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Danse et technologie

Avant-propos

Cet exposé ne peut pas établir la liste de quelques travaux en cours
dans le domaine < neuf > de la danse et des nouvelles technologies.
Malgré I'ancienneté pour nous informaticiens et artistes de ce phéno-

mène, la danse dans ce secteur est restée discrète, voire inexistante.
Les nouvelles technologies ouvrent des voies à des artistes comme le

nouvel apanage de la mode. Mais le fond du problème est au-delà d'un
traitement de texte, d'un devis de décors, ou d'une gestion artistique !

Où s'est posée la réflexion du travail technologique via la danse ? Les
nouvelles technologies proposent un nouvel état, un nouvel ordre. Elles
bousculent les traditions séculaires artistiques.

Cette c<.rnférence tente de rendre tangible une dérnarche scientifique et

artistique de plusieurs années. Elle veut aussi ouvrir le débat sur l'émer-
gence d'une nouvelle pratique de la danse inscrite dans la génération de

la technoculture.

Danse et nouvelles technologies

Au fil du temps, la danse a connu de multiples évolutions, symbo-
liques des époques traversées. Depuis vingt ans, le processus s'est accé-

léré. Cependant un constat s'impose d'emblée : la tradition de la danse

n'est pas compatible avec le postulat électronique !

Il est impensable d'appliquer les mêmes démarches et les mêmes réfé-
rences utilisées par le passé. Le problème apparaît hypothétique car
l'évolution des médiums électroniques est plus rapide que I'adaptation
des mentalités aux recherches scientifiques en cours.

Oui, la < danse informatique )) tente par tous les moyens d'éclater
son espace virtuel qui 1'écrase mais peu de choses contribuent à provo-
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quer le cataclysme tant attendu. une analyse forme[e ou prospectivepourrait déterminer I'ensemble des facteurs et corrélations qui statifientla danse et I'informatique, mais ces hypothèses, aussi fonàées soient_elles, ne permertraient pas pour autant oe aeconiiti;;;";r,*;u _ou_vement face à l,ordinateur.
Quantité de foires, d'expositions et de symposiums démontrentI'infinie possibilité des nouvelles technologies. peu s,adressent à ladanse car l'absence de marché commercial la cloisonne dans re domainede I'expérimentation, ce qui contribue à son isorement dans ce secteur.
Dès lors des problèmes fondamentaux se posent...
s'aventurer dans les sentiers inconnus d'une création hors stéréo-types, c'est indiscutabrement se mettre aux prises avec le pu1ii., t.,sponsors et Ie milieu artistique. Mais I'histoi.à d. I'urt n'.rt_'.tt.-pu, tapour confirmer que ce qui fut contesté en un temps fut remarqué dansun autre ?

Peu d'entre nous. engendrent la production culturelle dite
<< technoculture >>, mais sont persuadés d'un uut ao-,'un : cré.r,inventer (rôle premier de I'artiste) et dépasser les limites actuelles de ladanse.

. une < nouvelle génération de danseurs > est arrivée. L,utilisateur-
interprète que devient le danseur dépasse la technique pou, *cte.ittae-
ment Ia science à I'Art. IIs apportent un souffle nàuu.u' aux arts de lascène. Récemment M. verdi affirmait à une journaliste montréalaise :< Nouvelles technorogies ne doit pas vouloir dire expérimental. il fautprésenter au public un produit fini. >

La problématique < Art et technologie > se présente alors ; elle estexposée dans I'articre suivant. Il décrii brièvement le nouveau visuelquotidien et les nouveaux signes qu'il connote.
<< NouvsLLES TECHNoLocTES
NouvEL ART
Nouvrau rAxcacsl

Phénomène d'actuarité, I'apport technorogique dans le domaine desarts et métiers n'est plus une référence de nouveauté. c'est une réalité,un " virus " contaminant tous les créateurs et artisans. ceux qui refu-
sent I'utilisation des moyens dits " érectroniques ', rejettent l'approchede ce nouveau millénaire. Ils c'nstitueront " les derniers témoins
nécessaires " d'un langage artistique devenant archaique. Le travail ducréateur est " d'inventer ou de réinventer " ce qu,il peiçoit de son envi-ronnement ou de son imaginaire.

Tous ces nouveaux modes d'expression ont provoqué une quantitéinnombrable de courants artistiques non encore répertoriés par I,his-toire' Au feu de " I'action création " une analyse foimelle et posthisto-
rique serait une tentative hasardeuse, erronée. ces courants naissent etmeurent avec la même rapidité que l'évolution inhérente des technolo-
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Bruno Verdi dans la chorégraphie Hurnan Nature, avec un < Digit Wood >

(arbre musico-digital) invéntè pour la première mondiale du Festival

international de danse en Suisse, < Steps'90 >. Photographie J. Donatsch'
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gies. Toutefois, une compilation de ces efforts de création devenus" l'avant-gardisme d'Etat " est fondamental.
c'est une page d'histoire de notre fin de siècle où l,anarchie créatrice

est parfois le mot d'ordre. Aujourd'hui, tout se mêre, au risque de ne
plus discerner le vrai travail de création, c'est-à-dire : expérience et
réflexion historiques, autocritique de la production artistiqué et goût du
visionnaire poussé ! ce chemin risqué de la création, bien peu dàrtistes
en ont pris la voie...

ces nouvelles façons de faire I'art proposent une lecture nouvelle à un
public généralement non initié et souvent débordé par Ie phénomène. ce
nouvel amalgame langage/art peu orthodoxe délivre dei iconographies
non connotatives actuellement. Il renvoie peut-être le reflet même de
I'ordinateur : encore caché et cloisonné dans un bureau. Indéniable-
ment, un nouvel ordre culturel est né ; mais par où commencer son
décodage ?

une chose est certaine, c'est en compagnie de I'ordinateur que nous
aborderons les prochains millénaires. >

La < Chorétique >, nouvelle science de la danse

Pionnier dans le domaine de la danse et I'informatique, M. verdi a
depuis 1980 orienté ses recherches vers cette voie tt"rru" d" la création. Il
a défini ce nouveau savoir par le terme de < Chorétique >, apanage de
cette science récente de la danse et des nouvelles technologies.

La chorétique englobe un ensemble de préoccupations relatives à la
gestion de la danse, sur plusieurs plans :

I. Créstion chorégraphique ossistée psr ordinsteur
Les innombrables probabilités assumées par un programme informa-

tique permet au chorégraphe une entière liberté de création du mouve-
ment et de I'espace, allant même au-delà des possibilités physiques
humaines actuelles. une vue d'ensemble interprètes-scène-scénolraphie
à l'échelle permet l'utilisation optimale des moyens de production. une
partition danse, danse-musique, danse-scène image la volonté du créa-
teur à ses interprètes en une lecture écrite et visuelle.

2. Archivage chorégraphique via le droit d'auteur
M. verdi s'est toujours préoccupé des questions sur le droit d'auteur,

point qui relie I'archivage et la conservation des æuvres d'art dites
vivantes. A ce sujet, il aimerait exposer un constat qu'il a pu faire. A
l'époque où les idées valent leur pesant d'or, l'éthique dans le métier
culturel n'est pas sans tache. Le droit d'auteur n'y esigénéralement pas
respecté, encore moins les citations, références de recherche ou de créa-
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tion des confrères (sous prétexte de création !). Dans les milieux univer-

sitaires et scientifiques, les bévues sont rares à ce sujet' Par contre le

droit à la propriété intellectuelle est inaliénable et quotidiennement

outrepassé. Authenticité et foi sont essentielles pour tous les différents

intervenants culturels. Mais face à une situation socioculturelle concur-

rentielle, les règles n'existent plus, comme dans le commerce' La morale

et I'honneur sont des valeurs désuètes'

Parunsystèmed'archivageetdeconservationadéquat,ilredevient
possible au créateur de préserver ses créations et ses idées créatrices.

3.Gestiottdeprodtlction,dediffusion,d'administrationendanse
Les démarches administratives nombreuses et souvent répétitives

nécessitent un matériel de plus en plus performant pour I'administrateur

d'art qui souhaite rester concurrentiel sur le marché culturel' Une

upp,o.h.performantedesinterlocuteursdetousgenresdemeureune
nèiessité vitale et ne peut être réalisée qu'avec les moyens modernes uti-

lisés dans lous les autres milieux économiques' < La liaison Art-Science-

Economie, pratiquée par les acteurs eux-mêmes, devient l'une des clés

stratégiquei cl';'intelligence " et d'efficacité individuelles et

collectives. >

4.Eclairages,scénograpltieoutoutautremédiutttutiliséenparallèleà
une prodLtction culturelle

L'obiigation généralisée de travailler < à l'aveugle > les techniques de

scène telles l'éclairage ou la scénographie voit désormais une aide

importante par I'appàrt technologique. Des maquettes en trois dimen-

,ioï, propoiées par I'ordinateur, modifiables rapidement et infiniment'

sont une assurance de I'image du produit et un facteur de temps et de

coûts réduits.
Unedémarchescientifiqueintimementreliéeàlapratiquedecréateur

deM.Verdi.Ceteffetdépasselargementlecadrethéoriqueetobligesa
compagnie et ses collaborateurs à une pratique concrète de I'intégration

des nouvelles technologies' Le développement des quatre points cités

plushautaurapermisd'évaluerl'enverguredelatâchedanscesecteur.

Avènement de la Technoculture

Lu Technoculttrre

L'art au-delà du gadget !
Ce nouvel art est-il une aberration ou une inflexion des pratiques

précédentes ? L'ordinateur n'est pas un simple outil mais un médium en

soi, une réalité autonome. La pensée artistiqul fondamentalement exis-
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tentielle ne peut être réduite aux instruments de la communication.
L'art pose une question politique et de ce fait transcende la technologie.
L'ordinateur est porteur d'une mutation culturelle radicale, facteur de
rupture et de continuité.

La technoculture redéfinit la condition humaine dont celle de
< I'esthétique des formes de création, des modes de production et de
consommation >. Elle conçoit ( une nouvelle pratique et une nouvelle
définition de la culture >>. Forger une nouvelle culture comme les
anciennes cultures où I'art était invisible car instrumental, transforma-
teur, à la fois savoir et sagesse.

L'activité artistique agit comme un catalyseur de changement. En
plus de modifier les conditions de ra création et le rôle de l;artiste, elle
remet en question la manière d'enseigner.

La technologie est présente dans les milieux économiques autant,
sinon plus, que dans le secteur curturer à proprement parler. une situa-
tion apparemment paradoxale se présente alors. Lesiecteurs culturels
sont souvent en butte à des difficultés financières, là où une prospérité
apparente existe sur le plan industriel.

Nous assistons à l'émergence d'une culture de l'économie oir la base
commune est I'ordinateur. La technologie et I'art au-delà d'une effer-
vescence culturelle et d'un intérêt économique se rejoignent dans une
égalité culture et économie.

Avènement d'une future civilisation et d'une nouvelle pensée artis-
tique, le développement de ces groupes transdisciplinairei a créé des
<< artistes à double compétence, soit scientifique et artistique >. Ils
posent un regard critique sur le médium informatique et tentent de déve-
lopper une nouvelle perception corresponclant à lâ nouvelle représenta-
tion générée par I'ordinateur.

Les jeunes gens se moulent à la nouvelle technologie. Intégrer les
créateurs à la production industrielle en utilisant leur force conôeptrice
permettrait un redéploiement de I'innovation, bénéfique sur le plan éco-
nomique, scientifique et artistique.

Pratiquement, un problème se pose sur cette production artistique.
L'informatique présente actuellement des programmes utilisables clans
I'heure suivante, consigne créée par les utilisateurs (clients). Les artistes
en manque d'imagination se lancent dans cette voie, sans toutefois maî-
triser la longue théorie et la pratique spécifique de la technologie.

Le graphisme informatique à la portée de tous est devenu un acquis.
on voit dès lors une mode apparaître dans le milieu des arts et une quan-
tité << d'effets informatiques > présentés au public, comme des( æuvres d'art >.

Démarche simpliste car démontrer les possibilités d'un programme ne
constitue en rien un acte de création. Il faut dépasser I'utilisation de
I'outil-ordinateur. Le manque de créativité entoure souvent ses présen-
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tations et reprend systématiquement les vieux concepts et les Dali,
Picasso ou autres. La production actuelle est généralement expérimen-
tale et de peu d'intérêt pour le grand public.

Une urgence s'impose sur une réflexion approfondie de la culture et la
nouvelle formation qu'induisent les sauts technologiques.

Le problème devient d'autant plus grand que I'ensemble des systèmes

de l'éducation nationale ou régionale maîtrise difficilement cette nou-
velle mutation. Ce que le groupe d'experts a pu constater au dernier
séminaire de I'Unesco en juin dernier à Montréal.

Qu'on le veuille ou non, les moyens de créer évoluent, se sont trans-
formés. Ce qui par contre demeure inchangé, c'est la nécessité du pro-
cessus créateur, sans lequel on ne peut s'attendre à un produit original.

Une nouvelle fibre humaine émane des pratiques technologiques. Dès

lors, la mixité des professions s'apparente aux cadres-généralistes, avec

un nouveau dénominateur : la technologie. Un retour en quelque sorte
aux vieilles philosophies.

Qui dit nouvelle voie dit nouveau danger !

Conclusion

Les diverses tendances multimédias ont permis la naissance de diffé-
rentes orientations sur le plan fondamental de la vision artistique et de

sa pratique. La danse n'échappe pas à cet état de chose, mais pas

n'importe comment !

La création est un acte originel, libre et personnel, même au moyen de

I'informatique...
L'intégration des moyens technologiques à la danse constitue en

quelque sorte le réel défi2. La danse est un phénomène socioculturel en

mutation. Son expansion démontre clairement l'initiation d'une nou-
velle pratique de la danse, Art du xxr" siècle...

NOTES

I Référence : Nouvelliste, Cahier < Spécial informatique >, Ed. Imprimerie Moderne

S.A., avril 1989, p.25.
2 Le GRAT..g.oup. des artistes, des scientifiques et cles gens de la communication'

Ces personnes ont toutes la même préoccupation : établir à long terme un programme

capable de gérer adéquatement le quotidien culturel, construire une base de données rela-

tionnelle du spectacle, compatible avec ses besoins spécifiques.

Le GRAT veut insuffler, du moins sur un plan régional, la nouvelle réalité culturelle de

la technoculture, comme induction logique à la pratique et au développement artistique

du futur.
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sur le plan théorique, les débats sont orientés sur une reformulation du discours art etordinateur, et nourris régulièrement des collaborations avec d,autre, group.r, ..Â..n",
et manifestations.

ce groupe a été constitué le ?g avril 19g9. selon un pran de recherche préétabli, il estdans sa phase de cumul des informations et de recherches de pointe actuelles dans lemonde entier. chaque personne travaille individuelrement ou en groupe et applique quoti-
diennement ses travaux.
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