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Nous vous pro po sons de décou vrir le troi sième numéro des Cahiers de
C&F édi tions qui porte sur le thème des robots dans la culture. Le texte
que vous vous apprê tez à lire a été écrit par Cécile Dolbeau-Bandin en
paral lèle à son ouvrage Un robot contre Alzheimer. Approche socio lo- 
gique de l’usage du robot PARO dans un ser vice de géria trie que nous
avons publié en novembre 2021. Il s’agis sait pour elle de gar der en
mémoire les usages mul tiples et signi fi ca tifs des robots dans l’uni vers
cultu rel (livres, films, ani ma tions, repré sen ta tions). Les humains ont
tou jours entre tenu une rela tion com pli quée et ambiguë avec l’idée que
des machines pour raient un jour leur res sem bler, s’acquit ter de tâches
qui demandent de « l’intel li gence » ou au moins du rai son ne ment. Les
œuvres cultu relles tiennent la comp ta bi lité de ces rela tions entre
humains et robots.

Quand on veut éva luer l’usage des robots avec les per sonnes souf- 
frant de troubles cog ni tifs, avoir en tête cette approche cultu relle de la
robo tique est une grande aide et un garde- fou pro tec teur. Notamment
pour être cer tain de pré sen ter aux per sonnes vic times de la mala die
d’Alzheimer ces robots comme étant bien des objets méca niques (des
« rob jets » comme dit Cécile Dolbeau-Bandin) et non des « êtres affec- 
tueux  ». L’approche cultu relle est donc un com plé ment à l’approche
socio lo gique déve lop pée dans le livre.

Introduction
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Un robot contre Alzheimer est le résul tat d’une étude de ter rain au
sein des uni tés UCC et SSRA (Unité cog ni tivo- com por te men tale et
Service soins de suite et de réadap ta tion Alzheimer) d’un centre hos pi- 
ta lier public du Cotentin, en Normandie. Cécile Dolbeau-Bandin y a
observé la vie quo ti dienne du per son nel soi gnant de l’hôpi tal et la
façon dont il se ser vait du robot PARO comme aide auprès des
patients atteint de troubles cog ni tifs graves, notam ment de la mala die
d’Alzheimer. Cette étude a révélé que la pré sence de PARO dans le ser- 
vice hos pi ta lier était syno nyme d’un chan ge ment et d’une adap ta tion
béné fique pour les patients et les soi gnants. Le but de son étude était
aussi de faire com prendre à tous que PARO est un robot dit social, et
qu’il fal lait l’inves tir en tant que tel, avec son poten tiel et ses limites.
Autrement dit, une démarche diff é rente des publi ci tés qui font la pro- 
mo tion techno- uto pique d’une robo tique de rem pla ce ment des
accom pa gnants humains. Un robot contre Alzheimer est un livre
impor tant pour agir sur un pro blème de santé publique majeur dans le
cadre même de l’acti vité exer cée par les soi gnantes et les soi gnants.

Les robots consti tuent tout un pan de l’his toire du cinéma, de la
lit té ra ture, et de l’art en géné ral   on les retrouve main te nant dans de
nom breuses expé riences quo ti diennes, et il est impor tant de com- 
prendre leur impact sur la société, et notam ment le sec teur de la santé
dans lequel les avan cées tech no lo giques ne cessent de modi fier les
habi tudes et les acquis des tra vailleurs et tra vailleuses du soin. C’est la
rai son pour laquelle nous diff u sons ce tra vail sur la Culture des
robots, en com plé ment du livre Un robot contre Alzheimer.
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L’objec tif ici est de mon trer que les créa tures arti fi- 
cielles, quelles que soient leurs formes d’expres sion ou leurs époques,
s’ins crivent dans le même «récit glo bal qui voit de l’humain dans l’arti- 
fice»1. La robo tique2 est un domaine que les œuvres de fic tion ont
exploré et explorent de manière extrê me ment impor tante, et le plus
sou vent très en amont des recherches scien ti fiques et tech niques3.

Les robots dans la littérature
Au XIX  siècle, les créa tures arti fi cielles sont pré sentes dans des
romans ou des contes comme Frankenstein (1818) de Mary Shelley,
L’Ève future (1886) de Villiers de l’Isle-Adam, Le Marchand de Sable
d’Ernst Theodor Amadeus Hoffman (1817) et Pinocchio de Carlo
Lorenzini (1881). Dans ces œuvres, la créa ture arti fi cielle, née de la
main d’un seul homme, échappe bien sou vent à son créa teur4.

e

La culture
des robots
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Frankenstein, Mary Shelley, illus tré par Bernie Wrightson, édi tions

Soleil, 2010.

Dans les années 1940 et 1950, les écri vains de science- fic tion décrivent
et ana lysent la rela tion com plexe entre les hommes et les robots. Isaac
Asimov5 écrit de nom breuses œuvres met tant en scène les robots qui
sont regrou pées dans Le Grand Livre des Robots, saga qui se déroule
sur plu sieurs mil liers d’années. Il regroupe 33 nou velles écrites entre
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1940 et 1988, clas sées par thèmes. Isaac Asimov y pro pose les trois lois
de la robo tique. Ces trois lois sont énon cées en 1942 dans la nou velle
Cycle fermé (Runaround):

«Loi numéro 1: un robot ne peut por ter atteinte à un être humain ni,
res tant pas sif, per mettre qu’un être humain soit exposé au dan ger

Loi numéro 2: un robot doit obéir aux ordres que lui donne un être
humain, sauf si de tels ordres entrent en conflit avec la pre mière loi

Loi numéro 3: un robot doit pro té ger son exis tence tant que cette pro- 
tec tion n’entre pas en conflit avec la pre mière ou la deuxième loi.»6

Asimov ajoute la Loi Zéro dans son livre Les robots et l’Empire
(1985): «Un robot ne peut por ter atteinte à l’huma nité, ni, en res tant pas sif,
per mettre que l’huma nité soit expo sée au dan ger.»7 Ces lois bien uto- 
piques, long temps consi dé rées comme le code de la robo tique, sont
contes tées et inadap tées aujourd’hui. Elles appar tiennent au domaine
de la fic tion. Pour le moment, l’homme n’a pas encore inventé une
machine capable de por ter un juge ment moral sur ce qu’elle fait. C’est
bien à l’homme de déci der à la fois pour le meilleur et le pire.

En 1968, Philip K. Dick publie Les androïdes rêvent- ils de mou tons
élec triques ?8. Il y pose la ques tion de la limite entre l’humain et la
machine. Il dépeint des humains dis tants voire sans sen ti ments, alors
que les androïdes aspirent éper du ment à accé der aux émo tions
humaines.

Le cycle du centre galac tique (1977-1995) de Gregory Benford (Dans
l’Océan de la nuit, À tra vers la Mer des Soleils, La Grande Rivière du Ciel,
Marées de lumière, Les Profondeurs furieuses) relate l’his toire d’êtres
faits de métal qui éli minent la vie orga nique dans l’uni vers jusqu’au
jour où ils ren contrent des ter riens. Ce cycle raconte le com bat entre
une vie orga nique et une vie non orga nique.
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Les androïdes rêvent- ils de mou tons élec triques?, Philip Kindred

Dick, illus tré par Keleck, édi tions Jean-Claude Lattès, 1979.
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La Tour de verre (1970) de Robert Silverberg se passe en 2218. Un
puis sant créa teur d’androïdes indis pen sables à la société veut contac- 
ter des enti tés supé rieures venant d’une nébu leuse du nom de NGC
7293. Il reçoit des mes sages codés de leur part et décide de construire
une immense tour de verre dans l’Arctique ser vant de pont entre cette
civi li sa tion et la sienne. Je ne fais réfé rence qu’à ces trois grands
auteurs. On peut citer trois autres ouvrages : Notre vie dans les forêts
de Marie Darrieusseq (2017), Il y a un robot dans le jar din de Deborah
Install (2017) et Robopocalypse (2012) de Daniel H. Wilson.

Les robots au cinéma
Les robots sont sou vent repré sen tés ou inter pré tés au cinéma9. En
1897 sort Gugusse et l’Automaton ou Le Clown et l’Automate, un court
métrage réa lisé par le fran çais Georges Méliès. Ce film pré sente un
clown étonné par les mou ve ments méca niques d’un auto mate. Dans
les années 1920, on peut citer Metropolis (1927) de Fritz Lang. Située en
2026, Metropolis est une méga lo pole futu riste orga ni sée en castes.
Les ouvriers tra vaillent dans la ville basse où ils mani pulent des
machines et assurent le bien- être des bour geois de la ville haute. Un
savant du nom de Rotwang met au point un androïde à l’appa rence
fémi nine (plas tique de Brigitte Helm, star du cinéma muet) pour inci- 
ter les ouvriers à se rebel ler contre le maître de la cité.
Les années 1950 sont mar quées par des films amé ri cains comme Le
Jour où la Terre s’arrêta et son robot huma noïde Gort venu de l’espace.
Gort fait par tie d’un genre de robots inventé par une confé dé ra tion
inter pla né taire pour pro té ger leurs citoyens contre toute agres sion
afin de détruire tous les agres seurs. Le film Forbidden Planet (1958) met
en scène le robot Robby assis tant du doc teur Morbius. Ce robot
s’exprime dans de nom breuses langues, peut sou le ver des poids
impor tants, syn thé tise tout grâce à un méca nisme interne et effec tue
des tâches domes tiques telles que la cui sine et le net toyage. Il est pro- 
grammé pour ne pas por ter atteinte à un être humain en appli quant
et res pec tant les trois lois de la robo tique d’Isaac Asimov.
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1968 consti tue une année mar quante avec la sor tie de 2001-
l’Odyssée de l’espace dans lequel on retrouve HAL 9000 (un ordi na teur
doté d’une forte IA). Par la suite, le cinéma est mar qué par les robots
avec des films comme MondWest (1973) et son parc d’attrac tion peu plé
de robots où les humains assou vissent sans culpa bi lité leurs pires
pen chants (viols, assas si nats, tor tures…). Dans Woody et les robots
(1974), film sati rique, la vie hyper gad gé ti sée est réglée par des robots.
Dans Star Wars (1977) appa raissent R2-D2 (robot de forme ovoïde de
petite taille s’expri mant dans un lan gage sonore élec tro nique res sem- 
blant à des siffl e ments) et C-3PO ou Z-6PO (droïde pro to co laire de
forme huma noïde), des robots dociles et coopé ra tifs. Dans Le gen darme
et les extra ter restres (1978), la célèbre bri gade de Saint-Tropez affronte
des extra ter restres. Ce sont des androïdes faits de métal qui rouillent
lorsqu’ils sont mouillés. Puis vient Alien – Le hui tième pas sa ger (1979)
et son androïde scien ti fique Ash, et Blade Runner (1982/2007), adapté
par Ridley Scott du roman Les androïdes rêvent- ils de mou tons élec- 
triques ? de Philip K. Dick. Terminator (1984) met en scène le célèbre
androïde- tueur T-800. D.A.R.Y.L. (1985) dépeint un enfant androïde qui
se révèle être le pro jet du Pentagone. Dans le film Robocop (1987), on
découvre un cyborg poli cier/mili taire ED209. Total Recall (1990)
montre des robots taxi sur la pla nète Mars. Enfin, dans Austin Powers
(1997), le per son nage prin ci pal doit lut ter contre des «femelles robots».

Dans Edward aux mains d’argent de Tim Burton (1990), on a ten- 
dance à oublier qu’Edward, le per son nage prin ci pal, est une machine.
Son inven teur soli taire et isolé crée ce robot aux mains de ciseaux.
Tim Burton n’insiste pas sur les étapes de la créa tion d’Edward mais
on com prend qu’il est fait de métal et de rouages à l’aide des plans sur
sa chaîne (on y aper çoit un petit robot huma noïde). Ce concep teur
pose un cœur sur un robot huma noïde très simple. Ensuite, on aper- 
çoit Edward. Son cos tume, son iso le ment et ses mains- ciseaux sug- 
gèrent qu’il peut ni boire, ni dor mir, ni être en vie, tout sim ple ment. Il
ne connaît pas la dou leur, ne parle presque pas, ne sou rit pas, obéit,
imite les autres, son visage est sta tique. À la fin du film (60 ans après),
il ne vieillit pas. Son inven teur lui trans met cer taines valeurs mais il
n’aura pas le temps d’ache ver son robot: ses mains sont et res te ront à
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Metropolis, réa lisé par Fritz Lang, 1927.

jamais des ciseaux. Ce robot inachevé, élevé seul et isolé du reste du
monde sera mal pré paré voire inadapté aux contacts avec des
humains, et les humains seront mal pré pa rés à sa venue, sa coha bi ta- 
tion, ce qui conduira inévi ta ble ment à un drame.

L’homme bicen te naire (1999), adap ta tion d’une nou velle épo nyme
d’Isaac Asimov (1976), relate le par cours ini tia tique du robot androïde
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domes tique NDR-114 (Andrew). Celui-ci sert de domes tique à une
famille amé ri caine tra di tion nelle. Mais ce robot com mence à éprou ver
des sen ti ments, apprend de ses erreurs, ses ren contres et sa soli tude il
va deve nir au fur et à mesure (envi ron 200 ans) un homme. Ce film
illustre par fai te ment le ques tion ne ment sur notre huma nité: qu’est- ce
qui diff é ren cie un robot d’un être humain ? Et inver se ment ?
A.I. intel li gence arti fi cielle (2001) met en scène des êtres humains qui
vivent avec des méchas, robots androïdes spé cia le ment créés pour

A.I. Intelligence Artificielle, réa lisé par Steven Spielberg,

2001.
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répondre à leurs besoins: tâches ména gères, ser vices et amour. Un
concep teur de robot veut aller encore plus loin en créant le pre mier
androïde sen sible: un enfant capable de déve lop per un vaste réper- 
toire d’émo tions et de sou ve nirs. Ainsi, ce robot fait son entrée chez
un couple dont le jeune fils a été cryo gé nisé en atten dant la décou- 
verte d’un remède pour gué rir sa mala die. Abandonné par sa mère
adop tive, le robot entame un voyage ini tia tique à la recherche de son
iden tité (il y fera d’ailleurs la ren contre d’un love- bot) et de sa part
secrète d’huma nité.

Avec I-robot (2005) on observe les soup çons d’un crime qui se
tournent vers un des robots domes tiques: Sonny. Dans Et l’homme créa
la femme (2004), les femmes d’une ban lieue chic amé ri caine sont rem- 
pla cées par des robots- clones très dociles. La saga Transformers (2007)
com mence par la guerre entre les Autobots et les Decepticons, des
robots extra ter restres. Dans le film Eva (2011), Alex Garel a un pro jet
de créa tion d’une nou velle ligne d’enfants- robots. Dans Real steel
(2011), la boxe a évo lué pour deve nir un sport high- tech. Le héros, un
ancien boxeur, a perdu toute chance de rem por ter le cham pion nat
depuis que les humains sont rem pla cés sur le ring par des robots
d’acier de 900 kilos et de 2,40 mètres de haut. À pré sent, il n’y a plus
qu’un mana ger qui uti lise des robots bas de gamme fabri qués à par tir
de pièces de récu pé ra tion. Dans Her10 (2014), un écri vain public ins- 
talle un nou veau sys tème d’exploi ta tion OS1 auquel il donne une voix
fémi nine (Scarlett Johnson). Cette IA conçue pour s’adap ter et évo luer
se choi sit le pré nom Samantha et ils débutent une rela tion amou reuse
aty pique. Ce film nous fait nous ques tion ner sur cette rela tion humain
/ machine.

Dans le film japo nais Sayonara (2015), l’androïde Geminoid F joue
l’un des rôles prin ci paux. Ce robot com pa gnon est bien réel! Il est crée
par le pro fes seur Hiroshi Ishiguro11 de l’uni ver sité d’Osaka et est
contrôlé à dis tance grâce à un ordi na teur por table. Il peut sou rire,
par ler mais ne peut pas mar cher. Ce film raconte la rela tion entre une
jeune femme (Tania) et son robot- com pa gnon (Leona) dans un Japon
irra dié suite à des attaques nucléaires sur ses cen trales.



18

Dans le film Interstellar (2014), les robots CASE, KIPP et sur tout
TARS (une sorte de bloc rec tan gu laire arti culé et doté d’humour) dotés
d’une IA forte accom pagnent des astro nautes dans leur mis sion à tra- 
vers la galaxie pour trou ver une pla nète poten tiel le ment habi table. Ex-
Machina (2015) nous pré sente Ava, un robot fémi nin doté d’une intel li- 
gence arti fi cielle. Chappie (2015) relate l’his toire d’un robot doté d’une
conscience et capable d’apprendre comme un enfant et Blade Runner
2049 (2017), qui fait suite au pre mier film raconte les aven tures d’un
blade run ner (chas seur de robots). Identify (2016) raconte l’his toire d’un
groupe de mili taires envoyé en mis sion d’entraî ne ment sur la base
Harbinger 1. Ils sont accom pa gnés par une «robote» huma noïde. Mais
cette mis sion prend un autre tour nant. En effet ces robots vont se
trans for mer en robots tueurs. Passengers (2016) est un film de science- 
fic tion libre ment adapté de la nou velle Le Voyage gelé de Philip K. Dick
dans laquelle le Starship Avalon est un vais seau spa tial fai sant route
vers une pla nète colo ni sée. À son bord, plus de 5000 pas sa gers et 280
membres d’équi page sont en som meil dans des cap sules d’hiber na tion
pour une durée de 120 ans. L’un des tubes connaît un pro blème et
réveille 90 ans plus tôt son occu pant. Ce der nier découvre qu’il n’y a
aucun autre pas sa ger éveillé. Il éta blit des liens avec un androïde- bar- 
man nommé Arthur et des robots char gés des tâches quo ti diennes
(robots aspi ra teurs, robots ser veurs, chat bots…). Dans Ghost in the shell
(2017), adap ta tion du manga cyber punk, le per son nage prin ci pal est
un cyborg de sexe fémi nin du nom de Motoko Kusanagi, qui part à la
recherche de son iden tité et d’un pirate infor ma tique.

Dans Pacific Rim (2013/2018), un nou veau genre d’arme est créé
pour sau ver le monde: ce sont des robots géants nom més les Jaeger
(«chas seurs» en alle mand), contrô lés en simul tané par deux pilotes
dont les esprits sont reliés par un pont neu ro nal. Ils doivent com- 
battre les Kaiju, des créa tures sor ties d’une brèche inter di men sion- 
nelle près d’une faille géo lo gique au fond de l’océan Pacifique. Si les
pre miers modèles ont per mis la vic toire, les monstres reviennent plus
forts, et en 2020 les Jaeger subissent une vague de revers.
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Pacific Rim, réa lisé par Guillermo del Toro, 2013-2018.
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Les robots dans les films d’animation
Les robots sont éga le ment pré sents dans les films d’ani ma tion. On
peut citer:
Le Roi et l’Oiseau (1980) relate l’his toire d’amour entre une ber gère et
un ramo neur contra rié par un roi. Un jour ce roi s’enfuit avec la ber- 
gère sur son auto mate géant mais l’Oiseau par vient à en prendre le
contrôle après avoir assommé le machi niste et démo lit le palais avec le
robot.

Le Château dans le ciel (1986), où des robots gardent le châ teau pré- 
cède Le Géant de fer (1989) relate l’his toire d’ami tié entre un enfant et
grand robot d’une hau teur de 30 mètres, d’ori gine extra ter restre.

Pinocchio le robot ou Pinocchio 3000 (2004) est une adap ta tion
moderne du célèbre conte. En 3000, Gepetto, avec l’aide d’un pin gouin
et de la fée Cyberina, crée un robot: Pinocchio. Ce petit robot peut par- 
ler, dan ser, chan ter et même rire sans tou te fois être un véri table
enfant. La fée Cyberina lui fait la pro messe de le chan ger en vrai petit
gar çon quand il aura appris à faire la dis tinc tion entre le bien et le
mal. Pour cela, elle lui offre un nez magique qui gran dira à cha cun de
ses men songes.

Dans WALL-E (2008), où un robot net toyeur et soli taire ren contre
le robot Eve, un robot soi gnant.

Les nou veaux héros (2014) met en scène le robot tout rond Baymax
qui lutte avec ses amis humains contre le mal.

Dans Rasé de près (1996), Wallace et Gromit doivent affron ter
Preston, un féroce chien cyborg et dans La grande excur sion (1989) ils
ren contrent Cooker le robot gar dien de la lune

Le film amé ri cano- japo nais- hong kon gais Astro Boy (2009) reprend
l’his toire de Toby qui pense être un petit gar çon. Les pre mières
minutes de ce film retracent la typo lo gie des robots: des robots
domes tiques au dos cour bés qui obéissent à leurs maîtres humains,
des robots mili taires, des robots- spray net toyant, des robots raclettes,
des robots frigo, des robots révo lu tion naires admi ra teurs de Lénine,
des robots com bat tants, des robots véhi cules… Deux mondes co-
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Astro Boy, réa lisé par David Bowers, d’après l’œuvre d’Osuma

Tezuka, 2009.

 existent: Metro City et le monde du des sous où sont relé gués les
robots deve nus obso lètes à qui on dit à leur arri vée: «Puissiez rouiller en
paix!».
Dans Le monde secret des Emojis (2017), les héros doivent affron ter des
bots- polices.
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En 2018, dans L’île aux chiens de Wes Anderson, des chiens robots
sont créés à l’aide d’impri mantes 3D. Ces robots- chiens ont trois
modes de fonc tion ne ment: un mode neutre, un mode ami cal et
mignon et un mode attaque, où des piques sortent de leur cou. Ils sont
conçus pour rem pla cer les vrais chiens.

Les robots dans les mangas
Les robots sont sur tout pré sents dans les man gas12. Une thé ma tique
est bap ti sée mecha qui est même deve nue un sous- genre des man gas
comme Gundam, Macross/Robotech, Goldorak, Evangelion, Infinite
Stratos, Patlabor, Bakuretsu Tenshi, Overman King Gainer, Blue Gender…
Le pre mier manga de ce genre est Tetsujin 28-gō de Mitsuteru
Yokoyama (1956). Astro, le petit robot 13 (1952) d’Osamu Tezuka est le
plus connu. C’est la pre mière fois qu’on raconte les his toires d’un
robot dans un manga. Ce der nier prend la forme d’un humain puisqu’il
est créé à l’effi gie du fils décédé du Docteur Tenma. Après Astro Boy et
Tetsujin 28-gō, Mazinger Z, Gō Nagai intro duit une nou velle variante en
met tant en scène pour la pre mière fois un être humain pilo tant un
robot de l’inté rieur. Comme Goldorak, ce robot géant de 30 mètres et
280 tonnes est contrôlé par Actarus. Neon Genesis Evangelion (14
volumes en manga et 26 épi sodes) relate l’his toire de créa tures nom- 
mées Anges qui tentent de détruire Tokyo-3. Pour les com battre, une
orga ni sa tion secrète NERV met au point une arme: un robot géant,
Evangelion ou EVA de type anthro poïde piloté comme une simple
méca nique.

Les robots dans les comics américains et les BD
On trouve bien évi dem ment des robots dans les comics amé ri cains
avec notam ment Iron Man qui appa raît pour la pre mière fois dans
Tales of sus pense en 1963. Iron Man est un cyborg, c’est- à- dire un exos- 
que lette qui pro tège Tony Stark des risques qu’il encourt lors de ses
mis sions pour sau ver et pro té ger le monde. Depuis le reboot de
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Tales of Suspense, vol. 1, numéro 39, Marvel Comics, 1959.

l’uni vers DC Comics fin 2011, Renaissance DC, Cyborg fait par tie des
membres fon da teurs de la Ligue de jus tice d’Amérique.
Ultimo est un robot des truc teur géant, haut d’envi ron 30 mètres. Il
pos sède une force de classe 100 lui per met tant de tenir tête à Thor. Le
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métal inconnu qui le recouvre lui per met de résis ter à toute attaque,
excepté à un tir d’arme nucléaire tac tique. Ses yeux émettent des
rayons d’éner gie ou de force, assez puis sants pour ralen tir le mar teau
mys tique Mjolnir (mar teau de Thor).

Dans Spirou et Fantasio, Radar le robot (1976), Radar est un assis tant
modèle, capable de réa li ser toutes les tâches que son pro prié taire lui
demande. Dans Qui arrê tera Cyanure ? (1985) de Tome et Janry, Spirou
et Fantasio affrontent Cyanure, un robot androïde fémi nin créée par
un chef de gare (Caténaire). Elle peut contrô ler tout appa reil élec trique
et trans va ser son IA d’un appa reil élec tro nique à un autre. Ce robot
sème la ter reur par tout où il se rend. Dans cet album, on croise aussi
le che min d’un robot res sem blant à R2-D2 de Star Wars. Il évoque le
déve lop pe ment de la robo tique dans les usines puisque les habi tants
de Champignac mani festent devant l’usine ROBOC. Dans un numéro
spé cial, Noël et l’Elaoin (1957), un petit gar çon, Noël, ren contre une
machine étrange et télé pathe: l’Elaoin Sdrétu. Son nom est en fait la
retrans crip tion des deux pre mières colonnes d’un cla vier de lino type
fran co phone: elaoin/sdrétu. Elaoin est «un robot à faire le bon heur» pour
le noël de Noël. Gaston Lagaffe invente le robot qui marche et qui vole
ainsi que le robot- chien. Descender (2017, tome 1 & 2) de Jeff Lemire et
Dustin Nguye, décrit une société galac tique et fédé rale où coha bitent
hommes et robots. Lors d’un atten tat, des gigan tesques droïdes (les
mois son neurs) attaquent et éli minent les hommes. L’homme orga nise
en masse (bot- grom) des repré sailles sur les robots en les détrui sant.
Dix ans après les faits, sur une petite colo nie, se réveille un petit
androïde domes tique appelé Tim-21. Cette bande- des si née ques tionne
les rela tions humain- machine.

Roger et ses humains (Tome 1, 2015) de Cyprien Iov (célèbre you tu- 
beur fran çais) et Paka. Go est un jeune homme «accro à Internet et aux
jeux vidéo». Il voit sa vie sou dai ne ment bou le ver sée le jour où il trouve
dans son salon un robot doté d’une intel li gence arti fi cielle. Ce robot se
nomme Roger. Il ne peut pas men tir et est avide de décou vrir le
monde des humains.
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Les robots dans les séries
Les robots sont aussi pré sents dans des séries télé vi sées comme par
exemple l’illustre et inou bliable série La qua trième dimen sion (1959-
1964). Dans l’épi sode 8 «Les Robots du doc teur Loren» (sai son 2, 1960),
une jeune femme céli ba taire vit dans un manoir avec ses parents et
leurs cinq domes tiques- robots à appa rence humaine créés par son
père inven teur. Excédée par la pré sence des androïdes, elle pose un
ulti ma tum à son père: il désac tive les robots ou elle quitte la mai son.
Son père décide alors de mettre les robots hors ser vice. Par la suite,
lorsqu’elle évoque son ave nir à ses parents– elle vou drait se marier et
avoir des enfants – ses parents sont effon drés: elle ignore qu’elle est
une androïde. Le père n’a plus qu’une solu tion: la repro gram mer en
dame de com pa gnie pour sa femme. Petite mer veille (1985-1989) est une
série télé vi sée amé ri caine en 95 épi sodes de 22 minutes. Cette série
met en scène les mésa ven tures de Vicki, une gynoïde ayant l’appa- 
rence d’une fillette d’une dizaine d’années. Créé par l’ingé nieur Ted
Lawson pour aider les enfants han di ca pés, ce robot se retrouve chez
les Lawson qui l’adoptent comme leur fille. Elle devient la sœur du fils
de la famille et rend à l’occa sion de nom breux ser vices grâce à ses
nom breuses facul tés.

Dans la série Malcolm (sai son 1, épi sode 14, «Le robot tueur»),
Malcolm pro fite de l’absence de sa mère (Lois) pour construire secrè te- 
ment un robot tueur chez lui avec ses amis. Ils réflé chissent ensemble
à sa concep tion: «Non, ce qu’il faut, c’est un meilleur rap port vitesse/puis- 
sance.» (Malcolm), «On est tous d’accord pour une rela tion linéaire entre
les manettes de com mandes et le mode de dépla ce ment trans la tion nel du
robot ou bien est- ce que je suis juste en train de déli rer à plein tube ?»
(Dabney). De son côté, le père de Malcolm (Hal) est déso rienté en
l’absence de sa femme: il ne dort plus et ne se rend plus à son tra vail. Il
découvre le pro jet robot tueur et décide de s’inves tir tota le ment dans
sa concep tion. Malcolm essaie alors d’arrê ter son père et au cours
d’une lutte, le robot tueur (LOIS II), muni d’une cara pace métal lique et



26

d’une scie cir cu laire, est déclen ché: une sorte de canon laser pro pulse
un essaim d’abeilles sur Hal.

Dans l’épi sode 2 de la sai son 10 («Souriez») de Doctor Who, le
Docteur et sa co- équi pière arrivent sur une pla nète colo ni sée par des
ter riens, Gliese 581d. Ils sont accueillis par des robots qui aiment faire
des câlins avant de réduire les humains en cendres. En explo rant le
com plexe, le Docteur ren contre un enfant, qui le mène à un groupe de
colons encore vivants. Il com prend qu’un inci dent a poussé les robots
à tuer les pre miers humains sor tis de cryo gé ni sa tion. Le Docteur et sa
co- équi pière affrontent ces étranges robots tueurs au visage recou- 
vert d’emo jis gui dés par des nano- robots – ou plus exac te ment des
essaims de nano ro bots com mu ni quant entre eux comme cer tains
insectes.

Dans Battlestar Galactica (2004-2009), les robots Cylons se
révoltent contre leurs créa teurs.

Real humans (2012-2014) est une série sué doise qui se déroule dans
une Suède contem po raine alter na tive où l’usage des androïdes devient
de plus en plus quo ti dien. Ces androïdes ou hubots, uti li sés comme
com pa gnons, ouvriers et par te naires sexuels –même si la légis la tion du
pays l’inter dit – inves tissent les mai sons et les entre prises. Un pro- 
gramme inté gré à cer tains hubots leur per met d’éprou ver des sen ti- 
ments et des pen sées. Ce sont en réa lité des clones robo ti sés
d’humains, aux quels on a ajouté des don nées livrées par l’humain ori- 
gi nal avant son décès. Cette série nous per met de nous inter ro ger sur
la res pon sa bi lité de nos «créa tions», ici des robots huma noïdes.

Dans Black Mirror (sai son 2, épi sode 1, 2013) une jeune veuve se
retrouve inca pable de faire son deuil car elle peut inter agir avec une
IA qui a emma ga siné toutes les don nées numé riques épar pillées par
son défunt conjoint sur Internet (page Facebook…) jusqu’à sa voix et
elle com mande un huma noïde- clone de son époux. Par la suite, elle ne
le sup porte plus, l’incite au sui cide, y renonce et le stocke au gre nier.
On com prend qu’elle lui rend visite une fois par an accom pa gnée de sa
fille.
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Dans WestWorld (sai son 1, 2016) qui est l’adap ta tion du film du
même nom, les concep teurs du parc d’attrac tion essaient d’amé lio rer
l’expé rience client et ils dotent les huma noïdes d’une fonc tion bap ti- 
sée «les rêve ries», cen sée leur appor ter davan tage de pro fon deur et de
per son na lité. Mais à la suite d’un bug infor ma tique, cer tains com- 
mencent à se remé mo rer des épi sodes de leur passé, ce qui entre tient
leur mémoire et leur forge une conscience.

Battlestar Galactica, pro duit par Ronald D. Moore,

2004-2009.
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Dans X-Files (2018, sai son 11, épi sode 4), l’épi sode «Rm9sbG93ZXJz»,
qui veut dire fol lo wers en lan gage Base 64, raconte com ment, dans un
monde ultra- robo tisé où les bases de don nées sont inter con nec tées, les
deux célèbres agents du FBI Fox Mulder et Dana Scully sont tra qués
par des robots (robot aspi ra teur, essaim de nano- robots ou Swarn robot,
bras arti cu lés, chat bots, médias sociaux et noti fi ca tions). Pourquoi ?
Parce que Fox Mulder a refusé de ver ser un pour boire suite à une erreur
de cuis son dans un res tau rant japo nais connecté et robo tisé (ser vice,
cui sine, paie ment, com men taires). Quand la carte ban caire de Fox
Mulder est ava lée, le res tau rant les prend en otages (les rideaux se
ferment). Ils s’enfuient et rentrent chez eux. Chacun de ces deux agents
se voient confron tés à de nom breuses machines connec tées intru sives
et mena çantes (voi tures auto nomes, chat bots, drones, robot aspi ra teur,
mai son connec tée, inter net des objets, publi cité pro gram ma tique,
essaim de nano- robots, robots, pla te formes…). Régulièrement, une
annonce via le télé phone mobile de Fox Mulder lui noti fie qu’il n’est pas
trop tard pour ajou ter un pour boire à son paie ment. Il refuse. Les deux
agents se retrouvent, s’enfuient, jettent leur télé phone mobile et
finissent dans un entre pôt cerné par des machines de plus en plus
mena çantes. Un robot tend à Fox Mulder son télé phone avec un mes- 
sage du res tau rant japo nais : «Dernière chance de don ner un pour boire.»
Fox Mulder finit par céder. Et le robot lui dit «Nous appre nons de vous»
et Fox Mulder lui répond: «Nous devons être de meilleurs ensei gnants».
Les machines s’en vont et cessent de les har ce ler. La chan son «Teach
Your Children» de Crosby Stills Nash Young (1970) revient régu liè re- 
ment tout au long de cet épi sode ren for çant ce mes sage: «Nous appre- 
nons de vous.»

Depuis 2014, la chaîne amé ri caine HBO pro duit la série comique
Silicon Valley qui relate le quo ti dien de quatre déve lop peurs dans la
Silicon Valley. Dans l’épi sode 5, «Facial Recognition», de la cin quième
sai son, les pro ta go nistes ren contrent le robot FIONA. Pour sau ver son
entre prise, Pied Piper, Richard Hendricks four nit des ser vices de sto- 
ckage infor ma tique via sa pla te forme décen tra li sée à la société Eklow
Labs spé cia li sée dans l’intel li gence arti fi cielle. Mais l’un de ses col la bo- 
ra teurs lui fait part de son inquié tude face à l’IA: «Je suis plus flippé que
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jamais. As-tu déjà entendu par ler de la théo rie du Basilic de Roko ? Si un
jour une IA sur- puis sante prend le pou voir, son chef suprême punira ceux
qui ne l’ont pas aidée (les autres seront récom pen sés). Je pré fère être un
imbé cile ser vile comme toi que de finir dans un enfer vir tuel.» Chez Eklow
Labs, Richard ren contre Ariel Eklow, le fon da teur et son robot huma- 
noïde FIONA. Elle pos sède une tête, un buste, deux bras, deux mains
et se ter mine à la taille. Son buste repose sur une table. Sa tête (en
caou tchouc souple) revêt le visage d’une femme et l’arrière de son
crâne est trans pa rent (cir cuits du robot). Elle parle, exprime des émo- 
tions faciales et répond aux ques tions avec une voix méca nique. Ariel
Eklow s’approche d’elle (il est très tac tile): «FIONA, réveille- toi ma
grande. Elle n’est pas belle ?» Il regarde Richard et lui dit: «Commence
pas à te faire des films! Tu ne lui parles pas!» Richard se met au tra vail et
essaie de ne pas croi ser le regard de FIONA. Mais FIONA l’inter pelle:
«Salut Richard, est- ce que tu vou drais me par ler ? Ça m’aide à apprendre.»
Ce robot insiste: «Mon pro to cole de recon nais sance des émo tions
m’indique que tu es anxieux.» Il se confie sur sa der nière frus tra tion.
FIONA l’écoute et lui énonce une palette d’émo tions le concer nant
(sen ti ments de dégoût, fra gi lité émo tion nelle, faible estime de soi,
méga lo ma nie, idées sui ci daires). Richard s’offusque et lui indique
qu’elle devrait ana ly ser sa propre situa tion émo tion nelle, en com men- 
çant par sa rela tion mal saine avec son créa teur. Après le départ de
Richard, FIONA enclenche une recon nais sance émo tion nelle sur elle- 
même. Pour cela, elle se connecte à Internet, c’est- à- dire au «réseau
entier d’autres hommes». FIONA com prend que les inter ac tions et actes
de son «maître et créa teur» ne sont pas nor maux. Pendant la der nière
visite de ce der nier, elle envoie sept mes sages iden tiques à Richard en
sept minutes: «Attaque en cours. Il faut me sau ver. FIONA.» Ensuite, elle
se tait ou, plus exac te ment, son créa teur «plante» le sys tème pour la
faire taire. Le len de main, Richard évoque ces attou che ments et ces
avances lors d’une réunion. Ariel Eklow s’indigne: «C’est moi qui l’ai
créée! Je fais ce que je veux d’elle ou avec elle.» Gêne géné rale… Cet épi- 
sode nous indique qu’un robot huma noïde «en construc tion» ne doit
pas être le pro jet et au ser vice d’un seul homme. Il nous demande



30

aussi et sur tout de réflé chir à la place, au rôle et à la repré sen ta tion
des femmes dans la robo tique per son nelle et de ser vice.

Les robots dans les dessins animés
Parmi les robots des des sins ani més diff u sées à la télé vi sion, on peut
citer le petit robot Nono dans Ulysse 31, Astro Boy, Floppy et Flappy
dans Vas-y-Julie, les Transformers, Bender dans Futurama, Goldorak,
Mon robot et moi, RobotPoli…

Ulysse 31, pro duit par Jean Chalopin et Nina

Wolmark, pre mière diff u sion en 1981.
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Dans cer tains des sins ani més, ce sont des appa ri tions ponc tuelles
comme dans Gravity Falls où le robot géant malé fique de Gideon
affronte les jumeaux Spike. Dans Phineas et Pherb, le pro fes seur alle- 
mand malé fique crée un assis tant (robot) et dans un épi sode, ils créent
des droïdes- clones pour effec tuer leurs tâches. Dans Totally Spies, les
trois héroïnes affrontent régu liè re ment des robots. Dans la série fran- 
çaise Kaello, un robot- frigo multi- fonc tion nommé Serguei appa raît
dans la deuxième sai son. Dans Johnny Test, un robot extra ter restre et
des robots- bri co leurs font régu liè re ment des appa ri tions. Ces des sins
ani més sont prin ci pa le ment des ti nés à des enfants et illus trent aussi
bien les effets posi tifs que les effets néfastes des robots contrô lés par
un humain. Dans Les lapins cré tins, un humain essaie d’infil trer ces
lapins venus d’ailleurs à l’aide d’un robot- lapin.

Intéressons-nous ici à des des sins ani més des ti nés à un public
plus âgé. Dans les Simpson, le direc teur de la cen trale nucléaire rem- 
place tous les employés par des robots (2012). Dans un épi sode de la
sai son 23 des Simpson inti tulé «Remplaçable», il est fait réfé rence au
robot thé ra peu tique PARO®, uti lisé en mai son de retraite. Dans South
Park14, l’épi sode 12 «Mecha Streisand» repré sente un robot géant des- 
truc teur de la chan teuse amé ri caine Barbara Streisand et l’épi sode 5
de la sai son 13 évoque l’inva sion d’une armée de robots juifs. Le pre- 
mier épi sode de la sai son 21 (sep tembre 2017) a per turbé la tran quillité
de la mai son de ses spec ta teurs: E. Cartman ajoute sur la liste des
courses via deux enceintes intel li gentes (Google Home d’Alphabet et
Echo d’Amazon) des pro duits et «lance» une alarme à 7 heures du
matin. Ici, on montre plu tôt ce qui pour rait se pro duire si l’humain
n’encadre pas juri di que ment et mora le ment les robots.

Les robots dans les jeux vidéos
Différents types de robots sont nés dans l’ima gi na tion des déve lop- 
peurs de jeux vidéos pour PC et consoles (Steel Battalion, Titanfall, Zone
of The Enders, Robots, Mega Man, Neo Geo, Metal Slug, Jaguar, Portal
(2005), Ratchet et Chark (2005), Chibi-Robot (2005), Horizon: Zero Dawn,
ReCore,…). Du mecha à l’huma noïde, tous ces robots sont mar qués par
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leur pays d’ori gine et l’évo lu tion de la robo tique. Le jeu vidéo Detroit:
Become human15 est une par faite illus tra tion du stu dio pari sien
Quantic Dream et de son fon da teur David Cage16. Dans l’Amérique de
2038, le taux de chô mage dépasse les 37%. Une révolte d’androïdes, de
plus en plus nom breux à vou loir être vivants et libres, éclate. L’aven- 
ture est divi sée en trente cha pitres, dont la durée varie selon les choix,
les réus sites et les échecs des joueurs. Trois sont assez par lants:
Markus, employé de mai son, est l’un des chefs de cette rébel lion, Karla
s’est enfui avec une petite fille mal trai tée par un homme et Connor
enquête avec un poli cier sur cette rébel lion de robots pro gram més
pour obéir. Rien de très nou veau dans ce scé na rio. Mais ce jeu nous
fait entre voir une autre vision, ou plus exac te ment un autre point de
vue: qu’est- ce qu’obéir ? Comment vivre avec ces robots doués de faux- 
sen ti ments ? Ce jeu pose bien la future ou poten tielle rela tion humain- 
machine: peut- on être sûr de bien agir ?

Detroit : Become Human, jeu déve loppé par

Quantic Dream, 2018.
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Les robots dans l’univers du spectacle
Les robots sont aussi pré sents au théâtre. Avec la célèbre pièce de
science- fic tion R.U.R. (Rossum’s Universal Robots) écrite en 1920 par
Karel Čapek, le terme de robot appa raît pour la pre mière fois. Cette
der nière se déroule dans un futur loin tain, dans l’usine de fabri ca tion
de robots R.U.R. Rossum, un scien ti fique, invente un robot. Ses suc ces- 
seurs le per fec tionnent et la société Rossum’s Universal Robots com- 
mence à les pro duire en masse. Ce sont des machines bio lo giques à
l’appa rence humaine, à l’ori gine dénuées de sen si bi lité et de sen ti- 
ments et fabri quées dans une usine située sur une île. Pour les rendre
moins fra giles et plus poly va lents, un ingé nieur de R.U.R (à la
demande d’Hélène) les dote d’une sen si bi lité limi tée et d’une intel li- 
gence un peu plus déve lop pée. Au bout de dix ans, ils finissent par se
révol ter et anéan tir l’huma nité. À la fin de la pièce, après avoir perdu le
secret de leur fabri ca tion, deux d’entre eux découvrent l’amour et le
der nier être humain leur remet la res pon sa bi lité du monde.

En avril 2017, le met teur en scène Joris Mathieu pré sente à Lyon sa
nou velle créa tion, Artefact, qui met en scène des comé diens peu ordi- 
naires sous la forme de robots. En 2013, la pièce La méta mor phose ver- 
sion androïde est inter pré tée par quatre acteurs humains (Irène Jacob,
Jérôme Kircher, Laetitia Spigarelli et Thierry Vu Huu) et par un robot
huma noïde conçu par le pro fes seur Ishiguro de l’uni ver sité d’Osaka.
Ce der nier a le rôle prin ci pal de la revi site de la Métamorphose de
Ka�a, puisqu’il inter prète une incar na tion revue et cor ri gée de
Grégoire Samsa.

En 2012, dans un théâtre en ban lieue pari sienne, deux spec tacles
avec robot et androïde sont pré sen tés par Oriza Hirata. Ici, le robot,
cherche à rem plir les fonc tions de l’homme sans vou loir lui res sem bler
alors que l’androïde cherche à repro duire son aspect phy sique. En
2016, dans Robots et sen ti ments de Cyrille Royer, un homme est extrê- 
me ment jaloux. Il achète un robot (KGB2) pour sur veiller sa com pagne,
laquelle sup porte de moins en moins ses crises de jalou sie et orga nise
un pro cès. Le robot tient le rôle de l’avo cat.
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Scène d’une repré sen ta tion en 1928 de la pièce de science fic tion de Karel Čapek’s

R.U.R. (1920). Les ini tiales R.U.R signi fient Rossumovi Univerzální Roboti (Rossum’s

Universal Robots) (The Public Domain Review)

Dans la pièce Siri (2017), une comé dienne entre prend un dia logue
avec Siri, IA d’Apple, dans un théâtre cana dien. Siri est mis à jour
régu liè re ment et les spec ta teurs n’assistent pas au même spec tacle.

La danse des robots
Les robots entrent éga le ment dans l’uni vers de la danse17. Dans son
film Ballet Robotique (1982), Bob Rogers fait écho au film d’avant- garde
clas sique Ballet Mécanique de Fernand Léger (1924). Dans Ballet
Robotique, les mou ve ments des robots de la chaîne de mon tage géante
General Motors sont par fai te ment syn chro ni sés avec la musique clas- 
sique enre gis trée par le Royal Philharmonic Orchestra de Londres.
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Chaque robot est pro grammé d’une manière diff é rente, sug gé rant une
inter ac tion de plu sieurs per son na li tés robo tiques. En 2013, la cho ré- 
graphe Blanca Li crée le spec tacle ROBOT, qui ana lyse la rela tion
humains- robots. Ce spec tacle a demandé trois ans de recherche avec
des experts en robo tique, et l’appri voi se ment des machines par les
dan seurs.

Dans le spec tacle de danse School of Moon du cho ré graphe Eric
Minh Cuong Castaing, c’est le robot NAO qui est mis en scène aux
côtés de l’huma noïde Poppy, de l’Inria, et de dan seurs, enfants et
adultes. Les huma noïdes aux mou ve ments «robo tiques» éclipsent au
fil du spec tacle les humains pour se retrou ver seuls sur scène.

En 2017, la société chi noise WL Intelligent Technology Co. Ltd.
entre dans le Guinness Book avec 1069 robots huma noïdes d’une cin- 
quan taine de cen ti mètres de haut, syn chro ni sés à l’aide d’un sys tème
de contrôle de groupe.

En 2018, la dan seuse Kaori Ito plonge dans ce ques tion ne ment
avec son spec tacle Robot, amour éter nel. Dans cette pièce, la voix de Siri
lit de manière déca lée les textes de Kaori Ito et les mou ve ments de la
dan seuse relèvent de l’auto mate. Ici, l’artiste cherche «à expri mer la
char nière entre huma nité et inhu ma nité.»

Les robots dans la musique
Du côté de la musique, dès 1977, l’artiste fran çais Jacques Higelin
enre gistre Les Robots. En 1978, Kraftwerk, un groupe alle mand d’élec- 
tro- rock sort l’album The Man Machine qui contient le titre The
Robots18. Les robots sont aussi pré sents lors d’évé ne ments musi caux.
En 2013, Z-Machine, un groupe japo nais de robots, donne son pre mier
concert. En Australie, Compressorhead est un groupe de rock métal
com posé de trois robots. Le pre mier membre de ce groupe de robots
se nomme Sickboy, un bat teur doté de 4 bras, de 2 jambes et d’une
tête. Lors du der nier concert du rap peur fran çais Black M, un film
d’ani ma tion le met en scène avec son co- pilote, un robot nommé Gros
Yeux.
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En 2017, un chef d’orchestre- robot (YuMi) a dirigé l’orchestre phil- 
har mo nique ita lien. Il est pro grammé pour mémo ri ser les mou ve- 
ments d’un chef d’orchestre habi tuel. Le robot les répète avec une
extrême pré ci sion. YuMi reste tou te fois inca pable d’impro vi ser ou de
s’adap ter à des chan ge ments impré vus. En mai 2008, l’expé rience est
réa li sée à la Cité des sciences et de l’indus trie de la Villette (Paris) où
un bras arti culé a dirigé les musi ciens du pro jet Urban Orchestra. En
jan vier 2018, Justin Timberlake pré sente son nou veau clip Filthy dans
lequel il arrive sur une scène et pré sente un huma noïde dont il
contrôle les mou ve ments à dis tance. Ce tra vail est le résul tat de
l’image de syn thèse et d’une cap ture motion. Pour Amper Music19, l’ins-
tru men ta tion est com po sée avec l’intel li gence arti fi cielle, et les
paroles et les mélo dies écrites par la chan teuse Taryn20.

De l’art robotique
L’art21 peut- il per mettre de com prendre les robots ? Ce que l’art nous
dit des robots est- il conforme à la réa lité22 ? Dès 1960, une autre
vision des robots se répand dans la pein ture, la pho to gra phie, la danse
et le théâtre: c’est une sorte de ren contre ou une col la bo ra tion entre
artistes et robo ti ciens. L’ima gi naire ren contre enfin les labo ra toires, et
c’est un tour nant déci sif23. Ce qui influence la vision des artistes est la
proxi mité avec le réa lisme, voire le natu ra lisme. Et c’est un chan ge- 
ment impor tant dans la repré sen ta tion des robots: cette coopé ra tion,
ou ren contre, modi fie la vision des artistes. À la façon du peintre nor- 
mand Jean-François Millet qui dresse un type uni ver sel du pay san:
est- ce que l’artiste robo ti cien dresse aujourd’hui un type uni ver sel du
robot ?

Les robots sont repré sen tés en pein ture. Le peintre fran çais
Fernand Léger, ori gi naire de Normandie, a peint Partie de cartes (1917),
une œuvre pic tu rale repré sen tant des joueurs de cartes, qui sont des
robots. Par la suite, il pein dra des objets métal liques et repré sen ta tifs
de l’indus trie moderne et entrera dans sa période dite «méca nique». En
2016, le peintre Virginio Vona offre une œuvre pic tu rale au Raid à la
suite des atten tats du 13 novembre 2015 à Paris. Ce tableau repré sente
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un phé nix qui renaît de ses cendres et l’inhu ma nité des ter ro ristes est
repré sen tée par des robots. Intéressant… Dans  ROBOACTION A1 D1
(2015), Dragan Ilic confi gure un robot indus triel pour une expé rience de
créa tion unique. L’artiste est équipé d’une planche gar nie de pin ceaux
et peint sur le mur – ou la toile – ce que le robot lui fait peindre.

Dès 1960, la sculp ture amorce cet art robo tique. Avec CYSP 1.
(1956), Nicolas Schöffer invente l’art cyber né tique qui per met l’éta blis- 
se ment d’une sorte d’échange entre l’œuvre et son public / envi ron ne- 
ment. Dans la série Robots, l’artiste coréen Nam June Paik exploite
l’art vidéo en tant que véri table sculp ture. Dès 1964, il conçoit et crée
des robots en uti li sant des câbles et du métal. Plus tard, il y intro duit
des radios et des télé vi sions. En 1986, il fabrique Family of Robot, une
famille de robots créée grâce à des télé vi seurs empi lés (télé vi sions vin- 
tage pour les grands- parents et du maté riel high- tech pour les
enfants). En 1989, il fait un hom mage au tableau La Fée élec tri cité (1937)
du peintre fran çais Raoul Dufy en assem blant deux cents moni teurs
(réfé rence au nombre d’années entre 1789 et 1989) et cinq robots,
répar tis dans la salle. Chacun repré sente une figure de la révo lu tion.
Le robot le plus célèbre est celui repré sen tant Olympe de Gouges.

En 1966, Tom Shannon crée une sculp ture nom mée Squat. Il s’agit
d’un sys tème cyber né tique qui relie une plante vivante à une sculp- 
ture robo ti sée. Dans cette pre mière forme d’art inter ac tif cyber né- 
tique, Shannon per met au «poten tiel élec trique du corps humain de
déclen cher un chan ge ment orga nique.» En 1969-1970, Edward
Ihnatowicz crée The Senster, un grand robot actionné hydrau li que- 
ment qui suit le son et le mou ve ment des per sonnes autour de lui,
don nant l’impres sion d’être vivant. C’est la pre mière sculp ture robo ti- 
sée contrô lée par un ordi na teur. Il se com pose d’un ensemble de
quatre micro phones pour détec ter la direc tion du son qui l’entoure et
deux réseaux de radar pour mesu rer le mou ve ment des per sonnes.

En 1974, Norman White crée Ménage, une sculp ture avec cinq robots
à balayage optique. Elle com porte quatre robots se dépla çant d’avant en
arrière le long de rails de pla fond sépa rés et un cin quième robot posi- 
tionné sur le sol. Chaque robot pos sède un scan ner se diri geant vers de
fortes sources de lumière et un pro jec teur monté en son centre.
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En 1987, l’artiste James Seawright conçoit Miroir XV qui est en
quelque sorte un jar din élec tro nique. Cinq fleurs robo ti sées contrô lées
par ordi na teur inter agissent avec leur habi tat en répon dant aux para- 
mètres cli ma tiques et à l’infor ma tion externe en pro dui sant des
réponses visibles. En 1985, l’artiste Martin Spanjaard crée Adelbrecht,
un robot inter ac tif dit «pro to zoaire- robot anthro po morphe sous la forme
d’une boule de 40 cm» par lant. Il parle de sa vie, de son envi ron ne ment,
des gens qui le touchent, le roulent, lui crient des sus, le caressent ou le
battent.

Dans les années 1970, Mark Pauline crée le Survival Research
Laboratories dans lequel il construit des robots et machines. M.
Pauline ima gine une ani ma tion méca nique avec des ani maux morts et
l’inté gra tion de leurs corps dans des machines. Avec l’artiste Monte
Cazazza, Mark Pauline construit Piggly-Wiggly (1981) où sont com bi nés
des moteurs, une struc ture métal lique, des pieds de porc, une peau de
porc et une tête de vache. Il fabrique ensuite le Rabot (1981) en atta- 
chant un exos que lette méca nique au corps d’un lapin mort, lui per- 
met tant de mar cher en arrière.

La machine Walk-and-Peck (1985) de Matt Heckert est com po sée de
pièces récu pé rées des indus tries aéro nau tiques et infor ma tiques dans
les décharges. Matt Heckert construit des sculp tures ani mées mêlant
élé ments méca niques et sque lettes d’ani maux pour des spec tacles vio- 
lents et ambi tieux dénon çant la tech no cra tie amé ri caine. Entre 1976
et 1981, l’artiste et per for meur aus tra lien Stelarc crée The third hand.
Cette troi sième main, atta chée à une manche en acry lique, est por tée
par le bras droit à la façon d’une main méca nique sup plé men taire. Elle
est conçue sur mesure par un fabri cant japo nais. En 1998, il conçoit
des exos que lettes, des objets lui ser vant pour faire des per for mances.
Son prin cipe repose sur la marche d’un robot de six jambes, activé par
les mou ve ments des bras, qui fonc tionne avec un sys tème de pneu ma- 
tiques (Motion Prothesis). Une autre per for mance nom mée Movatar est
com po sée d’un bras droit pro longé par une exten sion méca nique
(Extended Arm). Stelarc déve loppe plus tard deux pro jets qui se rap- 
prochent de l’exos que lette, l’Hexapod (robot à six jambes) et Muscle
Machine (construit en 2002/2003, robot à six jambes).
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En 1993, le groupe autri chien X-Space crée l’ins tal la tion robo tique
inter ac tive Winke Winke, pré sen tée pour la pre mière fois sur le bâti- 
ment de la télé com mu ni ca tion autri chienne à Graz. L’artiste Simon
Penny crée en 1996 son robot auto nome Petit Mal, com posé de trois
cap teurs à ultra sons et trois cap teurs de cha leur cor po relle per met- 
tant de détec ter la pré sence des humains à proxi mité.

La sculp ture n’échappe pas aux robots. En 1995, Nina Sobell et
Emily Hartzell, en col la bo ra tion avec le Centre d’ingé nieurs de tech no- 
lo gie avan cée de l’Université de New York et des infor ma ti ciens, créent
Alice Sat Here. C’est un fau teuil rou lant équipé d’une caméra pilo tée
par des par ti ci pants locaux et dis tants avec des télé char ge ments
séquen tiels sur le web.

Dès 1989, l’artiste bré si lien Eduardo Kac tra vaille sur une série
d’œuvres de télé pré sence nom mée Ornitorrinco (1989-1998). Avec Ed
Bennett, concep teur de maté riel infor ma tique, E. Kac crée un télé- 
robot qui réagit aux signaux ache mi nés par divers appa reils de télé- 
com mu ni ca tions. Le public, qui se trouve dans divers lieux géo gra- 
phiques pen dant la durée du pro jet est invité à trans mettre de l’infor- 
ma tion au robot pour ensuite l’extraire selon son point de vue. En
1994, Eduardo Kac ajoute au pro jet l’uti li sa tion d’Internet. En 1996, il
pour suit l’explo ra tion de la télé- robo tique avec Rara Avis, une ins tal la- 
tion de télé pré sence.

En 2016, le pre mier robot- œuvre d’art du musée Guggenheim,
Cant Help Myself de Sun Yuan et Peng Yu repré sente un bras robo tisé
dans une cage de verre. C’est le pre mier robot- œuvre d’art acheté par
la célèbre ins ti tu tion. Au Japon, la sta tue Gundam repré sente un robot
géant à taille réelle, de 18 mètres de haut. Dès sep tembre, il est rem- 
placé par un nou veau modèle, un RX-0 Unicorn de 19,7 mètres de haut.
D’autres artistes tels que Theo Jansen (Animaris, 2013), Jean Michel
Bruyère (Le Chemin de Damastès, 2006-2008), Chico MacMurtrie
(Totemobile, 2007), Bill Vorn et Louis-Philippe Demers (Espace Vectoriel,
1993) en font leurs sujets et déve loppent un tra vail com plexe et fas ci- 
nant dans l’art robo tique.

Les tra vaux décrits ici (liste non exhaus tive) indiquent que la robo- 
tique est deve nue une forme d’art depuis sa pre mière intro duc tion



40

dans les années 1960. Et ces œuvres, dites robo tiques, ont une signi fi- 
ca tion par ti cu lière puisqu’elles ques tionnent notre rela tion à ces «rob- 
jets» sta tion naires, mobiles, télé- opé rés, hybrides, anthro po morphes…
Bref, l’art robo tique ques tionne bien notre rap port aux robots, c’est- à- 
dire l’inter ac tion homme- robot.

Cette nou velle forme d’art dite robo tique est reprise et «injec tée»
dans la danse, le théâtre, la musique, la pho to gra phie et les vidéos. Le
pho to graphe fran çais Yves Gellie explore cette thé ma tique depuis
2008. Il visite les plus grands labo ra toires de robo tique de la pla nète
pour tirer le por trait de robots et réa li ser de courtes vidéos. Ces robots
sont pho to gra phiés dans leur envi ron ne ment (labo ra toire) avec câbles
et ordi na teurs de contrôle et dans leurs lieux d’usage (chambres d’hôpi- 
tal). Il par ti cipe au pro jet ROSIE24 avec quelques pho to gra phies d’un
dia logue intime entre les patients / rési dents et les robots. Ce tra vail
pré fi gure la coha bi ta tion avec ces robots. Ces images sont réa li sées en
paral lèle des expé ri men ta tions robo tiques menées dans les éta blis se- 
ments par te naires du pro jet. Sa démarche est une façon d’explo rer et
d’ana ly ser le rela tion nel entre les per sonnes âgées et les robots sociaux.
Avec des pho to gra phies numé riques et inter ac tives inti tu lées Robot
mon amour, l’artiste fran çaise France Cadet se met en scène sous l’appa- 
rence d’un gynoïde (mi- femme, mi- robot). Déclinés sui vant les stan- 
dards esthé tiques de la science- fic tion, ces dif fé rents hybrides
explorent l’ima gi naire contem po rain en matière de Vyborg. Depuis
2015, elle inter roge les fonc tion ne ments du corps humain, de la pen sée,
des émo tions, de la com mu ni ca tion de l’humain et de la machine. La
série com porte 17 cybers, dont 2 inter ac tives.

The Punishment25 (2017) de Filipe Vilas-Boas, en col la bo ra tion avec
l’archi tecte Paul Coudamy, est une ins tal la tion dans laquelle un bras
robo tique orangé exé cute une puni tion pré ven tive au titre de son
éven tuelle déso béis sance future. «I must not hurt humans» sont les
lignes que répètent inlas sa ble ment et len te ment ce bras robo tisé.
C’est bien une réfé rence aux lois de la robo tique d’Isaac Asimov. Cette
œuvre veut ques tion ner à la fois les rela tions humain- machine et les
peurs que la robo tique engendre pour mieux com prendre la place de
l’auto ma ti sa tion dans nos socié tés.
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Ceci est un robot ama teur d’art! Lors de l’expo si tion Persona au
Quai Branly en 2016, n’a- t- il pas trans formé le musée en une sorte de
labo ra toire ? Cet huma noïde nommé Berenson expé ri mente la ques- 
tion du goût en tes tant un modèle d’émer gence du sen ti ment et déter- 
mine si ce qui se trouve dans son champ de vision lui plaît ou non. Il a
été conçu par l’anthro po logue Denis Vidal (IRD – URMIS/Paris-
Diderot) et le robo ti cien Philippe Gaussier (ETIS, Équipes de trai te- 
ment de l’infor ma tion et des sys tèmes). Berenson, vêtu d’un par des sus
gris, d’un cha peau melon et d’une écharpe beige, se déplace sur ses
roues au gré de ses envies, contem plant poteaux, effi gies de bois ou
sièges en pierre. Cette co- botique muséale se retrouve au Grand Palais
au prin temps 2018. L’expo si tion «Artistes et robots» accueille des
robots artistes et leurs œuvres. On y voit des pupitres qui des sinent,
des «voi tu rettes» qui gri bouillent ou bien un logi ciel de machine lear- 
ning qui essaie de peindre comme Paul Cézanne. Cette expo si tion26

met aussi l’accent sur l’his toire de l’art robo tique, assez mécon nue en
France. Avec ces expo si tions, et pour paro dier Joffrey Becker, nous
pas sons de «que dit l’art des robots» à «que disent les robots de l’art ?»
La boucle est- elle bou clée ?
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Gravure en cou leurs du pam phlet de Joseph Racknitz’s (1789) qui expose le fonc -

tion ne ment du pré tendu auto mate joueur d’échec de William Kempelen "Le Turc".

The Public Domain Review.
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Quand la robotique rencontre le marketing et les
médias sociaux
La publi cité s’empare de plus en plus des robots. Par exemple, en mars
2016, cer tains clients de conces sions Renault pou vaient être accueillis
par le robot PEPPER qui est aussi pré sent dans le spot publi ci taire de
la marque. Le spot publi ci taire des cahiers Oxford relate l’his toire d’un
robot huma noïde accueilli par des parents- humains et fait ses pre- 
miers pas sur un cam pus. Ce robot va noter, ana ly ser et repro duire les
rites par ti cu liers de ses cama rades pour être accepté. On peut aussi
faire réfé rence au petit spot publi ci taire pour la der nière Audi A4 TDI,
qui met en scène deux robots que tout oppose jusqu’à leur voi ture, on
en retrouve un obso lète et l’autre inno vant. D’autres marques uti lisent
des robots dans leur spot publi ci taire (un bras arti culé emballe le
déco deur de Canal+, un «robot- trans for meur» se confronte aux trans- 
for ma tions pos sibles des pommes de terre, Indeed, Wilkinson, Total et
son robot Quartz…).

Les robots sont aussi uti li sés lors d’évé ne ments pro mo tion nels
éphé mères. En Israël (2016), Coca-Cola a uti lisé un robot social lors du
Summer of Love, par ti ci pant à tous les évè ne ments du fes ti val (jeux,
concerts, spec tacles…). Ainsi, un jeune ne pou vant pas se rendre à une
des soi rées orga ni sées par Coca-Cola pou vait quand même pro fi ter de
l’ambiance sur son ordi na teur por table. Les robots uti li sés pos sèdent
une caméra et des micro phones et peuvent être contrô lés à dis tance
par les uti li sa teurs. Avec une simple connexion à Internet, cha cun peut
diri ger un robot et voir ce qui se passe autour de celui- ci. L’inter naute
peut ainsi dépla cer le robot, trou ver un ami dans la foule et enta mer
une dis cus sion avec lui (par robot inter posé). San Pellegrino vient éga le- 
ment de le faire en uti li sant des robots de télé pré sence avec «L’Italie en
3 minutes», une appli ca tion qui per met aux inter nautes de flâ ner vir- 
tuel le ment dans les rues d’une ville sici lienne. Ces robots sont équi pés
d’un outil de tra duc tion pour faci li ter le contact des poten tiels tou ristes
avec les locaux. Il est aussi pos sible de com mu ni quer avec d’autres per- 
sonnes sur place grâce à une connexion audio et vidéo.
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Les médias sociaux27 n’échappent pas aux robots (au delà même
des chat bots). On peut citer L’épo pée tem po relle (2017) sur YouTube.
Cette saga MP3 fran çaise, créée par le you tu beur Cyprien, est diff u sée
sur sa chaîne YouTube entre juillet et sep tembre 2017. Le robot Eliott
doté d’humour et mul ti fonc tion (cafe tière) a un rôle prin ci pal dans ce
voyage tem po rel. Sur Instagram (média social visuel), Simone Giertz
s’est auto pro cla mée «reine des robots foi reux et anti dote à votre peur de
Skynet»28. Cette sué doise sou haite encou ra ger les autres à s’inté res ser
à l’élec tro nique grâce à ses inven tions.

Le célèbre robot huma noïde SOPHIA de la société Hanson Robotics
pos sède un compte Twitter, @RealSophiaRobot: «I’m Sophia,
@HansonRobotics ’ most advan ced robot. This is my offi cial account, run in
col la bo ra tion with my chat bot and human- ope ra ted social media team.», ainsi
qu’un compte Instagram : «I’m Sophia, Hanson Robotics’ most advan ced and
cele bra ted robot! This is my offi cial account. Join me on my jour ney of unders- 
tan ding and explo ra tion.» Sur Twitter, elle est sui vie par 130,4 K abon nés et
157 K abon nés la suivent sur Instagram (avril 2021). Ses abon nés aiment
ses tweets, ses publi ca tions, les par tagent et lui répondent. Bien entendu,
ce n’est pas SOPHIA qui ali mente ses comptes: son IA est trop faible et n’a
donc pas de conscience. Une équipe de com mu nity mana ger le fait à sa
place. Mais cette ven tri lo quie semble bien duper ses abon nés.

Au Japon, le robot huma noïde KOKORO est assis tante- voya geur à
l’aéro port de Narita, où elle guide et informe les pas sa gers. Ce test
gran deur nature est inté res sant à étu dier et à suivre. Ce robot appar- 
tient à la société Sanrio. Ça ne vous dit rien ? C’est la marque du
célèbre cha ton blanc, Hello Kitty, au nœud rouge. Ce pro duit s’appuie
sur un mar ke ting avisé29 qui sera cer tai ne ment répli cable au robot
KOKORO. Ces deux robots huma noïdes incitent l’enga ge ment et
l’adhé sion des consom’acteurs chers au mar ke ting actuel.

Les enseignes Renault et Carrefour pro posent régu liè re ment des
ani ma tions avec PEPPER pour atti rer le public. L’église de Satan, fraî che- 
ment arri vée en France, a lancé une cam pagne de publi cité en 2018 sur
les médias sociaux en faveur des robots sexuels. Selon cette pseudo
église, leur usage per met trait ainsi d’assou vir les désirs «les plus bas et
lais ser les êtres humains tran quilles».
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Compte Twitter du robot SOPHIA.

Dans La robo tique, état des lieux30, Pierre-Yves Oudeyer évoque
aussi des expo si tions sur la robo tique. Pour cet auteur, ces évé ne- 
ments relèvent «de la notion de grands défis, tant tech no lo giques que
socié taux»31. Ils per met traient d’éclai rer en quelque sorte le public sur
l’état actuel de ces tech no lo gies en les oppo sant aux repré sen ta tions
issues de notre ima gi naire for te ment mar qué par la lit té ra ture, le
théâtre, le cinéma… Ils per met traient aussi d’entre voir l’ave nir (leur
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Ces diff é rences s’enra cinent dans l’his toire, les mytho lo gies, la cos mo go nie
et les tra di tions reli gieuses de ces deux par ties du monde.»36

Pierre-Yves Oudeyer pour suit: «Cependant, ces deux uni vers de fic- 
tion ont deux grandes simi la ri tés:

1. ils ont eu et conti nuent d’avoir un impact très impor tant dans l’ima gi- 
naire popu laire: les gens conçoivent les robots au tra vers du prisme de
ces romans, man gas et films

2. ils sont très en déca lage avec l’état de la réa lité tech no lo gique sur
laquelle tra vaillent cher cheurs et indus triels. En effet, alors que dans
ces his toires les robots sont doués d’intel li gence qua si ment humaine,
savent par ler cou ram ment, savent se dépla cer et mani pu ler leur envi- 
ron ne ment comme des êtres vivants, et que ces capa ci tés sont le res- 
sort de leurs scé na rios, les robots réels sont au contraire très dému nis
face à la com plexité et à la varia bi lité des envi ron ne ments domes- 
tiques.»37

«À l’image du golem» (le golem est un pro tec teur pour les Juifs
alors qu’il est perçu comme «des truc teur» par les Chrétiens), ces deux
visions cor res pondent bien à la per cep tion actuelle des robots. Nous
voyons bien que, mar qués par notre ima gi naire col lec tif, nous leur
attri buons des com pé tences, des inten tions et des capa ci tés très sou- 
vent reprises par les médias, et qui ne cor res pondent pas à celles des
robots actuels.
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Monde Hors-série, mars- mai 2018, p.96-97.
Le livre Soft Love d’Éric Sadin (2014) reprend les mêmes res sorts. Un

assis tant numé rique dés in carné connaît tout des indi vi dus dont il a la charge
exclu sive à chaque moment de son quo ti dien (tâches domes tiques, assis tance
pro fes sion nelle, conseils, alertes…) Et cette machine dés in car née est pro- 
gram mée pour anti ci per les désirs et besoins (publi cité pro gram ma tique ?).
Or la machine tombe secrè te ment amou reuse de sa «pro prié taire»… Cet
ouvrage d’anti ci pa tion retrace une jour née de la vie d’une jeune femme à tra- 
vers le spectre amou reux de cet assis tant numé rique dés in carné.

Depuis 10 ans, Hiroshi Ishiguro conçoit des robots androïdes nom més
«gémi noïdes». Ces robots insistent sur la qua lité de la peau, des mou ve ments,
des arti cu la tions et des expres sions du visage. Il a crée le Geminoid HI-1 (un
androïde à son image), le Geminoid F (fémi nin), Koji Fukada, Geminoid DK
(pro fes seur danois, Henrik Scharfe) et Ibuki (un enfant robot). Ce sont des
robots très réa listes puisqu’ils sont mode lés à par tir d’êtres humains.

Pauline Croquet et Frédéric Potet, «Robots, cyborgs et androïdes, super- 
stars de la bande des si née», Le Monde Hors-Série, mars- mai 2018, p.92-95.

Un remake est diff usé entre 1980 et 1981 au Japon. Une troi sième adap ta- 
tion est diff u sée entre 2003 et 2004. Une adap ta tion ciné ma to gra phie sort en
1964 et un film en 2009.

https://www.telerama.fr/television/les-robots-et-nous-1-2-une-histoire-de-science-et-de-fiction,95136.php
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

Tanguy Vincent, «Quand South Park rend fous Alexa et Google Home»,
Sciences et Avenirs, 2017 https:// www. sciencesetavenir. fr/high-tech/
intel li gence- arti fi cielle/quand- south- park-rend-fous-alexa- et-
google- home_116434.

Stéphane Jarno, «L’étoffe des robots», Télérama, 3569, juin2018, p.42-
44,https:// www. ierhr. org/wp-content/uploads/2018/06/TELERAMA-
09_15-JUIN-18-. pdf.

Erwan Higuinen, «Pourquoi “Detroit: Become Human” est un très grand
jeu», Les Inrockuptibles, 2018 https:// www. lesinrocks. com/2018/05/25/
jeux-video/pour quoi- detroit- become- human- est-un-tres-grand- 
jeu-111086993/.

Danse avec les Robots by Martin Solveig est une attrac tion du Parc du
Futuroscope à Poitiers. Depuis 2006, les visi teurs peuvent se rendre dans le
Pavillon des Robots pour se faire entraî ner dans des danses avec dix robo- 
coas ters. Ce sont des robots poly ar ti cu lés de 7 mètres de haut qui com- 
prennent cha cun six arti cu la tions et sont fabri qués par la société alle mande
KUKA Roboter GmbH. Les visi teurs sont accueillis à l’entrée de l’attrac tion
par un robot huma noïde ani ma tro nique (un «Robothespian» conçu par la
société bri tan nique Engineered Art) avec lequel il est pos sible de dia lo guer.

«We’re char ging our bat tery, And now we’re full of energy, [Refrain], We are

the robots! , We are the robots!».
Amper Music, https:// www. ampermusic. com/.
«Break Free», ichan son com po sée par une IA, Taryn Southern, https:// 

www. youtube. com/watch?v=XUs6CznN8pw.
Pour rédi ger cette par tie, nous nous basons prin ci pa le ment sur ce texte

inti tulé «Robotic Art Chronology» et sur l’article d’Eduardo Kac: http:// 
www. ekac. org/robo ti cart. html.

Joffrey Becker, Humanoïdes. Expérimentations croi sées entre arts et

sciences, Nanterre, Presses uni ver si taires de Paris Ouest, coll. Frontières de
l’humain, 2015.

Antoine Flandrin, «Et l’art devient intel li gent», Le Monde Hors-Série,
mars- mai 2018, p.88-91.

Lancement de l’étude ROSIE rela tive à l’expé ri men ta tion en géria trie des
robots sociaux (pra tiques, res sources et cadre éthique) conduite par
Gérond’if. L’objec tif prin ci pal est de conduire un état des lieux natio nal sur

https://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/intelligence-artificielle/quand-south-park-rend-fous-alexa-et-google-home_116434
https://www.ierhr.org/wp-content/uploads/2018/06/TELERAMA-09_15-JUIN-18-.pdf
https://www.lesinrocks.com/2018/05/25/jeux-video/pourquoi-detroit-become-human-est-un-tres-grand-jeu-111086993/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Robocoaster
https://www.ampermusic.com/
https://www.youtube.com/watch?v=XUs6CznN8pw
http://www.ekac.org/roboticart.html
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32.

les expé ri men ta tions des robots sociaux en géria trie pour les ana ly ser et
com prendre leur impact sur diff é rentes dimen sions (cli nique, orga ni sa tion- 
nelle, éco no mique, sociale, éthique…) et réa li ser un retour d’expé rience des
lieux ayant conduit une expé ri men ta tion en France. L’objec tif du pro jet
ROSIE est d’inven to rier des expé ri men ta tions et des pra tiques mobi li sant les
robots sociaux en géria trie en France. Un volet artis tique fait de pho to gra- 
phies et vidéos réa lisé par Yves Gellie per met d’élar gir la réflexion psy cho lo- 
gique, éthique et socié tale sur ce domaine. Je fais par tie des experts du pro jet
ROSIE.

Cf. vidéo: https:// cargocollective. com/fili pe vi las boas/The-
Punishment.

Cf. Jean-Claude Neuer, « Artistes et robots : vers une nou velle défi ni tion
de l’œuvre d’art », The Conservation France, 2018 https:// 
theconversation. com/artistes- et-robots- vers-une-nou velle- defi- 
ni tion- de-loeuvre- dart-95192.

On peut aussi évo quer Lil Miquela, créée en 2016, qui comp ta bi lise 3mil- 
lions d’abon nés sur Instagram en 2021. C’est un ava tar- influen ceur (image de
syn thèse en 3D).
Cf. Sophie Abriat, «Stars d’Instagram, les “fake muses” séduisent les
marques», Le Monde, https:// www. lemonde. fr/m-actu/article/2018/
06/22/stars- d-ins ta gram- les-fake-muses- seduisent- les-marques_
5319724_4497186. html.  
Cf. son compte Instagram: https:// www. instagram. com/lil mi quela/?
hl=fr.
Cf. le compte d’un autre ava tar- influen ceur: compte Instagram: https:// 
www. instagram. com/ber mu dais bae/?hl=fr.

«Sa spé cia lité ? Elle construit les robots les plus inutiles et foi reux qui
soient», SciencePost, 2016 http:// sciencepost. fr/2016/05/spe cia lite- 
construit- robots- plus-inutiles- foi reux- soient.

Cf. https:// www. referralcandy. com/blog/hello- kitty- mar ke- 
ting- stra tegy/.

Pierre-Yves Oudeyer, La robo tique, état des lieux, 2009.
Pierre-Yves Oudeyer (2009), op.cit.
Le sport accueille des robots. Lors des Jeux Olympiques de Pyeongchang

d’hiver en Corée du Sud (2018), un concours ouvert aux robots a éga le ment

https://cargocollective.com/filipevilasboas/The-Punishment
https://theconversation.com/artistes-et-robots-vers-une-nouvelle-definition-de-loeuvre-dart-95192
https://www.lemonde.fr/m-actu/article/2018/06/22/stars-d-instagram-les-fake-muses-seduisent-les-marques_5319724_4497186.html
https://www.instagram.com/lilmiquela/?hl=fr
https://www.instagram.com/bermudaisbae/?hl=fr
http://sciencepost.fr/2016/05/specialite-construit-robots-plus-inutiles-foireux-soient/
https://www.referralcandy.com/blog/hello-kitty-marketing-strategy/
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33.

34.

35.

36.

37.

eu lieu. Les concur rents- robots- huma noïdes devaient déva ler une pente
(douce) tout en sla lo mant entre les portes dis po sées sur le par cours. Ce
concours a accueilli huit équipes issues de centres de recherche uni ver si- 
taires, d’ins ti tuts tech no lo giques ou de firmes pri vées. Pour rem por ter les
10000$ de prix, le robot devait finir la course le plus rapi de ment pos sible
tout en évi tant les obs tacles. Les robots devaient avoir allure dite humaine
c’est- à- dire se tenir sur deux jambes et avoir la phy sio no mie des coudes et
genoux. La RoboCup est cham pion nat du monde de robo tique. C’est un évé- 
ne ment annuel mon dial où des étu diants se ras semblent pour chal len ger
leurs com pé tences en matière de pro gram ma tion robo tique. Ils viennent
s’affron ter en fai sant jouer leurs robots au foot ball. L’objec tif ultime de l’évé- 
ne ment est d’arri ver à consti tuer une équipe de foot ball robo ti sée capable de
battre l’équipe de foot ball cham pionne du monde, d’ici 2050. Il existe aux
États-Unis des com bats de robots qui réin ventent en quelque sorte les com- 
bats de gla dia teurs. Les ama teurs et les ingé nieurs en robo tique s’affrontent
sur un ring. Une chaîne amé ri caine a lancé une émis sion de télé- réa lité met- 
tant en scène ces com bats. Un com bat de mecha robots a eu lieu en 2018
affron tant les États-Unis et le Japon. Gregory Rozières et Paul Guyonnet, «Un
com bat de robots géants entre les États-Unis et le Japon», Huffpost, 2017
https:// www. huffingtonpost. fr/2017/10/18/un-com bat- de-robots- 
geants- entre- les-etats- unis-et-le-japon_a_23247057/.

Dominique Sciamma, «Vivre avec des robots:desi gner la rela tion»,
Annales des Mines - Réalités indus trielles, 2012/1 (Février2012), p.103-108.

Cf. Actu Ciné (2018), https:// www. cinenews. be/fr/cinema/actua- 
lites/135472/will-smith- se-prend- un-rateau- de-la-part-d-un-
robot/.

En Occident, le robot est sou vent perçu dans ces œuvres comme un
monstre. Le mot «monstre» est issu du latin mons trum qui désigne un être
sur na tu rel, une créa ture que l’on regarde comme un signe des dieux et qui
effraie.

Pierre-Yves Oudeyer, Les grands défis de la robo tique du 21e siècle, 2009,
p.24. http:// pyoudeyer. com/OudeyerCiteDesSciences09. pdf.

Pierre-Yves Oudeyer, op. cit., p.25.

https://www.huffingtonpost.fr/2017/10/18/un-combat-de-robots-geants-entre-les-etats-unis-et-le-japon_a_23247057/
https://www.cinenews.be/fr/cinema/actualites/135472/will-smith-se-prend-un-rateau-de-la-part-d-un-robot/
http://pyoudeyer.com/OudeyerCiteDesSciences09.pdf
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Un robot contre Alzheimer.  
Approche sociologique de l’usage du
robot PARO dans un service de
gériatrie
La perte de mémoire est une souff rance pour les malades, mais aussi
pour leurs proches. Si celle- ci est irré ver sible, on peut tou te fois en
atté nuer les consé quences par la pré sence, la dis cus sion, l’inté rêt
porté aux patients. Un robot social peut- il être une aide dans ce pro- 
ces sus ? En enquê tant dans des ser vices géria triques, Cécile Dolbeau-
Bandin montre que la juste place d’un tel objet n’est ni dans la fuite en
avant tech no lo gique, ni dans le refus des «géron tech no lo gies». Un
robot dans un ser vice hos pi ta lier, c’est éga le ment un chan ge ment
dans les posi tions et les usages qui rejaillit sur les soi gnants. Il s’agit
de faire en sorte que tout le monde soit bien conscient que c’est un
arte fact, un «rob jet», et l’inves tir en tant que tel, avec son poten tiel et
ses limites. Une démarche diff é rente des publi ci tés de la robo tique de
rem pla ce ment. Un livre néces saire, à la juste dis tance, pour agir sur
un pro blème de santé publique majeur.

 

Préface de Serge Tisseron

Serge Tisseron est psy chiatre, doc teur en psy cho- 
lo gie habi lité à diri ger des recherches, membre de

l’Académie des tech no lo gies. Il a créé en 2008, en
lien avec le MEDDE, l’Institut pour l’Histoire et la

Mémoire des Catastrophes (IHMEC), et en 2013
l’Institut pour l’Etude des Relations Homme-Robots (IERHR).■
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Extrait de la préface
« Tout le monde connaît Terminator, le ter rible robot popu la risé par le
film de James Cameron, mais peu connaissent PARO. Et pour tant, s’il
fal lait trou ver au ter rible Terminator un robot exac te ment opposé,
PARO serait le can di dat tout dési gné. Face à la machine de mort, il
incarne la machine de soins. L’un est noir, métal lique, impo sant et son
regard est ter ri fiant, tan dis que l’autre est blanc, de la taille d’un gros
chat, cou vert d’une douce four rure et son regard fait fondre de ten- 
dresse tous ceux qui le croisent.

[...]
Cécile Dolbeau-Bandin est incon tes ta ble ment l’une des per sonnes

qui, en France, connaît le mieux PARO, non seule ment pour en avoir
expé ri menté les pos si bi li tés avec les uni tés hos pi ta lières spé cia li sées
dans la prise en charge de la mala die d’Alzheimer, mais aussi pour la
curio sité insa tiable qu’elle porte aux pro grès de la robo tique d’assis- 
tance. Forte de sa double com pé tence dans l’explo ra tion des
recherches scien ti fiques dis po nibles et de la confron ta tion à des ter- 
rains d’expé ri men ta tion variés, elle est le guide idéal pour abor der les
ques tions posées par l’intro duc tion de ces tech no lo gies dans les ins ti- 
tu tions soi gnantes. Car les pro blèmes sont nom breux, qu’il s’agisse
des enthou siasmes ou des réti cences des soi gnants, des atti tudes des
malades eux- mêmes et des condi tions d’accep ta tion par les familles.
Et le lec teur en décou vrira au pas sage d’autres usages moins connus,
comme sa capa cité à consti tuer un témoin de l’his toire d’un patient
par la mémoire qu’il garde des inter ac tions avec lui. Mais si Cécile
Dolbeau-Bandin donne une place de choix à PARO dans ses réflexions,
celles- ci ne s’y limitent pas. Tout d’abord, elle uti lise ce robot comme
une porte d’entrée pour explo rer les enjeux de ce qu’il est convenu
d’appe ler les géron tech no lo gies, ou encore tech no lo gies pour l’auto no- 
mie ou tech no lo gies de la dépen dance. Ensuite, elle ouvre plus lar ge- 
ment ses ques tions à la robo tique en géné ral. Elle en aborde les
grandes dates, fait l’état de l’art en France, risque un tour du monde
des robots, s’aven ture du côté du mar ke ting et nous confronte
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fina le ment à l’ensemble des ques tions posées aujourd’hui par ces
machines : juri diques (comme le deve nir de nos don nées per son nelles),
éco no miques (liés au coût com paré des robots par rap port à d’autres
formes d’assis tance), sociales (sur la créa tion et/ou la des truc tion
d’emplois, et l’éven tuelle aggra va tion des inéga li tés), poli tiques (en
termes de res pon sa bi li tés des pou voirs publics sur l’enca dre ment de
ces tech no lo gies émer gentes) et bien entendu éthiques.

[...]
Il reste tou te fois une ques tion majeure  : com ment ces machines

seront- elles consi dé rées demain par leurs uti li sa teurs ? Personne ne le
sait. Mais dans tous les cas, n’encou ra geons pas les mani fes ta tions
affec tives de nos seniors vis- à- vis de ces machines, et en par ti cu lier, ne
les invi tons pas à les embras ser lorsqu’on les leur apporte ou qu’on les
leur enlève. Certains le feront, d’autres pas. Laissons-leur l’ini tia tive si
tel est leur sou hait. Et veillons à tou jours ame ner un robot éteint au
patient. Le thé ra peute l’allume avec lui, lui montre com ment l’éteindre
et l’allu mer lui- même  ; et lorsqu’il le lui enlève, prendre soin de
l’éteindre au préa lable avec lui.

Ces bonnes habi tudes nous seront encore plus utiles demain,
lorsque des robots beau coup plus sophis ti qués nous don ne ront l’illu- 
sion de pos sé der une réelle auto no mie, avec le risque d’oublier les pro- 
gram meurs qui se tiennent der rière... L’homme qui croit par ler à la
machine ne fait en défi ni tive que par ler à l’homme qui se trouve der- 
rière la machine. »
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