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L'empire du Vent,

ou le statut du chasseur entre littérature épique et ethnographie

Raphaël Rousspr-pau

<< Toute la région occupée aujourd'hui par les Bhuiyas regorge de
traditions sur ce grand héros fRâma]. Il est le dieu favori des Bhuiyas
hindouisés. Les plus impressionnants de leurs rochers sont ses jouets ;
les plus charmants de leurs lacs sont sacrés en vertu de la tradition selon
laquelle il s'y serait baigné. Hanuman, le général de l'armée simienne,
était Pawan-ka-put, le "fils du vent" ; et les Bhuiyas au sud de Singbhum
se désignent eux-mêmes, jusqu'à aujourd'hui, comme pawanbans, les
enfants du vent. Qu'ils soient les singes du Ramayana, il ne peut y
avoir aucun doute. > (DalroN 1872 : 137 , notre traduction)

En Inde, depuis environ le milieu du xx'siècle, les populations dites < tribales >
sont envisagées essentiellement à travers leurs différences, sinon leur extériorité,
vis-à-vis du système des castes hindoues. Dès cette époque, plusieurs ouvrages
furent même consacrés à l'identification et à la localisation des < tribus dans I'Inde
ancienne >> (notamment Oppenr 1893). Ces travaux orientalistes visaient à restituer un
peu d'histoire à des groupes classés comme tribaux selon les critères ethnologiques
d'alors en les rapprochant de noms cités dans les textes sanskrits. L'extraitcité en
exergue témoigne de telles tentatives, les Bhuiyas (groupe dominant réparti entre
I'acfuel Jharkhand et le nord de I'Orissa) étant ici identifiés aux singes duRamdyana,
du fait de leurs traditions relatives au dieu Hanumant. On verra que cette idée a eu
une longue postérité. Plus généralement, en s'appuyant sur la distinction entre ârya
et dâsa/dasyu établie dans le $gveda, des auteurs comme Max Mûller opposèrent
les < races > (définies par des critères linguistiques, mais aussi de couleur dans les
interprétations de Wilson et les premiers écrits de Mûller : TnaurnreM.r 1997) issues
des < Aryens >> de celles issues des << Nishadas ) ou ( Touraniens >>. En réaction
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aux excès de telles classifications évolutionnistes, de multiples travaux récents

ont insisté, quant à eux, sur la situation subalterne des tribus au sein de la société

indienne, voire sur leur < tradition de résistance > (Dnvelr.e 1992, HenorMAN 1995,

Cannru et JerpnEl-or 2002). Le constat est juste, mais la plupart de ces études se

concentrant sur les périodes coloniales ou postérieures, elles s'intéressent peu aux

antécédents de l'opposition schématique entre << castes hindoues de langue aryenne ))

et < tribus animistes de langue dravidienne ou austroasiatique > (excepté SuNoen

lg97). Une certaine ambiguité continue par conséquent de régner, quant au bien-

fondé de la distinction. S'il est, en effet, manifeste que les lectures orientalistes, les

classifications linguistiques et les catégories coloniales de recensement ont durci

l'opposition évoquée (construisant plus d'une < tribu >> au passage : HsRRBNscHN4Ilt

1966, BÉrur-r-e 1986, Roussslreu 2003), il est tout aussi évident que les distinctions

locales n'ont pas toutes été inventées ex nihilo par les savants et administrateurs

occidentaux (Sr<nnra 1999 ; pour l'Afrique : Heuscu 1997). Pour dépasser le

concept de < tribu >>, grevé d'un encombrant imaginaire évolutionniste, il convient

donc de relire les sources sanskrites avec un æil d'ethnologue contemporain, afin

de déterminer si, et comment, ces textes anciens mentionnent des catégories qui

recoupent les nôtres.

Outre I'examen des ouvrages savants du xtx' siècle et des textes originaux, le

choix des notions prises en considération ici a été guidé par des raisons de terain'
Lors d'enquêtes ethnographiques en Orissa (Inde orientale), nous avons en effet

rencontré deux termes appliqués par les érudits locaux à l'ensemble des groupes

de cultivateurs des hautes terres voisins (aujourd'hui Scheduled Tribes : < tribus

enregistrées >>): nisdda et Sabara, termes que I'on peut traduire globalement

par << chasseurs )) ou ( gens des forêts >. La lecture de la littérature orientaliste

confirmait, de son côté, qu'il s'agissait de catégories anciennes et récurrentes

dans la littérature sanskrite. Le présent travail est né de la confrontation entre ces

deux sources. Nous devons ainsi la majorité des références littéraires utilisées aux

études orientalistesl, tout en nous en écartant dans I'interprétation puisque nous

avons cherché ici à éclairer les textes à partir de l'observation du présent et en les

envisageant comme de véritables catégories de pensée faisant partie d'un système

de représentations cohérent2. Il s'agit donc d'une analyse d'inspiration structurale,

mais intégrant autant que possible les transformations historiques manifestes 3.

Pour fournir un cadre général, nous situerons d'abord brièvement les termes

étudiés par rapport aux notions connexes de dasyu d'une part et de mleccha d'autte

1. Les ouvrages de John Muir (1967) nous ont été particulièrement utiles, parce qu'ils présentent le

double avanàge de fournir les extraits originaux sur lesquels l'auteur étaie ses interprétations, et de

détailler les relations établies dans les textei entre ceux qu'il considérait comme les conquérants et les

conquis. Je suis heureux de remercier ici les personnes qui ont bien voulu relire ce texte, en amélio-

rant grandement la teneur (dont je reste évidemment seul responsable) : Véronique Bouillieq Denis

Matringe, Catherine Clémentin-Ojha et Yves Goudineau.

2. Dans un article très documenté, V. Jha regrette que la littérature des Dharmaiastrataite des nisada

en tant que < catégorie théorique > plutôt que comme un groupe réel dont il pourrait retracer l'histoire

sociale (in.+ 197 4 : 83). Nous chercherons, ici, précisément à rester au plus près du point de vue < ca-

tégoriel > indigène pour expliciter le système de pensées sous-jacent aux représentations.

3. Sur f imaginaire indien contemporain vis-à-vis des tribaux, voir Buar-racuenve 1998 ; HeNslar
2007 ; Rousssr-r.au (sous presse).
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part, termes désignant schématiquement des << ennemis impies > et des < barbares >
vis-à-vis des arya. La bibliographie abordant ces notions étant immense et très
spécialiséea, nous ne prétendons pas apporter quoi que ce soit at débat sur ces

termes. Nous nous contenterons d'exposer les conclusions les plus consensuelles
sur ce point, ce qui nous permettra d'indiquer l'évolution générale du champ des
représentations de la << sauvagerie >> qu'incarnent dans la littérature postérieure les
nisada et (abara, et de rendre justice au chevauchement de ces catégories. Nous
examinerons ensuite plus longuement quelques sources normatives et épiques
postérieures (Lois de Manu, Ramayana, Mahabharatu), dont le caractère plus
explicite permettra d'approfondir l'enquête. Nous inspirant des fameuses analyses
de Charles Malamoud démontrant la complémentarité du village et de la forêt dans
I'Inde brahmanique, nous nous interrogerons surtout sur l'existence d'un < devoir
statutaire >> (dharma) spécifique du chasseur/forestier au sein de l'ordre socio-
cosmique, devoir qui serait exposé dans de telles sources 5. Au-delà des références à
l'impureté de ces groupes relativement à la norme brahmanique, l'examen des deux
grandes épopées puis d'une source littéraire médiévale (Kathasaritsdgara) montrera
que la figure de < l'homme des bois > indien trouve sa cohérence laplus grande dans
ses relations à la royauté (Gar.nv 1986). Chaque petit royaume constituait en effet le
<< cadre empirique du système local de castes > (DuuoNr I966),mais aussi et surtout
le pivot d'un ordre politico-rituel régional, ou dharma, dans lequel tout groupe local
trouvait sa place. En comparant les sources littéraires mentionnées avec certaines
données historiques et ethnographiques, nous nous attacherons alors à restituer la
place des nisdda et fabara dans I'ordre royal médiéval, sinon plus ancien. Signalons
dès à présent que dans les sources littéraires examinées, on trouvera parfois les deux
termes qui nous intéressent remplacés par d'autres dénominations voisines comme
kirdta, pulinda et bhilla, que nous évoquerons le cas échéant.

Au terme de cette étude, nous veffons que de nombreux traits attribués de façon
récurrente aux ( gens des forêts >>, dans les textes sanskrits comme dans les traditions
locales, tissent un réseau d'évocations très cohérent centré sur leur milieu de vie et
sur les dieux Rudra et Vâyu. Ce système de représentations rendra compte de la
tradition rapportée par Dalton sans identifier pour attant les Bhuiyas à des singes
légendaires. Mais, partons d'abord du terrain.

Du terrain aux textes : les héritiers de Niçâda et de Bhrma en Orissa
Lors de nos travaux de thèse, portant sur les relations entre un petit royaume de

l'orissa et les groupes d'agriculteurs considérés aujourd'hui comme << tribaux >,
nous avons rencontré deux mythes d'origine. Le premier est relaté dans I'un
des plus anciens rapports coloniaux étofiés sur cette région, le Manual of the

4. Surlacatégoriededasyu,voirl'ouvragecollectifdirigéparJ.Bronkhorst&M.M.Deshpande(1999),
notamment la contribution de H. H. Hock, ainsi que I'arlicle synthétique de G. Fussmàn 2003 ; sur
9911e 

de mleccha, voir les recherches d'A. Penasuen 11983), ainsi que Poir-ocr 1993, CsarropADHyAyA
1998 et le récent recueil d'articles sur la question : panesHEn-Ssr.r 2007.

5'Nous ne.faisons ainsi que prendre au sérieux la notion de dharma, en I'appliquant à des grou-
pes considérés souvent comme extérieurs à la société des castes. Sur ce point, voir-les remarqués de
M'.Weber.(2003) etA. K. Ramanujan (1989), ainsi que les travaux OÉ o. Strutman (1980isur 1e
< dharma du voleur > relativement a cetui au roi.
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districtofVizagapatam(1869),souslaplumed,unlieutenantdel,administration,
J. MacDonald Smith

vue des Porajd eux-mêmes

<Un certain roi d'Hindustan' nommé V:1"' 
T:1-sansJréritier' 

les

Rishis o., sug"', ;''i; ô;;;r d'incantations' prononcées au-dessus

d,une jarre d'huile, qu'ils remuarent avec le fémur du souverarn

décédé, s,effbrcèrent àe donner ui.^"aî successeur' L être qu'ils

créèrent r"t'""iU-t^uît"p"nOu"t pf"1 a un monstre qu'à un homme' et

ils l'exilèret' ill;;li;p au sud. â"' *ont' Vinàhva' où il devint

souverain des montagnes. Son_nom eàitNirhuoa ; il eut cinq fils, Garta'

Muka, M"ty":î;;;; "î 
r"ot' et des intermariages entre les enfants

de ces frères, àest"nd"nt les castes suivantes : Koya' Chençu' Savara'

Yarakala,Maddu, Bâsa' Rona' Conàu' foOya' Pangu' Nogala' Bottada

et Bonka' > (traduit de Cenrtatcsenr- 1869 : 75)

Nous savons par d,autres remarques que la_pl"p.T d.t_ 1:it 
mentionnés ci-

dessus font partie d" ;;;;;rie englobanæ des Porajaou anciens < sujets >> du roi'

grou pe comprenant l 

" 

;;;ïJ ;"' îopor uti * t puy'ânn"t de'lan gues drav idi ennes

et munda du royaume. ô"1i" feg"ndô Cun prince ditforme exilé dans les montagnes

constitue en fait lu u".rion toàte d'un mythe relativement coln.u de la littérature

ouranique (le myrhe *Ë;;; tl ,upori..rià" ."i"irt.ier, D. F' carmichael' ne s'v

t o*p" pas. Il fait d,emblèe référence urr* t luun* des sanskritistes Max Mùller et

H. H. Wilson pour interpréter le récitc"*-"Ë tànlidàformé d'un fait protohistorique

allégué : la conquêt"^iry.nn" sur les,rru."* rurruages) (cenrrarc}rerr- 1869: 84)'

ce récit a le double ;i#;,il"srrer l',utilisation de sources orientalistes par un

administrare,r, o" t"r*à,ïio","". rit ", Ë;;i;,'àJï" 0".1"ïut de la capitale du

rovaumeô, interrogésî;;r-i;;i, .'"st-à-dire avant que la notion même de tribu soit

institutionnar.e". r- urr"ienneté relatirr" "t'iuiuô 
âinottn de ce mythe d'origine

des chasseu,*lro'"'tilï]^'oni "o"oto'ett 
iu'-à?u"l"t témoignages provenant du

nord de l'orissa, -""';;;il éujarat ui"iiq"t de la région du MysoreT'

Le second .e.it ,. t o.ru" dans ie rlur. I rri?oal, gutiar't"n consacré également

aux << tribus montagnardes >> de ""'o'uuà';t"pô;' 
selon l'auteur' le point de

<< Dieu [Siva] avait un serviteur nommé Bhima qui était formidable'

mais néanm"# *J;it u"1o"t' le Seigneur lui ordonna de labourer'

car aucun 'no'*i 
n'oUéissait à ce commalndement excepté Bhima' qut

accepta u"t"tot'lï"ï*mu pu' fo'""i"s immortels et les mit au travail

dans les "h#;r.^À;r; 
les'labours furent réalisés en peu de temps,

à.Gi"ttér;t;tBrahmanesouKaran^(cast-t-'9t^ï'i.t'etfonctionnairesroyaux)'Pourunevuede
l,évolution du rôle de *, i;;;;J'xvrr" au 

",*" 
*ie.iJ,ioi;Ii;;;'i;;^" tisuu*"to^'evr 2004'

T.PourRanpurenOrissa'voirKulrE2004:'52"D4s1977:T2arencontréuneversiondumythede
Nisâda en tant que pe" otJîitif '' 

îu"' f"' (( nl:I"-':t-l u'i"'ii"' de Brahmanes et Banvahs du Gujarat'

Folnceoe (lee3: le5-lv6j.;;fi., cite la version r"il;ilË"ily"1"" tt-1*eaéhari(1909' lll':

445) attribuant t'u'"endu# ï:';;;;;tF lottu"*uluuu" 
à n Nith'du >' frls de < Venudu >' exrre

comme ( gouverneur at' i'î'cî'l'?ïprofit de son Îrère < Proolhu Chakravarlin >'
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ainsi que I'ensemencement. Les plantes poussèrent magnifiquement.
Au moment des moissons, Dieu visita les terres. Il y découvrit tous les
immortels aux champs avec Bhima. Pris de colère, il le maudit en ces
termes : "Soit maudit, Ô Bhima, pour tes actes insensés. À partir de
ce jour, tu seras stupide, grossier et mangeur de choses innommables.
Personne ne te respectera ni ne t'obéira." Ce Bhima est I'ancêtre des
Porajas. > (traduit de SeHu 1942:87)

Tandis que les brahmanes présentaient les paysans montagnards comme la
progéniture d'un prince monstrueux,Tes poraja proposent dans ce récit une vision
d'eux-mêmes un peu plus flatteuse. Leur ancêtre est certes un paysan rustique
et obéissant, mais aussi un travailleur extraordinaire capable d'enchaîner les
immortels à ses charrues. Ses défauts sont ainsi présentés comme les excès d'une
nature foncièrement bonne et débordante d'énergie. Là encore, le récit s'inspire
d'un personnage épique connu dans toute I'Inde, le Bhlma du Mahabharata,tout en
en donnant une interprétation locale. On dispose avec ces deux mythes de versions
complémentaires du statut des agriculteurs montagnards. Tous deux suggèrent une
certaine infériorité de ces groupes dans la hiérarchie locale, due à leur irrespect des
règles de pureté brahmaniques, mais aussi d'étroites relations entre ces groupes et la
royauté. Afin d'approfondir le sens de ces mythes panindiens et leur appropriation
régionale, il nous faut faire un large détour par l'univers conceptuel attaché aux
communautés forestières et montagnardes dans quelques textes sanskrits.

De chasseurs impies et voleurs dooblations...
Dans l'étude du champ conceptuel des chasseurs/forestiers, on ne peut passer

sous silence les catégories plus générales de dasyu etmleccha. La première notion
reste en effet particulièrement structurante dans les sources les plus anciennes.
Depuis les travaux de J. Muir, on sait que dasyu désigne, dès les hymnes védiques,
une catégorie de gens définis négativement par leur impiété envers Indra (anindra,
sutlout dans le $.gveda) et plus largement leur négligence des rites sacrificiels
(a-Éraddhd; a-yajfid; a-vrata; a-karmân8). Les dasyu apparaissent littéralement
( sans foi ni loi >>, car ils ne respectent ni les prescriptions sacrificielles des arya,
ni les distinctions sociales qui vont de pair avec elles. Ces caractères les font
parfois assimiler à des partisans de vrtra, l'ennemi intime d'Indra dans le $.gveda
et le modèle des voleurs d'oblations sacrificielles (Mun 1967, rr:363,372-
374). Par extension, le terme dasyu est souvent traduit par < voleur/maraudeur >,
notamment dans la littérature postérieure, recoupant sur ce point (on le verra) le
champ sémantique de nisada. Ajoutons que les études récentes reconnaissent que
les textes suggèrent bien une certaine différence linguistique entre arya et dasyu,
mais évoquent aussi des cas d'alliances militaires (Hocr 1999 : i69). Retenons tous
ces indices, pour le moment, à commencer par l'idée que les dasyu n'observent
pas les règles du partage sacrificiel. Ils se montrent présomptueux en consommant

B. Ces termes dénotent tous à leur manière la non-observance de rites, de sacrifices et de pratiques
religieuses. Voir Murn 1967,l: chap. V ;lI :370-374 (significatif bien que l'auteur maintienne I'inier-
préta.tion raciale) ;MoNren-WIr-r-nrras 1899:473; Paneiusn 1983; Hoèr< 1999 (démontrant l'inanité
oe I rnterprétation raciale) ; Fussv,qr 2000_2001.
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le produit des sacrifices sans offrir I'oblation aux dieux (en particulier Indra)' tout

comme, dans d,autres mythes, les Asura se distinguent négativement des Deva par

leur ignorance des tègi;; de iartage.de.la boisson sacrée (soma)' Siles dasyu ne

sont nullement réduct-'ibles au portiait ultérieur des nisada, on veTÏa que les deux

catégories partagent un tel comportement impatient et impie qui les place toutes

deux du côté de la sauvagerie'- 
ôu*, à la notion dJ deccha, selon Aloka Parasher, 1a première occu*ence

connue de ce terme apparaîtdans le Sampatha Brahmana, où elle se rapporte à un

langagedistinct oe cetui des brahmanes, avant de désigner (peut-être par extension)

desindividus<noncultivés>>ou<<barbares>plutôtquedesgToupesentiers.L'auteur
en veut pour preuve que cette notion n'englote jamàis explicitement des noms tels

que ceux des nisada,iabara, pulinda etautres kirata,dans les Brahmana (Pa'nasuen

1gg3 : l2), cequi sera parfois le cas par la suite. Les noms en question désignent ici

desgroupesdistinguésdesserviteursproprementdits,parleurpluslargeautonomie
et surtout par leurs ""ii"i", 

de brigaùage en forêt (Aitareya Brahmana :37 .7)'

L,appellatio nnisada,pour nous en tenir à elle pour le moment, apparaîtdéjà dans

les textes védiques. puÂ ,rn hymne à Rudra (Saturudriya) dtr Yaiuweda noir,.le

dieu est décrit comme un chasséu r àl'arcet un pillard, hantant les montagnes et les

forêts, et dont t"" ,iroio 
"i. 

kirataforment la troupe e. Plusieurs instructions rituelles

attachées àt ce mcme iaiurveda associent un chef (sthapati) nisdda à la réalisation

d,un sacrifîce propitiatoire à Rudra, bien que les oblations des nisdda ne paraissent

pas consacrées par ta rlcitation de formuies védiques (SHenvra 1958 : 7l-72; Jut'

lg74: 69-71). Les nisltda se présentent donc d'emblée comme des personnages

Sauvages,voireviolents'<<rudraiques>>selonl,expressiondeMadeleineBiardeau,
par leur lien au domaine liminal de la forêt. Leur nom a été diversement glosé'

bien que l"s etymotogi*1es indiens se soient accordés sur une interprétation à partir

de nisâde,,, s,asseoi-r, reposer >> (<< rester >> selon MoNm,n-w[r-rerras 1899 : 561),

dérivation qui aura une grande fortune'

Quoi qu,il en soit,le cîitère leplus souventinvoquépour distinguerl'ensemble des

(( sauvages > ici examinés des Indiens < civilisés >> demeure, décidément, le respect

des règles brahmaniques du sacrifice. une telle importance se justifie amplement si

l,on se souvient qu'au-delà des idées religieuses, la mise en æuvre du rite sacrificiel

structure la société des varna.Les quatre << ordres > qui la constituaient trouvent en

effetleuroriginemythiquedansledémembrementducorpsdel,Hommesacrificiel
primordial çururoi,et ieur justification constante dans la réalisation périodique du

rituel, qui demandait à son tôur le concoufs de représentants-{e chaque vqrna' Siles

dasyu paraissent le pùr t""".* exclus de cette société quadripartite' le témoignage

des textes les plus À"i"n. sur la situation des nisada est encore moins clairl0' on a

vu que certains text"r r"gÀe** leur participation rituelle, mais limitée à I'invocation

de divinités liminales toti*" Rudra, dont ils sont supposés proches'

i nit ir:ry" n,ttiiia I t iv. 5.1-11 ; cité dans lue 19'74 : 67 -70 ; Boutt-rtrn 1993 : 17 5 '

10. De nombreux auteurs (dont D' D' Kosambi * B C Law) ont suivi.l'hvnothèse de sanskritistes

du débur du xx" siècle (parmi lesquels wacdoneliâ fïitt'tl téton laquelle ie'terme nisada désignait

d'abord les aborigènes àe l'Inde opposés aux aryens conquérants' ces derniers organisés en quatre

varna.Lespremiers auraienrdispo.e O'un statut ioJà fait à parr de la société des quatre << ordres >'

tout en étant leconnus dans le système, oonnant fiogressivement.naissance aux intouchables' cette

thèse repose sur une ,éfâ;;pJ;*i.,rt. a la littéiatùe védique : l'interprétation, par Aupamanyava'

del,expression pancaiinah,<lescinqg.nilu.rilii.J.danslà$gveda(X,53.4),danslestermesde
l,équation n .inq g"nr'rî'î'iuui"-ràrrL"n nisacta Qu.e lg74 | 68,':-0). Nous resterons, quant à nous'

plus Prudent.
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Le tableau s'éclaire un peu plus dans des textes postérieurs comme les Lois
de Manu et les épopées (Mahabharatu et Rdmayana), élaborés entre le ru. siècle
avantnotre ère et le ry" siècle après, et témoignant d'une transformation des valeurs.
M. Biardeau et Ch. Malamoud (1976), notamment, ont montré que l'ancienne
conception d'un ordre socio-cosmique, s'appuyant sur lajuste réalisation du sacrifice,
a éTé infléchie par les idéaux du renoncement au monde et de la dévotion (bhakti)
envers une divinité d'élection. Toute activité humaine pouvant être considérée
comme une forme de sacrifice, le respect de la profession (héréditaire) d'un individu
devenait aussi important que celui des règles sacrificielles. Le développement le
plus marquant en fut l'élaboration du concept de dharma désignant, comme on l'a
dit, à la fois < l'ordre > général et le < devoir > particulier. Dans le domaine qui nous
intéresse, cette évolution se traduitparl'inclusion explicite des gens des forêts comme
des barbares étrangers dans le cosmos indien d'une part, et par l'individualisation
d'un véritable statut socio-religieux du << chasseur/forestier >> d'autre part.

...à chasseurs dharmiques et dévots exemplaires
En concordance avec l'élaboration du concept de dharma global, les textes des

premiers siècles de l'ère chrétienne témoignent également d'une évolution dans
l'acception du concept de mleccha et dans l'attitude vis-à-vis des << barbares >>

(PanesHen 1983). Mlecchq commence en effet à indiquer un ensemble de groupes
précis, auxquels on tend à attribuer des origines indiennes plus normatives par le
biais de mythes de naissance. Ainsi, dans les épopées, toute une liste de << barbares >>

(qui compte cette fois les fabara et les kirdta) sont dits avoir été produits par
NandinT, la vache du brahmane exemplaire vasistha, dans le but de combattre
les armées de Vi6vâmitra, qui tentait d'enlever la vache à son maître légitime
(Mahdbharata,I, 165.30-8; Ramdyana,I,IY, lS-20). De même, dans un texte
du v" siècle (Amarakosa,rr,10.20; Parasher l9B3 : 20), on trouve le qualificatif
de << castes/groupes barbares >> (mlecchajdti) attribué là encore aux kirata, Sabara
et pulinda, distingués par là même des castes de service citées dans un chapitre
spécifique. Cette assimilation de groupes forestiers à des << barbares >> n'est pas assez
constante pour être généralisable, mais montre à nouveau combien les catégories se
chevauchaient.

Le corpus des zors de Manu, en tant que réunion de textes normatifs, est
particulièrement révélateur des classifications théoriques. Des recoupements entre
termes y sont toutefois également présents. Parmi les noms que nous avons choisi
d'étudier, il apparaît en tout cas que celui de nisada désigne une catégorie à la
fois légèrement supérieure dans l'échelle de pureté relative, et paradigmatique vis-
à-vis des autres. conformément au principe affirmé par Manu, selon lequel tous
les humains et toutes les castes Çâti) sont issus par < mélange >> des qtaire varna
originels, Ies nisdda sont dits issus de l'union illégitime d'un homme brahmane avec
une femme iudra. Il est important d'opposer cette combinaison à celle, inverse,
de l'union d'un homme sudra avec une femme brahmane, dont le produit est un
candala, serviteur intouchable s'occupant des champs de crémation et présenté
comme < le plus bas des hommes >> (Lois de Manu,X, 8 et 12). Autrement dit, si les
nisdda et leurs descendants forestiers sont bien impurs, les canddla et les castes de
service sont à situer encore plus bas dans la hiérarchie. Encore ces deux castes sont-
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L'imporlance du devoir de caste des chasseurs, ainsi que de l'idéal de délivrance,
appanît clairement dans un épisode du Mahabhdrata (rrr,205-216) commenté par
M. Biardeau (2002 : 621 -644).Ce récit est introduitparune question du roi Yudhisthira
concernant la possibilité pour un roi ou un guerrier de respecter son devoir statutaire
sans faire preuve de violence. Le sage Mârkandeya lui répond par I'histoire suivante.
Après avoir fait montre d'impatience, un brahmane pieux mais colérique est envoyé
auprès d'un << chasseur du dharma >> (dharmavyddha), pour y être instruit de la
véritable essence du devoir. Le << chasseur )) en question est un citadin revendeur de
venaison (vyadha), de statut 6ùdra, et non pas exactement un << chasseur forestier >>,

mais son nom marque d'attant plus le paradoxe d'un personnage impur instruisant
un brahmane en matière d'éthique. Au grand étonnement de ce dernier, le chasseur
répond de façon très argumentée. Sa profession (karman) était celle de ses parents
ainsi que le résultat de ses vies antérieures, et il est donc de son devoir filial et
de caste de poursuivre le métier. À I'intérieur des bornes étroites de son activité,
il évite toutefois au maximum les comportements les plus impurs et respecte les
prescriptions sacrificielles et morales générales (offrir des dons, éviter le mensonge,
ne pas s'abandonner au désir, à la colère, etc.). Le chasseur répond concrètement au
paradoxe de sa situation, en faisant mettre à mort les animaux par des intermédiaires
et en ne consommant pas lui-même de viande. Il reste ainsi le plus vertueux possible
dans le respect de l'éthique statutaire du dharma.

Le chasseur poursuit ensuite son raisonnement en remettant en cause la possibilité
même de vivre sans violence envers d'autres êtres vivants. Le tout est de réduire au
maximum cette violence tout en respectant sa fonction de naissance, en pratiquant
surtout une forme de yoga dans le but de maîtriser ses sens 13. Comme on le devine,
cette parabole répond indirectement au problème du dharma du roi ou du guerrier.
La morale en est la suivante : le devoir de caste du guerier comme du chasseur
est de tuer (ou de faire tuer), mais il leur appartient encore de le faire sans désir ni
colère, pour limiter le poids de tels actes impurs mais nécessaires.

La < foi du forestier > ou l,innocence vertueuse
La précédente histoire nous a montré qu'un chasseur pouvait être pieux. Dans

les textes épiques et puraniques en sanskrit aussi bien que dans les littératures
vemaculaires, on trouve aussi plusieurs exemples de chasseur dévot, dont la piété
innocente est parfois mise en regard de l'avidité d'un brahmane. L,un des cas les
plus connus se trouve dans le Ramdyana (Aranyakanda, T3-74). Dans sa quête de
Srtâ, le héros divin Râma rencontre SabarT, une vieille ascète forestière. Elle reçoit
humblement le héros divin dans son ermitage et lui offre des fruits (nourriture
cru: par excellence) et de I'eau pure. Dans la version de vâlmrki, il s'agit d,une
véritable renonçante, vêtue d'écorce et d'une peau d'antilope, qui attendait de voir

13' BtenoEau 2002:630. Il faut signaler qu'un brefconte del'Océan des rivières de contes évoque defaçon similaire les destins croisés d'un bàhmane et d'un intouchable morts d'inanition sur les bords
du Gange' Le premier renaît en tant que nisdda car il avait désiré leurs poissons crus avant de mourir,
tandis que le second renaît roi à la suite de son dégoût devant la mise à mort d'êtres vivants. Un autrer"::i: 

!: Mîhab!.arara (Xlrl: Anuéâsana Parvan, 5î-51; évoque égalemenr le destin de nisàtla ramas-
sant dans leur filet un ascète du Gange au milieu de leur pêche et qui finissent par montei au Ciel parla grâce du renonçant, satisfait de leur dévotion.
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Le Mahdbharata çonnaîtun exemple célèbre de dévotion au maître : le personnage

d'Ekalavya. cefils duroinisddaHiranyadhanus (<< arcd'or >)vientàlarencontredu
maître d'armes des frères Pâldava, Drona, pour en recevoir I'enseignement. Drola
refuse de le prendre pour élève du fait de ses origines impures. Tenace, Ekalavya
confectionne une effrgie d'argile de son gourou et, par révérence exceptionnelle
envers lui et son art, parvient à dominer toutes les techniques de l'archerie. Pour
son malheur, le prince montre un jour ses capacités hors du commun aux pâldava
qui préviennent le maître. Celui-ci rend visite à Ekalavya qui le révère comme son
précepteur et se met sous ses ordres. Drola lui demande alors le prix du maître, que
l'élève est théoriquement tenu d'offrir : ce sera son pouce droit. Ekalavya accepte
de se mutilerpar déference (Mahabharata,Adi Parvan,l34 ; BuarrACHARyA 1998 :

29). Si cet épisode est plutôt flatteur pour les nisada, il convient toutefois d'en
nuancer la porlée au sein du Mahabharata puisque, dans le reste de cette æuvre
immense, ces chasseurs/pêcheurs sont largement dénigrés. On verra toutefois, plus
loin, que le même épisode porte un autre enseignement que celui d'un modèle de
dévotion...

Si I'on essaie d'organiser chronologiquement les thèmes rencontrés jusqu'ici
dans les textes, on distingue (conformément aux indications d'A. Parasher comme de
M. Biardeau) une évolution globale allant d'une définition négative des chasseurs/
forestiers, centrée sur I'irrespect des règles sacrificielles, à une intégration au sein
du dharma en termes de devoirs spécifiques, hiérarchisés, et de salut par la dévotion
personnelle. Le cheminement est particulièrement clair dans l'évolution sensible
du lien du personnage du chasseur à Rudra, évolution allant d'une participation
ontologique de l'un à l'autre (nature forestière et chasse), à la dévotion involontaire
de I'unpour l'aspect faste de l'autre (Siva). Le caractère de médiateur-mais ignorant
- du chasseur entre les autres humains et le dieu chasseur en est renforcé, tandis que
le dieu est envisagé sous un angle plus positif. Ces analyses en termes religieux
répondent tout à fait aux indications textuelles, mais le changement perceptible dans
ce domaine (de chasseurs impies à dévots exemplaires) est aussi visible ailleurs, au
niveau des relations sociopolitiques.

Guerriers sauvages ou rois déchus...
on a déjà noté, à la suite de M. Biardeau, la proximité du dharma du chasseur

et de celui du guerrier ou du roi. Cette proximité concerne aussi les limitations de
ces deux types de personnages : leur violence instinctive, le plus souvent présentée
comme une incapacité à médiatiser leur rapport aux autres et au monde.

selon l'Aitareya Brdhmana et les Lois de Manu,les dasyu (dont les andhra,
Sabara etpulinda dans les lols de Manu) sont issus de ViSvâmitra, de caste royale par
naissance mais devenu brahmane par la force, et dont la lutte avec ( le > brahmàne

iabara enlnde orientale a permis à la plupart des auteurs de reconnaître leurs descendants actuels dans
la tribu des Saoras de I'Orissa méridionale. On trouve bien en effet mention du nom chez Ptolémée,
tnais aussi de sauri chez Pline (r. siècle) pour des localisations opposées (Gujarat). Par contraste, lapluparl des textes sanskrits ne mentionnent aucune localisation précise hormis la référence à la forêt
et parfois au sud (Mahabharan XII,207, 42). Dans la plupart d,es cas, iabara apparaît colnme unterme générique
Wrrlravs lg9'9 :
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Le même mélange de grande puissance marliale et de cruauté caractérise la
pluparl des rois forestiers de I'Océan des rivières de contes (Kathasaritsagara),
æuvre composée dans la seconde moitié du x" sièclel8. Ces rois ou < chefs >> (sena,
sthapati) sont désignés de façon fréquemment interchangeable comme sabara,
pulinda, bhilla et parfois matanga ; nisada désignant ici plus exclusivement des
pêcheurs (Sonaneva 1997 :220,668,675).Laréférence auxbhillq estremarquable
puisque les caractères qui leurs sont prêtés évoquent précisément les pratiques
des plus modernes < Bhilsle > et autres < Tribus Criminelles > des classifications
britanniques, parmi lesquelles on trouve des castes de bateliers-pêcheurs, de
chasseurs et d'oiseleurs (PoucHrreless I 979 : 128). On y reviendra. Pour rester dans
l'océan des rivières de contes,les forestiers y apparaissent à nouveau comme des
chasseurs à l'arc pratiquant le brigandage auprès des voyageurs osant s'aventurer
dans leur région reculée, localisée le plus souvent au sud des monts vindhya. si la
majorité des forestiers décrits dans ce recueil de contes pratiquent le sacrifice, il
s'agit encore d'une forme extrême : le sacrifice humain pour une déesse sanglante
des Vindhya (Durgâ, Ambikâ)20.

On a vu que les chasseurs forestiers étaient d'abord vus comme associés à
Rudra avant d'apparaître individuellement en modèles de dévotion à Siva,l'aspect
bénéfique du même dieu. Il faut désormais ajouter qu'ils n'en restent pas moins
présentés, collectivement, comme de véritables < brigands de grands chemins >>

pratiquant le sacrifice humain. Comment allier les traits < criminels > de tels groupes
à leur portrait en dévot ?
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I 8. Soveorvn, I'auteur de cette ceuvre composée entre I 063 et 1 08 1, était vraisemblablement un bra-
hmane cachemirien patronné par les rois d'obédience éivai'te du Cachemire. L'Océan s'appuie no-
tamment sur un ouvrage antérieuq la Brhatkatha, qui remonterait au rre s. de notre ère environ (intro-
duction à Somadeva 1997). Er-wrN (1955 : 19-21) a cité de nombreux passages de cette æuvre relatifs

?l\3!!!*, soulignant déjà les liens complexes entre rois et <tribaux>, tandis que Der-rÈce (1981 :

123-125) s'est focalisé sur la présentation des bhilla.

19- Selon DErrÈca (1981 : 121, citant Too, Travels in Western India,London 1839), les Bhils sont ap-
pelés diversement : < fils de la forêt >> (vanaputra), < nés des montagnes >, < seigneurs des grottes >it
< seigneurs des passes ). Sur cet imaginaire, voir aussi Sranra I 999.

2O 
-L9s 

victimes sont généralement fournies par les voyageurs. Notons que ce thème indien est vrai-
semblablement à la base des témoignages coloniaux suspeitant I'existencè de sacrifices humains dans
les < Provinces centrales >, même si les Britanniques firent leur propre usage du mythe. I1 convient
d'ajouter que 1'on trouve le thème des forestiers sêctateurs d'une àéeise san[lante de façon très simi-
laire dans le Roman de I'anneau (CilappatikaaraLn), æuvre tamoule qui datérait du vrrrJ siècle. Ceux
que le récit tamoul (XI et XII) appelle les Eyinars ou Maravars sont déôrits comme de cruels chasseurs
et guerriers, adonnés aux boissons alcoolisées et familiers du tir à l'arc. Ils vivent essentiellement du
pillage des voyageurs et du vol de bétail, et offrent des sacrifices, ou du moins des autosacrifices, à une
déesse << dont la gazellell'antilope est la monture > également idéntifiée à Durgâ. Je remercie à ce sujet
Charlotte Schmid, qui a comménté le passage en quËstion du Roman de I'anieau dans cefiains de ses

:Îït. à I'EPHE (printemps 2005). Le mili* ae ul. des Eyinars est décrit comme un lieu déserrique
plutot que comme une forêt, mais I'on sait, grâce à Ch. Mar-enouo (1976), que la forêt est essentiel-

l1TlJ,'" lieu. de passage et une forme de << àésert humain > entle deux ,riiiug"r. Il existe en outre desparalteles explicites entre la traversée du désert forestier du héros tamoul {ovalan et l'exil forestier
de Ràma (Roman de I'anneau: chant XIII). Pour revenir aux parallèles aveç l'Océan des rivières c{e

::11:l'-1j*lq"s que le héros tamoul et son épouse rencontrent les Eyinars auprès d'un temple à la
oeesse gueffière, au moment d'un rituel, et nisubissent aucun dommâge de leur part. Le rapproche-ment proposé ici vise seulement à souligner que les Eyinars du Sud rfirésentenf les pendanis assetexacts des chasseurs-brigands du Nord.

I
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roi en titre pour annoncer les retrouvailles. L'ambassadeur y est décrit dans des

termes illustrant l'imaginaire médiéval des peuples forestiers : < il portait un arc
à la main et avait les cheveux attachés en arrière avec l'écorce d'une liane. Il était
de teint sombre et avait sur les hanches une ceinture faite de feuilles de bilva. >>

(Sovaonva 1997 :1059 - XII,34)
Dans I'histoire du prince M5gânkadatta, ensuite, la politique forestière apparaît

encore plus précise. Pour enlever la princesse d'Ujjain, le prince demande l'aide de
trois alliés forestiers : Mâyâbatu le roi des pulinda,Durgapi6àca le roi des matanga,
et Saktiraksita le roi des kirâta. Le premier est un obligé du prince depuis que
celui-ci l'a sauvé d'un monstre marin. Le second est lié par alliance, tandis que
le troisième est un ami d'enfance connu pour sa vaillance et sa tempérance (il a
fait væu de chasteté). Pour réunir ses forces, Mrgânkadatta traverse - comme dans
la plupart des contes forestiers - les vindhya pour gagner le fort de Durgapisâca.
Celui-ci est décrit par un jeune ascète de la manière suivante :

< Il est le maître de cent mille archers dont chacun est suivi par cinq
cents guerriers. Grâce à ces brigands, il pille les convois, anéantit ses
ennemis et règne sur cette grande forêt sans se soucier d'aucun roi. >

Le fort apparaît entouré d'un ensemble de villages, où des hordes de bhilla ou
fabara, mangeurs de viande de cerf, portent des peaux de tigre, des parures de
plumes et de défenses d'éléphants. Devant le contraste entre le mode de vie des
chasseurs et leur organisation politique, Mçgànkadatta fait ce commentaire éloquent
à ses ministres :

<Voyezces hommes [...], ils vivent des produits de la forêt comme
des animaux, et pourtant, c'est chose merveilleuse, ils reconnaissent
DurgapiSâca pour maître. Mais àlavérité, il n'existe aucun peuple qui
n'ait pas de roi. Les dieux ont créé le mot et le concept de roi, car ils
craignaient que ne l'emporte la loi des poissons. >> (Souenrve 1997 :

1065-66 - XII,35)

voyant venir le prince à distance, le grand Durgapi3âca se prosterne pourtant
en rendant grâce à Durgâ d'avoir guidé le fils de son seigneur jusqu'à lui. Entre
autres présents, il lui remet des perles et du musc. Au cours de la discussion qui
s'ensuit, les rois des mataùga et des pulinda réaffirment que leur vie fut destinéé à
servir la cause du prince. Le troisième roi forestier les ayant rejoint, Mçgànkadatta
préside l'assemblée sur un trône d'ivoire, et Durgapisâca honore ses hbies par les
dons habituels, accompagnés de viande et d'alcool de fruits. Le troisième conte
concerrle quant à lui le fils d'un riche marchand, vasudatta. Le début du récit
reprend le scénario de la capture et de la destination au sacrifice du marchand par
des :iabara. N'étant pas de sang royal, vasudatta est sauvé de la mort par la seure
compassion du roi sabara Pulindaka, qui reconnaît en lui l'ami intime d'une vie
précédente et s'offre en oblation à sa place. La déesse Durgâ arrête son geste en
se déclarant satisfaite, et vasudatta est libéré. plus tard, .r, uilr., c'est au tour du
marchand de sauver la vie du chef forestier, arrêté sur l'ordre du roi pour avoir pillé
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(mais aussi moderne25) qu'on ne l'imagine aujourd'hui. Au sujet de l,empire
de candragupta Maurya, au rrre siècle avant notre ère, Gérard Fussman cite des
fragments de Mégasthène (rapportés par Arrien) confirmant que cette formation
impériale présentait une structure analogue, selon lui, à la majorité des royaumes
indiens anciens, comportant < des territoires administrés directement par la
couronne ; des royaumes conquis ou ralliés, dont le souverain avait été assujetti au
tribut, mais maintenu en place ; des tribus/républiques fautonômoi] disposant d'une
autonomie interne > (FussvreN 1982-83 :640). Les édits d'Aéoka, fils et successeur
de candragupta, supportent pleinement cette interprétation, puisqu'ils évoquent des
peuples conquis (Kalinga des côtes d'Andhra et d'Orissa actuelles notamment),
des << rois non conquis >> et même des < habitants des forêts >. Dans l'Édit sur roc
no XIII, après avoir évoqué la conquête du Kalinga, l'empereur indien recommande
aux forestierc (dtaviyo) qui vivent dans son domaine de ne plus commettre de fautes
afin d'éviter d'être exterminés. Malgré la < compassion >> bouddhiste du roi, cela en
dit long sur l'ambiguité de leurs relations ainsi que sur le degré d'indépendance des
rois sauvages. D'autres références à des < royaumes forestiers > (atavikaraiasya)
tributaires se trouvent dans diverses inscriptions anciennes, comme I'inscription du
pilier d'Allahabad (tv" siècle de notre ère) célébrant les victoires de Samudragupta
(PanasHnn 1983 :22), ou une inscription du vn" siècle évoquant < dix-huit royaumes
forestiers >> au nord-ouest de l'Orissa (Kur-re 2004 :44).

Beaucoup plus près de nous, Dalton insiste à plusieurs reprises sur l'extrême
autonomie des groupes lignagers dominants dans cette même région, et sur le plateau
voisin du chota Nagpur, vis-à-vis des rois locaux. ceux-ci dépendent par exemple
visiblement de l'appui des Bhuiyas, et sont même considérés par les Hôs < plus
comme leurs amis et alliés que comme leurs souverains >> (Dar-roN 1872: l7B,
et plus largement 74r-144,172-182), ce qu'illustrent les nombreuses expéditions
guerrières entreprises à la suite d'entorses faites à leur honneur. Parmi ces
expéditions, la pratique des ruzzias de bétail représentait un comportement guerrier,
attesté depuis 1'époque védique (OcureÉNrNn 1983) jusqu'au début du xx" siècle chez
les Hôs déjà mentionnés, les Bhils du Gujarat et du Rajasthan (vroar- 1995 ; Srann
1999) ou les Saoras et Konds de l'orissa (Er-wrN 1955). pour les temps médiévaux,
les nombreuses << stèles de héros >>, tombés en défendant le bétail de leur village,
reflètent la diffusion de ces pratiques du Tamil Nadu au Rajasthan (Suulrr,raN 198-0 :

188-190 ; Slrran & SoNruBrunn 1982). Par les rapports ethnographiques concemant
les Bhils ou les Saoras, on sait que de telles actions étaient perpéiréei sur les marges
des domaines de ces groupes et témoignaient, à leurs yeux, deleur part d'autonoÀie
politique et militaire. Le vol de bétail et le brigandage constituaient un véritable
droit et un privilège de souveraineté, compatible avec la reconnaissance de leur
statut d'alliés subordonnés des rois des plaines, < brahmaniquement >> consacrés.
Autrement dit, les forestiers étaient brigânds dans la mesure même où ils étaient
souverains chez eux. La subordination cérémonielle et statutaire des plus puissants
parmi ces rois des forêts n'impliquait qu'une reconnaissance hiérarchique (ôonforme
à la hiérarchie des rois entre eux), et nôn pas une soumission totale et figée. pour peu
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moindre mesure de visvâmitra. Il s'agit dans les deux cas de rois présomptueux, qui
tentent de forcer les règles brahmaniques en leur seule faveur. Par contraste, prthu
concentre les qualités royales que possédait tout de même son père, à commencer
par le contrôle de soi et la capacité d'ascèse. La même opposition hiérarchique est
patente dans les membres du corps de Vena qui donneront naissance aux deux êtres,
Nisâda est né de la cuisse droite, membre associé aux agriculteurs dans le mythe
du démembrement du Purusa (fi.gveda, X), tandis que pSthu fut fait du bras droit,
partie représentant éminemment la noblesse guerrière. Pour traduire ces différents
caractères en termes sociopolitiques, disons que Nisâda reste du côté de la force
brute ou de la dominance (ou ksatra), tandis que Pgthu y ajoute la légitimité dûment
consacrée qu'apporte l'abnégation en politique et le respect du savoir brahmanique
(rajadharma2T). Selon ces textes, ce sont les deux grands critères faisant la différence
entre un roi d'entre les chasseurs et un roi << selon le dharma >.

À vrai dire, ces textes mentionnent aussi un autre critère : Pgthu est en effet le
premier roi consacré. Ce détail prend un relief particulier quand on sait que dans
plusieurs cas de consécration royale documentés, la présence d'un chef forestier
réputé autochtone était nécessaire au bon déroulement des cérémonies. Dans
plusieurs royaumes d'orissa28, le roi était marié temporairement à une jeune fille
locale (Bhuyan, Kond, etc) etlou devait s'asseoir sur les genoux d'un dominant
local représentant le trône. L'ancien rituel de Kendujhar, au nord de I'orissa, était
particulièrement articulé de ce point de vue, puisque le nouveau roi entrait dans le
hall de consécration juché sur les épaules d'un chef Bhuiya, avant de s,asseoir sur
les genoux d'un autre Bhuiya représentant quant à lui explicitement le trône (Der-ror1
1872: 143). Autant de marques de la subordination, mais aussi et surtout, dans ce
cas, de << I'assise > littérale que I'assemblée des chefs Bhuiyas, tous présents à la
consécration, acceptaitde fournir au nouveau roi. L'un d'entre eux remettait même à
ce dernier un turban de liane, puis une maïque de santal au front Qika),avant d,être
imité à leur manière par les brahmanes et les grands dignitaires. Dans le royaume
précité comme dans celui du sud de l'orissa où vivent les pomja, ainsi quL dans
celui du Mewar au Rajasthan, les mythes d'origine dynastique vont dans le même
sens que les rituels d'investiture. Dans les trois cas en effet, le prince fondateur est
dit avoir été recueilli et adopté par un chef local forestier. Dans liexemple rajasthani,
il s'agit d'un chef Bhil, qui recueille le jeune prince Guha/Guhil, seul suruivant
d'une dynastie du Gujarat2e. contrairement toutefois aux légendes d,orissa, le
prince Rajput devient roi en tuant son père adoptif. ces exemples ethnographiques
confirment en tout cas I'idée d'une complémentarité concrète entre roi dhârmique et
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27' L'opposition entïe ksatra (pouvoir territorial, politique) et rajadhanna (royauté universelle, acqui-
se à travers la consécration appropriée) a été mise en évidence par LrNcar f\shl,et utilisé notamment
pat' Grrlev dans ses travaux sù la royauté (dont 1 9g4).

?l^?t:,t:lg.: plus précises des relations des tribus aux rois de Kendujhar (véritable royaume < des

l"^'"i:.:: Vindhy.a;> dans les inscriptions) et de Bonai sont attendues, respectiu"ment par Burkhardùcnnepel (en collaboration avec Devdas Mohanty) et Uwe Skoda de Berlin-. On peut ajouter le cas del'ex-royaume de Kanker, au nord du Bastar (Chhâitisgarh), où un Halba devait aussi investir le roi.
29' Tor, 1983, I : 180-183. Voir aussi Moal 1995. Des exemples similaires existent au Gujarat (Thues-

i":t:::::l tl:-40) et au Rajasthan (communication de Gaër de Graverol), à ra différence près qu,en

:Ï::::tto":t"le les-groupes alliés des rois sont plus souvent pasteurs (BhiLs du Mewar, Ahirs et 
-Chu-

;LiÏi.1t^'-*agadh, Mers et Jethwas de Porbandar) qu'agiiculteurs montagnards. Dans la version
;',',"'" Tu 

K-otttoyana par TulsÏ Dâs, on peut noter que les Bhils sont parfois mentionnés aux côtés desKols. nlsndd eI kirôto (Ayorthya,320).
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indigènes. Les castes supérieures citadines soulignent toutefois les limitations du
personnage, tandis que les castes paysannes valorisent les traits que les premiers
stigmatisent chez lui comme chez eux. Les Santals, par exemple, valorisent leurs
capacités athlétiques qu'ils opposent à l'oisiveté et au laisser-aller physique qu'ils
attribuent aux membres des hautes castes (cannnr-Bounz 1985, 1986 : 183). De
même, ils perçoivent BhTma à leur propre image : celle d'un agriculteur guerrier
peut-être rustique dans ses manières et résolument carnivore, mais dominant
localement et dont le roi et les citadins ne pourraient se passer. C'est ici une sorte
d'agriculteur souverain plutôt qu'un simple guerrier violent. si l'on veut formuler
ces représentations dans les termes de Dumézil, tout se passe comme si les trois
fonctions qu'il distinguait comme indo-européennes (prêtrise, guerre et royauté,
agriculture) se trouvaient concentrées sur le trio de tête des Pândava (Yudhisthira,
Arjuna, Bhima). Dans cette nouvelle réparlition, la troisième fonction échoit à
Bhrma, tandis que les qualités respectives des trois frères sont présentées comme
trois types de souveraineté (autorité dharmique; pouvoir légitime ; domination
violente) dont seule celle du juste milieu est parfaite.

Conclusion : des << fTls du Vent >>, gardiens de la terre
Il est temps de revenir à notre interogation initiale. À la suite de Dalton, de

nombreux auteurs ont souligné le rapprochement possible entre les tribaux et le
peuple singe << forestier >> (vdnara) du Ramayana. Bien qu'il soit possible de
rapprocher certains traits partagés par ces deux catégories, une identification nous
paraît excessive et, pour le moins, ( sous influence nationaliste >>31. pour en rester à
la lettre du texte, il convient de souligner que les singes sont littéralement << conçus )
par divers grands dieux comme leurs propres incarnations animales afin de fournir
des alliés puissants à Râma (Balakanda, l7). par ailleurs, nous avons vu que les
pêcheurs/chasseurs forestiers du Ramayana sont précisément les nisada de Guha.
Le seul indice suggérant I'identification des singes à des tribaux se limite au fond à
leur appellation < d'habitants des forêts >. Qu'ils soient humains ou animaux, nous
allons montrer que les différents portraits des < forestiers )) rencontrés au fil de cette
étude trouvent leur plus grande cohérence dans une ascendance commune qui les
allie à la royauté tout en les liant à leur milieu.

commençons par la < multitude > des singes. Daniel Dubuisson (1986: 279,
note 38) a montré (à la suite de Caland) qu'ils trouvent leurs antécédents védiques
dans la troupe des dieux Marut, alliés d'Indra formant des hordes innombrables,
assourdissantes et changeant de forme à volonté. Ils sont aussi, dans la littérature
védique, les fils de Vâyu (ou Mâruta). Cette ascendance nous paraît un point crucial,
car vàyu est non seulement le père du puissant Hanumant dans r'épopée de Râma,
mais il est aussi celui de Bhrma dansie Mahabharatu32. Autrem.nidit, les deux
héros épiques caractérisés par une force incommensurable sont demi-frères par leur
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ll; *?'5o'1..t.2002 : 154, note 24. Si I'on historicise ce thème, Dalton pounait bien être la source

::t:_iTtt de I'interprétation qui fut reprise par divers érudits indiens, désireux de localiser les exploits
::.-":tÎ dans.lerr région respective, àvant d'être manipulée aujourd'hui par les nationalistes hindous.

::iffll*t élérnents de I'histoire récente de ce thèmè en oriisa rnéridùnale, nous nous permettons
oe renvoyer à notre at1icle sous presse.

32. Ce qu'avait bien remarqué DalroN (1g72 : l45,note 4).
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et I'Air comme élément constitutif du cosmos (Znannnvar.nv 1982: 135). Cette
circulation constante entre l'espace extérieur et I'espace intérieur au colps fait de
vâyu un dieu guérisseur dès le $gveda (DunurssoN 1986 : 253-254).Ajoutons qu'un
court épisode de l'enfance de Hanumant témoigne du rôle essentiel de Vâyu dans
l'équilibre sanitaire. Irité que son fils ait été blessé par Indra, le dieu bloque en
effet la circulation des souffles vitaux, ainsi que les jointures et jusqu'au passage
des déchets organiques de toutes les créatures (y compris les dieux) jusqu'à les
rendre < semblables à des morceaux de bois >> (unarakanda :35,49-63).Au niveau
macrocosmique, le dieu Vent < purificateur >> (trtavana) est associé concrètement
au processus de dessèchement, tout en étant aussi le < véhicule des parfums >>,

notamment celui des herbes médicinales (voir l'épisode du transport de la << montagne
aux herbes médicinales >> par Hanumant: YuddhakaryQa, T4). plus généralement, les
forestiers sont encore souvent crédités d'un savoir thérapeutique et magique. Ainsi
dans l'Océan des rivières de contes, des bhilla sont expressément interrogés sur
leur connaissance des plantes (Sovaorve 1997 :1288 - xvIII,4). De même, l'idée
selon laquelle les familiers de la forêt sont des spécialistes de sorcellerie demeure
très ancrée en Orissa. La plupart de ces traits (capacités thérapeutiques et magiques,
maîtrise des limites et des passages, chasse, association aux Maruts) sont également
conjoints chezw autre dieu évoqué au début de cet article : Rudra Pa6upati. Tous
ces êtres restent en lisière du champ sacrificiel (ksetra), mais sont indispensables à
la bonne réalisation du rituel3a.

Les capacités de guérison qui sont attribuées aux résidents divins ou humains des
forêts paraissent trouver leur origine dans leur caractère de passeur des frontières
d'une part, et dans leur < participation > au milieu naturel d'autre part. Cette dernière
conception se trouve particulièrement systématisée dans le concept ayurvédique de
< principe d'appropriation au lieu > (Zrl,rrraERMANN l9B2 :37). Selon cé principè, non
seulement chaque << terroir > produit les remèdes correspondant aux troubles qu'il
sécrète, mais imprègne aussi ou < informe > littéralement ses habitants. Hormis la
littérature ayurvédique, ces conceptions trouvent également place dans le genre
littéraire de L' Océan des rivières de contes. Voici par exemple comment Somadeva
présente le roi Durgapi3Aca déjà mentionné :

< Il portait bien son nom, Avec son colps aussi ferme qu'un pic rocheux,
son teint de la couleur sombre dt tamala, et ses pieds servant de refuge
aux pulinda, il paraissait tel un autre mont vindhya. Avec le triple
froncement de sourcils qui lui était naturel, il avait un visage teruifiant.
c'était comme si la déesse des monts vindhya l'avait marqué de son
trident, pour se I'approprier. [...] Comme l'àge kali,il laissait ses sujets
mener une vie d'injustice et de dérèglement incessant. >>

34' HEesrenuraN 1962' Selon cet auteuq les dieux Maruts sont les protypes des vrâtya, qui apparaissent
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ce cliché déniant toute histoire aux tribus. Cette vision est malheureusement encore
prégnante dans le discours des nationalistes hindous actuels. Nous espérons avoir
commencé de montrer, au contraire, que les contacts furent historiquement constants,
politiquement complexes et culturellement réciproques entre les sociétés citadines
et celles des montagnes et des forêts de I'Inde.

Légende : Kannappa Nayanar,le chasseur < dévot >
de Siva (mur extérieur du temple Râjarâjesvara de
Thanjavur, xr" siècle)
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