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CR Pékin pour rapport ministère/ACI remanié pour un talk/CR le 
1 3 /1 2 /0 5  d ans le séminaire d e Patric k Petitj ean et M CB ustamante sur les 
sc ientif iq ues eng ag és au Reh seis.  

Auteure :  Ag ath e K eller 
 
 
J e me retrouv e d ans une situation un peu parad ox ale,  d e f aire le c ompte-

rend u d ’ une session q ue j e n’ ai pas suiv ie en entier,  et au sein d e laq uelle j ’ étais 
marg inale d e f ait ( j e ne trav aille pas sur c es th èmes d irec tement,  et ne f ait pas 
partie d u « milieu »)  et par mes préoc c upations.  M ais c omme par ailleurs,  
c omme nous allons le v oir,  les suj ets ab ord és et les personnes q ui f orment le 
milieu d u « v isib le c olleg e » ne sont pas loin d e se penser c omme une « marg e » 
q ui pense le « c entre »,  on v oit c omment ma position ( d e marg e q ui les ob serv e 
entant q ue marg e q ui pense le c entre)  s’ emb oî te d ans la leur,  et c ’ est 
prob ab lement pourq uoi on m’ a d emand é d e f aire c e c ompte-rend u.  

L e séminaire S 1 1 ,  « Politic ally  E ng ag ed  S c ientists,  1 9 2 0 -1 9 5 0  :  S c ienc e,  
Politic s,  Ph ilosoph y ,  H istory  » à  été selon l’ av is g énéral l’ un d es g rand s suc c ès 
d u c olloq ue.  Il s’ ag it d ’ un prolong ement étonnant,  par son suc c ès,  d ’ un c olloq ue 
org anisé par le Reh seis ( Patric k Petitj ean,  C.  J ami et S téph ane S c h mitt)  autour 
d es B iolog istes E ng ag és d e Camb rid g e d ans les années 3 0  et q ui av ait eu lieu en 
j uin 2 0 0 4  à  Paris.  À  Pékin,  le séminaire oc c upa 3  sessions ( une j ournée entière)  
pour présenter 1 2  papiers.  L a salle était c omb le,  le pub lic  était très av erti c e q ui 
f it q ue les d isc ussions f urent touj ours passionnantes et d ’ un h aut niv eau.  S ig ne 
d e la stimulation g énérale,  l’ un d es org anisateurs ( Ch ristoph er Ch ilv ers)  et l’ un 
d es partic ipants ( G ary  W erskey )  ont f ait d if f user leurs réf lex ions sur c ette 
session sur la liste élec troniq ue « T h e v isib le c olleg e » q ui f ut c réé suite au 
c olloq ue d e Paris.  Par c ontre,  d ans l’ enth ousiasme g énéral,  il était q uestion d e 
d if f user les papiers d es uns et d es autres sur la liste.   O n espérait tous q ue c ette 
liste d ev ait aussi « prend re v ie »,  c ela n’ a malh eureusement pas été le c as.  Il me 



semb le q u’ auj ourd ’ h ui enc ore la maj orité d es éc h ang es se f ait « h ors liste »,  j e 
ne c omprend s pas très b ien pourq uoi d ’ ailleurs.  D u c oup j ’ év alue mal,  où  en est 
c ette d y namiq ue auj ourd ’ h ui.  

J e n’ ai pu assister q u’ à  une séanc e et d emie sur l’ ensemb le d e la session,  
mais le peu q ue j ’ ai v u s’ est av érée ex trê mement f ertile en c e q ui c onc erne mes 
propres c entres d ’ intérê t.  

 L es trav aux  d u g roupe d u « V isib le Colleg e » touc h ent,  en étud iant 
un ph énomène loc alisé d ans le temps et d ans l’ espac e,  à  d es q uestions d ’ ord re 
plus g énéral :  q uels sont les rapports entre position politiq ue et pratiq ue 
sc ientif iq ue ? Comme c ela à  été soulig né par G ary  W erskey  les papiers 
présentés au sy mposium ont ainsi étud ié un spec tre larg e d e prises d e positions,  
allant d e l’ eng ag ement c orporatiste d e c ertains sc ientif iq ues à  c eux  d ’ id éolog ues 
s’ intéressant à  l’ ac tiv ité sc ientif iq ue en passant par d es positions « apolitiq ues ».  
Ce q ui d ’ ailleurs f ait q ue le sy mpossium a f ournit une oc c asion d e d éb attre d e 
l’ usag e d es termes d ’  « eng ag ement » et d e « politiq ue ».   Par ailleurs,  l’ étud e 
d es sc ientif iq ues d e Camb rid g e appartenant à  la mouv anc e marx iste d ans les 
années 2 0 -5 0  est intimement liée d ’ une part au premier c ong rès d ’ h istoire d es 
sc ienc es d e 1 9 3 1  et à  la f ig ure d e N eed h am.  Pour toutes c es raisons le « V isib le 
Colleg e » pose d es q uestions à  l’ h istoire d es sc ienc es,  à  la manière d ont elle 
s’ est c onstitué c omme d isc ipline ( notamment c ontre la ph ilosoph ie)   et au 
rapport q ue c ette d isc ipline entretient av ec  le politiq ue.  C’ est d ans c e c ad re,  par 
un b iais h istoriog raph iq ue,  q ue j e m’ intéresse aux  trav aux  d e c e g roupe.  

E n ef f et,  trav aillant sur l’ Ind e,  j ’ étud ie aussi l’ h istoire d e l’ h istoriog raph ie 
d es sc ienc es d ans le sous-c ontinent ( e. g .  la manière d ont on a éc rit l’ h istoire d es 
sc ienc es en Ind e,  en m’ intéressant en partic ulier à  la politisation d e c ette 
d isc ipline) .  O r d eux  ph énomènes sont liés aux  trav aux  d e c e c ollec tif .  L a 
première est l’ inf luenc e id éolog iq ue d e B ernal et N eed h am sur le 
d év eloppement d es mouv ements d ’ éd uc ation sc ientif iq ues en Ind e,  et sur le 
mouv ement marx iste d ans c ette partie-là  d u mond e.  Cette inf luenc e,  n’ as pas 



v raiment eu d e réperc ussion imméd iate sur l’ h istoire d es sc ienc es éc rites d ans le 
sous-c ontintent ind ien.  Cepend ant,  le b ernalisme a partic ipé à  la politisation d es 
réf lex ions sur les trad itions sc ientif iq ues d e l’ Ind e,  et inf luenc é le rapport q ue 
c es mouv ements d ’ éd uc ation sc ientif iq ue ont eu par rapport aux  pratiq ues 
v illag eoises q u’ ils renc ontraient.  E n ef f et,  marx istes et sc ientistes,  c es 
mouv ements q ui se d év eloppèrent d ans l’ Ind e ind épend ante av ec  un essor 
v isib le au c ours d es années 6 0 ,  ont eu tend anc e à  rej eter en b loc  les sav oirs f aire 
et les trad itions q u’ ils renc ontraient ( notamment en termes d ’ irrig ation et 
d ’ h y g iène)  pour imposer une v ision univ ersaliste d e la sc ienc e q ui d ev aient 
permettre un d év eloppement éc onomiq ue et une lib ération soc iale.  O r,  à  partir 
d e la f in d es années 8 0 ,  l’ ex trê me d roite ind ienne a inv esti c e terrain en opposant 
à  c ette sc ienc e « v enue d e l’ ex térieure »,  la primauté d es sav oirs trad itionnels 
ind iens,  en poussant d onc  à  éc rire d es nouv elles h istoires d es sc ienc es q ui 
intég reraient c es sav oirs « d es petits »,  ind ig ènes non-b rah manes.  S ’ en suiv ent 
d es pub lic ations souv ent d éf end ues par d es anti-marx istes notoires,  q ui 
c h erc h ent à  retrouv er d ans les d éc ouv ertes d e la sc ienc e c ontemporaine d es 
sag esses et d es c osmolog ies h ind oues ou d es tex tes h istoriq ues q ui v oud raient 
anc rer d es pratiq ues populaires d ans d es sav oirs sc ientif iq ues immémoriaux .  
Parallèlement,  le milieu d e Camb rid g e et N eed h am en partic ulier a  inf luenc é la 
c réation en Ind e d ’ instituts c onsac rés aux  étud es sur les sc ienc es et à  l’ h istoire 
d es sc ienc es tels q ue le N IS T AD S  ( 1 9 8 0 ) ,  d ont l’ anc ê tre ( Center f or th e S tud y  
of  S c ienc e,  T ec h nolog y  and  D ev elopment)  on le v oit d ans le titre est anc ré d ans 
une perspec tiv e B ernalienne,  et d ’ où  un c ertain nomb re d ’ h istorien d es sc ienc es 
ind iens,  proc h es d u marx isme ( D h ruv  Rain,  Irf an S .  H ab ib )  sont issus.  O n v oit 
d onc  c omment en Ind e,  c omme d ans le Camb rid g e d es années 3 0 ,  l’ éc riture d e 
l’ h istoire d es sc ienc es est très proc h e d e prises d e positions politiq ues en 
partic ulier d e l’ élab oration d e politiq ues sc ientif iq ues à  v isées rév olutionnaires.   
Cette similitud e n’ est pas d ue aux  h asard s mais à  d es réseaux  q ui restent pour 
b eauc oup à  étud ier,  q ui lient le milieu d u Camb rid g e d es années 3 0  à  l’ Ind e.  O n 



peut en ef f et rappeler q ue N eh ru à  f ait ses étud es d e d roit à  Camb rid g e et q ue 
H ald ane est mort en Ind e.  S i,  c omme nous le v errons,  c es q uestions sont à  la 
marg e d es trav aux  d e c e g roupe,  j e n’ ai d e c esse d e suiv re leurs av anc ées en 
espérant q ue s’ ouv riront d es pistes sur c es q uestions.   
 
 Plutô t q ue d e rend re c ompte d es papiers q ue j ’ ai entend u à  c e sy mposium 
c h ronolog iq uement,  j ’ ai c h oisi d e les reg rouper par th ème.  L e premier est lié aux  
interprétations relig ieuses d es sc ienc es et plus g énéralement à  la malléab ilité d es 
f aits sc ientif iq ues q uand  on v eut d éf end re une id ée à  tout prix .  

M atth ew  S tanley  d e l’ Iow a S tate U niv ersity  a f ait une présentation sur les 
popularisations my stiq ues d e la ph y siq ue q uantiq ue élab orées par A.  S .  
E d d ing ton à  la f in d es années 2 0 ,  c es éc rits ay ant une f orte teneur anti-marx iste.  
S i les trav aux  d ’ E d d ing ton susc iteront d es réponses d e B ernal et pourront 
parf ois se rapproc h er d es lec tures my stiq ues d e H ald ane,  ils préf ig ureront aussi 
d es liv res à  suc c ès tels q ue le Tao of Physics d e F ritj of  Capra.  Ce papier a ouv ert 
pour moi un h oriz on h istoriq ue sur le ph énomène q ue j ’ ai d éc ris plus h aut d e 
rec onf essionalisation d es sc ienc es en Ind e :  est c e q ue les trav aux  pub liés 
auj ourd ’ h ui en Ind e s’ appuient sur les trav aux  d ’ E d d ing ton ? c orrespond ent-
elles seulement à  d es c onf ig urations intellec tuelles et politiq ues similaires ?  

B enoit M assin ( E H E S S )  f ait une présentation sur F ranz  B oas ( 1 8 5 8 -1 9 4 0 )  
f ig ure importante d e l’ h istoire d e l’ anth ropolog ie d e g auc h e améric aine.  Il y  
montre c omment ses trav aux  sur la malléab ilité d es c râ nes à  v oc ation antirac iste,  
plie les f aits à  son id éolog ie ( il d éf end  mê me l’ id ée q ue la f orme d u c râ ne 
c h ang erait suiv ant le ty pe d e c oussins sur lesq uels on d ort ! ) .  B enoit M assin note 
d ’ ailleurs q ue les naz is reprend ront ses trav aux  mais pas la g auc h e anti-rac iste,  
auq uel il appartient.  Cette malléab ilité d e la narration d es f aits sc ientif iq ues,  
pour lesq uels nous c onnaissons maintenant b eauc oup d ’ ex emples,  est là  enc ore 
un ph énomène q ui entre en résonanc e f orte av ec  la situation d es sc ienc es d ans le 
sous-c ontinent ind ien.  Cette malléab ilité d es narrations- au-d elà  d es q uestions 



épistémolog iq ues q u’ elle pose q uant à  la nature d u sav oir sc ientif iq ue ou d e son 
proc essus d e v alid ation,  sont autant d e q uestions q ue la soc iolog ie et 
l’ anth ropolog ie d e sc ienc es ont c h erc h é à  c reuser.  E lle soulèv e aussi une 
q uestion moind re mais v éritab lement énig matiq ue ( en c e q ui me c onc erne) ,  q ui 
est c elle d e l’ ex istenc e d es f aussaires et d es trav estissements d e d onnées,  non 
pas d ans d es b uts c ommerc iaux  mais d ans d es b uts id éolog iq ues.  L e sous-
c ontinent ind ien pend ant le règ ne d u B J P à  été marq ué par une série d e f ausses 
d éc ouv ertes ( transmutation d e l’ eau en pétrole)  et d e f aux  artef ac ts anc iens 
( sc eaux  traf iq ués sur ph otosh op,  v rai-f ausse statue d e Rama d ans une mosq uée)  
d ont l’ ex istenc e semb lait j ustif iée par d es d isc ours sur « la malléab ilité d es 
d isc ours/f aits sc ientif iq ues » et q ue l’ h istoire c omme la sc ienc e n’ étaient q ue d es 
h istoires q ue c h ac un pouv ait rac onter à  sa g uise,  pour satisf aire ses c h oix  
id éolog iq ues.  

 
U n autre th ème q ui a trav ersé un c ertain nomb re d e papiers,  c ’ était 

l’ eng ag ement marx iste d e sc ientif iq ues et la manière d ont c et eng ag ement c ’ est 
réperc utée sur leur trav ail.  
 T ouj ours sur les interprétations d e la ph y siq ue q uantiq ue et d e leurs liens 
av ec  l’ eng ag ement politiq ue d e c eux  q ui les prof essent,  Anj a S kaar J ac ob sen 
( Roskild e U niv ersity ,  D anmark)  f ait une présentation sur L eon Rosenf eld  son 
marx isme,  sa popularisation d e la ph y siq ue q uantiq ue et ses éc rits d ’ h istoire d es 
sc ienc es,  interrog eant la c oh ésion d e c es d iv ers aspec ts d e son trav ail.  Ch ristian 
F orstner d ans la mê me lig née a présenté la f ig ure d e B oh m et sa c onstruc tion 
d ’ une nouv elle th éorie d u q uanta q ui est rend ue possib le par le f ait q u’ il est mis 
à  la porte d e Princ eton par la c ommission M ac  Carth y .  Ch ristian F orstner 
( U niv ersité d e Reg eng sb ourg ,  M ax  planc k d e B erlin- d ont le papier est en lig ne 
sur le site d u max  Planc k)  tente d e f aire une ph énoménolog ie psy c h olog iq ue d e 
la c réation d e c ette th éorie et d e son rapport à  la d ialec tiq ue matérialiste,  q ui 
m’ as paru pour ê tre tout à  f ait f ranc h e un peu ennuy ante.  Ce trav ail,  q ui n’ est 



pas psy c h olog isant,  renoue av ec  d es étud es marx istes q u’ on ne pub liait plus 
d epuis le d éb ut d es années 8 0 .  
 Il me semb le q ue méth od olog iq uement,  c es trav aux  ad ressent ég alement 
la q uestion plus larg e d u rapport entre « internalisme » et « ex ternalisme » en 
h istoire d es sc ienc es,  q uestion soulev ée au c ong rès d e 1 9 3 1  et d ont le trav ail d e 
F orstner soulig ne c omment auj ourd ’ h ui enc ore,  au-d elà  d e la prise d e position 
politiq ue q u’ impliq ue souv ent l’ ex ternalisme,  l’ artic ulation d e l’ un et d e l’ autre 
soulèv e d e v éritab les prob lèmes méth od olog iq ues.  L es memb res d u « c olleg e 
v isib le » sont tous f ortement marq ués à  g auc h e,  et une partie d u c h antier q u’ ils 
entend ent ouv rir est b ien d e renouv eler l’ étud e d es liens q ui unissent le 
d év eloppement d u sav oir sc ientif iq ue av ec  c elui d es eng ag ements politiq ues d e 
c eux  q ui les prod uisent.  Il n’ est pas ettonant d onc  q u’ une f oule d e tentativ es 
soient entreprises av ec  d es méth od es d iv erses et d es résultats inég aux .   
 T ouj ours autour d e l’ eng ag ement marx iste,  mais av ec  un peu plus d e 
h auteur,  d eux  papiers c onf rontent les eng ag és à  leurs apports institutionnels.   
Geert J .  S o m s en  ( U n i v ers i té  d e M a a s tri c h )  d é c ri t la situation intellec tuelle d e 
sc ientif iq ues eng ag és aux  Pay s-B as.  O ù  c omment après un eng ag ement 
marx iste,  un c ertain nomb re d ’ entre eux  v iennent au pouv oir et mettent en plac e 
d es politiq ues sc ientif iq ues rationalistes.  L a sc ienc e est v ue c omme un moy en d e 
f aire d u lien entre d es c ommunautés ref ermées sur elles-mê mes,  il s’ ag it d ’ un 
ex emple d e f aillite d ’ un essai d e réf orme,  j e c rois.  

Patric k Petitj ean d ans son papier d essine les prises d e positions et les 
rapports d e f orc es d ans l’ imméd iat après g uerre,  autour d e la c réation d ’ une 
c ommission d éd iée à  la sc ienc e à  l’ U nesc o et la c réation d e la f éd ération 
internationale d es trav ailleurs sc ientif iq ues,  y  soulig nant le rô le d e l’  « inv isib le 
c olleg e » d ans c ette c onstitution.  L e papier,  tout en nuanc e,  s’ attac h e aux  
d if f érenc es entre B ernal et N eed h am,  N eed h am et J oliot et d éc rit les d if f ic ultés 
multiples q u’ ils renc ontrent d ans le c ontex te d e la g uerre f roid e.  Patric k 
Petitj ean prend  soig neusement note d e toute réf érenc e ind ienne,  q ue c ela soit 



d ans les prises d e position d e N eed h am (  q ui soulig ne les d if f érenc es entre 
sc ienc e au c entre,  sc ienc e à  la périph érie « S c ienc e looks d if f erent,  w h en seen 
f rom Ind ia or f rom E urope »)  et B ernal1 en f av eur d e l’ internationalisation d e la 
sc ienc e ou d es politiq ues q ue le premier propose d e mettre en plac e.  L e papier 
q ui s’ intéresse aux  ef f ets c onc rets d es id ées promues par les memb res d e 
l’  « inv isib le c olleg e » met en lumière d es points d e v us q ui inspireront N eh ru 
d ans ses politiq ues d e d év eloppement d u « sc ientif ic  temper » d ans l’ Ind e 
nouv ellement ind épend ante,  il a d onc  partic ulièrement attiré mon attention.  
 
 U ne autre d es th ématiq ues marq uantes touc h ant à  la f ois à  l’ ac tualité et 
anc ré d ans une étud e h istoriq ue,  c ’ est la q uestion d e la rentab ilité éc onomiq ue 
d e la rec h erc h e.  J aume N av arro ( Camb rid g e)  f it une présentation sur le 
Cav end ish  L ab  et la f ig ure d e J J  T h omson un c onserv ateur q ui d éf end  l’ id ée q ue 
la rec h erc h e f ond amentale est un inv estissement éc onomiq ue rentab le d ans le 
f utur.  S i l’ auteur d u papier semb le penser q u’ il s’ ag it là  d ’ un parad ox e,  plusieurs 
personnes d ans la salle insistèrent au c ontraire pour soulig ner q ue c ette opinion 
ne lui ait pas partic ulière et est assez  c ourante d ans le milieu d es ph y sic iens.  

  
 
F inalement d eux  présentations très marq uantes ont porté sur la ( non)  

d énaz if ic ation d e la c ommunauté ac ad émiq ue et sc ientif iq ue en Allemag ne.  
Av ec  le temps q ui passe,  on peut v raiment d ire q ue c es d eux  papiers ont été pour 
moi l’ ind isc utab le temps f ort d e la session,  c e sont d es interv entions q ue j ’ ai 
b ien g ard ées en tê te.  

                                         
1 Patrick Petitjean note qu’il s’agit pour cet auteur d’une déclaration de principe souvent assez vague. Il en 
donne pour preuve,  la conclusion de B ernal à  la partie consacrée à  l’Inde dans The social function of science :    
« prob ab ly  th e b est w orkers f or Indian science to-day  are not th e scientists b ut th e political agitators w h o are 
struggling tow ards a self -reliant and f ree com m unity  » . 



L ’ une portait sur les ph y sic iens l’ autre sur les méd ec ins et d es responsab les d e la 
santé pub liq ue.  K laus H entsc h el ( U niv  d e B erne parle d e la « mentalité » d es 
ph y sic iens allemand s2 ,  q uelq ue c h ose d e très prof ond ément nationaliste et 
c orporatiste,  q ui pourrait ex pliq uer pourq uoi au moment d e la d énaz if ic ation la 
c ommunauté se met à  protég er d ’ anc ien g rand s c ollab orateurs.  Ainsi d ans 
l’ après g uerre l’ atmosph ere d ans la c ommunauté est assez  étouf ante et pleine d e 
nostalg ie pour l’ époq ue naz ie.  L ’ utilisation d u terme d e « mentalité » pose 
prob lème pour une h istorienne d es sc ienc es d ’ une ère non européenne c omme 
moi,  à  c ause d es préj ug és rac iaux  q ui se sont souv ent log és d ans les 
h istoriog raph ies utilisant c e terme.  D e manière g énérale,  ic i,  les prob lématiq ues 
d u g roupe rec oupent c eux  d es h istoriens d es math ématiq ues anc iennes.  
Comment c arac tériser la manière d e f aire d es math ématiq ues et les v aleurs 
assoc iés d ’ une c ommunauté ling uistiq ue et c ulturelle :  un sty le,  une mentalité,  
etc .  H entz c h el év oq ue une id ée à  la D ub y  d e q uelq ue c h ose à  plusieurs niv eaux ,  
la mentalité étant q uelq ue c h ose d e très prof ond .  E n d isc utant av ec  moi d ans un 
c ouloir,  il év oq ue pour me pac if ier,  l’ hab it u s b ourd ieusien.  S i on omet les 
prob lèmes politiq ues liés à  l’ utilisation d u terme « mentalité »,  l’ aspec t néb uleux  
d e l’ h ab itus est tout aussi prob lématiq ue.  U n interv enant d ans la salle propose d e 
q ualif ier c ette mentalité d ’  « opportunisme à  toute épreuv e » (  « unrepentant 
opportunism ») .  L ’ av antag e d e c ette f ormule est l’ éc onomie q u’ on peut f aire d u 
mot mentalité j ustement.  Cepend ant,  G ary  W erskey  reprend  c e terme d ans son 
analy se,  c e q ui montre q ue la q uestion d es pensées c ommunes d ’ une 
c ommunauté d e personnes et les motiv ations d e leurs ac tes ont b esoin d ’ ê tre 
q ualif iés par les c h erc h eurs.  F aute d ’ ac c ord  sur c e point-là  en soc iolog ie 
g énérale ou en h istoire,  il d emeure enc ore d if f ic ile d e trouv er un mot q ui 
c onv ienne.   
                                         
2 G a r y  W e r s k e y  n o t e  q u ’ i l  r e p r e n d  u n e  d i s t i n c t i o n  d é v e l l o p é e  p a r  T h e o d o r e  G e i g e r  e n t r e  
« i d é o l o g i e  »  e t  « m e n t a l i t é s  » .  



J essic a Reinisc h ,  à  la B irb ec k Colleg e f ait aussi une présentation sur les 
c ommissions d e santé pub liq ue d ans le B erlin d e l’ imméd iat après g uerre 
( printemps et été 4 5 ) .  L e risq ue d ’ épid émie d ans une Allemag ne en ruine f ait 
q ue l’ on ne v a pas d énaz if ier en prof ond eur ( mê me s’ il f aut nuanc er f ortement 
entre les d isc ussions à  c e suj et et les opinions d es S ov iétiq ues,  d es Ang lais et 
d es Améric ains) .  E lle montre c omment d e tous les c otés,  et pour toutes les 
opinions politiq ues on utilise les mê mes rec onstruc tions h istoriq ues très 
nationalistes pour f org er une c ommunauté unie d e méd ec ins allemand s.  Ic i d onc  
l’ id éolog ie ou la mentalité d e la c ommunauté est plus f orte q ue les options 
politiq ues,  mê me lorsq ue les d iv isions politiq ues sont très prof ond es ( c ontex te 
d e g uerre f roid e) .  
J essic a Reinsisc h  est la seule q ue j ’ ai entend u f aire d es réf lex ions 
h istoriog raph iq ues,  soulig nant c omment l’ h istoire d es sc ienc es se c rée pour 
f ond er et unir une c ommunauté.  

Pour c onc lure sur la d irec tion prise par le g roupe f ormé par le « Colleg e 
V isib le » il me semb le q ue c e g roupe,  s’ il s’ ouv re sur le ray onnement d es id ées 
d e Camb rid g e en E urope,  aux  E tats-U nis pose peu la q uestion d u c ommon 
w ealth ,  et d e l’ inf luenc e aussi d e la q uestion c oloniale sur c e g roupe.  J ’ ai 
soulig né au d éb ut c omment se posait la q uestion d es réseaux  q ui liait la G B  et 
l’ Ind e.  Il ex iste un ensemb le d e trav aux ,  d ont une g rand e partie sont en c ourt 
d ’ élab oration,  sur l’ inf luenc e en Ind e d es réseaux  d e l’  « inv isib le c olleg e ».  O n 
peut penser à  D h ruv  Raina,  q ui a ac c umulé un c ertain nomb re d e d oc uments à  c e 
suj et et d ev rait d onc  d ans les années à  v enir en tirer d es pub lic ations.  U ne 
présentation sur la f ig ure d e Rah man,  le c réateur d u N istad s et un ami d e 
N eed h am,  était annonc ée à  Pékin.   Raj ind er S ing h  q ui aurait d u la f aire n’ est 
f inalement pas v enu.  T outef ois,  il semb lerait q ue d ans les marg es d e c e 
sy mpossium d e Pékin,  une d y namiq ue tournant autour d e la q uestion d e 
l’ eng ag ement d es sc ientif iq ues en Asie d u S ud  a pris f orme.  E n ef f et,  J ah nav i 
Ph alkey ,  une post d oc torante af f iliée à  une univ ersité N orv ég ienne et trav aillant 



sur la ph y siq ue en Ind e au X X e sièc le,  s’ est proposée d e monter un sy mposium 
sur la q uestion d es sc ientif iq ues eng ag és en Asie d u S ud  à  B erkeley  en f év rier 
2 0 0 6 ,  c ontac tant à  c et ef f et un g roupe d e 3 5  personnes q u’ elle a id entif ié c omme 
s’ intéressant à  c e suj et.  L e sy mossium ne s’ est pas monté,  et il à  été q uestion d e 
f aire une liste d e d if f usion spéc if iq ue pour les sc ientif iq ues eng ag és en Ind e.  J e 
trouv e un peu triste q ue c e g roupe semb le se f ormer en mettant d e c ô té d es 
« ph ilosoph es d es sc ienc es » ad oub és d e d roite et inf réq uentab le ( M eera N and a) .  
J e trouv e aussi d ommag e q u’ elle se trouv e d e f ait ob lig er d e se c réer en marg e 
d u milieu d u v isib le c olleg e,  où  elle n’ a pas été rend ue v isib le.  V oic i d onc  en c e 
q ui c onc erne le c olleg e inv isib le en Ind e.  
Par c ontre,  l’ inv erse,  l’ inf luenc e d e la q uestion ind ienne d ans les pensées d e 
sc ienc e et d év eloppement par ex emple d u c olleg e inv isib le n’ est me semb le-t-il 
pas v raiment ab ord é ( PP mis à  part) .  Ce q ui est v rai pour l’ Ind e l’ est aussi sans 
d oute pour d ’ autres pay s,  notamment d ’ Amériq ue L atine,  q u’ en est-il d e la 
Colomb ie,  d u b résil,  par ex emple ? 


