
L A C I U T A T: LLOC ESTR A T E GIC 1 N O VA FRO N T E R A 

Aquest tex t pl anteja la qü esli ó de com la globali tzació a fecta les ciuta ts, especialmen t les ciutats coma Jl ocs per a la con tes
tació i la llui ta pol ítica. La globali tzació s'entén generalrnent com la formació del capital global i el canvi consegüen l en les 
relacions en tre els estats nacionals i aquest capital global. Pensa r la globalització simplement comuna poderosa fo rca trans
nacional pot ser par alitza nt La pregunta que es planteja és: És possibl e localitzar la globali tzació? És rea lment ta n globa l com 
el ll enguatge sugger eix? I, si esta locali tzada, on és? Com podem reconeixer-la? Com detectar el poder d'aqu est actor global i 
a par tir d'aqui, pensar en les posicions polí ti ques que Ji poden fer cara? Per tal ele pensar políticamenl i de valor·a r s i la mi cro
política deis grups activistes és capac d'enfrontar-se am b el capital global, la meva premissa és que podem detecta r aspectes 
del s is tema qu e estan en r elació necessa ria amb els ll ocs i, pe r tant, ambla gent que els habita. Si con tinuem pensan t el ca pi
tal globa l comuna entita t enorme que ésa ]'exterior , qu e opera en l'espai intermedj dels territoris nacionals i que és conti
nuament h ipermobil, el conflicte adquirira un caracter molt diferent, i la confrontació local deixara de ser importa nt. 

Des del meu pun t de vista, l'anabsi desenvolupada en aquest text cr ea un espai ele comprensió ele com determinades for
mes d'activisme en les quals molts grups estan implicats, form es que poden tenir fo cus molt concrets i locals, i un a durada 
molt breu, poden ser interpretad es com a elem ents constituents d'un moviment molt més ampli. Aquesta és una for ma nova 
de política, no pas una polí tica de [ront ampli, com acostum avem a interpretar-la, sinó una políti ca fragmentada, si voleu. 
Pero és, de fet, una forma de política i no tan sois un conjunt d'acci.ons Jocalitzades i fragmentacles. Es tracta d'una política 
global basada en accions concretes que es fan resso les un es de les altres per tot el planeta, cada una confrontant-se ambla 
ma teriali tzació concreta i local d'un sistema de poder global. 

GLOBALITZACIÓ ECONÓM ICA T CONTROL GLOBAL 

En la llarga h istoria de l'economia mundial, cada fase planteja qüestions especíliques sobre les conclicions par ticulars que la 
fan possible. Una de les característiqu es fonam entals de la fase actual és el predomini de les tecnologies de la informació, l'in
cremen t de la mobili tat i la liquiditat del capital que hi van associades, i la consegüent disminució de la capacitat deis estats 
nacionals per a regular sectors cla u de les seves economies. Un bon exemple d'aixo és el cas de les indústries p unteres de la 
informa ció, l'ambit finan cer i els serveis corporatius avanr,;ats; aquestes indústries acostumen a tenir una economía espacial 
transnacional, i outputs hipermobils que es desplacen instrultaniament per tot el planeta. 

Les imatges fonamentals en el discurs actualment dominant sobre la globalització económica emfatitzen justam ent 
aquests aspectes: la hipermobilitat, les comunicacions globals, la neutralització dellloc i la dis tancia. En aquest discurs hi ha 
una tendencia a considerar ]'existencia del sistema economic global com quelcom dona t, comuna fundó del poder de les cor
poracions transnacionals i de les com unicacions globals. Tanmateix, la capacitat pera operar de m anera global ha el e ser pro
cl u!da, igual qu e la capacita t el e coordinació i control que impliquen les noves tecnologies. Uemfasi es desplaca cap a les prac
tiques que constitueixen efectivamen t allo que anomenem globali tzació económica i conb:ol global: els treballs associa ts a la 
producció i reproducció de l'organització i la gestió d'un sistema productiu i d'un mercat financer globals, ambdós sota con
dicions de concentració económica. 

Centrar l'atenció en les practiques introdueix les categories el e lloc i procés de producció en l'analisi de la globali tzació 
económica. Aquestes dues categories són facilment obviades en els relats cenb'ats en la hiperrnobilitat del capital i en el poder 
de les corporacions t:ransnacionals. Quan desenvolupem categories com ellloc o el procés de producció, no estem negan t la 
cent:ralita t de la h ipermobili tat i del poder. Es fa manifest, per con tra, el fet que molts dels recursos necessaris per a les acti
vita ts economiques globals no són hipermobils i estan, en rea litat, profundament enclavats, bas icament en Ilocs com les ci u
ta ts globals i les zones de processarnen t pera l'exportació. 

A més, en emfatitzar que els processos globals estan , almenys en part, enclavats en territoris nacionals, s'introdu eixen 
noves variables en les co ncepcions actuals sobre la glo balització económi ca i la cada vegada més red u'ida capacitat regula
dora de l'estat. Ésa di r, ]'econom ía espacial per als nous grans processos economics transnacionals difer eix de man era sig
nificativa de la dualitat global/nacional que es pressuposa en moltes analisis de l'economia global. La clualitat nacional ver
sus globa l suggereix dos espais que s'exclouen m útuamen t: un comenca on acaba l'alb'e. Un dels principals objectius d'aquest 
arti.cle és mostrar que aixo és fonamentalment erroni, qu e all o global es ma te ria litza necessari ament en ll ocs específi cs i en 
programes inslitucionals, un gr an nombre dels quals, si no la majoria, estan situats en territoris nacionals. 

Recuperar la geografía dels llocs implicats en la globalització ens permet recuperar també les persones, els treballadors, 
les comunitats i, més concr etament, les múltiples cultures del t:reball que, deixant de banda la cultura corporativa, eslan 
implicades en la tasca de globalització. 
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SASI\IA SA SS E 

LLO C 1 PROD UCC IÚ E L'E CO OM lA GLOBAL 

La globalització es pot desco nslruir a partir de is !loes estratégics en els qua ls els processos globals es matcrialitzen i deis 
nexes qu e e ls uneixen. Entre aqu esls !loes hi ha les zones de processamenl pera les exporlacions, els centres bancaris off

slwre i, en un ni vel! moll més comp lex, les ci utats globals. Aixó produeix una geogralia es pecífica el e la globalilzació i ens 
indica fin s a quin punl no es tracta d'un procés pla netari qu e compren tot el món. 1 Es l.racta, a més, el 'una geograJia canvia nt, 
un a geografia que s'ha anat transrorm ant alll a rg dels úl tims segles i de les úllimes elecacles. (1 que més rece ntmenl ha incor
poral l'espai electróni c.)2 

Aquesta geogr·alia el e la global ització inclou a lhora una el inamica de elispersió i una altra de centra lització, fenomens als 
quals solament ara s'esta comen<;a nt a parar esment (vegeu Sassen , 1991, ca pitol 1) . La forta tend encia a la d ispersió espa
cial de les acli vitats economiques a escala m eb·opolilana, nacional i global que associem amb la globa lització ha co nb·ibuH a 
una demanda de noves formes de centrali tzació territorial de les operac ions de gestió i control d'a lt nivel l. La dispers ió espa
cial de l'acli vitat económ ica possibililada per la te lematica contribueix a l'expansió de les funcions centra ls, s i tenim en comp
te qu e aqu esta clispersió es dóna sota la creixenl co ncent:ració en el conb·ol, la propietat i l'a propiació del benefi ci que carac
teritza el sistema económi c actual.1 

Els mercats naciona ls i globals, així com les organitzacions globalmenl integrades, requ ereixen llocs cenb·al s en els qu als 
es realitzi l'operació globalitzadora.1 A més, les indúsb·ies ele la informació necessiten una vasta infraestructura que allotgi 
e ls nodes estrategics cl 'hiperconcenb'ació dels serveis; és necessari distingir enb'e la capacitat de Lransmissió/ comunicació 
global i les co ndicions material s qu e la fan possibl e. Finalment, i tot i qu e tenen uns outputs hipermóbi ls, fin s i tot les indús
b'ies de la informació més avan<;a cl es tenen un procés de producció que esta, a lmenys en pa rt, vinculal a unlloc. Aixo es deu 
a la combinació de recursos que aquestes indústries necessiten. 

El meu treball s'ha central en la consideració ele les ci utats coma !loes de producció pera les indústries punteres de la 
informació del nostre temps i en la clescripció de la infraestructura d'activita ts, empreses i fe ines neccssaries pera l fun cio
namen t de l'economia corporativa avan<;ada.5 Aquestes indústri es es conceptualitzen sempre a partir de la h ipermobilita t deis 
seus outputs i deis elevats nivells d'especialització dels seus professionals, més que no pas amb relació als processos de pro
ducció i a la indispensa ble infraestructura de serveis i treballs no qualifi cats que també en formen parl. Una análisi detalla
da de les economies urbanes basades en els serveis mostra que hi ha un considerable tramat d'em preses, sectors i treba lla
dors que aparentmenl mantenen una re lació minima amb l'economia ur bana dominada perles ti nan ces i els serveis espe
cialitza ts, pero que, en rea litat, comp leixen una serie de fun cions que són part integran t d'aquesta economia. Les compleixen, 
de toles maneres, sota un es condicions d'intensa segmentació social, adquisitiva i sovint, racial i etni ca.0 

El funcionament diari del complex d'empreses punteres de serveis, dominat perles finances, depen d'un espect:re de treballs 
manual s i mal remunel'ats, molts deis quals són duts a terme perdones i per immigranls. Malgrat que aquest tipus de t:reba
lladors i empreses no es presenten mai coma in tegrants de l'economia glo bal, són, de fet, part de la infraestructura laboral 
necessaria pera la implementació i el funcionamenl del sistema económic, fins i tot en una forma tan avancada d'aquest com 
les fina n ces internaciona ls.7 És fa molt més fa cil identificar coma propia d'un sistema economic avan~;at l'elit de l'economia 
empresa ri al -els grans edificis corporatius qu e simbolitzen el co neixement ex pert de l'englnyeria, la precisió i la techne-, que 
no pas els transportistes o altres lreba ll adors de serve is induslrials, malgra t qu e aquests constitueixen una part irreemplaca
ble d'aq uesl sis tema.ij Aquí es detecta un a dimlmica del valor que ha fe t augmentar agudament la dis tan cia enb·e els sectors 
de l'economia subva lorats i els va lorals o, de fel, sobrevalora ts. 

UNA OVA GEOGRAFlA DELS CENTRES T ELS MARGES 

Uexpansió ele les indústries de la informació i el creixemenl de l'economia global, inextrica blement relacionats, han contTibtüt 
a un a nova geografia de la centralilali la marginalitat. Aquesta nova geogra lia reprodueix en partles desigualtats existents i és 
alhora el resultat d'una dinamica es pecifi ca ele les formes actuals de creixemenl económ ic. Adopta noves formes i opera en 
molts terrenys, des de "l'ordenació deis serveis de Le lecomunicacions fin s a l'eslru ctma económ ica i laboral. Les ciu lats globals 
acumulen immenses concentracions el e poder económic menlre que les ciutats qu e van ser en un altJ·e temps imporlanls cen
tres industrials estan en plena decadencia; els centres de les ciutats i les zones de negocis de les arees melropolitanes reben 
invers ions massives en el mercal immobiliari i en telecomun icacions mentre que les a rees urbanes i met:ropolitane de ba ixos 
ingressos són privacles de recursos; els treba ll ado rs altamenl qualificats en e l sector corporaUu veuen com els scus ingressos 
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creixen fins a nivells extraordina riament elevats menlre que cls treballadors amb una formació mitjana o baixa veuen com els 
seus s'enfonsen. El sector rwancer produeix benelicis extraordinaris mentre el secto r indusb·ial amb prou feines sobreviu . 

Les més podcroscs d'aquestes noves geogra lies de la centra.litat a escala global vinculen els principal s centres finan cers i 
comercials interna ciona ls: Nova York, Lond res, Tóquio, Pa rís, Frankfurt, Zuric, Amsterdam, Los Angeles, Sydney i Hong .Kong, 
eniJ'e a llrcs. Pero aqu esta geografia ta mbé inclou ara ciu tats com Bangkok, Taipei, Sao Pau lo i Ciutat de Mexic. La intensitat 
de les Lransaccions entre aquestes ciulats, parUcular ment a través deis mercats linancers, serveis comercials i invers ió, ha 
augmenta t bruscament, i el matelx els ba passal a ls ordres de magnitud implicats (vegeu Noyell e and Dutka, 1988; Knox, 
1995).0 AJ mateix temps, s'ha donat una agudització de la desigualtal en la concentració de recursos i aclivitats estra tegics 
entre cada una d'aquestes ciutats i les altres del mateix país. '0 

Paral·le la ment a aquesta nova jerarquització global i regional de les ciutats hi ha un vast territorl que s'ha fel co m més 
va més pe riferic i que és progressivam ent exclós deis processos económics principals, aquells qu e es consideren com els 
eslimuladors del creixement económic en la nova econo mía global. Centres industri als i ciutats portuaries anteriorment 
importanls ha n perdut llur funció i estan en decadencia, no solament en els pai'sos menys desenvolupats, sinó també en les 
economies més avancades. Es pot aplicar el mateix a la valorització dels inputs labora ls: la so brevalorització deis serveis 
especialilzals i dels lreballadors professlona ls ha definit les «alu·es» activitats económiques i labora ls com a innecessaries o 
irrellevanlS per a una economía avancada. 

Hi ha alb·es formes de demarcacló segmentada d'alló que és o no una ins tancia de la nova economia global. La linia cen
tral del discurs sobre la globali tzació, per exemple, reco neix ]'existencia cl'una classe professional de treballadors i d'uns sec
tors a ltament iJ1ternacionalitzats a causa de la presencia d'empreses i ele personal estrangers. En canvi no s'ha reconegutla 
possibilital d' interpretar les comunitats ele treballadors lmmigrants o el treball manual poc remunerat en els mateixos ter
mes. Aqu estes instancies es continuen clescri vint en termes d'immigració, arnb un llenguatge arrelat en un període historie 
anterio r. 

Aqu est fet indica que hi ha representacions d'allo global o d'alló u·ansnaclonal que no s'han reconegut com a tals, o qu e 
són representacions conllictives. Enu·e aquestes bi ha el fenomen ele la immigració, aixi com els nombrosos entorns de tre
ball als quals aqu esta contribueL\': en les grans ciutats, sovint englobats sota la noció d'economia elnica o economia inform al. 
La majoria de fenómens que narrem encara amb el llenguatge ele la irnmigració i l'etnicitat constitueixen , de fet, segons el 
meu punt ele vista, una serie ele processos relacionats amb: (a) la globalització el e l'acti vital económica, de l'activitat cultural 
i de la formació de la iclentitat, i (b) la cada vegada més mar cada racialització en la segmentació del mercat laboral que fa 
que els elements del procés de producció en !'economía de la lnformació avan cacla i global que es clonen en entorns de u·e
ball constitu'its per immigrants no siguin reconeguts com a part d'aquesta economía. La immigració i l'emicitat es consli
Luelxen en allerltat. Enlenclre aquests processos com un conjunt d'estrategies a partir ele les quals els elem ents globals es loca
litzen l els mercats ele u·eball ele tot el món es desterrltor.ialitzen i reterritorlalitzen els col·loca justen el cenu·e, al costal de 
la intemacionali tzació del capital, com un aspecte fonamental de la globalització." 

LA CI UTAT GLOBAL: U EXE PER A OU ALI EAMENTS POLITICOECONÓM ICS 

La implan tació de processos i ele mercats globals en les principals clutats ha signlficat que el sector internacionalitza t ele 
!'economía s'hagi expandit bruscam ent i hagi imposat un nou conjunt de criteris pera valorar o laxar diverses activitats l 
productes eco nómics. Aqu est fenomen ha Ungut efectes aclaparadors en enormes sectors de l'economia urbana. o es trac
ta s impJement d'una transformació quanlilali va; hi podem veure els elements d'un nou regim económic. 

Aquestes tendencies envers la polarilzació adopten form es clarament recognoscibles en : (a) l'organització espacial de 
l'economia urbana; (b) les estructures pera la reproducció social, i (e) l'organització del procés laboral. En aquestes ten
dencies envers múltiples formes de polari tzació hi rauen les condicions per a la creació de la pobresa i marginalita turba
na basada en el treball, i pera la forma ció de noves classes. 

L'ascens de l'economia es peciaJitzada en els serveis avancats, particularmenl el nou complex financer i ele serveis, cr·ea 
alió qu e podríem interpretar com un nou regim económic perque, malgrat que aquest sector representa només un a part de 
l'economia de la ciuta t, s'acaba imposa nt a la resta. Un dels efectes d'aquesta lmposició és la polarltzació ele l'economla. En 
tenim un bon exemple en l'enorme capacilat de generar benefi cis del sector linancer, qu e co nlribueix a la clesvalorització ele 
les manufactures i eJs serveis afegits de baix va lor, en la mesura que aquests sectors són incapat,;os el e competir-hipe! que fa 
als nivells ele benefici. 
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La capacilal de generar grans benefi cis de moltes indús iJ·ies capdavanle res es basa una complexa comblnació el e noves 
Lendencies: tecnologies que fan possible la hipermobilitat del ca pital a escala global i la desregulació de múltiples mercats 
que permet fer efectiva aquesta hipermobilitat; invencions financeres com ara la securitization, que dóna liqulditat a un capi
tal no líquid i li permel circular i, per ta nt, ge nerar benefi cis addjcionals; la demanda creixent d'aquests serveis des de tots 
els sectors juntamenl ambla creixenl co mplexitat i especia lització de moltes d'aqu estes demandes, qu e han cont:ribuH a l f'ct 
qu e es valoritzess in o, lins i tot, sobrevalorilzessin, com es rnoslra en els increments exb·aordináriament elevats deis sa la ri s 
de professionals cl 'a lt nivell i de direclius d'empresa que es van iniciar a ls anys vuitanta .12 La globalilzació, a més, a fegeix a 
la complexitat d'aquesls serveis, el canicter eslralegic, el glamouri, amb aquesls, la sobrevalori tzació. 

La presencia d'una massa crítica d'empreses amb una ca pacitat de generar bene licis exb·emadamenl e levada contribue ix 
a augmentar els preus de l'espai comercial, els serveis industrials i alb·es necessitats deis negocis, fets que converteixen la 
possibilitat de supe rvivencia de les empreses amb una capacitat moderada de ge nerar beneficis en quelcom cada vegacla més 
precari. I malgrat que aquestes e rnpreses són essencials pet· a l'organització de l'economla urbana i pera satisfer· les ncces
s itats diaries dels habitants de les ciutats, la seva viabilita t económica és veu amenavada en un context en el quall es rman
ces i els serveis especialltzats poden oblenlr beneficis exiJ·aordinaris. Els preus i els nivells de benefi cis elevats en el sector· 
inlernacionalitzat i en les activitats que s'hi subordinen , com ara els restaurants i hotels d'allnivell, fan cada vegada més difí
cil a la resta de sectors competir per l'espai i les inversions. Molts d'aquests alb·es sectors han experimen tal una decadencia 
o un desplavament co nsiderables; en tenim un exemple en la subs titució de les botigues de barri adaptades a les necessilals 
locals per boutiques d'all nivell i restaurants dest::inats a les noves elits urban es amb ingressos elevats. 

La desigualtat en les capacitats per a obtenir benefi cis deis diferents sectors de l'economia sempre ha existit Pero el que 
eslem observant actualment es dóna en un alb·e nivell i esta engendTant dis torsions enormes en les operacions de diversos 
mercats, des de l' habita tge al treball. La polarització entre empreses i particu lars, i en l'organització espacial de l'economla, 
per exemple, co nt:ribueü:, des del meu punt de vista, a la informalització d'un nombre creixent d'activitals economiques en 
les economies urbanes avan cades. Quan les empreses amb una capacitat baixa o modesta per a generar beneficis experi
menten una demanda creixent deis productes o serveis que ofereixen que es manté o fins i tot augmenta, per part de parli
culars i alb·es empreses, en un context en el qual un sector signillcatiu de l'economia obté benefi cis extraordinaris, sovinl no 
poden competir fin s i tot encara que hi bagi una demanda efectiva d'allo que proclueixen. Operar informalment és amb fre
qüencia una de les poques maner es de sobreviure pera aquestes empreses: per exemple, utilitzant espais en zones que no 
estan dest::inades a usos comercials o indust:rials, com solerranis en zones residenciaJs, o espais que no compleixen les nor
matives en termes de sal ut, de prevenció d'incendis, etc. Alxi, empreses noves dedicades a activitats amb un benefici reduil 
que s'introdueixen en un mercat fort per a les seves mercaderi es i serveis solament poden fer-bo informalment Una a lu·a 
opció per a aquestes empreses és subconu·actar part de la feina a empreses informals. n 

La recomposició de les fonts de creixement i obtenció de beneficis vinculades amb aquestes u·ansformacion s conb·ibueix 
també a una reorganüzació d'alguns components de reproducció social o de co nsum. Tot i que els estrals sociaJs intermedis 
encara constitueixen la majoria, les condicions que van conl:l·ibuir a la seva expansió i poder politicoeconomlc en les deca
des posteriors a la 11 Guerra Mundial - la cenu·alitat de la producció i el consum de massa en el creixement economic i en 
l'obtenció de benefi cis- han esta t desplayad es per noves fonts de creixement. El rapid desenvolupament d'indúsl:l·ies que con
centren, d'una banda, treballs altamen t remunerats i, de l'a ltra, u·eballs molt mal remunerats crea unes formes distintives 
d'estructuració del consum, que al seu to rn tenen un efecle de retroalimentació en l'organització del treball i en el Upus de 
Jlocs de b·eball que es creen. I3expansió de la forca de b'eball altament remunerada, jtmtament amb !'emergencia de noves 
formes culturals, ha produ'it un procés de gentrificació d'all nivell aclquisitiu que es basa, segons les últimes ana1isis, en la 
disponibilitat d'una oferta enorme de lreballadors poc remunerats. 

Les necessitats de consum de la població amb baixos ingressos en les grans ciu tats són coberles, majoritariament, per 
comervos al detall o pelits manufacturers, que es basen en el lreball familiar, realitzat sovint en condicions que no complei
xen les normes mínimes de segtu·etat i higiene. Les peces de roba barales, produi:des localment en fabriques amb treballadors 
explotats, per exemple, poden competir ambles imporlacions asia tiques de baix cost. Una quantilal cre ixent de productes i 
serveis, des deis mobles de baix cosl produ'its en soterrani s fins als taxis iJ.l egals i els serveis dom estics responen també a la 
demanda d'un a creixent població amb baixos ingressos. 

Una manera de co nceptualitza r la informalització en les economles urban es avancades d'av ui és situar-la com l'equiva
lent sistemic d'a llo que anomenem desregulació en el cim de J'economia (vegeu Sassen , 1994b). Tant la desregu lació d'un 
nombre creixent d' indústries informatiques punteres com la informalització d'un nombre també cr cixent de sectors amb poca 
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capacilat pera crear bene fi cis es poden conceptualilzar com a reajuslame nLs sota unes co ndicions en les quals les noves 
cstraLegies economiques i les velles regulacions e nlren en una tens ió creixenl. " «ft'ractures reguladores» és un concepte que 
he ulililza t per descriure aquesta co ndi ció. 

Podem pe nsa r en aquestes estrategies coma e lements que cons titueixen noves geograli es de la centrali tat i la margina litaL 
qu e u·avcsscn la ve lla divisió entre pa"isos pobres i pa"isos ríes, i noves geograti es de la ma rgina lita t que ha n esdevinguL cada 
vegada més ev id e nts, no solament e n el món subdesenvolupat sinó també en les ciutats altament desenvolupacles. A !' interior 
de les grans ciutats del món desenvolupat i en procés de desenvolupament veiem una n ova geogralia dels centres i els mar
ges qu e no solament conb·ibueix a refor t,;ar les desigualtats existents, sinó que promou ta mbé un espectre complet de noves 
diná miques de la desigualta t. 

Les gra ns ciutats de tot el món són el terreny e n el qua] múltiples processos de globa li tzació prenen form es concretes i 
localitzades. Aq uestes formes localilzades só n, en un gra u forca elevat, la base de la globalització. Si consicl erem, a més, que 
les grans ci uta ts concentren també un a gran quanlitat de població precaria -immigrants a Europa i als Estats Un ils, afro
ame ricans i llatinoamericans als Estats Units, masses ele persones que habiten en suburbis de barraques en les megaciutals 
del m ón en procés de desenvolupament-, es pot veure que les ciutats s'han convertit en un terreny esb·ategic en el qua! es 
dóna tola una serie de conflictes i conb·adiccions. 

Així, podem pensar en les ciutats com un deis !loes en els quals es produeixen les contradiccions de la globa lització del 
capital. Per una banda, concentren una quanlita t desproporcionada de poder corporatiu i són un entorn fonamental pera la 
sobreva lori tzació de !'economía corporati va ; per l'altra, concenb·en una quantitat desproporcionada de treballadors precaris 
i són un dels !.loes clau pera la seva desva lorització d'aquests. 

Perqué són aquestes ciu tats també noves fronteres? Ésa les ciutats on els b·eballadors precaris poden adquirir una cert a 
presencia, una certa visibilitat jaque só.n iins a cert punt una forca de treball n ecessaria -ésa dir, en la m esura que el tre
ball que realitzen és necessari. Per tant, es dóna aquí una batalla ideologica real. Una ma nera de descriure aquesta si tuació 
és emfalitzant la gran connexió amb la clemografia d'aquesta intensa b·ansformació en la valor ació de cleterminats tipus de 
b·eba ll. La deval uació de treballs que són necessaris peral sistema economic és facilitada perla di sponibilitat dels treballa
dors tradicionalment precaris. A aixo ens refer im quan parlem de connexió am bla demografía. A la ci uta t de ova York, la 
m ajoria deis u·eballadors residents són don es, o bé pertanyen als col·lectius afroamericans o porto-riquenys, o bé són immi
grants. La ironia, la dialéctica del poder i la políti ca se centra en el fet que es tra cta ele tr eballadors necessaris el treball dels 
quals esta, ta nma teix, deva lual. Com que no tenen un accés facil a les formes m és tradicion als de la politica, com ara la polí
tica s indical, esdevenen, per tant, els actors de noves formes de politica.'5 Parlant estrictamenl, es produ eix una combinació 
de D·es elem ents: la creació de b·eballs n ecessaris que es tan devaluats, un a implicació geografica de les transformacions en 
els m ercats laborals (immigrants i dones) i un a man ca d'accés a formes més b·adicional s de pol íti ca. 

Per tan t, tenim defacto la posslbilitat de múltipl es formes noves de poUtica. La politica en el cas de Uocs com ova York, Los 
Angeles, Franlí.Jurl o Berlin esta b·avessada per qi.iestions d'identitat, cultura, protecció deis drets deis immigrants, etc., i es pot 
interpretar, segons cert esquema, com una fr·agmentació de la politica. Pero, per altra banda, potser hem arribat al punt, especial
m ent en aquestes ciutats, en el qual s'exigeix un a nova forma de política. És aquí on encaixen , des del m eu pw1t de vista, mol tes 
accions, iniciatives i moviments socials concrets. Aquest tipus ele ciutats contenen en si mateixes, a més de les estTuctures estrate
giqu es que va lori tzen el capital global, les condicions estratégiques per a la valori tzació del poder politic que els precaris repre
senten. La presen cia simultania del poder corporaliu i d'aquesls col·lectius en eslat de precarietat han fet de les ciutats un terreny 
conllictiu. La ciutat global concentra la diversital; els seus espais es tan marcats perla cu ltura corporativa pero també per una mul
tiplicilal d'alb·es cultures i identitats, co ns titu"ides basicamenl per immigrants. El desplaca ment és evident: la cultura dominant 
només pot ab rac;ar una part de la ciu tat. Ialgrat que el poder corporatiu identifica les cullures i les identitats no corporatives com 
<<l 'alterital», i d'aquesta manera les deval ua, aquestes estan forlament presents. Les comunilats d'immigra.nts i l'economia informal 
en ciu tats com ova York i Los Angeles en són solament dos exemples. El fet que aquests imrn.igranls i refugiats estiguin concen
trats a les ciutats i s iguin sovint l'agent demografl c de pa rt d'aquest procés de reestr·uct1.rr·ació economica m osb·a que el con nicle 
postcolonial no s'esta donant només en els territoris de les antigues colonies, sinó també en ciutats com París i Berlín. Penso que 
aqu esta perspectiva hlstürica amplia permet veure que les petites batalles, Uuites i actes de contestació que s'estan produ.int en les 
ciuta ts grans de tot el m ón són també els mjcroconstituents d'una conJrontació més a mplia que és la confron tació pos tcolonia l que 
s'ha traslladat paTcialment aJs cenb·es meb·opolila.ns.16 Les ciulats globals actuals són en pa r'l els espais del postcolonialisme i 
també contenen les condicions per a la formació d'un cliscurs postcolonialista (vegeu Hall, 199 1. ; TUng, 1.990).17 La globaJjtzació és 
un espai contradictori ; es ca.racteritza perla contestació, la diferenciació interna i per continus b·aspassos de frontera. 
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NOTES 

l. Cf La noc16 de Robenson del món com a lloc úmc. o la •cond1c16 huma· 
na global• Segons la meva op1m6. la globah11ac16 és 1ambé un procés que 

produeix d1fcrenc1aCIÓ, perO l'ahneamem en aquesl cas és moll diferem d'a· 
quell que a nava assocm1 a nocions 1an d1 ferenciadores com carAcler nacio· 
nal. cullura nac1onal, sOCielal nacional A1xf. el món corporaliu avui lé una 
geograf1a global. 1. 1anma1e1x, no el trobem penor en reali1a1 s'ub1ca en 
espms allamem dchOIIs i eslruclurals En segon lloc. aques1 m6n es d1fe· 
rencia cada vegada més deis segmems no corporauus en les econom1es de 
cadascun deis seus emplacamems concre1s (com. per exemple. la ciu1a1 de 
Nova York) o deis pa'isos en els quals opera. Es dóna. dones, un procés d'ho· 
mogene'1tzaci6 alllarg de cenes línies que creuen les fromeres nacionals i. 
alhora. un procés d'imensa diferenciació dins d'aquesles fromeres. 

2. Es necessan 1den11ficar les condiCions h1s10nques especif1ques de les 

diferems concepcions d'aiiO imernacional o d'aiiO global. Hi ha una lend~n

cia a veure la imernacionaliuació de l'econom1a com un procés que es dóna 
en el cemre. i que es basa en el poder de les corporacions mullinac10nals 
actualmenl i de les empreses colonials en el passat. Tanmaleix, es poi 
advenir lambé un all grau d'in1ernacionahuac16 en les economies de molls 
pa·isos perif~rics a causa deis elevals nivells d'mversions esuangeres que 
s'hi donen en IOts els sec10rs econOmics. 1 de la lona depend~nc•a d'a· 
ques1s palsos respec1e de les monedes •sOlides• en els merca1s mund1als 
AIIO que es dóna en els pa'isos cemrals són concemracions estral~giques 

d'empreses i mercaiS que operen globalmem, la capacilal de conuol. coor· 
dinació i poder global. AqueSia és una forma mol! diferem d'aiiO imerna· 
c1onal d'aquella que 1robem en els pa'isos penf~rics 

3. Més concepwalmem. podem pJegunw·nos SI un siSiema econOmic amb 
una tend~ncia 1an forta a la concemració poi lenir una economía espacial 
sense puniS de concentració física. És a du. té el poder. en aquest cas el 

poder econOmic. correlats espacials? 

4. Entenc per serveiS Pfoductius. i més especialmem per serveis financers i 
corporalius avant;ats. el conjum d'emjlfeses que Pfodueixen els serve !S orga· 
mtzatius necessans per a la implememació i la gesuó deis sis1emes econO· 
mies globals (Sassen. 1991. capitols 2·5). Els serveis productius constHueixen 
ourpurs intermedis. és a dir. serveis comprats per empreses. lnclouen serveis 
financers. legals i de gestió general. innovació. desenvolupament. disseny. 
administració, personal, tecnología de producció. mantenimem. uanspon. 
comunicacions. distrlbució a l'engrOs. publicltat. serveis de nete¡a per a 
empreses. seguretat i emmagatzematge AQuesta ca1egoria esrn consutulda 
d'una forma cenual per una s~rie de compall'fles amb un mercat m1xt format 
per empJeses i paniculars. com les asseguradores. ets bancs. els serveiS 
financers. immob1liaris. legals i complables o les associacions professionals. 

5. Des del pum de vista metodoiOgic, aquesta és una manera d'enfocar la 
qüestió de la unuat d'anAiisi en els estud1s sobre els processos económics 

contemporams •Economía nacional• és una categoria problemAuca quan h1 
ha nivells elevats d'internacionalització També ho és la categoría •econom1a 

mundial• per la impossibilitat de realitzar un eswdi empíric detalla! a aques· 
1a escala. Les ciuta ts allament imernacionalitzades com Nova York o Londres 
ofereixen la possibilital d'examinar processos globals amb gran detall. dios 
d'un marc acotat. i a1enem als múltiples i sovim comradictoris aspectes d'a· 
quests processos. Aquesta estrat~gia ens servina per a analitzar algunes de 
les qüestions plamejades per Kmg sobre la necessltat d'una noció diferen· 
ciada de cullura. perO també d'aiiO imernacional1 alfO global (King. 1990). 

6. Per a mi. com a economis ta polftic. estudiar aquests temes ha suposat 
ueballar amb diversos sistemes de represemació i construir espais d'imer· 
secció. Hi ha moments analítics quan dos SIStemes de representac16 s'in· 
1ersequen. Aquests momems analíucs són fAcilment experimemats com a 
espais de silenc1, d'abs~ncia. És un repte veure que passa en aquests 
espais, quines operac1ons (analitiques. de poder, de Slgnificat) hi tenen lloc 
Una versió d'aquests espais d'intersecció és alfO que he anomenat zones 
frontereres analftiques Per que zones frontereres? Perqu~ són espais que 
estan constitui'ts per discominui'taiS: en aquests espais les discommu'itats 
constiweixen un espai en lloc de ser reduldes a una lfnia d1visóna Bona pan 
del meu treball sobre la globafització econOm1ca 1 les ciutaiS s'ha cenuat en 
aquestes discontmu'itaiS 1 ha imemat reconstltuu·les analilicament com a 
territoris fromerers en comptes de coma limes dlviSOries. Aquesta operac•ó 

Aquest text •·ecufl fes idees presentad es per Saskia Sussen 
al n co ngrés de la lnternational :"'etwork FOJ' Urban 

Research and Action (INU I\A), sota el tllol Possible Urban 
Worlds, cclebrat a Zuric el m es de juny de 1997, el catMeg 
del qual ha est:lt publica! per Birkhiiuser Vcrlag (Basel, 

1998). 

produe1x un terreny en el qualles disconunuitats poden ser reconsutuides en 
termes d'operac10ns ecooomiques. les ploptetats de les quals no són sola· 
ment una func16 deis espais que es traben a ambdós costats d'una lima (es 
a dir. una Jeducc16 a la condiciO de llnia d1visórial sinó també. 1 de manera 
fonamental. una !unció de la diScontinuHat mateixa. a parur de l'argument 
que les discontinultats sOn una pan integ1ant. un cornponem. del sistema 

7. Una arma metodoiOgica que resulta ut1l. des del meu punt de viSta. pe1 a 
invest1gac1ons d'aquest carActeJ és aiiO que anomenem circuits pera la d1s· 
tribuc16 i 1nstallaci6 de les operacions econOmiques. Aquests cucu11s ens 
permeten. per una banda, seguir el fil de les activitats econOm1ques en 
terrenys que s'escapen deis limits cada vegada més estrets de les 1epre· 
sentacions dominan !S de l'•economia avan~ada• i. per l'altra, traspassar les 
fronteres deis espais SOC1oculturals discontinus. 

B.l'exemple següent il-lustra aquest fenomen. Ouan es va donar !'aguda crrsi 
del mercal de valors l'any 1987 després d'alguns anys d'enorme creixemenl. 
es van publicar nombrosos reponatges periodistics sobre la sobtada i massi· 
va crisi de desocupació entre els prolessionals amb ingressos elcvats de 
Wall Street. l'altre problema d'atur a Wall Street. el que va afectar sec1etA· 
ries i treballadors manuals. no va ser mai noticia. ni se'n va fe1 cap 1eponat· 
ge. l. encara més. el crac de la borsa va crear un problema d'atur molt con
central. per exemple. en la comunitat d'immig•ants dominicans del nord de 

Manhattan on vivien molts deis treballadors de la neteja de Wall Street 

9. Oue aquest fet hagi contribu'il a la lormació de sistemes urbans transna· 
cionals és un assumpte que caldria debatre. El creixement deis mercats glo· 
bals de finances i serveis especialitzats. la nccessitat de xa1xes de serveis 
mternacionals creada pels aguts increments en la inversió internacional. i el 
corresponent ascens d'altres ~mbits inStltUCIOnals. mercats globals 1 ofici· 
nes corporativas bAsicament. tot apunta l'exist~ncia d'uns jlfagrames 
econOm1cs transnac1onals amb seu en més d'un país. Aquestes ciutats no 
eSian simplement competint les unes amb les al tres perla panicipació en 
el mercal com és afirmat o assumit sovint: hi ha una divisió del treball que 
incorpora ciutats de molts paisos. i en aquest sentit podem parlar d'un sis· 
tema global (pel exemple. en les finances) i no simplement d'un sistema 
internacional (vegeu Sassen. 1991, capítols 1-4. 7). Podem observa' aquí la 
formació. almenys mcipient. d'un sistema urbA transnacional. 

1 O. A més. la pronunciada oriemació envers els rnercats mundials evident 
en aquestes ciutats planteja qüestions sobre la seva aniculació amb els 
estats nac10nals i les regions de les quals formen pan i amb !'estructura 
social i econOmiCa de la mateixa ciutat Les ciutats han estat sempre pro· 
fundament 1mplicades en les economies de la seva regió, sovint fins i tot 
n'han JefleCtlt les caracte1istiques. i encara ho fan. PerO les ciutats que 
constitueixen espais estratégics de l'economia global tendeixen. en part. a 
desconnectar·se de la seva 1egi6. Aquesta afirmació entra en conflicte amb 
una premissa fonamental de la tecria tradicional sobre els sistemes urbans 
-aquella que afirma que aquests sistemes afavoreixen la integ•ac•ó terri· 

torial de les economies regionals 1 nac1onals. 

11. En altres treballs he intentat demostrar que la lase actual del pe1íode 
posteriOI a la 11 Guerra Mundial posseeix unes condicions ciares pera la lar· 

mació i el manteniment deis fluxos interns d'immigrants i refugiats. He inten· 
tal mostrar que les formes especifiques d'internacionalització del capital que 
veiem allla1g d'aquest periode han contribult a crear graos fluxos migratoris 
i han construi'l ponts entre el país d'origen i els Estats Units. La implantació 

de les estrat~1es de desenvolupament occidentals, com la substitució de l'a· 
gricultura de petits propietaris per una agricultura comercial onentada a l'ex· 

portació, o l'occidentalilZació deis sistemes educatius. ha contribu'il a incen· 
tivar els fluxos migratoris regionals. nacionals i transnacionals. Al mateix 
temps, les xarxes administralives. come1cials i de desenvolupament deis 
antics 1mpens europeus i les formes més noves d'aquestes xarxes assumides 
sota la Pax Amerlalna (inversió exterior duecta i internacional, zones de pro
cessament per a l'exponació, guerres per la democr~cia) no solament han 
c1eat ponts peral flux de capi tal, inforrnac16 i treballadors d'alt nivell del cen· 
tre a la peri f~1ia , sinó també, des del meu pum de vista, per al flux d'immi
grants (Sassen, 1988). Vegeu també l'anAiisi de Hall de l'aflu~ncia migratO
Jia en la postguerra des deis pa'isos de la Commonwealth cap al Regne Unit 
i la descripc16 que la de com Angla tena i altO angl~s van estar tan presents 
en la seva JamaiCa natal com pera ter que Londres es percebés com la capi
tal a la qual tots es dingirien tardo d'bora (1991). Aquesta manera de narrar 

els fenómcns m1gratoris del pe1íode de postgueJra capta la 1nflu~1a del 
colomalisme 1 de les formes 1mpenals postcolonials en els processos pnnci· 
pals de globalizació avui, i especihcamenl en aquells que VInculen palsos 
d'em1grac16 i d'1mm1gració Els pnnc1pals pal sos immig1atons no són espec· 
tadors 1nnocems: la génesi 1 els continguts especlfics de la responsab1hta1 
d'aquests paisos seran diferents segons el casi el pmiode 

l 2. l'efevada capacita! d'obtenll benefiCIS deiS OOUS SetiOrS de Clelxement 
es deu també. almenys en pan, a l'acuv1tat especulativa El g•au d'aquesta 
depe~nc1a respecte de l'especulac1ó es pot veure en la cnsi deis anys 
noranta que va segui1 als benelicis extraordinaris en les !manees 1 el sector 
immobliian als anys vuitanta. La crisi 1mmobiliAria i financera. malgrat tal. 

sembla havCI deixat intacta la dinOmica bAsica del sectcr. La cnsi. pe1 tant. 
es pot interpretar com un reajustament deis beneficis a uns nivells més rao
nables. ésa du. menys especulatiUS La d1nAmica global de polantzació deis 
nivells de benehc1 en l'econom1a u1bana es manté. a1xf com les d1starS1ons 
en molts mercats 

13. De manera més general. estem ve1entl'aparici6 de nous tipus de seg· 
mentació del mercal laboral. Dues caracterfstiques c1iden l'atenció Una és 
el debilitament del pape1 de l'emp•esa en l'estructuració de les mlacions 
laboJals, que cada vagada més es de1xen en mans del me1cat. un segon 
aspecte d'aquesta reestructurac16 és aiiO que es podría descriUre com el des· 
plac;ament de les funcions del mercat labo~al als panicula1s o a la comunitat. 

14. Relacionarla informalització i el c1eixement situa l'anOiisi més enllá de 
la idea que l'emerg~ncia deis sectors informals en ciutats com Nova York i 
Los Angeles estA causada perla p¡eséncia d'irnmigrants i la tendéncia d'a· 

quests a reproduir estrat~1es prOp1es deis palsos del Tercer Món 
Relacionar la 1nlormalitzacíó 1 el cre1xement també supera l'afirmació que la 
desocupació i la recessió són les causes fonamentals de la informalització 
en la fase actual de les economies altament industrialitzades Aquest enfo· 
cament apuntaría algunes de les característiques del capitalismo avan~al 
que no s'adveneixen normalmenl. Pera una antología excel-lent de treballs 
recents dedicats a l'econom1a infcrmal en diversos palsos del món. vegeu 
Komlosy er al. (1997). 

15. Hem d'assenyalar que es comencen a percebre alguns canviS en les 
graos ciutats deis Estats Units. en les quals les associacions sindicals han 
ent~s finalment que han d'atendre a l'organització deis aturats. de les dones 
i deis immigrants, estiguin indocumentats o no. i que han de prendre com a 
1elerent d'aquesta organització la comunitat i no solament ellloc de treball. 
Per tant. estem coment;ant a veure una lleu transformació. 

16. Trobem molts exemples d'aquest fenomen. La cultura global de massa 

hornogene'itza i és capa~ d'absorbir una enorme varietat d'elements culturals 
locals. PerO aquest procés no es completa mai. l'análisi que he 1ealitzat d'al· 
gunes dades del sector de la indústria electrbnica mostra que el treball en els 
sectors capdavanters de l'economia ja no implica inevitablement l'adscripció 

a una anstocrAcia laboral. Aixl, dones del Tercer Món que treballen en zones 
de proccssament pera l'exponació no tenen perrnis de treball; el capitalisme 

poi treballar a través de la difer~ncia. Un altre cas encara és el deis immi· 
grants •il·legals•: veiem aquí que les fronteres nacionals tenen l'efecte de 
crear i criminalitzar la diler~nc ia . Aquests processos de diferenciació són cen· 
tra ls pera la formació d'un sistema econOmic mundial (Wallerstein. 1990). 

17. Una qOestió interessant és la que fa refer~ia al carActe1 de la inter

nacionalització avui a les ciutats de les antigues coiOnies l'anAiisi de King 
(1990: 781 sobre les condicions histOriques i desiguals en les quals es va 

construir la nació d'aiiO •internacional» és extremamem imponant. King ens 
mostra com durant eltemps de l'imperi. alguns deis principals centres colo· 

nials estaven molt més internacionalitzats que les metrOpolis. El concepte 
d'internacionalització tal com s'utilitza avui estA suposadament arrelat en 

l'expen~1a del centre. AixO ens mostra un carreró sense sonida en les 
anAiisis contemporAnies captat perfectament per Hall quan observa que les 

critiques contemporAnies postcolonials i postimperialsites han sorgit en els 
ant ics centres deis imperis i no diuen res sobre un conjunt de condicions evi· 

dcnts avui en les antigues ciulats i paisos postcolonials. Un altre d'aquests 
punts cecs consistiría a afirmar que les graos migracions internacionals cap 

al centre des deis antics territoris colonials. o no tan antics en el cas deis 
Estats Units. i més recentment del Japó(1994). serien el correlat de la ínter· 

nacionahtzació del capital que va comenc;ar amb el colonialisme 

Saskia Sassen, profcssora de sociologia a la Un ivc•·sitat de Chicago i an tiga Jli'Ofessora del Departament d'Urbnnismc de 
la Universitat de Columbia, és una de les p1·incipals veus crfliques sobre la societat de la inl'ormació. l~nlJ'C les seves 

obres, que analitzen el fenomen de la globalizació, destaquem 71w Global Ciry(Princeton, 1991), de la c¡ual Eudcba ' '" 
publ i e<ll' la versió espanyola el 1996, Losing Control? Suvereigrr iiJ' in an Age Q[Giobali:flliorr (Columbia Univcrsity Prcss, 
1996), de la quaiBellaterra publicm-ú la versi6 espanyola (2002), Globali:arion mul ir.s Di.worrrenrs (Thc New P1·ess, 1998) 

i G11esrs arrd / lliens ( 1999), de la qual Siglo XX I publicar·h la ve1·sió cspa nyola aquest a11y. 
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La vill e : lieu stra té gique 1 nouvelle f rontiere 

Nous aborderons dans ce texte la maniere dont la mondiali
sation. ou globalisation. atfecte les villes. et plus précisé
ment les vil les comme lieu de contestation et de lutte poli
tique. La mondialisation est en général comprise comme la 
formation du capital global et le changement qui s'ensuit 
dans les relations entre les États nationaux et ce capital 
mondialisé. Penser a la globalisation simplement comme 
une puissante force transnationale peut etre paralysant. Les 
questions sont done : est-il possible de localiser la mondia
lisation? est-elle réellement aussi globale que la terminolo
gie le suggere? et. s1 elle estlocalisée. ou se trouve-t-elle? 
comment la reconnaltre ? comment détecter le pouvoir de 
cet acteur global et. a partir de la. comment envisager les 
positions politiques qui pourraient l'affrenter? 

Afin de penser politiquement et d'évaluer si la micro
politique des groupes activistes est capable de s'atfronter 
au capital global. ma prémisse est que l'on peut détecter 
des aspects du systeme qui sont nécessairement en rapport 
avec les lieux et. par conséquent. avec les gens qui les habi
ten!. Si l'on continue a penser au capital mondial comme a 
une entité énorme qui est la. dehors. qui opere dans l'espace 
intermédiaire des territoires nationaux. qui est conti
nuellement hyper mobile. le confli t doit acquérir un caractere 
tres ditférent. et la confrentation locale doit cesser d'etre 
importante. 

De mon point de vue. l'analyse développée dans ce texte 
crée un espace de compréhension permettant d'interpréter 
comment certaines formes d'activisme. dans lesquelles de 
nombreux groupes sont impliqués. qui peuvent avoir des 
foyers tres concrets et locaux ou avoir une durée tres breve. 
seraient des composantes d'un mouvement beaucoup plus 
large. 11 y a la une nouvelle forme de politique. pas une poli
tique de front large. comme nous sommes habitués a l'in
terpréter. mais une politique fragmentée. si l'on veut. Mais 
c'est. de fait. une forme réelle de politique et pas seulement 
un ensemble d'actions localisées et fragmentées. 11 s'agit 
d'une politique globale centrée sur des actions concretes 
qui se font écho les unes aux autres sur toute la planete. 
chacune étant confrontée a la matérialisation concrete et 
locale d'un systéme de pouvoir global. 

MONDIALISATION ÉC ONOMIQUE 
ET CONTROLE GLOBAL 

Au cours de la longue histoire mondiale. chaque phase a 
posé des questions spécifiques quant aux conditions parti
culiéres qui la rendent possible. t:une des caractéristiques 
fondamenta les de la phase actuelle est la prédominance 
des technologies de l'information. l'augmentation de la 
mobilité et de la liquidité du capital qui lui est associée. 
entrainant la diminution de la capacité des États nationaux 
a réguler des secteurs cié de leurs économies. Les cas des 
industries de pointe de l'information. le domaine financier et 
les ultra-modernes prestations de services aux entreprises 
en constituent de bons exemples. Ces industries ont en 
général une économie dans un espace transnational. et des 
outputs hyper mobiles qui se déplacent instantanément sur 
!'ensemble de la planete. 

Les images fondamentales dans le discours dominan! sur 
la mondialisation économique mettent l'accent justement 
sur ces aspects : l'hyper mobilité. les communications mon-

diales. la neutral isation du lieu et de la distance. Dans ce 
discours. il y a une tendance a considérer l'existence du 
systeme économique global comme quelque chose de 
donné. comme une fonction du pouvoir des entreprises 
transnationales et des communic ations globales. 
Cependant. la capacité a opérer de maniere globale doit etre 
produite. de meme que la capacité de coordination et de 
controle qu'impliquent les nouvelles technologies de l'infor
mation et le pouvoir des entreprises transnationales. Si l'on 
centre l'analyse sur la production de cette capacité. on ajou
te une dimension oubliée au theme rebattu du pouvoir des 
grandes entreprises et des nouvelles technologies. 
t:emphase se déplace alors vers les pratiques qui consti
tuent en réali té ce que nous appelons mondialisation 
économique et controle global : les travaux associés a 
la preduction et a la reproduction de l'organisation et de la 
gestion d'un systeme preductif et d'un marché financier 
mondiaux. les deux sous la condition de la concentration 
économique. 

Centrer l'attention sur les pratiques intreduit les catégo
ries de lieu et de precessus de preduction dans l'analyse de 
la mondialisation économique. Ces deux catégories sont 
aisément oubliées dans les discours centraux sur l'hyper 
mobil ité du capital et sur le pouvoir des entreprises trans
nationales. En développant ces catégories de lieu et de preces
sus de preduction. on ne ni e en aucune maniere le caractere 
central de l'hyper mobilité et du pouvoir. Bien au contraire. on 
met a jour le fait qu'un grand nombre des ressources néces
saires pour les activités économiques globales ne sont pas 
hyper mobiles. et sont. de fait. profondément enracinées. 
pour l'essentiel. dans des lieux tels que les villes" globales» 
et les zones de traitement pour l'exportation. 

De meme. en mettant l'accent sur le fait que les preces
sus globaux sont. a u moins partiellement. enclavés dans des 
territoires nationaux. on introduit de nouvelles variables 
dans les conceptions actuelles quant a la globalisation éco
nomique et a la capacité régulatrice. de plus en plus rédui
te. des États. C'est-a-dire que l'économie spatiale pour les 
grands precessus économiques transnationaux nouveaux 
difiere de maniere significative de la dualité mondial/natio
nal que présupposent de nombreuses analyses de l'écono
mie globale. La dualité national versus global suggere deux 
espaces mutuellement exclusifs : l'un commencerait la ou 
l'autre prendrait fin. L'un des objectifs principaux de cet arti
cle est précisément de montrer que ceci est profondément 
errené. que le global se matérialise nécessairement dans 
des lieux spécifiques et dans des programmes institution
nels. dont un grand nombre. sinon la majorité. sont mis en 
place dans des territoires nationaux. 

Parcourir la géographie des lieux impliqués dans la glo
balisation permet aussi de récupérer des personnes. des tra
vailleurs. des communautés et. plus concrétement. des mul
tiples cultures du travail qui. laissant de coté la culture d'en
treprise. sont impliqués dans la tache de mondialisation. 

LIEU ET PRODUCTION 
OANS t:ÉCONOMIE GLOBALE 

La globalisation peut etre reconstruite a partir des lieux stra
tégiques dans lesquels les precessus globaux se matériali
sent et des nceuds qui les unissent. Parmi ces lieux. on treu-
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ve les zones de traitement pour les exportations. les centres 
bancaire off-shore et. a un niveau beaucoup plus complexe. 
les villes globales. Cela permet de constituer une géogra
phie spécifique de la mondial isation et de souligner a quel 
point il ne s'agit pas d'un événement planétaire recouvrant 
le monde entier '. En outre. il s'agit d'une géographie chan
geante. d'une géographie qui s'est transformée au cours des 
derniers siecles et des derniéres décennies. Plus récem
ment. elle a aussi inclu l'espace électrenique '· 

Cette géographie de la mondialisation comprend a la fois 
une dynamique de dispersion et une autre de centralisation ; 
et l'on commence seulement aujourd'hui a preter une cer
taine attention a ces phénomenes (voir Sassen. 1991. chap. 
1 ). La forte tendance a la dispersion spatiale des activités 
économiques á échelle métropolitaine. nationale et mon
diale que l'on associe á la globalisation a contribué a une 
demande de nouvelles formes de centralisation territoriale 
des opérations de gestion et de controle de haut niveau. La 
dispersion spatiale de l'activité économique rendue possible 
par la télématique contribue a l'expansion des fonctions 
centrales. en considérant que cette dispersion se preduit 
dans le cadre de la croissante concentration du controle. de 
la prepriété et de l'apprepriation du bénéfice qui caractérise 
le systeme économique actuel '. 

Les marchés nationaux et globaux. ainsi que les entre
prises globalement intégrées. exigent des lieux centraux dans 
lesquels le travail de globalisation est etfectué •. En outre. 
les industries de l'information ont besoin d'une vaste infras
tructure physique pour héberger les nceuds stratégiques 
d'hyper concentration des services ; il faut distinguer. en 
effet. entre la capacité de transmission 1 communication 
global e et les conditions matérielles qui la rendent possible. 
Enfin. et malgré les outputs hyper mobiles. meme les indus
tries de l'information les plus avancées ont un processus de 
production qui est. au moins en partie. lié a un lieu. en rai
son de la combinaison de ressources dont elles ont beso in. 

Mon travail a done été centré sur les villes envisagées 
comme des lieux de production pour les industries de poin
te de l'information de notre époque et sur la description de 
l'infrastructure des activités. des entreprises et des emplois 
nécessaires au fonctionnement de l'économie d'entreprise 
avancée 5. Ces industries sont habituellement conceptuali
sées en termes d'hyper mobilité de leurs outputs. du haut 
niveau de spécialisation de leurs prefessionnels. davantage 
que par rapport aux processus de production et a !'indispen
sable infrastructure de services et de travail non qualifié. qui 
en font cependant partie. Une analyse détaillée des écono
mies urbaines de services fait apparaitre cependant qu'i l 
existe un entrelacs considérable d'entreprises. de secteurs 
et de travai lleurs qui n'ont. apparemment. qu'une connexion 
minime avec 1' économie urbaine dominée par les finances et 
les services spécialisés mais qui. en fait. remplissent une 
série de fonctions qui font partie intégrante de cette écono
mie. lis remplissent leur tache. de toute maniere. dans des 
conditions de segmentation intense sur les plans social. 
acquisitif et. souvent, racial ou ethnique •. 

Le fonctionnement quotidien d'un tel entrelacs d'entre
prises de services de pointe. dominé par les finances. 
dépend d'un éventail d'emplois manuels et mal payés. dont 
une bonne partie sont réalisés par des femmes o u des immi
grés. Bien que ce type de travailleurs et d'emplois ne soient 



jamais présentés comme faisant partie de l'économie glo
bale. ils sont de fait intégrés dans l'infrastructure du travail 
pour la mise en place et le fonctionnement du systeme éco
nomique. y compris dans un secteur aussi avancé que celui 
des finances internationales '. 11 est. en effet. plus facile 
d'identifier comme propre d'un systeme économique l'élite de 
l'économie d'entreprise - les tours de bureaux qui projenent 
l'expertise de l'ingénierie. la précision et la techne- que les 
transporteurs et les autres travailleurs des services indus
triels. bien que ceux-ci constituent une partie i rrempla~able 

de ce systeme •. C'est la que l'on peut détecter une dynami
que de la valeur qui a creusé un fossé de plus en plus grand 
entre les secteurs de l'économie qui sont sous-estimés et 
ceux qui sont valorisés ou. de fait. surévalués. 

UNE NDUVELLE GÉDGRAPHIE 
DES CENTRES ET DES MARGES 

L'essor des industries de l'information et la croissance de 
l'économie mondiale. inextricablement entrelacées. ont con
tribué a une nouvelle géographie de la centralicé et de la 
marginalité. Cene nouvelle géographie reproduit en partie 
les inégalités qui existent. et elle est en meme temps le 
résultat d'une dynamique spécifique des formes actuelles 
de la croissance économique. Elle adopte de nouvel les for
mes et opere dans de nombreux domaines. depuis l'organi
sation des services de télécommunication jusqu'a la struc
ture de l'économie et du travail. Les villes globales accumu
lent d'immenses concentrations de pouvoir économique 
alors que celles qui furent en d'autres temps d'importants 
centres industriels sont en pleine décadence : les centres et 
les quartiers d'aHaires des zones métropolitaines re~oivent 

des investissements massifs sur le marché immobilier et des 
télécommunications alors que les zones urbaines et métro
politaines de faibles revenus sont privées de ressources; les 
travailleurs hautement qualifiés dans le secteur de ces 
grandes entreprises voient leurs revenus grossir jusqu'a des 
niveaux extraordinairement élevés alors que les travailleurs 
ayant une formation moyenne ou inférieure voient les leurs 
s'eHondrer. l e secteur financiar produit des bénéfices extra
ordinaires alors que le secteur industrie! survit a peine. 

Les plus puissantes de ces nouvelles géographies du cen
tralisme a échelle mondiale sont liées aux principaux cen
tres financiers et commerciaux internationaux : New York. 
Londres. Tokyo. Paris. Francfort, Zurich. Amsterdam. los 
Angeles. Sydney et HongKong. entre autres. Mais cene 
géographie inclut aussi maintenant des villes telles que 
Bangkok. Taipei. Sao Paulo ou Mexico. L'intensité des tran
sactions entre ces villes. particulierement au travers des 
marchés financiers ou des services commerciaux et d'inves
tissement. a brusquement augmenté ; cette réflexion s'ap
plique aussi aux ordres de grandeur impliqués lvoir Noyelle 
et Dutka. 1988 ; Knox. 1995) 9. En meme temps, l'inégalité 
liée a la concentration des ressources s'est creusée ; tout 
comme pour les activités stratégiques entre chacune de ces 
vil les et les autres agglomérations d'un meme pays " · 

Parallelement a cette nouvelle hiérarchisation global e et 
régionale des vil les. il existe un vaste territoire qui est deve
nu de plus en plus périphérique et qui est progressivement 
exclu des processus économiques principaux. ceux que l'on 
considere comme les moteurs de la croissance économique 

dans la nouvelle économie mondialisée. Des centres indus
triels et des vil les portuaires autrefois importants ont perdu 
leurs fonctions et sont sur le déclin. et pas seulement dans 
les pays moins développés mais aussi dans les économies 
les plus avancées. Dn assiste au meme phénomene avec la 
valorisation des inputs du travail : la surévaluation des ser
vices et des travailleurs spécialisés a stigmatisé " les autres » 

activités économiques comme étant inutiles. nulles et non 
avenues dans une économie moderne. 

11 existe d' autres formes de cette définition segmentée 
qui indiquen! ce qui est ou n'est pas une instance de la nou
velle économie globalisée. Par exemple. les grandes lignes 
du discours sur la centralisation reconnaissent qu'il existe 
une classe professionnelle internationale de travailleurs et 
d'environnements des atfaires hautement internationalisés. 
du fait de la présence d'entreprises et de personnels étran
gers. Ce qui n'a pas été reconnu. c'est la possibilité d'inter
préter les communautés de travailleurs immigrés ou le 
travail manuel peu rémunéré dans les memes termes. Ces 
instances continuent a etre décrites en termes d'immi
gration. avec un langage enraciné dans une période historique 
antérieure. 

Cela indique qu'il y a des représentations de la globali
sation ou du phénomene transnational qui n'ont pas été 
reconnues comme telles. ou qui sont des représentations 
conflictuelles. Parmi celles-ci. se trouve la question de l'im
migration. ainsi que la multiplicité d'environnements de tra
vail auxquels elle contribue dans les grandes villes. souvent 
recueillie dans un cadre plus large d'économie ethnique ou 
informelle. De mon point de vue. la majorité des phéno
menes que l'on décrit, meme en adoptan! les termes d'immi
gration ou de d' ethnicité, constituent. de fait. une série de 
processus en rapport avec : la) la globalisation de l'activité 
économique. de l'activité culturelle et de la formation de 
l'identité, et lb) la racialisation de plus en plus marquée 
dans la segmentation du marché du travail. de telle manie
re que les composantes du processus de production dans 
l'économie de l'information avancée et globale. qui ont lieu 
dans des environnements de travai l d'immigrants. ne sont 
pas reconnues comme faisant partie de cette économie glo
bal e de l'information. l'immigration et 1' ethnicité se consti
tuent en altérité. Le fait de les comprendre comme un 
ensemble de processus au travers desquels les éléments 
globaux se localisent. les marchés internationaux du travail 
se constituent et les cultures du monde entier se déterrito
rialisent et se reterritorialisent les place juste a u centre. a 
coté de l'internationalisation du capital. comme un aspect 
fondamental de la mondialisation ". 

LA VILLE GLDBALE: UN NCEUD PDUR DE NDUVEAUX 
ALIGNEMENTS PDLITICD-ÉCDNDMIQUES 

l'implantation de processus et de marchés globaux dans les 
vil les principales signifie que le secteur internationalisé de 
l'économie s'est étendu brusquement et a imposé un nouvel 
ensemble de criteres pour apprécier ou évaluer divers pro
duits économiques et ditférentes activités. Ce phénomene a 
eu des effets dévastateurs dans les énormes secteurs de 
l'économie urbaine.ll ne s'agit pas simplement d'une transfor
mation quantitative ; on peut y voir aussi des éléments d'un 
nouveau régime économique. 

13 

Ces tendances vers la polarisation adopten! des formes 
différentes quant a : la) l'organisation spatiale de l'écono
mie urbaine; lb) les structures pour la reproduction social e ; 
et le) l'organisation du processus de travail. Dans ces ten
dances vers de multiples formes de polarisation. se trouvent 
réunies les conditions pour la création de la pauvreté et de 
la marginalité urbaines centrées sur l'emploi. ainsi que pour 
la formation de nouvelles classes. 

l'essor de l'économie spécialisée dans les services avan
cés. plus particulierement le nouveau complexe financier et 
de services. crée ce que l'on pourrait interpréter comme un 
nouveau régime économique. En eHet. quoique ce secteur 
ne représente qu'une partie de l'économie de la vil le. il s'im
pose au reste de celle-ci. l'une des pressions qu'elle exerce 
concerne la polarisation. comme cela se produit dans le cas 
des énormes possibilités de bénéfices financiers. qui contri
buen! a la dévalorisation des manufactures et des services 
de faible valeur ajoutée. dans la mesure oü ces secteurs 
sont incapables d'engendrer les bénéfices exagérés propres 
de l'activité financiera. 

la capacité de nombreuses industries de pointe a produi
re des bénéfices énormes se base sur une combinaison com
plexe de nouvelles tendances : les technologies qui permet
tent l'hyper mobilité du capital a échelle globale et la déré
gulation de nombreux marchés permettant cette hyper mobi
lité ; des innovations financieres telles que la securization. 
qui apporte des liquidités a un capital jusqu'a présent non 
liquide et lui permet de circuler et. par conséquent. de géné
rer des bénéfices supplémentaires ; la demande croissante 
de services dans toutes les industries conjointement a la 
complexité croissante et a la spécialisation de nombre de 
ces demandes qui ont contribué a leur valorisation et parfois 
a leur surévaluation. comme on le voit dans les augmenta
tions extraordinairement élevées des salaires de profes
sionnels de haut niveau et de cadres d'entreprise qui ont 
commencé dans les années quatre-vingt "· 

En cutre. la globalisation ajoute a la complexité de ces 
services son caractere stratégique. son glamour et. avec 
cela. sa surévaluation. 

la présence d'une masse critique d'entreprises capa bies 
de générer des bénéfices extremement élevés contribue a 
augmenter les prix de l'espace commercial. des services 
industriels ainsi que des autres besoins du négoce. ce qui 
rend de plus en plus précaire la possibilité de survie des 
entreprises ayant une capacité modérée de production de 
bénéfices. Et. bien que ces dernieres soient essentielles 
pour l'organisation de l'économie urbaine et pour la satis
faction des besoins quotidiens des citadins. leur viabilité 
économique est menacée par une situation dans laquelle 
les finances et les services spécialisés peuvent obten ir des 
bénéfices extraordinaires. les prix et les niveaux de béné
fice élevés dans le secteur internationalisé et ses activités 
subordonnées. telles que les restaurants et les hótels chics, 
rendent de plus en plus difficile pour les a u tres secteurs la 
compétition pour l'espace et les investissements. Bon nom
bre de ces autres secteurs ont réduit considérablement 
leurs recettes et ont été déplacés. c'est le cas. par exem
ple. des boutiques de quartier adaptées aux besoins locaux 
remplacées par des commerces de haut niveau et des res
taurants qui re~oivent les nouvelles élites urbaines aux 
revenus élevés. 



la volle: lieu stratégique ( nouvelle frontiere 

L'inégalité quant aux capacités il obtenir des bénéfices 
des différents secteurs de l'économie a toujours existé. 
Mais ce que l'on peut constater actuellement a lieu il un 
autre niveau et est en train d'engendrer des distorsions 
massives dans les opérations de divers marchés, depuis le 
logement jusqu'a l'emploi. Par exemple. la polarisation 
entre entreprises et particuliers et dans l'organisation spa
tiale de l'économie contribue. de mon point de vue. il l'in
formalisation d'un nombre croissant d'activités économi
ques dans les économies urbaines avancées. Lorsque des 
entreprises ayant une faible capacité de génération de 
bénéfices voient un maintien. voire un accroissement. de la 
demande de leurs produits ou services. de la part de parti
culiers et d'entreprises. dans un contexte oü un secteur sig
nificatif de l'économie obtient des bénéfices extraordinai
res. il est fréquent qu'elles ne puissent pas concurrencer ce 
dernier. Opérer de maniere informelle est fréquemment 
l'une des rares manieres permettant il ces entreprises de 
survivre ; par exemple. en utilisant des espaces dans des 
zones qui ne sont pas destinées il un usage commercial ou 
industrie!. comme les sous-sols dans les zones résidentielles 
ou les espaces qui ne remplissent pas les normes d'hygiene 
et de sécurité. Ainsi. des entreprises nouvel les qui se 
consacrent a des activités permettant un bénéfice réduit et 
qui s'introduisent sur un marché fort pour leurs produits ou 
services ne peuvent le !aire que de maniere informe! le. Une 
autre option pour ces entreprises consiste a sous-traiter une 
partie de leur travail a des entreprises informelles"-

La recomposition des sources de croissance et l'obten
tion de bénéfices liés a ces transformations contribuent 
aussi a une réorganisation de certaines composantes de la 
reproduction sociale ou de la consommation. Alors que les 
couches sociales intermédiaires constituent encare la majo
rilé. les conditions qui ont contribué il leur expansion et il 
leur pouvoir politico-économique au cours des décennies qui 
ont suivi la Deuxieme Guerre mondiale - la centralisation de 
la production et la consommation de masse dans le cadre de 
la croissance économique et de l'obtention de bénéfices -
ont été déplacées par de nouvelles sources de croissance. 
L'essor rapide d'industries ayant une forte concentration de 
travaux hautement rémunérés. d'une part. et tres mal rému
nérés. de l'autre. entraine différentes formes de structure de 
la consommation. qui. a son tour. a un effet de rétro-alimen
tation sur l'organisation du travail et le type de postes de 
travail créé. L.'expansion de la force de travail hautement 
rémunérée. conjointement il l'émergence de nouvelles for
mes culturelles. a conduit il un processus d'embourgeoise
ment de haute capacité d'achat reposant. selon certaines 
analyses récentes. sur la disponibilité d'une énorme quanti
té de travailleurs peu rémunérés. 

Dans une bonne mesure. les besoins de consommation 
de la population ayant des revenus faibles dans les grandes 
villes sont couverts par les commerces de détail et ou les 
petites industries se basant sur le travail familia!. effectué 
souvent dans des conditions inférieures aux normes mini
males d'hygiene et de sécurité. Les vetements bon marché. 
produits localement dans des usines exploitant les tra
vailleurs. peuvent concurrencer. par exemple,les importations 
asiatiques de faible coOt. Une quantité croissante de pro
duits et de services allant des meubles bon marché fabri
qués dans des sous-sols aux taxis illégaux et aux services 

domestiques répondent quant a eux a la croissance d'une 
population ayant des revenus faibles. 

Une maniere de conceptualiser l' informalisation dans les 
économies urbaines avancées d'aujourd'hui consiste il la 
situer comme l'équivalent systémique de ce que nous appe
lons dérégulation du sommet de l'économie (voir Sassen. 
1994b). Aussi bien la dérégulation d'un nombre croissant 
d'industries informatiques de pointe que l'informalisation 
d'un nombre croissant de secteurs ayant peu de capacité de 
création de bénéfices peuvent íitre conceptualisés comme 
des réajustements soumis il des conditions déterminées 
dans lesquelles les nouveaux développements industriels et 
les vieilles régulations entrent dans une tension croissante ". 
Le concept de • fractures régulatrices » a été utilisé pour 
décrire ces conditions. 

On peut penser il ces développements comme a des élé
ments constituant de nouvelles géographies de la centralité 
et de la marginalité qui traversent l'ancienne division entre 
pays pauvres et pays riches. et de nouvelles géographies de 
la marginalité qui sont devenues de plus en plus évidentes. 
non seulement dans le monde sous-développé mais aussi 
dans les villes hautement développées. A l'intérieur de ces 
villes principales du monde développé et en voie de dévelop
pement. on peut voir une nouvelle géographie des centres et 
des zones marginales qui non seulement contribue a renfor
cer les inégalités existantes mais met aussi en marche un 
ensemble complet de nouvelles dynamiques de l'inégalité. 

Les grandes villes du monde entier sont le terrain sur 
lequel de multiples processus de globalisation prennent des 
formes concretes et localisées. Et c'est. dans une bonne 
mesure. ce dont il est question dans la globalisation. Si l'on 
considere. en outre. que les grandes villes concentren! aussi 
une grande quantité de population précaire - immigrés en 
Europe et aux États-Unis. Afro-américains et Latinos aux 
États-Unis. qui vivent en grand nombre dans des bidonvilles 
dans les mégapoles du monde en voie de développement - on 
peut voir que les villes sont devenues le terrain stratégique 
dans lequel se joue une série de conflits et de contradictions. 

On peut ainsi penser aux villes comme étant l'un des 
lieux dans lesquels s'exacerbent les contradictions de la 
globalisation du capital. D'un célté, elles concentren! une 
quantité disproportionnée de pouvoir d'entreprise et consti
tuent un environnement fondamental pour la surévaluation 
de l'économie d'entreprise ; de l'autre. elles concentren! 
une quantité disproportionnée de travailleurs précaires et 
sont l'un des lieux cié pour leur dévalorisation. 

Pourquoi ces villes sont-elles de nouvelles frontiilres ? 
C'est dans ces lieux que les travailleurs peuvent acquérir 
une certaine présence. une certaine visibilité ; ils sont jus
qu'il un certain point une force de travail nécessaire- dans 
la mesure oü ils sont eux-memes des travailleurs néces
saires -. On peut done di re qu'un combat idéologique réel se 
livre dans le milieu urbain- on pourrait décrire cette situa
tion en disant qu'il s'agit de la connexion importante exis
tan! entre la démographie de cette transformation critique 
quant a l'évaluation de certains types de travail. La déva
luation d'emplois nécessaires au systeme économique est 
facilitée par la disponibilité des travailleurs traditionnelle
ment précaires. C'est il cela que nous faisons référence lors
que nous parlons de connexion avec la démographie. A New 
York. par exemple. la plupart des travailleurs résidents sont 
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des femmes. et la majorité des travailleurs résidant il New 
York sont illeur tour des groupes d'immigrants. d'Afro-amé
ricains et de Portoricains. lronie du sort. la dialectique du 
pouvoir et de la politique est basée sur le lait que ce sont 
des travailleurs nécessaires mais dont le travail est. para
doxalement, dévalué. Étant donné qu'ils n'ont pas d'acces 
facile aux formes les plus traditionnelles de la politique 
telles que les syndicats. ils deviennent par conséquent les 
acteurs de nouvelles formes de politique ''. 11 se produit 
stricto sensu une combinaison de trois éléments : la création 
d'emplois nécessaires qui sont dévalués ; une implication 
géographique des transformations sur les marchés du travail 
- immigrés et femmes-; et une impossibilité d'acces aux 
formes les plus traditionnelles de la politique. 

Par conséquent. on se trouve de tacto lace ala possibili
té d'existence de multiples formes nouvelles de politique. La 
politique dans le cas de lieux tels que New York. Los 
Angeles. Francfort ou Berlin est traversée par des questions 
d'identité. de culture. de protection des droits des immigrés. 
etc.. et peut etre interprétée. selon certains schémas. 
comme une fragmentation de la politique. Cependant. d'un 
autre cOté, on est peut-etre parvenu au point. plus particu
lierement dans ces villes. oü une nouvelle poli tique est exi
gée. Et c'est ici que pourraient prendre place. de mon point 
de vue. de nombreuses actions. des initiatives et des mou
vements sociaux concrets. Ce type de villes contient en lui
meme. en plus des structures stratégiques que le capital 
global valorise. les conditions stratégiques pour la valorisa
tion du pouvoir politique que représentent ces personnes 
dans des conditions précaires. La présence simultanée du 
pouvoir des grosses entreprises et de ces personnes en état 
de précarité a fait des villes un terrain conflictuel. La ville 
globale concentre la diversité. Ses espaces sont marqués 
par la culture d'entreprise dominante mais aussi par une 
multiplicité d'autres cultures et d'autres identités. surtout 
griice ill'immigration. Le déplacement est évident : la culture 
dominante ne peut recouvrir qu'une partie de la ville . 
Alors que le pouvoi r des entreprises identifie les cultures et 
les identités qui ne font pas partie de ces entreprises 
comme étant 1'<< altérité », et pour cela meme les dévalue. 
celles-ci sont présentes partout. Les communautés d'immi
grés et l'économie informelle dans des villes telles que New 
York et Los Angeles ne sont que des exemples. Le fait que 
ces immigrés et ces réfugiés soient concentrés dans ces 
villes et soient souvent l'agent démographique d'une partie 
de ce processus de restructuration économique souligne le 
fait que le conflit post-colonial n'est pas uniquement pré
sent dans les territoires ex-colonisés mais aussi dans des 
villes comme Paris ou Berlin. Je erais que cette perspective 
historique large permet de voir que les petites batailles. les 
petites luttes et les petits acles de contestation qui se pro
duisent partout dans ces énormes villes sont aussi les 
micro-constituants d'une confrontation plus vaste : c'est la 
confrontation post-coloniale qui s'est partiellement dépla
cée vers les centres métropolitains " · Les villes globales 
actuelles sont en partie les espaces du post-colonialisme et 
présentent aussi les conditions pour la formation d'un dis
cours post-colonialiste (voir Hall. 1991 ; King. 1990) "- La 
mondialisation est un espace contradictoire. il se carac
térise par la contestation. la différenciation interne ou encare 
par les mouvements permanents aux frontieres. 



NOTES 

1. Clla nouon de Robertson selon laquelle le monde est un heu unrque. ou 
la • condrtron humarne globale • A mon avrs. la mondialisauon est aussr un 
proccssus producteur de dtllércncrauon. mats l'alignement de cene dillé· 
rencrauon est ués dillérente de cclut qur étatt associé a des nouons aussr 
dtllérencrauices que le caractcre natronal, la cul ture nationale ou la socré· 
té natronale. Ainsi. le monde des grosses entreprises a aujourd'hui une géo· 
graphie mondiale et, cependant. ti n'cst pas présenl partout sur la planéte : 
en réal ité. il se situe dans des espaccs clairement définis et haulcment 
structurés. En second lieu. ce monde se différencie de plus en plus des seg· 
ments qur ne lui appartiennent pas dans les économies de chacun de ses 
cmplacements concrets - c'est le cas. par excmple. de la ville de New York 
- ou des pays dans lesquels il opere 11 y a done un processus d'homogé· 
néisauon le long de certarnes lignes qur croisent les frontiéres natronales 
et, parallélement. un processus d'tntense dtllérenciation a l'intérieur de ces 
frontiéres. 11 2. 11 est nécessaire d'identrfter les conditrons historiques spé· 
ti fiques des différentes conceptions de ce qur est international et de ce qui 
est mondml. 11 y a une tendance a vou l'tnternationafisation de l'économie 
comme un processus qui se produit dans le centre, en se basant sur le pou· 
voir des entreprises multinationales actuelles et sur les entreprises colo· 
nrales du passé. Toutefors. on peut aussi observer un haut degré d'interna· 
uonalisation dans les économies de nombreux pays périphériques du fail de 
l'tmportance des investissements étrangers dans tous les secteurs écono· 
miques. et de leur forte dépendance dans les marchés mondiaux des mon· 
naies • solides •. Ce que l'on vort dans fes pays centraux. ce sont fes con· 
cenuations stratégiques d'enueprises et de marchés qui opérent globale· 
ment, la capacité de contrOle. de coordrnauon et de pouvoir global. 11 s'agit 
lá d'une forme trés différente d'internationalisation par rapport á celle que 
l'on renconue dans les pays périphériques. 11 3. Oe maniére plus concep· 
tuelle, on pourrait se demander si un systéme économique ayant de si lar
tes tendances a la concentration spatiale peut avoir une économie spatiale 
manquant de points de concentratron physique ; en d'autres termes. le pou· 
voir. dans cecas le pouvoir économrque. a·t-tl des corrélats spatiaux? 11 4. 
J'entends par services productrfs. et plus partrculiérement par serv1ces 
financiers et services d'entreprrse avancés !'ensemble des entreprises qur 
produisent les services organrsattonnels nécessaues a la mise en place et 
la gestron des systémes économiques globaux (Sassen, 1991 : chapiues 2-
5). Les services productifs constttuent des ourpurs intermédiaires. c'est·a· 
dire achetés par les entreprises. Cela inclut les services financiers, juridi
ques et de gestion générafe, d'innovation. de développement. de concep
tion, d'administration, de personnel. de technologie de production. d'enue
uen. de uansport. de communications. de distrrbutron aupres des grossistes. 
de pubhcité. de nenoyage pour les enueprises. de sécurité et de stockage 
Cette catégorie est constituée centralement par une série d'entreprises 
ayant un marché mixte constttué par des entreprtses et des particuliers, tels 
que les compagnies d'assurances. les banques. les services financiers. 
immobiliers. ¡uridiques et comptables ou les associations professionnelles. 
11 5. Du point de vue méthodologrque. il s'agrt d'une maniére de considérer 
la questron de l'unité d'analyse dans les études sur les processus économr
ques contemporains. ~· économie nationale • est une catégorie probléma
trque lorsqu'il existe des niveaux élevés d'internationalisation ; de méme 
que la catégorie • économie mondiale • du fait de r impossibilité de réali· 
ser une étude empirique détarllée a cene échelle. Les villes hautement 
internationalisées comme New York ou Londres offrent fa possibilité d'exa· 
mrner des processus globaux de manrere détarllée. dans un cadre déhmrté. 
en tenant compte de leurs aspects muluples et. souvent. contradictoues. 
Cene suatégie nous serart uttle pour analyser certarnes des questions pré
sentées par Ktng sur la necessité d'une nouon dtllérenciée de culture. mais 
aussi de ce qui est internattonal et de ce qu1 est mondial (King, 1990). 11 6. 
En tant qu'économiste politique. j'ai travaillé. pour étudier ces thémes. avec 
drvers systémes de représentation et consuuit des espaces d'intersection. 
11 y a des moments analytiques lorsque deux systémes de représentation 
ont des intersections. Ces moments analytrques sont facilement uttlisés 
comme des espaces de silence. d'absence. Vou ce qui se passe dans ces 
espaces. quelles opérations - analytrques. de pouvoir. de sens - s'y pro
duisent constitue un véritable déft 

Une versron concrete de ces espaces d'rntersectron est ce que j'ai appe
lé zones fronra/ieres ana/yrrques Pourquor zones fronlaliéres ? Paree qu'il 
s'agtt d'espaces qui sont conslitués de drscontrnuités ; ils ren!erment des 
discontrnuttés qui !orment un espace au lieu d'Stre réduites a une ligne de 
division. La plus grande partie de mon lravail sur la mondialisation économi-

Ce texte rassemble les idées présentées par Saskia Sassen au 7- congres 
de l'lnternational Network For Urban Research and Action (INURAI. sous le 
uue Possrbfe Urban Worlds, qui s'es11enu a Zurtch en juin 1997. et dont 
le catalogue a été pubhé par Bukhauser Verlag (Bale. 1998). 

que et les villes a été centrée sur ces drscontinuités. et j'ai cherché a les 
reconslruire de maniere analytique comme des territoires frontaliers au lteu 
de lignes de divrsion. Cene opératton donne un terrain dans lequelles dts· 
continuités peuvent étre reconstrurtes en termes d'opérauons économrques. 
dont les propnétés ne sont pas seulement fonction des espaces qur se trou· 
vent des deux dltés d'une ltgne - c'est-a-due une réduction a la condrtton de 
ltgne de division - mais aussi. el essenttellement. fonction de la dtsconunui
lé elle·méme. a partir de rargument selon lequelles discontinurtés sont une 
partie intégrante. un élément. du sysu\me. 11 7. Un outif mélhodologique 
utile. de mon poinl de vue. pour des recherches de cene nature est ce que 
nous appelons circui ts de dislrrbulion et mise en place des opérations éco
nomiques. Ces circuits permenent. d'un cOlé, de suivre le fil des activités 
économiques sur des terrains qur échappent aux limites de plus en plus 
étroites des représenlations domrnantes de re économie avancée • el. de 
rauue. de franchrr les !rontiéres des espaces sociocullurels drscontrnus 11 
8. ~exemple suivant illus1re ce phénomene. LO<s de la premiére aise aigue du 
marché des valeurs en 1987. aprés quelques années de croissance énolme. 
on a publié de nombreux reportages journalistiques sur la crise soudaine el 
massive de remploi chez les professionnels de Wall Street ayant des revenus 
élevés ; parallélement. l'autre problérne de ch6mage, celui qui touchail les 
secrétaires et les lravailleurs manuels. n'a jamais conslitué une nouvelle 
digne de ce nom et n'a fail robjet d'aucun reportage. Plus encare. le krach 
boursier a créé un probleme de ch001age tres concentré. par exemple. dans la 
convnunaulé des immrgrés dominicatns du fl()(d de Manhanan ou vivaient de 
nomb<eux travailleurs chargés du nettoyage des immeubles de Wall Streel 11 
9. Oue cela ait contribué á la !ormation de systemes urbains transnaltonaux 
peul Atre discuté. La croissance des marchés mondiaux des finances et des 
serví ces spécialisés. la nécessué de réseaux de services internationaux dus 
aux augmentations brusques des rnvestissemenls inlernal ionaux. le rOle 
réduil du gouvernemem dans la régulation de ractivité économique inter
nalionale ella montée correspondan le des a u tres domaines inslitutionnels. 
marchés mondiaux el bureaux professionnels pour ressentiel. IOUI suggere 
rexrstence de programmes économiques transnationaux ayant leur siége 
dans plus d'un pays Ces villes ne sont pas simplement en concurrente les 
unes avec les auues pour la partictpalion au marché comme on raf!irme et 
on rassume souvent ; il y a une dtvlsion du travail qui concerne des vrlles 
de mulliples pays et. de ce por m de vue, on peut parler d'un systeme mon
dial. ou global.- par exemple. dans les hnances- et non simplement d'un 
systéme international (voir Sassen. 1991 : chapitres 1-4 et 7). On peut voir 
ici la formation. au moins naissanle, d'un systéme urbain transnational. 11 
10. De plus. l'orientalion marquée vers les marchés mondiaux. évidente 
dans de telles villes. permel de se poser des questions sur l'articulation 
avec leurs États nationaux. leur région el la structure social e et économique 
de ces villes. Les villes ont toujours élé pro!ondément impliquées dans les 
économies de leurrégion ; elles ont méme souvent reflété les caractéristi· 
ques de cene derniere. et elles le !ont encare. Mais les villes qui consti· 
IUBnl des espaces Stralégtques de réconomie globale tendenl, en partte, a 
se déconnecter de leur région. Or, cene affirmation entre en conflit avec 
une prémisse fondamentale de la théorie lraditionnelle sur les systémes 
urbains : a savoir, que ces systémes favorisent rintégration territoriale des 
économies régionales et nationales. 11 11 . J'ai tenté. ailleurs. de démonuer 
que la phase actuelle de la pérrode postérieure a la Deuxieme Guerre mon
diale présente des conditions claires pour la formation el renlretien des flux 
internes d'immigrés et de réfugiés. J'ai tenté de montrer que les formes 
spécr!iques d'internationalisalton du capital que nous pouvons voir tout au 
long de cene période ont conurbué a tréer de grands flux migratoires et ont 
dressé des ponts entre le pays d'orrgrne et les États·Unis. L'implantation des 
stratégres de développement octrdentales. comme la substilution de ragri
culture de petits propriétaires par une agrrculture commerciale orrentée vers 
l'exportation. ou roccidentaltsauon des systemes d'éducation. ont contribué 
a favoriser les flux migratoues régionaux. nalionaux el lransnationaux. 
Parallélement. les réseaux adminislratifs. commerciaux et de développe
ment des anciens empires européens et les formes plus nouvelles de ces 
réseaux assumées sous la pax ameflcana (investissement extérieur direct et 
rnternauonal. zones de traitement de rexportation, guerras pour la démocra· 
t1e) n'ont pas seulement créé des ponts pour les flux de capital. d'in!orma· 
tton et de uavailleurs de haut niveau du centre vers la périphérie mais aussi. 
á mon avis. pour les flux d'immigrants (Sassen. 1988). Vorr aussi a ce sujet 
l'analyse de Hall concernant raHiuence migratoire depuis les pays du 
Commonwealth vers le Royaume-Uni au cours de raprés-guerre ainsi que la 
maniére dont il décril la forte présence de 1' Angleterre et des Anglais dans 
sa Jama'ique natale. a u pornt que Londres a pu se considérer comme la ca pi -
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tale vers laquelle tous se durgerarent tOI ou tard (1991). Cene mantera de 
présenter les phénoménes mrgratorres de la pérrode de rapres·guerre capte 
rrnfluence du colonialisme et des formes rmpérrales post-colonrales dans les 
principaux processus de mondialisauon de nos jours. et plus partrcuhcrement 
ceux qui lient les pays d'émrgrauon et d'immigration. Les prrncrpaux pays 
d'rmmrgration ne sont pas des spectaleurs rnnocenls . la genése elles con· 
tenus spécifiques de leur responsabrlité varia m selon le cas e tia pérrode 11 
12. La capaci té importante a obtenir des bénéfices des nouveaux secteurs de 
croissance repose aussi, au moins partiellement, sur l'activité spéculaltve. Dn 
peut apprécier le degré de cene dépendance par rapport a la spéculation dans 
la crrse des années quatre·vingt·dix qui a suivi les bénéfices exlraordtnaire
ment élevés dans les finances et le secteur immobilier des années quatre
vrngt. La crise immobiliére etlinanciere. de toute maniere, semble avou lais
sé intacte la dynamrque de base du secteur. La a ise peu1 done ~Ir e rnterpré
lée comme un réa1ustemen1 des béoéhces a des niveaux plus raisonnables. 
c'est-a-dire les morns spéculatrfs. La dynamique globale de polartsauon des 
niveaux de bénéfice dans l'économre urbaine se maintient. de méme que les 
dislorsions de nornbreux marchés. 11 13. O'une maniere plus générale, on 
peut voir rapparition de nouveaux types de segmentation du marché du 
1ravail. Oeux caractéristiques sont plus remarquables: rune est raffaiblis
sement du rOle de remreprise dans la structuration des relations du lla
vail. qui sont de plus en plus larssées aux mains du marché ; le second 
aspecl de celte resuucluration concerne ce que ron pourrail décrire 
comme le déplacement des fonctions du marché du travail vers les partt· 
culiers ou vers la communauté 11 14. Menre en rapport rrnformalisalron e1 
la croissance place ranalyse bien au-dela de ridée selon laquelle rémer· 
gence des secteurs in formels dans des villes comme New York et Los 
Angeles serait causée par la présence d'immigrés el par leur tendance a 
reproduire des slratégies propres des peys du Trers Monde. Meure en rap· 
port rinformalisation et la croissance dépasse l'affirrnation selon laquelle 
le ch6mage et la récession seraient les causes fondamentalcs de l'infor
malisal ion dans la phase actuelle des économies hautemenl induslria
lisées. Cene maniere de voir les choses metuait en avant certaines caractéris
tiques du capitalisme avancé que ron n'observe pas normalement Pour une 
anthologie excellente de lravaux récenls consacrés a réconomie inlormelle 
daos divers pays du monde. voir Komlosi eral. (1997). 11 15.11 !aul srgnaler 
que ron commence a percevoir certains changements dans les grandes 
villes des Élals·Unis. dans lesquelles les associations syndicales ont !ina
lement compris qu'elles doivent participar á rorganisalion des chOmeurs. 
des !emmes et des immigrés, qu'ils soient avec ou saos papiers. et qu'elles 
doivent prendre comme référence de cene organisation la communaulé el 
pas seulementle lieu de travail. Dn commence done a voir une légere lrans
formation. 11 16. On 11ouve de nombreux exemples de ce phénomene. La cul· 
ture globale des masses homogénéise et s'avére capable d'absorber une 
énorme variété d'éléments cuhurels locaux. Mais ce processus n'arrive 
jamais a son terme. Mon analyse de certaines données du secteur de !'in
dustrie électronique montre que remploi dans les secteurs de pointe n'im
plique plus inévitablement la participation a une aristocralie du travail. 
Ainsi. des fe m mes du Trers Monde qui travaillent dans des zones de trai te· 
menl de l'exportalion n'onl pas de permis de travail : le capitalismo peut 
travailler en utilisant la di fférence. Un aulle cas du méme ordrc concerne 
les immigrés • illégaux • : on peul voir la que les !rontiéres nationales onl 
pour effet de créer et de criminaliser la dif!érence. Ces processus de diffé· 
renciation sont essentiels pour la lormation d'un systéme économique mon· 
dial (Wallerstein, 1990). 11 17. Une question intéressante concerrlela natu· 
re de l'internationalisation actuelle dans les villes des anciennes colonies. 
L'analyse de King (1990 · 78) sur les condilions historiques et les inégali· 
tés dans lesquelles la notion d' • international • a été conslruile est exlré
mement importante. King monlre commenl. pendant rempire. certains des 
centres coloniaux, parmi les plus importants. étaient beaucoup plus inter
nalionalisés que les métropoles. La notion d'imernationalisation. comme 
on rutil ise aujourd'hui, est supposémenl enracinée dans l'expérience du 
centre. Les analyses contemporaines révélent un point aveugle qui a été 
parfaitement compris par Hall lorsqu'tl observe que les critiques contem
poraines post-coloniales el post-impérialistes ont surgi dans les anciens 
centres des empires et ne drsent rien quant a !'ensemble de condtlions 
actuelles évidentes daos les villes et pays auuefors coloniaux. Dn pourrail 
aussi parler de point aveugle a propos des grandes migratrons internatro· 
nales vers le cenlre depuis les anciens lerriloires coloniaux ou, pour une 
ré!érence moins lointaine, dans le cas des Etals-Unis. et plus récemment 
du Japon (1994). Ces exemplcs seraient le corrélat de l'internationaltsation 
du capital enlamée avec le colonialisme. 
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