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TEXTE

Le pré sent ar ticle dé sire ré pondre à la ques tion sui vante  : com ment
mieux com prendre la réa li té d’au jourd’hui en Asie mé ri dio nale et par‐ 
ve nir à dé cryp ter au tre ment cet es pace qui peut pa raître si com plexe
au « non‐ini tié » ? Les In diens co lo ni sés avaient conçu de nom breux
pro jets ter ri to riaux pour la pé riode de l’après‐in dé pen dance, qu’en
est‐il au jourd’hui après soixante ans de mise en pra tique ? Notre mo‐ 
deste tour d’ho ri zon nous condui ra à af fir mer avec cer ti tude que les
In diens, dans leur en semble, ne vou laient pas de la Par ti tion en 1947.
Les mu sul mans, tout par ti cu liè re ment, ne dé si raient pas vé ri ta ble‐ 
ment un Pa kis tan coupé, comme il l’est au jourd’hui, du reste de l’Inde.
L’es poir est‐il tou jours de mise pour un sous‐conti nent qui s’ache mi‐ 
ne rait bien tôt vers une ré con ci lia tion ?
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La marche vers la Par ti tion de
l’Inde co lo niale
C’est en exa mi nant cinq pé riodes‐clés me nant vers l’in dé pen dance de
l’Inde que nous com pren drons mieux le phé no mène de la Par ti tion.

2

Sous l’in fluence de la Ligue mu sul mane, un lobby com mu nau ta riste 1

créé au début du XX  siècle, le ré gime co lo nial bri tan nique re con naît,
de façon of fi cielle, l’exis tence de la com mu nau té indo‐mu sul mane
dans l’Inde co lo niale. Londres ac corde un sta tut ju ri dique et po li tique
sé pa ré aux mu sul mans, au ni veau fé dé ral. Du fait de l’al liance entre
les Ot to mans et l’Al le magne, la Ligue perd tou te fois les avan tages
concé dés par le ré gime. Elle se ral lie alors aux idées an ti co lo niales du
Congrès na tio nal in dien et passe un ac cord avec ce parti qui re con‐ 
naît la lé gi ti mi té des as pi ra tions indo‐mu sul manes à une au to no mie
com mu nau taire mo dé rée.

3

e

Au sor tir de la Pre mière Guerre mon diale, la pos si bi li té qu’ont les mu‐ 
sul mans in diens d’ob te nir leur au to no mie po li tique et ju ri dique
trouve en core plus d’en cou ra ge ments dans la dé cla ra tion en «  qua‐ 
torze points » de Tho mas Woo drow Wil son (1856‐1924). Ils jus ti fient
leur re ven di ca tion mi no ri taire en af fir mant que la conquête co lo niale
au rait uni des ter ri toires et des po pu la tions ré cal ci trantes à l’au to ri té
im pé riale cen trale. Le ré gime co lo nial au rait ainsi, selon eux, privé les
mi no ri tés in diennes de leurs droits et, pour cer tains lea ders, tout ré‐ 
gime, même in dien, qui se rait amené à prendre le re lais de l’au to ri té
cen trale co lo niale, me na ce rait de per pé tuer cette pri va tion de droits.

4

Au cours des an nées vingt, les autres com mu nau tés in diennes re ven‐ 
diquent, elles aussi, un sta tut de mi no ri té na tio nale. Des mi no ri tés
eth niques veulent ainsi se consti tuer en en ti tés re con nues po li ti que‐ 
ment. Le Congrès na tio nal in dien, le plus puis sant mou ve ment po li‐ 
tique du pays, fait la pro messe qu’à l’ins tar des Indo‐Mu sul mans, les
eth nies se ront do tées d’une forme de re con nais sance de leur par ti cu‐ 
la risme, oc troyée dans le cadre de l’or ga ni sa tion fé dé rale de l’Inde in‐ 
dé pen dante.

5

Si le Congrès re con naît les as pi ra tions des par ti sans des iden ti tés
eth no lin guis tiques, la mon tée en force, à la fa veur de la crise éco no‐ 
mique, des ultra‐com mu nau ta ristes hin dous (les hin doui sants) remet

6



Vers une autre lecture de l’espace sud‑asiatique : décolonisation et revendication d’un espace national,
le cas de l’Inde colonisée

en ques tion les ac quis des Indo‐Mu sul mans. Le front in ter com mu‐ 
nau taire contre le ré gime bri tan nique se fis sure. Les na tio na listes
hin dous éla borent le pro jet ex clu sif d’« Hin dous than », qui signe la fin
de la re con nais sance du par ti cu la risme mu sul man au sein de la prin‐ 
ci pale com po sante du mou ve ment an ti co lo nial, le Congrès. En ré ac‐ 
tion, des in tel lec tuels mu sul mans conçoivent le pro jet sé pa ra tiste de
« Pa kis tan », idée re prise par un grou pus cule ra di cal quelques an nées
plus tard.

Par la loi d’Ar bi trage com mu nau taire de 1932, le Go vern ment of India
ac corde à la mi no ri té mu sul mane une au to no mie po li tique au ni veau
fé dé ral. En 1935, Londres vote une consti tu tion à ca rac tère confé dé‐ 
ral et re con naît trois pro vinces à ma jo ri té mu sul mane. En 1937, le ré‐ 
gime vote enfin un code ju ri dique anglo‐mu sul man qui s’ap plique aux
seuls membres de la com mu nau té indo‐mu sul mane, mais les Bri tan‐ 
niques ne s’ap prêtent tou jours pas à chan ger les li mites ad mi nis tra‐ 
tives des pro vinces du pays.

7

Lorsque la Deuxième Guerre mon diale éclate, c’est avec peine que le
Congrès re con naît le par ti cu la risme indo‐mu sul man, alors que la ré‐
pres sion co lo niale fait rage et qu’une cer taine ra di ca li sa tion de la
com mu nau té mu sul mane me nace le pro jet d’in dé pen dance de l’Inde.
Il est vrai que les au to ri tés bri tan niques jouent les di vi seurs et pro‐ 
mettent une vé ri table au to no mie ethno‐confes sion nelle aux mu sul‐ 
mans, al lant même jusqu’à en tre voir l’«  ul sté ri sa tion  » du pays pour
contrer la me nace ja po naise.

8

En 1944, Gand hi lui‐même, long temps ré ti cent en vers tout par ti cu la‐ 
risme mu sul man, re con naît la va li di té des exi gences mu sul manes au
sein du mou ve ment na tio na liste, mais le Congrès ne par vient pas à
s’en tendre avec l’aile ex clu si viste hin doue sur un re dé cou page du
pays en vue de l’in dé pen dance toute proche. Les na tio na listes hin‐ 
dous re chignent à ac cep ter la moindre conces sion en vers les mu sul‐ 
mans. Après la guerre, ces mêmes na tio na listes ex clu sifs éla borent un
pro jet de Grand‐Hin dous tan où les mu sul mans au raient à choi sir
entre la conver sion ou l’exil.

9

Au sor tir de la Deuxième Guerre mon diale, aussi bien les in dé pen‐ 
dan tistes que le ré gime co lo nial craignent l’émer gence d’un conflit de
type ré gio nal et ne voient le salut que dans un échange mas sif de po‐ 
pu la tion, une sorte de net toyage «  eth nique  », sur le mo dèle eu ro‐
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péen du pre mier et se cond après‐guerre (Grecs de 1923, Al le mands
des ter ri toires, Po lo nais d’Ukraine…). Suite aux élec tions de 1946, les
mi lices hin doues ex tré mistes se livrent à des mas sacres, no tam ment
à Cal cut ta. S’en suit une sorte de guerre ci vile de « basse in ten si té »
que la Par ti tion de 1947, un mo ment vue comme un moyen de pa ci fier
le pays, par vient à peine à li mi ter.

Com ment en est‐on ar ri vé à se haïr au tant au sein du mou ve ment na‐ 
tio na liste in dien  ? Pour sai sir toute l’im por tance du phé no mène
qu’est la Par ti tion de l’Inde, il est né ces saire d’ef fec tuer un re tour en
ar rière et d’exa mi ner les prin ci pales com po santes du mou ve ment na‐ 
tio na liste in dien (Torri, 1996 : 139‐99).

11

Les com mu nau ta ristes

L’ori gine du Com mu nau ta risme in dien

Ce qui ca rac té rise l’Inde, à l’ar ri vée des Bri tan niques, c’est une cer‐ 
taine frag men ta tion cultu relle et ter ri to riale. Long temps, les In diens
ont re fu sé de s’al lier dans un en semble com mun. L’unité ter ri to riale
de l’Inde est très ré cente et date de la co lo ni sa tion, mais le ré gime
bri tan nique s’en gage dans une po li tique de com mu nau ta ri sa tion de la
so cié té in dienne, qui ne fait qu’at ti ser les vieilles ri va li tés pro vin‐ 
ciales, eth niques et confes sion nelles. Il ac corde à de nom breux
groupes cultu rels une re con nais sance et des pri vi lèges po li tiques et
ju ri diques. À l’uni fi ca tion ter ri to riale et éco no mique de l’Inde co lo ni‐ 
sée cor res pond donc une frag men ta tion so cio cul tu relle.

12

Pour les com mu nau ta ristes, les cultures in diennes ne sont pas de
créa tion ré cente, mais au raient, en réa li té, tou jours exis té. Celles‐ci
se raient na tu relles, et non le fruit des ha sards de l’his toire ou de
l’ima gi na tion de leurs membres. Pour les hauts fonc tion naires du ré‐ 
gime for més par le phi lo logue anglo‐al le mand Frie drich Maxi mi lian
Müller (1823‐1900) à Cam bridge, les cultures in diennes sont clai re‐ 
ment sé pa rées les unes des autres, et cela de façon ir ré ver sible (Di
Cos tan zo, 2006). L’iden ti té de groupe n’obéi rait qu’à des ca rac tères
pré cis et ob jec tifs (les ori gines eth niques, lin guis tiques et confes sion‐ 
nelles). Les va leurs et conduites ba sées en pre mier lieu sur des
confes sions stric te ment co di fiées consti tue raient la prin ci pale dif fé ‐
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rence entre ces cultures. Il y au rait une hié rar chie de races, de castes
et de langues en Inde.

Les mi lieux les plus fa vo rables à ces concep tions sont, en fait, les
fonc tion naires, plan teurs et com mer çants bri tan niques de l’Inde, al‐ 
liés aux chefs de com mu nau tés re li gieuses du pays. Ils sou tiennent
l’idée d’au to no mie po li tique, mais uni que ment au pro fit de di ri geants
com mu nau taires in diens. Au bout du compte, seules deux com mu‐ 
nau tés prin ci pales existent pour l’Inde of fi cielle : la com mu nau té hin‐ 
doue et la com mu nau té indo‐mu sul mane. Au jourd’hui en core, cette
idéo lo gie nour rit les re ven di ca tions des com mu nau tés sikh ou de
caste. Au début des an nées 2000, les hé ri tiers de cette idéo lo gie ont
même mo di fié la carte ad mi nis tra tive de l’Union in dienne en créant
trois nou veaux États fé dé rés à base confes sion nelle (Jhar khand, Ut ta‐ 
ran chal et Chhat tis ga rh).

14

Le pro jet gand hien

Dès 1830, des in tel lec tuels in diens, comme les membres du Brah mo
Samaj, dé fendent l’uni fi ca tion cultu relle de l’Inde ter ri to riale sur la
base de l’hin douisme. Ces der niers évitent de prendre po si tion sur
des su jets d’ordre po li tique qui fâchent le ré gime, et ne sou tiennent
pas l’in sur rec tion de 1857. Ils ob tiennent des Bri tan niques la pro tec‐ 
tion lé gale du sta tut des veuves et l’in ter dic tion de la po ly ga mie  ; le
ré gime co lo nial leur re fuse ce pen dant l’abo li tion du sys tème des
castes. Ces com mu nau ta ristes veulent ob te nir la re con nais sance d’un
hin douisme unique au ni veau po li tique, ju ri dique et consti tu tion nel
dans le pays. Lors de la pro mul ga tion de la consti tu tion de 1909, le
ré gime admet, sous leur in fluence, qu’une grande tra di tion hin doue
existe, au ni veau fé dé ral, ne re con nais sant les castes qu’au ni veau
pro vin cial.

15

Après la Pre mière Guerre mon diale, Mo han das Ka ram chand Gand hi
(1869‐1948), le nou veau lea der de ces com mu nau ta ristes hin dous
«  ou verts  », pro page l’idée que, face à la ré pres sion co lo niale, seule
une lutte non‐vio lente, basée sur des va leurs qu’il qua li fie d’hin doues,
et non pas d’uni ver selles, peut li bé rer l’Inde du joug né faste de la mo‐ 
der ni té, source de tous les maux. Pour Gand hi, cette nou velle forme
d’an ti co lo nia lisme ré nove et pu ri fie l’Inde sou mise à l’ex ploi ta tion in‐ 
dus trielle (Chat ter jee, 1986  : 85‐130). Gand hi mo bi lise ainsi la par tie
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de la po pu la tion la plus tou chée par la crise éco no mique et ren force
le sen ti ment de fier té re li gieuse et iden ti taire dans l’opi nion in dienne.

Néan moins, Gand hi ne s’ap puie pas sur l’ap par te nance stricte des ha‐ 
bi tants de l’Inde à l’hin douisme pour dé fi nir l’in dia ni té. Il admet, sur la
base de l’iden ti té géo gra phique, qu’un hin dou n’est pas un adepte de
l’hin douisme, mais un ha bi tant de l’Inde. Les hin dous sont tous ceux
qui ap par tiennent à la so cié té in dienne, qu’ils soient hin dous de basse
caste, mu sul mans ou autres. Par le pacte de Poona, en 1932, le com‐ 
mu nau ta risme gand hien par vient à in clure dans la com mu nau té po li‐
tique hin doue les In tou chables, qui re pré sentent quinze pour cent de
la po pu la tion de l’Inde bri tan nique.

17

Cette idéo lo gie reste can ton née à une élite res treinte. En core au‐ 
jourd’hui, les In tou chables tendent à se conver tir au boud dhisme ; les
mu sul mans, de leur côté, re jettent tou jours l’équa tion in dia ni té = hin‐ 
doui té pro po sée par Gand hi.

18

Le pro jet de la droite hin doue

Mal gré tout, cer tains com mu nau ta ristes confes sion nels ont tra di‐ 
tion nel le ment ten dance à pro pa ger l’idée que l’ap par te nance re li‐ 
gieuse est le re flet na tu rel, l’es sence même de chaque In dien. Ils
voient l’Inde comme le ber ceau ori gi nel de la re li gion hin doue et
consi dèrent les Indo‐Mu sul mans ou les chré tiens de l’Inde, dont la
re li gion est ori gi naire de Pa les tine ou d’Ara bie, comme des étran gers
à la culture in dienne stric te ment hin douiste.

19

Une ca té go rie par ti cu lière d’hin doui sants po pu la rise le mythe d’un
âge d’or du sys tème des castes et d’une spi ri tua li té in dienne par faite
et im muable (Inden, 1990  : 49‐160). Ces hin doui sants sont nos tal‐ 
giques d’une Inde an tique et ru rale qu’il faut pré ser ver des in fluences
chré tiennes et mu sul manes. Ils dé fi nissent l’hin douisme selon des ca‐ 
rac tères ex clu sifs et ne veulent pas prendre en consi dé ra tion le ca‐ 
rac tère lé gi time des autres confes sions in diennes. Les par ti sans de
cette idéo lo gie pré sentent même comme un de voir le fait de ra me ner
dans le giron de l’hin douisme les bre bis éga rées boud dhistes, chré‐ 
tiennes et sur tout mu sul manes (concept de shud dhi ou pu ri fi ca tion
en sans crit 2). Les hin doui sants veulent aussi pro cé der à une uni fi ca ‐
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tion ra di cale de la com mu nau té hin doue, qui, consti tue les deux tiers
de la po pu la tion de l’Inde bri tan nique.

Bal Gan gadhar Tilak (1856‐1920) sou tient le pre mier cette idée res‐ 
tric tive de l’iden ti té in dienne, mais es time qu’il faut mettre de côté les
di ver gences in ter com mu nau taires et le mi li tan tisme re li gieux trop
ou ver te ment anti‐mu sul man, tant que dure la lutte an ti co lo niale. Ses
idées connaissent un franc suc cès juste avant la Pre mière Guerre
mon diale dans les deux grands ports du pays, Bom bay et Cal cut ta.

21

Pen dant l’entre‐deux‐guerres émerge un nou veau parti dé fen dant
une idéo lo gie plus dure, le Hindu Ma ha sabha de Madan Mohan Mal‐ 
aviya (1861‐1946) et de Vi ve ka nan da (1863‐1902) 3. Gha na shyam Das
Birla (1894‐1983), un grand in dus triel in dien, le sou tient. Le Congrès
mo dé ré doit se faire de plus en plus conci liant en vers les thèses dé‐ 
fen dues par les hin doui sants dont cer tains, comme M. R. Jaya kar, ad‐ 
mirent ou ver te ment le na zisme et en cou ragent in di rec te ment les as‐ 
sas sins de Gand hi. Les hé ri tiers idéo lo giques de cette fa mille po li‐ 
tique (le parti Bha ra tiya Ja na ta ou BJP) ont, par deux fois de puis l’in‐ 
dé pen dance, conquis (dé mo cra ti que ment) le pou voir. Leur base po li‐ 
tique ré gio nale or ga nise de temps à autre des po groms anti‐mu sul‐ 
mans, comme on l’a vu au début des an nées 2000 à Bom bay ou au
Goud je rat.

22

Le com mu nau ta risme indo‐mu sul man

La com mu nau ta ri sa tion de l’Inde co lo niale conduit la mi no ri té
indo‐mu sul mane, qui a his to ri que ment do mi né l’Inde sept siècles du‐ 
rant et a aban don né le pou voir en 1857, à une re ven di ca tion de type
par ti cu la riste 4. De nom breuses as so cia tions po li tiques mu sul manes
dé fendent un par ti cu la risme sou te nu ou ver te ment par les au to ri tés.
Ainsi, Syed Ahmad Khan (1817‐1898) s’ef force de rap pro cher les po si‐ 
tions indo‐mu sul manes et bri tan niques en s’op po sant à la théo rie du
com plot ot to man, et en fai sant la pro mo tion de la langue an glaise
chez ses co re li gion naires (Ahmad, 1987, cha pitre I). Il ap pelle à ne pas
re joindre le Congrès qui compte dans ses rangs de nom breux hin‐ 
doui sants, et fonde, avec la bour geoi sie ur baine et prin cière de l’Inde
mu sul mane, une uni ver si té is la mique à Ali ga rh (Mus lim Anglo Orien‐ 
tal Col lege), près de Delhi.
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L’élite mu sul mane à la quelle il ap par tient en tre tient des liens of fi ciels
avec l’en semble de l’élite du monde mu sul man, en par tie grâce à la
gé né ra li sa tion de la langue an glaise dans ce mi lieu. L’élite indo‐mu‐ 
sul mane a pris conscience de son im por tance dans le monde mu sul‐ 
man. Le sys tème im pé rial bri tan nique, dont elle fait par tie in té grante,
lui per met de dé pas ser lar ge ment le cadre des fron tières du pays et,
dans une cer taine me sure, d’es sayer d’in fluen cer cultu rel le ment les
mu sul mans dans l’en semble de l’Em pire bri tan nique 5.

24

Mal gré tout, les pro ces sus d’uni fi ca tion in tra com mu nau taire
semblent en core bien fra giles chez les mu sul mans in diens qui
fondent un parti, la Ligue mu sul mane, aux alen tours de 1900. Les
Indo‐Mu sul mans sont pro fon dé ment di vi sés. Ils ap par tiennent à de
mul tiples confré ries re li gieuses comme les boh ras, les chiites is maé‐ 
liens, les ah ma dis, les mu ham ma dis ou les sou fis. Certes, les mu sul‐ 
mans sont pré sents dans l’en semble des pro vinces, mais ils sont sur‐ 
tout ma jo ri taires dans la val lée de l’Indus et les del tas du Gange et du
Brah ma poutre. À l’in té rieur du camp mu sul man, les Ben ga lis, qui do‐ 
minent du point de vue dé mo gra phique, re pré sentent plus du tiers
des mu sul mans de l’Em pire des Indes et près de la moi tié des mu sul‐ 
mans de l’Inde sous contrôle bri tan nique di rect.

25

L’islam in dien est donc loin d’être uni forme, même si le ré gime s’ef‐ 
force de rat ta cher les Indo‐Mu sul mans, à quatre‐vingt‐dix pour cent
sun nites, à l’or tho doxie de l’école ju ri dique ha né fite, celle des mu sul‐ 
mans non‐ara bo phones. La po si tion so ciale moyenne de l’en semble
de la com mu nau té mu sul mane n’a guère chan gé au jourd’hui par rap‐ 
port à l’époque co lo niale. Les Indo‐mu sul mans oc cupent une place
in ter mé diaire entre basses castes et In tou chables et la po li tique de
quo tas ne les pas beau coup fa vo ri sés.

26

Le sé pa ra tisme indo‐mu sul man

Avec la crise éco no mique et la ré pres sion de l’entre‐deux‐guerres,
cer tains mu sul mans se tournent vers le concept de sé pa ra tisme ter ri‐ 
to rial total comme so lu tion à la crise que tra verse le pays. Le poète
our dou Mu ham mad Iqbal (1876‐1938) sou tient cette idée, dès  1930,
alors qu’il pré side les tra vaux d’une Ligue mu sul mane dé lais sée par
les laïcs. Iqbal af firme qu’il est né ces saire de re grou per les Indo‐Mu‐ 
sul mans de l’Inde en une seule en ti té ter ri to riale au sein d’une confé ‐
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dé ra tion in dienne. Iqbal de mande, en quelque sorte, la re con nais‐ 
sance d’une Inde mu sul mane, à côté d’une Inde hin doue et d’une Inde
boud dhiste (Bir ma nie) 6. Chaud hu ry Rah mat Ali (1895‐1951), un in tel‐ 
lec tuel pro‐wah ha bite, sera le pre mier à pro po ser un nom à ce pro jet
d’en ti té au to nome : « Pa kis tan » : à l’ori gine, pro non cia tion pend ja bie
de « Pak‐stan », terre des « purs » en per san, une ori gine beau coup
plus réa liste que celle «  ré in ven tée  » plus tard par C.R. Ali dans la‐ 
quelle les ini tiales des pro vinces à ma jo ri té mu sul mane du nord‐ouest
de l’Inde com posent un acro nyme qui rentre vite dans le lan gage
cou rant  : « P » pour Pend ja bis, « A » pour Af ghans du Ter ri toire du
Nord‐Ouest, «  K  » pour Ca che mi ris – en an glais, Ca che mire s’écrit
avec un « K » – et « S » pour Sin dis, « ‐tan » pour « pays ».

Ces sé pa ra tistes « pa kis ta nistes » pro posent l’in dé pen dance de deux
États in diens (l’Hin dous than  /  Inde et le Pa kis tan re grou pant les
zones à ma jo ri té mu sul manes de l’Inde). Leur idéo lo gie com porte de
nom breux points com muns avec celle des ex clu si vistes hin dous. Ils
par viennent à créer un État in dé pen dant en 1947, mais le net toyage
«  eth nique  », les guerres à ré pé ti tion au sujet du Ca che mire, le dé‐ 
mem bre ment du pre mier Pa kis tan en 1971 et le dan ger d’un conflit
nu cléaire ré gio nal laissent à pen ser que cette so lu tion n’était pas la
meilleure pour la sta bi li té de l’Asie mé ri dio nale. On re trou ve ra aussi
des traces du pro jet de Pa kis tans (au plu riel) dans l’idée de Ban gla‐ 
desh et l’in dé pen dance de deux États indo‐mu sul mans. Si ce der nier
pro jet échoue en 1946‐47, il se réa li se ra en 1971. Le Ban gla desh sera le
seul cas d’in dé pen dance ac cor dée à une ré gion d’un an cien pays co‐ 
lo ni sée pen dant la Guerre froide !
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Les Laïcs

Le pro jet des mi li tants eth no lin guis ‐
tiques

Nous sa vons qu’il est im pos sible de dis tin guer toute ho mo gé néi té
cultu relle en Inde et qu’il est plus fa cile d’y dé ce ler, sur la base de
clas si fi ca tions eth no lin guis tiques, un cer tain nombre de cultures
sou vent plu sieurs fois cen te naires. Les langues hin dous ta nie et ben‐ 
ga lie ras sem blant à elles seules en vi ron la moi tié des lo cu teurs des
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langues in diennes, nous al lons prendre le cas éclai rant du Ben gale
pour ten ter d’ex pli quer les phé no mènes de type ré gio na liste.

L’élite lo cale y est nos tal gique d’une époque, le XVIII   siècle, où des
États ras sem blant des po pu la tions d’eth nie et de langue ho mo gènes
émergent dans toutes les ré gions de l’Inde. Au début de la co lo ni sa‐ 
tion, l’élite co lo ni sée du Ben gale est aussi la pre mière en Inde et dans
le monde co lo ni sé, à for mer sur sa culture d’ori gine un re gard nou‐ 
veau et ori gi nal, ap pe lé Ben gal Re nais sance. La mo der ni sa tion lin guis‐ 
tique qu’elle en tre prend, d’avant‐garde en Inde, sert de mo dèle à de
nom breuses autres langues du pays.
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Le cen tra lisme co lo nial freine tou te fois le dé ve lop pe ment des par ti‐ 
cu la rismes eth no lin guis tiques en Inde. Le ré gime consi dère que les
langues in diennes sont, selon les in ter pré ta tions de Max Müller, de
simples dia lectes de l’an glais et qu’il n’est donc pas né ces saire d’en‐ 
cou ra ger les idiomes in diens, moins abou tis selon lui. D’autre part, les
col la bo ra teurs ben ga lis du ré gime co lo nial ob tiennent un al lé ge ment
de la cen sure po li tique en échange de l’usage ex clu sif de l’an glais ; le
clan Ta gore, pour tant très ré gio na liste, sou tient ainsi la cir cu laire
Ma cau lay fa vo ri sant l’uti li sa tion unique de l’an glais 7. Les au to ri tés co‐ 
lo niales re fusent toute re con nais sance for melle des langues ré gio‐ 
nales pour l’ob ten tion d’un bon em ploi dans l’ad mi nis tra tion co lo‐ 
niale.
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Le com bat des mi li tants des langues po pu laires de l’Inde, ben ga lis ou
autres, n’a donc que peu de suc cès, et ces ré gio na listes se ral lient
sou vent au camp com mu nau ta riste. Les Ben ga lis mu sul mans dé‐ 
fendent une culture et une langue ben ga lies our doui sées. Les Ben ga‐ 
lis hin dous sou tiennent, eux, une culture et une langue ben ga lies
sans cri ti sées. Tous captent ainsi quelques sub sides of fi ciels. Au len‐ 
de main de 1918, les ré gio na listes in diens ob tiennent une ré or ga ni sa‐ 
tion du Congrès sur une base lin guis tique et non plus pro vin ciale de
l’Inde. Le Congrès ga ran tit l’exis tence du par ti cu la risme ré gio nal à
l’in té rieur du mou ve ment an ti co lo nial. Au jourd’hui, des pro blèmes de
re con nais sance des cultures ta moules et ti bé to‐bir manes sub sistent
tou te fois au sud et au nord‐est de l’Inde, les mou ve ments sé pa ra‐ 
tistes de ces ré gions s’étant long temps op po sés au pou voir cen tral
sur la ques tion de la langue na tio nale ou du contrôle des flux mi gra‐ 
toires in ternes.
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Le pro jet du Congrès his to rique
Le Congrès na tio nal in dien his to rique, fondé en 1885, est at ta ché à la
laï ci té et à l’in té gri té ter ri to riale de l’Inde. Son fon da teur, Sur en dra‐ 
nath Ba ner jea (1848‐1925) ap pelle à la créa tion d’un État in dé pen dant
in dien cen tra li sa teur et mo der ni sa teur 8. Il in siste sur la né ces si té de
construire cet État à par tir des va leurs de pro grès et de li ber té qui
ont ins pi ré la Glo rieuse ré vo lu tion an glaise, la Guerre d’in dé pen dance
amé ri caine et la Ré vo lu tion fran çaise. Contem po rain du Ri sor gi men to,
le jeune Ba ner jea voit aussi, dans les pro ces sus d’uni fi ca tion de pays
très com plexes comme l’Ita lie, un mo dèle pour l’Inde. Le Congrès, qui
veut, par le ren for ce ment du pou voir cen tral, unir du ra ble ment l’Inde,
jus ti fie donc son point de vue par l’ar gu ment géo gra phique 9.
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Tout pro jet po li tique doit se consa crer, pour Ba ner jea, à l’ob ten tion
pro gres sive de droits so ciaux et po li tiques, avant même la re con nais‐ 
sance de la sou ve rai ne té de l’Inde. Cet in tel lec tuel est conscient de la
dif fi cul té de la tâche à ac com plir pour bâtir un État fé dé ra teur en
Inde, car mal gré la vo lon té uni for mi sa trice in hé rente au cen tra lisme,
il sait que la so cié té in dienne de meu re ra tou jours très hé té ro gène.
Les suc ces seurs de Ba ner jea à la tête du Congrès, le vieux po li ti cien
et idéo logue d’ori gine parsi Da dabhai Nao ro ji Dordi (1825‐1917) (Cf.
Got tlob, 2003  : 175‐78) et son pou lain po li tique, Gopal Kri sh na Go‐ 
khale (1866‐1915), ra di ca lisent leur dis cours qui n’at taque ja mais la vo‐ 
lon té cen tra li sa trice bien fai sante de l’État, mais condamne l’au to ri ta‐ 
risme co lo nial. L’idée d’État cen tral tout puis sant meurt tou te fois, en
Inde, à la fin de la Pre mière Guerre mon diale. S’il reste au jourd’hui un
État cen tral fort en Inde, il doit com po ser avec les États de la fé dé ra‐ 
tion.
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Le pro jet du deuxième Congrès
L’idée d’un centre fort sa tis fait aussi une autre grande fi gure du na‐ 
tio na lisme in dien, Ja wa har lal Nehru (1889‐1964). Ja wa har lal ap par tient
à la jeune garde de la gauche du Congrès. Son allié ré gio nal est Sub‐ 
has Chan dra Bose (1897‐1945), alias « Ne ta ji », qui col la bo re ra avec les
Ja po nais pen dant la Deuxième Guerre mon diale. Le com mu nau ta‐ 
risme ex trême, alors en net pro grès, choque ces deux in tel lec tuels
laïcs. Ja wa har lal et Bose voient l’his toire de l’Inde comme un long

35



Vers une autre lecture de l’espace sud‑asiatique : décolonisation et revendication d’un espace national,
le cas de l’Inde colonisée

pro ces sus d’in té gra tion et d’har mo ni sa tion de mul tiples tra di tions
cultu relles, eth niques et confes sion nelles.

Tout comme Ba ner jea et Go khale, Nehru et Bose nient la pré émi‐ 
nence en Inde de cultures stric te ment confes sion nelles et se fondent
sur l’ori gine géo gra phique pour dé fi nir l’in dia ni té. Ils se tournent vers
l’ave nir dé mo cra tique, la mo der ni té et l’idée de dé ve lop pe ment éco‐ 
no mique et in dus triel ou celle d’in dé pen dance et de ré pu bli ca nisme.
Ils re prennent le flam beau d’une laï ci té à l’in dienne qui re jet te rait
tout excès de com mu nau ta risme confes sion nel ou ter ri to rial (Cf.
Nehru, 1967 : pas sim).
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C’est ce pro jet neh ru vien qui triom phe ra à l’in dé pen dance de l’Inde. Il
est fait d’un mé lange sub til de cen tra lisme éco no mique et de di ri‐ 
gisme d’ins pi ra tion so cia liste, de fé dé ra lisme eth no lin guis tique et
d’une dose de « dis cri mi na tion po si tive » pour les castes dé fa vo ri sées
et les dif fé rentes confes sions au ni veau pro vin cial (l’Inde est pion‐ 
nière en la ma tière et ins pi re ra la lutte des Afro‐Amé ri cains des
États‐Unis pen dant les an nées 1960).

37

Le pro jet de la deuxième Ligue mu sul ‐
mane

Dans les deux pre mières dé cen nies du ving tième siècle, la plu part des
Indo‐Mu sul mans sou tiennent le cen tra lisme du Congrès, tout en ap‐ 
par te nant à la Ligue mu sul mane. Ils ne voient pas d’autre so lu tion
qu’un front po li tique com mun face au ré gime, en échange d’une re‐ 
con nais sance de la com po sante mu sul mane au sein du mou ve ment
an ti co lo nial.
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Mu ham mad Ali Jau har (1878‐1931) est le lea der de cette nou velle Ligue
mu sul mane op po sée au com mu nau ta risme loya liste, ex clu sif et pro‐ 
vin cial des fon da teurs de la Ligue. Jau har, di plô mé d’Ali ga rh et d’Ox‐
ford, fait par tie de l’élite oc ci den ta li sée et maî trise ad mi ra ble ment la
langue an glaise. Il s’allie à un cer tain Abul Kalam Ghu lam Mu hiyud din
(1888‐1958), plus connu sous le nom d’Abul Kalam « Azad », futur lea‐ 
der du Congrès 10. En semble, ils en cou ragent l’union de toutes les re‐ 
li gions et eth nies de l’Inde au sein d’une fé dé ra tion de croyances et
de cultures, sorte de fé dé ra tion in dienne éta blie sur une base com ‐
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mu nau taire, régie par un État dé mo cra tique, dé cen tra li sé et in dé pen‐ 
dant du pou voir co lo nial.

Jau har et Azad dé noncent la com mu nau ta ri sa tion à ou trance de la
so cié té in dienne et l’ap pa rente bé né dic tion que le pou voir ac corde
aux conser va teurs, ainsi que la po li tique anti‐ot to mane de la
Grande‐Bre tagne. La com mu nau ta ri sa tion de la so cié té in dienne au‐ 
rait, selon eux, pour effet d’en cou ra ger le pro sé ly tisme re li gieux des
hin doui sants, si bien que les Indo‐Mu sul mans se re plie raient sur leur
com mu nau té. La fin du der nier Em pire mu sul man, pro tec teur des
com mu nau tés mu sul manes du monde, au rait aussi de graves consé‐ 
quences en Inde. Elle pro voque, en tout cas, chez Jau har une pro‐ 
fonde re mise en cause de sa loyau té en vers le ré gime.
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Pour Jau har, l’Inde et les pays mu sul mans de vraient se tour ner,
confiants, vers la mo der ni té, c’est‐à‐dire vers l’édu ca tion, la li ber té,
l’éga li té, la to lé rance confes sion nelle et cultu relle, et non plus seule‐ 
ment vers leur loin tain passé glo rieux. Jau har de mande ainsi au
Congrès de re con naître le fa meux re tard et les dis cri mi na tions dont
souf fri raient les col la bo ra teurs indo‐mu sul mans dans le ré gime co lo‐ 
nial. Il est fa vo rable à une al liance in ter com mu nau taire (en fait,
bi‐com mu nau taire, entre hin dous et mu sul mans) dans une Inde fé dé‐ 
rale et cen tra li sée, en échange de la re con nais sance d’un sta tut de
mi no ri té pro té gée (adop tion d’un code ju ri dique indo‐mu sul man  ;
abo li tion du scru tin ma jo ri taire et po li tique de quo tas ins ti tu tion nels).
Ac tuel le ment, les mu sul mans de l’Inde jouissent de tels droits de puis
les an nées 1980.
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L’union man quée entre Hin dous
et Mu sul mans
Sous l’in fluence de la Ligue mu sul mane, un lobby com mu nau ta riste
créé à Dacca, au Ben gale, en 1906, le ré gime co lo nial re con naît, de
façon of fi cielle, l’exis tence de la com mu nau té indo‐mu sul mane dans
la consti tu tion de 1909. Londres ac corde un sta tut ju ri dique et po li‐ 
tique sé pa ré aux mu sul mans, au ni veau fé dé ral. Du fait de l’al liance
entre les Ot to mans et l’Al le magne, la Ligue perd, en 1913, les avan‐ 
tages concé dés par le ré gime. Elle se ral lie alors aux idées an ti co lo‐ 
niales du Congrès et, en 1916, à Lu ck now, passe un ac cord avec ce
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parti qui re con naît la lé gi ti mi té des as pi ra tions indo‐mu sul manes à
une au to no mie com mu nau taire mo dé rée. Le Congrès re con naît les
as pi ra tions des par ti sans des iden ti tés eth no lin guis tiques en 1922,
ainsi que celle des ultra‐com mu nau ta ristes hin dous (les hin doui‐ 
sants), mais remet en ques tion les ac quis des Indo‐Mu sul mans de puis
les ac cords de 1916. Le front in ter com mu nau taire contre le ré gime
bri tan nique, en place de puis 1916 et ren for cé par la lutte au sein du
mou ve ment Non‐Co ope ra tion au début des an nées 1920, se fis sure.
La pu bli ca tion du pro jet consti tu tion nel de Mo ti lal Nehru (1861‐1931)
en 1928 et son rejet par les mu sul mans lors de la Mus lim Confe rence
l’année sui vante, signent la fin de la re con nais sance du par ti cu la risme
mu sul man au sein de la prin ci pale com po sante du mou ve ment an ti‐ 
co lo nial, le Congrès. Tou te fois, le Go vern ment of India ac corde à la
mi no ri té mu sul mane, par la loi d’Ar bi trage com mu nau taire de 1932,
une au to no mie po li tique au ni veau fé dé ral. En 1935, Londres vote une
consti tu tion à ca rac tère confé dé ral et re con naît trois pro vinces à
ma jo ri té mu sul mane stricte. En 1937, le ré gime vote enfin un code ju‐ 
ri dique‐anglo mu sul man qui s’ap plique aux seuls membres de la com‐ 
mu nau té indo‐mu sul mane, mais le Congrès re fuse tou jours un ac cord
avec la Ligue mu sul mane, main te nant di ri gée par Jin nah.

Ce pen dant, au début du siècle der nier, les vues de Jau har ne s’im‐ 
posent pas d’elles‐mêmes aux puis sants par ti sans du com mu nau ta‐ 
risme re li gieux hin dou ou mu sul man. Tou te fois, Jau har a un allié de
poids au Congrès en la per sonne de Mu ham mad Ali Jin nah, qui s’op‐ 
pose aux hin doui sants à l’in té rieur de son parti 11. Jin nah oc cupe de
hautes fonc tions dans l’ad mi nis tra tion de la jus tice et col la bore avec
Nao ro ji et Go khale. C’est Jin nah qui opère un rap pro che ment entre la
Ligue et le Congrès.

43

En pleine Pre mière Guerre mon diale, alors que la ré pres sion fait rage,
le Congrès signe un pacte d’al liance re con nais sant les griefs de la
com mu nau té mu sul mane. Le Congrès aban donne alors l’idée de cen‐ 
tra lisme clas sique, chère à Ba ner jea et Go khale. Cette pé riode de co‐ 
opé ra tion étroite entre le Congrès et les mu sul mans ne dure tou te‐ 
fois qu’un temps. Déçu par l’at ti tude de Gand hi et de Nehru qu’il
trouve trop conci liants en vers la droite hin doue, Jin nah se tourne
vers l’aile conser va trice de la Ligue mu sul mane au cours des an nées
cru ciales qui mènent à l’in dé pen dance de l’Em pire des Indes.
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Jin nah est en fa veur d’une Inde dé cen tra li sée et li bé rale du point de
vue éco no mique, d’un fé dé ra lisme confes sion nel et de caste (une
confé dé ra tion hin dou‐mu sul mane), d’un com mu nau ta risme eth no lin‐ 
guis tique li mi té. Au jourd’hui, on pour rait presque af fir mer que cette
po li tique est une réa li té pour l’Inde et le Ban gla desh qui ont un pro jet
de confé dé ra tion, mais dont la for ma li sa tion est tou jours gênée par
les ex clu si vistes de tous bords.
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Il est plus aisé de com prendre la réa li té d’au jourd’hui en Asie mé ri dio‐ 
nale quand une ap proche de l’His toire non‐idéo lo gi sée nous éclaire.
Nous avons vu qu’une fé dé ra tion uni taire fut im pos sible, car le sys‐ 
tème co lo nial en cou rage le com mu nau ta risme. La so lu tion prô nant
l’in dé pen dance de deux États in diens n’a gé né ré qu’une suc ces sion de
guerres fra tri cides. L’in dé pen dance de trois États n’a rendu la ré gion
que plus in stable. Il reste donc l’es poir d’une union ré gio nale, pour‐ 
tant re ven di quée dès 1914 par les plus sages et les plus no va teurs des
In diens.
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NOTES

1  Je pren drai pour sens la dé fi ni tion don née par Pierre‐André Ta guieff dans
un ar ticle in ti tu lé Vous avez dit com mu nau ta risme ? paru dans Le Fi ga ro le 17
juillet 2003  : «  le terme “com mu nau ta risme” dé signe une idéo lo gie dont la
fonc tion est de lé gi ti mer la re cons truc tion de grou pe ments d’in di vi dus
selon leurs ori gines, pré ci sé ment des “com mu nau tés”, dans le cadre des
États‐na tions mo dernes fon dés sur le prin cipe nor ma tif de l’ho mo gé néi té
cultu relle et eth nique, donc dans un es pace po li tique post com mu nau taire.
En ce sens, “com mu nau ta risme” s’op pose à “na tio na lisme” ou à “na tio nisme”.
La “com mu nau ta ri sa tion” consti tue une contes ta tion in terne de la
construc tion na tio nale ».

2  Ten ta tive de conver sion de masse des in tou chables et des tri baux à l’hin‐ 
douisme. Ce mou ve ment fait concur rence au mou ve ment ta bligh mu sul man
ayant lui pour ob jec tif leur conver sion à l’islam. Les par ti sans du shud dhi
pré sentent comme un de voir le fait de ra me ner dans le giron de l’hin‐ 
douisme les bre bis éga rées boud dhistes, chré tiennes et sur tout mu sul‐ 
manes de l’Inde.

3  Mal aviya est un ar dent dé fen seur de l’hindi, pro fes seur à l’Uni ver si té de
Bé na rès. L’idéo logue de son parti est Vi nayak Da mo var Sa var kar (1883‐1966).

4  Il est in té res sant de noter que le phé no mène co lo nial touche les deux
tiers des mu sul mans du monde en 1914, et que les deux tiers des mu sul mans
co lo ni sés peuplent l’Em pire bri tan nique. Celui‐ci a sous sa coupe quelque
deux cent cin quante mil lions de mu sul mans pour un nombre égal d’hin dous.
Le sous‐Em pire des Indes, quinze pour cent de la su per fi cie de l’Em pire bri‐ 
tan nique, centre du monde co lo ni sé, en globe les trois‐quarts de la po pu la‐ 
tion im pé riale bri tan nique. La com mu nau ta ri sa tion de l’Inde a de pro fondes
ré per cus sions, à la fois dans l’Em pire, et, au‐delà, dans le reste des pays co‐ 
lo ni sés  ; cf. Fré meaux Jacques, Les em pires co lo niaux dans le pro ces sus de
mon dia li sa tion, Mai son neuve et La rose, Paris, 2002, p. 253 et 300.

5  Ce pro jet sé pa ra tiste, mé con nu et d’ori gine co lo niale celui‐là, concerne la
créa tion d’une union is la mique in ter na tio nale à la quelle, par exemple, pour ‐

ma no in India nell'era co lo niale », dans
Man ni ni Mario (a cura di), Die tro la
ban die ra. Eman ci pa zio ni co lo nia li, iden‐ 

ti tà na zio na li, na zio na lis mi nell'età
contem po ra nea, Os pe da let to (Pisa), Pa‐ 
ci ni edi tore.
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raient être rat ta chés tous les Mu sul mans de l’Em pire bri tan nique, cf. Ahmad
Aziz, 1967, cha pitre 5 sur le pan is la misme.

6  Sur Iqbal, cf. Gand hi Ra j mo han, 1987, cha pitre 2 ; Ahmad Aziz, 1967, cha‐ 
pitre  6  ; Got tlob Mi chael (dir.), 2003, His to ri cal Thin king in South Asia  : A
Hand book of Sources from Co lo nial Times to the Present, New Delhi, Ox ford
Uni ver si ty Press, p. 163‐167.

7  Tho mas Ba bing ton Ma cau lay (1800‐1859), conseiller aux af faires ju ri‐ 
diques du pre mier vé ri table vice‐roi des Indes, William Ben tinck (1774‐1839),
fait adop ter la Mi nute on Edu ca tion ; cf. Kri sh nas wa my N. et Burde Ar cha na
S., 1998, cha pitre 2.9.

8  Ba ner jea est un ad mi ra teur d’Ed mund Burke (1729‐1797), de Giu seppe
Maz zi ni (1805‐1872) et des idéo logues du Parti Li bé ral bri tan nique. La pen‐ 
sée de Ba ner jea se trouve ré su mée dans son livre : BA NER JEA Sur en dra nath,
1925, A Na tion in the Ma king, Being the Re mi nis cences of Fifty Years of Pu blic
Life, New York, Ox ford Uni ver si ty Press.

9  Les fron tières géo gra phiques de la pé nin sule coïn cident, en 1893, avec
celles de l’Inde conquise par les Bri tan niques.

10  Abul Kalam Azad est un In dien d’ori gine af ghane, né à la Mecque, de
mère arabe et de père ré fu gié en Ara bie, après 1857, pour dé lits po li tiques.
Azad a beau coup voya gé dans l’Em pire ot to man et a ren con tré des exi lés
ira niens consti tu tion na listes, fait la connais sance de Mu ham mad Abduh ou
Saïd Pacha et s’est aussi fa mi lia ri sé avec les idéaux des Jeunes Turcs de
Constan ti nople. Cf. Ahmad Aziz, 1967, cha pitre 7 sur Abul Kalam Azad.

11  Cf. Ahmad Aziz, 1967, in tro duc tion  ; Jalal Aye sha, 1985, The Sole Spo kes‐ 
man  : Jin nah, the Mus lim League andthe De mand for Pa kis tan, Cam bridge,
Cam bridge Uni ver si ty Press.

RÉSUMÉS

Français
L’opi nion in dienne, à l’époque co lo niale, re jette les concep tions sou vent très
cen tra li sa trices du Congrès na tio nal in dien ou de l’ad mi nis tra tion bri tan‐ 
nique. Ainsi, les mu sul mans vou draient jouir d’une cer taine au to no mie
confes sion nelle ou ter ri to riale. Les In diens, dans leur en semble, res tent
tou te fois at ta chés à l’unité ter ri to riale de l’Inde. Ils re fusent le pro jet de Pa‐ 
kis tan stric te ment confes sion nel et dé si rent fon der une na tion unis sant
hin dous et mu sul mans. C’est donc to ta le ment à contre cœur qu’ils se ré‐ 
signent à l’idée d’une par ti tion ra di cale, quelques se maines avant l’in dé pen ‐
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dance. Ce ra pide tour d’ho ri zon va, comme d’autres études ré centes sur la
Par ti tion, à l’en contre de l’his to rio gra phie uni ver si taire clas sique. La créa‐ 
tion du Pa kis tan, ter ri toire in dien re ven di qué comme foyer na tio nal
indo‐mu sul man, n’a été que peu étu diée. Nous es pé rons qu’à tra vers le mo‐ 
deste exa men de cette ques tion, d’autres se ront ten tés d’en sa voir plus sur
la façon dont se sont créés les « États‐Na tions » dans une ré gion cru ciale du
monde.

English
In dian co lo nial opin ion is some what op posed to strict cent ral ist ideo lo gies
de fen ded by the In dian Na tional Con gress or the Brit ish ad min is tra tion.
Some ele ments in the In dian Muslim com munity, for in stance, would like to
be gran ted either re li gious or ter rit orial autonomy. Some ele ments among
high caste Hindus would also like to be gran ted re li gious or ter rit orial sep‐ 
ar a tion from the Muslims. How ever, In di ans, in gen eral, re main faith ful to‐ 
wards the idea of ter rit orial unity. They re ject the Pakistan idea of a strict
sep ar a tion between Hindus and Muslims. There fore, the 1947 Par ti tion
comes as a shock and re mains a trau matic ex per i ence for most In di ans at
the time. We hope our mod est study will sus tain the more re cent trend
con cern ing re search about Par ti tion. The res ults we bring for ward cer tainly
go against of fi cial and na tion al ist his tori ography, but the idea of the cre‐ 
ation of Pakistan as a home land for In dian Muslims has not been suf fi ciently
stud ied. We hope that oth ers will be will ing to ex plore fur ther paths on how
‘Na tion‐States’ were cre ated in such an im port ant but neg lected part of our
world.
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