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TEXTE

IN TRO DUC TION
La mu sique pro duite au Por tu gal et au Bré sil dans les an nées 1960 re‐ 
flète les contextes po li tiques res pec tifs mais elle ac com pagne éga le‐ 
ment les trans for ma tions de l’in dus trie cultu relle et les nou veaux
genres mu si caux venus de l’étran ger. Des points com muns peuvent
être sou li gnés entre ces deux pays, gou ver nés par des ré gimes au to‐ 
ri taires.

1

Au Por tu gal, l’Es ta do Novo du dic ta teur Sa la zar, im plan té de puis déjà
plus de trois dé cen nies tra verse une pro fonde crise qui abou ti ra iné‐ 
luc ta ble ment à son ren ver se ment lors de la Ré vo lu tion du 25 avril
1974. Ces an nées 1960 au Por tu gal sont mar quées par un cli mat de
ten sions très fortes, sur trois plans : les ten sions so ciales, en par ti cu‐ 
lier les mou ve ments étu diants et les crises aca dé miques, la plus im‐ 
por tante ayant lieu en 1962, la ques tion do mi nante de la guerre de
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dé co lo ni sa tion et éga le ment, l’émi gra tion mas sive, éco no mique et po‐ 
li tique.

In ver se ment, le Bré sil connaît le début de la Dic ta ture mi li taire, ins‐ 
tal lée avec le coup d’État de 1964, suivi par la mise en place pro gres‐ 
sive d’un ré gime au to ri taire. Ce pro ces sus est mar qué par une in ter‐ 
ven tion pro fonde dans la struc ture de l’État et dans les rouages de
l’ad mi nis tra tion, culmi nant avec l’adop tion de l’Acte ins ti tu tion nel n° 5
(AI-5), en dé cembre 1968. Cette me sure confi gure l’acte le plus violent
du ré gime dic ta to rial bré si lien, avec la dis so lu tion du Congrès na tio‐ 
nal, la sup pres sion des li ber tés in di vi duelles, la ré vo ca tion de fonc‐ 
tion naires, la créa tion d’un code de pro cé dure pé nale mi li taire et
l’ins tal la tion de la cen sure.

3

Dans le pay sage de l’in dus trie cultu relle, des trans for ma tions sont
éga le ment per cep tibles, no tam ment avec une ré or ga ni sa tion de la
dy na mique du mar ché des biens cultu rels et l’ar ri vée de la té lé vi sion
qui com mence à prendre le re lais de la radio. Dans le do maine de la
mu sique, nous as sis tons à l’adop tion de nou velles stra té gies de pro‐ 
mo tion, de pro duits et de groupes com mer ciaux, ainsi que la dif fu‐ 
sion de nou veaux rythmes na tio naux, mais éga le ment étran gers. C’est
dans les an nées 1960 que la té lé vi sion, même si elle n’est pas en core
im plan tée dans tous les foyers, de vient un vec teur es sen tiel de dif fu‐ 
sion de masse de la chan son, avec l’émer gence d’émis sions dé diées
ex clu si ve ment à la mu sique, no tam ment avec l’or ga ni sa tion des pre‐ 
miers fes ti vals de la chan son de di men sion na tio nale, dès 1960 au
Bré sil et à par tir de 1964 au Por tu gal en lien avec le Fes ti val Eu ro vi‐ 
sion de la Chan son qui existe de puis 1956. Au Bré sil, les fes ti vals sont
étroi te ment liés à la chan son en ga gée et à l’émer gence de ce qui de‐ 
vien dra la MPB (Mu sique Po pu laire Bré si lienne). Quant au Por tu gal,
les fes ti vals, tout en s’éloi gnant peu à peu des chan sons liées au ré‐ 
gime en place, n’ont pas un rôle cen tral dans l’évo lu tion de la chan son
en ga gée qui naît et se construit dans le mi lieu étu diant.
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I- LA CHAN SON EN GA GÉE ET
LES FES TI VALS DE MU SIQUE
DANS LES AN NÉES 1960 AU BRÉ ‐
SIL
Le début des an nées 1960 cor res pond au Bré sil à la fin d’une pé riode
d’op ti misme et de dé mo cra tie. Sorte de pa ren thèse entre deux dic ta‐ 
tures1, l’ex pé rience dé mo cra tique est, du point de vue cultu rel, l’âge
d’or d’une so cié té qui s’était rêvée non seule ment conqué rante et mo‐ 
der niste, mais aussi po pu laire. De l’ex pé rience ar chi tec tu rale qu’a re‐ 
pré sen té la construc tion de Brasília, en pas sant par le théâtre, le Ci‐ 
ne ma Novo et la bossa nova, le Bré sil voit émer ger des mou ve ments
avant- gardistes de na tures au tant po pu laires qu’éli tistes, mais qui ont
comme point com mun une pré oc cu pa tion iden ti taire qui pro jette le
pays sur la scène in ter na tio nale.

5

Dans le mi lieu de la chan son, la bossa nova émerge of fi ciel le ment en
1958 avec la sor tie du 78 tours de João Gil ber to et sur tout en 1959
avec le disque Chega de Sau dade. Le rythme qui est ap pa ru dans les
quar tiers chics de Rio de Ja nei ro est de ve nu cé lèbre au début des an‐ 
nées 1960 par sa so phis ti ca tion et sa ca pa ci té d’in té grer des in‐ 
fluences du jazz éta su nien à la samba bré si lienne. Le Bré sil chan té par
la bossa nova est celui du so leil, de la mer et sur tout de la plage. Une
lé gè re té très bien in car née par le pre mier tube in ter na tio nal bré si‐ 
lien, Ga ro ta de Ipa ne ma2, com po sé en 1962 par Tom Jobim et Vi ni cius
de Mo raes.

6

Tou te fois, c’est jus te ment cette lé gè re té qui ap pa raît comme de plus
en plus in ap pro priée pour une par tie des mu si ciens du mou ve ment
ini tial. De même, l’ex por ta tion de la bossa nova aux États- Unis – en
par ti cu lier avec le concert au Car ne gie Hall de New York en 1962 –
est per çue pour cer tains, comme de la di plo ma tie cultu relle éta su‐ 
nienne qui pro mou vait une po li tique de sé duc tion en vers les pays
latino- américains, sur tout après la Ré vo lu tion cu baine de 19593.
Ainsi, la guerre froide, mais aussi la ques tion so ciale au Bré sil pro‐ 
voque une scis sion du groupe ini tial de la bossa nova et pousse une
par tie des ar tistes – comme Vinícius de Mo raes, Nara Leão, Car los
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Lyra ou Sér gio Ri car do – à cher cher une mu sique plus en lien avec la
conjonc ture po li tique du mo ment. C’est dans ce contexte que va
naître la música de pro tes to, la chan son en ga gée bré si lienne qui
marque le pays dans son com bat pour la jus tice so ciale et, à par tir de
1964, contre la dic ta ture mi li taire.

La chan son a ainsi un rôle so cial dont l’ob jec tif est aussi bien de dé‐ 
non cer l’ori gine des in éga li tés au Bré sil – no tam ment dans les zones
ru rales où les struc tures fon cières sont do mi nées par les grands pro‐ 
prié taires ter riens –, que de s’in té res ser aux consé quences de cet hé‐ 
ri tage his to rique dans les centres ur bains. Ainsi, la chan son en ga gée
s’in té resse sur tout à la réa li té de tous ceux qui sont tou chés par l’ex‐ 
clu sion et qui vivent dans les es paces pé ri phé riques du pays, que ce
soit dans les cam pagnes ou dans les villes, comme les ou vriers et les
ha bi tants des fa ve las (os fa ve la dos), mais aussi les pê cheurs (os pes ca‐ 
dores) et les ou vriers agri coles et du bé tail, no tam ment les ser ta ne jos
et les va quei ros.

8

Du point de vue mu si cal, il y a aussi une vo lon té de dis soudre l’éli‐ 
tisme de la bossa nova avec la va lo ri sa tion de cer tains ins tru ments
as so ciés à la bra si li dade, comme la gui tare ou viola ou en core les ins‐ 
tru ments de per cus sion, ainsi que des rythmes na tio naux. En effet, la
chan son en ga gée cherche à se rap pro cher des sam bas plus an‐ 
ciennes, mais aussi des rythmes du Nor deste – comme le baião, le
xote, le xaxa do et le frevo – et à d’autres rythmes tra di tion nels ve nant
de la culture po pu laire4 pour ainsi va lo ri ser une culture na tio nale.
Cette vo lon té de faire une mu sique nationale- populaire re pré sente
aussi une façon de com battre l’in dus trie mu si cale ve nant des États- 
Unis et les rythmes étran gers, tels le jazz, le rock ou le yéyé en pro‐ 
ces sus de mas si fi ca tion ra pide au Bré sil.

9

Dans son pro jet po li tique, la chan son en ga gée s’ins pire des idées dif‐ 
fu sées par les Centres Po pu laire de Culture (CPCs), qui ont fonc tion‐ 
né de 1962 à 1964 en par te na riat avec l’Union Na tio nale des Étu diants
(UNE) et qui dé fen daient l’idée que l’in tel lec tuel avait un rôle à jouer
dans l’or ga ni sa tion de la culture. Dia lo guant éga le ment avec le monde
du théâtre5 et du Ci ne ma Novo6, la chan son en ga gée uti lise des élé‐ 
ments de la culture po pu laire comme ins tru ment de conscien ti sa tion
du peuple.
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1. L’ère des fes ti vals7 de la chan son
Les pre miers fes ti vals de chan son ap pa raissent jus te ment en ce mo‐ 
ment de débat et de ré flexion au sein de la classe ar tis tique bré si‐ 
lienne. En effet, le pre mier fes ti val té lé vi sé de di men sion na tio nale est
or ga ni sé en 1960 par la chaîne Re cord et s’in ti tule Pri mei ra Festa de
Música Po pu lar8. Cette pre mière édi tion tombe dans l’oubli, mais
après le coup d’État mi li taire de 1964, les fes ti vals se mul ti plient et se
po pu la risent. Ils sont or ga ni sés par dif fé rentes chaînes de té lé vi sion,
at ti rant de plus en plus de pu blic et d’ar tistes de sen si bi li tés di verses.
Par leur po pu la ri té et leur di men sion na tio nale, ces fes ti vals té lé vi sés
fi nissent par fonc tion ner comme des évé ne ments ca ta ly seurs du mo‐ 
ment, lieux de ren contres, de dé bats et foires aux nou veau tés mu si‐ 
cales9.

11

L’im por tance de ces fes ti vals est éga le ment liée à l’émer gence de la
té lé vi sion qui re pré sente une trans for ma tion im por tante dans le mar‐ 
ché de la chan son en de ve nant très vite le vé hi cule de dif fu sion de
masse de la mu sique10. Cela se pro duit jus te ment dans une pé riode
où l’on as siste à une aug men ta tion consi dé rable de la dif fu sion et de
l’achat de disques de chan sons com po sées, in ter pré tées et pro duites
en por tu gais et au Bré sil. Dans ce contexte, la chan son en ga gée, qui
s’ins crit dans un pro jet nou veau et cherche à faire une mu sique po‐ 
pu laire et bré si lienne, connaît un suc cès gran dis sant au près de la jeu‐ 
nesse du pays, no tam ment celle des classes moyennes qui fré quen tait
les uni ver si tés et s’in ter ro geait sur la réa li té du pays. D’une part, la
té lé vi sion offre à cette nou velle gé né ra tion de mu si ciens et mu si‐ 
ciennes en ga gés la pos si bi li té d’at teindre un plus large pu blic et de
dé non cer la si tua tion po li tique et so ciale du pays. D’autre part, la té‐ 
lé vi sion com prend très vite le po ten tiel com mer cial de cette mu sique
et lui consacre plu sieurs émis sions qui connaissent un im por tant
suc cès d’au dience, dont les fes ti vals té lé vi sés qui en sont les meilleurs
exemples.

12

La di men sion po li tique est un élé ment cen tral des fes ti vals de la
chan son té lé vi sés or ga ni sés après le coup d’État de 1964. En tant
qu’ins tru ment pri vi lé gié de dif fu sion de la mu sique en ga gée, les fes ti‐ 
vals fi nissent par fonc tion ner comme centres d’où émerge ce que
nous ap pe lons au jourd’hui la MPB, po pu la ri sés à par tir de l’abré via ‐
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tion des fes ti vals de Música Po pu lar Bra si lei ra11. L’ef fer ves cence des
dé bats est per cep tible no tam ment entre les fes ti vals de 1965 et celui
de 1968, année de pro mul ga tion de l’AI-5. En effet, après le coup
d’État de 1964, les me sures adop tées par le nou veau ré gime – qui
ferme des as so cia tions, in ter dit les grèves, in ter vient dans des syn di‐ 
cats et sup prime des droits po li tiques de par le men taires – em‐ 
pêchent l’op po si tion de s’ex pri mer dans le cadre de la vie po li tique
na tio nale. Dans ce contexte, l’art de vient l’une des seules voies d’ex‐ 
pres sion pos sible et très vite émerge une op po si tion cultu relle dans
le pays. Dans sa pre mière phase, la dic ta ture semble to lé rer ou né gli‐ 
ger la culture de contes ta tion et c’est seule ment après l’AI-5 que les
marges de l’art en ga gé di mi nuent dras ti que ment. En effet, après 1968,
la cen sure si gni fie l’in ter ven tion des mi li taires dans le conte nu des
chan sons et conduit à l’épui se ment d’un mo dèle et un désen chan te‐ 
ment pro gres sif des ar tistes, dont plu sieurs quittent le pays à la fin
des an nées 1960.

Dans ce cadre, s’in té res ser aux édi tions des prin ci paux fes ti vals or ga‐
ni sés dans les an nées 1960 et no tam ment à quelques chan sons pri‐ 
mées nous aide à com prendre les mé ta mor phoses de la chan son bré‐ 
si lienne et l’émer gence de la MPB dans un contexte de dic ta ture.

14

Arrastão

En 1965, la chaîne de té lé vi sion Ex cel sior de São Paulo or ga nise au
Bré sil le pre mier fes ti val na tio nal qui connaît un suc cès re la ti ve ment
im por tant. Ins pi ré du fes ti val de San re mo en Ita lie, le Pri mei ro Fes ti‐ 
val Na cio nal de Mu si ca Po pu lar Bra si lei ra a comp té un total de 1.290
chan sons ins crites, trois édi tions éli mi na toires et une fi nale, toutes
trans mises en di rect à la té lé vi sion. Le pre mier prix a été dé cer né à la
chan son « Arrastão », com po sée par Edu Lobo et Vinícius de Mo raes,
et in ter pré tée par Elis Re gi na.

15

Dès le dé part, « Arrastão » a eu un im pact im por tant dans le mi lieu de
la chan son bré si lienne et a fonc tion né comme une sorte de ligne de
par tage entre la bossa nova et un type de mu sique qui de vien dra la
MPB. Au tant les pa roles et le rythme que la ma nière dont Elis Re gi na
l’in ter prète in carnent la vo lon té de rup ture et d’en ga ge ment so cial
des ar tistes. Le titre de la chan son fait ré fé rence au filet de pêche
qu’on tire col lec ti ve ment et les pa roles évoquent le quo ti dien de pê‐ 
cheurs. C’est donc une chan son en ga gée dans la me sure où elle s’in ‐
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Arrastão
 
Ê! tem jangada no mar
Ê, iê, iêi ! Hoje tem arrastão
Ê! Todo mundo pescar
Chega de sombra, João
J’ouviu!
Olha o arrastão entrando no mar
sem fim
É, meu irmão, me traz Iemanjá pra
mim
Minha Santa Bárbara, me abençoai
Quero me casar com Janaína
Ê! Puxa bem devagar
Ê, iê, iêi! já vem vindo o arrastão
Ê! É a rainha do mar
Vem, vem na rede, João
Pra mim
Valha-me meu, Nosso Senhor do
Bonfim
Nunca jamais se viu tanto peixe
assim

12
Le media de man dé n'existe pas. : [video:Elis_Re gi ‐
na_Ar ras tao]

té resse au sort du peuple bré si lien et à l’idée de col lec ti vi té hé roïque,
ici re pré sen tée par l’union des pê cheurs pour sur mon ter les dif fi cul‐ 
tés. Ainsi, l’idée de peuple col lec tif so li daire est cen trale dans les pa‐ 
roles, qui font éga le ment ré fé rence au syn cré tisme re li gieux bré si lien.
Com po sé par des mu si ciens issus de la bossa nova, Arrastão (vidéo 1)
in carne le désir de rup ture éga le ment du point de vue ryth mique et
du style vocal. La jeune chan teuse Elis Re gi na, jusqu’alors in con nue
du pu blic, in ter prète Arrastão en uti li sant des gestes, des chants
gran di lo quents et des pas sages ré ci tés à fort im pact dra ma tique, re‐ 
flet d’une vo lon té de dia lo guer avec le lan gage théâ tral et de rompre
avec le chant chu cho té et la samba proche du jazz de la bossa nova.

Dis pa ra da

Le suc cès de l’émis sion de 1965 per met au fes ti val de ga gner en pres‐ 
tige et d’at teindre son apo gée les an nées sui vantes. So la no Ri bei ro,
pro duc teur et concep teur des fes ti vals té lé vi sés au Bré sil, s’ins talle en
1966 à la Re cord, l’une de trois grandes chaînes du pays à l’époque et
or ga nise le Se gun do Fes ti val Na cio nal de Música Po pu lar Bra si lei ra.
Lors de cette édi tion, l’au dience bat des re cords et le fes ti val est
l’objet d’une fièvre po pu laire re dif fu sée par de nom breuses sta tions
ré gio nales de radio et de té lé vi sion. L’une des clés du suc cès des fes‐ 
ti vals bré si liens est la forte par ti ci pa tion du pu blic, qui chante et qui
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Le media de man dé n'existe pas. : [video:dis pa ra da]

dé montre clai re ment son sou tien ou ses cri tiques aux chan sons pré‐ 
sen tées, avec des ap plau dis se ments, des pan cartes, mais éga le ment
avec des huées et des ob jets lan cés sur scène. En effet, les or ga ni sa‐ 
teurs des fes ti vals ont su ex ploi ter ce po ten tiel à la té lé vi sion, en ins‐ 
tal lant des mi cro phones pour cap tu rer le son du pu blic et en sti mu‐ 
lant l’idée de forte concur rence, comme lors de matchs de foot ball.

Ainsi, le fes ti val de 1966 s’ins crit plei ne ment dans la conti nui té de
l’année pré cé dente, mais avec un suc cès gran dis sant. Le pre mier prix
est fi na le ment par ta gé entre deux chan sons  : « A Banda  » du jeune
com po si teur Chico Buarque, in ter pré tée par Nara Leão ; et « Dis pa ra‐ 
da » (vidéo 2), com po sée par Ge ral do Van dré et Théo de Bar ros, puis
in ter pré tée par Jair Ro drigues, Trio Maraiá et Trio Novo. Les deux
chan sons pri mées s’ins crivent dans la ré flexion de la mu sique en ga‐ 
gée, avec une pré oc cu pa tion so ciale et des rythmes tra di tion nels bré‐ 
si liens. D’une part, À Banda, sorte de marcha- rancho, dé nonce la pas‐ 
si vi té face au contexte au to ri taire et connaît un grand suc cès qui per‐ 
met à Chico Buarque de se pro je ter comme un des grands noms de sa
gé né ra tion. D’autre part, « Dis pa ra da » sé duit le pu blic, car elle dé crit
le pro ces sus de prise de conscience face à l’in jus tice so ciale.
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Disparada
Prepare o seu coração
Pras coisas que eu vou contar
Eu venho lá do sertão (3X)
E posso não lhe agradar
Aprendi a dizer não
Ver a morte sem chorar
E a morte, o destino, tudo (2X)
Estava fora do lugar
E eu vivo pra consertar
Na boiada já fui boi, mas um dia me
montei
Não por um motivo meu
Ou de quem comigo houvesse
Que qualquer querer tivesse
Porém por necessidade
Do dono de uma boiada
Cujo vaqueiro morreu
Boiadeiro muito tempo
Laço firme, braço forte
Muito gado e muita gente
Pela vida segurei
Seguia como num sonho
Que boiadeiro, era um rei

Mas o mundo foi rodando
Nas patas do meu cavalo
E nos sonhos que fui
sonhando
As visões se clareando (2X)
Até que um dia acordei
Então não pude seguir
Valente lugar-tenente
De dono de gado e gente
Porque gado a gente marca
Tange, ferra, engorda e
mata
Mas com gente é diferente
Se você não concordar
Não posso me desculpar
Não canto pra enganar
Vou pegar minha viola
Vou deixar você de lado
Vou cantar noutro lugar
Na boiada já fui boi
Boiadeiro já fui rei
Não por mim nem por
ninguém
Que junto comigo houvesse
Que quisesse o que pudesse

Por qualquer coisa de seu
(2X)
Querer mais longe que eu
Mas o mundo foi rodando
Nas patas do meu cavalo
E já que um dia montei
Agora sou cavaleiro
Laço firme, braço forte
De um reino que não tem
rei
Na boiada já fui boi
Boiadeiro já fui rei
Não por mim nem por
ninguém
Que junto comigo houvesse
Que quisesse o que pudesse
Por qualquer coisa de seu
(2X)
Querer mais longe que eu
Mas o mundo foi rodando
Nas patas do meu cavalo
E já que um dia montei
Agora sou cavaleiro
Laço firme, braço forte
De um reino que não tem
rei
La laiá lara lara

Ainsi, dans la conti nui té de Arrastão, Dis pa ra da s’in té resse au peuple
bré si lien, mais cette fois- ci les com po si teurs quittent la mer et se
tournent vers le monde rural et le sort du va cher, ha bi tant du Sertão,
la cam pagne pauvre et semi- aride bré si lienne. Ce pen dant, dans Dis‐ 
pa ra da l’ob jec tif n’est pas uni que ment de pré sen ter la réa li té de mil‐ 
liers de mi grants qui à l’époque fuyaient la sé che resse en di rec tion
des grandes villes de la côte, mais sur tout d’éri ger le va cher en un
héros po pu laire dans un pro ces sus de prise de conscience et d’éman‐ 
ci pa tion vis- à-vis de l’op pres sion ca pi ta liste, ici re pré sen tée par les
grands pro prié taires ter riens.

19

Avec cette chan son, Ge ral do Van dré de vient le chan teur par ex cel‐ 
lence de la chan son en ga gée bré si lienne. En effet, grâce à ses pa roles
en ga gées, mais aussi au groupe mu si cal dans son en semble, la chan‐ 
son sé duit et réus sit à émou voir et en thou sias mer le pu blic. D’une
part, la chan son ar rive à in té grer la moda de viola, ex pres sion de la
culture po pu laire des cam pagnes du Centre- Sud du Bré sil. D’autre
part, la per for mance de Jair Ro drigues pour suit la tra di tion du geste
éner gique, comme Elis Re gi na. D’ailleurs, avec leur forte ex pres si vi té,
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Image 1 la « Marche contre la gui tare élec trique » 

Or ga ni sée sur l’ini tia tive d’Elis Re gi na, la ma ni fes ta tion a comp té avec la par ti ci ‑

les deux in ter prètes vont mar quer la per for mance té lé vi suelle des
fes ti vals.

Dis pa ra ta contri bue à conso li der a viola comme l’ins tru ment par ex‐ 
cel lence de la mu sique bré si lienne. La gui tare sèche avait déjà un rôle
cen tral dans la bossa nova et était l’ins tru ment pré fé ré de la jeu nesse
étu diante de l’époque, puis avec la mas si fi ca tion des rythmes étran‐ 
gers qui mettent en va leur des ins tru ments comme la gui tare élec‐ 
trique, jouer de la viola et du violão13 de vient aussi un acte po li tique
contre l’im pé ria lisme cultu rel éta su nien. Ainsi, la ré flexion sur ce que
doit être la mu sique bré si lienne est aussi une ré flexion sur le
contexte po li tique du mo ment.
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Dans un contexte de ten sions po li tiques, des mu si ciens de la gauche
en ga gée fi nissent par or ga ni ser, en juin 1976 à São Paulo, une ma ni‐ 
fes ta tion in ti tu lée Pas sea ta da Frente Única da MPB (Image 1). Po pu‐ 
lai re ment connue comme la « Marche contre la gui tare élec trique »,
la ma ni fes ta tion avait l’ob jec tif de dé fendre la mu sique na tio nale face
à l’in va sion de la mu sique étran gère. Mal gré les cri tiques pos té rieures
concer nant son as pect au to ri taire, sur le mo ment ce po si tion ne ment
des ar tistes en ga gés a été perçu comme une ré ponse va lable à l’avan‐ 
cée de la mu sique étran gère dans les mé dias bré si liens.
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pa tion de nom breux ar tistes du mi lieu mu si cal en ga gé, comme Gil ber to Gil, Edu

Lobo et Jair Ro drigues.14

Do min go no Parque

Face au grand suc cès de l’édi tion de 1966, les fes ti vals té lé vi sés se ré‐ 
pandent sur dif fé rentes chaînes, mais celui de la Re cord main tient le
pro ta go nisme et connaît son apo gée en 1967. Cette édi tion est
d’ailleurs la plus cé lèbre et sans doute la plus im por tante des dif fé‐ 
rents fes ti vals de l’époque15. Toutes les at tentes et toutes les ten sions
se pré sentent lors de ce fes ti val. Ten sion tout d’abord en rai son du
contexte po li tique, mais éga le ment des dé bats idéo lo giques au tour de
la mu sique pro duite au Bré sil. D’une part, une op po si tion entre une
mu sique dite jeune – re pré sen tée par le yé-yé na tio nal de plus en
plus po pu laire et com mer cial – et une mu sique bré si lienne en ga gée –
la MPB nais sante. D’autre part, un débat propre à cette MPB qui dé‐ 
fen dait son po si tion ne ment po li tique et son na tio na lisme, mais qui
s’en ga geait dans une im passe, en s’im po sant une ri gi di té mu si cale et
de style.
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Ainsi, l’une des ques tions cen trales de ce débat est  : com ment pro‐ 
duire une mu sique en même temps jeune et en ga gée  ? Le Ter cei ro
Fes ti val de Música Po pu lar Bra si lei ra de 1967 ap pa raît comme une ré‐ 
ponse à cette ques tion, une ré ponse de grande qua li té mu si cale, avec
le mé lange de rythmes et de so no ri tés dif fé rentes et où émergent
non seule ment de grands suc cès de la mu sique bré si lienne, mais
aussi le mou ve ment tropicália qui se coue la scène mu si cale de la mu‐ 
sique en ga gée.
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Lors de l’édi tion de 1967, la chan son qui re çoit le pre mier prix est
Pon teio de Edu Lobo et Ca pi nam in ter pré té par Edu Lobo, Marília
Me dal ha et le Quar te to Novo. De grande qua li té mu si cale, Pon teio
s’ins crit dans la conti nui té de la ré flexion des chan sons pri mées lors
de deux édi tions pré cé dentes, au tant par son rythme qui s’ins pire du
folk lore bré si lien, que par sa thé ma tique so ciale et son in té rêt pour le
quo ti dien des couches po pu laires de la so cié té. Et le re frain « Quem
me dera agora / Eu ti vesse a viola / Prá can tar » ré pé té tout au long
de la chan son tra duit aussi les dé bats du mo ment.

25

Tou te fois, Pon teio n’est pas la seule chan son de ve nue un clas sique de
la MPB pré sen tée lors du fes ti val de 1967. Le clas se ment des chan sons
pri mées donne bien une idée des com po si teurs qui par la suite mar‐

26



Regards croisés sur la chanson dans les années 1960 au Portugal et au Brésil

19
Le media de man dé n'existe pas. : [video:do min go_no_parque]

que ront la mu sique bré si lienne : le deuxième prix a été dé cer né à Do‐ 
min go no Parque de Gil ber to Gil ; le troi sième à Roda Viva de Chico
Buarque  ; le qua trième à Ale gria, Ale gria de Cae ta no Ve lo so. D’une
part, Roda Viva est une puis sante chan son re pré sen ta tive de la MPB
nais sante qui dé nonce les ar tistes qui fi nissent em por tés dans les
rouages de l’in dus trie cultu relle. D’autre part, Gil ber to Gil et Cae ta no
Ve lo so ont un côté pro vo ca teur en se pré sen tant ac com pa gnés de
groupes de rock avec des gui tares élec triques.

En effet, les pré sen ta tions des deux com po si teurs ori gi naires de
Bahia ont par la suite été consi dé rées comme le mo ment fon da teur
du tro pi ca lisme16, mou ve ment cultu rel qui pro pose de vraies in no va‐ 
tions à la MPB en in cor po rant à celle- ci la culture « pop » in ter na tio‐ 
nale et des élé ments de la contre cul ture. For te ment cri ti qué par une
par tie de la gauche en ga gée17, le tro pi ca lisme a, tou te fois, si gni fié
une vraie rup ture es thé tique et idéo lo gique de l’in té rieur de la MPB.
Une rup ture per cep tible non seule ment dans les chan sons, mais éga‐ 
le ment dans la façon de s’ha biller et la per for mance des in ter prètes.
Ale gria, Ale gria est le pre mier suc cès de Cae ta no Ve lo so18 et Do min go
no Parque de Gil ber to Gil (vidéo 3), bien que moins cé lèbre, est éga le‐ 
ment très re pré sen ta tive des in no va tions pro po sées par la tropicália.
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Domingo no Parque
O rei da brincadeira Ê, José!
O rei da confusão Ê, João!
Um trabalhava na feira Ê, José!
Outro na construção Ê, João!
A semana passada
No fim da semana
João resolveu não brigar
No domingo de tarde
Saiu apressado
E não foi pra Ribeira jogar Capoeira!
Não foi pra lá Pra Ribeira, foi namorar
O José como sempre
No fim da semana
Guardou a barraca e sumiu
Foi fazer no domingo
Um passeio no parque
Lá perto da Boca do Rio
Foi no parque que ele avistou Juliana
Foi que ele viu (2X)
Juliana na roda com João
Uma rosa e um sorvete na mão
Juliana seu sonho, uma ilusão
Juliana e o amigo João
O espinho da rosa feriu Zé (Feriu Zé!)

E o sorvete gelou seu coração
O sorvete e a rosa Ô, José!
À rosa e o sorvete Ô, José!
Foi dançando no peito Ô, José!
Do José brincalhão Ô, José!
O sorvete e a rosa Ô, José!
À rosa e o sorvete Ô, José!
Oi girando na mente Ô, José!
Do José brincalhão Ô, José!
Juliana girando Oi girando!
Oi, na roda gigante Oi, girando! (2X)
O amigo João (João)
O sorvete é morango É vermelho!
Oi, girando e a rosa É vermelha!
Oi girando, girando É vermelha!
Oi, girando, girando Olha a faca!
Olha o sangue na mão Ê, José!
Juliana no chão Ê, José!
Outro corpo caído Ê, José!
Seu amigo João Ê, José!
Amanhã não tem feira Ê, José!
Não tem mais construção Ê, João!
Não tem mais brincadeira Ê, José!
Não tem, mais confusão Ê, João!

Avec Do min go no Parque Gil ber to Gil pro pose un baião, rythme tra di‐ 
tion nel du Nor deste, mais qui in cor pore des élé ments scé niques et
mu si caux de la culture pop. La chan son est pleine d’élé ments so nores
dif fé rents et d’ins tru ments in ha bi tuels, comme le bé rim bau de la ca‐ 
poei ra, mé lan gé avec la gui tare élec trique et des ins tru ments d’or‐ 
chestre. La chan son est in ter pré tée comme s’il s’agis sait d’un film, où
les pa roles ont des cou pures et l’his toire est ra con tée avec des scènes
abruptes, ra pides, ex trê me ment vi suelles. La mé lo die conduit éga le‐ 
ment à une ten sion crois sante, ac com pa gnée par les pa roles, culmi‐ 
nant dans la tra gé die fi nale. Gil ber to Gil se tourne ici vers la ville
pour, dans la tra di tion de la mu sique en ga gée, s’in té res ser au quo ti‐ 
dien des couches po pu laires de la so cié té. La chan son s’ouvre sur la
des crip tion de deux amis, José et João, res pec ti ve ment ou vrier et
mar chand de lé gumes. Ce pen dant, ici les per son nages po pu laires ne
sont plus des héros épiques mo dèles et l’har mo nie idéa li sée des
classes po pu laires est re mise en ques tion. En effet, la chan son ra‐ 
conte une tra gé die et le di manche au parc est le théâtre d’un meurtre
par ja lou sie. À la fin de la chan son, tous les ins tru ments se re joignent,
dans une com po si tion presque cir cas sienne, où le parc, ses cou leurs,
la joie d’un lieu agréable, de vient un scé na rio tra gique et la mu sique
gaie prend une di men sion étrange et sombre.
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Le media de man dé n'existe pas. : [video:para_nao_dizer]

Para não dizer que não falei das flo res

L’au dience de l’émis sion de la Re cord de 1967 et le grand nombre de
disques ven dus par la suite trans forment les fes ti vals de chan son en
nou veau filon de l’in dus trie cultu relle de l’époque. Ainsi, pen dant
l’année 1968, 8 fes ti vals sont or ga ni sés par toutes les grandes chaînes
de té lé vi sion du pays, mais cette sur abon dance et l’as pect de plus en
plus com mer cial de ces émis sions an noncent l’épui se ment d’un mo‐ 
dèle ori gi nal. Puis, la pro mul ga tion l’AI-5 en dé cembre 1968 marque
de façon dé fi ni tive la fin de la grande époque des fes ti vals de la chan‐ 
son. D’ailleurs, si le fes ti val de la Re cord a réus si à gar der sa po pu la ri‐ 
té en 1968 avec quelques mo ments mar quants du point de vue mu si‐ 
cal, il a été aussi le pre mier à avoir connu une ac tion di recte de la
cen sure. Le fes ti val a eu lieu entre les mois de no vembre et dé‐ 
cembre, jus te ment au mo ment de la mise en place sys té ma tique de la
cen sure, et 4 des chan sons pré sen tées ont eu des par ties im por tantes
cen su rées.
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Dans ce contexte, c’est une autre émis sion, le III Fes ti val In ter na cio‐ 
nal da Canção (FIC)20, or ga ni sé par la chaîne Globo en sep tembre
1968, qui sera la der nière à avoir un im pact po li tique im por tant et des
mo ments mé mo rables pour la MPB nais sante. La grande fi nale a été
or ga ni sée dans le gym nase de Rio, le Maracanãnzinho, de vant un pu‐ 
blic de 30 000 per sonnes. Le pre mier prix a été dé cer né à la chan son
Sabiá com po sé par Chico Buarque et Tom Jobim et in ter pré tée par
Cy na ra et Ci bele  ; sui vie par Pra não dizer que não falei das flores
(vidéo 4), com po sée et in ter pré tée par Ge ral do Van dré. Mal gré la
grande po pu la ri té de Chico Buarque au près de la jeu nesse en ga gée de
l’époque, la chan son de Ge ral do Van dré est la pré fé rée du pu blic. En
effet, Sabiá est une chan son mé lan co lique qui évoque de façon sub tile
et mé ta pho rique l’exil et les di lemmes de l’op po si tion au ré gime. Ce‐ 
pen dant, dans le contexte de 1968 où de grandes ma ni fes ta tions étu‐ 
diantes se ré pandent dans tout le pays, Pra não dizer que não falei das
flores est beau coup plus re pré sen ta tive de la vo lon té d’ac tion des op‐ 
po sants à la dic ta ture mi li taire.
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Para não dizer que falei das flores
Caminhando e cantando
E seguindo a canção
Somos todos iguais
Braços dados ou não
Nas escolas, nas ruas
Campos, construções
Caminhando e cantando
E seguindo a canção
Vem, vamos embora
Que esperar não é saber
Quem sabe faz a hora
Não espera acontecer
Pelos campos há fome
Em grandes plantações
Pelas ruas marchando
Indecisos cordões
Ainda fazem da flor
Seu mais forte refrão
E acreditam nas flores
Vencendo o canhão

Vem, vamos embora
Que esperar não é saber
Quem sabe faz a hora
Não espera acontecer
Há soldados armados
Amados ou não
Quase todos perdidos
De armas na mão
Nos quartéis lhes ensinam
Uma antiga lição:
De morrer pela pátria
E viver sem razão
Vem, vamos embora
Que esperar não é saber
Quem sabe faz a hora
Não espera acontecer

Nas escolas, nas ruas
Campos, construções
Somos todos soldados
Armados ou não
Caminhando e cantando
E seguindo a canção
Somos todos iguais
Braços dados ou não
Os amores na mente
As flores no chão
A certeza na frente
A história na mão
Caminhando e cantando
E seguindo a canção
Aprendendo e ensinando
Uma nova lição
Vem, vamos embora
Que esperar não é saber
Quem sabe faz a hora
Não espera acontecer

En effet, Ge ral do Van dré a tou jours dé fen du une chan son en ga gée qui
por tait des mes sages clairs et di rects des ti nés aux masses. Pra não
dizer que não falei das flores est en quelque sorte l’abou tis se ment de
son pro jet mu si cal et po li tique. Lors du FIC, le com po si teur s’est pré‐ 
sen té seul avec sa gui tare et a joué une chan son aux mé lo dies simples
qui évoque des es paces ru raux et ur bains, la force des puis sances
éco no miques, po li tiques et mi li taires, ainsi que la pau vre té des po pu‐ 
la tions. Mais plus que dé crire les in éga li tés, les pa roles cherchent à
dé mon trer que les hommes et femmes, ha bi tants dans ces es paces, se
trouvent dans la même condi tion et ont le même rôle, celui de
construire une so cié té plus juste. Ainsi, la force de la chan son est
dans les pa roles qui sonnent comme un appel à l’en ga ge ment po li‐ 
tique.
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La pré sen ta tion de Ge ral do Van dré lors du fes ti val de 1968 a sus ci té
des ré ac tions très vives. D’une part, des ré ac tions très né ga tives de la
part des au to ri tés mi li taires. Cer tains té moi gnages évoquent les pres‐ 
sions pour que le jury ne dé cerne pas le pre mier prix à une chan son
de « pro pa gande de gué rilla » et le gé né ral char gé de la sé cu ri té à Rio
de Ja nei ro a dé cla ré que «  cette chan son est une at taque contre la
sou ve rai ne té du pays, une in sulte aux forces ar mées et ne de vrait
même pas être écrite  »22. D’autre part, le pu blic du fes ti val vi brait
pour la chan son. Lors de la re mise des prix, les huées sont tel le ment
im por tantes que les ar tistes n’ar rivent pas à chan ter. Ge ral do Van dré,
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qui es sayait de dia lo guer avec le pu blic, pro nonce une phrase de ve‐ 
nue cé lèbre – «  la vie ne se ré sume pas aux fes ti vals » – et sug gère
ainsi un autre lieu pour l’ac tion po li tique.

En 1968 la chan son de Ge ral do Van dré ap pa raît clai re ment comme un
chant de lutte contre la dic ta ture et, par la suite, de vien dra l’hymne
d’une so cié té qui vi vait sous la cen sure et la ré pres sion. Puis, avec la
re dé mo cra ti sa tion du pays, la chan son, po pu lai re ment connue
comme Ca min han do, res te ra sy no nyme d’hymne de ré sis tance, chan‐ 
tée lors des grandes ma ni fes ta tions po li tiques au Bré sil, jusqu’à nos
jours. Ce pen dant, la car rière de Ge ral do Van dré s’in ter rompt brus‐ 
que ment après son grand suc cès au FIC de 1968. En effet, Ca min han‐ 
do est in ter dite par la cen sure jusqu’en 1979 et le com po si teur part en
exil, sans ja mais re ve nir sur le de vant de la scène mu si cale bré si‐ 
lienne, même après son re tour d’exil en 197323.
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2. La Fin des fes ti vals de la chan son

La pro mul ga tion de l’AI-5 en dé cembre 1968 marque dé fi ni ti ve ment la
fin de la grande époque des fes ti vals de la chan son, non seule ment
parce que la cen sure a im po sé un contrôle puis sant dans le mi lieu de
la mu sique, mais aussi par le fait que de nom breux ar tistes ont dû
fuir, s’exi ler ou ont été in car cé rés par la dic ta ture mi li taire.
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La TV Globo a conti nué à or ga ni ser des fes ti vals jusqu’à 1972, mais ce
sont des émis sions qui ren contrent de grandes dif fi cul tés d’or ga ni sa‐ 
tion, avec peu de re con nais sance dans le mi lieu de la culture et un
chan ge ment clair dans le conte nu des chan sons pré sen tées. La TV
Re cord a or ga ni sé son der nier fes ti val en 1969 et la chan son qui a
reçu le pre mier prix sonne comme un der nier souffle de la mu sique
en ga gée des an nées 1960 : Sinal Fe cha do de Pau lin ho da Viola24, titre
qui évoque bien la réa li té des an nées de plomb qui ve naient de com‐ 
men cer.
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II- LES FES TI VALS DE LA CHAN ‐
SON ET LA CHAN SON EN GA GEE
DANS LES AN NEES 1960 AU POR ‐
TU GAL
Fado25, Folk lore, Pop- Rock, Yé-yé, Mu sique de va rié té et Chan son
d’in ter ven tion sont au tant de fa cettes de la Mu sique Po pu laire Por tu‐ 
gaise MPP (qui ren voie à la no tion de peuple et de culture po pu laire)
qui ca rac té risent les an nées 1960. Nous abor de rons d’une part la mu‐ 
sique de va rié té et d’autre part la chan son d’in ter ven tion, en es sayant
de don ner à voir et sur tout à en tendre quels furent leur place, rôle et
ré cep tion dans la so cié té por tu gaise de l’époque, en lien avec l’Eu rope
mais sur tout la France.
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Ces an nées 1960 au Por tu gal sont mar quées par un cli mat de ten sions
très fortes, amor cé deux ans au pa ra vant lors des élec tions pré si den‐ 
tielles de 1958 avec la can di da ture du gé né ral Hum ber to Del ga do, ou‐ 
ver te ment op po sé à Sa la zar26. L’année 1961 est d’ailleurs connue
comme « l’année hor rible » de Sa la zar, avec chro no lo gi que ment l’af‐ 
faire du pa que bot Santa Maria, pris d’as saut par l’op po sant au ré gime
Hen rique Galvão et re bap ti sé « Santa Li ber dade » dans le but d’aler ter
l’opi nion pu blique sur la si tua tion au Por tu gal, puis le début des of‐ 
fen sives ar mées contre le co lo nia lisme por tu gais en An go la, puis éga‐ 
le ment une ten ta tive ratée de coup d’État de la part du mi nistre de la
dé fense Bo tel ho Moniz et fi na le ment l’in va sion par l’armée in dienne
du ter ri toire por tu gais de Goa, dont la perte est un sym bole fort de la
fin de l’em pire co lo nial por tu gais. Les an nées qui suivent n’en sont pas
moins riches en ten sions sur trois plans prin ci paux : sur le plan in té‐ 
rieur, les ten sions so ciales, en par ti cu lier les mou ve ments étu diants
no tam ment celui de 1962, une crise de grande am pleur qui agita le
pays à par tir des uni ver si tés de Lis bonne entre les mois de mars et
mai, s’ex pri mant par de nom breuses grèves et ma ni fes ta tions aux‐ 
quelles le ré gime ré pon dit par de fortes me sures ré pres sives (ar res ta‐ 
tions, em pri son ne ments, in ter ro ga toires, tor tures, dé mis sions for‐ 
cées d’en sei gnants) ; sur le plan po li tique, la guerre de dé co lo ni sa tion,
qui s’étend aux trois co lo nies afri caines, l’An go la, la Gui née Bis sau et
le Mo zam bique et se mè ne ra sur ces trois fronts à par tir de 1964, des
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conflits armés re pré sen tant le pro blème ma jeur du gou ver ne ment
por tu gais de l’époque  ; éga le ment, sur le plan dé mo gra phique et
socio- économique, consé quence di recte de la guerre co lo niale et de
l’ap pau vris se ment ex trême de la po pu la tion, l’émi gra tion mas sive, po‐ 
li tique et éco no mique. Le ré gime au to ri taire du dic ta teur Sa la zar, im‐ 
plan té de puis déjà plus de trois dé cen nies tra verse dans ces an nées
1960, une pro fonde crise qui abou ti ra iné luc ta ble ment à son ren ver‐ 
se ment lors de la Ré vo lu tion du 25 avril 1974, pen sée et or ches trée
par le MFA (Mou ve ment des Forces Ar mées) créé par de jeunes ca pi‐ 
taines ré so lu ment dé ci dés à en finir avec l’in ter mi nable guerre co lo‐ 
niale et à mettre en place les condi tions pour ins tau rer une dé mo cra‐ 
tie. Deux chan sons furent choi sies et dif fu sées à la radio le jour J pour
in di quer aux troupes re belles que le mou ve ment est en marche. La
pre mière est la chan son E de pois do adeus de Paulo de Car val ho, qui
passe à 22h55 sur les ondes du Radio Clube Por tu guês, chan son
d’amour dé nuée de conte nu sus pect, si gnal in dé tec table par la Po lice
po li tique puis qu’elle vient de ga gner cette année- là le po pu laire Fes ti‐ 
val RTP de la Chan son. A 00h20 sur Radio Re nas cen ça, c’est une toute
autre chan son qui se joue  : Grân do la, vila mo re na de José Afon so,
choi sie quelques jours plus tôt car ses pa roles fra ter nelles furent re‐ 
prises en chœur par le pu blic nom breux venu as sis ter à la 1  Ren‐ 
contre de la Chan son Por tu gaise qui eut lieu, mal gré les obs tacles des
au to ri tés et de la cen sure, au Co li seu dos Re creios à Lis bonne le 29
mars 1974, chan son dont l’au teur et in ter prète, en ga gé dans la lutte
contre le ré gime, est la per son na li té cen trale de la chan son d’in ter‐ 
ven tion au Por tu gal. Grân do la, vila mo re na est dé sor mais in dis so‐ 
ciable du mou ve ment mi li taire qui ren ver sa, sans ver ser de sang, une
dic ta ture vieille de 48 ans. Elle contri bue à l’es thé ti sa tion de cette Ré‐ 
vo lu tion au nom des va leurs de dé mo cra tie et de li ber té, elle contri‐ 
bue à son ca rac tère sin gu lier, ainsi qu’à sa di men sion sym bo lique et
uni ver selle.

ère

Deux chan sons d’uni vers mu si caux et de por tée bien dif fé rents mais
qui co existent dans le riche pa no ra ma de la chan son por tu gaise des
an nées 1960, une dé cen nie qui pré cède et mène au 25 avril 1974. Ce
sont ces deux as pects de la mu sique po pu laire por tu gaise de cette
pé riode qui se ront abor dés ici, en les in té grant dans le contexte po li‐ 
tique et so cié tal et en les illus trant par une sé lec tion de mor ceaux.
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Le pre mier des uni vers pré sen té est le re flet lisse d’une so cié té où la
chan son dite « lé gère » amuse les classes po pu laires et ap par tient au
do maine du di ver tis se ment. Il s’agit du Fes ti val RTP de la Chan son,
dont la 1  édi tion a lieu en 1964.

39

ère

L’autre fait au contraire le choix d’une chan son qui dé nonce la dic ta‐ 
ture au to ri taire de Sa la zar et remet en cause la guerre co lo niale. Elle
naît à Coim bra, éga le ment dans les an nées 1960, dans le mi lieu étu‐ 
diant puis se dé ve loppe aussi en de hors du pays du rant ces années- là,
lorsque cer tains de ces jeunes Por tu gais exi lés pour rai sons po li tiques
à Paris dé couvrent et cô toient le mi lieu de la chan son contes ta taire
en France.

40

1. Le Fes ti val RTP de la Chan son

Selon l’ex cel lente En ci clo pé dia da Música em Por tu gal no Sé cu lo XX27,
en 4 pré cieux vo lumes, sous la di rec tion de Salwa Castelo- Branco,
«  Música li gei ra  » est un terme uti li sé pour dé si gner une ca té go rie
mu si cale de puis la fin du XIX  siècle et dont le sens se rap proche du
terme an glo phone « Po pu lar Music ».
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e

Entre la se conde moi tié des an nées 1950 et les an nées 1970, la té lé vi‐ 
sion com mence à oc cu per une place crois sante dans la so cié té. La
pro gram ma tion de la RTP (Rádio Televisão Por tu gue sa)28, inau gu ré
en 1957 et seul canal na tio nal de dif fu sion té lé vi sé, avec ses pro‐ 
grammes de va rié tés (Me lo dias de Sempre entre 1960-1969, Dis co ra ma
en 1967) et le Fes ti val RTP de la Chan son (FRTPC) a contri bué au suc‐ 
cès de la « mu sique et de la chan son lé gères », ini tia le ment liées à la
pro duc tion ra dio pho nique of fi cielle par le biais de l’Emis so ra Na cio‐ 
nal (EN). Du rant les an nées 1950 et 1960, des chan teurs liés à l’EN, tels
que Artur Gar cia, Si mone de Oli vei ra, Ma da le na Igle sias ont été parmi
les prin ci paux pro ta go nistes de cet évé ne ment. Les pro grammes de
télé et les mo dèles de concours, sur tout celui du Fes ti val de l’Eu ro vi‐ 
sion ont donné une conti nui té au mo dèle de la chan son consi dé rée
comme « lé gère », in ter pré tée par des chan teurs et des or chestres et
pro mus par la radio, tout en pou vant in té grer di vers genres et styles
mu si caux.

42

A par tir de la 2  moi tié des an nées 1960 et sur tout après 1974, la ca‐ 
té go rie « mu sique lé gère » est for te ment conno tée avec l’Es ta do Novo
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et ses po li tiques cultu relles. Ce terme a été lar ge ment rem pla cé par
celui de « mu sique po pu laire », un peu fourre- tout et par le quel on
peut dé si gner des chan sons au conte nu sen ti men tal et ro man tique,
des chan sons concou rant au FRTPC lors des pre mières an nées.

Le Fes ti val RTP de la Chan son fut mis en place pour sé lec tion ner une
chan son, dite de “mu sique lé gère” pour par ti ci per au Fes ti val Eu ro vi‐ 
sion de la Chan son, or ga ni sé et dif fu sé de puis 1956 par l’Union eu ro‐ 
péenne de Ra dio dif fu sion dont le Por tu gal est membre de puis 1959. Il
s’agit de l’évé ne ment mu si cal le plus mé dia ti sé en Eu rope (Nana
Mous kou ri en 1963). La 1  édi tion du FRTPC a lieu en 1964, ap pe lé
cette année- là « Grand Prix té lé vi sion de la Chan son por tu gaise  ».
Ces fes ti vals sont très po pu laires, ont une grande au dience et les
can ço ne tis tas (chan teurs de va rié té) les plus écou tés de la radio y par‐ 
ti cipent. C’est un évé ne ment an nuel, re trans mis en di rect à la té lé vi‐ 
sion.

44

ère

Il est in té res sant de sou li gner ici la no tion de Nacional- cançonetismo,
dé si gna tion du jour na liste João Paulo Guer ra dans un ar ticle de 1969,
fai sant ré fé rence de « façon dé pré cia tive au style mu si cal et aux pa‐ 
roles vé hi cu lés par des in ter prètes et com po si teurs liés à la pro duc‐ 
tion mu si cale de l’Emis so ra Na cio nal  »29 (parmi eux  : António
Calvário, Artur Gar cia, Car los Gon çalves, Fer rer Trin dade, Ma da le na
Igle sias, Ma nuel Paião, Si mone de Oli vei ra et Tony de Matos). Dans
cet ar ticle, il fait iro ni que ment la cri tique de la na ture pa trio tique de
ce genre mu si cal. Il y cri tique aussi les Fes ti vals de mu sique “lé gère”.
Les chan sons re le vant de ce genre mu si cal étaient sou vent su per fi‐ 
cielles, fu tiles ou ser vaient de pro pa gande à des thèmes pa trio tiques,
fai sant l’éloge de la pau vre té, de l’hu mi li té ou en core de la dé vo tion
re li gieuse, conforme à l’image du Por tu gal rural et tra di tion na liste si
chère à Sa la zar.
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Ce fut le cas de la chan son qui gagna le 1  Fes ti val RTP en 1964, et
dont le titre ne laisse aucun doute sur son conte nu re li gieux : Oração,
in ter pré tée par An to nio Calvário (vidéo 5). Le chan teur s’adresse à
Dieu lui confes sant avoir mal trai té la femme qu’il aime et fai sant acte
de contri tion. Tant les pa roles que le style mu si cal re flètent la place
im por tante de la mo rale et de la re li gion dans l’idéo lo gie conser va‐ 
trice dif fu sée par le ré gime. Cette chan son sera huée lors de sa pré ‐
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Le media de man dé n'existe pas. : [video:ora cao]

Oração
Senhor
A teus pés eu confesso
Senhor
Meu amor maltratei
Senhor
Se perdão aqui peço
Não mereço
Senhor
Meu amor desprezei
E pequei
Perdão
No entanto eu imploro
Senhor
Tu que és a redenção
Eu sei que a perdi e que a adoro

E eu choro
Senhor
Ao rogar Seu perdão
Senhor, eu confesso o perjúrio de tantas promessas
Senhor, eu errei, mas na vida encontrei a lição
Senhor, eu Te imploro Senhor
Ó, meu Deus, não Te esqueças da minha oração
Senhor, ó bondade infinita, dai-me o Seu perdão
Amor por amor eu na vida jamais encontrara
É tarde, caminho pela vida perdido na dor
Senhor
Este amor é mais puro que a joia mais rara
Que o mais puro amor
Senhor, se o amor é castigo
Per dão, meu Se nhor

sen ta tion au Concours de l’Eu ro vi sion et n’ob tien dra au cune voix30,
sans doute une façon de désap prou ver le ré gime por tu gais.

31

L’année sui vante, la mu sique qui gagna le fes ti val RTP, Sol de In ver‐ 
no32, est une chan son de va rié té triste qui évoque un amour perdu.
Elle est in ter pré tée par Si mone de Oli vei ra et ne connaî tra guère plus
de suc cès à l’Eu ro vi sion de la chan son, n’ob te nant qu’une seule voix.
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En 1966, avec la vic toire de la chan son Ele e Ela33, in ter pré tée par
Ma da le na Igle sias (mu sique et pa roles de Car los Ca nel has), un chan‐ 
ge ment s’amorce dans le fes ti val RTP, au moins concer nant la lé gè re‐ 
té des pa roles (su per fi cielles et un peu naïves) et le rythme, in fluen cé
par la mu sique pop à la mode. Ce mor ceau très re pré sen ta tif de la
mu sique lé gère de l’époque ra conte, sur un ton joyeux, la ren contre
amou reuse de deux jeunes gens ti mides. Son score sera de 6 points à
l’Eu ro vi sion de la chan son.
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Mais à par tir de 1967, le Fes ti val évo lue en core en s’ou vrant à une
nou velle gé né ra tion d’ar tistes liés aux groupes34 et aux nou veaux
styles de la mu sique pop/rock in ter na tio nale, re pré sen tant un
contre point au nacional- cançonetismo. Ce fut le cas de la chan son O
vento mudou (vidéo 6) du com po si teur Nuno Na za reth Fer nandes, qui
gagna le Fes ti val en 1967, in ter pré tée par Eduar do Nas ci men to35, un
chan teur an go lais, lea der du groupe de mu sique pop/rock et yé-yé
Os Rocks. Nuno Na za reth Fer nandes af firme ainsi à la fois un po si‐ 
tion ne ment es thé tique op po sé au nacional- cançonetismo par le choix
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Le media de man dé n'existe pas. : [video:o_vento_mudou]

O vento mudou
Ouçam
Ouçam
E o vento mudou
Ela não voltou
As aves partiram
As folhas caíram
Ela quis viver
E o mundo correr
Prometeu voltar
Se o vento mudar

E o vento mudou
E ela não voltou
Sei que ela mentiu
P’ra sempre fugiu
Vento por favor
Traz-me o seu amor
Vê que eu vou morrer
Sem não mais a ter
Nuvens tenham dó
Que eu estou tão só
Batam-lhe à janela

Chorem sobre ela
E as nuvens choraram
E quando voltaram
Soube que mentira
P’ra sempre fugira
Nuvens por favor
Cubram minha dor
Já que eu vou morrer
Sem não mais a ter
Ouçam Ouçam ouçam Ouçam ouçam

du rythme yé-yé re pré sen tant l’ou ver ture à l’ex té rieur et à la mo der‐ 
ni té et une nette pos ture idéo lo gique en choi sis sant un ro ckeur noir
pour in ter pré ter ce mor ceau. Les pa roles ra content sim ple ment l’his‐ 
toire d’un homme qui at tend le re tour de la femme aimée qui a pro‐ 
mis de re ve nir avec le vent mais qui ne re vient pas. Quant au titre, O
Vento mudou, il pour rait bien s’ap pli quer au contexte socio- politique
de ces années- là. Lors de l’Eu ro vi sion de la chan son, ce mor ceau a
re cueilli 3 points. Il reste un clas sique de ces années- là et a fait l’objet
de plu sieurs re prises par des groupes rock por tu gais.
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En 1969, Nuno Na za reth Fer nandes co- écrit avec le poète José Ary
Dos San tos, qui fait par tie du groupe des chan teurs d’in ter ven tion, la
chan son vic to rieuse du VI  FRTPC, in ti tu lée Des fol ha da por tu gue‐ 
sa37 et in ter pré tée par Si mone de Oli vei ra. Cette ar tiste, par sa voix
pleine d’éner gie et sur un rythme dy na mique et en joué, trans met par
les images très poé tiques de la chan son, l’amour pour sa terre na tale,
son pays.
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ème

Ils re nou vel le ront en semble leur par ti ci pa tion au VII  et VIII
Fes ti val RTPC en 1970 et 197138 et ex pri me ront dans leurs com po si‐ 
tions la soif de chan ge ment sous l’ère du suc ces seur de Sa la zar, Mar‐ 
cel lo Cae ta no39. Cette soif de re nou veau et de rup ture se fait sen tir
et s’ex prime bien des an nées avant, dans le mi lieu uni ver si taire, parmi
les étu diants de Coim bra. Cette ville in carne la tra di tion sé cu laire de
l’Uni ver si té dans ce qu’elle peut avoir de conser va teur (Sa la zar y a
étu dié et en sei gné), et avec des tra di tions bien vi vantes, dont celle
des Tunas aca dé mi cas et du Fado de Coim bra, un fado de tra di tion
étu diante (pour le dis tin guer du Fado de Lis bonne). C’est d’ailleurs
dans ce mi lieu du fado étu diant que va se dé mar quer une nou velle
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forme d’ex pres sion mu si cale. A l’Uni ver si té de Coim bra gronde la co‐ 
lère des étu diants en 1962 et voit le jour un nou veau style mu si cal, la
« Ba la da » par José Afon so, ini tiant ainsi la Chan son d’in ter ven tion.

2. La chan son d’in ter ven tion dans les
an nées 1960 : de Coim bra à Paris
José Afon so, étu diant en His toire et Phi lo so phie, et chan teur de fado
de Coim bra, en re gistre en 1960, sa pre mière œuvre Ba la da do Ou to‐ 
no40 dont il est auteur- compositeur (can tau tor), et qu’il in ti tule ba‐ 
lade pour la dif fé ren cier, dit- il, du fado. Cette chan son marque le
début d’un nou veau cou rant mu si cal, une chan son qui, selon Ma nuel
Alegre, était à la fois « nou velle et très an cienne » car elle contient en
même temps «  la tra di tion des trou ba dours, des can tares de amigo,
des ro mances po pu lares  » et «  l’ex pres sion d’un temps de chan ge‐ 
ment »41. Pour cette chan son qui évoque le fleuve Mon de go qui enfle
et désenfle au gré de ses en vies, José Afon so choi sit l’ac com pa gne‐ 
ment à la gui tare sèche et non plus à la gui tare por tu gaise, comme le
veut la tra di tion.
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En 1963, José Afonso com pose Os Vam pi ros ainsi que Me nino do
Bairro negro, deux chan sons cen su rées. La pre mière dé nonce le pou‐ 
voir et le ca pi tal et la deuxième est ins pi rée de la mi sère d’un quar tier
pauvre de Porto, le Bair ro do Bar re do. L’au teur lui- même af firme « O
co nhe ci mento do Porto de todas estas re a li da des é que me deu o
tema do – Me nino do Bairro Negro – Ex pli quei mais tarde que a ne‐ 
gri tude de que fa lava a can ção, não dizia res peito à cor da pele, mas à
con di ção de me ni nos ex plo ra dos di ag nos ti ca dos por Josué de Cas tro
no seu livro Ge o po lí tica da Fome.»42

53

En 1963 en core, un poème de Ma nuel Ale gre Trova do Vento que passa
(vidéo 7), sur une mu si que du gui ta riste An tó nio Por tu gal, est in ter‐ 
prété par Adri ano Cor reia de Oli veira. Tous trois sont étu diants en
droit à Coim bra. Il s’agit d’un mor ceau construit à la ma nière d’un
fado de Coim bra mé lan co lique, em preint de “sau dade”, mais déjà
conçu comme une Ba la da, tour née vers la réa li té so ciale et po li tique.
Une chan son venue de Coim bra et im mé dia te ment adop tée par les
étu diants de Lis bonne qui en font un hymne de la ré sis tance des étu‐ 
diants à la dic ta ture43. Ce poème in cite à ré sis ter et à es pé rer et met
l’ac cent sur ceux qui disent Non, comme les chan teurs en ga gés.
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Le media de man dé n'existe pas. : [video:trova_do_vento_que_passa]

Trova do Vento que passa
Pergunto ao vento que passa
Notícias do meu país
E o vento cala a desgraça
O vento nada me diz (2X)
La-ra-lai-lai-lai-la, la-ra-lai-lai-lai-la,
[refrão]
Pergunto aos rios que levam
Tanto sonho à flor das águas
E os rios não me sossegam
Levam sonhos deixam mágoas.
Levam sonhos deixam mágoas
Ai rios do meu país
Minha pátria à flor das águas
Para onde vais? ninguém diz.
[se o verde trevo desfolhas
Pede notícias e diz
Ao trevo de quatro folhas
Que morro por meu país.
Pergunto à gente que passa
Por que vai de olhos no chão.
Silêncio -- é tudo o que tem
Quem vive na servidão.

Vi florir os verdes ramos
Direitos e ao céu
voltados.
E a quem gosta de ter
amos
Vi sempre os ombros
curvados.
E o vento não me diz
nada
Ninguém diz nada de
novo.
Vi minha pátria pregada
Nos braços em cruz do
povo.
Vi minha pátria na
margem
Dos rios que vão pró mar
Como quem ama a
viagem
Mas tem sempre de ficar.
Vi navios a partir
(minha pátria à flor das
águas)
Vi minha pátria florir
(verdes folhas verdes
mágoas).
Há quem te queira
ignorada
E fale pátria em teu
nome.
Eu vi-te crucificada
Nos braços negros da
fome.
E o vento não me diz
nada
Só o silêncio persiste.
Vi minha pátria parada
À beira de um rio triste.

Ninguém diz nada de
novo
Se notícias vou pedindo
Nas mãos vazias do povo
Vi minha pátria florindo.
E a noite cresce por
dentro
Dos homens do meu país.
Peço notícias ao vento
E o vento nada me diz.
Quatro folhas tem o trevo
Liberdade quatro sílabas.
Não sabem ler é verdade
Aqueles pra quem eu
escrevo.]
Mas há sempre uma
candeia
Dentro da própria
desgraça
Há sempre alguém que
semeia
Canções no vento que
passa.
Mesmo na noite mais
triste
Em tempo de servidão
Há sempre alguém que
resiste
Há sempre alguém que
diz não

44

Coim bra a donc été un centre de l’avant- garde de la chan son et de la
mu sique en ga gées. Bon nombre des jeunes ar tistes du début des an‐ 
nées soixante, op po sants an ti fas cistes furent cen su rés, cer tains em‐ 
pri son nés ou for cés à l’exil.

55

Mais avec le début de la Guerre co lo niale et le risque d’être en rô lée
de force sur le front, une par tie de la jeu nesse por tu gaise fuit clan‐ 
des ti ne ment le pays et choi sit l’exil plu tôt que la guerre. La France
de vient une des ti na tion pri vi lé giée pour beau coup de ces jeunes Por‐ 
tu gais fuyant la dic ta ture, la mi sère et la guerre45. Parmi eux fi gurent
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des poètes et chan teurs en ga gés, comme José Mario Bran co, Ma nuel
Alegre ou Luís Cília qui vont tis ser des liens avec le mi lieu de la chan‐ 
son contes ta taire fran çaise.

En effet, la France est éga le ment pro fon dé ment mar quée de puis 1954
par la guerre d’Al gé rie, la jeu nesse fran çaise subit cette guerre qui
dure jusqu’aux Ac cords d’Evian du 19 mars 1962. Des ma ni fes ta tions
d’étu diants sont du re ment ré pri mées ainsi que les ma ni fes ta tions
syn di cales. C’est là que ré sonnent les chan sons contes ta taires,
comme moyens pri vi lé giés d’ex pres sion so ciale, d’au teurs com po si‐ 
teurs in ter prètes tels que Boris Vian, Léo Ferré, Guy Béart, Georges
Mous ta ki et Serge Gains bourg. Les contextes po li tiques des deux
pays où la pro blé ma tique de la guerre co lo niale est cen trale font que
ces jeunes Por tu gais se re trouvent en phase avec le mi lieu de la chan‐ 
son en ga gée fran çaise. L’un d’eux est Luís Cília, chan teur et com po si‐ 
teur por tu gais, né en An go la, an cien étu diant à Lis bonne (dès 1959). Il
fait la connais sance du poète Da niel Fi lipe qui l’in cite à mettre en mu‐ 
sique des poèmes d’au teurs por tu gais et lui fait dé cou vrir les al bums
de Léo Ferré et Georges Bras sens qui in fluen ce ront son style. Pour
échap per à la guerre co lo niale, il part à Paris où il joue dans des bars ;
là, il fait la connais sance de la chan teuse Co lette Magny qui l’in tro duit
dans le mi lieu mu si cal pa ri sien en ga gé. Grâce à cela, en 1964 sort son
pre mier disque, Portugal- Angola : chants de lutte, édité par la mai son
de disque de gauche Le Chant du Monde, mar quant le début d’un
mou ve ment de chan son por tu gaise de ré sis tance en exil et contri‐ 
buant à sen si bi li ser l’opi nion pu blique in ter na tio nale.
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Image 2 cou ver ture de l’album Portugal- Angola : chants de lutte de Luís Cília.

Chan té en por tu gais, le disque sort en France en 1964.

Cet album46 est com po sé de 16 chan sons en por tu gais dont des
textes de lui et de dif fé rents poètes por tu gais (dont Ma nuel Alegre) et
afri cain (Da niel Fi lipe, d’ori gine cap- verdienne, Jonas Ne gal ha, an go‐ 
lais), abor dant les thèmes de com bat, de l’exil et dé non çant la mi sère
des bi don villes mais aussi l’hor reur de la guerre. Comme chan teur
d’in ter ven tion, en exil en France, il dé nonce le manque de li ber té au
Por tu gal ainsi que la guerre co lo niale. De ce disque, sou li gnons le
Canto do De ser tor (Vidéo 8) car il s’ins pire du cé lèbre poème an ti mi li‐ 
ta riste de Boris Vian, Le Dé ser teur de 1954.
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Canto do desertor
Oh mar… oh mar…
Que beijas a terra,
Vai dizer à minha mãe
Que não vou pr̀á guerra.
Diz, oh mar, à minha mãe,
Que matar não me apraz
No fundo quem vai à guerra
É aquele que a não faz.
Vou cantar a Liberdade,
Para a minha Pátria amada,
E para a Mãe negra e triste
Que vive acorrentada.
Mas a voz do nosso povo,
No dia do julgamento,
Te dirá a ti, oh mar.
E dirá de vento a vento,
Quem são os traidores,
Se é quem nos rouba o pão
Ou se nós os desertores
Que à guerra dizemos «Não».

47
Le media de man dé n'existe pas. : [video:canto_do_de ser tor]

En pa ral lèle, Luís Cília tra vaille au sein des com mu nau tés d’émi grants
por tu gais tout en don nant des concerts qui at tirent le pu blic pro‐ 
gres siste fran çais, et en par ti ci pant à des fes ti vals in ter na tio naux de
la chan son po li tique, no tam ment en RDA (Al le magne de l’Est) et à
Cuba. De sa pro duc tion comme auteur- compositeur, on sou ligne,
entre autres, des chan sons po li tiques qui se ront choi sies comme
hymne, Avante, ca ma ra da!, com po sée en 1967 à la de mande du PCP et
le thème Guer ril hei ro, l’hymne de la CGTP – In ter syn di cale Na tio nale,
pu blié en 1974. Il pu blie 5 al bums en France jusqu’à 1974, dont la tri lo‐ 
gie La Poé sie Por tu gaise de Nos Jours et de Tou jours (1967, 1969, 1971). Il
com pose la bande so nore du film O Salto48 de 1967 sur les condi tions
de l’émi gra tion clan des tine des Por tu gais en France et com pose éga‐ 
le ment des mu siques pour le théâtre49.
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En 1969 est or ga ni sé à Paris, au Théâtre de la Mu tua li té, le spec tacle
« La Chan son de Com bat por tu gaise », au quel par ti cipent Luis Cilia,
José Mário Bran co, José Afon so, Sér gio Go din ho et d’autres en core.
Ces liens forts entre les ar tistes por tu gais et avec les ar tistes fran çais
per mettent de dé non cer la si tua tion po li tique au Por tu gal et de
contour ner la cen sure, en en re gis trant et en pro dui sant des al bums à
Paris, qui passent en suite au Por tu gal sous le man teau (avec des po‐ 
chettes blanches par exemple Ronda do Sol da din ho et Mão ao ar de
José Mario Bran co de 1970).
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La chan son d’in ter ven tion née dans les an nées 1960 au Por tu gal va
jouer un rôle sin gu lier dans le ren ver se ment du ré gime au to ri taire et
dans la construc tion d’une nou velle dé mo cra tie dans la dé cen nie sui‐ 
vante50. Elle ac com pa gne ra et sera par tie pre nante de la lutte contre
la dic ta ture en place puis, après la vic toire de 1974, se fera l’écho des
re ven di ca tions so ciales et par ti ci pe ra à l’ef fer ves cence ci toyenne du
re tour à la dé mo cra tie et contri bue ra à la mise en va leur du pa tri‐ 
moine mu si cal et cultu rel po pu laire.
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CONCLU SION
Au Por tu gal comme au Bré sil, les an nées 1960 voient l’émer gence des
fes ti vals de mu sique grâce à la té lé vi sion qui de vient un vec teur in‐ 
con tour nable de la dif fu sion de la chan son au près du grand pu blic. Si
les deux pays connaissent ces chan ge ments dans la même tem po ra li‐ 
té et dans des contextes au to ri taires, il est im por tant de sou li gner
que ces dic ta tures vivent alors des phases op po sées, l’une en tame son
lent dé clin au Por tu gal tan dis que l’autre s’ins talle et se dur cit au Bré‐ 
sil. D’ailleurs, la façon dont les fes ti vals évo luent au fur et à me sure
des an nées 1960 dans ces deux pays tra duit bien les dif fé rences entre
les contextes dic ta to riaux res pec tifs.
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Au Por tu gal, il y a une évo lu tion évi dente des thé ma tiques por tées
par les chan sons et les ar tistes lors des dif fé rentes édi tions du fes ti val
RTP de la Chan son. Tout au long de la dé cen nie, le fes ti val aban donne
peu à peu la « mu sique lé gère » for te ment liée à la po li tique cultu relle
de l’Es ta do Novo et au concept de Nacional- cançonetismo pour
mettre sous les feux des pro jec teurs une mu sique plus mo derne qui
in cor pore des in fluences étran gères, no tam ment le yé-yé et qui se
per met d’avoir un re gard di ver geant sur la so cié té por tu gaise. En
marge de ces évé ne ments té lé vi suels po pu laires, la chan son d’in ter‐ 
ven tion naît dans le mi lieu étu diant à Coim bra puis à Lis bonne. Cette
chan son en ga gée joue ra un rôle cru cial dans l’op po si tion au ré gime
dès les an nées 1960 à l’in té rieur du pays mal gré la cen sure et par fois
de puis l’exil, avant d’en trer dans sa pé riode la plus riche avec l’ar ri vée
des grands suc cès po pu laires des an nées 1970, pré cé dant et sui vant la
Ré vo lu tion du 25 avril 1974.
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La mu sique en ga gée bré si lienne est éga le ment en lien étroit avec les
mi lieux étu diants, mais à l’in verse du Por tu gal, elle oc cupe ra pi de ‐
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NOTE DE FIN

1 Celle du Es ta do Novo de Getúlio Var gas de 1937 à 1945 et la Dic ta ture mi li‐ 
taire ins tau rée en 1964 et qui a duré 21 ans, jusqu’en 1985.

2 La ver sion en an glais in ti tu lée The Girl from Ipa ne ma sort en 1963 dans
l’album Getz/Gil ber to. Elle est in ter pré tée par As trud Gil ber to et ouvre les
portes de l’in ter na tio na li sa tion de la bossa nova.

3 C’est le cas de Vinícius de Mo rais qui a n’a pas par ti ci pé au concert à New
York, car in di gné par la ten ta tive d’in va sion de Cuba par les Amé ri cains en
1961, au rait af fir mé : « Não vou so bre voar a il ha zin ha he roi ca e can tar para
os seus agres sores ». Cité par Sér gio Ca bral, An to nio Car los Jobim. Uma Bi o‐ 
gra fia, Rio de Ja neiro, Com pa nhia Edi tora Na ci o nal, 2008.

4 Comme la mar cha, can tiga, em bo lada, moda, choro, ci randa, ca po eira, can‐ 
dom blé, ba tu que, valsa, mo di nha.

5 Dans une pé riode de grande ex pé ri men ta tion es thé tique et po li tique dans
la dra ma tur gie bré si lienne, des groupes comme le Tea tro de Arena de São
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2023].
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1967 - Chris tian de Chalonge- Luís Cília
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Paulo et le Tea tro Ofi ci na, di ri gés no tam ment par Au gus to Boal et José
Celso Mar ti nez Cor rêa, mènent une ré flexion au tour de la no tion de théâtre
en ga gé et une pra tique théâ trale plus po pu laire et contes ta taire. À par tir de
son ex pé rience avec les Centres Po pu laires de Culture et au près de pay sans
des Ligas Cam po ne sas, Au gus to Boal dé ve lop pe ra par la suite la mé thode du
Théâtre de l’Op pri mé. Au gus to Boal, Mi racle au Bré sil, Paris, Chan deigne,
2021. Sur ces ques tions, voir éga le ment l’ar ticle de Ro san ge la Pa trio ta, « Le
théâtre bré si lien des an nées 1950 aux an nées 1970. Un es pace sym bo lique
entre culture et po li tique  ». Du mont, Ju liette, et al., His toire cultu relle du
Bré sil : XIX -XXI  siècles, Paris, Édi tions de l’IHEAL, 2019, p. 181-203.

6 Dès 1955, émerge au Bré sil un mou ve ment ci né ma to gra phique de cri tique
des in éga li tés so ciales du pays, mais c’est seule ment dans les an nées 1960
que le Ci ne ma Novo se conso lide, no tam ment avec les films de Glau ber
Rocha. Les Centres Po pu laires de Culture ont éga le ment joué un rôle im por‐ 
tant dans le dia logue éta bli avec le Ci ne ma Novo. En 1961, le CPC sort Cinco
Vezes Fa ve la, film- série en cinq épi sodes qui est l’une des pre mières pro duc‐ 
tions du mou ve ment Ci ne ma Novo. Voir l’ou vrage d’Erika Tho mas, Le ci né ma
bré si lien : Du Ci ne ma Novo à la Re to ma da – 1955-1999, Paris, L’Har mat tan,
2009.

7 Ré fé rence au titre de l’ou vrage de Zu e nir Ven tura, A Era dos Fes ti vais –
Uma Pa rá bola, São Paulo, Edi tora 34, 2003.

8 Il est in té res sant de consta ter que la chan son qui re çoit le pre mier prix
lors de ce fes ti val s’ap pelle Canção do Pes ca do, com po sée par New ton Men‐ 
don ça et in ter pré tée par Ro ber to Ama ral, an non çant déjà une thé ma tique
ré cur rente des fes ti vals sui vants. Zu e nir Ven tura, op. cit.

9 Mar cos Na po li tano, Se guindo a can ção - En ga ja mento po lí tico e in dús tria
cul tu ral na MPB (1959-1969), São Paulo, FA PESP, 2001, p. 90. Sur les fes ti vals
voir éga le ment José Ramos Ti nho rão, Pe quena His tó ria da Mú sica Po pu lar,
São Paulo, Art Edi tora, 1991.

10 La té lé vi sion ar rive au Bré sil en 1950 et connaît une po pu la ri sa tion ra‐ 
pide, de sorte qu’en 1964, il y avait déjà 34 chaînes cou vrant une par tie im‐ 
por tante du ter ri toire na tio nal. Sur le sujet, voir Mar cos Na po li ta no, op. cit.

11 Selon le pro duc teur mu si cal So la no Ri bei ro – l’ins ti ga teur de ce pre mier
fes ti val, le sigle MPB com mence à être uti li sé par les mé dias après le
deuxième fes ti val, pour abré ger le nom de l’évé ne ment. Zue nir Ven tu ra, A
Era dos Fes ti vais, op. cit.
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12 Vidéo dis po nible sur : https://www.you tube.com/watch?v=KfP7oVwHI7c
[Consul té le 20 oc tobre 2023].

13 De for mat si mi laire, le violão et la viola ont ce pen dant quelques dif fé‐ 
rences. Le violão cor res pond à une gui tare sèche stan dard, tan dis que la
viola, un peu plus pe tite, est com po sé de 10 cordes. Ins tru ment re pré sen ta‐ 
tif de la culture po pu laire des cam pagnes bré si liennes, la viola est jouée de
dif fé rentes fa çons selon la ré gion du pays.

14 Image dis po nible sur : https://re vis ta fo rum.com.br/bra sil/2017/7/15/os-
50- anos-da-marcha-contra-guitarra-eletrica-21872.html [Consul té le 20
oc tobre 2023].

15 Sur le sujet, voir le film do cu men taire de Re na to Terra et Ri car do Calil,
Uma noite em 67, réa li sé en 2010 et dis po nible dans son in té gra li té en por‐ 
tu gais sur :

https://www.you tube.com/watch?v=LkZnDGdvTck [Consul té le 20 oc tobre
2023].

16 Le mou ve ment tro pi ca liste émerge des fes ti vals de la chan son des an nées
1960 et se ca rac té rise par l’in fluence des cou rants ar tis tiques consi dé rés
comme d’avant- garde et de la culture « pop » in ter na tio nale. Même si ses
ma ni fes ta tions avaient lieu es sen tiel le ment sur la scène mu si cale, le mou ve‐ 
ment a été éga le ment dif fu sé dans d’autres champs ar tis tiques, comme le
ci né ma, le théâtre et les arts vi suels. Nom breuses sont les pu bli ca tions sur
le mou ve ment. Voir par exemple le livre de Cae ta no Ve lo so, Ver dade Tro pi‐ 
cal, São Paulo, Com pan hia das Le tras, 3ª edição, 2017.

17 Les ten sions sont clai re ment per cep tibles pen dant le fes ti val de 1968
quand Cae ta no Ve lo so pré sente la chan son É Proi bi do Proi bir sous les huées
du pu blic et, lors d’un dis cours au ton en ra gé de ve nu cé lèbre, af firme  :
« Mas é isso que é a ju ven tude que diz que quer tomar o poder? Vocês têm
co ra gem de aplau dir, este ano, uma mú sica, um tipo de mú sica que vocês
não te riam co ra gem de aplau dir no ano pas sado! São a mesma ju ven tude
que vão sem pre, sem pre, matar ama nhã o ve lhote ini migo que mor reu
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RÉSUMÉS

Français
Dans cet ar ticle, nous pro po sons une ap proche com pa ra tive de la chan son
en por tu gais, à par tir de re gards croi sés cen trés en par ti cu lier sur les pre‐ 
miers fes ti vals de chan son té lé vi sés or ga ni sés dans les an nées 1960 au Bré sil
et au Por tu gal, mais éga le ment sur la chan son en ga gée qui émerge dans ces
deux pays à la même époque. La com pa rai son nous per met d’éta blir des
points com muns et des di ver gences entre deux pays où l’in dus trie de la mu‐ 
sique se trans forme et se po pu la rise dans un contexte de dic ta tures – l’Es‐ 
ta do Novo au Por tu gal et la Dic ta ture mi li taire au Bré sil.

Português
Neste ar tigo, pro po mos uma abor da gem com pa ra tiva da can ção em lín gua
por tu guesa, a par tir de pers pec ti vas cru za das cen tra das so bre tudo nos pri‐ 
mei ros fes ti vais de can ção na te le vi são or ga ni za dos nos anos 1960 no Bra sil
e em Por tu gal, mas igual mente na can ção de pro testo que emerge em
ambos os paí ses na quela época. O olhar com pa ra tivo permite- nos es ta be le‐ 
cer se me lhan ças e di ver gên cias entre dois paí ses em que a in dús tria da mú‐ 
sica se trans forma e se po pu la riza num con texto de di ta du ras – o Es tado
Novo em Por tu gal e a Di ta dura mi li tar no Bra sil.

English
Crossed Per spect ives on the Song in the 1960s in Por tugal and Brazil
In this art icle, we take a com par at ive ap proach to song in Por tuguese, fo‐ 
cus ing in par tic u lar on the first tele vised song fest ivals or gan ised in the
1960s in Brazil and Por tugal, but also on the polit ic ally com mit ted song that
emerged in these two coun tries at the same time. The com par ison al lows us
to es tab lish the sim il ar it ies and dif fer ences between two coun tries where
the music in dustry was trans formed and pop ular ised in a con text of dic tat‐ 
or ships - the Es tado Novo in Por tugal and the mil it ary dic tat or ship in Brazil.
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