
 1 
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Mastère	  Aménagement	  et	  Maîtrise	  d’Ouvrage	  Urbaine	  	  
	  
Enseignants	  :	  Claude	  Prelorenzo	  et	  Nathalie	  Roseau	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Atelier	  international	  Tokyo	  /	  Sumida	  
	  

Programme	  de	  la	  session	  2015	  
	  
	  
	  
	  
	  
L’atelier	   international	  est	  destiné	  à	   former	   les	  étudiants	  aux	  démarches	  de	  projet	  à	   l'étranger	  dans	  
les	   domaines	   de	   l’aménagement	   et	   de	   l’urbanisme.	   Il	   est	   à	   la	   fois	   l’occasion	   d’explorer	   et	   de	  
comprendre	  un	  contexte	  métropolitain	  (Tokyo	  ainsi	  que	  les	  lieux	  visités	  au	  cours	  du	  séjour	  libre)	  dont	  
le	  cadre,	   les	  références	  et	   les	  réalisations	  sont	  inédits	  par	  rapport	  aux	  expériences	  européennes,	  et	  
de	   perfectionner	   des	   méthodes	   d’analyse,	   d’élaboration	   de	   stratégies	   et	   de	   propositions	   d’	  
aménagement	  qui	  peuvent	  être	  opératoires	  dans	  cette	  situation.	  	  
	  	  
Ce	  décentrement,	   à	   la	   fois	   culturel	  et	  professionnel,	   s'effectue	  au	   travers	  d’un	   travail	  de	  projet	   (le	  
terme	  de	  projet	  est	  ici	  entendu	  au	  sens	  de	  la	  transformation	  d’une	  situation	  urbaine	  donnée).	  C’est	  
dans	  cette	  perspective	  qu’est	  conçu	  le	  séjour	  d’une	  dizaine	  de	  jours	  organisé	  sur	  place,	  dont	  l’objectif	  
est	   de	   mener	   une	   enquête	   approfondie	   du	   site	   d'études	   retenu	   cette	   année,	   Sumida,	   et	   de	   son	  
contexte	  urbanistique.	  Cet	  atelier	   in	  situ	  doit	  être	  considéré	  comme	  une	  expérience	  professionnelle	  
en	  soi,	  celle	  d'une	  équipe	  d'urbanistes	  appelée	  à	  travailler	  sur	  l'avenir	  et	  la	  transformation	  d'un	  site	  
d'envergure,	  dans	  un	  contexte	  différent	  de	  celui	  dans	  lequel	  nous	  sommes	  habitués	  à	  œuvrer.	  Dans	  
ce	   cadre,	   le	   séjour	   est	   articulé	   autour	   de	   quelques	   jalons	   encadrés	   et	   de	   journées	   quasi	  
exclusivement	   consacrées	   à	   l’enquête	   des	   équipes	   d’étudiants.	   L’ensemble	   des	   informations	  
alimentera	  le	  travail	  d'analyse	  et	  de	  propositions	  des	  deux	  mois	  suivants.	  	  
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Le	  site	  	  Sumida	  

	  

Le	  site	  	  est	  celui	  de	  l'embouchure	  du	  fleuve	  Sumida,	  la	  plus	  importante	  voie	  d'eau	  de	  Tokyo	  et	  la	  plus	  
chargée	  d'histoire.	   Il	   s'articule	   sur	   deux	  municipalités,	   celle	   de	  Chuo-‐ku	   (en	   rive	  droite)	   et	   celle	   de	  
Koto-‐Ku	  (en	  rive	  gauche).	  En	  plus	  de	  ces	  deux	  secteurs	  riverains,	  le	  site	  Sumida	  intègre	  un	  troisième	  
élément:	   une	   île	   artificielle	   (terre-‐pleins	   remblayés)	   qui	   a	   eu	   pour	   effet	   de	   faire	   avancer	  
l'embouchure	   proprement	   dite	   et	   aussi	   de	   brouiller	   le	   rapport	   à	   la	  mer.	   Ces	   remblais	   qui	   étoffent	  
tout	  le	  littoral	  de	  Tokyo	  constituent	  une	  opportunité	  pour	  le	  port	  de	  gagner	  du	  foncier	  et	  pour	  la	  ville	  
de	  se	  défaire	  de	  ses	  ordures	  ménagères	  et	  de	  ses	  déblais.	  
	  
La	  notion	  de	   limite	  d'intervention	  ne	  peut	  pas,	  dans	   le	   champ	  de	   l'aménagement,	   	   correspondre	  à	  
celle	  de	  frontière,	  qui	  cependant	  demeure	  une	  réalité	  dans	  le	  découpage	  administratif	  par	  exemple.	  
Aménager	   un	   site	   de	   grande	   envergure	   comme	   celui	   de	   Sumida	   implique	   de	   définir	   des	  
espaces/zones	  de	  différente	  grandeur	  en	  fonction	  de	  l'objectif	  poursuivi.	  Ce	  qui	  importera	  en	  termes	  
de	  stratégie	  et	  de	  projets,	   sera	   la	   répercussion	  spatiale	  des	  projets	  à	  venir	  sur	  des	  aires	   forcément	  
diversifiées	   en	   fonction	   de	   la	   nature	  même	   de	   ces	   projets.	   On	   parlera	   donc	   plutôt	   que	   de	   limite,	  
d'aires	  de	  projet	   :	   voisinage,	  arrondissement,	  municipalité,	  partie	   sud	  de	   la	  Ville,	  agglomération	  de	  
Tokyo...	  
	  
Le	  site	  se	  caractérise	  par	  l'importance	  du	  réseau	  hydrographique	  car	  à	  l'origine	  il	  était	  l'embouchure	  
de	  trois	  fleuves,	  avec	  ce	  que	  cela	  comporte	  de	  bras,	  vasières,	  marécages	  ...	  C'était	  en	  fait	  une	  sorte	  
d'éponge	  qu'il	   a	   fallu	  bonifier,	   assécher,	   de	  même	  qu’il	   a	   fallu	   remplacer	   le	  drainage	  assuré	  par	   la	  
maille	  hydrographique,	  par	  un	  imposant	  réseau	  de	  canaux	  souterrains	  destinés	  à	  évacuer	  les	  eaux	  et	  
réguler	  les	  variations	  des	  régimes	  afin	  d	  éviter	  l'inondation	  de	  la	  cité.	  	  	  
	  
Le	  site	  est	  donc	  structuré	  par	  l'état	  actuel	  de	  l'embouchure	  de	  la	  Sumida.	  Il	  comporte	  le	  	  fleuve	  et	  ses	  
deux	  bras	  (les	  bouches),	  les	  deux	  canaux	  qui	  desservent	  les	  terre-‐pleins	  à	  l'origine	  portuaires.	  Enfin	  le	  
site	  est	  situé	  dans	  la	  principale	  zone	  des	  futurs	  Jeux	  Olympiques	  de	  Tokyo,	  	  qui	  auront	  lieu	  en	  2020,	  
dénommée	   zone	   de	   la	   baie	   de	   Tokyo,	   la	   seconde	   zone	   identifiée	   au	   Nord	   étant	   la	   zone	   dite	  
"Héritage"	   qui	   concentre	   une	   part	   importante	   du	   patrimoine	   historique	   (en	   particulier	   le	   Palais	  
impérial).	  
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Thématiques	  
	  
	  
Aucun	  périmètre	  de	  projets	  n'est	  arrêté	  a	  priori.	  L'approche	  du	  terrain	  et	  les	  thématiques	  propres	  à	  
chaque	   équipe	   contribueront	   à	   le	   définir	   dans	   le	   cadre	   d’un	   site	   de	   grande	   échelle.	   Il	   ne	   s'agira	  
nullement	  d'établir	  des	  limites	  ou	  des	  frontières	  mais	  de	  fixer	  un	  territoire	  de	  référence	  aux	  actions	  
qui	  seront	  envisagées.	  Pour	  vous	  guider	  dans	  votre	  travail,	  l’atelier	  est	  organisé	  selon	  4	  thématiques.	  
Chaque	   équipe	   est	   invitée	   à	   travailler	   (analyser	   et	   proposer)	   dans	   le	   champ	   de	   l’une	   de	   ces	  
thématiques,	   c'est	   à	  dire	   à	   se	   focaliser	   sur	   l'un	  des	  quatre	   aspects	  du	  phénomène	  urbain	  qui	   sont	  
énoncés	  ci-‐dessous.	  Il	  est	  bien	  entendu	  que	  telle	  ou	  telle	  dimension	  de	  la	  ville	  ne	  peut	  se	  comprendre	  
en	  elle-‐même	  et	  que	  les	  autres	  niveaux	  doivent	  être	  pris	  en	  compte.	  Cependant	  chaque	  équipe	  devra	  
en	  quelque	  sorte	  se	  centrer	  sur	  une	  des	  facettes,	  focaliser	  ses	  analyses	  et	  ses	  projets,	  dans	  l'une	  des	  
directions	  proposées.	  	  
	  
Cette	  focalisation	  thématique	  se	  réalise	  selon	  deux	  modalités	  :	  
	  
-‐	   la	  production	  d'une	   synthèse	   internationale	  de	   la	  problématique	   thématique	   (analyse,	  notions	  et	  
concepts,	  stratégies	  et	  projets)	  qui	  sera	  	  réalisée	  avant	  le	  départ	  et	  qui	  s’appuiera	  sur	  des	  références	  
européennes,	   japonaises….	  Cette	   synthèse	  servira	  de	   toile	  de	   fond,	  de	  problématique	  générale,	  de	  
perspective	  aux	  travaux	  sur	  le	  site	  de	  Sumida.	  Elle	  se	  traduira	  par	  la	  production	  d’un	  dossier	  de	  10	  à	  
15	  pages	  illustrées.	  
	  
-‐	  la	  spécification	  de	  la	  démarche	  d’urban	  planning	  sur	  Sumida,	  qui	  orientera	  l’enquête	  de	  terrain,	  le	  
diagnostic,	  la	  stratégie	  et	  les	  projets	  (voir	  dossier	  de	  rendu).	  Cette	  démarche	  s'efforcera,	  sans	  tomber	  
dans	  un	  "régionalisme"	  folklorique	  de	  mauvais	  aloi,	  de	  correspondre	  aux	  traits	  fondamentaux	  de	   la	  
ville	  japonaise,	  aux	  particularités	  de	  Tokyo	  et	  aux	  spécificités	  du	  secteur.	  	  
	  
Les	  thèmes	  proposés	  sont:	  	  
	  
	  
La	  ville	  et	  l’événement	  
	  
L’annonce	  de	  la	  désignation	  d’une	  ville	  pour	  accueillir	  un	  grand	  événement	  mondial	  (de	  la	  coupe	  du	  
monde	  aux	  Jeux	  Olympiques,	  en	  passant	  par	   les	  expositions)	  est	  souvent	  reçue	  avec	  enthousiasme,	  
car	   outre	   le	  moment	  de	   communion	  mondiale	  qu’il	   semble	  promettre,	   l’événement	  peut	  marquer	  
profondément	   l’histoire	  urbaine	  à	  grande	  échelle.	  Paris	  avec	  son	  exposition	  de	  1900,	  Shanghai	  plus	  
récemment,	   Tokyo	   avec	   les	   JO	   de	   1964	   ou	   Pékin	   plus	   récemment,	   en	   sont	   des	   exemples	   parmi	  
d’autres.	   	  De	   l’optimisme	   	   à	   l’optimisation,	   les	   débats	   sur	   la	   captation	   de	   cet	   événement	   exogène	  
mobilisent	  la	  sphère	  des	  acteurs	  de	  la	  ville,	   institutionnels,	  opérationnels,	  associatifs,	  universitaires,	  
cristallisant	   les	   convergences	   mais	   aussi	   les	   controverses.	   Les	   enthousiasmes,	   les	   critiques	   et	   les	  
résistances,	  méritent	  alors	  d’être	  rendus	  audibles	  afin	  que	  soient	  explicités	  les	  rapports	  de	  force.	  Car,	  
en	   dépit	   de	   projets	   semble-‐t-‐il	   bien	   avancés,	   des	   questions	   demeurent	   dont	   l’urbaniste	   et	  
l’aménageur	  doivent	  s’emparer.	  	  
Sur	   le	   plan	   des	   spatialités	   d’abord.	   Les	   installations	   nécessaires	   pour	   accueillir	   l’événement	  
(équipements	   de	   grande	   ampleur,	   hébergement,	   infrastructures	   de	   transport),	   peuvent	   être	  
localisées	   dans	   des	   sites	   spécifiques,	   souvent	   d’extension.	   Toutefois,	   au-‐delà	   de	   leurs	   périmètres	  
opérationnels,	  on	  peut	  se	  demander	  de	  quelle	   façon	  ces	  nouveaux	  aménagements	  réinterrogent	   la	  
ville	   constituée.	   Favorisent-‐ils	   l’émergence	   de	   nouvelles	   centralités,	   voire	   des	   déplacements	  ?	   De	  
quelle	  façon	  réinterrogent-‐ils	  les	  autres	  pans	  de	  la	  ville?	  Au-‐delà,	  comment	  ces	  projets	  d’ampleur	  qui	  
ne	  manqueront	  pas	  d’affecter	   le	  fonctionnement	  global	  de	   la	  métropole,	  peuvent-‐ils	  déclencher	  un	  
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grand	  mouvement	  de	  réflexion	  et	  d’action	  sur	  l’aménagement	  de	  la	  ville,	  et	  en	  particulier	  sur	  notre	  
site	  ?	  	  
Sur	   le	   plan	   des	   temporalités	   ensuite.	   Comment	   capter	   cette	   occasion	   rare	   de	   courte	   durée	   pour	  
opérer	   un	   tournant	   dans	   l’aménagement	   de	   la	   ville	  ?	   Comment	   ces	   gros	   investissements	   à	   venir	  
peuvent-‐ils	  permettre	  de	  catalyser	  des	  transformations	  qui	  n’auraient	  vraisemblablement	  pas	  pu	  voir	  
le	  jour	  sans	  ce	  déclencheur	  ?	  Les	  grands	  projets	  inévitables	  (du	  sport	  au	  transport,	  de	  l’hébergement	  
au	   media),	   ne	   risquent-‐ils	   pas	   de	   capter	   l’essentiel	   des	   ressources	   au	   détriment	   d’une	   possible	  
transformation	  en	  profondeur	  de	   la	   structure	  de	   la	   ville	  ?	  Et	  dans	   cette	  perspective,	  quels	   sont	   les	  
possibles	  pour	  satisfaire	  à	  la	  fois	  aux	  contraintes	  d’accueil	  de	  l’événement	  et	  aux	  conditions	  idéales	  
de	  digestion	  de	  l’après-‐événement	  ?	  
Une	   troisième	   question	   est	   relative	   à	   l’image	   de	   la	   ville	   dont	   s’imprègne	   et	   que	   façonne	   un	   tel	  
moment	  mondial.	  Car	   la	  ville	  événement	  contribue	  à	   transformer	  singulièrement	   la	  ville,	  en	  vitrine	  
idéologique,	   en	   utopie	   visuelle	   d’une	   ville	   ludique,	   futuriste,	   efficace.	   Ces	   représentations	   de	   tous	  
ordres	  	  s’inscrivent	  et	  se	  stratifient	  à	  celles	  qui	  leur	  préexistent,	  mais	  aussi	  à	  celles	  qui	  cohabitent.	  De	  
quelle	   façon	   révèlent-‐elles	   le	   palimpseste	   de	   la	   ville,	   contribuent-‐elles	   à	   le	   stratifier,	   révéler	   de	  
nouvelles	   icônes,	   et	   font-‐elles	   participer	   un	   peu	   plus	   ses	   habitants/citadins	   à	   un	   événement	  
éphémère	  qui	  pourtant	  marquera	  durablement	  leur	  environnement	  ?	  	  
	  
	  
Echelles,	  du	  voisinage	  à	  la	  métropole	  	  
	  
L’espace	   tokyoïte	   fait	   souvent	   se	   côtoyer	   des	   formes,	   des	   usages	   et	   des	   pratiques	   d’échelles	  
contrastées.	  C’est	  le	  propre	  de	  toute	  métropole	  et	  sans	  doute	  Tokyo	  exacerbe-‐t-‐elle	  cette	  mosaïque	  
de	  cohabitations	  très	  diverses.	  Du	  quartier	  à	  la	  très	  grande	  ville,	  l’espace	  de	  la	  ville	  donne	  à	  voir	  les	  
multiples	  géographies.	  La	  géographie	  naturelle,	  celle	  du	  fleuve	  et	  de	  sa	  confluence	  ;	  la	  géographie	  du	  
quotidien,	  qui	   allie	  des	  pratiques	   très	  diverses	  dans	  un	  espace-‐temps	  aux	   géométries	   variables	  ;	   la	  
géographie	  de	  grands	  artefacts	  physiques	  (les	  grandes	  infrastructures	  au	  premier	  chef,	  mais	  aussi	  des	  
ensembles	  urbains,	  des	  équipements	  aux	  pratiques	  de	  masse)	  ;	  La	  géographie	  économique,	  celle	  du	  
fonctionnement	  d’un	  port	  par	  exemple,	  et	  de	   ses	   conquêtes	  et	  délaissements	   successifs	   au	  gré	  de	  
son	  avancée	  au	  large,	  	  ou	  celle	  du	  commerce	  de	  grande	  distribution	  ou	  plus	  diffus	  ;	  la	  géographie	  de	  
grandes	   fonctions	   urbaines	   résidentielles,	   ludiques,	   de	   déplacements,…	   qui	   superposent	   et	  
confrontent	  des	  strates	  différentes	  ;	  la	  géographie	  des	  périphéries	  qui	  s’agrègent	  à	  la	  ville	  ;	  	  
Trois	  points	  de	  vue	  peuvent	  permettre	  de	  circonscrire	   la	  question	  des	  échelles.	  Du	  point	  de	  vue	  du	  
citadin	  d’abord,	  qui	  doit	  composer	  quotidiennement	  avec	  ces	  sauts	  d’échelles	  qui	  lui	  sont	  nécessaires	  
pour	  vivre	  pleinement	  sa	  condition	  métropolitaine.	  Comment	  rendre	  la	  métropole	  accessible	  au	  plein	  
sens	  du	  terme,	  de	  sorte	  que	  la	  vie	  ne	  soit	  pas	  aliénante	  au	  point	  de	  le	  condamner	  à	  une	  existence	  de	  
nomade	  perdu	  dans	  le	  métro	  ou	  une	  résidence	  limitée	  ?	  Comment	  l’urbanisme	  comme	  discipline	  de	  
l’espace,	  peut-‐il	  projeter	  cette	  échelle	  du	  local-‐métropolitain	  comme	  espace-‐temps	  des	  pratiques,	  du	  
rapide	  au	  lent,	  du	  loin	  au	  proche,	  du	  mobile	  à	  l’immobile,	  de	  la	  masse	  à	  l’individu,	  de	  la	  multitude	  à	  
l’anonyme	  ?	  	  
Du	   point	   de	   vue	   de	   l’espace	   ensuite,	   qui	   constitue	   le	   réceptacle	   des	   modalités	   possibles	   de	  
cohabitation	   du	   voisinage	   à	   la	  métropole.	   Pour	   comprendre	   les	   frottements	   et	   les	   possibles	   qu’ils	  
peuvent	   produire,	   il	   convient	   de	   s’intéresser	   aux	   conflits	   qui	   procèdent	   de	   ces	   télescopages	  
d’échelles,	   de	   dimensions,	   de	   formes,	   de	   fonctions.	   Le	   sol	   urbain	   constitue	   un	   espace	   public	   par	  
excellence	  où	  se	  projettent	  ces	  interférences	  et	  ces	  confrontations,	  ces	  interstices	  et	  ces	  clôtures,	  ces	  
nuisances	  et	  ces	  paysages	  de	  la	  technique.	  	  
Du	   point	   de	   vue	   de	   l’imageabilité	   enfin,	   qui	   doit	   rendre	   compte	   de	   ces	   proximités	   et	   de	   ces	  
contrastes,	   formant	   paysage,	   représentation,	  mémoire,	   et	   permettant	   de	   s’identifier	   à	   la	   ville	   que	  
l’on	  habite,	  parcourt	  et	  pratique.	  
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La	  ville	  fluviale	  	  
	  
Le	   fleuve	   est	   une	   grande	   structure	   de	   l'urbain,	   un	   élément	   décisif	   de	   repérage	   dans	   l'espace	   ainsi	  
qu’un	   espace	   de	   respiration	   et	   de	   "vues".	   Dans	   les	   parties	   denses	   d'une	   agglomération,	   le	   fleuve	  
existe	   d'abord	   en	   termes	   de	   complexité	  :	   succession	   et	   amalgame	   de	   contextes	   qui	   renvoient	   à	   la	  
nature	  (géographie,	  hydrographie,	  régime	  des	  eaux,	  ressource	  en	  eau)	  et	  à	   la	  société	  qui	   le	  qualifie	  
par	   des	   artefacts	   humains	   (berges	   aménagées,	   ponts,	   barrages	   et	   écluses,	   régulation	   du	   régime,	  
navigation,	  fermes	  aquacoles,	  etc.	  …).	  Par	  ailleurs	  le	  fleuve	  introduit	  dans	  la	  ville	  une	  nature	  perçue	  
comme	   plus	   "authentique",	   y	   compris	   par	   sa	   dangerosité	   latente	   qui	   signale	   une	   certaine	  
incompatibilité	   entre	   les	   événements	  naturels	   et	   les	   artefacts	   humains,	   plus	   imprévisible	  que	   celle	  
des	  plantations	  de	  parcs	  et	  jardins,	  nature	  domestiquée.	  De	  ce	  fait	  il	  est	  perçu	  comme	  un	  contact,	  de	  
plus	  en	  plus	  apprécié,	  avec	  les	  éléments	  fondamentaux	  de	  notre	  environnement	  
Après	  plusieurs	  décennies	  d'actions	  urbaines	   sur	   les	   fronts	  de	  mer,	   les	  aménageurs	  ont	  ainsi	  porté	  
leur	   attention	   sur	   les	   sites	   fluviaux	   libérés	   des	   contraintes	   "industrielles"	   qui	   les	   réservaient	   aux	  
activités	  de	  transport	  et	  de	  stockage.	  Les	  exemples	  de	  ville	  sur	  le	  fleuve	  les	  plus	  connus	  sont	  ceux	  de	  
Londres	  (Docklands)	  et,	  en	  France,	  de	  Bordeaux	  et	  de	  Lyon	  (Confluence).	  Comme	  les	  fronts	  de	  mer,	  
les	   rives	   fluviales	   sont	   désormais	   un	   enjeu	   urbain	   de	   première	   importance;	   l’exil	   des	   activités	  
industrielles	  vers	  l'aval	  est	  la	  norme,	  dégageant	  une	  ressource	  foncière	  de	  grande	  valeur	  avec,	  outre	  
la	  reconversion	  	  des	  friches,	  la	  multiplication	  des	  plateformes	  flottantes	  et	  constructions	  légères.	  
La	   ville	   fluviale,	   à	   l'instar	   de	   la	   ville	   maritime,	   a	   diversifié	   les	   fonctions	   des	   nouveaux	   espaces	   de	  
citadinité	   en	   associant	   aux	   activités	   logistiques	   maintenues	   en	   plus	   ou	   moins	   grande	   partie,	   la	  
résidence,	   les	   immeubles	   de	   bureaux,	   les	   loisirs	   urbains	   et	   le	   transport	   de	   passagers.	   En	   quelque	  
sorte	  un	  retour	  à	  la	  phase	  pré	  industrielle	  qui	  se	  caractérisait	  alors	  par	  un	  certaine	  dose	  de	  mixité	  des	  
fonctions.	  
Dans	  cette	  perspective	  urbaine,	  les	  espaces	  riverains	  accueillent	  des	  fonctions	  diverses:	  
-‐	  de	  ville	  de	  spectacle	  car	  on	  souhaite	  le	  contempler,	  	  
-‐	  de	  ville	  de	  loisirs	  en	  privilégiant	  les	  lieux	  de	  promenade,	  de	  sport,	  de	  pêche,	  de	  détente	  
-‐	  de	  ville	  écologique	  car	  on	   le	  veut	  aujourd'hui	  assaini,	   rendu	  plus	  propre,	  plus	  proche	  de	  son	  état	  
"sauvage"	  initial	  (plus	  ou	  moins	  fantasmé).	  	  
-‐	  de	  ville	  du	  transport	  alternatif	  lorsque	  le	  fleuve	  est	  navigable,	  	  
Aux	  deux	  axes	  qui	  influent	  sur	  la	  morphologie	  et	  les	  activités	  urbaines,	  celui	  des	  deux	  rives	  et	  celui	  de	  
l'amont/aval	   s'ajoute	   souvent	   un	   réseau	   de	   canaux	   de	   dessertes	   du	   territoire	   par	   de	   petites	  
embarcations	   comme	   à	   Bangkok,	   Amsterdam	   ou	   Venise	   constituant	   des	   situations	   extrêmes.	   Les	  
rives	   possèdent	   des	   qualités	   de	   situation	   urbaine	   aujourd'hui	   très	   prisées	   (dégagement	   visuel,	  
aération,	   valeurs	   culturelles	   ...).	   Dans	   le	   cas	   de	   Tokyo,	   l'existence	   de	   canaux,	   destinés	   à	   l'origine	   à	  
desservir	  les	  terre-‐pleins	  portuaires,	  complexifie	  et	  complète	  la	  nature	  fluviale	  des	  quartiers	  Sumida.	  	  
	  
	  
Nature	  et	  artifice	  
	  
Les	  mers	  et	  les	  fleuves	  sont,	  avec	  le	  climat	  et	  le	  relief,	  des	  données	  universelles	  de	  confrontation	  des	  
œuvres	   des	   hommes	   avec	   la	   nature.	   Amos	   Rapoport	   (Pour	   une	   anthropologie	   de	   la	   maison)	   a	  
démontré	   que	   si	   ces	   faits	   de	   nature	   n'étaient	   pas	   des	   facteurs	   déterminants	   de	   la	   forme	   des	  
habitations	  et	  des	  villes,	  ils	  n'en	  étaient	  pas	  moins	  des	  facteurs	  modifiants.	  Les	  sites	  aquatiques	  étant	  
les	   plus	   nombreux	   dans	   le	   choix	   d'installation	   des	   villes,	   pour	   des	   raisons	   évidentes	  
d'approvisionnement	   en	   eau,	   de	   commodité	   des	   déplacements	   avant	   l'ère	   mécanique	   et	   de	  
ressource	  halieutique,	  l'expérience	  humaine	  du	  rapport	  à	  la	  nature	  au	  sein	  des	  villes	  	  s'est	  beaucoup	  
portée	   sur	   la	   question	   du	   traitement	   de	   l'élément	   liquide	   dans	   l'aménagement,	   la	   gestion	   et	   la	  
pratique	  urbaines.	  
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On	  dispose	  dès	   lors	  de	  bonnes	  connaissances	  en	   la	  matière,	  de	  points	  de	  vues	  contrastés	  selon	   les	  
époques	  et	  les	  sociétés,	  d'une	  multitude	  de	  "solutions"	  inventées	  au	  fil	  des	  siècles	  et	  des	  continents	  
pour	  gérer	  ce	  rapport.	  
Au	  delà	  du	  déterminisme	  matérialiste,	   ce	   sont	   les	   représentations	  qu'élaborent	   les	   sociétés	  et	  que	  
mettent	   en	   œuvre	   les	   gouvernants,	   qu'il	   s'agira	   d'interroger,	   car	   ces	   représentations	   condensent	  
l'essentiel	   de	   la	   relation	   à	   la	   nature,	   de	   la	   symbolique	   spirituelle	   (le	   baptême	   par	   exemple)	   à	  
l'ingénierie.	   Décoder	   les	   œuvres	   picturales,	   la	   littérature,	   y	   compris	   la	   poésie	   (Le	   bateau	   ivre	   de	  
Rimbaud	  -‐	  Comme	  je	  descendais	  des	  fleuves	  impassibles	  ...-‐	  est	  un	  bon	  exemple),	  les	  lois,	  les	  débats,	  
...	   renseigne	   sur	   la	   façon	   d'appréhender	   la	   nature	   au	   moment	   de	   son	   intégration	   à	   l'urbain	   en	  
préservant	  la	  complexité	  des	  processus.	  
Un	  exemple	  d'aménagement	  de	  cette	  relation	  est	  celui	  des	  "stations"	  (balnéaires,	  de	  sports	  d'hiver	  et	  
thermales)	   aux	   XIXe	   et	   XXe	   siècle.	   Le	   succès	   social	   des	   	   stations	   de	   neige,	   en	   particulier	   dans	   les	  
Alpes,	   a	   conduit	   les	   aménageurs	   tout	   à	   la	   fois	   à	   traiter	   l'image	   de	   nature	   (jusqu'au	   pittoresque	  
comme	  à	   	  Avoriaz..	  ou	  au	   fonctionnalisme	  radical	  comme	  à	  Flaine	  projeté	  par	  Marcel	  Breuer)	  et	   la	  
création	  de	  structures	  urbaines.	  	  
La	  forte	  présence	  du	  fleuve	  dans	  notre	  site	  nécessite	  une	  réflexion	  et	  une	  information	  larges	  sur	  les	  
concepts	  qui	  agissent	  dans	  les	  représentations	  et	  les	  expériences	  de	  relation	  à	  la	  nature	  dans	  toutes	  
ses	   formes,	   dont	   celles	   engendrées	   par	   la	   présence	   d'un	   fleuve	   mais	   pas	   uniquement,	   depuis	   la	  
géomancie	  séculaire	  jusqu'aux	  écoquartiers	  d'aujourd'hui.	  
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Déroulement	  de	  l’atelier	  
	  
L'atelier	  est	  organisé	  selon	  trois	  phases:	  	  
	  
-‐	  Une	  phase	  préparatoire,	  à	  l'École	  inaugurée	  par	  une	  séance	  d’introduction	  de	  l’atelier	  qui	  aura	  lieu	  
le	  mardi	  27	  janvier	  2015.	  
	  
-‐	   Une	   phase	   de	   terrain	   à	   Tokyo,	   du	   13	  mars	   au	   25	  mars	   2015,	   précédée	   pour	   les	   étudiants	   qui	   le	  
souhaitent,	   d’une	   semaine	   de	   voyage	   personnel.	   Le	   studio	   in	   situ	   s’articule	   autour	   de	   moments	  
encadrés	  (visites,	  séances	  en	  atelier,	  de	  débriefings,	  et	  de	  conférences	  avec	  des	  acteurs	   importants	  
du	  site	  et	  des	  spécialistes	  de	   la	  ville	   japonaise)	  et	  de	   recherches	  sur	  place	  dont	   l’organisation	  et	   la	  
conduite	   sont	   à	   l’initiative	   des	   équipes	   d’étudiants	   (recueil	   de	   données	   sur	   site,	   rendez-‐vous,	  
consultations	  et	  collectes	  d’informations,…)	  	  	  
	  
-‐	  Une	  phase	  d'élaboration	  de	  la	  stratégie	  et	  des	  propositions,	  qui	  s’engagera	  au	  retour	  du	  voyage	  et	  
sera	   clôturée	  par	   l’établissement	  d’un	   rapport	  en	   français,	  d’une	  brochure	  en	  anglais,	   ainsi	  qu’une	  
soutenance	  finale,	  prévue	  le	  1er	  juin	  2015	  devant	  un	  jury.	  
	  
	  
Chaque	   équipe	   en	   fonction	   de	   la	   problématique	   	   et	   les	   enjeux	   qu'elle	   mettra	   en	   évidence	   devra	  
définir	   la	   démarche	   la	   plus	   apte	   à	   permettre	   l'émergence	   d'une	   stratégie	   et	   d’actions	  
d'aménagement.	   La	   méthode	   préconisée	   consiste	   en	   	   trois	   approches,	   de	   nature	   différente,	   mais	  
reliées	  par	  l'ordre	  logique	  qui	  va	  de	  l'observation	  du	  lieu	  à	  sa	  transformation	  :	  
	  
-‐	   La	   première	   étape	   est	   celle	   du	   diagnostic	   (analyse	   des	   lieux	   et	   identification	   des	   enjeux	   de	  
transformation)	  qui	  débouche	  sur	  l'identification	  d'enjeux	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  thématique	  retenue	  en	  
amont.	  
	  
-‐	   La	   seconde	  étape	  est	   celle	   de	   la	   définition	  d’un	  plan	   stratégique	   (quatre	  ou	   cinq	   lignes	   d'actions	  
structurantes	  qui	  devraient	  permettre	  de	  répondre	  aux	  enjeux)	  
	  
-‐	  La	  troisième	  étape	  est	  celle	  d'un	  programme	  d’actions	  (illustration	  de	  la	  stratégie	  par	  la	  définition	  
plus	  précise	  d'un	  certain	  nombre	  d’actions	  –:	  lieux,	  acteurs,	  moyens,	  séquençage,	  projets	  prospectifs	  
...-‐.	  
	  
	  
Le	  phasage,	  précisé	  dans	  le	  calendrier	  	  ci-‐dessous,	  devra	  être	  respecté	  afin	  de	  garantir	  l'avancement	  
à	  peu	  près	  synchrone	  des	  travaux	  et	  de	  permettre	  les	  échanges	  et	  comparaisons.	  
	  
Il	  pourra	  être	  adapté	  si	  le	  déroulement	  du	  travail	  le	  requiert.	  
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Planning	  prévisionnel	  du	  séjour	  	  
	  
Sous	  réserve	  de	  modifications	  liées	  à	  la	  confirmation	  définitive	  des	  dates	  de	  visites	  et	  rendez-‐vous,	  le	  
programme	  définitif	  du	  séjour	  sera	  diffusé	  ultérieurement.	  
	  
	  
Le	   séjour	   s’articule	   autour	   de	   demi-‐journées	   ou	   journées	   consacrées	   à	   votre	   enquête	   (nommés	  
‘terrain	  équipes’),	  et	  de	  jalons	  ‘encadrés’	  	  par	  l’équipe	  enseignante	  :	  	  

- Une	  visite	  de	  la	  ville	  autour	  de	  thématiques	  structurantes	  de	  la	  métropole.	  
- Deux	  conférences,	  l'une	  	  à	  l’université	  de	  Hosei	  avec	  le	  professeur	  Morita	  sur	  l'urbanisme	  de	  

Tokyo	  et	  l'autre	  à	  l'Université	  de	  Todai	  avec	  le	  professeur	  Ohno	  
- Une	  conférence	  de	  Satsuki	  Ishiyama	  sur	  les	  pratiques	  d’aménagement	  à	  Tokyo	  
- Une	  rencontre	  avec	  les	  municipalités	  
- Deux	  débriefings	  sur	  l’avancement	  des	  enquêtes	  de	  chaque	  équipe.	  

	  
	  

Du	  mardi	  3	  mars	  au	  jeudi	  12	  mars	  	  
Voyage	  des	  étudiants	  selon	  programme	  individuel	  
	  
Jeudi	  12	  mars	  
En	  fin	  de	  journée,	  installation	  des	  étudiants	  au	  Centre	  d’hébergement	  du	  parc	  olympique	  de	  Yoyogi	  
Arrivée	  des	  enseignants	  dans	  la	  soirée	  
	  
Vendredi	  13	  mars	  
Visite	  de	  réalisations	  urbaines	  récentes	  à	  Tokyo	  
Prévisions	  :	  Quartier	  de	  l'Hôtel	  de	  ville	  (Panorama)/	  Ohashi	  Junction	  /	  	  Baie	  d’Odaiba/	  Midtown	  	  
	  
Samedi	  14	  mars	  
Matin	  :	  Visite	  (avec	  enseignants)	  du	  site	  d’études	  de	  Sumida	  
	  
Dimanche	  15	  mars	  
16h00	   (au	   centre	   olympique)	  :	   conférence	   de	   Satsuki	   Ishiyama,	   architecte	   diplômée	   du	   mastère	  
AMUR	  (2006),	  sur	  «	  La	  fabrique	  de	  la	  ville	  contemporaine	  	  à	  Tokyo	  :	  Planification,	  réglementation	  et	  
acteurs	  de	  l’urbanisme	  »	  
18h	  (au	  centre	  olympique)	  :	  Débriefing	  1	  
	  
Lundi	  16	  mars	  
Terrain	  
	  
Mardi	  17	  mars	  
Prévisions	  :	  Rencontre	  avec	  les	  municipalités	  
Terrain	  
	  
Mercredi	  18	  mars	  
Prévisions	  :	  Université	  de	  Hosei	  (Professeur	  Morita)	  
Terrain	  
18h	  (au	  centre	  olympique)	  :	  Débriefing	  2	  
	  
Jeudi	  19	  mars	  
Prévisions	  :	  Université	  de	  Todai	  (Professeur	  H.Ohno)	  
Terrain,	  départ	  dans	  la	  soirée	  des	  enseignants	  
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20,	  21,	  22,	  23,	  24	  mars	  
Terrain	  étudiants	  
	  
Départ	  des	  étudiants	  le	  25	  mars.	  
	  
	  
Nous	   bénéficierons	   sur	   place	   de	   l'aide	   linguistique	   et	   culturelle	   de	  Mr	  Hidetoshi	   Nagashima,	   élève	  
ingénieur	   étudiant	   au	   département	   Génie	   Industriel	   de	   l’Ecole	   des	   Ponts	   (adresse	   email	  :	  
h.nagashima311@gmail.com)	  
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Programme	  des	  séances	  encadrées	  de	  l’atelier	  
	  
	  
Phase	  préparatoire	  
	  
Objectif	  :	  Introduction	  de	  l’atelier/	  Exploration	  de	  l’axe	  problématique	  qui	  va	  orienter	  les	  recherches	  
de	  terrain	  et	  les	  angles	  de	  l’analyse/	  Préparation	  du	  studio	  in	  situ.	  
	  
1-‐	  Mardi	  27	  janvier	  9h-‐14h	  
Conférence	  de	  Corinne	  Tiry,	  Architecte	  et	  professeur	  à	  l’Ecole	  Nationale	  Supérieure	  d’Architecture	  de	  
Paris	  Val	  de	  Seine.	  
Présentation	   du	   site	   et	   du	   programme,	   des	   concepts	   et	   de	   la	   démarche	   de	   l’atelier	   par	   les	  
enseignants.	  
	  
2_	  Mardi	  10	  février	  9h-‐13h	  
Atelier	   groupe	   par	   groupe	  :	   définition	   des	   attendus	   des	   analyses	   thématiques,	   sur	   la	   base	   des	  
premières	  recherches	  élaborées	  par	  les	  groupes.	  
	  
3-‐	  Lundi	  23	  février	  14h-‐18H	  
Présentation	  par	  groupe,	  de	  l’avancement	  des	  analyses	  thématiques.	  
	  
4-‐	  	  Jeudi	  26	  février,	  9h-‐13H	  
Présentation	  par	  groupe,	  de	  l’avancement	  des	  analyses	  thématiques	  
	  
5-‐	  Lundi	  2	  mars	  14h-‐18H	  
Présentation	  collective	  et	  rendu	  du	  dossier	  thématique	  finalisé	  en	  format	  papier	  
	  
	  
Phase	  de	  terrain	  
	  
Objectif	  :	  Recueil	  sur	  place	  des	  informations	  sur	  le	  site	  et	  son	  contexte	  urbain	  et	  métropolitain	  
Cf.	  Programme	  du	  séjour	  infra	  
	  
Phase	  d’élaboration	  
	  
Etape	  1	  :	  Diagnostic	  et	  enjeux	  
	  
Objectif	  :	  Etat	  des	  lieux	  et	  identification	  des	  enjeux,	  détermination	  d’une	  problématique	  majeure	  du	  
site	  
	  
6-‐	  Jeudi	  2	  avril,	  9h-‐13h	  
Atelier	  groupe	  par	  groupe	  :	  travail	  sur	  le	  diagnostic	  et	  les	  enjeux	  
	  
7-‐	  Jeudi	  9	  avril,	  9h-‐13h	   	  
Présentation	  collective	  et	  rendu	  d'un	  dossier	  papier	  
Présentation	  de	  la	  phase	  «	  stratégie	  »	  par	  les	  enseignants	  	  
	  
	  
Etape	  2	  :	  Stratégie	  	  
	  
Objectif	  :	  définition	  d’un	  plan	  stratégique	  d’action	  	  
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8-‐	  Vendredi	  17	  avril,	  9h-‐13h	  
Présentation	  de	  la	  Stratégie,	  groupe	  par	  groupe	  
Présentation	  de	  la	  phase	  «	  projets	  »	  par	  les	  enseignants	  
Rendu	  :	  Stratégie,	  un	  dossier	  papier	  
	  
	  
Etape	  3	  :	  Programme	  d’actions	  
	  
Objectif	  :	  Mise	  en	  œuvre	  de	  la	  stratégie	  en	  projets	  et	  actions	  	  par	  définition	  précise	  du	  programme,	  	  
lieux,	  acteurs,	  moyens,	  séquençage,	  ...-‐.	  
	  
9-‐	  Jeudi	  23	  avril,	  9h-‐13h	  
Atelier	  par	  groupes	  :	  travail	  sur	  les	  Actions/Projets	  	  
	  
10-‐	  Jeudi	  7	  mai,	  9h-‐13h	  
Atelier	  par	  groupes	  :	  travail	  sur	  les	  Actions/Projets	  	  
	  
11-‐	  Mardi	  19	  mai,	  14h-‐18H	  
Présentation	  collective	  des	  Actions/projets	  proposés	  
Rendu:	  Projets,	  un	  dossier	  papier	  
	  
Etape	  4	  :	  Formalisation	  du	  rendu	  
	  
11-‐	  Mardi	  26	  mai,	  9h00-‐13h00	  
Pré	  -‐	  rendu	  (Groupe	  par	  groupe)	  	  
	  
12-‐	  Lundi	  1er	  juin,	  13h-‐18H	  
Rendu	  final	  devant	  un	  jury	  avec	  invités	  extérieurs.	  
Documents	  de	  rendus	  :	  Rapport	  complet	  (les	  3	  étapes)	  et	  documents	  graphiques	  (Ppt)	  plus	  brochure	  
en	  anglais	  
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