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Introduction du thème

Les relations entre les sociétés et leurs 
environnements sont complexes et se traduisent 
par de multiples interactions. L’étude des 
sociétés face aux risques et l’étude de la gestion 
d’une ressource majeure (l’eau ou les ressources 
énergétiques) permettent d’analyser la 
vulnérabilité des sociétés et la fragilité des 
milieux, de l’échelle locale jusqu’à l’échelle 
mondiale.

Quelles sont les interactions entre les sociétés et 
leurs environnements dans le contexte du 

changement global, des mutations 
démographiques et du développement ?



I. Les sociétés face 
aux risques 
(Question 1)

Étude de cas p.26-27. Le Bangladesh, les effets du 
changement climatique sur un espace densément 
peuplé + cartes 1, 2 et 3 p.46-47 (questions p.46)- 
Le risque -définition p.52 correspond à une 
situation dans laquelle une société (population, 
biens, activités), plus ou moins vulnérable, est 
exposée à des aléas -définition p.52. La 
vulnérabilité -définition p.52 peut être physique 
(dommages humains ou matériels potentiels) ou 
sociale.

La répartition des aléas d’origine naturelle et/ou 
anthropique, de même que l’inégale vulnérabilité 
des sociétés, créent une grande diversité de 
relations entre les sociétés et les risques. 

Comment les risques, dans un contexte de 
changement global, révèlent-ils l’inégale 

vulnérabilité des sociétés ?



Le Bangladesh, les effets du changement 
climatique sur un espace densément peuplé
Étude de cas p.26-27



Le Bangladesh, les effets du changement 
climatique sur un espace densément peuplé
Étude de cas p.26-27



Le Bangladesh, les effets du changement 
climatique sur un espace densément peuplé
Étude de cas p.26-27



Le Bangladesh, les effets du changement climatique 
sur un espace densément peuplé
Étude de cas p.26-27

QUESTIONS

Document 2

1. Présentez le Bangladesh (situation, 
caractéristiques physiques, population…). NB. 
Utilisez les Repères spatiaux p. 16 à 21.

Documents 2 et 3

2. Quels aléas affectent le Bangladesh ? En quoi la 
très faible altitude de la majeure partie du pays 
accroît-elle les risques ?

Documents 1 à 3 et vidéo

3. Quels sont les changements environnementaux 
provoqués par le changement climatique ?

Conclusion. Quelles sont les conséquences de ces 
changements pour les Bangladais  ?



Aléa, risque, 
vulnérabilité

Un peu de 
vocabulaire

En géographie, un risque est la possibilité qu'un aléa se produise et touche une 
population vulnérable à cet aléa.

Il ne faut donc pas confondre aléa, risque et vulnérabilité. L'aléa est un 
phénomène (naturel ou technologique) plus ou moins probable sur un espace 
donné. La vulnérabilité exprime le niveau d'effet prévisible de ce phénomène 
sur des enjeux (l'homme et ses activités). Le risque peut être défini comme la 
probabilité d’occurrence de dommage compte tenu des interactions entre 
facteurs d’endommagement (aléas) et facteurs de vulnérabilité (peuplement, 
répartition des biens). […] Un risque peut être d'origine naturelle ou peut avoir 
des causes anthropiques (risques technologiques par exemple).

Les risques « naturels » se rapportent à des aléas qui font intervenir des 
processus naturels variés : atmosphériques, hydrologiques, géologiques ou 
géomorphologiques. […] Le risque naturel se situe ainsi à la croisée entre, d'une 
part, un ou plusieurs aléas, et, d'autre part, la vulnérabilité d'une société ou d'un 
territoire qu'elle occupe. L'aléa ne devient un risque qu'en présence d'enjeux 
humains, économiques et environnementaux. Par exemple, un typhon sur un 
atoll désert de l'océan Pacifique n'est pas un risque, mais un cyclone sur les îles 
densément habitées des Caraïbes devient un risque majeur et provoque des 
dommages considérables. La question des risques naturels permet ainsi de 
revisiter un vieux paradigme de la géographie, celui des rapports entre les 
sociétés et la nature.

Le risque, d'origine naturelle ou technologique, est dit majeur lorsqu'il peut faire 
de très nombreuses victimes et occasionner des dommages considérables, 
dépassant les capacités de réaction des instances concernées (États, sociétés 
civiles), à l'échelle de la zone touchée. Le risque majeur […] peut alors devenir 
une catastrophe perturbant durablement les équilibres naturels et sociaux à 
divers niveaux d'échelle. Les conséquences, pour la population, sont dans tous 
les cas tragiques en raison du déséquilibre brutal entre besoins et moyens de 
secours disponibles.

Source : Géoconfluences(Source : Manuel p.52 et 284)



Des aléas 
naturels
Carte 1 p.46

http://www.lienmini.fr/geo2-33


Les 
catastrophes 
technologiques
Carte 2 p.47

http://www.lienmini.fr/geo2-33


Les victimes des 
catastrophes 
naturelles
Carte 3 p.47



I. Les sociétés face 
aux risques 
(Question 1)

Sommaire
A. DES RISQUES NATURELS DIVERS ET 
D’INTENSITÉ VARIABLE

B. LE RÔLE DES FACTEURS HUMAINS



Risques naturels : tous inégaux (1/2)
Le Dessous des Cartes, Arte, 2010

Questions
1. Quels sont les principaux 

risques naturels ?
2. Pourquoi sont-ils 

inégalement répartis ?



Risques naturels : tous inégaux (2/2)
Le Dessous des Cartes, Arte, 2010

Question
Quel rôle les facteurs humains 
jouent-ils dans la vulnérabilité 
des sociétés ?



Deux séismes, 
étude comparée : 
Haïti, 2010 (1/2)
Haïti, 12 janvier 2010 (16 heures 53 minutes)

Ce séisme est un tremblement de terre d’une magnitude 
de 7,0 à 7,34. Son épicentre est situé approximativement 
à 25,3 km de Port-au-Prince, la capitale du pays. Le foyer 
(ou hypocentre) du séisme a été localisé à 10 km de 
profondeur. 

L'île d'Hispaniola se trouve à la frontière entre la plaque 
tectonique caraïbe et la plaque d'Amérique du Nord. Le 
coulissage d'environ deux centimètres par an entre ces 
deux plaques soumet cette région à des forces énormes 
qui s’accumulent au cours du temps – et se relâchent de 
manière épisodique par des séismes. Cette libération 
brutale d’énergie s'effectue par la rupture soudaine d’une 
portion de faille. Dans cette région, deux failles majeures 
sont connues des géologues : une première grande faille 
longe la côte Nord de l'île d'Hispaniola ; une seconde 
grande faille – la faille d'Enriquillo-Plantain-Garden– 
traverse la presqu'île Sud de Haïti d’Ouest en Est, avant 
d'aller buter en République dominicaine contre une zone 
où le coulissage se transforme en chevauchement.

Le premier tremblement de terre fait de nombreux morts, 
blessés et amputés en plus des milliers de personnes 
victimes de troubles psychologiques. Le 9 février 2010, le 
gouvernement haïtien confirme un bilan de 280 000 
morts, 300 000 blessés et 1,3 million de sans-abris.
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Deux séismes, 
étude comparée : 
Japon, 2021 (2/2)
Fukushima, 13 février 2021 (23h08 heure locale)
Un séisme de magnitude 7,1 s’est produit vers 50 km de 
profondeur et à 70 km de la côte Est de l’île d’Honshu au 
Japon, selon les agences sismologiques japonaises. 
L’épicentre est situé à une centaine de kilomètres des 
villes de Sendai et d’Iwaki et à environ 70 kilomètres de 
Fukushima. C’est le séisme le plus fort dans la région 
depuis 10 ans. Compte tenu de sa profondeur importante 
sous le fond de la mer, il n’a pas produit de tsunami.
On dénombre 157 personnes blessées dont 12 en état 
grave. Selon les autorités, au moins 1600 maisons ont été 
endommagées et environ 300 écoles ont subi des 
dommages, parmi lesquelles 70 ont été fermées.
Le séisme a également provoqué des dommages sur les 
infrastructures, comme le port de Soma. De nombreux 
glissements de terrain ont été reportés dont certains ont 
affecté des routes. Le service d’alerte précoce a 
fonctionné pour prévenir les populations par radio, presse 
et SMS. La circulation des trains Shinkansen a été 
interrompue de automatiquement grâce au service 
d’alerte sismique précoce.
Le séisme du 13 février 2021 s’est produit en mer au 
niveau de la zone de subduction du Nord du Japon, le long 
de laquelle la plaque pacifique plonge sous la plaque 
eurasienne à une vitesse de 8 à 9 cm/an. Sur une surface 
de glissement de 45 km de long et 25 km de large, les 
enregistrements sismologiques indiquent une rupture en 
compression.
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Fukushima, 11 mars 2011

https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/03/11/fukushima-que-s-est-il-passe-il-y-a-dix-ans_6072695_3244.html


Climat : le dérèglement, 
c’est maintenant !
Le Dessous des Cartes, 2020

Questions
1. Quels sont les évolutions provoquées 
par le changement climatique en 
Arctique ? Que signifie l’expression « 
région sentinelle » ?

2. Quels sont les liens entre 
changement climatique et risque de 
submersion ? Décrivez en les localisant 
les conséquences du risque de 
submersion. 

3. Qu’est-ce que le la 6ème extinction ?

4. Quels sont les risques qui sont accrus 
par le changement climatique ? 
Localisez les régions fragilisées.

5. Quelles sont les régions du monde 
les plus vulnérables ?

6. Quels acteurs luttent contre le 
changement climatique ? 

Carte 2 p.25. Les conséquences du changement 
climatique global

https://www.libmanuels.fr/reader/9782210111851/n/25


II. Des ressources 
majeures sous pression : 
tensions, gestion
(Question 2)
Problématiques p.64-65- On entend par « ressources 
majeures » les éléments de l’environnement, inégalement 
répartis, stratégiques pour les sociétés à une époque 
donnée. Qu’elles soient renouvelables (eau) ou non 
renouvelables à l’échelle d’une vie humaine 
(hydrocarbures), elles sont toutes soumises à une forte 
pression, et donnent parfois lieu à des conflits d’inégale 
intensité, des conflits d’usage locaux jusqu’aux conflits 
internationaux. Par conséquent, la gestion des ressources 
majeures est un enjeu toujours plus important :
- L’eau pose la question de la gestion d’une ressource 
vitale, rare (aridité, sécheresse) ou en excès (crues, 
inondations), inégalement répartie et accessible, menacée 
et altérée par la surexploitation et les pollutions agricoles, 
industrielles et urbaines -Chapitre 3.1, p.66-85.
- Problématiques p.86-87 + Cartes enjeux p.88-89- Quant 
aux ressources énergétiques, dont il sera question ici, la 
raréfaction et les impacts des ressources fossiles dans un 
monde qui en consomme toujours davantage posent le 
débat de la transition énergétique, de l’intérêt et des 
limites des énergies renouvelables.
L’étude de la gestion des ressources énergétiques va nous 
permettre de réfléchir à la fragilité et aux changements 
des équilibres entre les sociétés et leurs environnements.

Comment les sociétés gèrent-elles des 
ressources, sources de tensions, dont la 

durabilité est menacée ?



II. Des ressources 
majeures sous pression : 
tensions, gestion
(Question 2)

A. LA CROISSANCE DE LA 
CONSOMMATION
1. L’inégale répartition des 
ressources, des producteurs et des 
consommateurs
2. L’inégale vulnérabilité des 
sociétés
B. LES STRATÉGIES DES ACTEURS 
ÉTATIQUES ET LE DÉBAT SUR LA 
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
1. Étude de cas : l’Allemagne peut-
elle réussir rapidement sa 
transition énergétique ?
2. Un monde en transition 
énergétique ?



Une consommation 
d’énergie croissante, 
des consommations 
inégales
Carte 1 p.88

http://www.lienmini.fr/geo2-41


Des ressources non 
renouvelables 
dominantes dans le 
monde
Carte 2 p.89

http://www.lienmini.fr/geo2-41


Des ressources non 
renouvelables 
dominantes dans le 
monde
Carte 2 p.89



Hydrocarbures : des ressources, des 
producteurs, des consommateurs
Le Dessous des Cartes, Arte, 2022

Questions
1. Localisez les principaux gisements 

d’hydrocarbures.
2. Identifiez les principaux 

consommateurs d’hydrocarbures



Vulnérabilité 
des sociétés 

face aux 
ressources

Une inégale 
vulnérabilité

L’importance 
des besoins

L’inégale 
répartition

La 
surexploitation

Les capacités 
techniques 

d’exploitation

Les capacités 
d’acheminement

Les tensions 
géopolitiques



Approvisionnement en hydrocarbures et 
tensions géopolitiques
Le Dessous des Cartes, Arte, 2022

Questions
1. Par quels moyens achemine-t-on 

les hydrocarbures vers les 
principaux centres de 
consommation ?

2. Quelles recompositions le conflit 
russo-ukrainien entraîne-t-il ?



L’Allemagne 
peut-elle 

réussir 
rapidement sa 

transition 
énergétique ?

Étude de cas 
p.90-92

Reportage p.93. L’Allemagne, un pays dépendant du charbon.
L’Allemagne est championne d’Europe des énergies renouvelables, mais aussi 
un des pays européens les plus pollueurs. La raison en est l’exploitation du 
charbon qui a été maintenue, voire relancée, après la décision de fermer les 
centrales nucléaires. Le défi reste de fermer également les centrales à 
charbon.

Le reportage présente deux régions charbonnières : la Ruhr à 
l’Ouest, où la dernière mine de charbon prépare sa fermeture fin 
2018, et la Lusace à l’Est, où l’exploitation du lignite se poursuit :

▪ Bottrop (120.000 habitants) est situé au cœur de la Ruhr, 
premier bassin charbonnier et industriel né au xixe siècle. Une 
centaine de mines y étaient encore en activité à la fin des 
années 1950.

▪ Proschim (environ 350 habitants) est proche de la plus grande 
mine de lignite de Lusace, second bassin minier d’Allemagne 
situé à 150 km de Berlin.

En janvier 2019, l’Allemagne a annoncé la fin possible du charbon 
vers 2038, 2035 au plus tôt.

1. Dans quelles conditions le charbon est-il extrait à Bottrop ? Que 
va devenir la mine après fermeture ?

2. Pour quelles raisons n’était-il pas facile de fermer la mine ?

3. Pourquoi l’activité minière est-elle très différente en Lusace ? 
Quelles en sont les conséquences environnementales ?

4. Qu’est-ce que le lignite ? Quelles sont les conséquences de sa 
combustion dans les centrales thermiques ? 

5. Pourquoi n’est-il pas facile d’arrêter cette activité minière ?

6. Conclusion : quels facteurs ralentissent la transition 
énergétique malgré les conséquences environnementales ?

Source : reportage LCI, 2018

https://www.libmanuels.fr/reader/9782210111851/n/90?flexMode=true


L’Allemagne 
peut-elle 

réussir 
rapidement sa 

transition 
énergétique ?

Étude de cas p.90-92
(Correction)

[p.91]
1. L’Allemagne souhaite réduire sa consommation d’énergie et transformer son mix 
énergétique d’ici 2050 en réduisant la part des énergies fossiles et nucléaires et en 
développant les énergies renouvelables. Il s’agit de parvenir à une réduction de 90% des 
émissions de gaz à effet de serre en 2050 par rapport à 1990.
2. L’Allemagne, précurseur de la transition énergétique depuis les années 1990 a décidé, 
après la catastrophe nucléaire de Fukushima de 2011, la sortie accélérée du nucléaire. 
NB. Initialement prévue pour 2022, elle est effective depuis avril 2023.
3. L’Allemagne vante son engagement et son expertise dans le domaine de la transition 
énergétique sur son territoire (la colline de l’énergie à Hambourg est très visitée) et 
dans le monde (exposition itinérante et partenariats industriels).
Conclusion. Le développement des énergies renouvelables, notamment de l’éolien, doit 
compenser l’arrêt du nucléaire qui assurait 22% de la production d’électricité au 
moment de Fukushima.
[p.92]
1. La manifestation organisée à Berlin montre qu’il est difficile pour l’Allemagne de se 
passer rapidement des énergies fossiles et notamment du lignite dont l’extension de 
l’exploitation à ciel ouvert se poursuit. Si la dernière mine de la Ruhr a fermé en 
décembre 2018, cela pose des problèmes économiques et sociaux avec la disparition de 
2.000 emplois directs. Les conséquences possibles semblent encore plus lourdes en ce 
qui concerne l’exploitation du lignite en Lusace.
2. L’objectif de réduction des émissions de CO2 à l’horizon 2020 risque de ne pas être 
atteint car les énergies renouvelables n’assurent pas encore le remplacement du 
nucléaire ; les centrales à charbon et lignite continuent donc à rendre service, et la part 
totale des énergies fossiles dans le mix allemand a légèrement augmenté entre 2010 et 
2017 (81% contre 79%).
3. La consommation totale d’énergie a été légèrement réduite. La part des 
renouvelables a augmenté et celle du nucléaire a nettement diminué, ce qui s’inscrit 
dans la nouvelle stratégie. La consommation d’énergie fossile a légèrement diminué en 
valeur absolue mais légèrement progressé en pourcentage, ce qui signifie qu’elle recule 
moins vite que la consommation générale.
Conclusion. L’évolution du mix énergétique depuis 2010 montre le progrès 
incontestable des énergies renouvelables mais une progression encore insuffisante pour 
faire reculer rapidement la consommation des énergies fossiles ; il en faut plus pour 
faire face aux besoins énergétiques du pays qui n’ont que faiblement diminué. 
L’Allemagne doit désormais réduire la consommation de charbon tout en continuant de 
fermer les centrales nucléaires et de développer les énergies renouvelables. Mais 
abandonner le charbon pose le double problème de la dépendance énergétique pour le 
pays et de l’emploi dans les régions charbonnières. L’objectif zéro charbon à l’horizon 
2038 ne sera pas facile à atteindre.



Un monde en transition énergétique ?

Sources : Arte, « La transition énergétique, c’est pour quand ? », 2022 ; Arte, « Bonnes nouvelles de la 
planète », 2021 ; CGTN Français, « La Chine des merveilles », 2023



III. La France : des 
milieux entre 
valorisation et 
protection
(Question 3)

En France, la richesse et la fragilité des 
milieux motivent des actions de 
valorisation et de protection. Ces 
actions répondent à des enjeux 
d’aménagement articulés à des défis 
environnementaux : exploitation des 
ressources, protection des espaces, 
gestion des risques.

Dans un contexte planétaire de prise 
de conscience de risques cumulatifs et 
de pression accrue sur les ressources, 

comment valoriser les milieux français 
tout en les protégeant ?



III. La France : des 
milieux entre 
valorisation et 
protection
(Question 3)

A. RICHESSE ET FRAGILITÉS 
DES MILIEUX

B. EXPLOITER ET PROTÉGER



Richesse et 
fragilités des 
milieux
Cartes 1, 2 et 3 
p.106-107



La France : 
exploiter et 

protéger
Réalisation d’un 

croquis 
géographique

La France : des milieux valorisés à protéger
Une très grande variété de milieux compose le territoire français.

Des plaines et des plateaux, espaces « ouverts » au potentiel agricole 
élevé, occupent la moitié occidentale du territoire ; les montagnes 
sont présentes dans la moitié Est du pays (des Pyrénées aux Vosges en 
passant par le Massif central, les Alpes et le Jura) ; les grandes vallées 
fluviales sont des couloirs de circulation. Au Sud, s'étire le domaine 
méditerranéen, au climat attractif.

Des milieux « naturels » très valorisés.

La variété des milieux a favorisé le développement d'une puissante 
agriculture intensive des plaines et plateaux du Bassin parisien ou 
aquitain ainsi qu'en Bretagne. Des aménagements destinés aux 
activités touristiques et de loisirs ont été réalisés dans tout le 
territoire : littoraux balnéaires de la Manche, de l'océan Atlantique et 
surtout de la Méditerranée ; stations de sports d'hiver des massifs 
montagneux... Mais ces milieux très anthropisés subissent 
d'importantes dégradations et voient leur vulnérabilité augmentée.

Protéger et gérer les milieux face aux risques naturels et liés aux 
aménagements.

Le territoire français n'est pas à l'abri de risques naturels qui peuvent 
être aggravés par les aménagements : tempête alimentée par les 
vents d'Ouest de la côte Atlantique, zone sismique (Alpes, Pyrénées, 
Vosges), inondations urbaines...

La demande accrue d'environnement de qualité se traduit par la 
création des parcs naturels nationaux ou la mise en place de plans de 
prévention des risques.

Éditions Magnard, 2019
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