de nouvelles interpretations et applications it leur propre cadre
de vie.

Dans un schema transnational, de telles pratiques culturelles se trouvent
inserees dans des reseaux de relations d'echanges economiques et d'inter
dependance politiques riches en controverses, en tensions et en provoca
tions, riches encore en reprises conformistes ou subversives, ces reseaux
rayonnant des zones centrales en direction des zones peripheriques. Aussi
arrive-t-il que des versions modifiees retoument au centre pour etre it nou
veau re-distribuees it l'echelle planetaire dans ce nouvel etat : la musique,
la world music, est l'un des exemples Ie plus pariant d'une telle creolisa
tion 17.

On cree, on distribue, on transforme et on consomme la culture mon
diale, ou la culture globale comme on voudra, dans des contextes sociaux
specifiques, Cette culture est, par consequent, necessairement inseree dans
des reseaux specifiques qui relient entre eux les gens, et ce necessairement

13. Herbert J. GANS, Popular Culture and high culture. An analysis and evaluation oftaste,
New York, Basic Books, 1974; voir, egalement, ID., «Introduction", in Cultivating Diffe
rences, op. cit. supra n. 12, p. VII-XVI.

14. Par ex., Culture, media, language, ed, Stuart HALL, Dorothy HOBSON, Andrew Lows,
Paul WILLIS, Londres, Hutchinson, 1984; Dick HEBDIGE, Subculture, Londres, Methuen, 1979.

15. Pierre BOURDIEU, La Distinction, Paris, Minuit, 1979.
16. Par ex., Justin-Daniel GANDOULOU, Entre Paris et Bacongo, Paris, centre Georges Pom

pidou, 1984.
17. Voir Abram DE SWAAN, «Alles is in beginsel overal (maar de Mosselman is nergens

meer). Over het intemationaal cultuurstelsel en het nationaal cultuurbeleid », in ID., Perron
Nederland, Amsterdam, Meulenhoff, 1991, p. 93-120.
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par-dela les frontieres nationales. En d'autres terrnes, on ne peut envisager
separement l' etude de la culture globale et celle de la societe mondiale.

DES LIENS QUI DEPASSENT LES FRONTIERES

La sociologie de la societe transnationale a ainsi pour tache premiere
d'etudier les relations transnationales : celles qui lient les personnes entre
elles par-dela les frontieres, directement ou par I' entremise des gouveme
ments, d'entreprises transnationales et d'autres organisations. C'est pour
quoi cette sociologie doit moins s'attacher a rendre compte des relations
entre Etats que des rapports existant entre les ressortissants des differents
pays, et, des lors, au role que jouent les Etats, les entreprises et les institu
tions intemationales dans l' etablissement de ces rapports. Voici, par
exemple, deux contributions qui illustrent au mieux cette approche: Long
distance Nationalism de Benedict Anderson 18 et Cultural Complexity d'Ulf
Hannerz 19 - deux anthropologues soit dit en passant.

La sociologie de la societe transnationale doit encore savoir s'affranchir
des themes qui relevaient jusqu'ici de l'economie intemationale. Elle a
mieux a faire en effet en etudiant, par exemple, la facon dont les liens
s'etablissent, par la mediation des entreprises, entre les individus d'une part
- au titre d'employes, de consommateurs ou encore de proprietaires et
d'actionnaires - et les marches intemationaux d'autre part.

En troisieme lieu, la sociologie de la societe transnationale ne doit pas se
contenter d'analyser la culture mondiale comme un phenomene autonome.
11 lui faut au contraire etudier le reseau des relations entre les differents
genres de publics et les differents types de consommateurs tel qu'il est
apparu parallelement au surgissement des medias de masse planetaires et
des canaux mondiaux de distribution.

En etudiant les liaisons qui existent entre les personnes par-delales fron
tieres, il devient ainsi possible de depasser les limites des objets tradition
nels des disciplines universitaires et de delimiter un domaine de recherche
relativement autonome ayant sa place acote de disciplines comme les rela
tions intemationales et l'economie intemationale. Sa particularite est de
rendre possible l'interpretation de phenomenes culturels a partir des dif
ferentes echelles qui les caracterisent, mondiale, nationale et locale.

18. Benedict R. O. ANDERSON, Long-distance Nationalism. World capitalism and the rise of
identity politics, Amsterdam, Centre for Asian Studies Amsterdam, 1992.

19. U. HANNERZ, op. cit. supra n. 8.
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DENSIFICATION ET EXTENSION DU RESEAU TRANSNATIONAL

Au cours des cinquante dernieres annees, Ie reseau des relations transna
tionales a subi de veritables bouleversements. Devenu a la fois plus intensif
et plus extensif, plus diversifie et plus complexe. De telles transformations
ne sont pas toutefois sans precedents, parfois assez lointains dans Ie temps.

Aplusieurs egards, les elites artistiques, universitaires et aristocratiques
de I'Europe des XVIl

e et xvm" siecles se trouverent moins confinees dans les
limites d'un territoire donne que celles du XIX

e et du debut du xx" siecle.
Leur horizon etait plus «continental ». A partir du bas Moyen .Age, les
artistes parcoururent I'Europe, allant d'une cour a une autre. Les etudiants
faisaient pour leur part la tournee des villes universitaires. lIn' etait pas rare
de voir les savants passer Ie plus clair de leur temps a I'etranger, soit dans
des couvents soit dans des universites ou encore aupres d'un seigneur
etranger. De meme, les souverains premodernes et ceux de I' aube de I' ere
moderne etaient-ils comme apatrides. Ces princes trouvaient leurs epouses
au-dela des frontieres de leurs possessions, s' exprimaient dans une langue
etrangere et s'etablissaient souvent la ou un tr6ne venait a etre vacant. Sur
Ie continent, les lingua franca se succederent - Ie latin, l'italien puis Ie
francais. Elles facilitaient les echanges entre Iettres de toutes origines et de
toutes langues 20.

Mais cet « internationalisme » anterieur aux nations, ou plutot pour etre
plus rigoureux ce « continentalisme prenational » (limite principalement au
sous-continent europeen), suivant une tradition remontant au haut Moyen
Age et meme a une epoque plus ancienne, etait uniquement l'apanage
d'une couche superieure tres reduite du clerge, de la noblesse et du monde
artistique et scientifique.

De nos jours, l'internationalisation est comme une contrepartie de la for
mation des nations: elle accompagne la formation des Etats nationaux et
s'y oppose dans Ie meme temps. Depuis disons 1815 (Ie congres de
Vienne), on a progressivement divise la surface habitable du globe en Etats
nationaux dont les frontieres, en plus de leur signification geographique,
ont fonctionne comme des barrieres entre les differentes cultures nationales
qui se formaient sur chaque territoire. Par contrecoup, les elites culturelles
et inteIlectueIles du XIX

e siecle eurent une tendance croissante a se satisfaire
de leur propre cadre national. Parallelement, toutefois, on assistait a une
expansion toujours plus rapide du capitalisme industriel, les marches
venant a franchir toujours plus avant les frontieres etatiques.

20. Voir Claude HAGEGE, Le Souffle de la langue. Voies et destins des parlers d'Europe,
Paris, Odile Jacob, 1992.
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Le colonialisme occasionna lui aussi un processus de transgression des
frontieres ; operant loin de l'Europe, plusieurs Etats se construisirent un
empire assis sur un pouvoir fragile mais geographiquement etendu, et leur
domination extensive contrastait avec leur maniere intensive de gouvemer
et d'administrer en metropole meme, Apres la Seconde Guerre mondiale,
ces puissances coloniales durent faire face aux formes d'opposition mani
festee par la population indigene. Elles eurent a renoncer aux formes les
plus intensives de domination et a mettre sur pied des relations econo
miques de substitution; elles abandonnerent ainsi la mainmise politique et
administrative aux nouvelles elites locales post-coloniales et nationalistes.

Certes, le monde antique a connu des empires aussi vastes que ceux des
XIX· et xx"siecles, Toutefois, il convient ici de distinguer les modalites de
l'exercice du pouvoir imperial. On peut, en effet, qualifier de tendancielle
ment extensive la forme de domination ancienne, lourde mais en fait super
ficielle, par opposition a la forme actuelle, plutot intensive qui se manifeste
de maniere emblematique dans la systematisation des appareils d'extrac
tion fiscale des revenus ou encore par l'imposition de normes linguistiques.
L'intensification aujourd'hui realisee a ete rendue possible par la crois
sance exponentielle des moyens de transport et de communication en
meme temps que par l'accroissement de la productivite des techniques
militaires et administratives.

Depuis quelques annees, on assiste de surcroit a un processus de
decomposition de l'ex-Union sovietique, situation confuse d'ou surgissent
de nouvelles entites nationales. La ou ils se forment, on observe des Etats
renforcer sur leur territoire la domination qu'ils exercent au rythme meme
ou ils deviennent plus dependants d'autres Etats : ces pays connaissent en
meme temps un processus de formation nationale et un processus d'inser
tion intemationale, disons d'intemationalisation. De plus en plus, les Etats
nationaux dependent dans leur formation du systeme etatique mondial,
lequel leur impose ses normes et leur procure une reconnaissance inter
nationale et renforce du meme coup leur legitimite a l'interieur meme de
leurs frontieres 21.

DIFFUSION DES ORIENTATIONS INTERNATIONALES

Ce sont les systemes d'enseignement - en particulier l'enseignement
secondaire en ce qu'il impose l'apprentissage des langues etrangeres - qui

21. Au sujet de la facon dont les Etats post-coloniaux ont adopte les institutions politiques
de I' ancienne puissance coloniale, voir Bertrand BADlE, L'Etat importe. Essai sur l' occidenta
lisation de l'ordre politique, Paris, Fayard, 1992; Basil DAVIDSON, The Black Man's burden.
Africa and the curse of the Nation State, Londres, James Curry, 1993.
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est l'un des principaux facteurs de la formation de la societe transnationale.
Le pourcentage d'eleves inscrits dans des etablissements secondaires a
connu une augmentation spectaculaire au cours des cinquante dernieres
annees 22. Le moteur que fut I'enseignement primaire pour Ie processus de
formation des nations trouve de nos jours son pendant pour ce qui est du
processus de mondialisation dans I' augmentation du nombre des eleves des
colleges et des lycees qui assurent des enseignements des grandes langues
vehiculaires ainsi que des codes mondiaux que sont les mathematiques et
les sciences naturelles.

Les medias electroniques representent un autre nerf de I'intemationalisa
tion des masses en produisant et en diffusant une culture populaire qui ne
connait pratiquement plus de frontiere aujourd'hui. Ce qui est vrai pour les
divertissements commerciaux l'est a fortiori pour Ie phenomene comparable
des sports de grande audience et la distribution au niveau planetaire
d'articles de marque. Un element de plus dans cette revolution de la com
munication est Ie renouvellement permanent qui affecte la representation des
autres peuples, c'est-a-dire de la categorie « etrangers », tout particuliere
ment au moyen des reportages et des sujets d'information televises. On ne
sait encore, a vrai dire, que peu de choses sur I'impact qu'exerce ce flot
continu d'informations, systernatiquement elaborees, sur Ie public qu'il
touche. Mais selon toute vraisemblance, il n'est pas etranger au revirement
qu' on a pu observer de la part des organisations transcontinentales de bien
faisance qui manifestent dorenavant plus d'activisme en la matiere et mettent
en avant la dramatisation et Ie cote visuel de la souffrance des malheureux
comme de I'aide qu'elles leur apportent ". Parallelement, la culture media
tique populaire et transnationale se repercute dans la nature des sentiments
de solidarite suscites par des evenements qui se deroulent par-dela les fron
tieres nationales. C'est ce que Thomas Haskell a pu appeler « la sensibilite
humanitaire " ». Et meme s'il s'agit d'un phenomene d'ampleur encore rela-

22. A propos de la diffusion mondiale des systernes scolaires, voir John W. MEYER,
Michael T. HANNAN, National Development and the world system. Educational, economic and
political change, 1950-1970, Chicago, University of Chicago Press, 1979 et John W. MEYER,
Francisco O. RAMIREZ, Yasemin Nuhoglu SOYSAL, « World expansion of mass education,
1870-1980 », Sociology of education, vol. 65, Apr. 1992, p. 128-149.

23. « Les organisations humanitaires occidentales ont du, pour faire appel 11 la conscience
de la population occidentale, depeindre Ie Tiers monde comme une zone de catastrophes : tel
est, helas, l'un des effets secondaires involontaires de leur aide. Par consequent, la plupart des
gens se font du Tiers monde l'irnage stereotypee d'un enfant africain qui meurt et qui tend la
main pour avoir de la nourriture.» Voir Peter WORSLEY, « Models of the modem world
system », in Global Culture, op. cit. supra n. 8, p. 83-96, en part. p. 93. Voir, egalement, Luc
BOLTANSKI, La Souffrance ii distance, Paris, Metailie, 1993.

24. Thomas L. HASKELL, « Capitalism and the origins of the humanitarian sensibility», I et
II, American Historical Review, vol. 90,2 et 3, 1985, p. 339-361 et 547-566. Voir egalement,
Internationalism under strain. The North-South policies of Canada, the Netherlands, Norway,
and Sweden, ed. Cranford PRATT, Toronto, University of Toronto Press, 1989.
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tivement limitee, on observe de plus en plus de personnes s'identifier sub
jectivement a l'humanite consideree comme un tout planetaire ".

Partout ou les medias de masse commerciaux sont de fait les supports de
la culture populaire transnationale, on observe encore que «culture» et
« economie » sont profondement intriques. Les cultures nationales, dont
chacune est tres marquee par l'Etat dans lequel elle s'est deployee, se
trouvent ainsi de plus en plus accompagnees, voire supplantees, par une
culture transnationale qui se constitue principalement au gre des inter
actions des forces en presence sur Ie marche concurrentiel. C' est ala socio
logie de la societe transnationale qu'il revient de reperer les zones de ten
sion entre ces deux spheres, entre les cultures nationales liees aux Etats
dont elles relevent et les cultures transnationales liees aux reseaux d'entre
preneurs operant sur un marche planetaire,

SYSTEME DES ETATS ET SOCIETE TRANSNATIONALE

Comment la societe transnationale est-elle structuree ? Qu' en dire au
moins pour une premiere approche? Cette societe qui commence ase des
siner aujourd'hui se distingue de la societe nationale pour trois raisons bien
simples. En premier lieu, on y recense pres de six milliards d'individus. II
est done question d'un ordre de grandeur, strictement numerique mais aussi
en terme d'heterogeneite, comparable aaucune autre entire politique exis
tante.

En deuxieme lieu, on a affaire a une « societe sans Etat» ou ne s'est
encore etabli aucun monopole, et a fortiori aucun monopole efficace, de la
violence legitime. Mais sans relever d'un systeme d'Etats, cette societe
englobe tous les Etats. C' est pourquoi les conflits y sont plus frequents,
plus etendus et plus difficiles acontroler que dans les limites d'une entire
etatique nationale. Cette societe transnationale n' est pas pacifiee. Les
conflits ne peuvent trouver de resolution que par les parties interessees et
par voie de concertation ou de confrontation violente. Il n' existe aucun
appareil militaire disposant des moyens et du pouvoir de restaurer l'ordre
sur la planete homologues des forces de police a l'interieur des frontieres
d'un pays.

Troisiernement, enfin, force est de constater qu' a ce niveau planetaire,
l'humanite se retrouve seule. II n'existe aucune puissance exterieure pour
la menacer ou la sauver, sauf aattendre la venue de quelque puissance stu
pefiante qui releverait pour Ie moins de la science-fiction.

25. Voir mon article, «Identificatie in uitdijende kring », Amsterdams Sociologisch Tijd
schrift, jan. 1994, p. 6-24.
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Mais ces caracteristiques elementaires ne sont pas sans antecedents.
L'histoire de la formation des Etats presente, en effet, des signes avant
coureurs de la configuration mondiale que l'on connait aujourd'hui, de tels
Etats ayant il est vrai emerges a une echelle plus modeste pour ainsi dire
avec et contre d'autres eux aussi en voie de formation. Au cours d'un tel
processus, les seigneurs feodaux europeens ne cesserent de s' affronter, cha
cun s'efforcant de prendre Ie dessus sur l'adversaire et d'agrandir son terri
toire. Conquetes et butins avaient pour consequence Ie renforcement des
troupes qui lui-meme promettait de nouvelles expansions territoriales. Au
cours d'un tel processus, les rivaux les moins puissants reconnaissaient
leurs maitres parmi des seigneurs plus puissants, et l' on vit peu apeu des
entites toujours plus grandes se consolider, bien que des querelles de suc
cession ou des soulevements vinssent souvent remettre en cause les entites
ainsi constitues. Norbert Elias a montre de quelle facon ces fluctuations
dans un jeu de rivalites independantes ont pu faire place, dans une region
donnee, a une situation dans laquelle une grande entire en etait venue a
dominer tous les autres belligerants, entire capable d'assurer la victoire de
ceux d'entre eux qu'elle s'alliait. Des lors, les petits seigneurs se livrerent
une concurrence pour obtenir les faveurs du puissant: on etait entre dans Ie
stade de la concurrence monopolistique, du « diviser pour regner ». Dans
une derniere phase, on vit ces petits souverains etre mis un a un hors de
combat en sorte que Ie plus puissant put etendre son empire a toute la
region: c'est a l'interieur meme du royaume ainsi cree que la competition
changea de nature. Elle devint une lutte politique, en principe pacifique,
pour la conquete du pouvoir au sein des institutions de l'Etat 26

•

La societe mondiale qui commence ase dessiner aujourd'hui n'est plus
Ie theatre de rivalites independantes et ne laisse pas non plus l' exercice du
pouvoir dans les mains d'une seule autorite. Elle se situe dans une configu
ration que l' on peut imaginer entre ces deux extremes: les Etats ne se
livrent pas une competition ouverte, ils en sont reduits as'assurer Ie soutien
d'une « superpuissance " », c'est-a-dire jusqu'a une date recente les Etats
Unis ou l'Union sovietique, et aujourd'hui uniquement les Etats-Unis.
Devenu Ie principal - pour ne pas dire l'unique - arbitre des conflits qui
opposent les Etats entre eux, ce pays est ameme de soutenir tel ou tel belli
gerant contre un autre au gre de ses propres interets. Les Nations Unies
servent de couverture pour conferer aces interventions une legitimite trans-

26. Norbert ELIAS, Het civilisatieproces, t. 2, 1939, 1969, Utrecht, Het Spectrum 1982, en
part. chap. II, « Over de sociogenese van de staat ».

27. Pour un solide apercu de la configuration mondiale des puissances, voir Paul KENNEDY,

The Rise and fall of the great powers. Economic change and military conflict from 1500 to
2000, New York, Random House, 1987, et Theodore H. VON LAVE, The World Revolution of
westernization. The twentieth century in global perspective, New York/Oxford, Oxford Uni
versity Press, 1987.
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nationale. Constater que la configuration mondiale actuelle est une forme a
rni-chemin entre la competition ouverte et l'exercice monopolistique du
pouvoir ne doit pas nous amener a conclure automatiquement qu'on va
aboutir aun monopole de violence, bien que ce scenario ne puisse pas non
plus etre exclu a priori.

Apres un demi-siecle de guerre froide, les Btats-Unis apparaissent
comme l'unique grande puissance. Aides de leurs partenaires, ils semblent
ameme de pouvoir soumettre tout Btat et meme toute coalition qui vien
drait a s'opposer aeux. II n'empeche que meme avec le soutien de leurs
allies, ils ont ete aplusieurs reprises incapables de restaurer l'ordre et la
paix dans d'autres pays. S'ils semblent en mesure de vaincre un autre pays,
ils ne parviennent pas a remplir les fonctions qu'assure un Btat a l'interieur
meme de ses frontieres. On songera par exemple aux lirnites de leur action
contre l'Irak en 1991, alors meme que l'Btat irakien etait totalement defait
par une coalition intemationale. On songera aussi aux tentatives avortees
de pacifier la Somalie, l'ex-Yougoslavie, ou encore Ie Rwanda 28.

COMMERCE MONDIAL ET SOCIETE TRANSNATIONALE

Tout comme la configuration actuelle du pouvoir mondial, I'economie
mondiale peut, elle aussi, etre definie comme un etat de concurrence mono
polistique. Tandis que sur le plan politique, une configuration dominee par
un acteur monopolistique s'est substituee a un duopole du pouvoir, on a vu,
dans la sphere economique, deux economies planetaires laisser place a un
unique systeme ou regne un oligopole. Dans plus d'un secteur, quelques
entreprises geantes commandent Ie commerce en contraignant leurs rivaux
de taille plus modeste aadopter leurs normes et leurs prix. En regle gene
rale, seules des multinationales de meme niveau sont en mesure d'entrete
nir avec elles une veritable competition. Ces concurrentes, le plus souvent
constituees dans d'autres secteurs, affrontent sur la scene intemationale
leurs rivales deja bien etablies apres avoir elargi leurs secteurs d'activites.
On peut proposer une homologie entre l' analyse que propose Norbert Elias
de la formation de l'Btat, selon Ie principe de I'accumulation et de la
concentration des moyens coercitifs et celIe de Karl Marx a propos de la
competition que se livrent les entrepreneurs capitalistes, envisagee comme
un long processus d'accumulation et de concentration des moyens de pro
duction ",

28. Le cas hartien, chasse gardee des Etats-Unis, rneriterait une analyse des conditions dans
lesquelles un semblant d'ordre legal a ete etabli apres maintes tergiversations.

29. Voir N. ELIAS, op. cit. supra n.26, et K. MARX, Das Kapital, 1867, t. I, part. I,
chap. XXIII, « Das allgemeine Gesetz der kapitalistischen Akkumulation ».
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Sur la longue duree, on peut observer un nombre toujours plus restreint
d'acteurs commander une part toujours plus grande des moyens coercitifs
et du capital economique.

Dans son etude consacree a la formation de I'Etat en Europe, Charles
Tilly s'est efforce de realiser une synthese de ces deux lignes d'evolution
en montrant que le processus de formation de I'Etat pouvait emprunter
deux voies, soit principalement celle d'une accumulation intensive des
moyens de production, soit celle d'une concentration intensive des moyens
coercitifs. L'une et I'autre aboutissent a la structure relativement uniforme
des Etats contemporains, Elle resulte des rapports de concurrence contrai
gnants au sein du systeme global des Etats 30. Bien que quelque peu sche
matique, I'expose de Tilly nous fait avancer d'un grand pas dans la
comprehension de la societe transnationale actuelle, parce que justement
les deux lignes du capital et de la contrainte s'y entremelent - deux lignes
que bon nombre d'auteurs tiennent a I'ecart l'une de l'autre pour en privile
gier une seule, cela au grand detriment d'une vision d'ensemble. Tout a fait
malheureuse, cette dichotomie intellectuelle perdure. Ainsi, nombreux sont
les conseillers economiques qui, appeles a assister les gouvemements des
anciens pays communistes, ne tiennent aucun compte des fonctions vitales
que remplit I'Etat dans la formation et Ie fonctionnement des marches 31. Se
focaliser de la sorte sur la vie economique et rester aveugle a tout ce qui
conceme la tache de I'Etat s'avere des lors tres prejudiciable aces societes,

On peut definir la societe transnationale comme une configuration de
relations de concurrence liee ou oligopolistique, tant au sens economique
qu'au sens politique. Mais il est, d'autre part, possible de la caracteriser en
tant que sene de relations concentriques et hierarchiques : comme une
configuration centre/peripherie de domination et d'exploitation, au sens
avance par Immanuel Wallerstein. Les auteurs que 1'0n range dans son
ecole du systeme mondial s'accordent pour sinteresser exclusivement a
l' expansion planetaire de l' economie capitaliste, soutenant, dans la droite
ligne de la tradition neo-marxiste, que toute domination militaire et poli
tique decoule d'un imperialisme mu par des forces economiques.

Malgre les limites qui sont les siennes, cette approche en termes de
centre et de peripherie livre une premiere caracterisation globale dont on ne

30. Voir Charles TILLY, Coercion, capital and European states, Cambridge, MNDxford,
Blackwell, 1990.

31. Au sujet des conseils donnes aces gouvernements par les organisations internationales,
voir Bob DEACON, « Global Social Policy Actors and the shaping of post-communist social
policy», in Social Policy beyond borders. The social question in transnational perspective,
ed, Abram DE SWAAN, Amsterdam, Amsterdam University Press, 1994; et Bob DEACON,
Michelle HULSE, « The Council of Europe, the European Union, the DECO, the World Bank
and the shaping of East-European social policy. A case of varying advice and varying inter
vention », texte d'une conference donnee lors du « Third Prague international workshop on
social responses to transformations in East-Central Europe », Prague, du 6 au 8 mai 1994.
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saurait se passer. II s'agit, qui plus est, d'une generalisation adequate pour
etudier les modeles mondiaux d'echanges et de domination culturels. Cela
n'est pas tellement surprenant etant donne que les echanges culturels
suivent pour une grande part les voies tracees durant la periode de I'expan
sion coloniale de I'Europe. II en va de meme de la structure de l'hegemonie
politique post-coloniale et des relations commerciales capitalistes.

En effet, on observe d'abord ce modele concentrique ou hierarchique des
echanges culturels dans l'exploitation manifestement commerciale que l'on
fait de la culture populaire pour toucher un tres large public: films,
musique pop et shows televises, tous diffuses par le moyen des reseaux pla
netaires des medias de masse modemes. On l'observe egalement dans les
flux des articles de marque qui reverent de telles connotations symboliques
que leur valeur symbolique, justement, en arrive a depasser leur valeur
d'usage. On a encore demontre recemment que la diffusion mondiale et la
« popularite differentielle » des sports modemes suivent des modeles de
rapports de classes parmi les nations et, des lors, obeissent ala configura
tion mondiale de l'hegemonie politique ", Acela il convient d'ajouter que
les touristes eux aussi empruntent des routes qui ont ete tracees par les sol
dats, les marchands, les missionnaires et les administrateurs, des routes
payees depuis lors par les entreprises transnationales.

SYSTEME MONDIAL DES LANGUES ET SOCIETE TRANSNATIONALE

On retrouve des modeles analogues pour ce qui est de l'expansion des
grandes langues, en premier lieu au sein des nations memes, puis sur toute
la surface du globe. La sociologie politique des langues 33 definit ces lignes
de rivalite et d'accommodement entre groupes de langues en recourant a
une «configuration florale » qui correspond au modele centre/peripherie :
au cours du processus de formation des Etats et des nations, un idiome se

32. Voir Maarten VAN BOlTENBURG, Verborgen competitie. Over de uiteenlopende popula
riteit van sporten, Amsterdam, Bert Bakker, 1994; Ruud STOKVIS, « The international and
national expansion of sports », in Sports in Asia and Africa, ed, Eric A. WAGNER, New York,
Greenwood Press, 1989, p. 13-24.

33. Voir Language Spread. Studies in diffusion and social change, 00. Robert L. COOPER,
Bloomington, IN, Indiana University Press, 1982; The Other Tongue. English across
cultures, ed. Braj B. KACHRU, Urbana/ChicagolLondres, University of Urbana Press, 1982;
David D. LAITIN, Language Repertoires and State construction in Africa, Cambridge, Cam
bridge University Press, 1992; Ali A. MAZRUI, The Political Sociology of the English lan
guage. An African perspective, Paris/La Haye, Mouton, 1975; « The emergent world language
system », n° spec. ed, par A. DE SWAAN, International Political Science review, vol. 14,3, juil.
1993.
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degage de l'ensemble des langues et des dialectes pour devenir la « langue
centrale» parlee par - presque - tous ceux qui possedent plus d'une
langue; cet idiome en tire une position strategique particuliere pour ce qui
releve des communications interregionales et nationales 34. L'histoire
montre qu'il s'est agi achaque fois de la langue parlee ala cour et dans la
capitale, identique Ie plus souvent acelIe du capital economique, L'exten
sion massive de I'enseignement primaire a permis acet idiome de devenir
de surcroit Ie vehicule de I'enseignement sur tout un territoire; durant Ie
processus de formation de I'Etat, il s'est peu apeu impose comme langue
universelle de la nation, parlee par presque tous les habitants avant de
devenir l'unique langue couramment utilisee dans Ie pays. C'est en France
qu'un tel processus d'unification linguistique a ete pousse Ie plus loin. S'il
y en eut de semblables aux Pays-Bas, en Scandinavie, en Italie, en Alle
magne, en Russie, au Japon et - dans un contexte d'immigration massive
- aux Etats-Unis, en Australie, au Bresil et dans les autres pays d' Ame
rique latine, on relevera plusieurs cas connus pour lesquels de tels proces
sus, al'ceuvre certes, ne sont pas encore acheves, Telles sont l'Angleterre,
I'Espagne et la Chine.

Dans les anciennes colonies, divers idiomes indigenes d'importance
s'affronterent pour la suprematie et rivaliserent, en outre, avec la langue
importee par les colonisateurs, la seule au bout du compte qui rapprochait
les elites nationales des differents peuples de l'empire et qui operait comme
la langue centrale. Des rapports de «jalousie de groupe a groupe» ont
empeche que s'impose alors une langue locale alors meme que la revendi
cation d'identite nationale excluait d'accepter I'ancienne langue coloniale
comme moyen de communication pour I'ensemble du pays 35. C'est Ie prin
cipe du double dilemme propre a des pays comme Ie Nigeria, l'Inde, Ie
Ghana ou Ie Zaire: I'ancienne langue coloniale devait-elle devenir Ie vehi
cule de la communication nationale ou bien fallait-il finalement opter pour
une langue indigene? Et dans ce demier cas, quelle langue retenir? Dans la
pratique, cette impasse a favorise la generalisation de la langue heritee des
colonisateurs - principalement I'anglais et Ie francais -, celIe que les
enfants choisirent d'apprendre al'ecole comme deuxieme langue pour elar
gir leurs perspectives d'avenir et pour mieux profiter des divertissements
de masse.

L'unification linguistique dans les vieilles nations et la coexistence
d'anciennes langues transmises par les colonisateurs avec des langues indi-

34. Voir A. DE SWAAN, «Het lager onderwijs als code voor nationale communicatie », in
Zorg en de staat. Welzijn, onderwijs et gezondheidszorg in Europa et de Verenigde Staten in
de nieuwe tijd, Amsterdam, Bert Bakker, 1989.

35. Voir D. LAmN, op. cit. supra n. 33; A. DE SWAAN, « Language politics in India and
Europe. A comparison based on a model of conflict of language interests », Journal ofeduca
tional and social change, (Pune), 5-3 oct-dec. 1991, p. 13-34.
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genes dans les jeunes Etats ont contribue a la formation d'un systeme mon
dial de langues relativement coherent dont l'unite est garantie par ceux qui,
possedant plus d'une langue, assurent la communication entre les differents
groupes linguistiques. Dans cette configuration mondiale des langues, les
idiomes nationaux operent chacun comme langue centrale face a des dia
lectes regionaux et ethniques, telles des planetes autour de chacune des
quelles gravitent autant de lunes. Aun niveau au-des sus, on recense quel
ques langues qui occupent une position qu'on peut qualifier de
« supercentrale» relativement a une serie d'autres langues nationales et
centrales, un peu a l'image du solei I entoure de ses planetes, Le russe, Ie
chinois, l'arabe, l'hindi, l'indonesien (Ie malais), l'espagnol, Ie francais et,
bien entendu, I'anglais sont toutes des langues parlees par au moins cent
millions de personnes, chacune reunissant en un halo une serie de langues
elles-rnemes centrales mais a une echelle seulement nationale. Si un
nombre comparable de locuteurs parlent Ie portugais, I' allemand et Ie japo
nais, il manque a ces trois langues la caracteristique de fonctionner a la
maniere demaillonsinterlinguistiques;al.inverse.leswahili.idiome parle
par un nombre plus petit de personnes, opere comme un moyen de com
munication transnationale. Ensemble, ces douze langues donnent un acces
direct a environ soixante pour cent de la population mondiale. Enfin, il est
une langue qui, situee au coeur de ce systeme galactique et entouree d'une
douzaine de systemes solaires, occupe une position centrale entre toutes ces
langues supercentrales : il s'agit de I'anglais, Ie vehicule qui relie entre eux
les locuteurs de toutes les autres langues mondiales.

Cette metaphore astronomique des differences de niveaux entre voie lac
tee, systemes solaires, planetes et lunes est bien entendu une reproduction
verbale d'un diagramme concentrique de Venn ou d'un modele hierar
chique, un developpement du modele primaire centre/peripherie. Tout"sim
plifie qu'il soit, il nous montre l'ordre rigoureux qui regne au coeur d'un
embrouillamini de quelque chose comme cinq mille langues parlees sur la
planete, Un systeme mondial de langues est en voie de formation.

L'ordre rigoureux que renferme cette image planetaire des langues peut
nous servir par ailleurs de modele pour analyser d'autres phenomenes
d' echanges culturels qui, eux aussi, se caracterisent par la dynamique de la
concurrence oligopolistique et par Ie modele hierarchique d'un centre cerne
de cercles concentriques de peripheries, elles-memes « semi-peripheries»
fonctionnant comme centres seconds pour des peripheries d'un echelon
inferieur.

L'examen de la societe transnationale met en evidence un ordre et une
dynamique tout a fait singuliers, une autonomie relative non seulement au
regard des reseaux des societes nationales et des marches transnationaux
dont elle est constituee mais egalement par rapport aux participants: Etats,
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entreprises et organisations transnationales. La structuration de la societe
transnationale se deroule selon un processus de competition oligopolis
tique, d'elimination, de standardisation et d'homogeneisation des elements
qui subsistent. Et la meme chose vaut, moyennant specification, pour la
mondialisation de la culture.

LE SYSTEME CULTUREL MONDIAL

Qu'il s'agisse du sport, du tourisme, des divertissements de masse, de la
musique pop, de la danse, de la mode ou des vetements de marque, on re
trouve a chaque fois le meme modele d'une multiplication - deconcer
tante et toujours plus rapide - des biens et des services offerts aux quatre
coins du monde modeme : « On trouve tout en principe partout, mais c'est
I'environnement qui selectionne". » La generalisation au niveau planetaire
de tels produits et services entraine l'abandon de certaines traditions
locales, mais il arrive souvent aussi qu'elles demeurent en subissant une
transformation et en se retrouvant melees ades styles et des produits nou
veaux provenant de pays lointains. C'est ce qu'Ulf Hannerz a qualifie de
« creolisation », la metaphore linguistique renvoyant autant al'abatardisse
ment culturel qu'a la creativite propre au niveau local. Regulierement, on
reexporte ces produits indigenes « croises » en metropole d'ou ils repartent
par la voie du reseau mondial jusqu'aux endroits les plus recules de la pla
nete. Dans ce domaine aussi, la musique nous offre un cas emblematique,
Apres que la musique pop afro-americaine eut debarque en Jamaique, les
Jamaicains firent en retour cadeau au monde du reggae. Le reggae gagna
ensuite l'Afrique d'ou le juju et la world music partirent conquerir Ie
monde". L'alimentation livre un second exemple: les recettes concues
dans le monde occidental qui sont la base de la restauration rapide ont ete
imitees par des immigres du Moyen-Orient qui inventerent des versions
adaptees a leur propre cuisine: Ie falafel ou le gyro. Les immigres indiens
transformerent leurs plats au curry. Les Mexicains firent de meme de leurs
tacos et enchiladas. Et tous ces produits d'importation sont maintenant
devenus des composantes a part entiere de la restauration rapide de nos
grandes villes. Tout compte fait, on assiste partout au niveau local aun

36. Cet adage est connu dans la botanique comme la « loi de Beyerinck » sur la dissemina
tion des especes vegetates.

37. Voir Christopher A. WATERMAN, Juju. A social history and ethnography ofan African
popular music, Chicago, University of Chicago Press, 1990; et Peter MANUEL, Popular Musics
of the non-Western world, New York, Oxford University Press, 1988.
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accroissement de la variete des produits, une offre qui ne cesse en meme
temps de presenter, dans chaque endroit donne, de plus en plus de simili
tudes avec celle de n'importe quel autre lieu. De telles images ruinent les
conclusions simplistes decrivant une mondialisation de la culture sous
I'empire d'une seule norme, et dans laquelle I'Occident detruirait les
formes de cultures locales en imposant it tous les peuples ses propres plats
standardises,

II est ainsi possible de definir la mondialisation comme un processus par
lequel, dans un nombre croissant d'endroits, la variete de I'offre s'accroit
finalement, en meme temps que cette offre plus diversifiee presente pour
chaque endroit donne toujours plus de similitudes avec celle de tous les
autres lieux. En d'autres mots: la mondialisation procede d'une heteroge
neisation locale qui va de pair avec une homogeneisation globale.

AMENDEMENTS A APPORTER AU MODELE HIERARCHIQUE

Retenir un modele centre/(semi-jperipherie de competition oligopolis
tique est la maniere la plus adequate d'approcher la societe transnationale
actuellement en devenir. Mais il convient d'apporter tout de suite des
amendements it ce premier et double schema, et ce sur cinq points.

Tout d'abord, il existe des centres et des peripheries qui varient selon les
domaines de la societe transnationale. Le Japon, par exemple, pays qui a
connu partout un succes exceptionnel dans le lancement d'articles electro
niques de marque, n'a pratiquement influence en aucune facon la culture
populaire transnationale en d'autres domaines (pas plus d'ailleurs que la
culture elitaire).

Deuxiemement, meme pour un domaine particulier, il n'est pas neces
saire qu'il existe un reseau uniforme forme autour d'un centre, ou meme
que ce centre se transforme progressivement en une semi-peripherie, puis
une peripherie. Ainsi, par exemple, si la musique populaire se repand it par
tir d'un centre americain, il s'avere qu'une partie importante de l'Asie n'en
laisse pratiquement rien passer - il en va de meme pour les films ameri
cains -, orientee qu'elle est sur l'industrie culturelle populaire de Bom
bay. Apparemment, plusieurs centres peuvent coexister pour couvrir un
seul domaine, tous transnationaux sans qu'aucun ne soit vraiment plane
taire.

En troisieme lieu, entre le centre et la peripherie, les choses ne se passent
pas obligatoirement dans un seul sens : il existe un contre-courant constant
de biens de consommation, de musique, de danse, de sport, de litterature,
de cuisine, de vetements, de decoration, etc., qui part de la zone peri-
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pherique pour revenir au centre, avant de repartir vers d'autres regions
peripheriques, Relevons, toutefois, que ces mouvements suivent des
reseaux orientes depuis les centres de l'industrie musicale, de l'edition, du
monde de la mode ou de la publicite, etc., en subissant une adaptation aux
langues et aux codes culturels (aux cadres, aux frames, pour utiliser le
terme d'Erving Goffman) du centre et en y etant integres 38.

En quatrieme lieu, ces courants planetaires de culture populaire et com
merciale ne balayent pas necessairement les expressions artistiques, musi
cales, vestimentaires et coutumieres traditionnelles d'une region donnee.
C'est un fait, les anciens genres viennent parfois adisparaitre. Une culture
de masse etrangere peut en etre la cause mais aussi I'abandon des formes
de vie qui lui correspondent, effet de l'urbanisation et de l'industrialisation.
Mais il arrive tout aussi souvent que les genres qui subsistent soient croises
avec des styles etrangers, donnant naissance a ce que les musiciens
appellent des crossover et que les autochtones conservateurs qualifient
avec mepris de «batardisation »,

En cinquieme lieu enfin, il est tout a fait impossible de distinguer les
personnes selon qu'elles seraient « locales» ou « cosmopolites» (pour ne
pas dire « transnationales »). En effet, amesure que l'urbanisation s'inten
sifie et que les medias de masse penetrent plus avant les campagnes, cha
cun peut plus souvent et plus facilement adopter un registre ou bien l' autre,
oscillant en quelque sorte d'un penchant al'autre, local, national ou trans
national, tout comme chacun peut passer d'un code de langue a un autre
(ou, pour employer l'expression anglaise specialisee, jouer sur le code swit
ching) : dialecte regional, idiome national, langue mondiale. Ces passages
s'operent en general de maniere spontanee et sans que les interesses eux
memes y songent, etant entendu que cela peut aussi se produire en toute
conscience et donner lieu it de vifs conflits. On touche ici precisement ces
pratiques de passage, inscrites dans des contextes locaux et dans l'envi
ronnement immediat, qui constituent l' objet de la recherche microsociolo
gique des pratiques transnationales in situ.

Jusqu'ici, il a ete question des processus qui gouvernent la mondialisa
tion sans qu'il ne soit veritablement fait reference aux personnes qu'on
considererait comme des acteurs de ces processus. Ces personnes furent
envisagees comme des consommateurs, des employes, des auditeurs ou
encore des spectateurs anonymes et relativement passifs. Mais les reseaux
mondiaux sont mis en place par des gens energiques et entreprenants tandis
que des entreprises et des institutions considerables en assurent la coordi
nation. La sociologie de la societe transnationale doit done enqueter empi-

38. Erving GOFFMAN, Frame Analysis. An essay on the organization of experience, Cam
bridge, MA, Harvard University Press, 1974.
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riquement sur ces entrepreneurs, ces fonctionnaires, ces experts et ces cele
brites mediatiques qui incarnent ces reseaux. II s'agit notamment de scruter
les points de rencontre entre les reseaux nationaux - par exemple, des
fonctionnaires et des experts d'un pays donne - et internationaux - par
exemple, des dirigeants et specialistes qui operent au niveau international.
Ainsi, un groupe relativement restreint d'experts internationaux, qui tra
vaillent au sein d'institutions occupant des positions strategiques et qui col
laborent avec des fonctionnaires de differents pays, peut jouer un role capi
tal dans la generalisation planetaire de l'enseignement, de la legislation du
travail, du secteur de la sante, de la reglementation fiscale, etc. De meme,
ce sont de petits groupes de planificateurs urbains et d'architectes qui ont
etabli les normes ayant effectivement servi a planifier et a amenager les
villes. Plus ou moins proteges par les gouvernements nationaux, les
magnats des medias sont, de leur cote, parvenus a mettre en place des
reseaux transnationaux pour la radio et la television par satellite. En bref, il
s'avere que des personnes bien informees, qui interviennent au moment
propice et se montrent convaincantes, peuvent penetrer les reseaux mon
diaux avec une facilite surprenante.

L'approche sociologique de la societe transnationale telle qu'on la pre
sente dans ces pages nous a permis d'eviter de tomber dans un des trois
pieges suivants. Le premier risque etait d'extrapoler et d'hypertrophier tout
bonnement des concepts sociologiques dont Ie sens a ete arrete pour la
societe nationale en vue de les transformer en un repertoire propre a la
societe transnationale. Le deuxieme etait de repeter des recherches deja
accomplies dans d'autres disciplines comme les relations internationales,
l'economie, les sciences politiques, Ie droit. Enfin, on risquait de se limiter
un peu trop rapidement aux seuls aspects strictement culturels. Les socio
logues auront mieux a faire en prenant pour objet la societe transnationale
dans son ensemble, croisant leurs approches avec d'autres branches des
sciences sociales et, cela fait, en delimitant a l'interieur de ce cadre un
objet de recherche propre a la sociologie: Ie modele des rapports qui
relient les personnes entre elles par-dela des frontieres et, sur ce fond, les
institutions qui servent d'instrument lors de la formation de tels reseaux.

MICROSOCIOLOGIE ET MACROSOCIOLOGIE DE LA SOCIETE TRANSNATIONALE

II est a esperer que la recherche s' oriente sur les relations transnationales
entre individus, que ces relations s' etablissent directement ou indirecte
ment, par Ie biais d'organisations, d'entreprises transnationales ou d'Etats.
De telles relations ne representent qu'une part du reseau propre a un indi-
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vidu, certes, mais bien la part qu'il s'agit de considerer quand on s'inte
resse aces «pratiques de passage » qui lui permettent de jouer d'un
registre a un autre, d'une inflexion locale a une inflexion nationale, et de
celle-ci a une autre mondiale ou inversement, tout cela Ie plus souvent dans
Ie court intervalle de temps d'une conversation telephonique ou lors d'une
rencontre fortuite.

La facon dont de tels passages instantanes sont « mis en scene » est un
indice de la realite de la societe transnationale en meme temps qu'un
moment de sa realisation. Bien que la societe mondiale n'existe pas en un
endroit precis et unique, il n' en est pas moins possible de I'etudier in situ,
c'est-a-dire partout ou des gens se retrouvent dans une situation qui leur
donne la possibilite de passer d'un niveau d'orientation a un autre.

Un autre site, tout a fait strategique pour l'etude de la societe transnatio
nale est l'etude des agences transnationales, ces institutions composees
d'un personnel international et fonctionnant grace a un reseau de rapports
avec des experts et des fonctionnaires de gouvernements nationaux. De tels
reseaux developpent souvent une dynamique propre dans laquelle de hauts
fonctionnaires d'un Etat peuvent occuper une position qui depasse assez
largement les interets nationaux qu'ils sont charges de defendre". Ce
mecanisme est loin d'etre etranger a la diffusion d'un ethos de la sante pre
ventive, de l'enseignement de masse, de la protection de la nature et des
droits des citoyens, y compris au sein des puissances peripheriques appa
rues a une epoque plus recente dans le systeme etatique mondial.

Les metaphores de la competition oligopolistique et des relations centre/
(semi-jperipherie ressemblent beaucoup, d'un point de vue formel, au
schema de la «configuration florale » d'une langue centrale Me a des
langues regionales et des dialectes, grace a une elite composee de per
sonnes bilingues qui toutes possedent la premiere langue dans leur reper
toire. Aussi, l'etude du systeme mondial des langues en voie de formation
aujourd'hui est-il utile a plus d'un titre en vue d'une premiere exploration
de la societe transnationale prise dans son ensemble.

Une image d'ensemble de la societe mondiale en devenir peut nous
apparaitre si on analyse des statistiques mondiales, lesquelles se laissent
lire a deux niveaux. Premierement, en tant que donnees qui nous four
nissent des informations sur les societes nationales actuelles (par exemple,
des chiffres servant a comparer les chiffres du produit national brut, Ie
pourcentage d'enfants scolarises, l'esperance de vie moyenne, la fecondite

39. Voir au sujet de I'environnement la contribution d'August GIJSWIJT Ii Nico WILTERDINK
et Bart VAN HEERIKHUIZEN, Mondialisering. De wording van de wereldsamenleving, reed.,
Groningue, Wolters-Noordhoff, 1995; pour I'enseignement, John W. MEYER et al., School
knowledge for the masses. World models and national primary curricular categories in the
twentieth century, Washington, DC, Falmer Press, 1992.
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conjugale...) et sur les echanges internationaux (par exemple, Ie commerce,
le tourisme, les communications telephoniques)". Mais on peut, en second
lieu, etudier ces statistiques comme des elements qui eux-memes contri
buent a la culture transnationale qu'on leur demande de cerner: elles
contiennent, en effet, les concepts des et les donnees de base qui per
mettent une comparaison sur le plan international, comparaison qui suscite
la rivalite entre gouvernements nationaux pour faire plus (ou, en tout cas,
pas beaucoup moins) que les autres. De la sorte, ces statistiques contribuent
ala realisation d'objectifs de developpement que ces mesures quantitatives
contiennent de maniere implicite, voire meme explicite.

Pour autant que la sociologie vise a accomplir sa tache originaire de
science globale de la societe humaine, il faudra bien briser les frontieres
tracees entre la recherche nationale et la recherche regionale et, des lors,
assortir les etudes comparees d'analyses de la configuration mondiale
consideree dans sa totalite. C' est, pour la sociologie, I'unique facon
d'affronter la realite d'une societe mondiale en formation. Ce programme
commence simplement par l' etude des relations transnationales, liens de
plus en plus denses aujourd'hui qui nouent entre tous les etres humains un
reseau mondial, concret et vaste.

Abram DE SWAAN

(janvier 1998)41.

40. Voir Alain DEsRosIEREs, La Politique des grands nombres. Histoire de La raison statis
tique, Paris, La Decouverte, 1993.

41. Cet article a ete traduit par Daniel Cunin, en collaboration avec Matthijs Engelberts,
grace II une subvention de la Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen
(KNAW). La traduction a ete revisee par I'auteur et la redaction.




