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ERRATA 

Pg. 35, 3e tigne: 

Lire: 

.... graphie du premier Moine dans leur oratoire.... 

au lieu de : 

..... graphie du premier dans leur oratoire  

Pg. 54, 2e ligne: 

Lire: 

. .. qui avait une grande "fazenda" avec beaucoup d'hommes 1'ha- 

bitant. .. 

au lieu de: 

.... qui avait une grande "fazenda" avec beaucoup d'autres 1'ha- 

bitant... 

Pg. 154, dernier paragraphe: 

Dans la deuxieme ligne, au lieu de: 

pour fermer la marche... 

Lire: 

.. . pour leurs expeditions de pillage. Dix hommes marchaient en 

tete  

Dans la 6e ligne, au lieu de: 

 pour leurs expeditions de pillage.... 

Lire: 

.. . pour fermer la marche . Des agents de liaison parcouraient le 

chemin.. . 

Pg. 259, avant-dernier paragraphe, 4e phrase: 

Dans la 10 ligne, au lieu de: 

.... realiseront un equilibre culturel different.... 

Lire: 

.... reaction contre la decadence sociale; ou ils presenteront un 

aspect.... 
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INTRODUCTION. 

Les mouvements messianiques s'echelonnent au Bresil depuis 

la decouverte du pays jusqu'a nos jours et un champ d'etudes vrai- 

ment excellent nous y est offert. II en existe de toutes sortes: des 

mouvements indiens; des mouvements qui presentent une fusion 

d'elements indiens et de christianisme; et, bien plus nombreux et 

importants, des mouvements a I'interieur de la religion catholique. 

Quelques auteurs attribuent aux indiens "guarani" un messia- 

nisme qui leur est propre. Pourrait-on vraiment parler de messia- 

nisme? La question ne parait pas encore tranchee, malgre les ex- 

cellentes etudes de K. Nimuendaju, de M. A. Metraux et de M. E. 

Schaden. On a suffisamment demontre, en tout cas, que ces mou- 

vements religieux sont essentiellement natifs, qu'ils n'ont pas absor- 

be d'elements Chretiens et que tres probablement ils existaient deja 

avant la decouverte du Bresil par les Portugais1 - 

On retrouve les traces des i mouvements synchretiques surtout 

dans les condamnations de I'lnquisition a Bahia et a Pernambuco; 

de mouvements semblables ont neanmoins existe dans des epoques 

differentes en Amazonie2. Le messie est generalement un ancien 

eleve des missions catholiques, il preche I'arrivee des temps nou- 

veaux, dans lesquels les blancs deviendront les esclaves des Indiens; 

pour obtenir ce resultat, les fideles doivent revenir a la vie tribaie; 

mais il exige aussi des adeptes la pratique de rites — processions, 

prieres, adoration d'images — pris au catholicisme. 

Les Portugais introduisirent avec eux leur messianisme parti- 

culier, le "sebastianisme". Le jeune roi D. Sebastien trouva la mort 

entre les mains des Maures en 1578; pendant de longues annees, le 

Portugal dut subir la domination espagnole, car le roi d'Espagne 

1 — Nimuendaju, Leyenda de la Creacidn. . ..; A. Metraux, La religion des Tupinam- 
ba; E. Schaden, Ensaio etno-sodologico. . . . 

2 — Heitor Furtado de Mendonca, Prfme/ra VivtagHo do Santo Officio as paries do 
Brasil (Denunciagoes da Bahia; Denunciagdes de Pernabuco); Alcantara Machado, 
Vida e morte do btmdeirante; A. Metraux, op, eft.; E. Schaden, op. eft.; Wil- 
son D. Willis, Messiahs, Christian and pagan. 
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etait I'heritier du throne. La perte de la liberte, avec toutes les 

souffrances qui en decoulerent, developpa dans le peuple la croyan- 

ce que le jeune roi n'etait pas mort; il avait disparu mysterieusement 

pendant la bataille, il habitait Tile des Brumes d'ou il reviendrait 

pour delivrer son pays du joug espagnol. Le messianisme persista 

meme apres la liberation; le Portugal n'etait plus la nation orgueil- 

leuse de I'epoque des decouvertes maritimes, son peuple le ressen- 

tait vivement; Ton continua a attendre D. Sebastiao, non en libe- 

rateur, mais en chef qui devait remettre les Portugais a la tete des 

nations civilisees, place qui leur revenait de droit 3. Le "sebastia- 

nisme" prit une coloration different quand il fut introduit au Bresil; 

D. Sebastien viendrait distribuer ses richesses parmi ses fideles. On 

renccntrait de tels fideles un peu partout, du nord au sud du pays, 

toujcurs revant des jouissances materielles que leur apporterait le 

Roi Enchante 4. 

Cette croyance donna lieu a deux petits mouvements fanatiques 

dans la province de Pernambuco, en 1819 et 1838: "Santa de Pe- 

dra" (La Sainte en pierre) 5 et "Pedra Bonita" (Pierre Jolie) 6. 

Celui-ci devint tristement celebre; le meneur convainquit le menu 

peuple que deux enormes blocs de pierre, qui s'elevaient au beau 

milieu de la foret, etaient les portes du royaume de D. Sebastien, et 

que des sacrifices sanglants etaient necessaires pour qu'elles en s'ou1- 

vrant revelent leurs secrets. Le sang coula; peres egorgerent leurs 

enfants, les maris leurs femmes; des fanatiques s'offrirent volontai- 

rement la mort, des chiens furent tues, les deux rochers en etaient 

tout rouges, mais rien n'arriva. . . 

Vers 1872, I'extremite sud du Bresil connut un autre mouve- 

ment fort sanglant aussi, mais totalement different; il eut lieu uni- 

quement parmi des colons allemands anabaptistes et c'etait une 

femme qui se pretendait le Christ reincarne; on I'appelle la rebellion 

des Muckers et c'est le seul mouvement messianique a base pro- 

testante qu'on trouve dans le pays 7. 

3 — Joao Lucio de Azevedo, A evolugao do Sebastianismo. 
4 Joao Lucio de Azevedo, op. cit., pg. 117; Ferdinand Denis, Bresil; F. Dabadie, Recits 

et types amecains; Charles Expilly, Mulheres e costumes do Brastl. 
5 ■— F.P. do Amaral, Escavagoes, 
6 Antonio A. de Souza Leite, Memoria sobre a Pedra Bonita. 
7 P. Ambrosio Schupp, S.J., Os Muckers. 



En 1897, le nord-est bresilien fut le theatre du mouvement mes- 

sianique le mieux etudie, celui de Canudos. Un illumine, Antonio 

Conselheiro, prechait depuis longtemps dans ces regions desolees, 

tourmentees par la secheresse, la necessite de la penitence; la foule 

le suivit, abandonnant travail et biens, pour mener une vie de prie- 

res et de sacrifice. II prophetisait la fin du monde pour 1'an 1900 

et affirmait que tous ceux qui ne racheteraient pas leurs fautes en 

vivant selon ses preceptes, seraient surement damnes. Persecute par 

les autorites, il resolut de fonder une "ville sainte", dans laquelle tous 

les hommes seraient freres et heureux; il s'etablit dans un endroit 

presque inaccessible et de la il tonna contre la Republique qui ve- 

nait d'etre proclamee; tous les malheurs provenaient de la chute 

de I'Empire et de la separation de I'Eglise et de I'Etat; il fallait 

retablir la Monarchic 8 pour que le bonheur vint a regner de nou- 

veau. La croyance en la venue de D. Sebastien, le roi redempteur, 

s'associait a ses idees monarchiques; la Monarchic qu'on allait re- 

tablir serait gourvenee par lui, qui viendrait avec son armee chatier 

les republicains. Quatre expeditions punitives furent successivement 

envoyees contre les rebelles; ceux-ci defendirent leur village, maison 

par maison, jusqu'a la morte des derniers fideles, qui survecurent 

de peu leur chef 9 - 

Tandis que ces evenements sanglants se deroulaient a I'inte- 

rieur de I'Etat de Bahia, le Pere Cicero, cure du village de Joazeiro, 

dans le sud de I'Etat de Ceara, a la limite de la zone ravagee par 

la secheresse, acquerait la renommee de guerisseur et de saint, me- 

ritant le titre de Parrain de tous les "caboclos" de la region; un mou- 

vement s'amorga qui dura jusqu'a sa mort, en 1934. La croyance 

messianique se cristallisa autor de lui apres sa mort: pendant sa 

vie, Dieu I'avait envoye pour qu'il soit le defenseur des "caboclos*' 

contre les puissants, leur Parrain devoue; mais sa qualite d'envoye 

divin le rendait different du vulgaire, il n'etait pas reellement mort 

et il reviendrait un jour reprendre sa place de conseiller, de defen- 

seur du menu peuple. Des paysans continuent encore aujourdhui 

8 — Empire et Monarchie sent synonymes au Bresil. 
9 — Euclydes da Cunha, Os Sertoea. "Les Terres de Canudos", en traduction fran- 

Caise. 
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a venir s'etablir a Joazeiro; la est enterre le "Parrain Cicero", la il 

doit ressusciter 10. 

D'autres mouvements encore eurent lieu dont les revendications 

politiques et sociales avaient toujours pour vehicule la religion; ceux 

du "Beato do Caldeirao" et du "Beato Chico", en 1938, dans I'inte- 

rieur de TEtat de Bahia; celui de Panelas, dans I'Etat de Pernam- 

buco, en 194011; celui du nouveau Christ de Rio de Janeiro, en 

1949 13; celui de Jorcelino, dans TEtat de Espirito Santo, a la fin de 

1949 14; et une petite tentative de reprise de celui du Contestado, 

en janvier-1954, dans I'Etat de Santa Catarina (ou Ton avait deja 

observe celui du Moine Jesus Nazareth vers 1918 45) . Nous n'avons 

donne qu'un bref apergu du developpement des plus connus d'en- 

tre eux. 

Leur frequence a attire I'attention de quelques savants bresi- 

liens et quelques uns ont ete etudies et expliques selon des theories 

differentes. Mais les etudes ne sont pas nombreuses, etant donne 

la quantite des cas, qui continuent de se verifier encore de nos jours; 

le manque de concordance entre les auteurs au niveau de I'interpre- 

tation, ajoute au petit ncmbre d'e^udes, montrent qu'un serieux effort 

d'analyse doit etre realise pour essayer de degager les facteurs qui 

les determinent. 

De 1912 a 1916, un mouvement religieux de revendications so- 

ciales se deroula dans I'interieur de I'Etat de Santa Catarina, dans 

I'extremite sud du Bresil. Bien que ce soit un mouvement impor- 

tant, qui interessa la population de trois etats, qui dura quatre ans 

et qui ne s'eteignit qu'apres de nombreuses expeditions militaires, 

il est peu connu parmi nous. Des officiers de ces expeditions, seduits 

par I'etrangete du sujet, ont ecrit leurs memoires des combats16. 

Le Dr. Oswald© R. Cabral, dans son livre sur "Santa Catarina", a 

donne une interpretation du mouvement en tenant compte des con- 

10   Louren?o Filho, Joazeiro do P. Cicero; Edmar Morel, P. Cicero. 
11   "O ImparciaT', 27-1-1938; Djadr Menezes, O oufro Nordeate. 
12  'Dr. Jose Lucena, l/ma pequena epider.^ia mental em Pemambuco. 
13 — David Nasser, O profeta Voador, "in" O Cruzeiro, 5-11-1949. 
14 — Luciano Carneiro, Acontece em Pratinha da Fumasa, "in" O Cruzeiro, 31-12-1949. 
15 — Euclydes Jos^ Felipe, lettres. 
16   Detnerval Peixoto, A campanha do Contestado; Herculano Teixeira d'Assump^ao, 

A campanha do Contestado; J. O. Pinto Scares, A questao de limites entre Pa- 
rana e Santa Catarina — As lutas do Contestado per ante a Hiatoria; Gal. Fer- 
nando Setembrino de Carvalho, Relatorio apresentado ao Ministro da Guerra; F. 
W. Richter, Die Bkftpropheten des Contestado. 



editions sociales de Tinterieur a I'epoque. Le Dr. Aujor Avila da Luz 

recueillit les souvenirs de quelques uns des survivants, redigea une 

monograpbie, "Os fanaticos", et formula une interpretation d'ordre 

biologique et psychiatrique. 

Neamoins, chacun de ces auteurs ay ant travaille sur des te- 

moignages differems, ils apportaient de nouvelles contributions a 

I'etude du mouvement. Un voyage a Curitiba, capitale de I'Etat de 

Parana, et a Florianopolis, capitale de I'Etat de Santa Catarina, 

nous revela que les journaux de I'epoque contenaient un materiel 

de grande richesse que personne n'avait encore utilise. Ce voyage 

nous mit aussi en relations avec le distingue folkloriste M. Euclydes 

Jose Felipe, de Curitibanos, qui se chargea de faire causer quelques 

"jagungos" qu'il connaissait. L'ecrivain M. Mauricio Vinhas de 

Queiroz, qui prepare un roman sur le mouvement et qui voyagea 

dans la region pendant trois mois, etablissant des contacts avec les 

anciens "jagungos", mit fort aimablement a notre disposition tous 

les documents qu'il avait apportes. 

C'est ainsi que tout d'un coup nous avons eu entre nos mains, 

non seulement les quelques livres ecrits sur le Contestado, mais 

aussi toutes les donnees fournies par les journaux de I'epoque et pas 

encore utilisees, ainsi que les entrevues effectuees dernierement. 

En reunissant tous ces materiaux, nous avons essaye de reproduire 

la structure sociale du groupe messianique, son structure religieuse, 

les moeurs des "jagungos" et leur mentalite. 

Mais I'analyse du mouvement, sans une reference a la vie rus- 

tique prealable des gens qui le vecurent ne nous semblait pas suffi- 

sante; I'interpretation d'un fait social n'est valable que s'il a ete 

etudie dans le contexte social plus vaste dont il fait partie. 

Nous avons done tente aussi de decrire le milieu rustique de 

la region du Contestado; pour cela, les journaux de I'epoque nous 

offraient encore quelques donnees, qui ont ete completees par quel- 

ques ouvrages d'histoire, quelques livres de litterature regionale, 

quelques etudes folkloriques, ainsi que la collection du ''Boletim Tri- 

mestral de Folclore" de I'Etat de Santa Catarina. Et si la descrip- 

tion de la vie "cabocla" du Contestado n'est pas aussi complete que 

nous aimeriens le faire, c'est que nous nous sommes preoccupes sur- 
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tout de ce qui tcoichait de pres cu de loin le mouvement, en lais- 

sant de cote les aspects qui ne s'y referaient pas. Notre tache aurait 

ete facilitee s'il existait des etudes sur Torganisa-ion sociale de 

I'interieur de Santa Catarina; elles sont encore a faire et nous ne 

presentons qu'une tentative pour y remedier. 

Nous avons cru bon, aussi, de faire le point sur tout ce qui 

avait deja ete dit, a notre connaissance, au sujet du messianisme 

en general. M. Wilson D. Wallis avait deja essaye de reunir tous 

les mcuvements messianiques connus et d'en tirer ce qu'ils pcu- 

vaient presen er de commun et de general 17; mais son iivre date 

d'une quinzaine d'annees; d'autres etudes ont ete faites de- 

puis. Cependant, le manque de concordance entre les auteurs a 

prcpos des interpretations offertes en demande de nouvelles. En 

comparant le mouvement du Contestado avec tout ce qu'on avait 

etabli pour le messianisme, notre but n'etait pas seulement de ve- 

rifier si on pouvait I'appliquer a notre cas particulier, mais aussi 

fcrmuler des hypotheses nouvelles la ou I'accord n'existait pas. 

Nous remercions le Professeur Roger Bastide de Torientation 

qu'il nous a donnee tout le long de notre travail, ainsi que des en- 

couragements et de I'aide qu'il nous a prodigues tant a S. Paulo 

qu'a Paris, pendant nos annees d'etude, rendant un hommage emu 

au travailleur infatigable qui a compris le Bresil d'une fapon si pro- 

fonde et si complete. 

Nous remercions aussi le Prof. Dr. Jose Loureiro Fernandes, 

de I'Universite de I'Etat de Parana, qui nous a faculte Tacces a des 

archives de famille, a Curitiba; M. Mauricio Vinhas de Queiroz, qui 

a mis a notre disposition les notes et les entrevues qu'il a rappor- 

tees de son voyage dans le Contestado; M. Euclydes J. Felipe, 

qui, avec une bonne volonte inlassable, nous a permis d'utiliser ses 

remarcuables qualites de chercheur, en faisant sur le terrain des 

recherches qui I'eloignement et le caractere special de la region ne 

permettaient pas d'y aller les realiser nous-meme; et a Mile Car- 

men Charles qui a bien voulu corriger nos fautes de frangais. 

S. Paulo, octobre, 1954. 

17 — Wilson D. Wallis, Messiahs, Christian and pa£an. 



I — LA "GUERRE SAINTE" DU CONTESTADO — 

DEVELOPPEMENT HISTORIQUE 

De 1912 a 1916, des echauffourees sanglantes mirent aux pri- 

ses les paysans de la region bresilienne connue sous le nom de Con- 

testado et les autorites, d'abord locales, puis federates, qui furent 

contraintes d'envoyer des troupes pour main.enir I'ordre dans le 

territoire en conflit. 

Des "saints" ont paru plusieurs fois dans cette region abandon- 

nee des pretres et des medecins; ils reunissaient des adeptes autour 

d'eux et la police devait intervenir pour dissoudre les rassemble- 

ments 1 - 

Um seul d'entre eux reussit a s'imposer, Joao Maria de Agos- 

tinho; apres sa disparition, vers 1910, son souvenir demeura tresi 

vivant. Profitant de la legende developpee autour de lui, un autre 

pretendu "saint" n'eut pas de peine a rassembler de nouveau les 

anciens croyants de Joao Maria2- II se disait frere du premier et 

s'appeler Jose Maria de Agostinho; le premier Moine I'aurait en- 

voye secourir ses cuailles et il adopta ses fagons d'agir; comme le 

premier, il fut appele Moine, bien qu'etant aussi un laique. 

Jose Maria de Agostinho etait un soldat deserteur du 14e re- 

giment de Cavalerie de Curitiba, capitale de I'Etat de Parana 3. II 

s'appelait Miguel Lucena de Boaventura. 

Selon A. O. Lemos, il aurait commence son metier de guerisseur 

a Irani, dans le municipe de Palmas, d'ou la police I'expulsa4. Tous 

les aijtres temoignages recontent ses debuts pres de Curitibanos. 

C'est vrai, cependant, qu'il etait connu a Palmas, ou on le mit en 

prison soit pour homicide 5, soit pour des crimes libidineux 6; il reus- 

1 — A Trib., 20-2H914; D. da Tarde, 11-12-1913; Adolfito, docs.; Sinzig, 217; O 
Estado, 25-3-1897. 

2 — P. Scares, 13; A. O. Lemos, 1; voir aussi Nene Chefre, tem. 
3 — L..., tem.; L.C. Cascudo, Dicionario, pg. 339. 
4 — A. O. Lemos, 1. 
5 — Inq. polici^l docs.; L..., t^m.; Adolfito, docs.; Luz, 91 
6 — D. da Tarde, 18^10-1912. 
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sit a s'echapper sous la protection du chef politique de Palmas 7, et 

c'sst alors qu'on le voit apparaitre a Curitibanos. 

Jose Maria se presenta tout d'abord comme un guerisseur; puis, 

son succes acquis par la guerison des epouses de deux riches "fazen- 

deiros" 8, il adopta toutes les fagons d'agir de son predecesseur: prie- 

res; guerisons au moyen de I'eau et d'herbes miraculeuses; organisa- 

tion de neuvaines, processions, preches; realisation de baptemes, 

mariages, II prit les drapeaux blancs, les initiales et les croix gra- 

vees aux portes et aux fenetres des maisons pour signes distinctifs; 

il conseillait aux adeptes d'avoir autour du cou la "mesure du saint", 

ruban de la longueur de sa taille qui protegeait centre le mal; il 

faisait construire des chapelles, des calvaires9. 

Cependant, alors que Joao Maria faisait disperser ses adeptes, 

une fois les pratiques religieuses finies, ou finie la construction d'une 

chapelle 10, Jose Maria conservait autour de lui ceux qui voulaient 

rester. II recevait en moyenne une trentaine de "caboclos" par jour, 

qui demandaient des remedes ou qui venaient le connaitre, amenes 

par la curiosite 11 - II acceptait d'etre paye pour ses soins, soit en 

argent, soit en especes, justifiant qu'il voulait acheter une pharma- 

•cie pour "son peuple"; or, Joao Maria ne voulait recevoir que les 

quelques herbes dont il se nourrissait12. 

Le rassemblement autour du Moine prit une telle importance 

que quelques "fazendeiros" 13 commencerent a prendre peur. Cette 

bande de faineants pouvait se transformer en bandits du jour au 

lendemain; pour le moment, ils ne faisaient que prier et chanter des 

neuvaines, ils etaient nourris par les aumones des croyants plus ri- 

ches, mais on ne savait pas dans quel sens cela pouvait se develop- 

per.. . 

Le gouvernement municipal de Curitibanos demanda alors au 

vicaire Frei Rogeiro Neuhaus, tres considere dans milieu "caboclo" 

et qui jouissait d'un renom de saintete, d'aller causer avec le suppose 

7   D. da Tarde, 18-10-1912; Adolfito, docs.; A Noite, 19-12-1912; Sinzig, 218; 
Luz, 91. 

8 — Luz, 91. 
9 — p. Scares, 7; A. O. Lemos, I; Dem., 451-2; Sinzig, 281; D. da Tarde, 18-10- 

1912; L. C. Cascudo, Dicionario, 339. 
10 — Mira, 53-4; Ferrante, tem.; Dem., 163; F. do Comercio, 26-9-1912; P. Scares, 

13; Cabral, 380. 
11 — A. O. Lemos, 1. 
12 — V. da Rosa, 10-8-1918; P. Scares, 9; Demerval, 64, Luz, 92. 
13 — Pour les mots bresiliens intraduisibles, voir glossaire a la fin de Touvrage. 



Moine et de I'induire a disperser ses gens. Frei Rogerio fut mal regu. 

Jose Maria, couche, ne daigna pas se lever pour recevoir le cure, 

lui repondit de mauvaise grace et ne comparut pas a la messe di- 

te par le pretre le jour suivant14. 

Le Moine s'installa alors dans I'endroit appele Taquarussu, 

cm habitait un fidele des plus convaincus, le commergant Praxedes 

Gomes Damasceno, a 7 lieues de distance du village de Curitiba- 

nos. 15 

Un petit village se developpa auteur de lui, sa renommee lui 

attirait chaque jour de nouvelles adesions. Vers septembre-1912, 

il avait autour de lui pres de 700 croyants, le nombre des petites 

cabanes augmentait a vue d'oeil et le rassemblement avait I'aspect 

"d'une caserne et d'un hopitar16. 

Selon quelques temoignages — A.O. Lemos, par exemple, — 

les apprets militaires se melangeaient deja aux ceremonies religieu- 

ses et aux pratiques therapeutiques; les adeptes valides du Moine 

s'exergaient en des combats simules 17. Jose Maria et ses fideles 

le nierent cependant, affirmant qu'a Taquarussu ils ne se rassem- 

blaient que pour prier, sans aucune intention de lutte, et que les 

persecutions dont ils furent victimes les amenerent apres a prendre 

les armes 18. 

Les cures de Curitibanos et de Lajes dans leurs sermons, Teveque 

de Curitiba dans la visite pastorale qu'il fit dans la region, condamne- 

rent Jose Maria et ses fideles 19 - Celui-ci jeta des maledictions cen- 

tre ces villes, leur prophetisa des malheurs^ et conseilla aux croyants 

de ne pas faire attention aux paroles des pretres, car la vraie religion 

etait la sienne 20- 

Puis ses sermons et ses conseils prirent un tour politique; il 

se mit a attaquer la Republique et a precher le retour a la Monar- 

chic . II langa un Manifeste Monarchiste qui recuellit pres de 2.000 

14 — Sinzig, 218. 
15 —< Sinzig, 218; Lu^, 91; A. O. Lemos, 4; D. da Tarde, 26-9-1912 et 30-9-1912. 
16 — Luz, 91-93. 
17 — A. O. Lemos, 4; Luz, 92-93. 
18 — Luz, 94. 
19 Sinzig, 169. 
20 — Dem., 451-3. 
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adhesions 21. II fit proclamer la Monarchie dans son hameau et 

acclama Empereur un riche "fazendeiro" vieux et analphabete 22. 

Selon Pinto Scares, le complot monarchiste de Jose Maria etait 

une invention du chef politique de Curitibanos, colonel Chlquinho 

de Albuquerque, qui voyait avec deplaisir le prestige croissant du 

Moine sur ses ^erres et qui cherchait un pretexte pour le persecuter. 

A Toccasion d'une fete dans le rassemblement de Taquarussu, deux 

"cabcclos" chantaient un "desafio"" a la guitare et Tun d'eux finit 

son improvisation en criant: "— Vive la Monarchie!" Le peuple 

reprit en choeur I'acclamation, comme on le fait d'habitude pour 

le dernier vers d'une chanson. Le colonel Chiquinho aurait pro- 

fite de cela pour affirmer qu'au village du Moine des cris seditieux 

nm'nagaient I'integrite republicaine 23. 

Neanmoins, I'ideal de restauration de la Monarchie existait 

deja a Taquarussu et I'organisation interne que le "cadre saint" 

possedait alors etait de sorte a donner I'eveil a ceux qui ne suivaient 

point le Moine. Jose Maria avait institue des chefs de priere, de cam- 

pement et de lutte; pour lui-meme une escorte de 24 hommes 

a cheval qu'il appelait les "12 Pairs de France", influence par la 

lecture de I'Histoire de Charlemagne et de ses Pairs, tres aimee 

dans le "sertao"24. 

Mais I'opposition entre le colonel Chiquinho et le Moine n'avait 

pas pour fondement la peur du premier devant le pouvoir du se- 

cond; elle etait basee sur une querelle politique locale. La politi- 

que du municipe de Curitibanos etait dominee par le colonel Chi- 

quinho de Albuquerque, prefet local, depute a I'Assemblee de I'Etat, 

de laquelle il etait aussi le vice-president; des liens etroits le ratta- 

chaient au colonel Vidal Ramos, chef politique de toute la region 

interieure de I'Etat de Santa Catarina, de qui il etait trois fois com- 

pere 25. 

II avait pour rival dans son municipe un autre chef politique, 

le "fazendeiro" Henrique de Almeida Filho; celui-ci, fils de I'ancien 

21 — D. da Tarde, 25-9-1912, 26-9-1912, 27-9-1912, 28-9-1912; P. Scares, 13; Rich- 
ter, 18. 

22 — D. da Tarde, 14-10-1912; A. O. Lemos, 4; Zaca Pedra, tem.; 
23 — P. Scares, 13. 
24 — Mira, 53-4; D. da Tarde, 14-10-1912; Id., 1-11-1912; Inqu. policial, docs.; Fer- 

rante, t^m.; 
25 — Here., 90, I v.; Dem., 123; Cabral, 388; Sinzig, 243; A. O. Lemos, 20. 
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chef politique de Curitibanos devenu trop vieux, ne se resignait pas 

a savoir sa place usurpee par un nouveau venu plus capable et plus 

heureux, qui avait reussi a conquerir les bonnes graces de la famille 

la plus importante du "sertao", la famille Vidal Ramos26. Bien 

que maintenant exterieurement des relations amicales avec le co- 

lonel Chiquinho, Henriquinho de Almeida ne cherchait que des oc- 

casions de lui nuire; le colonel Chiquinho le comprit vite et lui 

payat de retour27. 

Une autre grande familie de Curitibanos, les Sampaio, prit aus- 

si position contre le colonel Chiquinho; une intrigue amoureuse fut 

decouverte entre celui-ci et I'epouse d'un des freres Sampaio, et le 

bruit courut que Joao Sampaio, I'offense, achetait des armes pour 

ameuter le municipe contre le colonel 28. 

Henriquinho de Almeida se mit done a proteger le Moine et 

son rassemblement, I'invita a venir sur ser terres 29; on dit meme 

qu'il aurait fait cadeau de son epee de colonel de la Garde Nationa- 

le a Jose Maria. . . Celui-ci et ses gens augmentaient les forces de 

Henriquinho et des Sampaios ce que ne souriait pas du tout au co- 

lonel Chiquinho. 

Le colonel Chiquinho telegraphia alors au president de I'Etat 

de Santa Catarina et denonga le rassemblement comme une menace 

monarchiste contre Tintegrite de la Republique. II avait preala- 

blement envoye des emissaires au "cadre saint" pour essayer de le 

dissoudre a I'amiable, mais sans succes 30. 

Le gouvernement de Santa Catarina repondit affirmativement 

a I'appel du colonel Chiquinho et lui envoya un detachement mili- 

taire; mais en arrivant a Taquarussu, ils n'y trouverent plus rien. 

Prevenu d'avance, Jose Maria avait rassemble ceux qui voulaient 

le suivre et avait pris le chemin de I'Etat de Parana, de ce municipe 

de Palmas dont le prefet I'avait deja protege une fois; les fideles 

qui ne voulurent pas partir se disperserent 31. 

26 — L..., 1? A. O. Lemos, 20; P. Scares, 117; 
27 — P. Scares, 117; L..., tem.; 
28 — A. O. Lemos, 20; L..., tem.; O Tr^balho, 3-3-1913. 
29 — A. O. Lemos, 20; L..., tem).; V. da Rosa, 10-8-1918; Dr. H..., tem.;,Sin- 

zig, 219; Luz, 91; 
30 — D. Tarde, 26-9-1912. 
31 — Here., 220-221, 1 v.; Luz, 93-S; Set., S; V. da Rosa, 10-8-1918; P. Scares, 14; 

D. da Tarde, 30-9-1912, 14-10-1912; Dem., 123; Ferrante, tim. 
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Le Moine affirma done, en arrivant a Palmas, qu'il s'etait en- 

fui de I'Etat de Santa Catarina persecute par le colonel Chiquinho 

de Albuquerque et que les gens qui I'avaient suivi etaient mena- 

ces de mort par ledit colonel32. 

Jose Maria reprit a Palmas le genre de vie qu'il avait deja me- 

ne a Curitibanos: il prechait, il disait la messe, il baptisait et il 

guerissait les malades. II s'installa dans rendroit appele Irany; les 

"caboclos" qui y habitaient abandonnerent le travail pour ne s'oc- 

cuper que des ceremonies religieuses qu'il organisait, dans lesquelles 

il lisait et commentait I'histoire de Charlemagne et des 12 Pairs de 

France33. Quelques petits chefs politiques fanatises, dont deux 

troncs de famille nombreuse, Miguel Fragoso et Miguel Fabricio 

das Neves, soutiens politiques du prefet de Palmas (ancien protec- 

teur de Jose Maria), lui donnerent aide et protection; il se croyait 

parfaitement en surete 34. 

Cependant, le gouvernement de I'Etat de Parana, devant ce 

groupe d'hommes armes venu de I'Etat voisin de Santa Catarina, 

centre lequel il menait une question de limites, disputant un terri- 

toire dont Palmas faisait partie, I'interpreta comme une invasion de 

I'ennemi voulant assurer son pouvoir sur la zone litigieuse. La po- 

lice de I'Etat fut envoyee contre le rassemblement en octobre-1912, 

sous le commandement du colonel Joao Gualberto35. 

Les chefs politiques du municipe, le prefet municipal surtout, 

s'efforcerent d'empecher la lutte imminente qui menagait de met- 

tre aux prises des gens habituellement inoffensifs vivant sous leur 

jurisdiction et qui etaient leurs electeurs, et le gouvernement de 

I'Etat, dont ils etaient les mandataires en tant que prefets, conseillers 

municipaux, etc. 36. 

Les gens de Jose Maria ne voulaient pas combatlre non plus. 

Le Moine envoya des intermediaires aupres du Colonel Joao Gual- 

berto, demandant un sursis pour se retirer du municipe; ils ne pou- 

32 — Adolfito, docs. 
33 — D. da Tarde, 14-10-1912; Id., 1-11-1912; Adolfito, docs.; Inq. policial, docs.; 

Dem., 124; Cabral, 386. 
34 — Adolfito, docs.; A Noite, 19-12-1912; Inq. policial, docs. 
35 — Adolfito, docs.; Cabral, 386; Luz, 96; Set., 5; D. da Tarde, 21-10-1912 et 

18-10-1912. 
36 — D. da Tarde, 24-10-1912; Adolfito, docs.; A Noite, 19-12-1912; Inq. poUcial, 

docs.; 
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vaient le faire immediatement etant donnee la quantite de femmes, 

d'enfants et de betail dont ils te faisaient suivre 37. 

Mais Joao Gualberto, ne voulant pas demeriter sa renommee 

d'audacieux, ne croyant pas que les forces fanatiques etaient aussi 

nombreuses qu'on le disait, ne voulut rien entendre et marcha cen- 

tre eux; ayant divise sa troupe en deux parties, il ne prit avec lui 

que 70 hommes, laissant le reste en garnison dans la ville de Pal- 

mas 38. 

II se trouva aux prises avec 300 fanatiques, armes surtout de 

coutelas et de massues; la mitrailleuse s'etant detraquee en cours 

de route, la petite force, assaillie de tous les cotes, dut soutenir un 

combat a I'arme blanche, 'Tentrevero"39. Les deux chefs, Joao 

Gualberto et le Moine, trouverent la mort dans la bagarre; soldats 

et fanatiques, terrorises, s'enfuirent 40. 

Des "caboclos", ceux qui etaient venus de I'Etat de Santa Ca- 

tarina prirent immediatement le chemin de retour; les habitants 

de Irany resterent a soigner les blesses et enterrer les morts. La 

farce militaire arretee a Palmas, envolee au secours de la premie- 

re, ne trouva plus rien a faire 41. 

Un proces fut instaure contre les fanatiques. Mais Michel Fra- 

goso, recherche par la policy, affirma qu'il n'avait pas pris part a 

la lutte, ni lui ni ses amis. Miguel Fabricio invoqua une entorse 

qui Tempechait de marcher, pour nier sa participation; e'etait son 

fils, le violent Juca Fabricio, qui avait commande les troupes du 

Moine, mais la polite ne reussit pas a mettre la main sur lui 42. Les 

fanatiques du Parana furent done reconnus innocents, les adeptes 

du Moine venus de I'Etat de Santa Catarina etaient les seuls cou- 

pables; mais ceux-ci avaient pris le large aussitot le combat fini et 

la justice de I'Etat de Parana jugea plus prudent de ne pas deman- 

der leur extradition43. 

37 — Adolfito, docs.; Ferrante, tem.; D. Tarde, 24-10-1912; Luz,, 95-6. 
38 —• Adolfito, docs.; Cabral, 386; D. da Tarde, 24-10-1912; Ferrante, tem.; 
39 — D. da Tarde, 25-10-1912; Dem., 126-132; Here., 224-5, I v.; Cabral, 387-8; Luz, 

97; Nene Chefre, tem.; Set., 6; Sinzig, 219; V. da Rosa, 10-8-1918; Ferrante, 
tem.; A. O. Lemos, 5. 

40 — Adolfito, tem.; Here., 222-224, I v.; Dem., 65 et 131; Id., 134-138; Luz, 97- 
98; D. da Tarde, 23-10-1912 a 25-11-1912. 

41 — D. da Tarde, 23-10-1912; Luz, 97; Ferrante, tem.; Sinzig, 218. 
42 —i Adolfito, docs. 
43 — Adolfito, docs.; Here., 222-224, 1 v.,; Dem., 65 et 131; Cabral, 386; Luz, 97-98; 
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Tout paraissait calme. Dans les journaux du debut de 1913, 

on ne trouve plus de ncuvelles du Contestado, ni des fanatiques. 

Vers la fin de I'annee 1913, cependant, ceux-ci reapparaissent 

au meme endroit ou le Moine s'etait etabli pour la premiere fois, 

a Taquarussu, sur les terres de Praxedes Gomes Damascene44. 

Ils n'avaient jamais cru que leur Moine etait mort pour de bon; 

il leur avait declare que si quelque chose lui arrivait pendant la 

lutte, il ressusciterait un an apres avec tous les autres combattants 

morts et reviendrait avec une armee celeste retablir un Empire 

bienheureux pour tous ses croyants45. 

Euzebio Ferreira dos Santos, "fazendeiro" riche et considere, 

tres croyant, donna le signal du rassemblement. Sa petite fille Theo- 

dora, enfant de 11 ou 12 ans, avait des visions, le Moine descen- 

dait du ciel et lui donnait des ordres, dont Tun etait de fonder a 

Taquarussu une ville sainte, la Nouvelle Jerusalem, car le Moine 

n'attendait que cela pour revenir46. Un fils de Euzebio, Manoel, 

jeune homme de 18 ans, fut designe commandant de la ville sainte, 

dont Theodora et une autre petite fille etaient les "vierges inspira- 

trices"; il eut des visions, lui aussi 47. 

Euzebio ada s'etablir a Taquarussu; de .ous les cotes les famil- 

ies affluerent des que la nouvelle de la fondation de la ville sainte 

et du prochain retour du Moine furent connues; les municipes de 

Curitibanos et Canoinhas se depeuplerent presque completement 48 

Le nouveau "cadre saint" fut organise de la meme maniere que 

le premier: des commandants de campement, de lutte, et de priere; 

les 12 Pairs de France; les "vierges inspiratrices". La "guerre sain- 

te" fut prechee centre la Republique, consideree gouvernement du 

diable 49. Mais le comportement libidineux de Manoel envers les 

"vierges" ayant ete decouvert, il fut destitue et a sa place le com- 

44 — Set., 8. 
45 — V. da Rosa, 10-8-1918; Sinzig, 220; Ferrante, tem.; Here., 227, 1 v.; Dem., 

65 et 138; Cabral, 389; Lemos, 4. 
46 — Richter, 27; Id., 32; Here., 235, I v.; Dem., 65; Sinzig, 220; D. da Tarde, 

18-12-1913; O Dia, 18-12-1913; A. O. Lemos 59; Luz, 101 Nene Chefre, tern.; 
P. Pereira, tem.; A trib., 30-12-1913. 

47 — A Trib., 8-12-1913 a 17-12-1913; Sinzig, 220-221; O Dia, 28-12-1913; D. da 
Tarde,15 -12-1913 et 18-12-1913. 

48 — A Trib., 19-12-1913; O Trab., 13-12-1913; Here., 82, I v.; Luz, 1010 et 103; 
O Estado, 16-5-1915; D. da Tarde, 10-121913 k 28-12-1913; A. O. Lemos, 6-7. 

•dQ   A TriK 20-12.101.1 
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mandement fut confie a un autre petit-fils de Euzebio, Joaquim, 

gargonnet de 11 ans 50. 

Le colonel Chiquinho de Albuquerque essaya de nouveau les 

moyens pacifiques. Frei Rogerio Neuhaus vint de nouveau a Ta- 

quarussu, et de nouveau fut tres mal regu par les chefs, qui se mon- 

trerent arrogants et desagreables. Personne ne comparut a la mes- 

se et des bruits circulerent qu'on voulait chatrer le pretre ou le tuer. 

Les deux amis qui 1'avaient accompagne le firent done abandonner 

le plus vite possible I'endroit51. 

Le fanatisme se montrait inoffensif a Taquarussu; les gens as- 

semblees ne s'occupaient que de prieres et de pratiques religieuses; 

la "guerre sainte", bien que prechee, ne fut declenchee qu'apres la 

destruction de cette premiere grande "redoute" 52- 

Chiquinho de Albuquerque, justement inquiet car parmi les fa- 

natiques on pouvait remarquer des elements qui voyaient dans la 

lutte qui s'annongait le seul moyen d'en finir avec ce petit tyran 33, 

demanda du secours au gouvernement de I'Etat, qui lui envoya de 

nombreux soldats bien armes dans les derniers jours de decembre- 

191354. 

Avant I'arrive de la troupe, un incident facheux mit aux pri- 

ses le chef politique local et les "jagungos" de Taquarussu. Praxe- 

des Gomes Damasceno, un commergant tres croyant du Moine mais 

qui, dans cette deuxieme phase, n'avait pas encore rejoint ses an- 

ciens amis, devait recevoir une theorie de mulcts charges de mar- 

chandises pour son magasin. La police de Curitibanos saisit le tout, 

declarant que e'etait un chargement suspect parce qu'on y trouvait 

des armes et des vivres 55. 

Praxedes tenta de ravoir son bien; il se presenta a I'entree du 

village de Curitibanos a la tete d'une bande, pret a employer la for- 

ce si on lui refusait satisfaction. Le colonel Chiquinho, suivi d'un 

50 — o Dia, 14-1-1914. 
51 — Sinzig, 227; Cabral, 381, en note; Here., 62, II v., ^n note; D. da Tarde, 16- 

12-1913; O Trab., 13-12-1913; A. O. Lemos, 10. 
52 — O Trab., 13-12-1913; Dem., 164. 
53   V. da Rosa, 10-8-1918; D. da Tarde, 22-12-1913; Here., 265-6, I v.; Id., 288- 

290, I v.; Dem., 164; Cabral, 386; Proces de Curitibanos, 1914. 
54 — O Dia, 16-12-1913; A. O. Lemos, 7. 
55   A Trib., 23-12-1913; Set., 9; D. da Tarde, 11-12-1913; O Trab., 23-12-1913; 

O Dia, 28-12-1913. 
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groupe nombreux, vint a sa rencontre. Praxedes marcha vers lui, 

le colonel lui donna I'accolade 1'appelant "mon compere"; mais tan- 

dis qu'ils causaient, des coups de revolver retentirent et le commer- 

gant tomba grievement blesse, tandis que ses amis, mal armes de- 

vant la bande aguerrie du colonel, prenaient le large56. Frei Ro- 

gerio, cure a Curitibanos, affirme dans ses ' Reminiscencias que 

Praxedes n'etait pas arme; A. O. Lemos, qui etait present a 1'affaire, 

dit de meme 57. Recueilli par le cure, abritte dans I'ecole, le blesse 

mit trois jours a mourir et les haines centre le colonel Chiquinho 

devinrent plus apres et plus violentes. Toute la famille tres nom- 

breuse du commergant, ses aggregats et ses amis, abandonnerent 

Curitibanos pour rejoindre les fanatiques 58. 

Ceux-ci dirigerent une attaque centre le village le jour suivant, 

mais furent vaincus; pendant plusieurs jours Pedro Telles, a la tete 

d'une bande de fanatiques, menaga le village, sans reussir a le pren- 

dre 59. 

La premiere attaque des forces du gouvernement centre Taqua- 

russu eut lieu le 29-decembre-1913 G0. L'insucces le couronna. Les 

soldats ne connaissaient pas la region dans laquelle ils s'engageaient 

(on n'en avait pas meme des cartes) 61 et ils etaient mal 

armes 62. Les fanatiques, caches au milieu des fourres, tiraient sur 

la troupe sans manquer un seul coup; ils criaient des "vivas" a Mon- 

sieur Jose Maria, a Saint Sebastien, a I'Empire. La troupe, aux pri- 

ses avec un ennemi invisible qui semblait I'attaquer de tous les cotes 

a la fois, s'enfuit abandonnant vivres, armes, munitions, que les fa- 

natiques recueillirent63. 

Des moyens pacifiques furent de nouveau employes. Un depu- 

te, Correia Defreitas et un colonel tres important dans la region, le 

colonel Rocha Tico, secondes par un guerisseur tres connu, Damas 

56 — A Trib., 2-2-1914; L..., tem.; Set., 11, 
57 — Sinzig, 237-239; A. O. Lemos, 9-10; 
58 — Sinzig, 237-239. 
59 — Set., 11; O Dia, 14-1-1914. 
60 — Set., 10; A Trib., 3-1-1914. 
61 — Here., 19-20. 
62 — Set . 14; A Trib., 11- 2-1914. ^ T o n ^ . r. 
63 _ O Dia. 16-1-1914; V. dp Rosa, 28-8-1918; A. O. Lemos, 8-9; F. do Comerc.o, 

26-3-1914. 
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Padiiha, prirent le chemin de la redoute, esperant amener les rebel- 

les a la dispersion. Aucun resultat appreciable ne fut obtenu 64. 

La deuxieme attaque militaire a Taquarussu fut declenchee le 

8-fevrier-1914 65. Les fanatiques utiliserent la meme tactique. Plus 

de cent tranchees, invisibles au milieu des bois, defendaient la "ville 

sainte"; des troncs d'arbres abrittaient des tireurs dans leurs flancs 

ronges par le feu; des guerriers embusques sur des branches atten- 

daien: I'approche des soldats. Mais ceux-ci resterent prudemment 

au loin, utiliserent Tartillerie et les mitrailleuses, et le village en 

bois prit feu 66. 

Les "jagungos" furent obliges de fuir. Les soldats, installes sur 

une petite hauteur, virent des femmes, des enfants et des vieillards, 

qui sortaient en panique sous la fusillade, cherchant a gagner les 

bois. Pris de pitie, le commandant ordonna qu'ou cessa le feu pour 

que les fugitifs puissent gagner un abri; I'exode fini, les canons ton- 

nerent de nouveau, les "jagungos" repondirent faiblement67- 

Le lendemain, le commandant ordonna la prise du village. II 

n'avait pas voulu s'aventurer la nuit, ne connaissant pas les alentours. 

Quand ils y entrerent, le matin suivant, ils le virent vide et desert. 

Tous les"jagungos" s'etaient enfuis, les uns costumes en femmes 

pendant le jour, les autres a la faveur de la nuit; ils avaient reussi 

a emmener le betail. II ne restait dans le "cadre saint" que des ca- 

davres mutiles et une vieille folle. 

La troupe ne poursuivit pas les pauvres gens; la persecution 

representait I'entree plus en avant dans ces forets pleines de danger 

et de mystere; de plus, les "jagungos" etaient probablement pleins 

de terreur devant la force du bombardement. Les militaires revin- 

rent vers leur base d'operations 68. 

Neanmoins, I'existence de Caragoata, redoute plus enfoncee 

dans les forets, etait deja connue; les vaincus de Taquarussu y cher- 

cherent refuge 69. Des croyants continuerent a s'y presenter tous les 

64 — V. da Rosa/, 23-8-1918; Set., 12; A. O. Lemos, 10-11; ;A Trib., 31-1-1914 et 
10-2-1914; O Dia, 24-l'1914; P. Scares, 29-33; Nene Chefre, tem. 

65 — Se., 12; A Trib.: 10-2-1914; P. Scares, 29-33; 
66 — V. da Rosa, 31-8-1918, 
67 — ATrib., 11-2-1914; F. do Comercio, 26-3-1914; V. da Rosa, 30-8-1918, et 4-9- 

1918. 
68 — Luz, 111; Set., 12; V. da Rosa, 11-9-1918. 
69 — Luz, 111; Set., 13; Dern., 164; Cabral, 396; Paulino Pereira, tem.; 
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jours. Les invectives centre la Republique reprenaient de plus belle, 

en prechait de plus en plus ouvertement la "guerre sainte" de Mon- 

sieur Jose Maria et de S. Sebastiao contre cette invention du diable 

qu'etait le gouvemement republicain. L'ancien Empereur choisi par 

Jose Maria, le "fazendeiro" Manoel Alves de Assumpgao Rocha, fut 

de nouveau acclame Empereur 70. 

Les villages de Curitibanos et de Canoinhas devenaient le point 

de mire des fanatiques. Les "vierges saintes" crdonnaient leur des- 

truction, ainsi que celle de la ville de Lajes, pour qu'elles soient 

substitutes par des "villes saintes". La ressurrection des victimes de 

Taquarussu devint aussi une des revendications des rebellea; aux 

messagers qui leur apporterent de nouveau des propositions de paix, 

ils repondirent: " — Oui, mais d'abord ramenez a la vie les femmes 

et les enfants tuees a Taquarussu"" 71. 

D'autres redoutes surgissaient en plus de Caragoata. De peti- 

tes expeditions militaires envoyees pour essayer de les detruire pu- 

rent verifier que la foret etait remplie de ses petits hameaux au- 

tour d'une cabane plus grande qui fonctionnait en tant qu'eglise — 

hameaux caches parmi les pins, occupant tantot le bord de ravins 

profonds, tantot le haut de collines boisees, tantot le fond de vallees 

presque inaccessibles, car les "jagungos" savaient choisir les endroits 

les plus propices a leur defense, ceux dont les chemins d'acces etaient 

difficiles a parcourir et faciles a defendre 72. 

Le gouvernement ordonna alors une concentration des forces 

militaires pour une grande attaque contre Caragoata, qui fut rea- 

lisee le 9-mars-1914 73. Mais les soldats ne reussirent pas a s'ap- 

procher du campement rebelle; les "jagungos" avancerent et les pri- 

rent par surprise lorsqu'ils avangaient, et la troupe, ayant de nou- 

veau a se defendre contre des ennemis invisibles, s'enfuit terro- 

risee 74. 

Les fanatiques chanterent victoire; la puissance divine les pro- 

tegeait visiblement, empechant les soldats, mieux armes, de leur 

nuire 75. 

70 — P. Scares, 87; Here., 262, I v.; Dem., 54; Cabral, 400-401; Luz, 113. 
71 — Dem., 158-159, et 229-230; Luz, 111. 
72 — Set., 16, et 138-139. 
73 — Dem., 191; Set., 15; P. Scares, 37. 
74 — Luz, 115-116; V. da Rosa, 20-9-1918; F. do Comercio, 15-4-1914. 
75 — Set., 14-15; A. O. Lemos, 17; F. do Comercio, 15-4-1914; Nene Chefre, t^m. 
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Une veritable expedition fut alors organisee par le gouverne- 

ment federal, qui choisit pour chef le general Mesquita, veteran 

des combats contre les fanatiques de Canudos, en 1897 76. 

Avant I'ouverture des hcs ilites, le general Mesquita pria le pre- 

tre Jose Lechner, vicaire de Porto Uniao, d'aller dans les redoutes 

conseiller la dispersion pacifique. On lui repondit non; les soldats 

etaient faibles, ils avaient peur de la foret, tandis qu'eux, les "ja- 

gungos", connaissaient les environs les yeux fermes; de plus, ils 

etaient guides par un saint, aides par des prieres miraculeuses, leur 

victoire etait sure 77. 

L'armee du general Mesquita attaqua la grande redoute Santo 

Antonio et la lutte se deroula de la meme fagon que les precedentes, 

les soldats tirant sans reussir a apercevoir 1'ennemi; avec leurs uni- 

formes, a dorures pour les officiers, a bandes rouges pour les soldats, 

ils etaient une cible excellente dans le vert fonce des sous-bois, tan- 

dis que les haillons des fanatiques avaient la couleur de la terre et 

des feuilles 78. 

Mais Santo Antonio fut prise apres une lutte violente qui dura 

deux jours, du 17 au 19-mai-1914. Comme d'habitude, les soldats 

trouverent la redoute vide, lorsqu'ils y penetrerent: les jagungos 

reussissaient toujours a s'enfuir pendant I'obscurite nocturne 79. 

Les fanatiques durent cependant abandonner Caragoata parce 

qu'une epidemie de typhus y sevissait 80. Cette nouvelle et la prise 

de Santo Antonio paraissaient donner pour detruites les forces fa- 

natiques; le general Mesquita considera close la campagne et or- 

donna la dispersion des troupes. Les "fazendeiros" de la region pro- 

testaient en disant que les "jagungos" continuaient a fonder des 

redoutes plus loin dans les forets, dans la Serra de Santa Maria 

surtout, excellent local strategique. Sans resultat; on ne laissa dans 

la zone que le capitaine Mattos Costa, avec une petite troupe char- 

gee de la manutention de Tordre 81. 

76 — Dem., 191; Set., 15; P. Scares, 37. 
77 — Sinzig, 247; Dem., 196. 
78 — Set., 17, 63 et 164; Dem., 90; Id.,155, 432-435; P. Sodres, 56-57; Lur, 119 a 

146; Dem., 89. 
79 _ Dem., 791; Set., 16 a 18. 
80 — Luz, 117; Cabral, 397-398; Here., 277, I v.; Dem., 198; O Dia, 1-5-1914; P. 

Pereira, tem. 
81 — Set., 22; P. Scares, 70-71. 
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Mattos Costa etait un ennemi de la violence; il croyait que la 

reddition des "caboclos" serait obtenue avec plus de facilite par la 

persuasion. II essayat de mettre en pratique ce qu'il prechait et 

parcourut tout le Contestado, parfois seul, parfois accompagne d'un 

prestidigitateur, reussissant a s'imposer a leur amitie et a leur respect. 

Les autorites n'etaient pas convaincues de I'utilite des moyens 

qu'il preconisait; de plus les interets des gros proprietaires terriens, 

des compagnies etrangeres qui exploitaient le bois de coupe dans la 

region, demandaient une solution plus rapide que la croisade paci- 

fique de Mattos Costa 82. 

Les "jagungos", d'ailleurs, se revelaient chaque jour plus auda- 

cieux et plus convaincus de leur force. Un Manifesto Monarchiste, 

mis en circulation, fixait le ler-ssptembre-1914 pour premier jour 

de la "guerre sainte"; a partir de ce jour, tous les caboclos qui 

n'avaient pas donne leur adhesion aux redoutes seraient consideres 

ennemis et condamnes a I'extermination 83. 

On avait entrepris la reconstruction de Taquarussu et le nou- 

veau village serait inaugure le jour de Noel, jour sacre car alors 

ressusciteraient Jose Maria et tous les autres fanatiques morts8i. 

Avant le ler-ssptembre, des querelles politiques locales avaient 

donne lieu aux attaques de Aleixo Gongalves contre le village de 

Papanduva, le 27-aout-1914, tandis que Henrique Wolland s'empa- 

rait de Itayopolis le jour suivant85. 

Finalement, le ler-septembre-1914, le "Piquet Farouche" on 

"Piquet de la Mcrt" rsgut I'ordre de partir ravager la contree, met- 

tant le feu aux proprietes et tutant tous les impies, hommes, femmes 

et enfants, coupables de n'avoir pas obei a Tappel general" du Ma- 

nifesto Monarchiste80. Le 5-septembre, ils entrerent dans la gare 

de Calmon, qu'ils incendierent, apres avoir tue le chef de gare et 

toutes les personnes qui s'y trouvaient. Le meme jour, les scieries 

de la Lumber of Brazil Co., situees non loin de la, furent totalement 

brulees. Le 6-septembre, ils attaquerent la gare de S. Joao, d'ou 

82 — Set., 22. 
83 — P. Scares, 87; Here., 262, I v.; Dem., 54; Cabral, 397; Luz, 113. 
84 — Here., 349-350, I v. 
85 — Pinto Scares, 22 et 75. 
86 — P Scares, 75 et 77, 80, 87; Set., 23 et 24; Sinzig, 248; V. da Rosa, 31-8-1918 

et 26-9-1918. 
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personne n'echappa vivaria. La "guerre sainte" commen^ait vrai- 

ment87. 

Prevenu en hate, Mattos Costa, qui etait en voyage, revint pren- 

dre la tete de son detachement et organisa un convoi de chemin de 

fer pour aller sur les lieux verifier ce que s'y passait. Attaque en 

cours de route, il fut tue avec ses compagnons 88. 

On dit que la mort de Mattos Costa fut deploree dans la redou- 

te de Santa Maria. La "vierge" Maria Rosa, qui etait alors I'inspi- 

ratrice du campement, affirma qu'elle ne i'avait pas "condamne a 

mort"; I'auteur de I'assaut, Venuto Bahiano, fut execute pour ra- 

cheter son crime 89. 

Une vague d'indignation contre les autorites qui ne prennaient 

pas au serieux la rebellion des "caboclos" deferla sur le pays. Le 

gouvernement bresilien forma "la grande expedition" contre les re- 

belles, sous les ordres d'un chef militaire de renom, le general Setem- 

brino de Carvalho; il arriva a Curitiba, capitale de I'Etat de Para- 

na, le ll-septembre-1914 et entreprit d'abord la reorganisation to- 

tale du corps de I'armee 90. 

Le centre des rebelles etait alors Santa Maria, nouvelle "ville 

sainte" cachee entre les contreforts des Serras Cagador et Santa Ma- 

ria, ou habitait la "vierge" Maria Rosa et d'ou partaient tous les or- 

dres 91 - 

Le general Setembrino essaya aussi la douceur. Des procla- 

mations furent affichees dans toutes les maisons de commerce, dans 

tous les debits de la region, promettant le pardon a ceux des rebel- 

les qui deposeraient les armes; elles etaient aussi collees sur les murs 

et a I'entree des ponts. Elles promettaient de nouvelles terres a ceux 

qui se plaignaient de spoliation, elles affirmaient que tous ceux qui 

deposeraient les armes ne seraient point molestes 92. 

Le commandant en chef pria encore Fred Rogerio Neuhaus, an- 

cien cure de Curitibanos maintenant nomme a Porto Uniao da Vi- 

toria, d'aller dans les redoutes conseiller la reddition aux rebelles. 

87 — Luz, 130; Set., 22; P. Soares, 78; P. Pereira, tem. 
88 — Set., 22, 25, 26; P. Soares, 78; Sinzig, 249; A. O. Lemos, 19; Nene Chefre, 

tem.; P. Pereira, tem. 
90 — Set., 29 a 36. 
91 — A Trib., 21-3-19)14; Dem., 84-85; P. Soares, 121, en note. 
92 — Set., 47-48; Dem., 317-318. 
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Frei Rogerio parti avec un comipagnon mais ne reussit mem© pas a 

s'en approcher; on tira sur lui, son cheval tomba mort et, pcur 

ne pas etre tuees, ils durent s'enfuir tous les deux93. 

La premiere mesure prise par I'expedition fut le degagement 

de la ligne du chemin de fer pour retablir le trafic, interrompu apres 

les assauts aux deux gares. Le 20-septembre, les trains couraient 

de nouveau; les petites gares regurent des ^rcupes en garnison, pour 

eviter une nouvelle interruption et pour empecher les "jagungos" 

de traverser la voie ferree et de chercher refuge dans les champs ds 

Palmas, qui appartenaient a la jurisdiction de TEtat de Parana. 

Les rebelles se trouverent done pris entre le fleuve Iguagu au nord, 

le fleuve Uruguay au sud, le chemin de fer a I'ouest 94. 

Tandis que le general Setembrino prenait toutes ces mesures, 

les "jagungos", surs de leurs avantages sur les militaires, continuaient 

a piller la plus grande partie du territoire du Contestado. Le 26-sep- 

tembre-1914, une grande attaque les rendit maitres du village de 

Curitibanos, d'ou le Colonel Chiquinho de Albuquerque s'etait en- 

fui. Les edifices publics et les maisons des ennemis furent brulees, 

les "jagungos" vengeaient Taquarussu. Une autre troupe comman- 

dee par le bandit Castelhano menaga la ville de Lajes, mais ne reus- 

sit pas a y penetrer 95. 

Le general Setembrino s'etait assure le concours de 1'allemand 

Walter Schmidt qui habitait la contree depuis longtemps et qui avait 

dessine quelques cartes de la region; e'etaient les seules cartes qu'on 

pouvait avoir, la region etant encore inexploree. II avait ete oblige 

d'aider les "jagungos" pendant quelque temps car tout seul avec sa 

famille dans un endroit menace par eux, il s'exposait en cas con- 

traire a des vengeances96. 

Les forces du gouvernement furent divisees en quelques colon- 

nes mobiles a peu pres autonomes, au lieu de constituer une seule 

masse d'hommes comme on avait fait precedemment. Ces colonnes 

se mirent a parcourir dans tous les sens la zone en lutte, detruisant 

93 — Sinzig, 250-1, 264 a 266. 
94 — Set., 41-42. 
95 — O Estado, 16-5-1915; Sinzig, 240; P. Scares, 71; A. O. Lemot, 28-29; Set., 74- 

75; V. da Rosa, 25-9-1918; Proems de Curitibanos, 1914; L..., t6m.; Nene Ch6- 
fre, tem.; P. Pereira, tern.; Amorim. tem.; Proems de Lajes. 

96 — O Estado, 20-6-1915; P. Scares, 125. 



les redoutes qu'elles trouvaient sur leur chemin. Chacune etait ao 

compagnee d'un petit groupe de civils, habitants de la region, pour 

la guider 97. 

L'espionnage etait tres actif. Des espions "jagungos", sous tou- 

te sorte de deguisements, obtenaient des informations aupres des 

soldats et les attiraient dans des guet-apens. Des mesures furent 

prises pour empecher le contact entre soldats et "jagungos", les or- 

dres de marche et d'attaque furent donnees dans le plus grand se- 

cret 98. 

Le municipe et le village de Curitibanos, toujours aux prises 

&vec des bandes de fanatiques, furent delivres le ler-septembre-1914, 

Le gouvernement demanda toutefois au colonel Chiquinho de Al- 

buquerque de ne pas y revenir de sitot, sachant que le meconten- 

temen. qui regnait centre Cui dans de municipe avait jette plu- 

sieurs families entre les bras des rebelles 99. 

Malgre leurs premiers succes, les militaires ne ss montraient 

pas presses de declencher une action decisive contre la redoutei 

de Santa Maria. Etant donne la difficulte d'explorer les forets, 

I'emploi de Taviation fut requise pour leur reconnaissance. Deux 

avions furent transportes par chemin de fer jusqu'a Porto Uniao 

da Vitoria. Pour la premiere fois en Amerique du Sud des avions 

etaient utilises en service de guerre. 

Us survolerent la region de Timbo en Janvier-1915, mais Tepais- 

seur des forets ne laissait percer aucun signe denonciateur de mai- 

sons ou hameaux; les deux aviateurs, Eduardo Darioli et Ricardo 

Kirk, apergurent seulement une grande banniere blanche flottant sur 

des hauteurs et ils presumerent que e'etait la Sant Maria. Ma- 

Iheureusement Darioli, son avion en panne, dut abandonner la par- 

tie et Kirk trouva la mort en s'effondrant dans les forets du fleuve 

Jangada 100. 

Les "jagungos" continiiaient de se montrer d'autant plus inso- 

lents que les soldats donnaient des signes de faiblesse. Pleins de 

rancoeur, ceux-ci exergaient leur vengeance sur les prisonniers; pris 

97 — Dem., 541 k 555, 576-577. 
98 — Dem., 536, 597; Set., 10, 46-47; Here., 23, II v.; Luz, 114, 142, 146; V. da 

Rosa 13-9-1918; F. de Comercio 1-4-1914. 
99 —■ O Estado, 3-7-1915; V. da Rosa, 25-9-1918; Proces de Curit., 1914; Set., 74 a 

75; L..., t&n.; Nene Chefre, Paulino Pereira, A. Amorim, tern. 
100 — Set., 93, 115-116; A. O. Lemos, 41. 
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et interroges aussitot, ils etaient egorges sans plus tarder, pas un 

n echappait en vie. Cette action barbare souleva des protestations 

passionnees dans les capitales; mais les chefs militaires alleguaient 

que c etaient les civils utilises par la troupe en tant que guides, qui 

agissaient ainsi pour venger leurs parents assassines par les fana- 

tiques 101. 

Les soldats, de meme que les "jagungos", pratiquaient des 

"razzias" par ou ils passaient, emportant le betail, volant les mai- 

sons, violant les filles, tuant les gens102. Les civils qui voulaient 

rester neutres etaient pris entre deux groupes aux passions de- 

chainees. 

Cependant, le territoire occupe par les "jagungos" allait en di- 

minuant, grace a 1'action des differentes colonnes militaires dont 

se composait I'expedition103. L'on vit alors des gens qui se ren- 

daient aux militaires: des femmes, des enfants, des infirmes, des 

vieillards. Ceci paraissait un symptome favorable; les fanatiques 

se decidaient peut-etre a deposer les armes. Puis la verite parut: 

cernes dans les forets, la nourriture commengant a manquer, ils 

renvoyaient de leurs rangs les bouches inutiles 104. 

Les premiers combats pour la prise de Santa Maria n'eurent 

pas de succes. Les soldats n'avangaient qu'a grand'peine dans les 

contreforts des "serras", epies, suivis et aLaques par les "jagun- 

gos" et sans jamais les voir. Ils croyaient aussi que la protection 

divine favorisait les adversaires et les rendait invisibles, et les chefs 

militaires eurent a lutter centre la panique qui tout le temps me- 

nagait de se declencher 105 . 

Le canon qui avait rendu de si bons services a Taquarussu 

se montra impuissant a Santa Maria; par une erreur quelconque, 

les balles decrivaient une courbe allongee et tombaient de I'autre 

cote du campement. Les jagungos, d'abord effrayes par le bruit, 

s'habituerent vite en voyant que rien de mal ne leur arrivait, et 

101 — V. da Rosa, 20-11-1918; P. Scares, 51-52; Set., 90. 
102 — Set., 239-241; Sinzig, 240; Detn., 500 a 502; Id., 516-517; A. O. Lemos, 34; 

Id., 39-40; O Estado, 18-5-1915; Maria Alves Moreira, tem. 
103 — Dem., 523; Set., 95 a 113, 132. 
104 — Set., 82; Dem., 91-92, 476 a 483, 457, 482-483; P. Soares, 108. 
105 — Luz, 146. 
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vaquaient aux occupations quotidiennes sans plus s'occuper des 

projectiles 106. Ceci dura a peu pres un mois. 

L'hesitation des militaires a penetrer dans le hameau permit 

aux "jagungos" d'effectuer une retraite dans le noir et I'orage d'une 

nuit tenebreuse; le commandant avait ordonne aux soldats la ces- 

sation du feu pour ne pas gaspiller les munitions, car on n'y voyait 

rien. Le lendemain matin, lorsque la fusillade reprit, la troupe 

militaire n'eut pas de reponse et decida de penetrer dans la re- 

doute; elle etait tout a fait vide. 

Les soldats s'y installerent mais, le soir venu, ils furent vio- 

lemment attaques par les fanatiques qui montraient ainsi qu'ils 

n'etaient pas vaincus. Harceles par leurs ennemis toujours invi- 

sibles, le soldats demanderente secours urgent a une autre co- 

lonne, Ils ne purent se maintenir au milieu des forets, malgre I'ai- 

de regue. Ils mirent le feu au hameau et prirent le chemin de la 

base d'operations: persecuter les "jagungos" dans une region tota- 

lement inconnue eut ete folie 107. 

Devant la destruction de Santa Maria, le general Setembrino 

considera sa tache finie. II ordonna la retraite des differents re- 

giments concentres dans le Contestado. L'ordre et la pacification 

finale de la centres seraient assurees par quelques detachements 

qui resteraient sur place et par les polices des Etats de Parana 

et de Santa Catarina 108. 

Mais des chefs rebelles, refugies dans les forets, fonderent de 

nouveaux "cadres saints", semblables a ceux qu'on avait detruits. 

La lutte menagait de s'eterniser 109. 

La troupe d'occupation developpa alors une politique double: 

elle attaquait les petites redoutes qui surgissaient, en meme temps 

qu'elel cherchait a attirer les "jagungos" par des promesses de par- 

don et de concession de terres. Elle expulsait les fanatiques des 

zones riches en prcduits naturels et eux, confines dans les regions 

peu hospitalieres, commencerent a souffrir du manque d'aliments110. 

106 — Dem., 621-623; Set., 118. 
107 — Set., 133-135; Dem., 732-733; V. da Rosa, 1-10-1918. 
108 — A. O. Lemos, 48-50; Set., 131-132; Nene Chefre. 
109 — Dem., 757; O Estado, 4-11-1915 et 5-8-1916; Maria Alves Moreira, tern.; Cle- 

mentino Dias, tem. 
110 — V. da Rosa, 4-11-1918; Nene Chefre, tern(.; Maria Alves Moreira, tem. 
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La grande redoute s'appelait maintenant Tamandua. Une at- 

taque fut menee centre elle; son chef, Adeodato, voyant que les 

probabilites de succes etaient minimes pour ses hommes, fit cir- 

culer la nouvelle que Jose Maria ordonnait la dhpersion et lui-me- 

me prit la fuite 111. 

L'esprit de resistance etait finalement brise; les "jagungos" se 

rendaient seuls ou en groupes. Leur chef supreme, Adeodato, s'etait 

cache dans les forets. Mais ils n'envisageaient pas leur reddition 

ccmme definitive; la "guerre sainte" n'etait pas finie, elle reprendrait 

dans quatre ou six ans, il fallait cache: les armes et se presenter les 

mains vides aux troupes militaires 112. 

On emmena a Florianopolis les quelques chefs captures; ils fu- 

rent ccndamnes a deux ou trois ans d'emprisonnement. Les simples 

"jagungos" furent envoyes vers des terres lointaines des Etats de 

Parana et Santa Catarina113. 

Adeodato ne fut retrouve qu'en aout-1916, huit mois apres la 

destruction de Tamandua, qui eut lieu le 17-decembre-1915114. II de- 

clara dans son proces qu'il avait perdu la foi en Jose Maria apres 

la defaite de Tamandua et que, fatigue de vivre traque dans la 

foret, il etait venu sur les routes pour etre pris 115. On le condamna 

a 30 annees de prision. II tenta deux fois de s'evader, a 7 ans d'in- 

tervalle, et fut tue a la deuxieme tentative 116. 

Selon tous les temoins, ce ne furent ni les soldats, ni les or- 

dres de Adeodato qui mirent fin a la "guerre sainte"; les "jagungos" 

n'auraient pas ete vaincus si les maladies, la misere, la faim, ne les 

avaient pas decimes; telles furent les vraies forces qui amenerent 

la deposition d'armes en masse qu'on observa a la fin du mouve- 

ment117- 

Tandis que la croyance en Jose Maria s'affaiblissait et tendait 

a disparaite, apres la "guerre sainte", celle de Joao Maria, son an- 

111 — V. da Rosa, 20-11-1918; Dem., 770; Luz, 168; O Imparcial, 6-8-1916; O Es- 
tado, 13-8-1916. 

112 — V. da Rosa, 20-11-1919; O Estado, 4-11-1915; Nene Chefre, tern. 
114 — V. dai Rosa, 3-10-1918; O Estado, 4-8-1916; O Imparcial, 6-8-1916; Maria Mo- 

reira, tern. 
115 — Luz, 169; Here., 445, II v.; O Estado, 4-8-1916 et 12-8-1916. 
116 — O Estado, 20-12-1916. 
117 — O Imparcial, 10-1-1916; L..., tem. 
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tecesseur, le "saint du sertao", revivait et reprenait le premier plan. 

Les "caboclos" du Contestado gardent encore aujourdhui la photo- 

graphie du premier dans leur oratoire et continuent a I'attendre; 

il reviendra un jour, leur apporter le bonheur terrestre dont sa pre- 

miere venue a ete le signe avant-coureur118. 

118 — V. da Rosa, 20-11-1918. 
113 — A. O. Lemos, 34; Rosa et Fohy Tavares, tem.; Here., 72, II v. 





II — LA VIE RUSTIQUE DANS LA REGION DU 

CONTESTADO. 

La plupart des Auteurs qui ecrivent sur le mouvement du Con- 

testado enregistrent etonnes la vie qu'y menaient les "jagungos", les 

ceremonies religieuses, la fagon de combattre; ils ne son,: pas loin 

de penser que les Moines et les "caboclos" etaient tres doues par 

rapport a Timagination et que toute cette fagon de vivre en etait 

le produit. La meme impression se degage des etudes sur d'autres 

mouvements messianiques bresiliens et Ton ne se gene pas pour 

attirer I'attention sur "les aberrations" et "les comportements ex- 

traordinaires" des fanatiques. 

Avant de nous prononcer a ce sujet, il faut d'abord placer le 

mouvement dans la region ou il eut lieu et decrire brievement le 

genre de vie qu'on y msnait; ceci nous donnera peut-etre la cle de 

quelques uns de ces faits si singuliers, en nous devoilant moeurs et 

mentalite particulieres a la region. 

1 — Localisation geographique. 

La region du Contestado est une vaste etendue de terres de 

30 a 40.000 km2 de surface, entre les limites formees par le Rio 

Iguagu 1 au nord et le Rio Uruguay au sud, dans I'Etat2 de Santa 

Catarina3; elle a ete le sujet de deux questions de limites — de 

la son nom de Contestado, c'est a dire, territoire en contestation 4. 

Cette region qu'on appelle aussi "serrana", c'est a dire, mon- 

tagneuse, appartient a la zone temperee et les cultures europeennes 

s'y acclimatent facilement5 II y fait froid pendant I'hiver, c'est 

1 — "Rio" — fleuve, riviere. 
2 — "Etat" —' Le Bresil est divise en 21 etats federes, chacun desquels a sa capitale, 

son gouvemement propre, sa constitution, sa Chambre de deputes, etc. 
3 — Voir pour la localisation geographique du Contestado: Set., pg. 3; Mira, pg. 

48-49; Cabral, pg. 23 et 276. 
4 — La premiere question, avec I'Argentine et pour la frontiere ouest, fut reglee par 

arbitrage en 1895; la deuxieme, entre les Etats de Parsing et Santa Catarina, n'eut 
de solution qu'en 1916, donnant gain de cause a Santa Catarina. 

5 —■ Mira, 36 et 48; Set., 163; P. Scares, 4; Lux, 18; Sinzig, 71, 142-3. 



— 38 — 

meme la region bresilienne ou Ton enregistre les temperatures les 

plus basses 6. 

Tandis que dans les autres Etats bresiliens la Serra 7 do Mar, 

qui s'eleve comme une grande barriere isolant le littoral bresilien 

de I'interieur, court tout pres de la mer, ne laissant qu'une bande 

de terrain plat tres etroit entre la mer et la paroi montagneuse 8, 

a Santa Catarina elle recule vers I'ouest, et se situe de 50 a 100 

kms. de la cote. L'interieur de Tetat presente done I'aspect sauva- 

ge et farouche qu'on trouve a S. Paulo, au Parana, a Rio de Ja- 

neiro, tout pres de la mer: pentes raides, ravins profonds, cols 

etroits, le tout recouvert de forets d'une splendeur toute tropicale, 

la "foret atlantique", qui apparait melangee a la foret des pin?, 

^embuias" et mate 9 — type de foret caracteristique de l'interieur 

sud du Bresil10. Mais, comme dans les autres etats, cette asperite 

disaprait du cote de Tinterieur du continent et les hauteurs s'eta- 

gent en pentes suaves qui descendent doucement vers le bassin du 

fleuve Parana. 

Le recul de la Serra Geral en relation a I'ocean, a Santa Ca- 

tarina, rendit la prise de possession du sol differente de celle du 

reste du Bresil; les communications entre le littoral et l'interieur 

6 — Les temperatures maxima et minima sont parfois tres differentes dans une meme 
journee; le thermometre peut monter a pr^s de 30° vers midi et, le soir venu, 
tomber a 16 ou 17° centigrajdes. Mira, 36; Set., 163; Sinzig, 71, 97, 142; P. 
Scares, 5; Luz, 19-20; Dem., 89; Cabral, 13. 

7 — "Serra" — chaine de hauteurs; on ne peut pas les appeler montagnes, car elles 
n'ont que 600 a 800 ms. de hauteur moyenne; ce n'est que pres du literal que 
ces monts montent souvent a 1.000 ms. La "serra" plus importante a Santa 
Catarina, appelee Calmpos dos Frades, pres de Lajes, atteint 2.000 ms. (Mira, 16). 

8 — La "Serra do Mar" ou "Serra Gerai" oppose a la pente abrupte toumee vers 
Test, une espece de plateau du cote ouest qui descend sans heurts vers l'inte- 
rieur du continent. Ce plateau est recouvert d'une vegetation plus modeste que 
celle de la cote, de champs de graminees avec des bosquets; relief cn douces 
ondul.^tions, que les cours des rivieres soulignent d'un trait vigoureux, ouvrant 
des canyons" profonds bordes par la foret tropicale, nommee ici "foret galerie". 
Cet aspect du relief bresilien surprit les premiers explorateurs qui s'attendaient a 
trouver, une fois atteints les pics qu'ils voyaient en bordure de la cote oceanique, 
une descente tout aussi rude vers I'ouest que la montee avait ete difficile du 
cote de Test. Toutefois, des qu'on la franchissait, le pays offrvtot des terres faciles 
a cultiver, des champs excellents pour I'elevage et les chemins de penetration des 
grands fleuves s'en allant tous vers I'ouest. Cet aspect du pays explique de role 
de quelques centres irradiateurs de peuplement etahlis sur le bord atlantique du 
plateau, relies au littoral par de pietres chemins de descente et ayant ouvert de- 
vant eux, du cote de l'interieur un veritable eventail de possibilites de penetra- 
tion; le meilleur exemplc est celui de la ville de S. Paulo. 

9 — Pin bresilien, Araucaria brasiliensis; Embuia, Nectandra sp. ou Phoebe porosa; 
Mate, lllex Patagu^yensis. Mira, 107; P. Soares, 5; Richter, 14-5; Henrique 
Boiteux, 49-50. 

10 — Set., 17 et 138; V. da Rosa, 2-8-1918; Mira, 16, 48-9; Luz, 16-8; P. Soares. 5. 
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furenl ici tres longues a s'etablir 11. Plus au sud, la Serra reve- 

nant de nouveau vers le littoral, 1'on trouvait un paysage en con- 

traste frappant avec le paysage sombre et violent de la "regiao 

serrana": la se deployaient les superbes champs d'elevage qui. 

continuant vers 1'Etat de Rio Grande do Sul, en constituent la ri- 

chesse. Zone riante, elle fixa ceux qui monterent les premiers du 

littoral, ainsi que ceux qui venaient des Etats de Parana, Rio 

Grande do Sul et S. Paulo, par I'interieur; de grandes proprietes 

diviserent le sol, le betail fit la fortune des habitants12. Le centre 

de cette zone etait la ville de Lajes, la plus ancienne de Tinterieur, 

fondee en 1766, un siecle apres le developpement des premieres vil- 

les du littoral 13; mais en 1906 seulement fut construite une route 

pour la relier a celles-ci, que resta longtemps la seule route entrs 

j'interieur et le ILtoral, malgre les plaintes des habitants 14. 

La region "serrana", par contre, etait presque depeuplee en 

1906. Les contreforts de la Serra Geral, dont les monts, bien que 

pas tres eleves, etaient tout a fait abrupts, tombant a pic vers le 

lit des moindres cours d'eau et recouverts de forets; dont les fleu- 

ves et rivieres etaient impropres a la navigation car, parcourant 

une region d'origine eruptive, ils formaient des rapides dangereux, 

I'eau bouillonnant au milieu des rochers, offraient toute sorte de 

difficultes et de dangers a ceux que s'y aventuraient15. 

Tout I'Etat de Santa Catarina, avec ses 97.000 kms.2 a peu 

pres16, comptait 500.000 habitants en 1908; la region interieure 

n'en avait que 80.000 et la plupart fixes dans la region des champs 

d'elevage de Lajes, S. Joaquim, Coxilha Rica; c'est a dire, la ban- 

de du littoral, qui represente 33,6% du territoire de I'Etat, etait 

seule vraiment peuplee17. Et le peuplement de I'interieur se pro- 

cessait de facon tout a fait independente de celle du littoral, avec 

11 — Le littoral se peupla petit a petit avec des exiles portugais, avec des immigrants 
des lies Azores et, puis vers le milieu du XIX siecle, avec des italiens, des polo- 
nais, des allemands; mais ils restaient tous dans lai vallee fertile du fleuve Itajai 
ou dans I'ile de Santa Catarina, ne montant que rarement vers I'interieur; ils se 
reliaient par la mer avec les Etats de Parana et Rio Gnapde do Sul. Les villes 
du littoral datent du XVII siecle (Cabral, 14-5). 

12 — Mira, 35-6 et 48-9; Luz,13. 
13 —• Sinzig, 75; Luz, 62; Cabral, 22: 
14 — Here., 183, 187, 1.° v.; P. Soares, 4; Luz, 34: 
15 — Lus;, 17; V. da Rosa, 2-8-1918, 3-8-1918, 9-8-1918; Mira, 16 Cabral, 21; P. 

Soares, 5. 
16 — Mirq, 9. La surface reelle etait tres discutee a cause des terras inexplorees et 

de la question des limites. 
17 —«• Luz, 36; Richter, 8; Cabral, 21. 
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ds families qui venaient soit des Etats de S. Paulo, Rio Grande 

do Sul et Parana, soit de i'Argentine et du Paraguay. 

Pour ce qui est de la region du Contestado, trois fois plus 

vaste que les champs d'elevage, sa population etait d'a peu pres 

56.000 habitants, ainsi distribues: 15.000 habitants dans le muni- 

cipe18 de Campos Novos, dont le village avait ete fonde en 1882 

et comptait 500 habitants en 150 maisons; 11.000 habitants dans 

le municipe de Curitibanos, dont on vantait le progres rapide, vil- 

lage depuis 1869 avec 150 families; 10.000 habitants dans le mu- 

nicipe de Canoinhas, dont le village etait de fondation plus recen- 

te, datant du debut du XXe siecle et avait 60 maisons; 10.000 ha- 

bitants encore dans chacun des municipes de Por.o Uniao et Itayo- 

polis 19. C'etaient les centres les plus peuples. Chaque munici- 

pe couvrait de centaines de kilometres carres et n'avait, pour villa- 

ges, que ceux que nous avons nommes plus haut, ainsi que quelques 

hameaux sans importance20. 

Un eparpillement de cabanes dans de tres vastes etendues de 

terrain, voila done le Contestado. Les cartes geographiques de I'epo- 

que mentionnaient sur I'espace blanc: region inconnue et inexplo- 

ree. 

2 — Le peuplement. 

L'interieur de TEtat etait, depuis les temps coloniaux, le lieu 

de passage pour les theories de mulets que remontaient de Rio Gran- 

de do Sul vers la foire d'animaux tres renommee de Sorocaba, dans 

TEtat de S. Paulo21. Le gouvernement imperial fonda de loin en 

loin, suivant ce "chemin de mulcts", des postes collecteurs de I'im- 

pot preleve sur les besaaux — quelques pauvres maisons ou habi- 

taient les fonctionnaires et les gardiens qui les garantissaient des 

coups de main des bandits et des Indiens (car des tribus natives 

18 — "Municipe" — chaque Etat bresilien est divise en municipes, chacun desquels gou- 
verne par un prefet ou surintendant elu et une chambre de conseillers municipaux, 
les "vereadores". 

19 — Here., 163-171, 1.° v.; Luz, 33; Richter, 80-1; Mira, 111-2 et 120-127; P. Sca- 
res, 117; Sinzig, 75; F. do Comercio, 25-10-1912, et 10 a 24-10-1912, 31-7-1913; 
O Estado, 4-11-1915, 16-5-1915. 

20 — Set., 138; Sinzig, 128; 22; Dcm., 38. 
21 — Le developpement du centre du Bresil, d'abord avec les mines d'or, puis avec 

le cafe, attira du sud le b^tall necessaire a I'alimentation et les mulets indis- 
pensables au transport des marchandises; le "chemin des mulets" qui remontait de 
I'extremite sud du pays vers les Etats de S. Paulo et Minas Geraes datait de 
1727 et etait celebre. 
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continuaient a parcourir librement I'interieur des plateaux des Etat; 

de Parana et Santa Catarina). Les postes, ainsi que les endroit 

choisis comme lieu de repos par ces caravanes, furent I'origine de 

quelques uns des villages que s'y trouvent aujourdhui 22. 

Une fois peuples les champs d'elevage de Lajes, au sud de 

I'Etat de Santa Catarina, et ceux de 1'Etat de Parana, au nord, des 

courants de peuplement s'etablirent venant de la: des nouveaux 

venus qui ne trouvaient plus dans les regions peuplees les memes 

facilites d'appropriation de terres, des refugies politiques, des cri- 

minels de toute sorte. 'A deux reprises cet appcrt de fugitifs s'inten- 

sifia: pendam la Revolution de 1835-1845, appeles "Guerra dos Far- 

rapos", et celle de 1893; beauccup de families prirent la route du 

"sertao" pour echapper aux bandes legalisites et rebelles, dont la 

cruaute, les embuscades et les vengeances sanglantes etaient iden- 

tiques. Apres la defaite, plusieurs revolutionnaires penetrerent en- 

core plus avant dans la "regiao serrana", fuyant la punition 23. 

Les premiers immigrants europeens, A^lemands, Italiens et 

Polonais, arriverent vers le milieu du XIXe siecle dans I'Etat de 

Santa Catarina. La plupart se fixait sur le littoral, formant des 

"colonies"24, gardant le plus possible leurs moeurs et habitudes 

d'origine. Quelques uns cependant s'aventuraient a Tinterieur et 

s'etablissaient dans le voisinage des "caboclos"; ils adoptaient peu 

a peu leur fagon de vivre, de penser et d'agir, assimilation que les 

Allemands appelaient "verkaboclieren". L'on vit paraitre done sur 

le plateau des Gbetten, des Grbber, des Schimid., des Grein, des 

Ruthes, des Miechniekowk, des Galeski, des Stefano25. 

En 1910, des preoccupations de caractere strategique deter- 

minerent la construction d'un chemin de fer qui, partant de la ca- 

pitale de I'Etat de S. Paulo, relierait par I'interieur cette ville a 

I'extremite sud du Bresil; il traversait le Contes:ado en toute sa 

largeur. Les ouvriers avaient ete embauches (on dirait plus jus- 

tement captures) parmi les vagabonds et les malfaiteurs des ports 

22 — Le village de Curitibanos fut a son origine un de ces endroits amenages pUr les 
muletiers pour y passer la nuit. 

23 — Luz, 32-5-; A Trib., 18-12-1913; Adolf., 4, 15, 18, 38, 45; A Noite, 18-12-1912; 
P. Soares 87; Cabral, 184; Here., 90-1; l.o v. 

24 — "Colonie" — hameau d'immigrants d'une meme nationalite. 
25 — 0 Est., 29-6-1915, 20-6-1915; P. Soares, 86; Here., 31, 2.° v.; Luz, 38; Cabral, 

186; A Trib., 8-12-1913. 
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du littoral: Rio de Janeiro, Santos, Salvador, Recife. C'etaient 

des bandes de formats qu'on avait dirigees vers les taches ingrates 

de defricher les terres, de poser les rails dans une region tout a 

fait inconnue et couverte de forets. Les crimes, qui abondaient 

deja dans la zone en question, se multiplierent; pour aider a la 

repression du desordre, la compagnie du chemin de fer fut obli- 

gee d'armer ses hommes, car la police n'atteignait pas ces regions 

reculees 26. 

Une fois la construction du chemin de fer terminee, les ouvriers 

furent tous abandonnes la ou ils avaient travaille; personne ne 

pensa a les rapatrier. Quelques uns se rallierent a des "fazendei- 

ros"27 qui avaient besoin d'hommes d'armes pour se garantir cen- 

tre les voisins28; D'autres formerent des bandes pour leur pro- 

pre compte et se louaient aux "colonels" locaux pour des vengean- 

ces 29. 

Le chemin de fer ne valorisa, tout d'abord, que les deux ex- 

tremites du parcours; a Tepoque dont nous nous occupons — 1912 

a 1916, — la zone intermediaire restait dans le meme etat d'aban- 

don. Les centres commerciaux qui achetaient les produits "cabo- 

clos", Rio Negro, Blumenau, Joinvile, Lajes, n'etaient point des- 

servis par ce chemin de fer qui repondait a des problemes strate- 

giques et non economiques. Meme ceux qui auraient pu I'utiliser, 

ne le faisaient d'ailleurs pas. La compagnie avait regu en conces- 

sion 15 kms. de terres de chaque cote de la voie ferree pour Teta- 

blissement de colonies agricoles, et les "caboclos" qui y etaient 

etablis depuis longtemps, les considerant comme siennes, avaient 

ete renvoyes30. Revoltes, ils refusaient tout contact avec la com- 

pagnie et disaient que les initiales de celle-ci signifiaient: "chemin 

construit seulement pour voler pour le gouvernement"31 - 

Finalement, cette population que nous venons de decrire s'aug- 

mentait de tous ceux qui fuyaient les autorites, soit a cause de 

crimes commis, soit a cause de persecutions politiques, et cela tant 

26 — Set., 3-4; Lui, 37 et 64; Cabral, 184 et 381-3; Vieira da Ros-a^ 10-8-1918. 
27 — "Fazendeiro" — grand proprietaire terrien; la grande propriete terrienne s'appelle 

"fazenda". 
28 — Set., 3; Dem., 296-7. 
29 — F. do Comercio, 6-4-1914; Dem., 12-3. 
30 — Luz. 37; V. A. Peluso Jr., 32; Richter, 12; Denv., 296-7; Cabral, 384-5; 
31 — *'E . F.S. P.R.G. " (Estrada de Ferro S. Paulo-RioGrande) — "estrada feita so- 

mente p'rai roubar p'r'o governo" — Def., 562. 
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au Bresil que dans les pays limitrophes, Argentine, Uruguay, Pa- 

raguay. La foret, le "sertao", etaient des abris surs, la justice s'ar- 

retaient a quelques metres autour des villes et des gros villages; 

ni le gouvernement de I'Etat de Santa Catarina, ni celui de I'Etat 

de Parana n'avait pas de prise sur le Contestado, qui abondait en 

criminels de tou e espece, venant de partout 32 et prenant possession 

des terres inexplorees 33. 

Les quelques villages a I'oree du "sertao", "bouches de sertao" 

comme on les appelait — Curitibanos, Campos Novos, Canoinhas, 

— avaient la reputation d'etre peuples de bandits 34; et on devait 

se garantir soi-meme contre eux, les autorites n'ayant pas de for- 

ce pour s'imposer. Dans cette region, I'homme qui ne portait pas 

un enorme couteau et le revolver au cote n'etait pas digne de con- 

sideration . 

II n'est pas etonnant que les grands proprietaires terriens aient 

forme des bandes d'hommes armes pour maintenir leur emprise 

sur les terres et les augmenter au besoin 35. Les compagnies etran- 

geres qui s'etablirent dans la region "serrana" pour exploiter le ma- 

te ou le bois de coupe furent elles aussi obligees de recourir a des 

bandes similaires36. 

Tels etaient les gens — descendants d'anciens muletiers; re- 

belles de deux revolutions; quelques immigrants; anciens ouvriers 

du chemin de fer; refugies politiques; criminels venus de tous les 

cotes — qui formaient la population de ce desert perdu, loin de 

tout centre civilise, dont les chemins etaient les pistes etroites et 

enchevetrees tracees par les nombreux troupeaux de boeufs pais- 

sant en liberte et par les longues theories de mulets transportant 

les paniers de mate. 

32 — Dem., 13-4, 111-119; Cabral, 362-3, 383-4; Jose Boiteux, 34-38; P. Scares, 73; 
A Trib., 18-12-1913; D. da Tarde, 24-10-1912; F. do Comercio, 1-10-1912. 

33 —• Ferrante, tem.; F. do Comercio, i0-10-1912; D. da Tarde, 24-10-1912, 29-10- 
1912; A Trib., 18-12-1913; Sinzig, 184; Cabral, tem. 

34 — F. do Comercio, 11-10-1912; P. Scares, 73; Set., 4 et 8; A Trib., 18-12-1913; 
O Estado, 22-H-il916; V.A. Peluso Jr., 29; Cabral, 379, 383-4; Dem., 11-12 
et 109; P. Scares, 6; Adolfito, docs. Osmar da Silva, 37. De la seule viWe de 
Lapa, dfrjns I'Etat de Parana, 50 criminels s'etaient refugies dans le Contestado 
peu avant le mouvement fanatique (Cabral, en note, 384). Des criminels qui 
20 ans auparavant avaient ful I'Etat de Parana habitaient la region du Rio Pu- 
denda (A Trib. 18-12-1913). 

35 — Fabrido Vieira, pres de Uniao de Vitoria; le Colonel Bley Netto; Eugenio La 
Maison a Herval; etc., etc., avaient tous leurs bandes d'hommes armes sur leurs 
terres (Dem., 25-27, 108-110, 779). 

36 — Dem., 25-6; P. Soares, 24-5. 
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Les "caboclos" de la regions presentaienc deux types physiques: 

le "caboclo" clair et le "caboclo" fonce, tous les deux plus ou moi^ 

melanges de sang indien 37. Le "cabcclo" clair pouvait avoir la 

peau brunie par le soleil; il presentait neanmoins des cheveux cha- 

tain clari ou blonds, des yeux gris ou bleus. Le "caboclo" ^once 

avait les cheveux noirs, durs et raides, les yeux bruns. Ils etaient 

soit le produit de la miscegenation locale (car la region en ques- 

tion etait encore habitee par des tribus d'indiens) 38, soit le pro- 

duit de la miscegenation dans d'autres Etats du Bresil, car le me- 

lange de sang blanc et natif s'etait produit partout dans I'interieur 

du pays 39- 

Les mulatres et les noirs ont toujours ete rares dans I'Etat 

de Santa Catarina et surtout sur le plateau: le developpement me- 

diocre de I'agriculture sur le littoral ne demandait pas de bras 

en quantite; Televage pratique sur le plateau n'offrait pas non plus 

beaucoup d'emploi pour le noir et d'ailleurs, indiens et metis d'in- 

diens, rebelles aux travaux agricoles, s'adapterent bien a ce me- 

tier-la et on les trouvait sur place, ce qui etait plus facile que de 

faire venir les esclaves africains 40. 

Pour les colons etrangers — Allemands, Polonais et Italiens 

— nous avons deja vu de quelle maniere ils s'etablissaient et qu'ils 

n'etaient pas tres nombreux dans Tinterieur de Santa Catarina41. 

Lorsque les colons etrangers se reunissaient en "colonies", ils re- 

37 — Luz, 44-5; Richter, 9; Here., 199, 1.° v. 
38 — Quelques unes des tribus natives avaient fait amitie avec les blancs; lorsque les 

champs de Palmas furent decouverts, par exemple, les nouveaux venus firent ami- 
tie avec deux tribus natives (Baldus, 30; P. Chagcfc Lima; Pinto Bandeira) . 
D'autres attaquaient les blancs des qu'elles les voyaient paraitre. Au temps du 
mouvement fanatique, des tribus indigenes existaient encore au Contestado, enfouies 
au plus profond des bois et avec des dispositions feroces envers les blancs. En 
1912, par exemple, des voj4.>feeurs allant de Porto Uniao a Palmas furent atta- 
ques par une horde et un jeune homme fut tue (D. da Tarde, 2-12-1912). 

39 — Les auteurs "catarinenses" aiment a dire que les gens de I'interieur descendent 
des "bandeirantes paulistas", les defricheurs qui a partir du XVIIe siecle explo- 
reent tout I'interieur du pays (V. da Rosa, 10-8-1918; Luz, 41; VidaJ Ramos, 
43) . En verite, cet apport, itrtportant pour la genealogie des quelques families 
de chefs politiques, est insigpifiant pour la totalite de la population; nous avons 
analyst plus haut les courants de peuplement plus recents qui s'etaient diriges vers 
le Contestado et qui noyaient daris leurs flots les descendants des "bandeirantes". 

40 — Ils etaient plus nombreux sur le littoral de I'Etat de Santa Catarina qu'a I'inte- 
rieur, mais la encore leur nombre etait insigts/iant (V. Varzea, 30). L'annee de 
1'Abolition de I'Esclavage, 1888, il y avait 8.000 noirs pour une popuLvtion to- 
tale de 200.000 habitants. (Luz, 41). 

41 — En 1920, quatre ans apres la defaite des "jagun^os" du Contestado, I'Etat do 
Santa Catarina comptait 750.000 habitants; 550.000 etaient d'origine bresilienne; 
150.00 d'origine allemande et 50.000 d'origine italienne; la plupart etait loca- 
lisee dans la vallee du Rio Itajai, il y en avait tres peu sur le plakeau (Mira, 9) . 
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sistaient a I'emprise de la culture "cabocla"; s'ils etaient seuls, ils 

se sentaient menaces d'etre engloutis par elle, de la Thorreur de 

1'Allemand pour le "verkaboclieren"; 1'Allemand des "colonies" ma- 

nifestait des sentiments de superiorite et de mepris envers les po- 

pulations bresiliennes. 

Theoriquement, aucune ligne de demarcation, ligne de couleur, 

ligne de race, ligne de nationalite ne separait les immigrants des na- 

tionaux, les blancs des metis ou des noirs, dans la vie quotidienne 42. 

Qu'on fut noir ou blanc ou mulatre, cela n'importait pas: on etait 

tous des "caboclos". II y a toutefois une remarque a faire: dans 

I'elite des "fazendeiros" et des chefs politiques, le blanc et le metis 

d'indien predominaient incomestablement; on pouvait y voir quel- 

ques mulatres, mais pas de noirs. Par contre, entre les chefs des 

bandes armees soumises a un "fazendeiro" ou independantes, menant 

le sac et la vengeance pour leur propre compte, I'apport de chaque 

ethnie se maintenait d'accord avec la composition basique de la po- 

pulation: il y avait des chefs de bande metis d'indiens, des mula- 

tres, des noirs, des blancs d'ascendance iberique et meme des alle- 

mands. 

C'est que les noirs, ayant toujours occupe un rang social tres 

bas a cause de I'esclavage, trouvaient plus de difficulte a monter 

dans I'echelle sociale; le mulatre avait une facilite plus grande car 

un de ses parents n'etait pas de couleur, c'est a dire, appartenait a 

un niveau social plus eleve, et plus son epiderme etait clair, plus 

ses chances augmentaient; peau ncire voulant dire esclave, le pre- 

juge existant s'attachait a la couleur et non a la race. C'etait aussi 

un prejuge subtil; ne divisant pas les gens a I'interieur d'une meme 

couche sociale, il rendait difficile 1'ascension des individus fonces 

mais sans 1'empecher completement 43 - 

3 — La vie materielle. 

La maniere de s'installer sur le sol variait pas pour le nou- 

veaul-venu, fut-il national ou non, accompagne ou non par sa fa- 

42 — On pent le voir assez clairement dans le livre de contes regionaux de I'ecrivain 
Tito Carvalho: le noir participe de la vie rustique au meme titre qu'un metis ou 
qu'un blanc; parmi le peuple, man apes et unions se font sans regarder a la 
couleur. 

43 — Voir toujours les contes regibnaux de Tito Carvalho. 
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mille et ses "agregats"44. II choisissait I'endroit qui lui plaisait le 

mieux dans les terres non encore occupees — ou pres d'un ruisseau, 

ou en haut d'une colline — pour construire sa cabane en bois. Dans 

les forets sages de pins bien ranges, le sol reconvert d'herbe fine, il 

pouvait elever sa maison sans un nettoyage prealabls du sol et sans 

I'cuverture d'une clairiere, contrariant ce qui etait de regie dans 

les forets bresiliennes du type atlantique 45. Sous les frais ombrages, 

le betail restait abandonne a lui-meme et les pores, sans recevoir des 

soins de main humaine, devenaient sauvages 46. 

La vie ne demandait pas au "caboclo" de tres gros efforts, car, 

s'il ne voulait pas travailler, forets et rivieres lui fournissaient le 

necessaire pour sa subsistance. Dans les premiers temps apres son 

installation, il se nourrissait des produits de la chasse, de la peche 

de la recolte des fruits sauvages, de miel; la periode d'installation 

terminee, il cherchait une activite qui lui apportat quelque menu 

profit. 

Quelques uns choissaient I'elevage en petite echelle. Le betail 

ne donnait pas d'inquietude. Deux ou trois fois par an cn le reunis- 

sait pour lui donner du sel, pour marquer les veaux et panser les 

betes malades au moyen de prieres therapeutiques et de "sympa- 

thies". Si e'etaient des pores, ils etaient completement abandonnes 

a eux-memes. La nature travaillant pour lui, le "caboclo" pouvait 

se permettre, quelque temps apres son installation, la vente de veaux 

ou de poulains pour acheter un fusil, un harnais plus luxueux, des 

sonnettes pour la mule ou la vache preferee 47. 

Ceux qui pratiquaient la cueillette du mate choisissaient Tern- 

placement d'un bosquet; ces arbrisseaux forment des ilots charmants 

d'un ou deux kilometres d'etendue au milieu des pins. La cueil- 

lette des branches a lieu de mai a octobre; chaque arbrisseau donne 

teujeurs trois coupes en des annees successives, sans demander ni 

scin ni nettoyage le reste du temps. Les feuilles, une fois seches et 

detachees des branches par un systeme rudimentaire de battage, 

sont empilees dans des sacs ou dans des paniers de bambou tresse, 

44 — "Agregat" — petit cultivateur a qui le grand proprietaire loue un lopin de terre 
en echange d'une partie des recoltes. 

45 — V. da Rosa, 3-8-1918. 
46 — Luz, 57-9; Ferrante, tem.; V. da Rosa, 3-8-1918. 
47 — P. Scares, 6; Luz, 48, 52-3; Here., 210, 1.° v. 
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et les mulets les transportent vers le centre commercial le plus pro- 

che, ce qui exige de six a huit jours de voyage 48. 

Coupeurs de bois. d'autres "caboclos" s'enfoncent dans les fo- 

rets de pins pour les abattre et les apporter aux scieries, utilisant 

pour le transport soit le courant d'une riviere sur laquelle, attaches 

par des lianes, ils forment des radeaux, soit des attelages de boeufs 

dans les petits chemins des monts 49 - 

Quant a I'agriculture, les "caboclos" la pratiquent a petite 

echelle, a peine ce qui suffit pour vivre; I'elevage, le mate, la 

coupe du bois sont consideres les metiers de rapport, qui leur per- 

mettent d'acheter les choses indispensables qu'ils n'arrivent pas a 

produire: les armes a feu, les munitions, les harnais, les etoffes, le 

tabac et surtout le sel. Les salaires de ces travaux sont beaucoup 

plus eleves que le rapport de I'agriculture, I'abandon de celle-ci est 

alors justifie 50. 

Grande est I'importance du voyage pour ces trois metiers dif- 

ferents. Eleveurs de betail, coupeurs de bois, ramasseurs de mate, 

tous devaient prendre les mauvais chemins de la "serra", raides* 

etroits et pleins de trous pour transporter leur marchandise vers les 

centres acheteurs 51. Ils sont ainsi quelque peu nomades, ces "cabo- 

clos", et parcourent constamment le "sertao"52 - Ils dtemandent 

I'hospitalite aux maisons qu'ils trouvent sur leur chemin et devien- 

nent peu a peu connus de tous a des lieues a la ronde. "Le "cabo- 

clo" est le voisin de Lout le monde", ecrit Tun des officiers qui ont 

combattu dans le Contestado53. Les nouvelles voyagent avec lui 

48 — Mira, 36, 106-8; P. Scares, 6; D. Tarde, 12-11-1912; Luz, 48, 52; Osmar 
R. da Silva, 37; Aspeclos Rurais do Brasil, 684-754; A exploragao do mate,, 
monogr. 

49 — P. Scares, 6; Luz, 50. 
50 — Le travailleur agricole gagnait 1$500 par jour en 1911; ceux qu'on payait au rrois 

rec-evaient 20$ ou 30$ avec Id maison et la nouniture en plus. Or, le mate 
ou la coupe du bois donnaient 4$ par jour. (Aspectos da Economia Rural Bra- 
sileira, 753-755). 

51 — Cabral, 21 et 26. 
52 — Ces voyages ne pouvaient que plaire aux "caboclos" par les aventures et les nou- 

veautes qu'elles leur offraient. Si c'fltait pendant la saison des pluies, par exem- 
ple, les chemins se transforment en pistes savonneuses, les moindres cours d'eau 
prennent failure d'impetueux torrents et il faut attendre que le niveau de feau 
baisse pour qu'on puisse les traverser. Toute la troupe s'installe sur la berge 
et, pendant des joumees entieres, les hommes chassent pour avoir de la viand© 
fraiche ajux repas, reparent harnais et ustensiles et, le soir tombe, se reunissent 
autour du feu pour chanter, accompagnes de la guitare, ou pour entendre des 
histoires s'il y a un conteur parmi eux. P. Scares, 4; Mira, 25-6; D. da Tarde, 
29-10^1912. 

53 — V. da Rosa, 31-8-1918. Ceci est frappant lorsqu'on lit de recit d'Alfredo de Oli- 
veira Lemos, qui etait commergant; il etqit sans cesse sur la route et il connaissait 
tout le monde dans la region du Contestado. Voir encore Richter, 10. 
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d'un point a I'autre, elles sont racontees chez les petits negociants 

des carrefours, elles sont apportees par les hotes qui demandent un 

gite pour la nuit. Et ce va-et-vient entretient la solidarite entre des 

gens demeurant loin les uns des autres. 

Cependant, malgre les voyages repetes de ses habitants, la 

region "serrana" continuait a n'avoir de routes et les journaux de 

Tepoque attribuaient a cela le manque de developpement de I'inte- 

rieur de I'Etat 54. 

Les maiscns de ces "caboclos" sont presque toutes en bois 53; le 

forets de pins offrent en quantite la matiere premiere. Les plus 

soignees sont recouvertes d'ecorce ou de bois taille en tuiles; lesl 

plus pauvres, de tiges et de feuilles de palmier. Elles montrent au 

passant des murs noirs, des toits bruns, assombrissant encore de 

paysage triste des sous-bois; Tune ou Tautre plus coquette a les fe- 

netres e. les portes peintes en bleu ou en rouge 56. ' Ce sent des ca- 

banes miserables", ecrit um auteur57. 

Elles ont toutes, meme les plus pauvres, la salle et au moins 

deux chambres, pour permettre de recevoir les voyageurs qui de- 

mandent I'hospitalite, ce qu'on ne refuse jamais. Toutes ont aussi 

une espece de hutte adossee a la maison, ou Ton fait dormir les 

individus suspects et peu sympathiques, pour ne pas Tintroduire a 

I'interieur 58. 

Le sol est en terre battue et toujours tres propre; le mobilier 

comprend une table, deux ou trois chaises, quelques bancs, des gra- 

bats et les utensiles indispensables a la cuisine. Tout ceci devient 

facilement crasseux, les soins se limitant souvent au balayage de 

la maison 59. 

54 — P. Soares, 4; Sinxig, 71, 128; Mira, 22-5; Luz, 61; F. do Comercio, 25-3-1914. 
55 — Tant les maisons isoles au milieu des bois, que les maisons de village, toutes sont 

en bois. En 1913, 'a Curitibanos, il n'y avait que trois maisons en briques et en 
tuiles, des 150 qui coposaient le village: 1^ Chambre Municipale, la maison du 
colonel Chiquinho de Alburquerque et celle du promoteur public Marcirio Maia. 
Richter, 80. 

56 — D. da Tarde, 12-11-1912; V.A. Peluso Jr., Bol. Fold., septembre et decem- 
bre-19151, an III, n. 9 et 10, p. 144; Mira, 36-7; Ferrante, tern.; Luz, 47. 

57 — Here., 131, 1.° v. 
58 — Sinzig, 72, 165; D. da Tarde, 12-11-1912; 28, 36-7; Here., 201-203, l.o v; V. 

Varzea, 48. "Dans ma maison, je ne vois en vous ni I'ennemi, ni I'autre chose. . 
dit a son ennerrd personnel et en plus voleur de betail (le pire criminel dans la 
hierarchic "serrana" des crimes, voleur etant un mot qu'on evite de prononcer 
tant il est meprise) un des personnages de Tito Carvalho. II re^oit chez lui le 
voleur, lui donne a manger, le fait dormir dans la hutte et le la,isse partir en 
liberte le jour suivant, I'ayant prevenu d'abord qu'une fois sorti de sa propri^t^, 
n'etant plus son hole, il serait poursuivi par ses cgregats. Tito Carvalho, 171-2. 

59 — Luz, 47-59; D. da Tarde, 12-11-1912. 
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Les saints patrons de la famille, en images coloriees, ornent la 

salle, soit accroches aux murs, soit arranges sur une espece de 

petit autel bien entretenu, enjolive de fleurs en papier, d'ornements 

en graines brillantes et en mica 60 - Harnais et apprets de cheval 

sent dans un coin; le fusil Winchester 61 est accroche au dessus de 

la porte d'entree avec la saccoche de munition; leur place dans la 

salle montre I'importance qu'ils ont aux yeux de caboclos. Ceux-c? 

peuvent se passer de tout confort, ils n'economisent jamais ni sur 

I'armement ni sur le cheval: ils veulent toujours avoir ce qu'il y 

en a de mieux62. 

La cuisine est une sorte d'appendice a la maison. Le feu y 

est entretenu sur le sol, le chaudron suspendu a un trepied; les fruits* 

des pins gresillent sur les braises et sur une pierre plate chauffee a 

blanc est posee la bcuilloire ou chante Teau pour le mate. Les jours 

de fete, de gros morceaux de viande grillent sur la flamme, suspen- 

dus a des pieux — e'est le "churrasco". La faux, la hache, le grand 

couteau pour couper le mate (qu'on appelle aussi "epee") 63 sont 

gardes dans la cuisine 64. 

Le feu sur le sol est un element tres important dans ces caba- 

nes; il est conserve meme lorsque le propritetaire fabrique un poele 

special pour la cuisson des aliments; e'est autour de lui que les gens 

se reunissent pour se rechauffer dans les soirees d'hiver, et pour 

entendre chanteurs et conteurs 65; e'est la seule fagon qu'ils connais- 

sent de se chauffer. 

Autour de la maison Ton trouve I'etable, la porcherie, la palis- 

sade ou Ton met les cuirs a secher et I'odeur qu'y regne n'est done 

pas des meilleures. Un peu plus loin il y a le champ ou sont cul- 

tives le mais, le manioc, les haricots, les citrouilles pour la consom- 

mation de la maisonnee; derriere I'etable se dressent parfois bana- 

niers et Grangers. 

60 — Luz, 47. 
61 — L-3 fusil Winchester, arme americaine de repetition, calibre lOmm, 70, pesant 2 

kls 480, ayant, 0,95 de longeur, etait Tamie de chasse la; plus repandue dans le 
"sertao" (Here., 379, 1° v.). 

62 — V. da Rosa, 10-8-1918; Cabral, 21. 
63 — Voir les contes de Tito Carvalho et Serafim Franga. 
64 — D. da Tarde, 12-11-1912. 
65 —> La disposition de la cuisine permet de distinguer plus riches des plus pauvres. 

Les premiers ont un poele special pour les ^liments; ceux qui sont plus riches en- 
core, ont le feur su le sol dans une petite huitte speciale a quelques metres de la mai- 
son (Vitor A. Peluso Jr., Bol. de Fold., 1951, an III, n. 9, p-. 118, 141-153, 
septembre et decembre) . 
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L'alimentation est la meme pour les "caboclos" aises que pour 

les plus pauvres. La viande fraiche grillee, le "churrasco" tant ap- 

precie, n'est mange que les jours de fete; pour le commun, il y a 

ie "charque", viande salee sechee au feu ou au soleil et mangee avec 

la bouillie de farine de mais, des haricots noirs, du riz ou des galet- 

tes de manioc. Presque pas de legumes ni de fruits, bien que la re- 

gion eut pu facilement en produire; mais les habitants ne sont pas 

habitues a les manger; seuls les fruits des pins (pinhoes), de I'arbre 

'"-nga" et du palmier "butia" trouvent grace a leurs yeux66. 

La consommation du cafe est petite. Le mate est largement 

bu, soit en "chimarrao" G7, scit en tisane. Le tabac est cultive et on 

I'exporte sous la forme de rouleaux; le "caboclo" roule lui-meme sa 

cigarette avec la paille de mais et un peu d etabac piqu; au 

canif 08. 

L'habillement distingue le pauvre du riche; le riche a de beaux 

atours, des bottes en cuir souple, de beaux chapeaux, des vetements 

en tissu de meilleure qualite; le pauvre est d'habitude en haillons 

— mais lui aussi monte un cheval bien harnache. Se presenter sur 

ur.e bete mal soignee et mal fichue est considere comme honteux. 

L'hygiene corporelle est presque ignoree, bien que les bains 

— bains de riviere, bains dans les fontaines et dans les mares — 

scient quotidiens. 

La maniere de vivre du "caboclo" pauvre est, on le voit, assez 

semblable a celle du "caboclo" riche; ils ont tous les deux le meme 

manque de confort, dont ils ne souffrent pas, ne connaissant rien 

de mieux09. Tres ignorants, ils continuent a mener, riches, la me- 

66 — Sinzig, 72; Mira, 26; P. Scares, 6, 
67 — "Chimarrao" — breuvage de feuilles sechees de mate ,sur lesquelles I'eau bouil- 

tante est versee; on le boit "amer" ou avec tres peu de sucre. Le mate sucre est 
appele "the" ou "tisane". Le "chimbrrao" est prepare dans une caleba,sse — "cuia ' 
— et on le suce a I'aide d'un chalumeau spec-al, la "bombilha". Lorsqu'un grou- 
pe se reunit quelque part, la "cuia" circule immediatament de ma:n en main et 
chacun prend sa gorgee par la meme "bombilha" a tour de role; le "the" est bu 
individuellement. 

68 — Mira, 25; Sinzig, 75; D. da Tz^de, 12-11-1912; F. do Comercio, 12-10-1912; 
P. Scares, 6-7; Ferrante, tern.; Luz, 47, 50, 59. 

69 — Herculano d'Assump^ao dejeuna un jour chqa un fazendeiro riche du plateau; re- 
gu avec 1'hospitalite cordiale caracteristique des "caboclos", on I'invita a s'asseoir 
sur une chaise tres sale (il n'y en avait que deux dans la salle, toutcs les deux 
pareilles) . Au fond de la salle, un vieillard senile, couch^ sur un grabat nvserable, 
se gratait les doigts du pied en cfafchant de temps en temps sur le sol en terre 
battue. Par la fenetre entrait I'odeur des ports et des cuirs mis a secher. Le vi- 
siteur commegait a perdre I'appeti; il le perdit tout a fait lorqu'il vit la soupe 
servie dans une cuvette a laver le viaage.et la viande dans une autre a laver 
la vaisselle. . . . Une maison de gens aises! (Here., 125-6, 1° v.). L'ecrivain M. 



me existence qu'ils menaient lorsqu'ils possedaient moins de res- 

sources. Ce n'est qu'a Lajes, la capitale du plateau, qu'on trouve 

un peu plus de contort et une vie plus diversifiee. Dans le reste 

de la "regiao serrana", le train de vie est a peu pres le meme pour 

tout le monde 70. 

II y a, toutefois, cette grande difference que nous ne pouvons 

pas laisser de cote: le "fazendeiro" riche peut se permettre une os- 

tentation que les autres envient; de la les harnais recouverts d'ar- 

gent, les belles betes, les eperons en argent massif, les armes de 

premiere qualite aux crosses incrustees de metaux precieux, les bi- 

joux pour les femmes, les ornements divers pour la maison (con- 

trastant avec la pauvrete des meubles) . L'on raconte meme que les 

plus riches, pour mcntrer le mepris de I'argent, mettent des billets 

de 500 crs. dans le canon des pistolets avant de tirer. .. 71. 

Riches ou pauvres, ces "caboclos" sont presque tous des anal- 

phabetes, d'une ignorance que I'isolement aggrave. On a pu dire 

d'eux que par la pauvrete, le genre d'alimentation et I'economie de 

subsistan:e, ils menent une existence qui ressemble encore a celle 

des indiens autochtones 72. 

4 — L'appropriation du sol. 

On allait s'installer dans le "sertao" soit avec sa famille, soit 

avec sa bande, le chef suivi par les parents, les amis et les agregats 73; 

cette deuxieme maniere d'occupation du sol, tres courante au debut 

du peuplement, devint de plus en plus rare a mesure qu'avangait 

le XXs siecle. 

L'exemple de la fondation de Canoinhas, en pleine foret du 

Contestado, est typique de I'emigration en groupe. Francisco de 

Paula Pereira, grand proprietaire de terres a S. Bento, dans I'Etat 

de Parana, poursuivi par les autorites "paranaenses"74, prit la re- 

solution d'abandonner les lieux. II partit dans la direction des 

 >  
Mauricio V. de Queiroz remarqua que dans de Contestado les maisons des "fa- 
zendeiros" ne possedent pas, encore aujordhui, d'installations sapitaires. 

70 — Luz, 60. 
71 — Berger, tem.; 
72 — Here., 210, i0 v. — Le "fazendeiro" Chico Pires, alli^ du gouvemement pendant 

la lutte du Contestado, confessa qu'il ne connaissait ni le drapeau bresilien, ni 
I'Hymne National. Voir aussi Luz, 48; Richter, 8; Dem., 28-30; Here., 90, 1° v. 

73 — Cabral, 109-110. 
74 — L'auteur de I'article ne parle que de "persecutions fort injustes", sans expliquer 

la cause. F. do Comercio, 10-10-1912. 
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champs tres vantes du Rio Putinga, mais n'alla pas plus loin qufc 

le Rio Canoinhas; I'endroit lui plut, il revint a S. Bento chercher 

les siens et, suivi de quelques families d'agregats ainsi que de sa 

paren.e, il s'installa dans les nouveaux domaines en 1888 et fut 

reconnu "seigneur absolu des terres et chef politique locar (sic), 

meritant done le titre de "colonel" 75. 

II distribua des terres a ceux qui I'avaient suivi; puis, la re- 

gion etant tres riche en mate, de nouveaux venus apparurent qu'il 

fixa pres de lui, en qualite d'agregats, de maniere a les avoir sous 

la main 76. Le rassemblement prit bientot la forme d'un hameau. 

Les yeux cupides de I'Etat de Parana ne tarderent pas a se 

tourner vers une region qui se revelait tres riche en mate; le gou- 

vernement tenta d'y nommer une autorite policiere et le vicaire 

de Rio Negro voulut aussi etendre ses attributions jusque la. Ils 

echouerent tous les deux; le vicaire demandait des sommes exhor- 

bitantes pour celebrer les rites religieux; quant a I'autorite policie- 

re, "le peuple ne voulait pas et Pereira en aucune maniere n'aurait 

consent! qu'une autorite etrangere vienne s'etablir sur le territoire 

de I'Etate de Santa Catarina" 77. 

Rio Negro etait le village le plus pres de Canoinhas; le com- 

merce de mate se faisait avec lui78; mais e'etait un village de 

I'Etat de Parana, et Francisco de Paula Pereira et ses gens ne vou- 

laient point entendre parler d'un gouvernement qui les avait pour 

ainsi dire expulses, mais des lieues et des lieues de forets vierges 

les separaient de Curitibanos, le village le plus proche appartenant 

a I'Etat de Santa Catarina. 

Neanmoins, lorsque les pretentions de I'Etat de Parana de- 

vinrent plus pressantes, quelques "fazendeiros" plus courageux fraye- 

75 — "Colonel" — e'est le titre qu'on donne aux grands proprietoires terriens de 1'in- 
terieur. Lors de I'lndependance du Bresil, Ton avait creee la Garde Nationale 
pour assurer Tordre dans I'iirlmense territoire, la police etant largement insuffi- 
sante. La Garde Nationale dura longtemps, jusque dans les debuts du XXe sie- 
cle. Les "cabodos" formaient les rangs, les postes plus eleves etaient occupes par 
les proprietaires ruraux, presque toujours en fonction de leer fortune: les plus 
riches ^taient des "colonels", ceux de moindre fortune "capitaines", etc. Le terme 
passa ii designer simplement un "fazendeiro" riche, sans plus aVoir de connotation 
milit^ire; il designait un seigneur puissant qui avait beaucoup d'hommes sous ses 
ordres. 

76 — "Les fondateurs (ceux qui decouvraient de nouvelles terres) apportaient I'auto- 
risation et pouvoir pour faire la distribution des terres et des proprietes a ceux 
qui les accompagnaient" (Cabral, 109-110). 

77 — F. do Comercio, 12-10-1912. Voi aussi Osmar R. da Silva; D. da Tarde, 22- 
8-1913; F. do Comercio, 31-7-1913. 

78 — F. do Comercio, 12-10-1912, 31-7-1913; V.A. Peluso Jr., 29. 
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rent un chemin jusqu'a Curitibanos et demanderent au grand chef 

politique local, "colonel" Francisco Ferreira de Albuquerque Tins- 

tallation de fonctionnaires administratifs "catarinenses" a Canoinhas, 

en echange de la promesse d'appui et solidarite dans les elections; 

malgre les protestations de I'Etat de Parana, Canoinhas devint dis- 

trict "catarinense" en 1902 79. 

En 1911, le hameau devint le siege du municipe du meme nom, 

detache de celui de Curitibanos. Le "colonel" Francisco Ferreira 

de Albuquerque vint lui-meme choisir les candidats a la surinten- 

dance et aux sieges de conseillers municipaux. II apprit aux habi- 

tants comment faire une election, et la premiere eut lieu le 12- 

octobre-1911 80. 

On voit done comment, fuyant des persecutions soit de la jus- 

tice 81, soit de la politique, de veritables clans se deplagaient vers 

I'interieur et formaient de nouveaux noyaux de peuplement; en re- 

cherchant Tappui des chefs politiques plus rapproches, ils s'inte- 

graient dans la vie publique de Tetat et obtenaient soutien et ga- 

ranties. 

Le "caboclci" que penetrait tout seul ou rien qu'avec sa famille 

dans le "sertao", s'il n'allait pas tout de suite rejoindre un chef com- 

nu deja installe, cherchait a s'etablir pres d'autres "caboclos". On 

les trouvait, ces cabanes, de loin en loin, separees par une demi- 

heure de marche, e'est a dire, par un ou deux kilometres; elles etaient 

construites suffisamment eloignees les unes des autres pour que le 

"caboclo" put preserver sa Irinquillite, mais assez pres tout de me- 

me pour ne pas etre completement isole82. 

Etre le premier arrive sur des terres pour s'assurer leur pro- 

priete et les distribuer entre d'autres hommes, voila ce que faisait 

le pouvoir d'un grand chef; plus le "colonel" avait de terres, plus 

il pouvait avoir de vassaux, et plus il avait de vassaux sur ses 

79 — F. do Comercio, 17-10-1912. 
80 — Le premier collecteur d'impots s'installa en novembre de la meme annee. En 

1913, le municipe comptait 10.000 habitants et de& communications nouvelles 
s'etablissaient avec d'autres points de I'Etat "catarinense", avec Joinvile, notam- 
ment, ville tres prospere du littoral. O Estado, 16-5-1915; Luz, 37; F. do Co- 
mercio, 24-10-<1912. 

81 — Le "fazendeiro" Joaquim Branco avait ete oblige de changer de domicile et 
etait venu s'installer a Canoinhas parce qu'il avait ete complice dans I'assassi- 
nat du chef de la famille Pacheco (F. do Comercio, 1-10-1912). Les joumaux 
de 1'epoque racontent avec simplicite quantity de ces petits faits, ce qui prouve 
que cela etait considere normal. 

82 — V. da Rosa, 9-8-1918; Cel. Ferrante, tern.; Mira, 126. Sinzig, 180. 
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terres, plus il avait de prestige g3. L'homme riche etait done celui 

qui avait une grande "fazsnda" avec beaucoup d'autres I'habitant 

en tant qu'agregats. Pour avoir un lepin de terre, le "caboclo" de- 

pendait entierement de la bonne volonte du chef, a moins qu'il ne 

cherchat un endroit absolument desert pour s'etablir. 

Voila pourquoi les questions de terres entre differents pro- 

prietaires formaient le fond des disputes les plus frequentes, les 

plus violentes et dont le ressentiment etait le plus amer dans le 

"sertao"; elles donnaient lieu a des batailles de clans qui furent 

de regie pendant tout le debut du peuplement "catarinense"84. 

Oes terres, qui pendant I'Empire appartenaient au gouverne- 

ment central, avec la Constitution Republicaine de 1891 passerent 

aux mains de I'Etat de Santa Catarina. Mais soit du temps de 

I'Empire, soit pendant la Republique, celui qui s'etait etabli sur 

elles pouvait demander, apres un certain nombre d'annees, le titre 

de proprietaire legal. 

Le grand proprietaire ou le "caboclo" pouvaient done deman- 

der la legalisation de leur propriete terrienne apres quelque temps 

de "possession pacifique", e'est a dire, sans titres, mais aussi sans 

avoir ete I'objet d'un litige ^. Pour que le titre de propriete fut 

accorde au grand proprietaire, il fallait qu'il fut en bons termes 

avec le gcuvernement de I'etat; sinon, sa demande s'eterniserait 

dans les tiroirs bureaucratiques ou serait refusee. Pour les "agre- 

gats" et les "caboclos", tout dependait de leurs bonnes relations 

avec le chef politique local; s'ils etaient amis, le titre etait donne 

sans difficulte, pourvu que le chef local jouisse des bonnes graces 

du gouvernement ,et cela sans meme les formalites exigees par 

la loi (occupation effective de la terre par des troupeaux ou des 

plantations, la seule construction de cabanes et leur habitation 

pendant quelques annees ne donnant pas le droit de fait sur la 

83 — Miguel Fragoso, qui a.vait localise sur ses terres 500 personnes a peu pres. cri- 
minels pour ls< plupart et venus de I'Uruguay, de I'Argentine, du Paraguay, etait 
chef puissant a Irany, dans le cote "paranaense" du Contestado (A Noite, 24-10- 
1912). Fanscisco de Paula Pereira ava t distribue des terres aux gens qui I'accom- 
pagnaient et etait considere le "seigneur absolu" de Canoinhas (F. do Comercio, 
10 a 22-10-1912). Cette maniere de prendre possession des terres datait des temps 
coloniaux. 

84 — L'une des disputes plus connucs eut lieu pour I'occupation des champs de Pal- 
mas. Aleixo Goncalves et la famille Pacheco etaient ennemis a cause d'une ques- 
tion de terres. L'assaut a Lajes, en 1913, decoulait d'une autre. (Dr. H. . ., tern.; 
Dr. Victor Mendes, tern.). 

85 — Luz, 60. 
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propriete) 86; mais si leurs relations etaient mauvaises, aucune preu- 

ve de I'occupation effective des terres ne s'averait suffisante et il 

finissait par etre expulse du lieu malgre ses droits 87. 

La politique des concessions de terres se developpa a cause de 

la question des limites entre les Etats de Santa Catarina et de Pa- 

rana; c'etait une maniere d'affirmer les droits sur le territoire en 

contestation. Ces concessions furent faites a des compagnies etran- 

geres et nationales, ainsi qu'a des particuliers que le gouvernement 

de ces Etats voulait favoriser 88. Les concessionnaires delogerent les 

anciens habitants des terres, malgre leurs protestations. 'A ce me- 

contentement un autre s'ajoutait, dans les cas des compagnies: elles 

se mettaient a exploiter les ressources naturelles, mate, bois, et rui- 

naient les petits proprietaires locaux qui pratiquaient les memes 

activites mais en echelle reduite. 

La vague de mecontentement fut telle que les gouvernements 

des deux Etats promirent de localiser les deloges sur d'autres ter- 

res; mais ou bien ils furent tres longs a remplir la promesse, ou bien 

les terres offertes etaient isolees et dans des endroits encore infes- 

tes par les tribus indigenes, ce qui les rendait d'occupation difficile, 

ou bien I'etendue des terres offertes etait beaucoup plus petite que 

celle qui avait ete spoliee. Le mecontentement augmentait done de 

plus en plus parmi ceux qui avaient perdu leur bien. 

5 — Les reports sociaux. 

Les assises de la societe du plateau etaient alors les grandes 

proprietes terriennes; le "caboclo" qui voulait s'installer quelque 

86 — Un arpenteur de la confiance du gouvernement (ce que revenait a dire de la 
confiance du chef politique local, puisque celui-ci indiquait les fonctionnaires au 
gouvernement) mesurait les terres et I'acte, passe devant notaire, etait publie 
dans les joumaux. Le Diario d^ Tarde de 29-10-1912 publie une liste de legali- 
sations que I'Etat de Parana venait d'effectuer a Irany, dans de Contestado. 

87 —- Set., 3. 
88 — La "Lumber of Bra,-Til" etait denoncee par ces expulsions; une autre compagnie, la 

Hanseatia^, dementait I'avoir jamais fait... II y avait d'autres encore qui avaient 
ete beneficiees avec ces ctoncessions: Piccoli, Haeker, etc. La compagnie des 
chemins de fer S. Paulo-Rio Grande avait regu la concession de 15 kms des deux 
cotes de la voie ferree (F. do Comercio, 24-5-1915; Adolfito, docs.; D. da Tar- 
de, 4-11-1912; P. Soares, 24-5; F. do Comercio, 25-10-1912; Dr. Antonio Pe- 
reira Braga, 3-4, 19) . Parmi les particuliers beneficies pS>r cette politiques etaient 
cdtees les families Albuquerque — dont le chef etait le deja nomme "colonel" 
Francisco Ferreira de Albuquerque — et Wendhausen, toutes deux intimes de la 
famille Vidal Ramos qui domjinait politiquement I'Etat de Santa Catarina), a 1'e- 
poque (Berger, tern., German© Eichele, tern.). La compagnie americaine "Lum- 
ber of Brazil S.A." explotcat le bois de coupe dans la region de Tres Barras; 
son enorme scierie ruina les petits proprietaires locaux qui s'occqfmient de la 
meme exploitation . 



— 56 — 

part devait demander la permission du "fazendeiro", apres que la 

plupart des terres connues furent prises par quelques families. 

La distribution des terres etablissait un lien du "caboclo" au 

"colonel" et vice-v«rsa: solidarite et prestation de services, contre 

protection et appui, autant dans le domaine politique que dans I'eco- 

nomique. La location des terres etait payee en nature, avec une 

partie des veaux qui naissaient dans le troupeau de I'agregat ou avec 

une partie des recoltes agricoles 89. Si I'agregat s'occupait du betail 

et des plantations du maitre, il etait aussi paye avec des veaux et un 

pourcentage des recoltes. L'argent etait rare sur le plateau. Les 

transactions s'effectuaient surtout par le troc, denrees contre den- 

rees, services centre services, denrees contre services90. 

L'agregat dont les betes se reproduisaient bien, dont les recol- 

tes etaient abondantes et qui — surtout — jouissait des bonnes 

graces du patron, prosperait rapidement 91. Avec le consentement 

du patron, il pouvait, au bout d'un certain temps, rechercher un 

peu plus loin une terre pour s'y etablir et la faire sienne; si tout 

etait deja pris, il pouvait se porter acquereur d'un lopin dans la 

proprid.e du patrcn mais, comme il n'avait pas d'argent pour 

payer, il lui continuait attache et rendant des services jusqu'a par- 

faire le prix92. Meme installe sur sa terre a lui, I'agregat conti- 

nuait a devoir au patron certains services, et demeurait sous sa 

protection. 

Le "caboclo" devait au patron I'appui de son vote dans les 

luttes electorales, I'appui de son bras dans toutes les disputes. 

D'autre part, e'etait le patron qui assurait aux agregats I'occupa- 

tion paisible des terres, payait leurs dettes si I'annee etait mauvai- 

se, donnait aide et protection dans n'importe quelle occasion. Ma- 

ladies et accidents des employes etaient de la responsabilite des 

patrons, qui devaient fournir les moyens pour la guerison et don- 

ner petites pensions aux vieillards et aux invalides. L'agregat qui 

vieillissait dans une "fazenda" avait done son existence assuree par 

89 — Dans I'enquete ir^nee a Irany, un "caboclo" racontait avoir troque un cheval 
contre la promesse de I'acheteur de venir nettoyer ses champs de mais (Enquete, 
fls. 104 v. ) Les cures recevaient aussi en nature le payement des rites relifgieux 
(F. do Comercio, 12-10-1912). 

90 — Serv. de Insp. e Fomento Agricola, pg. 712; Joao O.C. Avila, t^m. 
91 — Voir les contes regionaux de Tito Carvalho et Serafin Franca, ainsi que la collec- 

tion des "Boletim de Folclore". 
92 — J. O. Avila, t&n.; 
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le patron et ses heritiers, il devenait "de la famille". Le "caboclo', 

n'avait pas de raison pour penser a 1'avenir, c'etait au "fazendeiro" 

d'y pcurvoir pour ses gens 93. 

Nous avons ainsi une structure economique qui reunit suje- 

tion et independance. Le "caboclo" mene ses activites economi- 

ques independamment du "colonel", d'une fagon individuelle; le 

patron ne vient pas voir ce qu'il est en train de faire, ni comment 

il exerce ses activites; pourvu qu'il paie ponctuellement ses rede- 

vances, il est libre de faire ce qu'il veut 94. Cependant, il est de- 

pendant parce qu'il ne possede pas la terre; pour I'avoir, c'est-a- 

dire, pour pouvoir gagner sa vie, il a besoin qu'un grand proprietaire 

consente a le laisser occuper une partie de ses terres. Nous avons 

vu aussi que le proprietaire voit son prestige augmenter propor- 

tionnellement a la quantite d'individus qui travaillent sur ses ter- 

res — prestige politique autant qu'economique; il favorise done 

I'etablissement des agregats et il se plie a Tindependance de ceux- 

ci. L'agregat est dans I'entiere dependance du "colonel", mais le 

"colonel" doit le menager pour le conserver. 

Neanmoins, appuye sur sa bande d'-hommes-liges, le "colonel" 

devient tout puissant contre les individus et les rapports devien- 

nent tels qu'un auteur peut dire qu'ils "ressemblent etonnament a 

ceux qui existaient entre les seigneurs et les esclaves autrefois" 95. 

II est seigneur absolu sur ses terres, il punit ses hommes et les 

expulse sans que ceux-ci aient a qui reclamer justice, la police n'at- 

teignant pas I'interieur du pays et ne penetrant pas dans les pro- 

prietes privees86. 

La domination se reflete dans le langage. Si on demande aux 

"caboclos" qui ils sont, ils repondent en omettant leur nom: "— 

Nous sommes les gens du "colonel" Un Tel". Le "colonel" savait 

bien que ces gens etaient a lui et s'exprimait de meme. Le "colonel" 

Scares, par exemple, chef politique a Irany, parlant des gens qui y 

habitaient, disait que "ce peuple-la etait a lui, bon peuple d'ailleurs"97. 

93 — Dr. H. . , ., tem.; 
94 —- Le ^ colonel" pouvait habiter les villes du littoral et ne jamais venir sur ses terres; 

il etait ponctuellement paye qus^id meme, sans asoir besoin de nommer un re- 
gisseur. 

95 — Set., 3. 
96 — Luz, 59; Set., 3. 
97 — A Noite, 18-12-1912; Silveira, tem. 
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Mais le "colonel" est encore un chef de famille et il regne sur 

les freres plus jeunes, les fils, les neveux, les cousins. La coutume 

voulait que ce soit le fils aine qui herite des attributs et de Tau- 

torite du pere (I'heritage economique etant divise entre tous de 

fagon egalitaire); mais en general c'etait le fils qui se revelait 

plus capable qui prenait la tete de la famille, la capacite se me- 

surant a ses succes, soit economiques, soit politiques. La famille 

etait done de type patriarcal et les membres etaient sous la do- 

mination du chef98. 

La parente est un lien de solidarite extraordinairement fort 

dans le "sertao"; les autres relations sociales impliquant domination 

et subordination entre les hommes tendent done a se modeler sur 

ce patron, de la I'importance enorme que prend le parrainage. 'A 

la parente par le sang s'ajoutait done la parente spirituelle; celle- 

ci devenait meme plus forte que I'autre, puisqu'elle etait d'origi- 

ne divine; elle reforgait la premiere et creait de nouveaux liens 

la ou ils n'existaient pas. 

L'importance du parrainage etait telle qu'il surpassait les liens 

de sang: le grand frere qui devenait le parrain du cadet appelait 

desormais "compere" et "commere" ses parents, et etait appele 

"compere" par eux99. Le filleul etait un agregat qui avait des 

droits, car des sanctions religieuses menagaient le mauvais parrain 

cu le parrain negligent, en plus du mepris social; I'agregat tout 

simple n'avait que des devoirs et aucune garantie, sauf la loyaute 

du patron. Le parrainage etait done, pour le "caboclo", une ga- 

rantie; les liens economiques pouvaient etre rompus avec facilite, 

les liens de loyaute et de gratitude etaient a la merci du caractere 

des personnes, seul le parrainage, qui etait d'essence divine, etait 

reellement fort entre deux individus que les liens de sang n'unis- 

saient pas. 

98 — Au XVIIIe siecle un "fazendeiro", sachant sa fille enceinte d'un bouvier, tua 
I'homme et emprisonna la fille dans une cabane en pleir, bois pour qu'elle y meure 
avec son enfant; un voyageur qui vint a passer par la demanda son pardon au 
pere, qui I'accorda a condition qu'elle ne reapparaisse jamais plus d^vant lui 
(Cabral, 72-3; Mira, Terra Coftarinense) , Vidal Ramos ne croit pas a I'authen- 
ticite de ce fait, mais de bons Auteurs ne le des^vouent pas (Vidal Ramos, 43-4) . 
De telles histoires ne sont pas rares dans le passe du "sertao" bresilien. Au debut 
du XXe siecle, les moeurs s'etaient adoucies mais les patriarches conservaient toutc 
leur autorite. 

99 — Euclides J. Felipe, Bol. de Fold., mars-1952, an III, n. 11, pg. 53. 
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L'agregat cherchait pour parfain de s&s enfants celui dont il 

occupait les terres; mais, ayant toujours beaucoup d'enfants, il 

pouvait aussi se Her avec plusieurs chefs petits et grands. Le dou- 

ble bapteme qui existait dans Tinterieur de I'Etat concourait aussi 

pour donner a 1'enfant deux protecteurs et pour elargir le cercle 

de puissances auxquelles l'agregat essayait de s'accrocher 100. 

Aucun "colonel" ne voulait, en refusant, s'aliener un bras qui 

pouvait lui etre utile un jour. Etre recherche pour parrain etait 

une affirmation de prestige, le parrain etant toujours quelqu'un sur 

qui Ton pouvait ccmpter et qui pouvait offrir aide et proiection: 

Avoir beaucoup de filleuls etait une preuve de la magnitude de son 

pouvoir, et refuser la demande de parrainage etait une offense des 

plus graves101. 

Filleuls et comperes apportaient au parrain leur aide pour 

combattre les adversaires, grossissant le rang de ses electeurs et de 

ses defenseurs. Le parrain, de son cote, devait proteger le filleul, 

lui trouver occupation cu emploi, lui donner I'aide economique, lui 

permettre de cultiver ses terres, le faire sortir de prison si cela lui 

arrivait pour quelque faute 102. 

Pere, parrain, colonel, les trois formes de chefs etaient vene- 

rees en tant que chefs de grande famille, chefs economiques, chefs 

politiques, chefs religieux (le "sertao" n'ayant presque pas de pre- 

tres, la direction des prieres, neuvaines, baptemes, manages, enter- 

rements, etc., incombait au chef de famille) 103. 

Les ordres emanes de ces patriarches, de ces troncs de nom- 

breuse famille, etaient respectes et obeis, les actions qui pouvaient 

etre interpretees comme des atteintes a leur honneur e. a leur 

100 — Le "bapteme domestique" et le "bapteme religieux'"; il etait un effet du manque 
de pretres. Le bapteme domestique etait realise par le parrain lui-meme et on 
choisissait habituellement un membre de Uj famille — le grand frere, par exem- 
ple. Le bapteme religieux etait realise a I'eglise lorsqu'un pretre venait sur les 
lieux; une personnalite de marque etait invitee pour parrain; mais, choisi des la 
naissance de I'enfant, il avait des devoirs des le moment du choix. En plus des 
pamtfns il y avait la "presentatrice", qui presentait I'enfant a I'officiant et qui 
devenait "commere" des parents. Les liens de parente spirituelle tendaient done 
a se multiplier entres les families (Euclides J. Felipe, Bol. de Folcl., mars- 
1952, an III, n. 11, pg. 53). 

101 — Des chefs politiques du "sertao" avaient parfois plus de 200 filleuls. Euclides 
J. Felipe, Bol. de Fold., mars-1952, en III, n. 11, pg. 53. 

102 — O Estado, 14-11-1916; Dr. F...., tern. Luz, 59. 
103 —■ Voulant assurer la realisation des ceremonies religieuses a Canoinhas, Frands- 

co de Paula Pereira se chargea lui-meme de diriger prieres et neuvaines dans la 
chapelle qu'il avait fait construire (F. do Comerdo, 11-10-1912; voir encore 
Richter, 11; Sinzig, 153; Euclides J. Felipe, Bol. de Folcl. cit.). 
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pouvoir etaient soigneusement evitees meme par les autorites ad- 

ministratives qui se montraient soumises envers eux; quand un 

de ces patriarches se considerait insulte, il prenait vengeance san- 

glante envers et centre tous 104. 

Le sens de la hierarchie sociale etait tres fort. Cette hierarchie 

s'etageait de la fa^on suivante: le "fazendeiro", celui qui possede 

plus de 300 animaux dans une grande propriete terrienne et breau- 

coup d'agregats sur ses terres, en occupe le sommet. L'"eleveur" a 

une propriete plus petite et moins de betail; il peut employer deux 

ou trois "peoes" pour I'aider, ou bien il travaille seul avec sa fa- 

mille, L"'agriculteur" s'occupe de plantations; il possede un lopin 

qui lui fournit de quoi vivre et n'eleve presque pas de betail; il tra- 

vaille avec sa famille seulement, mais ses gains n'etant pas suffi- 

sants, il a besoin de se louer au "fazendeiro" ou a I'eleveur pour 

arriver a joindre les deux bouts; il travaille alors comme "emprei- 

teiro", c'est a dire, il prend une tache a un prix convenu: nedoyer 

un bout de paturage, raccommoder les clotures, ensemencer les 

champs ou aider a la cueillette. L^'agregat" vit sur les terres du "fa- 

zendeiro"; il peut ou travailler pour celui-ci, ou planter pour lui me- 

me et elever son propre betail; qu'il regoive un salaire du "fjuzen- 

deiro" cu qu'il lui paie une redevance, c'est toujours en nature — 

le pourcentage sur les veaux nes dans I'annee cu une partie de la rer- 

cclte. Le "peao", finalemsnt, peut e re soit un employe que Ton 

paye au mcds, en lui donnant aussi maison et nourriture, soit un fil- 

leul, le fils d'un agregat, qui est eleve dans la maison du "fazendei- 

ro", qui le nourrit, I'habille, lui apprend I'elevage jusqu'a son ma- 

nage; le patron lui donne alors un peu de betail pour qu'il commen- 

ce sa vie et lui perme. de s'installer quelque part sur sa propriete, 

le transformant ainsi en agregat; et plus tard il prendra le "fazendei- 

ro" cu les fils du "fazendeiro" pour parrain de ses enfants. 

Nous avons done deux categories d'individus dans le Contesta- 

do: les riches, qui emploient la main d'oeuvre payee, c'est a dire, 

104 — Un petit detacheirent sejournait dans la ville de Lapa (Etat de Parana) avec 
I'ordre le capturer un bandit celcbre qu'on avait signale dans ses environs. Or, le 
bandit reuasit a dfijouer ses persecuteurs et a penetrer dans la ville; it alia 
rendre visite a son parrain; une fois arrive la, il etait garanti: rarreter pendant 
ou c^pres la visite a un des "colonels" import ants de la ville serait un afront in- 
concevable que la police ne pouvait pas se permettre (Dr. F..., ttei. ) . 
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"fazendeiros" et eleveurs; et les pauvres, ceux qui se louent pour 

vivre105. 

Le "fazendeiro" plus riche et d'un prestige plus grand groupe 

autour de lui les "fazendeiros" moins importants; le premier devient 

toujours le chef politique local, autorite supreme du lieu, orientateur 

politique et conseiller en toute occasion de ses subordonnes 106 - En- 

tre ces grands "fazendeiros", les relations s'etablissent de puissance 

a puissance, avec des alliances, des unions, des inimities, des rivalites 

et des ruptures, comme seigneurs qu'ils etaient d'une zone et des 

gens qui Thabitaient107. La solidarite s'etablit a I'interieur du grou- 

pe, une solidarite de famille patriarcale, du genre solidarite de clan. 

Deux "caboclcs", deux agregats, deux "sitiantes", si Tun appartenait 

a la suite du colonel Chiquinho et I'autre a celle de Henriquinho de 

Almeida, etaient des ennemis declares malgre que leur situation so- 

ciale, eccnomique, politique fut absolument pareille; mais ils ap- 

partenaient chacun a son colonel et c'etait avec celui-ci qu'ils se sen- 

taient solidaires. 

Gette solidarite existait en fait, ce n'etait pas du sentiment tout 

pur. L'agregat du colonel Chiquinho partageait la bonne ou mau- 

vaise fortune de son patron; celui-ci etant chef politique dominant, 

son agregat avait nombre d'avantages et privileges (dont celui de 

tuer ses ennemis sans etre moleste); l'agregat de Henriquinho de 

Almeida, chef de I'opposition, etait, comme son patron, dans I'os- 

tracisme. Le reve de l'agregat etait done que son patron montat 

pour qu'il puisse a son tour jouir des privileges et persecuter le 

contraire sans crainte de punition. 

La puissance de ces attaches et de cette cohesion etait telle 

qu'elle tenait dans ses mailles tous les habitants du "sertao"; les 

individus se definissaient comme etant fils, filleul, parent, agregat 

de quelqu'un et avaient par la leur place definie dans la societe 108 

Seuls reussissaient dans la vie ceux qui se reliaient a un groupe 

suffisamment fort» L'individu isole etait mal vu; n'etant ni par- 

rain, ni filleul, ni agregat, ni lie a personne par le sang, il etait un 

element indefini qu'on ne comprennait pas. II risquait d'etre chas- 

105 — Mauricio V. de Queiroz, hierarohie obtenue sur les lieux. 
106 — Luz, 63; F. do Comercio, 10-10-1912, 
107 — D. da Tarde, 11-7-1912; Set., 3; Dem., 779-781. 
108 — Luz, 63. 



— 62 — 

se par tous les groupes a la fois puisqu'il n'appartennait a aucun; 

il etait en butte aux persecutions de tout le monde et on ne le lais- 

sait tranquille que si Ton avait peur de lui. 

Or, il n'y avait que la force qui put declencher la peur parmi 

les "caboclos": la force terrestre des armes, la force des pouvoirs 

surnaturels. Deux types humains d'isoles avaient pu exister au 

Contestado: le bandit qui agissait tout seul et qui trouvait refuge 

dans les forets; et le Moine, le prophete, le guerisseur, le sorcier, 

le penitent, qui dominait les forces de I'au-dela et du mystere. 

Le type patriarcal de la famille bresilienne voulait les fem- 

mes enfermees dans la maison, n'exergant que les taches domesti- 

que. La femme du "caboclo" travaillait beaucoup dans cette socie- 

te: en plus des soins du menage, elle devait s'occuper du betail 

domestique, fabriquer le fromage, tisser, participer aux travaux 

agriccles, et ceux-ci retombaient parfois entierement sur elle. Elle 

iravaillait des son p)us jeune age; pubere tres tot, elle se mariait 

tres tot aussi et tres jeune devenait mere 109. 

Tandis que les hommes restaient chez eux a fourbir les ar- 

mes, a panser le cheval prefere, ou s'en allaient chez le commer- 

gant le plus rapproche faire un bout de causette — les femmes 

etaient occupees a laver le linge, a becher le jardin, a preparer les 

repas; le gros travail qu'elles fournissaient refletait leur rang in- 

ferieur par rapport a Thomme, car le "caboclo" meprisait le tra- 

vail 110, L'inferiorite se traduisait aussi dans le respect que la fem- 

me devait a I'homme, dans I'obeissance complete et dans le langa- 

ge; les epouses appelaient leur mari "M'sieu", tout en le tutoyant, 

ce serait manquer de respect que de I'appeler simplement par son 

prenom 111. 

La femme devait etre modeste ,active, travailleuse; jeunes fil- 

les pudiques, bonnes menageres, meres excellentes, elles ne de- 

vaient pas savoir causer avec les hommes, ne venaient pas dans la 

salle lorsque des etrangers s'y trouvaient, servaient les hommes de 

109 — Dem., 29-30. 
110 — En montrant qu'il ne faisait aucun cas de sa femme, I'homme affirmait sa do- 

mination sur elle. Un "caboclo" arriva quelque part avec son epouse et on lui 
demanda: "-Comments s'a.ppelle votre femme?" II refl^chit un peu, puis s'ecria: 
"-Femme, comment t'appelles-tu deja?" Objet d'utilite domestique qu'elle etait, 
il ne se donnait meme pas la peine de se rappeler son nom de bapteme. . . (Here., 
360, 10 v.). 

111 — A O. Lemos, 12; Mira', 28. 
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la famille a table et ne mangeaient que lorsque ceux-ci etaient re- 

pus 112. 

Mais a cote de cet ideal de femme toute purete et modestie, 

dont les parents, les freres, les maris devaient defendre I'honneur 

au prix de leur sang, il y avait un autre ideal, celebre dans les vers, 

les chansons et les contes: I'ensorceleuse, 1'enchanteresse, la provo- 

catrice, la creature nee pour le plaisir, dont les yeux scintillaient, la 

bouche etait tendre et charnue, la peau douce au toucher et le corps 

sinueux, tiede et parfume. 'A travers les histoires de princesses char • 

mantes, de sorcieres a la beaute diabolique, de guerrieres intrepides; 

dans les vers et les chansons langoureuses qui parlaient du charme 

de la Creole et de la beaute de la blanche, — I'amour chamel fai- 

sait miroiter aux yeux des "caboclos" tout un monde de jouissances 

differentes, un paradis peuple de houris de Mahomet qui laissait 

loin dans la penombre I'affection familiale et le respect aux fem- 

mes honnetes, 

Les "fazendeiros" entretenaient done des maitresses qu'ils re- 

gardaient un peu comme des objets de prix; e'etait une nouvelle 

occasion d'exhiber leur pouvoir d'achat, ils leur donnaient tout le 

confort et le luxe qu'ils pouvaient connaitre, les couvrant de bijoux; 

plus belles etaient leurs maisons et tout ce qui les entouraient, plus 

cela prouvait la richesse du "colonel" 113. 

Aux deux types ideaux de femmes correspondaient aussi dans 

la realite la femme honnete et la prostituee. Suivre I'ideal de pu- 

rete etait I'ideal de toute femme, et dans les classes plus eleves de 

la societe "cabocla" on reussissait a le faire; dans les basses classes, 

cependant, les "mauvais pas" etaient frequents et jetaient les fern 

mes dans le ruisseau, si elles ne reussissaient pas a epouser le seduc- 

teur; car leur parente ne se contentait pas d'essayer de les venger 

en tuant I'offenseur, elle les repudiait aussi. 

L'innocence et la virginite etaient tres respectees par les "cabo- 

clos". Dieu parlait par la bouche des innocents; la virginite donnait 

112 — Encore de nos jours, le Prof. Roger Bastide, en voyage dans I'Etat de Santa 
Catarina, fut servi a table par les feirlmes de la maison. M. Mauricio V, de 
Queiroz fit la meme constatation en 1953. 

113 — Dr. H..., tem. 



— 64 — 

des pouvoirs surnaturels aux filletes et aux Ires jeunes filles; vier- 

ges, enfants, imbeciles etaient les vehicules de la volonte de Dieu 114 

Les "colonels" se permettaient, en general, toute sorte de fan- 

taisies et d'abus envers les femmes et les filles de leurs agregats; a 

qui pouvaient-ils demander justice, lorsque le chef absolu delibe- 

rement souillait Thonneur de leurs femmes qui etait I'honneur de 

la famille, cet honneur que la societe considerait comme un bien si 

precieux? De la une quantite de disputes, de duels, d'embuscades 

vengeresses, de crimes commis par ceux qui n'avaient d'autre moy- 

en que le versement du sang du seducteur. pour se rehausser a 

leurs propres yeux de la position avilie ou le deshonneur les avail 

jetes 11'>. 

Des histoires de femmes! Elles abondaient dans le "sertao" — 

depuis le rapt de jeunes-filles par des brutes concupiscents; depuis 

le devergondage de quelques unes qui, pour la honte de leur hon- 

nete famille, s'enfuyaient avec le premier venu pour etre des "fern 

mes de joyeuse vie"; depuis la trahison d'epouses qu'on avait cru 

dignes et respectables, jusqu'aux re-edidons de Romeo et Juliette 

entre des jeunes gens dont les families ennemies ne permettaient 

point le mariage; jusqu'au martyre des filles vierges ou des epouses 

honnetes que peres ou maris "vendaient" au "colonel" centre de I'ar- 

gent ou contre un lopin de terre. . . 

Ces histoires ne circulaient que parmi les hommes; les racon- 

ter devant les femmes ou les etrangers etait indecent. On ne faisait 

que des allusions d'une maniere voilee; "— C'est une histoire dont 

je ne dois pas vous entretenir. . et Ton savait deja qu'il s'agissait 

d'une histoire de femme 116. 

Toutefois, la timidite et la soumission que la tradition exigeait 

des femmes dans la famille patriarcale, etaient parfois contrecarrees 

par le courage et la hardiesse que le nomadisme des hommes de la 

famille tendait a developper. Lorsque les hommes etaient retenur. 

loin de la maison, la femme devait savoir se defendre contre tout et 

114 — C'etaient des enfants qui tiraient au sort, s'il le fallait (Walter Piarza, 62; Ca- 
bral, A Irmandade. . ., 14). La virginite etait liee au Oulte de la Vierge Marie. 

115 — La famille Sdmpaio devint ennemie achamee du "colonel" Chiquinho de Al- 
buquerque parce quo celui-ci av^it seduit une femme Sampaio (F. do Comercio, 
15-1-1914; Here., 289-290, 1° v; Eh*. H..., tern.; Silveira, id.). 

116 — A. O. Lemos passe d'une maniere discrete sur la liasion entre la dame Suonpaio 
et le "colonel" Albuqueique: "Une dispute de famille eut lieu entre lui et Joao 
Sampaio que je ne dois pas ezpliquer ici" (A.O. Lemos, 20). 
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contre tous; elle devenait le propre gardien de son honneur 117. Les 

contes qui refletent la vie de la region "serrana" le montrent bi-en: 

les femmes qui y figurent sont capables de se defendre des hommes 

pleins de desir et de venger les insultes qui pouvaient leur etre 

dirigees 118. 

Malgre la jalousie de rhomme et I'esprit patriarcal de la fa- 

mille, un autre type de femme prenait corps a cote de celui de la 

femme entierement soumise — la femme volontaire, que Thomme 

devait dompter et conquerir119. La situation de frontiere du sud 

du pays, les revolutions et les luttes constantes dont il avait tou- 

jours ete le theatre, avaient concouru aussi pour developper le ca- 

ractere courageux et hardi des femmes; elles devaient savoir se fai- 

re respecter et defendre leur maiscn et leurs enfants contfe 

Tadversaire, en I'absence du mari parti a la guerre. Les filles du 

"sertao" avaient ainsi en elles ce ferment d'initiative et de bravoure 

qui s'epanouit chez Anita Garibaldi, la femme du heros italien, nee 

dans la province de Santa Catarina. Nombreuses sont les histoi- 

res de femmes qui participerent des revolutions et des luttes entre 

chefs politiques locaux, protegeant les rebelles et leur fournissant 

armes, munitions, vivres, aidant a leur fuite, quand elles ne com- 

battaient pas elles-memes 120. 

117 — Dans le roman d'Erico Verissimo, le pere, oblige d'aller travailler aux champs 
avec ses fils, laisse a la irfeison la fille chargee de soigner 1'etranger blesse, mais 
lui met le fusil entre les mains, lui ordonnant de tirer au moindre signe suspect 
de la part de celui-ci. Bien que decrite pour le XEXe siecle et pour lEtat de 
Rio Grande do Sul, cettc situation se retrouvait encore dans I'Etat de Sta. Cata- 
rina au XXe siecle (Erico Verissimo, pg. 78-80, v. I). 

118 — Voir surtout les contes de Tito Carvcllho. Ses jeunes-filles et jeunes-femmes sont 
bien hardies et savent repondre avec la langue et avec des coups aux plaisanteries 
et malhonnetetes des mlales. 

119 — La difference entre la ftmme du sud et celle du nord, au Bresil. etait deja re- 
marquee par les voyageurs de I'epoque coloniale. Les officiers de Bougainville enre- 
gistrent avec etonnement qu'elles ne se cachent pas comme les femrr\es du nord 
(Taunay, 53-4). Paula Brito ecrlvait que 'Ton ne voit pas la timidite et la sauvage- 
rie rerruirquee chez les femmes des autres capitanies du Bresil" (V, Varzea, 29). 
Cabral dit que les femmes du XVIIIe siecle ne vivaient point prisonnieres et 
enfermees dans leurs maisons (Cabral, Juizes... pg 18). Saint Hilaire raconte 
qu'elles ne s'enfuya:ent pas a I'arrivee d'un inconnu, rriais le regardaient, le 
saluaient aimablement en souriant, au contraire de ce que Ton voyait dans le 
reste du Bresil (St. Hilaire 305, vol. II). Le voyageur Lesson fdiconte que mal- 
gre I'excessive jalousie des maris et des peres, les femmes allaient au bal, partici- 
paient a des jeux de societe, causaient avec entrain et ne se montraient ni gau- 
ches, ni empruntees (Taunay, 106-7). 

120 — Les femmes des villes, qui souffraient plus de restrictions que celles de I'inte- 
rieur, ne manquaient point de participer aux mouvements revolutionnaires dans 
la mesure de leur pouvolr. Pendant la Revolution de 1893, les femmes de Flo- 
rianopolis, cdpitale de I'Estat de Sta. Catarina, se dirigerent deux fois au gou- 
vernement: tout d'abord pour le feliciter pour 1'attitude energique qu'il avait 
prise contre les rebelles, puis pour demander la grace des prisionniers condamnes 
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Les hommes etaient tres jaloux, si jaloux qu'on disait meme 

qu'ils en etaient malades: jaloux de leurs femmes, le leurs filles, de 

leurs maitresses surtout, de qui ils se sentaient moins surs; ils es- 

sayaient done de les retenir le plus possible a la maison. Les fem- 

mes aimaient bien les intrigues amoureuses, disaient quelques te- 

moins, des que celles-ci pouvaient rester secretes; car elles prefe- 

raient sacrifier leurs amants que savoir leur reputation en danger 121. 

L'honneur de la femme mariee etant le point d'honneur le plus 

eleve de la morale "cabocla", plus valorise encore que la virginite 

des filles122, elles le cultivaient tout comme leurs maris et leurs 

fils, avec le meme respect farouche; l'honneur des femmes etait l'hon- 

neur de la famille, et l'honneur de la famille devaient etre mainte- 

nu a tout prix, "L'on ne revient pas a la maison tant qu'on n'a 

pas venge I'affront", disaient-elles aux hommes, employant le die- 

ton populaire; et les faisaient revenir sur leurs pas, leur interdi- 

saient I'entree de la maison tant que le sang vengeur n'avait point 

coule, preferant sacrifier leurs plus cheres affections pour mainte- 

nir intacte la dignite familiale. 

6 — La politique. 

Le chef local avait interet a proteger ce qui pouvait attirer des 

gens vers sa propriete: petits negociants, chapelles, etc., et il favo- 

risait le developpemem de hameaux, qui devenaient des centres 

d'interet pour ces populations dispersees 123. 

Lorsque le hameaux avait acquis quelque importance, le "fa 

zendeiro" y construisait une maison pour passer les mois de I'hiver, 

fuyant la solitude des champs. Le froid limitait beaucoup le tra- 

vail, soit d'agriculture, soit d'elevage, soit de recolte de mate; il etait 

a mort (Lucas Boiteux, 407, 421; Cabral, 341). Quand les fanatiques du Contes- 
tado tuerent le colonel Joao Gualberto, les femmes de Curitiba organiserent un 
"meeting" sur la place principale de la ville pour demander vengeance contre le 
sang verse; les joumaux de I'epoque les louent fort pour leur courage civique, 
et les comparent a Jeanne d'Arc, Marie Stuart et a rheroine bresilienne D. 
Rosa da Fonseca. . . (Adolfito, docs.; D. da Tarde, 24-10-1912) . 

121 — A. Taunay, 117; CabruB, 208. 
122 — Voir dans les contes de Tito Carvalho combien est fort le mepris contre la femme 

adultere. Voir encore Cabral, 21; L.C. Cascudo, 31; Taunay, 117. 
123 — La bout',que etait un lieu important de reunion; les hommes de plusieurs lieues a 

la ronde y venaient se mettre au courant des dernieres nouvelles; elle ^t^it done 
installee dans un carrefcur. S'il y avait deja un harreau ou un petit rassemble- 
ment de maisons sur les terres du grand proprietaire, cot endroit etait prefere 
pour I'etablissement d'un commerce. 
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plus agreable de rester du hameau ou il y avait au moins la possi^ 

bilite des causeries a la porte des commerces ou, le soir, dans la 

cuisine des maisons amies. Les hameaux avaient, pendant Thiver 

et pendant la saison des fetes religieuses, une animation et une vie 

qu'ils perdaient en ete. 

Le hameau se developpant et devenant un village, la nomina- 

tion de fonctionnaires administratifs se faisait necessaire. Or, le gou- 

vernement de I'Etat n'avait pas de force suffisante pour impos(er 

des fonctionnaires ni prelever les impots sans s'assurer prealable- 

ment I'appui du chef local, c'est a dire, sans composer avec le pou- 

voir "de fait" qui existait deja dans la region. Ceci revenait a dire 

que, pour s'installer dans le village, le gouvernement devait faire al- 

liance avec le "colonel" et demander son avis sur tout ce qu'il vou- 

lait entreprendre. 

La consequence etait inevitable: seuls etaient nommes les fonc- 

tionnaires indiques par le "colonel", ou accep es par lui; et ils de- 

vaient se courber devant les quatre volontes du chef local pour 

conserver leur place. Si le fonctionnaire mecontentait le "colonel", 

il etait impitoyablement renvoye ou etait envoye purgsr ses fautes 

aux limites de I'Etat124. Les pretres eux-memes n'echappaient pas 

a la domination du chef local, malgre la separation entre 1'Eglise 

et I'Etat; si le village avait un cure, celui-ci devait garder le si- 

lence devant les pires injustices, sous peine aussi d'etre expulse 125. 

L'administration publique se transformait ainsi en nouvelle 

arme du "colonel" contre ses ennemis; la police etait sa garde de 

corps personnelle; il reussissait a faire payer ses agregats par l'ad- 

ministration 126. 

L'installation des autorites policieres et judiciaires dans un vil- 

lage n'avait pas pour resultat ni la repression des crimes ni la de- 

124 — Henrique Rupp Filho, promoteur public a Curitibanos, prit position contre le- 
"colonel" Albuquerque, chef local; il fut destitue et envoye ailleurs (O Diai, 21- 
2-1914; Silveira, tern.), bien qu'etant le fils du "colonel" du municipe voisin 
de Campos Novos; une grande inimitie separa des lors les deux families. 

125 — Le cure Ga&toar Flech n'hesita pas a denoncer le "colonel" Albuquerque du 
mei/rtre de Praxedes Gomes Damascene et de persecutions contre des gens sans 
defense; le "colonel" Albuquerque reussit a le renvoyer de Curitibanos, ainsi que 
le franciscqin Frei Rogerio Neuhaus, malgre I'estime generale dont jouissait celui-ci 
(O Trabalho, 1-1-1913, 3-2-1913; Sinzig, 240-2). 

126 —• Les plus fortes depenses, dans les comptes des prefectures mumcipales, etaient 
I'achat d'armes, de munitions, d'eau de vie, de grands foulards rouges que les 
"capangas" (gardes de corps d'un chef local) aimaient mettre autour du cou. Sil- 
veira, tern.; 
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fense des individus. On ne punissait les fautifs que s'ils etaient des 

ennemis du chef local; ses amis pouvaient commettre toute sorte de 

delits, ils etaient a I'abri de la justice. Le pouvoir administratif de- 

venait un instrument de persecution centre tous ceux qui etaiem 

antipathiques au "colonel" ou lui faisaient concurrence et la tyram- 

nie de celui-ci continuait de s'exercer comme avant, pire qu'avant127. 

Le pouvoir public n'avait aucun moyen de penetrer dans les 

terres des "fazendeiros", qui devenaient le refuge des criminels; ils 

venaient s'y mettre a I'abri de la justice et devenaient des agregats 

des "colonels", augmentant le nombre de ses fideles 128. 

Le chef local prenait immediatement des mesures pour faire 

relacher ceux de ses parents ou de ses hommes qui allaient en pri- 

son, soit par son intervention aupres du malavise delegue qui I'avait 

ordonne, soit par une attaque a la prison avec ses hommes ei un 

enlevement du prisonnier, s'il etait difficile de lui faciliter la fuite; 

le laisiteil en prison etait unef priecjv© cle manque d© prfesltige; 

le fait d'avoir quelqu'un des siens en prison constituait pour 

le "colonel" la pire des offenses qui pouvait lui arriver de la part 

de I'administration publique 129. Neanmoins, s'il ne reussissait pas 

a liberer son agregat, il etait sur de son acquittement par le jury; 

de la I'indignation de ceux qui dans la capitale de I'Etat reclamaient 

la moralisation de la politique et s'insurgealent contre "I'abus- 

du pardon"; le pardon devenait "un cadeau que Ton fait a ses amis 

et avait comme base I'institution du parrainage" 130. 

127 — Le jeune Marcos Sampaio, dont la famille etait ennencue uu "colonel" Albuquer- 
que, tua en legitime defense un policier de la garde dudit colonel; malgre son 
jeune age, on le mit en prison apres une capture mouvementee, et on le roua 
de coups. Personne, a Curitibanos, n'osant prendre la defense du rralheureux, la 
famille Sampaio appella un avocat de la capitale; celui-ci, en arrivant, regut 
de telles menaces de tous les cotes, et de la police surtout, qu'il ne fit rien 
et repartit. La famille Sampaio reussit finalement a tra^isferer le proces de 
Curitibanos a Campos Novos — ou regnait Henrique Rupp, ennemi de Francisco 
Albuquerque — et la ils purent obtenir le relachement et I'absolution du jeune 
gar^on (F. do Comercio, 15-1-1914; 20-S-1913; Gerger, tern.; A O. Lcmos, 20). 
De faits pareils etaient courants non seulement a Curitibanos, mais dans tout I'in- 
terieur de I'Ftat. 

128 — Adolfito, docs. 
129 — Awtnt de poursuivre quelqu'un, les delegues de police prenaient b'en garde de 

verifier a quel "parti" il appartenait pour ne pas commettre de telles gaffes. D. 
da Tarde, 7-6-191.; Ferrante, tern. 

130 — O Estado, 14-11-1916. Voir ayssi Ferrante, tern.; Silveira, tern.; D. da Tarde, 
13-6-1912, 6-3-1913; A Noite, i9-12-1912. Pendant 3 ans un brjndit celebre reus- 
sit a echapper a la police: "etant donnee sa parente avec quelqu'un qui pouvait 
le proteger, il continuait a vivre dans les alentours de la ville sans que la police 
puisse lui mettre la main dessus, car il ©lait averti d'civance toutes les fois qu'un 
detachement se mettait a sa recherche". Ceci se passait dans les environs de Flo- 
rianopolis, capitale de I'Etat de Sta. Catarina (O Estado, 14-11-1916). 
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Les chefs locaux consideraient done le village, siege de Tadmi- 

nistration et noyau de peuplement, comme sa propriete personnelle. 

Avoir sur ses terres un village, sur Tadministration duquel il exer- 

<:ait son pouvoir, e'etait avoir le pouvoir de fait legalise; le "colonel" 

local etait toujours elu prefet ou surintendant, ou bien il obtenait 

un siege a la Chambre des Deputes, et meme s'il deleguait ces mar- 

ques exterieures de pouvoir a quelqu'un d'autre, il etait tou jours 

I'autorite supreme du lieu. 

Les bienfaits, les ameliorations qu'il apportait a son village 

etaient autant de preuves de sa richesse, de son prestige, de son pou- 

voir. II lachait les cordons de sa bourse pour financer I'alignement 

des rues, I'ouverture des chemins, la construction des chapelles, il 

faisait batir un bel immeuble pour la Chambre Municipale, et tout 

cela montrait qu'il etait "un bon colonel"131. S'il avait un rival dans 

son village ou dans le village voisin, il se devouait encore plus pour 

depasser I'autre et le mettre hors concours. 

Puisqu'il y avait des elections et qu'on etait en regime demo- 

cratique, il fallait s'arranger pour toujours les gagner des qu'on etait 

a la tete du gouvernement local. La politique devenait done une 

des plus grosses preoccupations des "fazendeiros", qu'ils voulussent 

s'eterniser dans les postes administratifs, ou detroner le chef local 

existant pour lui prendre sa place. 

Les elections etaient "faites" par le chef local, et cela etait con- 

sidere normal132. Le chef exergait la coercition sur les electeurs 

de toutes les manieres possibles: appsl a leur loyaute et affection, 

prcmesse de cadeaux et de places bien retribuees, menaces d'oter 

les moyens d'existence, voire meme de mort133. La fraude regnait; 

131 — Nous avons deja vu I'mteret que Francisco de Pa|Ula Pereira manifestait pour 
son village de Canoinhas. 'A Porto Uniao da Vitoria, 1c colonel Amazonas Marcon- 
des fut I'introducteur des premiers colons allemands (1881); il inaugura la na- 
vigajtion fluviale sur le Rio Negro et I'lguagu (1883) et reussit a faire donner le 
Pj|ng de ville au village. -A Curitibanos, le chef local avait fait construire un 
theatre de 200 places pour un village de 150 maisons. . . Voir Cabral, 190 et 
Richter, 80. 

132 — Les habitants de Canoinhas apporterent leur solidarite au "colonel" de Curitiba- 
nos, qui se chargea de "faire" la premiere election dans le municipe. L'election 
qui donna Ljj premiere victoire au "colonel" Albuquerque, dans le village de 
Curitibanos, fut "faite" a Lajes. De S. Joaquim, ou il s'eftait refugie pendant le 
mouvement, le "colonel" Albuquerque tenta de "faire" une election a Curitibanos, 
mais ne la reussit pas. F. do Comercio, 9-6-1914. 

133 — Les "fazendeiros" attiraient vers leurs terres des bandits qu'ils maintenaient k 
leur solde, des armes et des munitions, autJpt pour se defendre au moment des 
elections, que pour intimider leurs adversaires. Voir, par example, les declarations 
du "colonel" Eugenio. La Maison, dans Dem., dg. 779. Voir aussi D. Tarde, 
6-3-1913. 
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des morts figuraient sur les listes et votaient; les voix de I'oppo 

sition n'etaient pas compte^s; les adversaires etaient empeches 

d'enroler leurs agregats dans les listes d'electeurs 134. 

L'epoque des elections etait cherie des "caboclos"; ils recevaienl 

des cadeaux du patron, — bottines neuves, habillement, petite som- 

me d'argent, il y avait des festins et des bals organises pour ce 

jour-la, qui tres souvent finissaient par des duels a coups de cou- 

teau 13r>. 

Voter avec le chef de la famille, avec le parrain ou avec le 

patron etait un devoir d'essence aussi sacree que sa defense dans 

une lutte armee 130. Chaque chef local reunksait sss parents, 

amis, filleuls, agregats, tous ceux qui dependaient de lui, et les 

faisait voter pour son candidat. Les gens d'un "colonel" prenaient 

son parti avec passion et intransigeance, defendant exaltes son can- 

didat, un candidat qu'ils ne connaissaient pas et dont ils n'avaient 

jamais entendu parler avant que I'interet du "colonel" se portat 

sur lui; les "caboclos" etaient entiers dans leurs affections comme 

dans leurs haines137. 

Les terres habitees du Contestado etaient done entieremem 

divisees entre plusieurs chefs locaux, chacun regnant avec sa fa- 

mille sur une zone ou municipe: Amazonas Marcondes a Uniao de 

Vi oria; Artur de Paula pres de I'lguagu; Juca Pimpao a Palmas; 

Tomas Vieira a Canoinhas; Chiquinho de Albuquerque a Curitiba- 

nos; Henrique Rupp a Campos Novos 138. Une famille plus puis- 

sante regnait sur toutes les autres, et etait reconnue la dirigeante 

de toute la "regiao serrana", la famille Vidal Ramos; son alliance de- 

134 — Le chef politique de Palmas, "colonel" Soares, donnant des instructions electora- 
les au chef d'un municipe voisin qui realisait des elections pour la^ premiere 
fois, ecrivait: "Pour I'apuration, ce n'est pas necesaire d'ouvrir chaque billet de 
vote et e regarder le nom du candidat; il suffit de les corr^jter tous, de multi- 
plier le resultat por 30, et de diviser par 20; ce sera le resultat officiel; les restes 
de la division, on les attribuera a un candidat quelconque pami les vaincus, 
jusqu'a parfaire le nombre total des voix" (O Estado, 19-5-1915). Le village de 
Curitibanos etait considere "la redoute de la fraude electorale" (F. do Comercio, 
15-1-1914) . 

135 —■ "Rien ne vaut aujourdhui le "fandango" des elections d'autrefois; on Jansait deux 
nuits de suite sans s'arreter et le "colonel" X y particrpait avec autant de plaisir 
que nous-memes!" disait un vieux noir que nous avons vu danser au Fandango 
da Lapa. 

136 — Pendant le mouvement, deux fanatiques demanderent une treve pour pruvoir par 
ticiper aux elections et voter avec leurs hommes pour leur chef politique, a Ca- 
noinhas (O Estado, 29-6-1915; O Imparcial, 20-11-1915). 

137 — Cabral, 21. 
138 — Dem., 11; Adolfito, docs. 



vait etre recherchee par quiconque voulait se maintenir au pouvoir, 

le "colonel" Albuquerque, de Curitibanos, devint done trois foi-s 

compere du chef de la famille Vidal Ramos 139. 

Contre ces potentats se dressaient les clans de I'opposition, de 

constitution semblable a la leur, e'est a dire, un "fazendeiro" plus 

puissant entoure de sa parente et de ses amis: Aleixo Gongalves 

formait, avec Bonifacio Papudo et Antonio Bonifacio I'opposition 

a Canoinhas; Henriquinho de Almeida, appuye par les Sampaio et 

d'autres, etait contraire au "colonel" Albuquerque, a Curitiba- 

nos 140. L'cpposition n'avait d'autre souci que d'arriver au pou 

voir en renversant ceux que s'y maintenaient; s'eterniser a la tete 

du gouvernement etait le but de ceux qui le detenaient. Ces ma- 

nigances politiques, avec I'elargissement de leurs terres et la re- 

production de leur betail, etaient les seules preoccupations des 

grands proprietaires 141. 

Les chefs de municipe se soutenaient aussi les un les autr^s 

et tout I'etat etait alors entre les mains d'une petite clique qui de- 

cidait des problemes de succession politique. L'opposition etait 

toujours en mauvaise posture, son candidat obtenant tres peu de 

voix si on le laissait poser sa candidature; le chef au pou- 

voir etait d'habitude le seul createur des candidats. Les elections i 
successives n'etaient alors que des re-elections et ces chefs se trans- 

formaient en petits tyrans innamovibles, devant lesquels I'opposi- 

tion n'avait qu'a se croiser les bras, ou a prendre les armes 142. 

Pendant la Monarchic, I'opposition avait eu ses droits a peu 

pres assures et ses occasions de s'elever. Deux partis existaient alors 

et lorsque I'un d'eux etait au pouvoir, I'autre pouvait aspirer a le 

deloger, par le jeu des influences sur la Chambre Federale des Depu- 

tes. La Republique remplaga les deux partis par un seul, le Parti 

Republicain, qui prit le controle des elections; il monta une puis- 

sante "machine" electorale et seuls les partisans fideles reussissaient 

a monter. Les elections devinrent toujours favorables aux candi- 

dats du gouvernement et le parti d'opposition n'eut plus les moy- 

139 — Sinzig, 243. 
149 — P. Scares, 70-73, 117; Here., 289, en note, v. I. 
141 — Dem., 11; P. Scares, 74. 
142 —> Mira, ecrivant en 1918, se plaint que les prefets de tous les municipes "catari- 

nenses", sauf Joinvile, s'etemisaient au pouvoir, en detriment des "saines prati- 
ques dempcratiques" (Mira, 80-83) . Le "colonel" Amazonas Marcondes etat "un 
prefet etemel" a Untao da Vitoria (Dem., 34). 
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ens de ae defendre; il entretsnait done une nostalgic de la Mo- 

narchie, qui trouvait echo dans presque toute la population "cabo- 

cla" de I'interieur. Outre ce durcissement politique, la Republique 

avait amene d'autres motifs de mecontentement (la spoliation des 

terres, par exemple) qui ne demandaisnt qu'un pretexte pour de- 

verser. 

En 1893, la Revolution qui eclatta dans I'Etat de Rio Gran- 

de do Sul, trouva dans I'interieur de I'Etat de Santa Catarina un 

retentissement favorable chez tous ceux qui revaient au retablis- 

sement de la Monarchie 143. Mais, etant donnees les inimities lo- 

cales, les habitants des municipes de I'interieur se prononcerent 

pour ou centre le gouvsmement selcn la ligne de d'adhesion ou 

d'opposition qui divisait deja les gens en ,emps normal: si le "colo- 

nel" Un Tel prenait le parti des rebelles, il etait suivi par toute sa 

famille, agrega s, dependants, et vice-versa. Gouvemement et re- 

belles faisaient 2pp~l cvz: grandes families pour les aider 144. 

Pareilles dans leur constitution, les deux forces adversaires agis- 

saient de la meme facon dans la lutte: elles capturaient tous les 

hemmes qui voulaient rester neutres pour augmenter leurs rangs; 

elles "requisitionnaient" chevaux et bestiaux sans payer un sou, sur- 

tout si ceux-ci appartenaient a I'adversaire; elles empalaient ou 

egorgeaient les prisonniers, violaient femmes et filles des ennemis, 

detruisaient les plantations et mettaient le feu aux maisons; elles 

luttaient en criant des "vivas" sonores pour montrer leur courage; 

quand on ne luttait pas, fetes et bals etaient organises au moin- 

dre pretexte, fusils et petards detonaient joyeusement celebrer les 

chefs ou les victoires 143 - 

143 — Ce fut une drole de Revolution: elle avait une quantite de chefs, chacun luttant 
pour des motifs diffexents; envieux les uns des autres, ils essayaient de briller au 
premier rang et, s'ils luttaient ensemble, ils etaient neanmoins divises par une riva- 
Hte feroce. Les objectifs etaient les plus divers suivant les differents chefs: 
Custodio Jose de Mello voulait de nouvelles elections; Joca Tavares efvait pris les 
armes a cause d'une dispute locale dans son municipe; Gumercindo Saraiva vou- 
lait la Monarchie et la separat'on du sud brdsilien du reste du pays; d'au*.res 
chefs voulaient substituer a la forme prjjsidentiellc qu'avait prise ia Republique 
Biesilienne la forme parlementaire; Caspar Silveira Martins et Saldanha da Gama 
etaient accuses de vouloir rcstaurer la Monarchie. Ma:s toutes ces gens s'etalent 
reunis pour lutter ensemble centre le gouvemement federal existant. Les munici- 
pes de Santa Catarina plus atteints par la revolution furent ceux de Lajes, Curi- 
tibanos, S. Joaquim, Campos Novos. Les "caboclos" ne comprennaient pas les 
objectifs des differents chefs; pour eux I'important c'ttait la prcrrcsse 1- r?:2- 
blissement monarchique. Bornrbn, 18-20; D. Carneiro, 67; Cabral, 326-7, 411; A 
Republica, 21-7-1891. 

144 — Mira, 177; David Carneiro, 58. 
145 — Sinzig, 118-120; Luz. 25: Mira^ 178-181; Cabral, 333-339; D. Carneiro, 54-5. 
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Mais les divisions qui existaient entre les rebelles ne pouvait 

pas leur permettre la reussite; ils furent done battus et le gouver- 

nement federal usa de moyens violents de repression pour les cha- 

tier et leur oter le desir de recidiver; malgre I'intercession des chefs 

politiques legalistes, des autorites ecclesiastiques, des dames et de- 

moiselles des families plus connues, les prisonniers furent executes 

de fagon sommaire146. 

L'echec rendit plus difficile la situation de I'opposition, on 

meme temps que la cruaute du chatiment augmentait les haines 

et les rancoeurs contre le gouvernement republicain, la sympathie 

envers la Monarchie ne faisait que croitre; on reverait la memoire 

des anciens chefs rebelles, surtout de Gumercindo Saraiva, sorte 

de preux chevalier du "sertao", paladin du gouvernement monar- 

chique, dont la figure et les exploits se conservaient vivaces dans 

le souvenir populaire. La possibilite d'une autre revolution parais- 

sait definitivement eloignee et avec elle I'espoir, pour I'opposition, 

d'occuper les postes du gouvernement. Celle-ci tenta un rappro- 

chement, seul moyen de vivre sans souffrir des persecutions; mais 

la composition avec le pouvoir ne faisait qu'accroitre le resson- 

timent cache. 

Un fait politique exterieur aux querelles entre petits chefs 

locaux contribuait neanmoins a compliquer leurs relations et al- 

liances. Les Etats de Santa Catarina et de Parana se disputaient 

la possession du territoire Contestado avec ses terres riches en ma- 

te et excellentes pour I'agriculture 147. Trois fois le Tribunal Su- 

146 — L. C. Boiteux, 407-421; Mira, 177-184; Cabral, 311, 341; Borman, 120. 
147 — Pendant I'epoque coloniale, un Diecret Royal separa la province de Sta. Cata- 

rina de la Ouvidoria (division judiciaire qu'existait alors) de Parcpagua, a la- 
quelle elle appartenait; la Ouvidoria de Sta. Catarina ainsi fondee eut comme 
limites: au nord rembouchure du Rio S. Francisco, le cours du Rio Negro et 
le Rio Igua(;u; au sud, les eleva|tions qui arrivaient du cote de la Lagoa Imery. 
En 1822, le Bresil se rendit independent du Portugal mais conserve les divisions 
coloniales; chacune des divisions fut appelee "province". Vers 1840, une dispute 
de limites surgit entre la province de S. Paulo et celle de Sta. Catarina a pro- 
pos d'une partie des champs du Contestado, nouvellement decouverts. En 1853, 
la province de Parana fut fondee entre les provinces de S. Pialulo et de Sta. 
Catarina, avec des terres prises a la province de S. Paulo; la province de Parana 
heirLta de la questions des limites et se mfit en opposition a Sta. Catarina. Santa 
Catarina affirmait que ses limites devaient etre ceux du Decret de 1749, qui 
encerclaient la region disputefe; le Parana allegua "1'uti possidetis" car la plu- 
part des habitants, surtout du cote de Palmas, Uniao da Vitoria, Timbo, eta ent 
des "paranaenses". La Republique, procK^mee en 1889, transforma les provinces 
en Etats, mais ne resolut pas la question. (Mira, 3; Romario Martins, 3555-7; 
Cabral, 200-4; Id., 352-3; Jose Boiteu; A Trib., 18-12-1913; F. do Comercio, 
12-10-1912 et 31-7-1913; V. da Rosa, 2-8-1918; Dem., 14-23). 
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perieur donna gain de cause a I'Etat de Santa Catarina; TEtat de 

Parana se refusait toujours a admettre la validite des sentences. 

Les moyens les plus differents furent employes par les deux Etats 

pour s'assurer la possession du territoire: ils fonderent des villa- 

ges nouveaux, transformerent des hameaux en bourgs afin de se 

rendre agreables aupres des habitants, legaliserent bon nombre do 

"possessions pacifiques" dont les proprietaires n'avaient pas de ti- 

tres en regie, etc.148. 

Les municipes etant presque toujours divises en deux grou 

pes par des rivalites enlre les chefs politiques locaux, des qu'un des 

chefs prenait le parti de I'Etat de Santa Catarina, Tautre prenait 

celui de I'Etat de Parana et le conflit finissait tres souvent par une 

lutte entre les partisans des deux chefs149. Les deux Etats ne pre- 

naien. guere de mesures pour la repression des crimes politiques 

ou ncn; bien au contraire, ils envoyient dans la region des hommes 

reputes dangereux ou armaient ceux qui s'y trouvaient deja, es- 

sayant de vaincre la partie par les armes150. Ils firent de grandes 

concessions de terrains a des compagnies colonisatrices ou a des 

particuliers, pour qu ils etablissent des fonctionnaires de Tune ou 

de I'autre dans leurs hameaux 151. 

148 — Ainsi furent fondes Vila Nova do Timbo, Santa Leocadia, Val5es, par I'Etat de 
Parana; Papanduva, par Santa Catarina; des rassemblements de trois ou quatre 
maisons qu'on decorait du nom de "villages" pour donner plus de poids aux re- 
vendications (Ferrante, tem.; O Estado, 17-6-1915; F. do Comercio, 19-10-1912; 
Id., 22-10-1912; D. da Tarde, 4-11-1912; Adolfito, docs.; Luz, 57; Dem., 
117-119) . 

149 — Des disputes de ce type eurent lieu a Clevelandia, Passo Borman, Xanxere, en 
1915. Le plus entreprenant des chefs partait pour la capitale de I'Etat de son 
choix et demandait pour son village la nomination des premieres autorites. Mais 
des qu'il s'absentait, I'Etat oppose en profitait pour fortifier son rival reste sur 
place. Si le chef etait tres puissant ou tres audacieux, il rentrait, bien deride a 
faire valoir sa volonte, meme au prix d'une lutte; s'il etait plus faible ,il se per- 
dait en reclamations steriles sans avoir le courage de rentrer chez lui (O Estado, 
19-5-1915). 

150 — Les cas le plus connu est celui de Demetrio Ramos, partisan de I'Etat de Santa 
Catarina, ancien revolutionnaire de 1893, qui reunit un jour ses hommes et on- 
treprit de faire respecter par I'Etat de Parana les arrets qui donnaient gain de 
cause a I'Etat de Sta. Catarina. II sema la terreur entre les "paranaenses" eta- 
blis au Contestado, pillatit et saccageant "fazendas" et villages, tant et si bien 
qu'il fut finalement desavoue par I'Etat meme qu'il affirmait deffendre! Et il 
n'etait pas un bandit, il etait un grand proprietaire qui croyait que le seul 
moyen d'en finir avec les questions de limites etait de recourir a la violence. Sa 
bande fut detruite en 1905; il reussit a s'enfuir et s'elablit avec sa famille et 
agregats dans une zone peu connue d'un Etat voisin. Voir Here., 213-5, v. I; 
D da Tarde, 16-12-1913; Dem., 13-4, 111-119; Cabral, 362-3, 383-4; Jose 
Boiteux, 34-38. 

151 — L'Etat de Parana, par exemple, donna au "colonel" Fabricio Vieira tout le terri- 
toire compris entre les rivieres Timbo et Paciencia; or, I'endroit etait deja habite 
par des "caboclos" qui se disaient "catarinenses". Fabricio Vieira, envoya une 
bande d'hommes armes les expulser; la lutte s'engagea, et tant celui qui commBn- 



Mais a mesure que le temps passait, TEtat de Parana, qui se 

debattait en pleine crise economique, se desinteressa quelque peu 

de la question, ayant a faire face a des problemes plus pressants 152; 

les revendications de TEtat de Parana baisserent de ton vers 1914; 

on ne protestait plus contre les invasions de TEtat de Santa Ca- 

tarina, on demandait simplement que la question des limites fut 

reglee une fois pour toutes afin que les habitants des municipes li- 

tigieux puissent savoir sous quelle autorite ils devaient se placer, 

surtout a cause du paiement des impots, car souvent ils se voyaient 

contraints de le faire dans les deux Etats a la fois. . . 153. 

L'incertitude et les disputes augmentaient le mecontentement 

"caboclo" du aux conditions politiques locales, donnaient lieu a une 

multiplication de crimes et de vengeances et fournissaient de nou- 

velles raisons aux grands proprietaires pour tacher de maintenir sur 

leurs terres des bandes d'hommes armes154- Si telle etait la situa- 

tion des "fazendeiros" pour se defendre, que dire des petites gens? 

Les deux moyens d'obtenir justice ou de faire respecter leurs droits 

— une fois que les voies legales etaient inoperantes — etaient ou 

bien recourir a un parrain qui s'erigeait en defenseur de leur cause, 

ou bien utiliser purement et simplement la vengeance. 

Le bandit isole, produit de raccommodation de I'individu seul 

a une telle societe, trouvait la son emploi et sa raison d'exister: il 

se louait, moyennant quelque argent, a ceux qui voulaient liquider 

adversaires et concurrents. Mais il ne s'asservissait pas a un patron 

comme I'agregat commum (lequel bien souvent etait aussi char 

ge de ces vengeances); le service fini, le salaire regu, il prenait le 

large, s'en allait depenser sa paye dans la premiere fete venue, dans 

la certitude qu'il lui serait facile de la regagner. 

dait les spolies que celui qui commandait les envahisseurs, furent tues; Fabricio 
Vieifai reussit neanmoins a s'installer sur les lieux. O Estado, 12-6-1915. Voir 
aussi Adolfito, docs; D da Tarde, 4-11-1912; F. do Comercio, 24-5-1915; Sil- 
veira, tem.; Luz, 37. 

152 — Vers 1912, les joumaux de Curitiba, capitale de I'etat de Parana, publiaient des 
articles violents et enflammees contre 1'Etat de Sta Catarina; m.ais vers 1914, de 
tels articltes disparaissent de la presse quotidiepne. Adolfito, docs; D. da 
Tarde, 1-10-1912, 4-11-1912, 27-9-1912, 24-12-1913, F. do Comercio, 30-12- 
192; Dem., 26; A Trib., 6-2-1914, 11-3-1914, 27-2-1914. 

153 — A Trib., 16-2-1914, 11-3-1914, 27-2-1914; Rosa et Foy Tavares, tem. 
154 — Les compagnies eitrangeres devaient aussi entretenir de telles bandes pour pouvoir 

maintenir leurs droits sur les territoires dont elles avaient obtenu laj concession. 
Voir Dem., 25-6; Luz, 63; O Estado, 30-12-1915, 19-5-1915; F. do Comercio, 
22-10-1912; Cabral, 362-7; A Trib., 18^12-1913. 
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Le "colonel" le meilleur avait toujours des ennemis. 'A vivre 

dans un milieu hostile, dans lequel toutes les susceptibilites etaient 

vives, ou les querelles surgissaient de toutes parts qui donnaient 

lieu a de veritables luttes de clan, ou Ton ne se genait nullement 

pour "descendre un homme", il se voyait force a prendre des me- 

sures et des garanties pour sa protection personnelle, mesures qui 

etaient toujours interpretees comme tyramnie par ceux centre les- 

quelles elles s'exergaient. 

Un bon colonel etait celui qui ne refusait jamais ce qu'on lui 

demandait; qui s'efforgait d'obtenir aupes des autorites des avan- 

tages et des privileges pour ses subordonnes; qui ne mesurait pas 

les sacrifices lorsqu'il s'agissait de ses gens; qui meritait la renom- 

mee de "defenseur des faibles" 1■". Celui-la voyait sans cesse aug- 

menter sa suite avec tous ceux qui avaient besoin de protection et 

d'appui. 

Mais, habitues traditionnellement a n'obeir qu'a leur souve- 

raine volonte et a commander a des escouades d'hommes qui de- 

pendaient entierement de leur bon plaisir, les "colonels" prenaient 

ie plus souvent un ton arrogant et humiliaient les petits, en disant 

que "ces faineants, on ne les menait qu'au fouet" ir,<i. La seule ven- 

geance trouvee contre eux fut I'assassinat. 

Le moyen le plus employe etait Tembuscade. Le meurtrier 

se cactiait dans le chemin que la victime parcourait d'habitude; 

il attendait patiemment des journees entieres que celle-ci vint a 

passer par la pour la tuer prestement d'une balle. Ceci s'appelait 

"i'attente" (a espera) 157. Des croix signalaient aux passants les 

155 — A. O. Lemos. 
156 — Le "colonel" Francisco de Albuquerque, par exemple, ayant fait construire sa 

maison sur la route principale du village, a Cur.tibanos, restait des journees 
entieres dans la veranda et tout passant devait enlever son chapeau en le voyant; 
ceux qui desobeissaient ou qui etaient distraits etaient mis en prison, et gare a 
li recidive (Here., 289, I v.; Silveira, tern.). Cemenc "colonel" faisa't fouretter 
les gens pour un oui, pour un non (Francisco Machado, tem. ) et n'admettait dans 
ses domaines d'autre volonte que la sienne (Cafbral, 388-9). Le comportement 
du "colonel" Franscisco Almeida, rapporte par un temoin (Berger, tem.) est ly- 
pique du comportement des "colonels": il criait et tem.petait en entendant la re- 
quete formule par le quemandeur, pu's finissait par dire oui et par ofrir du mate 
au visiteur. II tempetait pour montrer son autoritq et accedait a la demande 
pour conserver la sympathie de son horrtme. Voir encore Dr. H, . . ., tem. 

157 — La rivalite politique la plus feroce opposait a Curitibanos le "colonel" Francisco 
de Albuquerque an "colonel" Henriquinho de Alme;da. Tous les deux savaient 
que chacun payait des "attentes" pour liquider I'autre et ils s'effor^aient pour les 
dejouer. Francisco de Albuquerque, tres astucieux, utilisait les stratagemes les 
plus divers; Henriquinho de Almeida s'entoui'Jit d'une puissante escorte d'hom- 
mes armes et de chiens feroces. Tous les deux finirent assassin^s malgrg leurs 
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endroits ou de tels crime savaient ete commis, soit que I'assassine 

y fut enterre, soit que tout simplement on voulut rappeler le fait. 

Bien nombreuses ces croix du "sertao", en bordure des petits che- 

mins et des routes; parfois hantees, Tame de I'assassine revenant 

se plaindre d'etre mort sans le secours des sacrements, d'autres fois 

miraculeuses, elles operaient des guerisons et devenaient lieu de 

pelerinage. 

Ainsi, aux luttes homeriques des premiers tempos de I'occupa- 

tion du territoire qui avaient oppose surtout grandes families cen- 

tre grandes families 158, se substituaient maintenant les vengeances 

personnelles. 

7 — La psychologic "cabocla". 

Vivant isole, ayant a se defendre de la nature et de I'homme; 

la plus haute vertu du "caboclo" etait le courage 159, son trait de 

caractere le plus developpe la mefiance 160, la renommee la plus 

appreciee celle d'un bon escrimeur au couteau. 

Ne pouvant dominer que par les armes et par la peur, les 

"caboclos" mettaient une espece de coquetterie macabre a provo- 

quer les occasions d'exhiber leur habilete de lutteurs161. Pas de 

precautions. Henriquinho de Almeida aurait ate le mandataire de I'attente qui 
supprima le "colonel" Chiquinho; et lui-meme fut tue quelque 20 ans plus tard par 
deux jeunes gargons. (Silveira, tejn.; P. Scares, 117). 

158 — Ces disputes de families devenaient legendaires. Deux "fazendeiros", chacun a la 
tete d'une bande d'hommes, lutterent pour la possession des champs de Palmas; 
la lutte prit des proportions telles que le gouvemement de I'Etat de Parjjia or- 
donna un arbitrage et divisa les terres decouvertes entre les deux families tnne- 
mies (Lucas Boiteux, 354-5; Cabral, 352-3). Deux families nombreuses comme 
des tribus se detruisaient Tune I'autre a Curitibanos; e'etaient les Carvalhos, 
sumommes les Ruivos (Roux) a cause de leur teint, et les Pires. Des qu'un Rui- 
vo etait tue, immedislterrent un Pires le suivait dans la tombe, et vice-versa. Le 
gouvernemtnt de I'Etat de Sta. Catarina envoya un arbitre qui somma les deux 
families de partir du village, chacune dans une direction differente, I'une vers le 
sud et I'autre vers le nord (Silveira, tern.). 'A Lajes, ville pourtant bien plus 
developpee que le village de Curitibanos, une dispute d eterres oppose ainsi deux 
families et 1'un des "fazendeiros" paya le celebre bandit Castelhano pour attaquer 
la ville et bruler la maison de son adversaire; mais le bandit ne re^ussit pas a pe- 
netrer dans la ville et se contenta, de bruler conscientieusement la propriete agri- 
cole de I'adversarre (Silveira, tern.). 

159 — Set., 4; Here., 143, I v.; voir dans le livre recent de Wilmar Sassi que cette 
valorisation continue d'exister encore aujourdhui. 

160 — Richter, 9; Cabral, 21-2. 
161 — Un pere de famille etait escrimeur fameux; il se :nit a jalouser ses deux gargons, 

trouvant qu'ils reussissaient trop bien, et les defia tous les deux un jour. La lutte 
s'engagea, sous les yeux dt la mere accoudee a la fenetre et qui encourageait son 
mari, disant aux gargons que ce serait un manque de respect que de vaincre leut 
pere. Le combat finit lorsque tous les trois furent assez serieusement blesse; la 
mere les pensa et les mit au lit, tandis que le pere, fier d'avoir resiste si longten(ps 
contre deux adversaires, s'ecriait: "II n'est p^s encore ne, celui qui me vaindra 
au couteau!" (Mira, 28). 
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fete, ni de bal, ni meme de simple precession ou bavardage dans le 

debit d'un village qui ne donnat lieu a un duel ou a une dispute 162, 

Ceux qui s'en tiraient vivants acqueraient, en plus d'effroyables 

cicatrices, des renoms d'escrimeur fameux et de heros. L'escri 

meur fameux etait presque toujours un vantard et un provocateur 

qui cherchait querelle a tout bout de champ et transformait en 

bagarres les bals et les fetes; e'etait le "valentao". 

Le duel, la lutte au couteau n'etaient done pas seulement en- 

visagees cemme le moyen le plus commode de resoudre les me- 

sententes, mais aussi comme un sport, un amusement, une joute 

dans laquelle I'escrimeur le plus habile gagnait ses galons163. Le 

duel au couteau etait la forme "noble" de la lutte; celui au pistolet 

n'existait pas; tuer au pistolet ou au fusil n'exigeait pas les quali 

tes physiques du duel au couteau, e'etait "tuer a la machine" et 

ne meritait d'estime que dans la mesure ou Ton etait tres bon ti- 

reur pour ne pas manquer Tadversarie dans une "attente" ou les 

betes a la chasse. 

L'amour de la lutte se refletait dans la religion; les saints 

pcpulaires — St. Sebastien, St. Georges, St, Michel, — etaient 

des guerriers et leur arme etait Tepee 164 (le grand couteau a cou- 

per le mate, du "caboclo", etait couramment appele aussi 'Tepee") . 

Dans les contes et legendes, les gens vaillants, les guerriers 

obtenaient aussi leur preference. Un chef rebelle de la Revolution 

de 1893 avait dernierement incarne ce type aime — Gumercindo 

Saraiva; chevaleresque et brave, il etait le defenseur des hum- 

bles105 et devint alors une espece d'idole; le peuple du "sertao" 

162 — Des gens reunis dans un petit debit bavardent en buvant le "chimarrao"; un incon- 
nu arrive en fa'sant sonner ses e-perons d'un air de bravade pour montrer qu'il 
est quelqu'un. L'nir important et feroce du nouveau venu est une offense centre 
ceux qui sont la, tout de suite un des presents le provoque. La lutte au couteau 
de mate s'engage, au milieu d'un cercle dt spectateurs; elle ne s'arrete que lors- 
qu'un des adversaires est blesse, voire meme mort; quand ils ne tombent pas tons 
deux, chacun de son cote... (Luz, 45-6; voir aussi Mira). "Au fandango da 
Lapa," la "tete brulee" de I'endroit entre d'un air provocateur, entourg, de la 
peur admirative de ceux qui sont deja la; il crie ses plaisanteries d'un air mena- 
^ant, deux ou trois amis le secondent en riant; il menace de finir le bal, il cher- 
che querelle, il agit en vrai "valentao" jusqu'a ce que quelqu'un, excede, lui tienns 
tete et que la lutte s'amorce. 

163 — Mira, 51. 
164 — Luz, 65. 
165 — Gumercindo Saru;va "requ'sitionnait" chevaux et betail des "fazendeiros" mais 

n'admettait pas qu'on fit de meme avec le betail et les biens des petites gens. 
Lorsqu'il prit Curitiba, il reprima le vol et le brigandage, paya des indemnites 
a ceux qui avaent ete voles et chatia les coupables (David Cameiro, 275). 
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refusa de croire a sa mort dans la bataille de Carovy en 1894; 

selon eux, il avait reussi a s'snfuir, s'etait cache et attendait lesi 

temps pour reparaitre et implanter la Monarchic. 

Personne, dans une telle societe, ne reussissait a vivre sans por- 

ter ccnstamment des armes sur soi166 - Et si le "caboclo" etait le 

meilleur, le plus fidele et le plus loyal des amis, il etait aussi le 

plus hargneux et le plus dangereux des ennemis167. Le sentiment 

extremement susceptible de I'honneur, I'habitude de la reparation 

sanglante pour la moindre vetille, rendaient tres courants crimes 

et homicides. "Le male ne meurt pas dans son lit", etait un prover- 

be courant168. 

L'entrainement a la lutte commengait tres tot; les petits gar- 

gons s'interessaient a la vie de leur parente, dresses tant par 

la femme que par I'homme pour occuper le plus vite possible dans 

la societe sa place de male courageux, soucieux de Thonneur. Bien 

jeune encore, il avait deja des responsabilites et des devoirs qui fai- 

saient de lui un petit homme 169; I'assassinat du pere, par exemple, 

imposait au fils la vegeance dans le plus bref delai et de jeunesv 

gargons tuaient dans des "attentes" celui qui les avait rendus or- 

phelins 170 - 

D'ailleurs, I'honneur devant a tout prix etre preserve et ven- 

ge, les "caboclos" qui tuaient en le defendant n'etaient pas consideres 

criminels. Si le "caboclo" avait ete calomnie, si une femme de sa 

famille etait seduite, si son champ etait envahi, si son ami ou son 

parrain etait attaque, I'offenseur devait payer I'affront de sa vie. 

Le tueur a gages etait un criminel; il ne tuait pas pour venger 

I'honneur, il tuait pour de I'argent. Neanmoins, c'etait un emploi 

commun que ne meritait pas les connotations depreciatives adres- 

sees aux voleurs. Le voleur, surtout le voleur de chevaux et de 

166 — Here., 187, I v. L'ecrivain M. Mauricio V de Queiroz parcourut le Contes- 
tado au debut de 1954 et constata que les gar?onnets, a 12 ans, portaient deja 
des armes. 

167 — Richter, 9. 
168 —- Un jour, dans la petite gare de Herval, au Contestado, un travqilleur mourut 

de typhus; on vint de tres loin regarder le mort dans sa b:ere, c'etait la pre- 
miere fois qu'on voyait un defunt male qui n'avait peint ete tue. . . (Dr. F. . tern.; 
voir aussi Cabral, 22). 

169 — Voir les contes regionaux de Serttfim Franca, surtout I'histoire du gargonnet a 
qui son pere legue, en mourant, ses devoirs et son autorite envers la mere et les 
autres enfants. Voir aussi Cabral, 21. 

170 — Le "colonel" Henriquinho de Almeida fut tue par deux jeunes gargons qui ven- 
geaient leur pere; Miguel Fragoso, "fazendeiro" a Irany, trouva la mort asst^Ssine 
par un gargonnet pour la meme raison (Silveira, tem.; Ferrante, tem.). 
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betail, etait le pire criminel; appeler quelqu'un "voleur" etait une 

injure terrible; des punitions severes etaient reclamees contre le 

vcl et le mcindre soupgon pouvait condamner un homme171. 

Dans une societe ou Ton prisait si fort la bravoure, le tueur a 

gages, qui devait avoir beaucoup de courage, qui meprisait le dan- 

ger, devenait une sorte de heros, surtout s'il n'avait pas choisi son 

metier par perversite, si "le destin" le lui avait impose; car celui 

qui avait tue une premiere fois pour defendre son honneur n'avait 

pas d'autre choix que de devenir bandit — s'il ne possedait pas 

de parrain tres puissant pour lui assurer sa protection — recher 

che qu'il etait par les parents de sa victime beaucoup plus que par 

la justice et oblige parfois de chercher refuge dans les forets 1T-, 

Un cercle de legendes heroiques se formait autour de lui; les ver- 

tus chevaleresques de loyaute, de generosite, d'honnetete, de charite 

si prisees par les "caboclcs" lui etaient attribuees; ses actions, ses 

luttes et ses amours inspiraient les poetes regionaux 173. Tuer n'etait 

dene pas un crime; e'etait une profession, parfois un devcir, parfois 

aussi un malheur. 

L'honneur vaut plus que la vie, telle etait la devise du "cabo- 

clo". La vie humaine n'avait pas une tres haute valeur, I'at.itude 

la plus appreciee envers elle etait le mcpris, qu'il s'agisse de la 

sienne ou de celle des autres174- Mais a ce mepris manifesto s'al- 

171 — Le "caboclo" etait d'une honnetete et d'une loyaute parfaites dans tous ses af- 
faires, ma.Igre qu'il fut "un fanatique et un assassin" (V. da Rosa, 24-8-1918). 
Voir aussi Ferrante, tem.; Luz, 45. Le patron d'une scierie pres de Porto Umao 
appela un jour le portier, qui etdit la depuis de longues annees et meritait toute 
sa confiance, et le mit en garde contre un nouvel employe: "- C'est un type 
etrange, il a la tete d'un voleur et 1'on ne sait pas d'ou il vient". Quelques jours 
apres, portier et employe disparurent ensemble, et le portier reapparut tout seul. 
Interpell4( par le patron, il s'expliqua: "- Vous m'aviez dit qu'il avait la tete 
d'un voleur. . . maintenant il n'ennuiera plus persenne!" (Dr. F. tejn. ) . 
Voir aussi les contes de Tito Carvalho. 

172 — La defense de sa famiUe, de sa vie ou de ses biens imposait tres souvent le 
meurtre au "caboclo". Un bouvier tres connu par son honnetete et son bon coeur 
disait: "-I1 y a trois stapes dans la vie d'un homrro. Tout jeune, il tue pour 
monter qu'il est deja un adulte. P^us tard il a besoin d'argent, il en demande 
rju colonel qui le lui fournit; mais qui lui dit aussi un jour: Un Tel commence 
a m'embeter". Et Ton sait que le mordent est venu de payer la dette, on tue 
I'individu ind que. Plus tard encore, on possede quelque bien, il faut le garder 
contre les envieux qui veulent vous ddpossqjder — et Ton tue encore. C'est le 
destin de I'homme dans le "sertao'. 

173 — Lorsque le bandit de Lapa vint rendre visite a son parrain, les enfants de la 
maison se cacherent derriere les portes pour le regarder; au lieu de I'ogre feroce 
de leurs contes du soir, ils virent un bel homme blond, plein d'humilite de- 
vant son parrain; mais malgre son embarras et ses begaiements, il avait quand 
meme I'air farouche et portait sur lui tout un arsenal d'armes variees. Les en- 
fants se sentirent tout penetres d'admiration devant leur grand-pere, lorsqu'ils 
virent trembler devant lui le bandit qui oltait le heros d'une serie de legences 
fort connues dans la region (Dr. F..., tem.). 

174 — Silveira, tem.; Here., 187, I v.; Cabral, 21. 
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liait d'autre part "un desir passionne de vivre"175; tester en vie 

etait le signe qu'on avait elimine ses ennemis en habile lutteur, ou 

qu'on leur avait echappe moyennant la ruse ou la magie; c'etait 

prouver qu'on etait courageux et invincible dans le jeu des armes, 

cu qu'on avait a sa merci de puissantes forces occultes — le plui 

scuvent les deux a la fois. De la rimportance de guerisseurs, sor- 

ciers, magiciens, qui connaissaient les moyens infaillibles de "fer- 

mer le corps", c'est a dire, de le rendre invulnerable aux projectiles 

et aux coups de couteau. Dans cette societe d'escrimeurs, divisee 

par toute sorte de rivalites, celui qui vivait longtemps etait un 

vainqueur. 

Les differents auteurs accusent toujours les "caboclos" de pa- 

resse et de fatalisme, disant qu'ils ne faisaient nul effort pour ame- 

licrer leur niveau de vie; ceux qui s'efforgaient de monter etaient 

peu nombreux; la region "serrana" avait "une population pauvre 

et resignee a la pauvrete" 176. 

La plupart des agregats et petits fermiers travaillaient le strict 

necessaire pour vivre au jour le jour. L'epargne etait une vertu in- 

connue. La terre leur fournissant facilement de quci vivre, ils ne con- 

naissaient pas non plus les durs labeurs pour se procurer la nourri- 

ture 177. Leurs maisons et leurs hameaux formaient le contraste le 

plus desolant avec les riantes habitations des colons allemands: hut- 

tes miserables, plantations en quantite minime, pas de routes, pas 

de ponts sur les rivieres; "la population nationale presque entiere 

vit dans I'inaction" 178. 

Ils distinguaient le "travail" de ce qu'ils consideraient une oc- 

cupation "digne d'un homme". L'agriculture, I'artisanat, I'industrie 

etant .ravail, et comme tel deprecies; le commerce etait plus 

valorise des qu'il ne s'agissait pas de rester derriere un comptoir 

mais d'entreprendre de longs voyages derrieres les troupeaux de 

boeufs ou les theories de mulets charges de marchandises en route 

pour le littoral ou vice-versa, et surtout parce que, le commercant 

etant le fournisseur naturel de tout ce que le caboclo ne pouvait pas 

175 — Luz, 67. 
176 — Cabral, 379; D. da Tarde, 12-11-1912; Richter, 8 et 10. 
177 — Dem., 296-7; Cabral, 96. 
178 — Here,, 132, I v. et 197-8, I v. Sur la prosperity des colons allemands et ita- 

liens a I'epoque, voir P. Jacomo Vicenzi. 
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prcduire, il s'etablissait entre eux des liens qui renforgaient ceux qui 

existaient deja, ou qui les creait: les liens de vassal a seigneur 179. 

Les taches "dignes de rhomme" etaient: piquer les troupeaux 

de boeufs, panser les betes, courir les forets a la recherche des ani- 

maux egares, les rassembler pour marquer les nouveaux, dompter les 

chevaux. La cueillette du mate trouvait aussi grace a leurs yeux; 

les arbrisseaux ne demandaient aucun soin et la coupe s'effectuait 

une fois par an, ce qui les faisait libres le reste de I'annee 180. 

De telles occupations laissaient le "caboclo" libre de I'emprise 

de la terre et de la servitude aux saisons et aux elements. Elles 

permettaient aussi I'exhibition de leurs dons de cavaliers, de lutteurs, 

de leur esprit de hardiesse ou de ruse, ce qui ni I'agriculture ni I'in- 

dustrie ne permettaient pas. 

S'ils avaient envie de monter dans I'echelle sociale, c'etait par- 

ce que leur patron, le "colonel", etait encore plus libre qu'eux; il 

avait sous ses ordres suffisamment de gens pour travailler pour 

lui, il ne travaillait pas de ses propres mains. La labeur acharnee 

sur la terre, I'asservissement aux elements, il fallait s'y soustraire, 

ainsi que du terre a terre de tous les jours, de la grisaille du quo- 

tiaien. 

Beaucoup de "caboclos" divisaient leurs activites en deux par- 

ties: celle dediee au travail, qu'on tentait d'ecourter le plus possible, 

appelant aux moyens les plus divers pour obtenir de I'argent (d'ou 

Tacceptation du metier d'hcmme-lige et de tueur), et celle ou Ton 

ne faisait que depenser ce qu'on avait gagne, ou Ton passait le 

temps a causer dans les debits, a chevaucher dans les villages, a 

179 — Les "caboclos" avaient besoin de quelqu'un qui puisse leur foumir les etoffes, le 
sel, la poudre et les munitions — tout ce qu'ils ne pouvaient pas produire; mais 
le troc etait en nature, lo corrmercant fournissait la marchandise a n'importe qucl- 
le epoque de I'annee pour etre paye au moment de la recolte. La benignite 
du commergant, surtout dans les mauv^ises annees, lui attiraient I'amitie et la 
gratitude du "caboclo" — de la la tendance du commer?ant a se transformer en 
petit chef politique local, ou la tendance du chef politique a installer lui-meme 
un commerce. Plusieurs "fazendeiros" rerunissaient a leur titre celui de commer- 
gant, soit pour avoir des maisons de comimerce, soit parce qu'ils achetaient du 
betail ou du mat^ au* petits producteurs et les revendaient dans les centre? 
commerciaux du "sertao". Ces commer^ants etaient de grands voyageurs; ils s'as- 
sociaient a deux ou trois de la meme famille et tandis que I'un d'eux g^j-dait le 
magasin, les autres etaient constamment en route. Cabral, 379; A. O. Lemos, 
5; Dr. H. ... tern. 

180 — Cabral, 96. II fallut qu'une severe crise economique fit tomber tres bas les prix 
du mate pour que tout demierement les "caboclos" de Canoinhas abandonnassent 
la cueillette pour I'agriculture (Osmar R. da Silva, 37). 
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parcourir bals et fetes pour gagner le coeur des femmes et courir 

le risque des duels. 
Leur reve etait done celui d'une vie mouvementee, dans la- 

quelle luttes et combats, duels au couteau, batailles entre clans 

contraires, conquete des femmes, fetes et bals occuperaient toute 

la duree, donnant aux males hardis I'occasion de montrer ce qu'ils 

valaient en terrassant un adversaire, dans la joie sauvage de se 

depenser physiquement au maxiimun 181. Voila pourquoi le type du 

"Valentao',, qui incarnait cette description, etait si aime dans le "ser- 

tao". 

Ce reve dementait I'accusation de fatalisme. Ceux qui I'atti- 

rent contre le "caboclo" sont trop preoccupes de I'aspect economi- 

que, de Tepargne, de la prosperite, et ils transposent dans les au- 

tres secteurs du social ce qui ne se trouve que dans un seul. Si 

les "caboclos" sont fatalistes, optimistes et sans souci au sujet du 

probleme economique, e'est parce qu'ils savent qu'ils ont quel- 

qu'un qui pourvoira pour eux; e'est au "colonel", au patron de les 

ncurrir et de les vetir s'ils tombent dans la misere; e'est lui qui doit 

se preoccuper de I'avenir, non pas eux. 

Cependant, en examinant les aspects de la vie qui relevent 

du seul "caboclo" et pour lesquels il ne peut guere compter sue le 

"colonel" — I'honneur, la loyaute familiale, les plaisirs — nous 

le voyons immediatement agir et non pas attendre uniquement que 

vengeances et jouissances lui tombent du ciel. II n'attend pas I'ap- 

pel pour accourir aupres de son "colonel" ou de son parrain, il 

accourt aussitct qu'il le sait menace ou offense. En politique, il 

deploie une activite devorante afin d'assurer la victoire a son can- 

didat ou a son patron. Mais e'est surtout le chapitre de I'honneur 

qui est le ressort le plus puissant de I'activite "cabocla"; I'offenseur 

sait qu'il sera recherche sans repit jusqu'a ce que la vengeance se 

realise; le "caboclo" n'est pas du tout fataliste a ce sujet, il n'attend 

pas que le destin ou la providence vienne frapper le coupable, il le 

frappera lui-meme et le plus vite qu'il le pourra pour effacer ia 

tache qui le deshonore 182. 

181 — Mira, 27. 
182 — Voir les contes regionaux de Tito Carvalho, Serafim Franca, Vergilio Varzea. 
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Sans cesse en mouvement, parcourant le Contestado d'un bour 

a I'autre, soit dans I'exercice de ses fonctions de bouviers, de ccm- 

mergants, de coupeurs de bois; soit pour se rendre aux fetes religieu 

ses; soit pour poursuivre un ennemi qu'il veut liquider, comment 

pouvons-ncus le juger paresseux ou inactif? 183 II bait certains 

travaux parce qu'il les trouve meprisables; sa valorisation des 

differentes taches et du temps est diverse de celle qu'on trouve ha- 

bituellement dans le monde occidental actuel. D'ailleurs, cet ideal 

contraire au travail est un heritage catholique et portugais: le tra- 

vail est le resultat du peche originel, disent les livres Saints; et I'ideal 

aristocratique du gentilhomme qui dominait au Portugal a I'epoque 

de la decouverte du Bresil et qui s'est tres bien acclimate dans la 

colonie, la completa 184. 

Neanmoins, le reve d'une vie sans travail etait inaccessible pour 

la plupart; il fallait tout de meme cultiver la terre, cueillir le mate, 

scier le bois pour arriver a avoir tout ce dent on avait besoin; et les 

hcmmes-liges, qui se rapprochaient un peu plus de I'ideal puisqu'iL 

ne faisaient que garder le "colonel", etaient beaucoup moins nom 

breux que les "caboclos" qui vivotaient en travaillant. Mais I'ideal 

restait le meme pour tous: pour les agregats qui se sentaient pris 

dans I'engrenage du travail, ne s'evandant qu'a I'occasion des fetes 

ou des elections qui mettaient un peu de nouveaute et d'aventure 

dans la monotonie de leur existence; pour le tueur a gages, pour 

le "colonel", dans toutes les couches de la structure sociale. 

8 — Les fetes rustiques. 

La vie, nous I'avons vu, n'offrait pas de grandes jouissances 

aux "caboclos". Habitant loin les uns des autres, n'importe quel 

evenement devenait le pretexte a une reunion: baptemes, mariages, 

183 — Voir les memoires de A.O. Lemos: il etait toujours en voyage, d'un coin a 
I'autre du Contestado, soit pour acheter et vendre des cuirs de boeuf, soit attire 
par les fetes religieuses ou autres. Voir notamment pgs. 2, 5 et 6. 

184 — Les colons portugais qui, chez eux, travaillaient pour des seigneurs, prirent le 
role de seigneurs dans H colonie, envers les tribus natives et plus tard envers les 
noirs importes d'Afrique .La definition du "colonel" dans la societe "ccbocla" 
pouvait etre done: celui qui ne travaille pas de ses propres mains. L'esclavage 
contribua beaucoup a conserver et ddvelopper encore plus le mepris du travail, 
envisage com me apparlenant aux classes inferieures. La mentalite econome et 

travailleuse ne se forma qu'a partir de la fin du XIXe siecle, grace ii I'arrivee 
de immigrants europeens. 
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et meme veillees funebres 185. Se voir, se rassembler etait de pre- 

miere importance; et aussi manger, alors les tables chargees de vic- 

tuailles, le grand "churrasco" rotissant devant les yeux des invites, 

I'eau de vie de canne a sucre coulant a flots, etaient de regie; la fete 

se realisait sans aucune economie et la nourriture devait etre si 

abondante que "meme les pauvres de la rue en sortaient gaves" 186. 

De meme les feux d'artifice, et surtout les petards, constituaient un 

element indispensable pour montrer I'allegresse des gens. 

Le travail devenait encore un pretexte pour des rassemblementa 

sous la forme du "pixurum" ou "pixirum", pour Tagriculture, du "ma- 

teirao" pour la recolte du mate: 187 debordes par une tache qui de- 

mandait beaucoup de bras, le defrichement d'une partie de la foret, 

les semailles, une recolte abondante, le "caboclo" langait des invi- 

tations aux voisins pour venir Taider; il les nourrissait en echan- 

ge, leur offrait des amusements le soir — un bal qui s'improvisait, 

un "desafio"188 entre deux chanteurs, un conteur d'histoires qui ani- 

mait la veillee 189. 

La politique fournissait aussi une occasion de fetes et de reu- 

nions. Le moindre evenement etait celebre par des rassemblements, 

des feux d'artifice, des concerts de la fanfare municipale (former 

une fanfare etait 1'un des premiers soins des chefs locaux), des 

185 — Le bapteme de I'interieur, divise en deux, donnait lieu a deux fetes. Les mana- 
ges etaient aussi tres fetes, et duraient plus d'une joumee si la situation financiers 
de la famille le permettait (Tito Carvalho, 165; Serafim Franga, 199-203). Pour 
les veillees de morts, tandis que dans la salle la famille pleurait autour de lai 
biere, amis et voisins buvaient le "chimarrao" dans la cuisine, racontaient des 
histoires et jouaient aux devinettes (Walter Spalding, Bol. de Fold., mwl's-1951, 
an II, n. 7; Lu^, 67). 

186 —< Tito Carvalho, ob. cit., pg. 116. 
187 — Aspectos da Econ. Rural Bras., pg. 754. — Cette habitude existait deja par- 

mi des tribus indigenes; voir Florestan Femandes, A organizagao social dos Tu- 
pinamba, pg. 120. 

188 — "DesUfio" — joute chantee, dans laquelle chaque adversaire invente les couplets 
a mesure qu'il chante accompagne de la guitare. Le sujet peut etre libre ou 
choisi d'avance; Tun pose des questions a I'autre sur le sujet et celui qui ne reus- 
sit pas a repondre est vaincu. 

189 — Tres tot le matin les invites arrivent; ils boivent le "chiir)arrao" dans la salle et 
s'acheminent vers les champs. Les femmes leur apportent le dejeuner et ils tra- 
vaillent ferme pendant toute la journee. La nuit tombante, on revient diner a 
la maison. Le diner fini, alors que la conversation languit, quelqu'un prend la 
guitare, joue quelques notes, fredonne une chanson — et voila le "fandango" qui 
se declenche ^nime, comme si ces gens n'avaient pas travaille la terre toute la 
joumee! Ils dansent jusqu'au matin; la "fervida" (I'eau de vie bouillie avec du 
sucre et du citron) circule, la fumee des cigarettes se melange a la poussiere 
qui monte du sol percute par les pieds a(giles. Arrive le matin; on attelle charrettes 
et char a-boeufs, les jeunes gens enfourchent leur monture, on repart, le travail 
et 1b fete sont finis. Le "pixurum" peut durer plusieurs jours et les invites cou- 
chent chez I'hote (Mariza Lira, 86 et 95; Serafim Franca, 119-187; Tito Car- 
valho, 101; V. Varzea, Sta. Catarina, 237-241; Id., Mares et oampos, 47-52, 
119). 
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discours sur la place publique et des agapes mirifiques offertes par 

les chefs politiques. L'arrivee ou le depart du chef local ou d'un 

des personnages de radministration locale, etaient suffisants pour 

qu'au moins un banquet, un concert et des discours eussent lieu, 

assaisonnes des petards sans lesquels aucune fete ne serait com- 

plete 190. 

Les courses de chevaux etaient aussi frequentes; elles reunis- 

saient au plaisir du jeu (tres goute dans le "sertao") la vanite d'ex 

hiber les plus jolies montures et I'adresse des cavaliers 191. De tou- 

tes les reunions, c'etaient celles-ci qui terminaient souvent 

en disputes (ces disputes qui ponctuaient presque toutes les reu- 

nions de "caboclos") resolues au couteau, le duel au coutelas etant 

la maniere la plus simple et la plus commode de faire cesser les 

differends. 

Les fetes religieuses fournissaient aux "caboclos" les occasions 

les plus appreciees pour se rassembler 192. Les hameaux prenaient 

ce jour-la une vie ephemere; endormis et deserts habituellement, 

ils recevaient tout d'un coup I'avalanche des pelerins et se trans- 

fcrmaient pour quelques jours en des centres animes et pleins de 

vie. 

D'ailleurs, les neuvaines les plus simples prennent un air de 

fete dans le "sertao"; les petards en annoncen,. le debut, attirent tout 

le voisinage chez celui ou les prieres seront dites; le "chapelain" 

laic recite les litanies a voix haute, seconde par le reste des fi- 

deles et apres la neuvaine, il y a d'habitude un bal 193. 

Des gens passaient I'annee a aller d'une fete a I'autre, surtcut 

les jeunes hommes en quete d'aventures et qui voulaient briber aux 

190 — La victoire alectorale du "colonel" Albuquerque, elu depute, fut fetee a Curiti- 
banos par un concert de la fanfare, un defilef, des disccurs et le joyeux eclaterrent 
des petards. Un mois plus tard il etait elu vice-president de la Chambre des 
Deputes; la fete fut alors bien plus anime. Un arc de triomphe en bambous fut 
eleve a I'entree du village, la fanfare donna un nouveau concert, des discours 
furent prononces, et le "colonel" maintint table ouverte toute la joumee, presen- 
tant genereusement tous les mets aimes du "sertao". Le soir, il y eut encore des 
feux d'afltifice et une marche aux flambeaux (O Trab., 16-3-1913, 14-7-1913). 

191 — Luz, 48, 59-60; Serafim Franca, 137-143; V. Varzea, Sta. Catarina, 158; Ca- 
bral, 2 1. 

192 — Le livre de V. Varzea, Sta. Catarina, ne docrit, en fait de rejouissances popu- 
laires, que des fetes religieuses (sauf le pixurum et la course de chcvaux); voir 
pgs. 91, 105, 131, 141 a 158. Le hameau de S. Sebastiao das Perdizes, fonde 
par le "fazendeiro" Rocha Alves autour d'une chapelle dediee a S. Sebastiao, 
etait peu habite car I'endroit etait malsain; mais au mois d© Janvier, pour Ic^ fete 
du saint, les "caboclos" accouraient de tous cotes; voir Here., 120-1, I v., en 
note. 

193 — Virgilio Varzea, Mares e campos, pg. 69, 129, 169-170. 
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yeux des femmes, exhibant leurs montures bien harnachees et leurs 

talents de cavaliers; ces fetes duraient en general plusieurs jours; 

elles se suivaient les unes les autres et permettaient la participation 

des memes "caboclos" a plusieurs de suite. 

Les fetes religieuses etaient payees soit par un riche "fazendei 

ro", soit par une confrerie. Les confreries s'organisent sous I'egide 

d'un saint patron; S. Sebastiao et le Saint Esprit sont les patrons 

les plus frequents dans le "sertao" du Contestado. II y a des con- 

freries uniquement pour hommes, et d'autres pcur femmes; maisi 

meme si elles sont mixtes, hommes et femmes figurent separement 

dans les ceremonies religieuses; les membres s'appelent entre eux 

"frere" et "soeur". Quelqu'un de riche est choisi pour les charges 

de president et de tresorier; on est alors assure que I'argent ne man 

quera pas. D'ailleurs, les "freres" et "soeurs" riches laissent gene- 

ralement par testament quelques biens a la confrerie, s'efforgant 

ainsi de lui constituer un patrimoine. 

L'argent est obtenu encore par des contributions mensuelles de 

tous les membres et par des aumones. Des "freres" ou des "soeurs" 

sont parfois designes (ou prennent cette decision par suite d'un 

voeu) pour recolter des aumones dans le pays; ils s'en vont sur les 

chemins, habilles de la soutane aux couleurs de ia confrerie, munis 

d'un etendard et d'un instrument de musique qui les annonce de 

loin; ils regoivent de l'argent et aussi des vivres. Mais tout ceci est 

bien aleatoire dans un milieu ou l'argent ne circule presque pas, et 

le seul garant reel de la confrerie est de posseder des gens riches 

parmi ses membres, qui assurent le paiement de toutes les depenses. 

Ou va l'argent? La premiere obligation de la confrerie est I'or- 

ganisation des fetes en I'honneur de son saint, puis, si elle le pern, 

de construire une chapelle ou une eglise pour lui, avec un cimeiiere 

particulier pour les membres. La confrerie a aussi des depenses avec 

les "freres" et les "soeurs"; elle joue un role d'assistance sociale et 

de societe de bienfaisance envers les membres necessiteux; bien que 

le but religieux justifie toujours sa creation, cette tache-ci est la plus 

importante. 

Elle aide les "freres" a trouver des emplois au moyen de la so- 

lidarite qu'elle developpe entre ses membres; elle prete de l'argent; 

elle trouve des places pour les malades et les vieux dans les hospi- 
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ces existants, prend a sa charge les depenses de medicaments; elle 

verse des pensions aux "freres" et "soeurs" invalides et doit distri- 

buer entre les membres les plus pauvres I'excedent de ses revenus 

— ce qui d'ailleurs n'arrive presque jamais, car ses coffres sont vi- 

des la plupart du temps et elle doit s'adresser aux "freres" riches 

pour unir les deux bouts. 

Les membres de la confrerie doivent demontrer du respect les 

uns envers les autres; la concorde interieure doit etre maintenue a 

tout prix, et Ton met en oeuvre tous les managements que la dig- 

nite des membres exige, dans un pays ou les susceptibilites sont ha- 

bituellement exarcerbees et ou les rivalites constituent la base des 

relations humaines194. 

La fete principale du "sertao" est celle du Saint Esprit Divin. 

Le rituel varie un peu selon le municipe ou elle a lieu, mais partout 

regne le meme schema basique. 

Elle est chaque annee organisee par un ou plusieurs "festeiros" 

choisis au hasard, une annee d'avance, parmi les membres les plus 

riches et les plus prestigieux de la communaute. Le "festeiro" est 

le maitre de la fete, en meme temps que son organisateur et maitre 

des ceremonies; il engage des musiciens — tambour, violon, guita- 

riste — ainsi qu'un porteur de banniere, lesquels, moyennant une 

remuneration, allaient dans tout le pays chanter de porte en porte, 

recueillant les aumones pour payer la fete et annongant la date 

exacte de celle-ci; c'etait la "Folia do Divino"195. 

La banniere jouait un role important. Elle etait recouverte de 

rubans de toutes les longueurs et de toutes les cculeurs, avec, au bout, 

des petites medailles, des photos, des lettres, qui attestaient que les 

voeux des fideles avaient ete exauces; tout en haut tronait la co- 

lombe en bois peint ou en metal. La couronne de I'Empire du 

194   Voir Osvaldo R. Cabrul, "A irmandade de TV. S. do Rosario" Celle-ci, une con- 
frerie d'esclaves noirs, fcndee pendant I'Empire, avait aussi la tache d'acheter la 
liberte de quelques uns de ses membres, avec I'argent des aumones. Elle subven- 
tionnait aussi une ecole prima:re pour les enfants des "freres". Ce chapitre des 
confreries religieuses n'a presque pji ete e'Judie au Bresil. 

195 — Personne n'a encore ctudie la "Festa do Divino" dans le "sertao" du Contestado; 
les elements etant a peu pres les memes partout, nous nous reportons, pour la 
descriptions, aux etudes executes sur les fetes du littoral. Voir Walter Piazza, 46-9; 
Id., 50-5; Placido Gomes, Bol. de Fold., 37, juin-1950, An I, n. IV; Mira, 
146-8. 
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Divin (on disait seulement "le Divin", en parlant du Saint Esprit) 

se deplagait avec la banniere 196. 

La banniere permettait aussi Texercice religieux a des gens 

qui vivaient loin de tout secours spirituel. Beaucoup d'entre eux — 

des vieillards, des infirmss, — ne pouvaient se rendre aux villages 

lointains oil se deroutaient habi.ueilement les ceremonies religieuses; 

la banniere remplagait le temple et les saintes images. On faisait 

des promesses et des voeux qui seraient remplis a la prochaine ar- 

rivee de la banniere. Elle possedait des proprietes therapeutiques; 

les malades qui I'embrassaient, s'enroulant pleins de ferveur dans 

ses plis, gagnaient I'espoir d'une guerison prochaine; et cette fonc- 

tion etait tres importante pour une population qui vivait en dehors 

de tout secours medical197. Des que la banniere etait chez quel- 

qu'un, tous les voisins accouraient, ce que donnait lieu a des pe- 

tites reunions religieuses; Ton se rassemblait autour d'elle pour 

chanter les litanies et les neuvaines. C'etait bien un petit temple 

qui se promenait dans les campagnes 198. 

La charge de "festeiro" etait recherchee parce qu'a travers el- 

le les "colonels" pouvaient exhiber leurs ressources, affirmer leur 

prestige et leur puissance, car seuls les riches pouvaient se permet- 

tre les depenses d'une telle fete, les aumones etant plutot modestes 

196 — Les instruments de musique etaient enrubannas aussi et les musiciens rcvetaient 
parfois les robes rouges de la confrerie du Saint Esprit Divin. 

197 — Mariza Lira, pg. 73-5. 
198 — La banniere du "Divino" etait regue avec tout un rituel dans les maisons compag- 

nardes. On entendait de loin la musique annongant son approche; le maitre de 
maison prepare alors un autel dans la salle, avec des omements de toute sorte, 
pour la recevoir ainsi que la couronne. On part a la rencontre de la "Folia" et 
c'est la majitresse de maison qui porte elle-meme la banniere jusque sur I'autel, 
pendant que les chanteurs entonnent les couplets de I'arrivee: 

Ouvrez vctre maison 
Au Saint Esprit Divin; 
II vous apporte la fortune 
Sous son manteau etoile. 

Le famille et les invites embrassent la colombe ou les rubans qui pendent. La 
banniere est ensuite prcmennee dans toute la maison pour la sanctifier. Lorsque 
la banniere "dort" chez quelqu'un, le voisinage accourt pour les prieres du soir 
et les litanies, chantees devant I'autel. Au moment du depart, on apporte les 
offrandes; celles-ci, composees surtout de victuailles, sont chargees sur le mulet de 
la "Folia". La maitresse de maison porte la banniere jusqu'a la limite de la pro- 
pri^te voisine, si celle-ci est assez rapprochee. La couronne de I'Empire, qui 
accompagne presque toujouts la banniere, est celle que I'Empereur portera le 
jour de la fete. Tout ce rituel se deroule accompagng, de chants, et les gens de 
la maison joignent leurs voix a celles des chanteurs de la Folia. Voir Mariza 
Lira, 73-5; Mira, 146-8; Walter Piazza, 46-54; Bol. de Fold., decembre-1951, 
pg. 98. La jolie definition de la banniere, si juste, est du distingue anthropolo- 
gue Dr. Loureiro Femandes. 
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en comparaison de ce que le "festeiro" voulait faire de "sa" fete. 

Des rivaux prenaient a coeur de se surpasser en splendeur et en 

variete d'amusements. Le nom d'un "festeiro" fameux courait le 

"sertao"; c'etait encore un moyen, pour un grand "fazendeiro", de 

devenir connu dans les coins les plus recules du pays. 

Un gargonnet d'une dizaine d'annees — le fils, le neveu, le 

filleul prefere du "festeiro" — etait choisi pour regner pendant la 

semaine de rejouissances: c'etait I'Empereur du Saint Esprit. La 

fete debutait par une neuvaine qui finissait le jour de la fete du 

Saint Esprit; pendant les neuf jours les ventes aux encheres, le 

bal, les jeux, en plus des ceremonies religieuses, se deroulaient au 

bruit des petards que sans arret Ton tirait en signe de joie; presi- 

des par I'Empereur de la tribune speciale qu'on lui avait dressee 

sur la place de I'eglise, qu'on avait agremente de feuillages divers 

et d'arcs en bambou199, les jeux attiraient des gens qui arrivaient 

de plusieurs lieues a la ronde 200 - 

Le jour consacre au Saint Esprit la fete battait son plein: mes- 

se chantee solemnelle, couronnement de TEmpereur, procession, 

"cavalhada", banquets, vepres dirigees par le cure ou par le "cha 

pelain" laic du hameau et finalement grand feu d'artifice, clou de 

cette semaine d'allegresse. Le "festeiro", qui, pendant toute la 

semaine, offrait a manger et a boire et maintenait sa maison portes 

grandes ouvertes, distribuait ce jour-la des victuailles parmi les 

pauvres 201. 

L'election du "festeiro" de 1'annee suivante avait lieu en fin 

d'apres-midi; il etait nomme un an d'avance pour preparer tran- 

quillement la fete. Des petits papiers portant les noms de ceux qui 

pcuvaient pretendre a ce poste honorifique etaient mis dans une 

bcite et un enfant etait appele pour en tirer un et ainsi designer 

199 — Dans certains villages il y avait deja une espeqe de petite chapelle toute prete, 
I'Empire, a cote de I'eglise; on I'appelait aussi le "TheBtre du Saint Esprit Di- 
vin", (Walter Piazza, 63-4). 

200 — Les nouveaux-venus embrassaient la banniere, donnaient de nouvelles offrandes 
et recevaient en echange de petits souvenirs — petites medailles ou petites co- 
lombes en metal. 'A la tombee de la nuit, des feux etaient allumes partout sur 
la place; I'eglise etincelail de mille petites lampes et la melope monotone des lita- 
nies n'y finissait pas. Dehors, le crieur aux encheres, revetu de la robe rouge 
de la confrerie du Saint Esprit, s'epoumonnait et la vente devait contribuer 
a payer la fete. Le bal commenqait un peu plus tard; tandis que les vielles 
femmes s'attardaient a prier dans I'eglise, la musique jouait pleine d'entrain sur 
le plancher en bois arn-.e dehors et les figures des danses rustiques se succedaient 
(Bol. de Fold., septembre-decembre-1951, an III, n. 9-10, pg 92-99) 

201 — Voir "O Tnab>alho", 23-6-1910. 
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1'elu, chez qui la couronne de 1'Empire resterait jusqu'a la fete 

prochaine 202 . La musique allait tout de suite jouer sous ses fe- 

netres, le designant ainsi au peuple comme le futur "festeiro" 203. 

Le "festeiro" choisissait parfois une "cour" pour I'Empereur et 

distribuait des diplomes de titres honorifiques a ses parents et amis 

(dues, marquis, comtes, barons) 204, qui devaient former le cortege 

derriere I'Empereur, le jour de la fete 205. 

Les autres fetes tres aimees aussi des "caboclos" sont la fete 

de S. Sebastiao, la Saint Jean 206, la fete des Rois 207 et la fete de 

S. Gongalo -'<)8. La premiere est la plus importante: S. Sebastiao est 

le saint patron du "sertao"; on trouve partout des chapelles qui lui 

sont dediees et un "chapelain" pour celebrer son culte. Mais les 

202 — W. Piaz.aa, pg. 62. 
203 — V. Varzea, Sta. Catarhia, pg. 97. 
204 — W. Piazza, 59-60. 
205 —• Avant la messe, la confrerie du Saint Esprit, accompagnee de la musique, va 

chercher chez eux le "festeiro" et I'Empereur et les mene a I'eglise, ou la fete 
debute par une messe solemnelle avec sermon. L'Empereur est couronn^ apres 
la messe et le cortege sort de I'eglise: la Confre(rie du Saint Esprit, banniere au 
vent, ouvre la marche, les "freres" revetus de leur robe ecarlate; puis, dans le 
"cadre saint" forme par quatre perches peintes en rouge dont les bouts sont te- 
nus por les quatre personnes plus haut-placees du village, vient I'Empereur, ha- 
bille de velours, le front cent d'une enorrrle couronne doree, le sceptre a la main, 
suivi de quelques nobles, s'il y en a; derriere lui, le "festeiro", le cure et les 
autres personnalites du bourg; la musique ferme le cortege. Vers midi, I'Empe- 
reur, qui a preside a la fete du haut de I'Empire, prend part au banquet et le 
soir, vers cinq heures, revient a I'Empire pour les vepres, I'election du nouveau 
"festeiro", le feu d'artitice et le bal. (V. Varzea, Santa Catarina, 94-97, 99-105; 
W. Piazza, 60-61; Altino Flores, 95-98; Nereu Correia, 121). 

206 — La St. Jean est la fete des feux, des petards, de la divination. On eleve devant 
la maison le "mat" du saint, une longue perche avec une banderolle sur la- 
quelle est peinte 1'image dudit. De grands feux sont allumes. Des prseres et 
des litanies sont chantees en 1'honneut du saint. Ensuite commence le bal. Et 
tout le temps dclatent des petards de toute sorte. Ce soir-la, jeunes-fllles et 
jeunes-gens cherchent a devoiler I'avenir suivant des pratiques tres anciennes 
dans la tradition du peuple. 

207 — La fee des Rois est une fete de village. Des bandes de jeunes gens parcourent 
les rues et s'arretent pour chanter devant les maisons. Le maitre de maison, 
prevenu d'avance, n'ouvre pas sa porte tout de suite, il enteid d'abord les chan- 
sons et ce n'est qu'a/pres qu'il invite les chanteurs a entrer. Une collation et 
une offrande sont sur la table, un petit bal s'irrprovise parfois, ou des "desafios". 
Puis ayant remercie en chantant le maitre de maison, la bande part, emportant 
I'offrande. Quand toutes les msjisons du village ont ete visites en jours consecutifs, 
le groupe rassemble les offrandes et, le jcur des Rcis, organise un d'ner qu'on 
offre aux families et aux amis du groupe de chanteurs (Bol. de Fold., 45-55, 
decembre-1940; Id., 20-25, juin-1952; Id., 20-22, mars-1953; Mariza Lira, 78; 
C. Mira, 64-66) . 

208 — La "Sarab^yida de S. Gon^alo" a lieu au mois de Janvier; elle se compose de 
danses devant I'image de S. Gon^alo, patron des manages et qui passe pour ma- 
rieur des vieilles filles; mais les jeunes ne defdaignent non plus de rerourir aux 
bons offices de S. Gon<;alo. L'autel est au fond de Iq salle; les mfusiciens, deux 
joueurs de guitare et deux chanteurs, prennent place de chaque cote de l'autel 
ou trone le saint: S. Gongalo est musicien et on le represente pingant les cordes 
d'une guitare. Les hommes et les femmes dansent rigoureusement separes et se 
faisant vis-avis; ils avancent en d^isant par couples, et chaque couple va jus- 
qu'a 1' autel en dansant et en chantant deposer son offrande. (Mariza Lira, 75-8; 
Serafim Franga, 97, 102). 
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amusements de cette fete sont a peu pres les memes de la Fete du 

Divin: la neuvaine, les petites baraquss msntees dsvant I'eglise pour 

la musique, les ventes aux encheres, les jeux varies; la "cavalha 

da"; les feux d'artifice; la procession; le bal. La fete de S. Sebas- 

tiao a lieu le 20-janvier, jour du saint. 

Trcis elements se retrouvent toujours dans ces fetes du "ser- 

tac": les feux d'artifice, la procession et le bal. La "cavalhada", 

que Ton trouve aussi parfois, tout en etant fort goutee, ne se rea- 

lise pas aussi souvent parce qu'elle demande plus d'argent et un 

ensemble de personnes assez disposes a prendre des roles d'acteurs. 

Les petards et les feux d'artifice sont obligatoires dans la 

mcindre rejouissance "cabocla"; on a toujours chez soi des petards 

de reserve pour les tirer au moment voulu — pour annoncer un 

heureux evenement, pour celebrer une date quelconque. Dans tout 

rassemblement du "sertao", les petards marquent le commencement 

et la fin de la reunion. 

II n'y a pas, non plus, de fete religieuse sans procession et 

parfcis celle-ci resume, a elle seule, toute la fete 209. Les proces- 

sions de la Semaine Sainte gagnent des autres en pompe et en ri- 

chesse. II y en a toujours une les jours d'obligaticn religieuse. Ces 

processions sont organisees soit par des confreries, soit par des "cha- 

pelains" laics et des "peni ents", soit par des riches 'colonels". Des 

qu'une est annoncee, elle attire des gens de tous les environs210. 

L'ordre dans lequel elles se deroulent est toujours a peu pres 

ie meme: la confrerie d'abord ouvre la marche, avec, au milieu, la 

banniere particuliere du saint qu'on commemore; puis un dais abri- 

tant le Saint Sacrement, porte par le vicaire, les personnages du 

village tiennent les cordons du poele; puis vient le saint, porte sur 

un brancard, au milieu des rangs de femmes, des cierges allumes a 

la main; derriere le saint, marchent des enfants costumes en an 

ges, ou en saints, les fillettes en vierges; la musique ferme la mar- 

che et derriere elle, le reste du peuple211. S'il n'y a pas de pretre 

209 — Voir la procession decrixe par V. Wzf-vea, p. 105. 
210 — Lorsqu'il y a des pretr* s, ceux-ci tentent de donner a cos processions un caractare 

plus relig'eux et moins populaire; ils s'opposent aussi a ce que des "chapelains" 
faiques ou des "penitents" en prennent la direction. Voir I'importance des pro- 
cessions dans Sinzig, pgs. 179, 191, 184). 

211 — Une procession tres curieuse a lieu tous les vendredis du careme. Elle s'appelle 
"Recommandation des Ames" (Encomend.^ao das Almas) . Des fideles se reu- 
nissent devant I'eglise un peu avant minuit, portant des chandelles. La proces- 
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pcur la procession, le Saint Sacrement ne sort pas, et la place 

d'honneur du defile est prise par Timage du saint. 

Dans les processions ainsi que dans toutes les ceremonies re- 

ligieuses, la separation entre hommes et femmes est rigoureuse; si 

les confreries sont mixtes, les "freres" vont devant, suivis par les 

"soeurs" de la meme confrerie, ou vice-versa. Dans les eglises, les 

femmes sont rangees le plus pres possible du maitre-autel, avec 

fillettes et petits-gargons tandis que les hommes restent au fond, 

ou inversement; si I'eglise est trop petite, les hommes restent dehors. 

La danse figure dans toutes les fetes, tant laiques que reli- 

gieuses; c'est un des amusements preferes et tout le monde danse, 

jeunes et vieux. On danse des danses folkloriques: la souriciere, 

la canne verte, la "chimarrita" et surtout le fandango. 

Le "fandango" est danse en rond, un homme alternant avec 

une femme; les hommes frappent le sol de leur talon s'ils ont mis 

leurs grands eperons d'argent qui font leur crgueil et qui iont pcr- 

tes sur les pieds nus de ceux qui n'ont pas assez d'argent pour ache- 

ter des chaussures, leur son argentin rend la danse plus gaie); les 

femmes, prennant par les cotes leurs amples jupes, balancent le 

corps en cadence, le tournant a demi vers la droite et vers la gau- 

che, a mesure qu'elles avancent. Les pas du "fandango" sont va- 

ries; mais ce sont les hommes qui executent la plupart des figures 

dont se compose la danse; ce sont eux qui crient d'enthousiasme, 

ce sont eux qui inventent des pas nouveaux. La femme ne fait 

que suivre et son pas est toujours le meme; elle peut aller devant 

I'homme, ou avancer au milieu de la ronde, c'est toujours avec le 

meme dandinement leger, le visage inexpressif; celles qui s'animent, 

qui remuent un peu plus ou qui lancent des regards aux hommes, 

celles-la sont tenues pour "des femmes pas serieuses" 212 - N'y aurait- 

sion se forme; un joueur de crecelle va devant, puis un homme portant une 
grande croix; puis les fideles, que dans cette procession sont appeles penitents", 
les femmes d'abord, les hommes ensuite; ils marmottent des prieres en chucho 
tant. Ils visitent toutes les croix qui existent dans les ajbords du village, en em- 
brassant le plus grand nombre possible, et qu'on appelle "cruzeiros". Devant 
chacune d'elles ils s'arretent et le chapelain recite: "-Prions, mes freres, un Pater 
et une Ave-Maria pour les ames du Purgatoire!" Les prieres s'elevent a un mur- 
mure audible. Puis la crecelle sonne de nouveau, les voix baissent de ton, la 
bande poursuit son chemin jusqu'a la croix suivante. Elle finit son chemin de- 
vint la Croix des Ames du cimetiere villageois, ou un chapelet est recit^ en in- 
tention de tous les miorts en general (Serafin Franca, 191-196) . 

212 — Fandango da Lapa, observation realisee par I'auteur le 1-8-1953; V. Varzea, 272- 
4; Bol. Fold., Walter Piazza, 164-173, septembre-et-decembre-1951, an III, u. 
9-10; Mariza Lira, 70-3. 
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il pas un rapport entre le role passif de la femme dans le "fandan- 

go" et I'ideal de soumission feminine qui existait dans la famille 

patriarcale? 

II y a, cependant, une autre danse tres aimee et figurant in- 

variablement dans tous les bals, qui donne Tinitiative aux fem- 

mes: lorsqu'on suspend un mouchoir au milieu du salon, c'est aux 

dames d'inviter les messieurs a danser. Ceci est tres apprecie! 

C'est parfois la seule occasion, pour les jeunes filles, de danser avec 

rhcmme de leurs secretes preferences; et les jeunes gens se deman- 

dent, seront-ils choisis par la dame de leurs pensees, dont le choix 

cievciera alors une sympa.hie que la pudeur empeche de montrer 

meme par un regard? Au contraire de la retenue du "fandango", 

cette danse do mouchoir fait penser a la liberte relativemente plus 

grande dont jouissait tout de meme la femme sud-bresilienne. 

Les "cavalhadas" faisaient partie du programme de la Fete du 

Saint-Esprit et de toutes les fetes religieuses ou non, des qu'il y 

avait suffisamment d'argent et d'executants. Les jeunes fils des 

families importantes prenaient partie a cette espece de joute qui 

representait un combat entre Chretiens et paiens, les premiers com- 

mandes par le roi des Chretiens, les maures par un prince barbare. 

Chretiens et maures s'habillent aussi somptueusement que pos- 

sible; les uns ont pour symbole la croix et pour couleurs le blanc 

et le bleu, qu'ils arborent dans leurs costumes et sur leurs eten- 

dards; les maures ont le croissant sur fond rouge et or, leurs oriflam- 

mes et leurs turbans sont aussi rouge et or. 

Des jeux d'adresse opposent d'abord Chretiens et infideles: en- 

filer a cheval, avec la lance, un petit anneau qui pend d'un fil; je- 

ter a terre, en galopant, une certaine quantite de tetes en carton qui 

se dressent sur des pieux, etc. La bataille se declenche ensuite en- 

tre les deux groupes, Les Chretiens luttent en criant: "— Vive le 

Roi des chretiens! Vive la Sainte Religion!" Les paiens repondent: 

"— Vive le Croissant!" Et Ton s'injurie. 

Les chretiens devaient toujours vaincre; mais il leur arrivait 

parfcis de perdre et les mauresques parcouraient I'arene en triom- 

phe, un triomphe qui etait regarde un peu comme une impiete, car 
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etait-il admissible que des infideles puissent triompher des Chre- 

tiens? 213 

Parfois aussi, surtout lorsqu'il y avait dans le municipe deux 

groupes rivaux en opposition sur le terrain politique (rivalite qui 

s'etendait alors a tous les autres domaines), le jeu pouvait pren- 

dre Tallure d'un vrai combat, Chretiens et infideles etant les mem- 

bres de deux partis ennemis. Alors le plaisir de frapper et de 

vaincre de vrais ennemis leur faisait perdre la tete; la bataille, 

qu'au debut etait fictive, devenait sanglante remplissant I'arene 

de blesses et de morts, aux cris angoisses du public feminin. Long- 

temps apres Ton commentait encore avec enthousiasme cette lutte- 

la. . . 

Vivant dans un monde de luttes et de competion, rien d'eton- 

nant a ce que le "caboclo" aimat histoires et legendes ou tout cela 

abondait 214; le conteur — homme ou femme — acquerait un grand 

prestige par ses dons et racontait surtout des histoires appartenant 

a la tradition locale. Ces "recitants" etaient les hotes aimes des 

veillees d'hiver, ou mieux, de toute sorte de veillees. 

Ces legendes circulaient surtout oralemente. II existait tou- 

tefois un livre dans lequel les conteurs qui part hasard savaient 

lire, trouvaient des aventures merveilleuses; I'Histoire de Char- 

lemagne et des 12 Pairs de France, que tous les "fazendeiros" un 

peu degrossis du "sertao" possedaient215- 

Le livre racontait les combats des 12 Pairs centre les rois de 

Fez et de Tunis pour exterminer les infideles et imposer la vraie 

213 — L'histoire de la princesse Floripes se trouve parfois melee aux joutes de la "ca- 
valhsjda". Elle a ete enlevee par les maures et le combat a pour fin sa liberation. 
Un jun homme figure Floripes (il etait indecent pour les femmes de jouer la 
comedie), qui fait son entree au milieu des chevaliers pai'ens, montee sur un beau 
cheval blanc et tout voilee de blanc aussi. Pendant la lutte, elle attend, dans 
un coin qui est appele le "chateau" des maures, la victoire des Chretiens qui la 
delivrera. 

214 — Richter, 10. 
215 — Les habitants de toute la Peninsule Iberique etaient tres friands des romans de 

chevalerie, passion que Cervantes a ridiculisee dans "D. Quichotte". Le livre de 
Charlemagne etait un roman de chevalerie et il parut en Espagne au XVIe sie- 
cle, traduit du fran^ais. La premiere edition portugaise date de 1615, encore 
en espagnol; le roman ne fut traduit en portugais qu'en 1728. Le texte enorme 
fut reduit a des proportions plus modestes au XIXe siecle. L'edition qui parut 
a Lisbonne en 1863 est celle qu'on trouve couramment au Bresil encore aiu- 
jourdhui. Elle forme tantot um gros volume, tantot des livraisons eparses ra- 
contant chacune une aventure des 12 Pairs, telle que: "La capture d'Olivier", "Les 
aventures de Renaud", "La mort des 12 Pairs", etc. Des conteurs analphabetes 
les apprennent par coeur pour les redire. Les chanteurs de "desafio" les chantent 
aussi et celui qui met en vers le plus grand nombre de prouesses sort vainqueur 
de la joute. — L.C. Cascudo, 441-446. 
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foi21". II s'agissait surtout des aventures de Reinaldo, de Roldao 

et de Oliveiros (Renaud, Roland et Olivier), et les recits de ba- 

.ailles y avaient le premier rang. Entre autres ss detachait la des- 

cription de I'armee des 12 Pairs, avangant au sen des trompettes; 

I'etendard royal, dont le centre etait brode d'une croix en or, allait 

devant, porte par le plus courageux des 12 Pairs; ceux-ci venaient 

toujeurs a la tete de I'armee, car e'etait pour eux un devoir d'hon- 

neur d'etre les premiers la ou il y avait lutte. 

Les guerriers luttaient a I'arme blanche contre les infideles et 

s'encourageiant en criant: "Vive Charlemagne! Vive la couronne de 

France! Vive la Sainte Religion"! Et le titrs de Pair de France 

etait donne a ceux qui se distinguaient par leur bravoure dans les 

combats. 

La rivalite existait parmi ces chevaliers, chacun voulant briller 

plus que les au res; et ils formaient des factions rivales. Lorsque la 

bagarre eclatait, chacun appelait a son aide toute la parente; de me- 

me, deux cousins ou deux parents refusaient toujours de combattre 

Tun contre I'autre a cause des liens de sang qui les unissaient217. 

Les femmes aussi etaient des heroines: Arminda, fille du roi 

de Fez, s'enfuit de la tour ou I'avait enfermee son pere pour suivre 

I'armee mauresque et combattre aux cotes de son amant Selindc; 

Claricia, femme de Reinaldo, le sachant condamne a mort comme 

traitre, se presente a cheval devant Charlemagne, revetue de ses 

plus beaux atours et portant des armes comme un guerrier; elle de- 

mande la permission de combattre contre les ennemis de son mari, 

prcuvant I'innocence de celui-ci par la victoire qu'elle ne manquera 

pas de cc-nquerir puisque sa cause est juste. 

Et dans ce livre la pire injure, le crime sans pardon est le vol; 

I'accusation la plus grave qu'on fait contre Reinaldo, qui Tatteint 

plus profondement -- et qui etait aussi la plus injuste — etait cel- 

le de voleur. 

Charlemagne n'a aucun role actif dans le livre; il est la pour 

donner I'ordre de combattre, pour distribuer les honneurs a la fin 

de la lutte, pour se mettre a la tete de la cour et des guerriers en 

grand apparat; son role est tout a fait decoratif. 

216 — Historia de Carlos Magno e dos 12 Pares de Franga, Livr. Magalhaes, S. Paulo, 
s.d., pg. 7 et suivantei. 

217 — Historia de Carlos Magno..., pg. 10-11, 32-33, 43; 
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La presence de ce livre est signalee dans les maisons du Con- 

testado; on I'y trouvaii; partout 218. II devait, en verjte, par 

son atmosphere, par le coloris de ses batailles, les exploits de ses 

heros, la societe qu'il decrit, conquerir une faveur toute speciale dans 

la societe des "caboclos" ou les luttes abondaient. Et beaucoup d'en- 

fants etaient baptises du nom des Pairs les plus aimes: Roldao (Ro- 

land), Reinaldo (Renaud), Oliveiros (Olivier), Urgel (Ogier) 219. 

II est a remarquer aussi qu'on croyait tout a fait veridiques les 

prouesses dont parlait le livre; personne ne doutait le moins du 

monde de I'existence des heros, qui avaient vecu dans le "bon temps 

passe". Avait-il vraiment existe dans le passe, ce "bon temps", ou 

existait-il dans une dimension differente du temps, dans le temps 

mythique? Ce n'etait pas clair, les deux idees restaient melangees220. 

9 — Le monde des "caboclos". 

Le "caboclo" vivait dans un monde magique et mysterieux, peu- 

pl© de forces etranges; il vivait dans I'aventure. "Le vivant vit dans 

le hasard, entoure de dangers; de tous les cotes la trahison, le ma- 

Iheur ou la mort le guettent, et comme si ce n'etait pas suffisant, il 

encourt encore la persecution des esprits (fantomes) qui vienneni; le 

punir des peches", s'exclamait le personnage principal d'un conte 

regional 221. 

La foret etait enchantee et peuplee d'etres etranges: le Sacy, 

petit bonhomme a un seul pied, tout noir, tout nu, un bonnet rouge 

sur les cheveux crepus; le Boi-.ata, etre norrible et informe qui 

jetait des etincelles rouges par les yeux et qui attaquait les voya- 

geurs la nuit; le loup-garou qui sugait le sang des enfants et vio- 

lait les jeunes filles; le bel arbre magique, protecteur de tous les 

arbres de la foret, qu'on voyait mais dont personne ne reussissait 

a s'approcher 222. 

218 — La predilection etait ancienne et generate au Bresil. Un "fazendeiro" de la pro- 
vince de S. Paulo ecrivait en 1882 a son cousin de la capitale pour demander 
quelques livres, dont I'Histoire de Charlemagne (Bol. de Fold., juin-1952, 92'>. 
On le trouvait aussi dans I'lnterieur de la province de Minas Geraes, a la me- 
me epoque (Francisco de P. F. de Rezende, 215). 

219 — Osvaldo R. Cabral, tern.; L.C. Cascudo, 24 et 447. 
220 — L. C. Oascudo, 24, 30. 
221 Tito Carvalho, 60. 
222 —• Serafim Franga, 36-38, 203; Bol. de Folc., decembre-1951, 140; Id., septem- 

bre-1950, 24-26; Tito Carvalho, 57, 62; Walter Piazza, 83-102. 
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'A Irany, dans le Parana, un tresor etait cache; un silex etran- 

fe marquait remplacement de quarante paniers pleins d'or que 

quelqu'un y avait enterres et qu'on n'arrivait pas a deterrer 223. Le 

mont Tayo, endroit celebre dans plusieurs legendes, renfermait le 

tresor d'un chef indien; mais quand on fouiliait la terre pour le 

prendre, d'etranges gemissements se faisaient entendre et les am- 

bitieux s'enfuyaient tremblants de peur 224 . 

Ces contes circulaient oralement surtout, et le "caboclo" ne 

les separait pas de la realite. Quelques unes de ces histoires s'etaient 

passees dans des temps recules, d'autres avaient pour lieu un en- 

droit privilegie et enchante; leur repetition en ce monde etait tout 

a fait possible. 

Ces puissances mysterieuses qu'elles scient divines cu demo- 

niaques, de meme que tout ce qui etait mysterieux ou troublant, de- 

vait etre traite avec respect. "On ne joue pas avec ces choses-la", 

declarait le "caboclo" 225. 

Les superstitions abondaient. Les "caboclos" croyaient aux sig- 

nes, aux premonidons, aux propheties de toute espece; ils craignaient 

certains chiffres, certains jours, certains animaux, etc. 220. On tachait 

de s'assurer la bonne volonte des puissances mysterieuses avant 

d'entreprendre quoi que ce soit: pour ensemencer un champ, pour 

ccnstruire une maison, pour partir en voyage, on devait d'abord in- 

terpreter les signes donnees par la nature et la lune etait I'indicatri- 

ce pirincipale des bons ou mauvais moments pour I'exercice des 

activites. 

Heureusement qu'on pouvait compter sur la protectioti 

des saints, dans ce mcnde plein d'embuches. Chaque saint avait 

sen demaine propre dans la lutte contre les forces malefiques 

Sainte Barbe protegeait contre le tonnerre; Sainte Heiene contre 

les insomnies; S. Louis et St. Mathieu guerissaient les blessuies; 

Notre Dame de la Conception, les vers intestinaux; St. Pierre et 

St. Paul, I'erisipele; Sainte Anne e ait invoquee dans les moments 

223 — Adolfito, docs.; 
22- — Bol. de Fold., decembre-1951, 132-34. 
235 — V da Rosa, 10-8-1918. 
226 — Ferrante, tem. ; Richter, 11. Vers la fin de I'annee 1912, les propheties les plus 

extravapantes cour;iient dans les villes et dans le "sertao, entre autres la res- 
tauration de la Monarchic Bresilienne pour I'annee 1913, annee reputee malheu- 
reuse et catastrophique (F. do Comerc.'o, 7-8-1913 et 29-1-1913; D. da Tarde, 
23-12-1912). 
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d'angoisse; St. Antoine retrouvait les objets perdus; St. Gongalo 

reussissait les mariages les plus difficiles 227. 

Le saint patron du "sertao" etait St. Sebastien, honore sous la 

forme d'un guerrier, d'un chef militaire; presque toutes les cha- 

pelles de I'interieur lui etaient dediees. II protegeait contre "la 

peste", c'est a dire, contre les maladies. Ce double aspect — guer- 

rier, dans une societe dechiree par des luttes, guerisseur pour des 

gens qui ne pouvaient compter sur aucune ressource medicale — 

le rendait tres cher aux "caboclos" 228. 

Ils possedaient aussi la protection des prieres. Celles-ci etaient 

nombreuses; il y en avait des therapeutiques, destinees a obtenir 

d'un certain saint la guerison de gens et de betes 229; il y avait d'au- 

tres qui prevenaient contre coups et blessures, "fermant le corps" 

de maniere a ce que les balles et les coups de couteau ne puissent 

pas les penetrer 230. Css prieres en general, n'etaient pas recitees, 

mais copiees sur un bout de papier que le "caboclo" portait sur lui 

dans un sachet d'etoffe ou de cuir, le "patua" 231; leur vertu residait 

dans leur presence et dans la foi, et ceux des "caboclos" dont la foi 

etait vive obtenaient pleinement leur protection. 

Les croix aussi etaient reputees d'une grande puissance pro- 

tectrice. On en elevait a I'entree des maisons, on en dessinait sur 

les portes et les fenetres, sur la crosse des armes a feu et la poig- 

nee des coutelas, on en portait sur soi, en tant que protection con- 

tre le peche et les mauvais coups. On plantait des croix la off quel- 

227 — Bol. de Fold., numeros de 1950 a 1952. 
228 —1 LU7;, 65, 69. 
229 — L'une d'eUes, des plus anciennes et des plus r^pandues, s'adressait a I'air: "'Air 

vivant, air mort, air du jour, air de la nuit, air du fer, air de I'acior, air du 
Soleil, air de la Lune, air des etoiles, air des maladies, air du s^ng, air du verre, 
air de la paralysie, air de tous les airs, je te benis au nom des trois personnes 
de la Sainte Trinite et du Divin Esprit Saint. Que I'air sorte de ce corps comme 
les larmes de Notre Mere Marie tres Sainte ont coule lorsqu'elle vit son Fils 
mort, couronne sur la croix. Que I'air sorte de ce corps. St. Marc amollira I'air 
de ce corps. Si c'est un air de sang, qu'il s'eCoule par les veines; si c'est un 
air de tumeur, qu'il se disperse avec la parole de tous les saints. Amen Jesus 
Marie. (Bol. de Fold., 44, mars-1951). 

230 — Celle-ci est dirigee a St. Georges, saint guerrier tres apprecie deMis le "sertao": 
"Dieu est avec moi, la paix me guide, Dieu est en ma compagnie. Jesus Christ 
est mon pere, la Vierge Marie est ma mere, les 12 Apotres sont mes freres, les 
Anges sont mes defenseurs. Je marcherai aujourdhui vetu et arme avec les ar- 
mes de Monsieur Saint Georges, afin que mon corps ne soit pas capture, afin 
que je ne meure ni d'un coup de feu, ni de mort subite sans confession, et pour 
que mes ennemis aient tous I'esprit effrayg et ne trouvent pas le courage de 
m'attaquer. Je marcherai aujourdhui dans la joie et dans la paix, comme No- 
tre Dame aj marche pendant neuf mois, portant son Saint Fils dans le ventre. 
Ave Maria." (Bol. de Fold., 44, decembre-1950) . 

231 — Luz, 66, 70-1; Dem., 29-30. Les Bol. de Fold., renferment aussi dans leurs nu- 
meros des quantitqs de prieres. 
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bler les vivants 232. Les monts rappelaient le Calvaire; on elevait 

done des croix sur leur sommet. 

Devant cette abondance de saints, de prieres, de croyances, rien 

d'etonnant a ce qu'on regardat de "caboclo" comme tres religieux. 

On avait remarque que sa defiance naturelle disparaissait aussitot 

que I'etranger lui montrait appartenir a la meme religion que lui, 

croire aux memes saints que lui; I'etranger lui devenait tout de sui- 

te sympathique 233 . Mais s'il etait religieux, il etait religieux a sa 

maniere. 

La foi formait de noyau de la religion "cabocla". Ceux qui 

avaient la fci pouvaient acquerir, par la grace de Dieu, des pouvoirs 

sacres. Ceux des malades qui avaient la foi, guerissaient; les autres 

mouraient invariablement. Des pecheurs, ceux qui avaient la foi 

mcntaient aux cieux, les autres etaient perdus sans remission en 

depit d'une vie irreprochable 234 . 

Pour diriger les ceremonies religieuses il fallait seulement con- 

naitre le deroulement liturgique. N'importe quel laique, pourvu 

qu'il sut diriger les prieres et chanter les neuvaines, pouvait occuper 

le poste de "chapelain". La force divine avait d'autres fonctions 

plus importantes, elle etait d'ordinaire reservee aux guerisons, a la 

preservation de la vie. 

Le pcuvcir surnp-turel emanait directement de Dieu; des hom- 

mes etaient plus doues que les autres en force mystique; ils posse- 

daient des dons de Dieu, la grace divine. Mais ce pouvoir pouvait 

etre conquis aussi par des exercices mystiques ou magiques, par une 

maniere de vivre speciale qui la sanctifiait. 'A cote des pouvoirs di- 

vins, il y avait encore les pouvoirs malefiques et les possessions de- 

moniaques, qui se revelaient dans des comportements etranges, dans 

des attaques epileptiformes ou histeriques, dans des crises de folie 

furieuse; a cote des benis de Dieu, les possedes du diable abon- 

daient 235 . 

232 — Lnz, 66-69; Here., 132, I; Id., 210, I; Sinzig, 181-184; Bol. de Fold., 134, 
decenrJbre-1951. 

233 — V. da Rosa, 10-8-1918 
234 — Luz, 70-1; Serafim Franca, 69. 
235 — Sinzig, 165; Luz, 69; Serafim Franca, 203. 
236 — 'A I'epoque coloniale, une autorisation avait e^e donnee aux laiques de porter des 

habits religieux et recueiilir des aumones. Ceux qui adoptaient une telle vie 
etaient appeles "beatos", e'est a dire, bienheureux. Ne voulant pas entrer en 
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L'election divine se manifestait par des signes evidents, dont 

Tun des plus importants et frequents etait Tadoption de I'etat de 

"pelerin" ou de "peniten-.". Ceux-ci rappelaient leurs homonymes 

moyennageux. Habilles de bure, une barbe respectable, un grand 

baton a la main, la besace au dos, la calebasse d'eau a la ceinture, 

des rosaires de toutes les longueurs autour du cou, les pieds nus 

dans des sandales, ils s'en allaient de maison en maison, vivant d'au- 

mones. Ils ne demandaient rien, sauf la nourriture et un toit pour 

passer la nuit. Ils prechaient, ils organisaient des neuvaines et des 

processions, ils elevaient croix et chapelles avec le concours des fi- 

deles que leur presence ne manquait pas d'attirer en foule 236. Ils 

repondaient, par I'etrangete de leur vie, de leur aspect venerable, 

des miracles qu'ils accomplissaient, a I'idee de mystere que les "ca- 

boclos" alliaient a la puissance divine. Ils ne faisaient pas de la re- 

ligion un metier, ils remplissaient une mission de foi et de charite, 

ils repondaient a un appel interieur qui les poussait sur les chemins, 

repandre les croix et les propheties, operer des guerisons — etant 

desinteresses, ils personnifiaient aussi I'ideal "caboclo" de I'homme 

de Dieu. 

Ils acqueraient un prestige enorme du au succes de leurs gue- 

risons et de leurs propheties; leur renom courait le "sertao" et leur 

autorite pouvait faire ombrage a celle du colonel, si celui-ci ne se 

rangeait pas de leur cote; car il pouvaient faire tomber les mysterieux 

chatiments du ciel sur ceux qui ne les obeissaient point, et la peur de 

I'inconnu etait plus forte que la peur des hommes- liges du colonel 

Mais I'opposition entre "colonel" et "penitent" etait rare; le "colo- 

nel" etait aussi un croyant du "penitent; en cela, comme en tout le 

religion par rumilite, car ils ne se croyaient pas dignes d'un tel bonheur, ils vivaient 
dans la pauvrete et la penitence (Cabral, A Irmandade. . ., p. 3; Id., A vene- 
ravel Ordem,..., 37-8; V. Varzea, 70). Frei Joaquim fut un des plus connus 
dans I'etat de Santa Catarinc|; il passa une partie de sa vie a parcourir le "ser- 
tao" de son etat natal, vine autre partie a parcourir d'autres regions breisiliennes, 
demandant des aumdnes qu'il employait dans tdi construction d'eglises et d'hopi- 
taux. II mourut a Marseille, alors qu'il etait en route pour obtenir une audien- 
re du Pape. II vecut de 1761 a 1829. (Cabral, A veneravel Ordem..., 37-8; 
Id., A Irmandade..., 7-8; V. Varzea, 75-81; Cabral, Sta. Catarina, 211-1). 
Virgilio Varzea le decrit de la fagon suivante: il etait habille d'une vieille bure 
de franciscain, qui presentait brode sur le devant un calice couronne d'une hos- 
tie; il avait un gourdin a la majin, un petit sac au dos, une calebasse a la 
ceinture, les pieds nus dans des sandales (V. Varzea, 78). Sur les pelerins en 
general, a Santa Catarina, voir aussi Richter, 12; D. da Tarde, 26-9-1912; Adol- 
fito, docs. 
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reste, il se montrait bien le frere des caboclos", un frere plus riche 

et plus puissant seulement 237. 

Le prophetisme religieux etait regarde de fagon favorable d'un 

cote par les chefs politiques qui tournaient autour du pouvoir sans 

reussir a I'attendre — le groupe de I'opposition; et de I'autre cote 

par le groupe au gouvernement, qui reussissait a maintenir le cal 

me dans la region en utilisant Tinfluence du "penitent". L'opposi- 

tion lui demandait son appui pour monter au pouvoir; ceux qui 

etaient au pouvoir, pour s'y maintenir. Le "penitent" qui reunissait 

a sa vocation religieuse un peu d'ambition et formait autour de lui 

un rassemblement d'adeptes, s'imposait ainsi aux "colonels". C'etait 

done la position revee pour les isoles, les "mis a part", qui ne pou- 

vaient ou ne voulaient adherer a la suite d'aucun chef local. 

Le "penitent" devait a sa qualite de guerisseur le plus clair 

de son prestige. II n'y avait pas de medecin dans le "sertao". gue- 

risseurs et sorciers y faisaient fortune 238. L'ignorance totale des 

"caboclos" en matiere de soins et d'hygiene, leur regime alim^ntai- 

re insuffisant 239, les transformaient en proie facile de bon nombrt 

de maladies 240. De la le succes aussi des prieres therapeutiques, 

recitees ou portees sur soi. 

La religion avait ainsi une utilite palpable et concrete, en plus 

des consolations spirituelles qu'elle offrait: elle apportait a des gens 

abandonnes de tout secours un appui dans les jours difficiles et dans 

la maladie, dans le hasard des combats et les surprises des chemins, 

centre toute sorte de danger physique; le danger physique, bien 

plus que le danger moral du peche, poussait aux prieres et a la re- 

cherche des "penitents". Ceux-ci, remplissant le role de conseillers, 

avertissant les planteurs centre la secheresse et les insectes, gueris- 

sant les malades, apprennant les prieres utiles, plantant des croix 

protectrices devant les maisons, repondaient aux besoins d'une po- 

pulation abandonnee a elle-meme. 

10 — Les penitents. 

Les pelerins qui parcouraient le "sertao" en prechant etaient 

de deux types: ceux qui ne voulaient point de rassemblement per- 

237 — P. Scares, 12; F. do Comercio, 27-9-1912, 4-10-1912. 
238 — Here., 355-6, I; Crispim Mira, 150-159; A.O. Lemos, 29; Id., 33-34. 
239 — Non par manque d'aliments, mais par I'habitude d'une nourriture peu saine. 
240 — Here., 210, I; Richter, 11. 



— 103 — 

manent de fideles autour d'eux et qui faisaient disperser les "ca- 

boclos" une fois les ceremonies religieuses finies et ceux qui, au 

contraire, se mettaieni a la tete de bandes d'hommes, de femmes et 

d'enfants. Les premiers ne voulaient qu'etablir pour les gens du 

^sertao" une vie purgee de peches et du mal. Les autres voulaient 

le pouvoir sur les hommes, c'etaient d'habitude des ambitieux qui 

avaient echoue dans d'autres entreprises et qui s'entouraient de ces 

hordes de fanatiques pour obtenir du prestige. 

De la fin du XIXe siecle a I'epoque des luttes du Contesta- 

do, beaucoup de penitents parcoururent le "sertao". 

En 1895 ou 1896, un surnomme Bispo (Eveque) reunissait 

ses fideles au bord d'une riviere et commandait des ceremonies 

etranges; la police le poursuivit mais ne reussit pas a I'arreter 241. 

Au debut do XXe siecle, deux "moines" parurent au Chapeco, 

presque a la meme epoque. L'un exigeait que les femmes se baig- 

nent devant lui; il fut arrete el mis en prison. L'autre, qui vi- 

vait dans une grotte au milieu des bois, ne mangeait que la nour- 

riture apportee par les jeunes filles des environs qui se relayaient 

dans la "sainte" mission; il put s'enfuir, prevenu a temps que la 

police avait I'ordre de I'arreter 242. 

Pres de la rivere Tibagy, un imbecile, sous les ordres d'une 

espece d'impresario, guerissait des malades et organisait des cere- 

monies religieuses, mais ses fraudes furent demasquees 243. 

Vers 1908 ou 1910, un deserteur de I'armee se disait I'incar- 

nation de St. Michel; il rassemble quelques families et leur apprit 

un rituel extravagant. Poursuivi par la police, il s'enfuit emmenant 

une fillette de 12 ans, qui le denonga des qu'elle put 244. 

Au Cerrito, vers 1912, un autre "saint" parut qui mettait des 

rosaires sur les routes, au travers des chemins et chatiait les "im- 

pies" qui par hasard marchaient dessus245. 

Le noir Benedict© de Almeida Moraes, ancien artiste de cirque, 

se presentait comme Tincarnation de St. Benoit, a Morretes, en 

1914; il dirigeait des rites dans lesquels la gymnastique, la magie 

241 — o Estado, 25-3-1897. 
242 — Adolfito, docs  
243 — F. dc Comercio, 26-9-1912. 
244 — O Dia, 21-2-1914; F. do Comercio, 26-9-1912; Lus, 90; Sinzig, 21 -7. 
245 — F. do Comercio, 27-9-1912. 
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et le spiritisme se melangeaient, et il inspirait aux "caboclos" une 

profonde terreur religieuse. Des symptomes ide folie se declarerent 

dans plusieurs adeptes et il fut emprisonne 246. 

Ceux-la avaient tous des rassemblements de fideles autour 

d'eux. Mais d'autres ne voulaient pas entendre parler de telles 

reunions. 

Un vieil ermite habitait une grotte dans Tile de Santa Catari- 

na; il faisait reciter des prieres, conseillait des medicaments et savait 

guerir en benissant. L'afflux de gens fut tel qu'un beau jour, ne vou- 

lant pas de rassemblement autour de lui, il partit sans rien dire. 

La grotte est encore couramment appeles "la grotte du Moine" 427. 

'A Pouso Redonido, dans le Contestado, un vieil italien vivait 

dans la fcret; on le croyait voyant et prophete; il venvoyait qui- 

ccnque tentait s'approcher et lui criait des injures 248 . 

Finalement, sous le nom de Joao Maria, nous trouvons plus 

d'un personnage, ce qui rend confuse I'histoire du plus grand "saint" 

du "sertao". II semble bien que deux ou trois prophetes differents 

et sucessifs prirent le meme ncm pour profiter de la renommee 

dent il etait deja entoure. 

'A la fin du siecle dernier, il existait a Sorocaba, dans le sud 

de I'etat de S. Paulo, un vieux appele Joao Maria, qu'on nommait 

aussi le "Moine d'Ipanema", a cause de I'endroit ou il habitait: il 

y vivait, mais il parcourait en pelerinage tout le sud du Bresil 249. 

Dans un des livres d'inscription d'etrangers de la ville de So- 

rocaba, a la date de 24-12-1844, on trouve le nom d'un italien, Jcao 

Maria de Agostinho, que declara avoir pour profession celle d^'er- 

mite solitaire" (sic), venu dans le pays exercer son ministere. II 

habitait les forets du municipe, surtout pres de Tusine d'Ipanema 2r'0- 

Peu.-on Tidentifier avec le Moine d'Ipanema? Tout semble I'indi- 

quer. 

Un certain Joao Maria Agostini, parti de S. Paulo, parcourut 

le Parana, Santa Catarina et le Rio Grande do Sul, elevant croix et 

chapelles, organisant des processions. II etait a Santa Maria, dans 

le Rio Grande do Sul, en 1849. Le gouverneur de la province, 

246 — A Trib., 20-2-1914. 
247 — V. Varzea, 203-4. 
248 — Here., 122-4, I. 
249 — Antonio Francisco Caspar, 67. 
250 — Livre d'enregistrement de la Chambre de Sorocaba, 1844. 
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Marechal Andrea, voyant que partout ou il passait les "caboclos" 

abandonnaient le travail pour I'entendre precher, bien que la pro- 

phete fit disperser les fideles le sermon fini, le fit arreter et envoyer 

a Rio de Janeiro, d'ou il ne revint pas 251. 

Dans la grotte de Lapa, un vieil ermite solitaire vecut pendant 

quelques annees et on I'appelait "le Moine". L'eau qui coulait pres 

de la grotte devint miraculeuse et Ton venait de tres loin en rem- 

plir les carafes et prier avec le Moine. S'appelait-il reellement Joao 

Maria, ou bien le peuple Ta-t-il identifie a I'autre, a celui qui par- 

courait le "sertao"? C'est difficile a dire. On venere encore aujour- 

dhui sa memoire dans la grotte de Lapa, qui s'emplit chaque jour 

d'un peu plus d'ex-votos 232. 

Est-ce que tous ces penitents ne forment qu'un seul person 

nage qui aurait parcouru tout le sud du Bresil a partir de 1844 — 

date indiquee pour I'arrivee de Termite italien de Sorocaba? Et 

etait-ce encore le meme p^rsonnage qui prechait dans le Contes- 

tado en 1904? II est possible qu'un penitent posterieur a celui de 

1844 s'ait fait appeler Joao Maria pour jouir du renom encore atta- 

che a la memoire du vieux penitent italien; cette hypothese parait 

d'autant plus probable que quelques auteurs affirment que le second 

ne s'appelait pas Joao Maria, que sen vrai nom etait Anastas Mar- 

caf 253 . 

Anastas Marcaf ou Joao Maria fut le grand saint du "sertao", 

le Moine par excellence. II pre,endait etre ne dans Tetat de Rio 

Grande do Sul; mais plusieurs auteurs assurent qu'il n'etait pas 

bresilien, qu'il parlait avec un accent etranger prononce 254. 

Apres une premiere phase de vie en ermite, au milieu des bois, 

il s'etait mis en chemin et s'en alia de "fazenda" en "fazenda", de 

village en village, prechant et conseillant, faisant construire cha- 

pelles et croix, baptisant les enfants 255. 

251 — P, Scares, 8-9. 
252 — F. do Comercio, 26-9-1912; Dr. Loureiro, t&n. — 'A 1'encontre de la plupart 

des auteurs, I'historien Dr. David Cameiro pretend que celui-la n'etait p-6 Joao 
Maria et qu'il n'a jamais quitte sa grotte pour aucun peterinagc. 

253 — Dem., 60; Luz, 82; Richter, 7; Cabral, 380. 
254 — Frangais, autrichien, italien, esppignol, syrien, on n'est pas d'accord sur sa na- 

tionalite (Dem., 60; Luz, 82; P.c Scares, 7, 10; Richter, 7; Cabral, 380; Silveira, 
tem. ) . 

255 — F. do Comercio, 26-9-1912; Id., 4-10-1912, 11-10-1912; P. Soares, 7, 10; Sinzig, 
156; Cabral, 380. 
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C'etait un homme mysterieux. II pouvait aller partout, sans 

avoir peur de rien ni de personne. Dans les territoires habites par 

les tribus feroces, les Indiens Tentouraient pendant qu'il priait, et 

ne lui faisaient pas de mal 1-,r,<5. 

II parlait un langage sybillin, symbolique et difficile: "... mon 

pelerinage est raccomplissement d'un voeu. le temps de ma 

promesse est pres de finir et Dieu m'a ordonne de partir pour 

Ytaio. le peuple doit faire penitence parce que les chati- 

ments de Dieu approchent. le jour viendra cu le sang cou- 

lera a flots. . ." "... Jesus a dit a St. Pierre que le monde devait 

durer 1.000 ans, mais qu'en aucun cas il ne durerait pas d'autres 

1.000. . ." Et il plaignait le sort des petits enfants qui verraient plus 

tard malheurs et catastrophes sans nombre 2^,7. 

II ne voulait pas etre suivi, n'aimait pas les rassemblements et 

justifiait son gout en disant; "— L'homme est bon, les hommes sont 

inechants". II ordonnait aux fideles de revenir chez eux aussi.ot le 

sermon fini, ou aussitot que la construction, pour laquelle il avait 

demande leur aide, etait prete -•,s. 

II prechait, il prophetisait, il baptisait les enfants et il avait 

le pouvoir de guerir; des malades venaient de tous les cotes le re- 

chercher et les meres lui apportaient leurs enfants 259. II ne voulait 

recevoir en echange qu'une assiettee de soupe ou de legumes; il ne 

mangeait pas de viande et ne dormait pas sous les toits car son voeu 

le lui interdisait 200. II avait pousse ses peregrinations jusque dans 

les etats de Rio Grande do Sul et Mato Grosso 21:1. 

La legende se formait autour de lui. Ses miracles se transmet- 

taient de bouche en bouche. II traversait les rivieres et les fleuves 

a pied sec, sans employer les bateaux et sans chercher les gues-''*'. Les 

croix qu'il conseillait de planter devant les maisons se couvraient de 

feuilles quarante jours apres qu'on les eut plante en terre-'". II 

256 —■ Luz, 82; F do Comercio, 1-10-1912; Sinzig, 153-4; Berger, tem. 
257 — A. O. Lemos, 1. 
258 — D. da Tarde, 25-9-1912; Dem., 163; F. do Comercio, 29-9-1912; P. Scares, 13; 

Cabral, 380; Berger, tem. 
259 — P Soares, 7; D. da Tarde, 25-9-1912; Sinzig, 153, 156; Mira, 53. 
260 — P Soares, 10; Cabral, 380; Dem., 61-3; Here., 217, I; Luz, 86; V da Rosa. 

10-8-1918; Silveira, tem. 
261 — F. do Comercio, 1-10-1912; P. Soares, 10; Dem., 60; D. da Tarde, 25-9-1912; 

Silveira, tem.; Sinzig, 153; O Imparcial, 15-12-1915. 
262 — Berger, tem. 
263   F. do Comercio, 26-9-1912, 4-10-1912, 11-10-1912; P. Soares, 7,10; Sinzig, 156; 

Cabral, 380. 
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annongait des futurs villages la ou il y avait encore le desert 264 . La 

boite dans laquelle il gardait les images des saints etait si lourde 

qu'un adulte ne pouvait pas la porter; mais un enfant, un etre plein 

d'innocence, la levait du sol sans aucun effort 265 . II pouvait rester 

dehors par les pluies et les orages, la ou il etait la pluie ne tombait 

pas 266. Des sources jaillissaient dans les endroits ou il avait passe 

la nuit 267. 

Ce qu'il disait se realisait. N'avait-il pas predit qu'un jour 

viendrait ou il y aurait "beaucoup de paturages et peu d'empreintes 

de betail sur le sol" — et la maladie n'etait-elle pas venue decimer 

le betail et vider les champs 268? L'herbe des champs dont il conseil- 

lait de boire I'infusion devint "sainte", c'etait "l'herbe sainte de 

Joao Maria 2G9". Les cendres de son feu avaient aussi des proprietes 

therapeutiques; la "mesure" de son baton, c'est a dire, un ruban de 

la longueur de son baton, defendait des orages et de la foudre 270 - 

II prevoyait la fin du monde, annoncee par de nombreuses ca- 

tastrophes qui viendraient un jour: I'obscurcissement du soleil pen- 

dant trois jours, des nuages de sauterelles qui mangeraient des re- 

coltes, la destruction de quelques villages qu'il n'aimait pas 271; et il 

ordonnait aux "caboclos" de faire penitence pour essayer d'eviter des 

desastres encore plus affreux qui devaient survenir 272. 

Joao Maria gagna I'intiere confiance des "caboclos"; il en devint 

le conseiller, I'arbitre, le juge dans les questions qui surgissaient 273. II 

apportait les graines des meilleures graminees et les distribuait gra- 

tuitement parmi ceux qui voulaient former des paturages; il encou- 

rageait le travail dans les champs et les soins de la terre; a ceux qui 

s'etaient ins.alles sur des terres mediocres, il apportait la nouvelle 

d'autres plus fertiles, encore inhabitees, et conseillait le change- 

ment 274. 

264 — Cabral, 380, en note. 
265 —< P. Soajres 1,1. 
266 — Berger, tem. 
267 — E. J, Felipe, lettre. 
268 — Berger, tem. 
269 — F. do Comercio, 27-9-1912, 4-10-1912; Berger, tem. 
270 — A. O. Lemos, 1; Berger, tem. 
271 — Dem., 162, 453. 
272 —• A. O. Lemos, 1. 
273 — Luz, 83; Richter, 7; D. da Tarde, 25-9-1912; Berger, tem. 
274 — A. O. Lemos, 62; Berger, tem.; Ricther, 8; Mira, 53-4; Dem., 74, 86, 61; Ca- 

bral, 380; Luz, 88-9; P. Scares, 7, 10, 13; F. do Comercio, 1-10-1912; Sinzig, 
158; V. da Rosa, 10-8-1918; D. da Tarde 28-9-1912. 
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II etait bien regu partout. Lorsqu'il arrivait quelque part, les 

gens du voisinage accouraient et Taccompagnaient dans ses prieres, 

qui prenaient la forme de chapelets longs et solennels 275. II etait 

le parrain de tous les enfants 276. Les arbres sous lesquels il s'etait 

repose, etaient veneres, on y suspendait des rubans et des chapelets, 

on y allumait des cierges, les "caboclos" y revenaient prier le soir 277. 

Lorsque la Republique fut proclamee, il prit parti contre elle; 

la loi du Roi etait la seule vraie, la loi republicaine une loi perver- 

tie. II fut done partisan de la Revolution de 1893, qui fut conside- 

ree monarchiste par le peuple et bien que, tres pacifique, il ne con- 

seillat jamais ouvertement la revolte contre les institutions, disant 

que e'etait par une vie plus pure qu'on devait vaincre I'lmpiete, il 

racontait neanmoins dans ses preches qu'une armee d'anges formait 

1' avant garde des rebelles, et que ceux-ci seraient vainqueurs en 

depit des apparences 278. 

Apres la mort du grand chef rebelle Gumercindo Saraiva, qu'il 

admirait beaucoup, un temoin nous raconte son exaltation et la 

vehemence de ses denegations: Gumercindo n'etait pas mort, il 

s'etait cache, il reviendrait un jour 279. L'on croit meme que "la mort 

de sen idole aurait detruit son equilibre mental 280',, et que la etait 

la cause des allures d'envoye divin qu'il prit desormais. 

En 1897, Frei Rogerio Neuhaus, le pieux franciscain qui etait 

a la tete des paroisses de Lajes et de Curitibanos, envoya un message 

a Joao Maria disant qu'il voulait le voir; celui-ci repondit que si 

Frei Rogerio voulait le voir, qu'il devait venir le chercher, ce qui 

montre bien le degre d'orgueil et de confiance en soi du Moine. 

Frei Rogerio ne discuta point, il y alia et essaya de le faire renon- 

cer a ses baptemes, preches et propheties. 

Joao Maria affirma que tout ce qu'il prechait figurait dans 

les Saintes Ecritures; que les pretres denaturaient la religion et 

I'apprenaient aux "caboclos" pleine de faussetes; son livre saint 

etait le seul vrai, celui pretres etait aussi heretique que le livre 

275 — F. do Comercio, 3-10-1912. 
276 — Luz, 83; F. do Comercio, 3-10-1912; P. Scares, 11; E. J. Felipe, Bol. de 

Fold.; 
217 — F. do Comercio, 3-10-1912; P. Soares, 7. 
278 — Luz, 81; Sinzig, 153. 
279 — Luz, 87; 
280 — P. Soares, 10; 
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des protestants. II raconta au franciscain qu'une vision lui avait 

ordonne de peregriner pendant 14 ans, sans manger de viande 

certains jours et sans se reposer sous un toit281 Quant aux gens qui 

etaien. autour de lui, il justifia leur presence en disant qu'ils venai- 

ent tous lui demander les medicaments qu'il connaissait et con- 

seillait '■82. Le matin suivant, il alia entendre la messe suivi de ses 

adeptes et son comportement pendant la ceremonie fut tout a fait 

correct et respectueux 283 . 

Cependant, la visite de Frei Rogerio ne porta pas des fruits; le 

Moine continua ses voyages et ses preches 284. 

Le journaliste Crispim Mira I'ayant rencontre en 1904, nous 

decrit sa figure de pelerin: "il etait de taille moyenne, les yeux 

bruns, de gros sourcils, un grand nez, la barbe et les cheveux longs, 

les mains durcies et calleuses, les ongles longs et sales, des sanda- 

les de cuir aux pieds; il portait des vetements fonces et la chemise 

ouverte laissait voir la poitrine avec le gros rosaire qui pendait 

au cou. II portait dans Tune des mains un rameau vert et dans 

I'autre un baton d'a peu pres deux metres de longueur". II devait 

avoir de 70 a 75 ans285. 

On ne sait pas au juste quand il mourut ni ou, mais il a du 

disparaitre entre 1904 et 1912 286- 

Mais le "caboclo" ne crut pas a sa mort. II avait maintes fois 

prevenu ses fideles que, sa mission finie, il irait se refugier sur le 

mont enchante appele Tayo, car Dieu le lui avait ordonne; il de- 

vait revenir un jour, ou il enverrait quelqu'un a sa place apporter 

de nouveau les bonnes paroles et les consolations "a son peuple" 287. 

Ses miracles se multiplierent. Sa photographic (il s'etait lais- 

se photographier en 1898) 288 existait dans les oratoires de tou- 

tes les cabanes de la region, parmi les images des saints 289. L'on 

281 —H Sinzig, 153, 155, 157. 
282 — Sinzig, 155. 
283 — Sinzig, 153, 155. 
284 — Sinzig, ISS-IS''. 
285 — F. do Comercio, 1-10-1912, 3-10-1912. 
286 — F. do Comercio, 1-101912. 
287 — Luz, 87; Here., 217, I; F. do Comercio, 1-10-1912; P. Soares, 7 et 12; Richter, 

7; E. J, Felipe, lettre; A. O. Lemos, 1. 
288 •— Sa photographie avait s.tteint le prix de 5$ chacune, exorbitant a I'epoque! — 

F. do Comercio, 4-10-1912. 
289 — P. Scares, 12; Cabral, articles; E. J. Felipe, lettre. 
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attendait sa ressurrection: ainsi que Jesus, il devait revenir un jour 

juger les bons et les mechants 290. 

Peu apres la disparitions de Jcao Maria, une peti.e fille pre- 

tendit que "le saint du sertao" lui etait apparu et promettait de 

venir la chercher quinze jours plus tard pour Temmener au Para- 

dis. Frei Rogerio, alerte, vint voir I'enfant et trouva tout un ras- 

semblement autour d'elle; ses injonctions demeurerent vaines, la 

fillette jurait toujours que le saint reviendrait sous peu, et Frei 

Rogerio partit, Un mois apres, sa prophetie ne s'etait pas realisee 

et le rassemblement prenait fin291. 

Lcngtemps apres la lutte du Contestado, I'ecrivain Pinto Soa- 

res traversa la region "serrana" et causa avec quelques survivants; 

il retrouva toujours vivante et tenace la foi en Joao Maria; ses 

adeptes I'attendaient toujours 292. 

E. J. Felipe le confirme encore aujourdhui. La devotion au 

saint s'exprime par des promesses, des voeux, des prieres specia- 

ies; les "saintes eaux" qui parurent la ou il s'arretait pour dormir 

sent encore recherchees pour leurs vertus therapeutiques; les lieux 

ou le Moine a preche, les objets qu'il a touche, les croix qu'il fit 

planter, tout devint sacre. Les "caboclos" ne vont pas a I'eglise, 

ils preferent se reunir pour prier autour des croix que le Moine 

a elevees 293 . 

II y a une vingtaine d'annees, des adeptes partirent habiter 

pres du Mont Tayo pour etre les premiers a I'apercevoir aussitot 

qu'il reviendrait 294 . 

Son souvenir donna Hsu a diverses tematives de rassemblement. 

En 1917, un Moine qui se faisait appeler Jesus-Nazareth reunit des 

gens autour de lui, mais la police veillait et les fit disperser. 

En 1950, I'Annee Sainte, la nouvelle courut dans le "sertao" 

que Jcao Maria avait "decrete" que tous les enfants nes avant 1940 

devaient etre baptises de nouveau avec les saintes eaux; nombreux 

furent les enfants qui subirent ce deuxieme bapteme29"'. 

290 — E. J. Felipe, lettre. 
291 — Sinzig, 218-9. 
292 — P. Scares, 12 
293 — E. J, Felipe, lettre et Bol. de Fold. 
294 — P. Scares, 12; 
295 — Euclides J. Felipe, Bol. de Fold., mars-1952, An III, n. 11, 53-54. 
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Au debut de 1'annee 1954, la police etouffa 1'embryon d'un 

nouveau mouvement fanatique: deux "caboclos', disaient revenir 

du Mont Tayo apportant I'ordre de Joao Maria de reunir ses fi- 

deles car la fin du monde approchait et St. Sebastien descendrait 

du ciel a la tete d'une armee fercce qui tuerait cruellement tous 

les impies 296. 

"Santo Joao Maria, dans la legende "cabocla", est considere 

protecteur des faibles, des desempares, consolateur des affliges (...) 

Ses initiales gravees sur les portes sont encore aujourdhui un sym- 

bole de protection" 297. 

11 — La religion. 

La religion "cabocla" avec ses prieres, ses saints et ses peni- 

tents avait done une fonction bien definie dans la vie du "sertao"; 

elle fournissait aux gens un pretexte pour des reunions et des exer- 

cices qui tranchaient dans la monotonie de leur vie; elle etait un 

moyen de resoudre des situations et des problemes pour lesquels 

ils n'avaient pas de solution profane, tels que maladies, blessures, 

dangers de toute sorte. Ainsi, en plus des consolations spirituelles 

qu'elle apportait, la religion avait une utilite palpable et concrete: 

elle off rait a ces gens un appui dans les jours diff idles, dans la ma- 

ladie, dans le hasard des combats et les surprises des chemins, con- 

tre les dangers physiques et le danger moral du peche. Abandon- 

nes au milieu des forets, sans aucun secours medical ou spirituel, 

le "caboclo" crea "une religion dans laquelle les saints servent a 

delivrer des armes a feu, des maladies, des ennemis, etc." 298. Le 

Moine le savait, lorsqu'il repondait a Frei Rogerio que le peuple 

rassemble autour de lui ne venait que lui demander des medica- 

ments299. Et Frei Rogerio comprit si bien la legon que devant I'ar- 

gon de la selle il emportait une boite de medicaments, toutes les 

fois qu'il partait en voyage; e'etait I'aimant puissant qui attirait 

vers lui des individus indifferents a la messe... 300. 

Pleinement satisfaits de cette religion qui etait moins un moy- 

en d'elevation de Tame qu'un instrument pcur vaincre le milieu 

296 — E. J. Felipe, lettre. 
297 — Cabral, articles. 
298 —' Cabral, articles. 
299 — Sinzig, 155-7. 
300 — Sinzig, 71-5, 92-3. 
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hostile, les "caboclos,, ne ressentaient pas le manque des pretres. 

N'importe quel laique, pourvu qu'il sut diriger les prieres et chan- 

ter les neuvaines, occupait le poste de "chapelain". Cette tache 

inccmbait souvent a un pere de famille. Les enfants etaient bap- 

tises a la maison par le parrain. Si quelqu'un mourait, on menait 

le cadavre a I'eglise en recitant des prieres, puis on Tenterrait au 

cimetiere, et le mort allait aussi surement en paradis que s'il avait 

eu le reconfort d'une messe solennelle. Le mariage religieux n'avait 

lieu que rarement; les villages ayant toujours un juge de paix, on 

se contentait du mariage civil; si plus tard un pretre passait par la, 

la benediction de I'Eglise etait alors demandee 301 - 

Cet etat de choses existait depuis I'epoque coloniale; les pretres 

avaient toujours manque au Bresil; dans la province de Santa Cata- 

rina, les plaintes a ce sujet dataient de 1759 302. De la I'au orisation 

qu'on avait donne aux la'iques de porter des habits religieux, de pre- 

cher et de recueillir des aumones pour I'Eglise 303. L'habitude de 

se passer de pretre devint telle que, meme apres I'installation des 

franciscains dans la region "serrana", on ne demandait pas leur con- 

sentement pour les fetes religieuses, qui etaient organisees par le 

"chapelain" laique habituel 304 . 

Ainsi a Lajes, dans la chapelle de la Sainte Croix, la fete se 

deroulait avec un rituel pompeux sous la direction du "chapelain" 

et de la confrerie, et "le clerge n'intervenait pas" 305. 

Des franciscains se sont installes a Lajes, capitale du plateau 

"catarinense", a la fin du XIXe siecle. C'etait la premiere fois que 

des religieux s'y etablissaient a demeure, la "regiao serrana" ne con- 

naissant que les missionnaires qui venaient de temps en temps pre- 

cher dans sa solitude 306. La venue des missicnnaires etait si rare 

que leur presence exceptionnelle attirait les gens a des lieues a la 

rcnde. Cependant, comme ils n'avaient que le temps de visiter vil- 

lages et hameaux plus importants, les habitants qui demeuraient trop 

loin ne prenaient jamais leur part dans ces exercices religieux. Les 

franciscains trouverent done dans quelques endroits de leur enorme 

301 — Sirvzig, 153; Id , 86, en note; Richter, 11. 
302 — Cabrcfl, A Vcneravel Ordem. . ., 24; Taunay, 12. 
303 — Cabral, A Irmandade. . ., 3; Id., A Veneravel Ordem..., 37-8; V. Varzea, 70. 
304 — F. do Comercio, 11-10-1912; Mariza Lira, 70; Richter, 12; Silveira, t6m. 
305 — F. do Comercio, 26-9-1912. 
306 — Sinzig, 52, 125, 128. 
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paroisse de 30.000 km2 307 des vieillards qui de leur vie n'avaient 

jamais vu un pretre 308. 

Ils furent obliges de tout apprendre aux "caboclos", meme les 

prieres les plus simples telles que le Pater et I'Ave-Maria qu'ils ne 

savaient pas reciter correctement 309. Ils passerent leur temps a 

parcourir leur domaine d'un bout a I'autre, a dos de mulct, demeu- 

rant deux ou trois jours a chaque endroit pour enseigner le cate- 

chisme, baptiser, marier, precher 310. Le nombre de chapelles etant 

aussi tres petit par rapport au nombre d'habitants, ils etaient obliges 

de demander I'hospitalite des maisons pour y realiser les ceremonies 

du culte 311. Mais malgre leur bonne volonte et leurs voyages cons- 

tants, les franciscains ne furent pas suffisants pour couvrir toute la 

paroisse; les exercices religieux devinrent plus frequents a Lajes 

et ses environs, mais dans les endroits recules, sauf un ou deux jours 

par an, la population resta abandonnee a elle-meme312. 

Frei Rogerio remarque done dans ses reminiscences que "la vie 

religieuse etait tres froide" dans la region "serrana", "qu'un froid 

polaire avau etouffe la vie (religieuse), donnant lieu a une indife- 

rence effroyable, veritablement glaciale", et que "la messe n'etait 

entendue que par trois ou quatre personnes", le peuple n'accourait 

"que lorsqu'il y avait fete, non pour prier, mais pour s^muser" 313. 

Les franciscains concluaient, en ecrivant a leur eveque: "— Ici e'est 

une terre a mission tout comme I'Afrique ou la Chine"314. Et ils 

essayerent de mettre de I'ordre dans ce facheux etat de choses. 

Ils tacherent done d'effacer la gaite et Taspect quelque peu 

paien de la commemoraticn des jours sanctifiees et des moindres 

neuvaines; la croyance aux penitents; le recours aux guerisseurs; 

1'emploi des prieres therapeutiques; la religion en tant que moyen 

de vaincre le milieu hostile, pour ne conserver que la construction 

des calvaires et des chapelles et les processions, qu'ils rendaient 

moins coloriees 315. 

307 —■ Sinzig, 92, 128. 
308 — Sinzig. 198. 
309 — Sinzig, 93-100, 179-188, 194-102, etc. 
310 — Sinzig, 118, 129, 142-9, etc. — Silveira, tem.; Richter, 12. 
311 — Sinzig, 75-6, 140, 179-188, 194-202, etc. 
312 — Sinzig, 96, en note. 
313 — Sinzig 82-3. 
314 — Sinzig, 169. ... 
315 — Sinzig. 178-188. 
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Les prophetes et les penitents furent particulierement condam- 

nes; I'eveque de Curitiba, capitale de Teta. de Parana, dans la vi- 

site pastorale qu'il fit a Lajes, prononga un sermon contre Joao 

Maria, I'accusant de faussete316. 

Or, pour la masse, les Moines et les penitents symbolisaient 

traditionnellement religion et secours spirituel. La preference des 

"cabcclcs" envers eux continua de se manifester; Frei Rogerio se 

lamentait done de ce que les "caboclos" accordaient toute leur con- 

fiance au Moine Joao Maria et preferaient croire a un mensonge ra- 

ccnte par celui-ci qu'aux conseils prodigues par les pretres317. 

D'autre part, tandis qu'on devait payer les pretres pour les ce- 

icmonies du culte, les Moines ne demandaient rien pour leur servi- 

ces. Les "caboclos" etaient pauvres, mais meme en dehors de toute 

question d'argent, le payement d'une ceremonie religieuse leur pa- 

ra.ssait immoral. N'etait-ce pas etablir une distinction — seuls 

ceux qui payent seront sauves? Les pretres ne faisaient-ils pas voeu 

de pauvrete? En tout cas les Moines faisaient ce voeu et vivaient en 

consequence; la maniere de vivre de Joao Maria I'attestait pleine- 

ment 318. 

II existait done un etat de tension entre les "caboclos" et le pe- 

tit nombre de pretres existant sur le territoire du Contestado. Les 

pretres les assimilaient aux pai'ens; mais les "caboclos", convaincus 

d'etre bons Chretiens et bons catholiques, ne se voyaient pas du tout 

semblable aux paiens. La religion qu'ils connaissaient s'etait for- 

mee dans I'isolement des forets, de la rencontre de divers types de 

croyants; elle etait bien plus efficace, effective, utile, agissante, — 

"vraie" — que celle a peches des pretres et des missionnaires 319. 

De la la mauvaise volonte contre les pretres; de la le credit 

plus grand accorde aux Moines qui protegeaient justement I'aspeci 

rustique de la religion; de la I'eloignement que les "caboclos" mani- 

festaient envers les pretres 320 - Ceux-ci se montraient outres d'une 

316 — Sinzig, 169; Dem ., 452-3. 
317 — Sinzig, 86, 106, 184. 
318 — Les cures repondaient que ce qu'ils gagnaient etait tout a fait insuffisjfrit, que 

bien des fois ils etaient obliges d'exercer un autre metier pour arriver a nouer 
les deux bouts, si pauvies eta:ent leurs paroisses. Les caboclos disaient aussi que 
les pretres demandaint des prix exorbitants pour la moindre ceremonie religieuse. 
Cet etafit de choses remontait a I'epoque coloniale — Voir Richter, 11-12; F. 
do Comercio, 4-10-1912. 

319 — Richter, 11-12. 
320 — Sinzig, 178-188. 
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telle ingratitude; bien que se devouant a parcourir des lieues jour 

apres jour pour secourir les ouailles, ils ne recoltaient, la plupart du 

temps, que I'indifference et la mauvaise volonte321; et si beaucoup 

de "caboclos" demandaient que leurs enfants soient baptises, tres 

rares etaient ceux qui voulaient se confesser et communier 322. 'A 

cote de cette indifference, Tenthousiasme envers Joao Maria, dont 

les preches attiraient beaucoup de monde et dont les paroles etaient 

entendues et obeies de tous, n'etait que plus frappant. 

12 — Conclusion. 

Nous voyons done, au terme de cette analyse, quelles etaient 

les vertus ideales pour les "caboclos". Le rang le plus eleve etait 

occupe par Thonneur, suivi de pres par le courage; le mepris de la 

vie (de la sienne prcpre et de celle d'autrui) venait apres, ainsi que 

le mepris de Targent; I'honnetete; la fidelite et la loyaute; la solida- 

rite, dont le reflet le plus clair etait Thospitalite; la defense des fai- 

bles et des opprimes; la veneration de tout ce qui etait mysterieux 

et surnaturel; le respect du rang social et de la hierarchie. 

Tel etait le "caboclo", pris dans les mailles d'une organisation 

sociale patriarcale et paternaliste, dont les clans vivaient en dispu- 

tes constantes et en luttes continuelles, que le gouvernement sur- 

veillait en spectateur, ne se melant que pour couronner les vain- 

queurs. 'A qui pouvait-il recourir, ecrase sous le pouvoir des "colo- 

nels"? 'A ses armes pour defendre son honneur; a son Dieu pour es- 

sayer de se tailler une vie plus acceptable. La religion, que ncus 

avons vu exercer une fonction essentiellement utilitaire, joue, par son 

caractere pragmatique, un role determine dans I'organisation sociale: 

remede centre les dangers et les maux du corps, dans les temps rou- 

tiniers, elle tendait a se transformer en panacee contre les maux 

sociaux, des que les temps de crise arrivaient. 

Or, e'etait bien un temps de crise que nous voyons se former 

dans la region du Contestado vers les annees 1910-1912. 'A la de- 

tresse constante des petites gens soumises a I'oppression des "co- 

lonels", d'autres motifs de rancoeur etaient venus s'ajoutter: Tin- 

321 — Richter, 12; Sinzig, 71, 28-3, 194, 198-9. 
322 — Silveira, teiin.; Richter, 12; Sinzig, 82-3, 184, 194, 198. 
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justice economique, avec leur expulsion des terres qu'ils consideraient 

leur appartenir; le pouvoir administratif enferme entre les mains 

d'une petite clique inchangeable; les agissements des pretres vou- 

lant transformer la religion rustique. De tout cela ils rendaient 

coupable la Republique, tandis que la Monarchic s'idealisait, c'etait 

"le bon vieux temps", dans lequel rien n'arrivait de ce qu'on souf- 

frait aujourdhui. La vie sociale actuelle presentait quelque 

chose de pourri; aux "caboclos" il fallait un redempteur. 
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III — LA VIE DANS LE "CADRE SAINT" 

Le developement du mouvement du Contestado presente trois 

phases distinctes: la premiere, sous I'influence directe du Moine Jo- 

se Maria; la deuxieme, de la lutte apres la mort de Jose Maria jusqu'a 

la defaite du campement de Santa Maria, sous la direction de divers 

chefs successifs; la troisieme, de la prise de Santa Maria a I'arres- 

tation du chef le plus important,» Adeodato. 

Neanmoins une telle division, qui est une division historique, 

n'a pas d'importance si nous voulons examiner la vie qu'on menait 

dans les redoutes; celle-ci fut semblable, a quelques variantes pres, 

d'une redoute a Tautre, a travers tout le mouvement. C'est sa des- 

cription que nous entreprenons maintenant. 

Joao Maria, le premier Moine, n'admettait pas les rassemble- 

mems; nous ne pouvons le considerer que comme un precurseur, 

une sorte de Jean Baptiste du deuxieme Moine. Celui-ci tenta d'eta- 

blir la Monarchic et de donner une organisation aux "freres" rassem- 

bles. Joao Maria appartient a la phase preparatoire, a la phase 

d'attente messianique. Jose Maria fut le Messie, il tenta d'implan- 

ter en ce monde un ordre nouveau, en modifiant I'ordre existant. 

1 — L'adhesion ou "cadre saint". 

Tout d'abord, Jose Maria erra d'un cote et de I'autre suivi 

de quelques fideles. Puis il s'etablit dans le lieu dit Taquarussu, 

a sept lieues du village de Curitibanos1. Cette premiere redoute 

des "jagungos", Jose Maria I'appelait "cadre saint", 

Un an apres la defaite d'Irany, Euzebio Ferreira dos Santos,, 

inspire par sa petite-fille Theodora 2, reunit les fideles de Jose Ma- 

ria a Taquarussu; ils arriverent suivis de leurs families et de leurs 

agregats 3. 

1 — D. da Tarde, 26-9-1812 et 30-9-1912. 
2 — Richter, 23 a 27; Here., 233, I v.; A Trib., 19-12-1913; Cabral, 390. 
3 — Luz, 101; Ricbter, 27 et 32; Here., 235, I v.; Dem., 65, 139, 164; D. da Tarde, 

26-12-1913; A Trib., 12-12-1913 et 19-12-1913. 
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Du temps du Moine, les "caboclos" etaient libres de venir, de 

rester dans le "cadre saint" et de repartir sans aucune formalite 

speciale pour leur reception4. Pendant les premiers temps de la 

domination de Euzebio Ferreira dos Santos a Taquarussu, I'entree 

et la sortie des redoutes etaient faciles; elles devinrent chaque jcur 

plus malaisees, surtout pour les sorties, a mesure que la societe plus 

large manifestait plus de mefiance envers le rassemblement. Person- 

ne ne sortait plus des redoutes sans un ordre ecrit du commandant; 

les femmes et les enfants ne pouvaient absolument pas en sortir 5. 

Vers la fin du mouvement, Adeodato, le dernier chef, ne per- 

mettait a personne de s'eloigner du campement de psur des deser- 

tions, et ceux qu'il suspectait de veilletes de transgression etaient 

immediatement executes6. Cependant, des le debut du mouvement, 

on avait soumis a une etroite vigilance ceux dont la fidelite etait dou- 

teuse; ils ne pouvaient mettre les pieds dehors sous aucun pre- 

texte 7. 

Des emissaires de paix cnt reussi a circuler indemnes dans les 

redoutes: Frei Rogerio Neuhaus, le Pere Jose Lechner, le gueris- 

seur Damas Padilha, le depute Correia Defreitas, le colonel Rocha 

Tico8. Les fanatiques donnerent aussi I'autorisation d'entrer au 

colonel Henrique Rupp; il ne put pas en profiter, le "cadre saint" 

ayant ete detruit avant sa visite9. Mais il s'agissait ici de chefs 

politiques, de personnages de quelque importance. 

Pour le peuple, pour les "caboclos", c'etait un peu different; 

leur role d'emissaires n'etait pas respecte. L'infortune Biva, char- 

ge de convaincre et de ramener son ami Gralha, reussit a entrer 

mais fut tue10. Lucas Fagundes, charge d'une misson semblable 

aupres de Euzebio Ferreira dos Santos, souffrit le meme sort11. 

L'adhesion des "caboclos" dans la premiere phase du mouve- 

ment avait des motifs divers. Le renom de guerisseur dont Jos^ 

4 — E. J. Felipe, t^ttre n. 2. 
5 — O Dia, 14-1-1914; D. da Tarde, 26-12-1913; E. J. Felipe, lettre n. 1; Maria 

Alves Moreira, tern. 
6 — P. Scares, lO"7; O Estado, 19-8-1916. 
7 — Dem., 398; A Trib., 20-2-1914. 
8 — Here., 62, 11 v. et 258, I v., en note; Luz, 102 a 104, 135; Here., 265, I v. 

et 287, I v.; Luz, 109 et 118; D. da Tarde, 16-12-1913; O Dia, 24-1-19U; 
A. O. Lemos, 10-11. 

9 — O Dir. 20-2-1914; A Trib., 16-2-1914. 
10 — A Trib., 18-12-1914. 
11 — Dem., 592-597; Here., 227 a 232, II v.; Luz. 154-155. 
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Maria jouissait avait d'abord attire la plupart des gens. Le senti- 

ment religieux aussi: preches et processions institues par le Moi- 

ne etaient joyeusement accueillis par ce peuple qui manquait de 

pretres 13. Le sens de Tobligation et de loyaute envers Jose Ma- 

ria, qui avait baptise les enfants, qui s'etait montre secourable, qui 

avait aide et gueri les membres de la famille, qui etait le compere 

ou le parrain de la plupart des gens, determina aussi des adhesions, 

du moment que le Moine sembla menace 14. 

Dans la deuxieme phase du mouvement, on trouvait des redou- 

tes de fanatiques purs, tels que Euzebio Ferreira dos Santos, Chico 

Ventura, TEmpereur Rocha Alves 15 - Elias de Moraes s'etait ralhe 

aux au.res par I'ambition de devenir un grand chef lorsque la Monar- 

chie serait retablie 16. D'autres rebelles se plaignaient de perse- 

cutions politiques, tels Bonifacio Papudo, Paulino Pereira, etc.17. 

Antonio Tavares epousait la cause de I'Etat de Santa Catarina 

dans la question des limites et formait des redoutes pour lutter 

centre I'Etat de Parana18. Aleixo Gongalves et d'autres avaient 

ete spolies de leurs terres et cherchaient une revanche centre les 

spoliateurs19. Les Sampaio et Praxedes Gomes Damasceno vou- 

laient exercer des vengeances personnelles centre le colonel Chiqui- 

nho de Albuquerque 20. Henrique Wolland, Venuto Bahiano, etaient 

amenes par leur desir d'aventures. II y avait enccre ceux qui venaient 

par curiosite, pour connaitre les "vierges saintes" et voir les mira- 

cles 21. 

Malgre leur diversite de motifs, les redoutes avaient un trait 

en commun: toutes affichaient la croyance au Moine saint et tou- 

tes appelaient leur lutte "la guerre sainte"; d'ailleurs les ordres 

n'etaient obeis que s'ils etaient donnes au nom du Moine 22. 

12 — Inq. policial, docs.; Dem., 124; Cabral, 386. 
13 — Dem., 124; Id., 451 a 452. 
14 — O Estado, 1-7-1915; Dem., 125; D. da Tarde, 26-9-1912; Luz, 102. 
15 — A. O. Lemos, 12; Here., 241, I v.; F. do Comercio, 26-3-1914. 
16 — A. O. Lemos, 12. 
17 — A Trib., 20-2-1914 et 29-12-1913; Set., 82; Dem., 220-221; Here., 291, I v. 

et 13 II v.; Luz, 108, 124, 128; B..., tem. 
18 — Set., 55, 228 et 232; Dem., 423; Here., 13-15, II v.; Luz, 128. 
19 — F. do Comercio, 24-5-1915; Set., 55; Here., 13, I v.; Luz, 123; F. do Comer- 

cio, 24-5-1915; O Estado, 15-8-1915; A Trib., 31-1-1914. 
20 — Dem., 427-428, en note; Set., 10; Here., 289-290; L..., tem. 
21 -— Set., 90; Here., 73 a 76, II v. 
22 —- Cabral, 408; Here., 157, H v.; A Trib., 7-2-1914 . 
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L'adhesion de faisait de deux manieres: il y avait Tadhesion 

spontanee des vrais croyants et fideles de Jose Maria; et l'adhesion 

forcee de tous ceux que les "piquets farouches" amenaient de leurs 

expeditions, captures en vue d'augmenter les rangs des fanatiques 'Si. 

On sait que deja a Irany cette deuxieme forme d'adhesion fut 

mise en actica; les gens de Jose Maria regurent I'ordre d'engager 

poliment a venir defendre le "saint" tous ceux qu'ils rencontraient 

sur leur route; ils devaient amener de force les recalcitrants. L'age 

importait peu; on ramenait des vieillards, des hommes dans la for- 

ce de l'age, ainsi que de jeunes gargons 24. 

Lorsque Euzebio Ferreira dos Santos fonda Taquarussu pour 

la deuxieme fois, l'adhesion forcee fut tout de suit employee; les gens 

captures devaient travailler pour les fanatiques sous peine de mort. 

Le piquet de Aleixo Gongalves, par exemple, saisit en un jour dou- 

ze chefs de famille 26. Des femmes fanatisees, parties toutes seules 

pour les redoutes, prenaient rendez-vous avec leurs maris ou leurs 

fils, veritables embuscades dans lesquelles ceux-ci etaient arretes, 

emmenes dans les campements; ceux qui resistaient etaient tues27. 

L'adhesion spontanee la plus commune se faisait par families 

entieres, parents, amis, agregats, employes. Lorsque le Moine arriva 

a Irany, deux chefs locaux, Miguel Fabricio das Neves et Miguel 

Fragosq, avaient accouru avec toute leur tribu28. Apres la defaite 

d'Irany, dans le deuxieme Taquarussu, le campement etait encore 

forme de grandes reunions de families29. 

Elias de Moraes vint avec tous les siens retrouver a Taquarus- 

su le fondateur Euzebio Ferreira dos Santos, qui avait avec lui fem- 

me, enfants, petits-enfants, plusieurs parents et amis30. Aselino 

Ferreira de Souza fonda une petite redoute fanatique rien qu'avec 

ses parents et ses amis, fervents croyants du Moine31. Benedito 

23 — A Trib., 19-12-1913; F. do Comercio, 14-12-1914; D. da Tarde, 26-12-1913; O 
Dia, 22-2-1914 et 2-6-1914; Luz, 105 et 133; Here., 96-7, I v.; Dem., 313-4; 
Set., 55 et 90, A. O. Lemos, 29 et 23. 

24 — Inq. policial, docs. 
25 — Proces de Laj^s; Dem., 789-790, en note; O Imparcial, 6-9-1916. 
26 — O Estado, 1-7-1915. 
27 — Here., 77, I v. et 96-7, I v., 327-329, I v.; Set., 14. 
28 — Adolfito, docs. 
29 — Zaca Pedra, tern; Dem., 757; Luz, 11; P. Pereira, tern.; Bui, tern. 
30 — A. O. Lemos, 12; Here., 230, I v.; Cabrjl, 387; Dem., 138-139; Luz, 101. 
31 — A. O. Lemos 17. 
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Gralha etait accompagne de sa famille et de plus de 100 personnes 

de sa connaissance, tous bien fournis d'armes et de munitions 32. 

Des chefs de bande rejoignaient les redoutes avec leurs guer- 

riers, comme Venuto Bahiano et Pedro Telles; ils devenaient les 

chefs des "piquets" formes par leurs bandes et obeissaient a I'auto- 

rite supreme du mouvement 33. 

Les habitants des villages avaient presque tous des membres 

de leur famille dans les redoutes; meme ne participant pas directe- 

ment, ils etaient done impliques dans le mouvement. Henrique We- 

ber y comptait son beau-pere, un frere, deux oncles; le vieil Antonio 

Cordeiro Sampaio, riche "fazendeiro" et commergant de Curitibanos, 

cinq fils et deux filles mariees; et ainsi de suite 34. 

Les redoutes couvraient une surface de 25.000 km2. Le mou- 

vement vidait de gens toute la partie nord-est du Contestado, sur- 

tout les vallees des rivieres Timbo et Canoinhas. Le municipe de 

Canoinhas etait entierement domine par les fanatiques35. 

II n'y avait nulle difference entre les "jagungos" des redoutes, 

que les militaires appelaient "sauvages" et les "jagungos apprivoi- 

ses" qui apparemment ne prenaient pas de part au mouvement. La 

seule difference paraissait etre que ceux-ci ne croyaient pas suffi- 

samment au Moine pour abandonner leur genre de vie. 

Mais jusqu'a quel point pouvons-nous I'affirmer? Avant, pen- 

dant et apres le mouvement, on remarquait un mouvement tres vif 

de sympathie envers les fanatiques et la croyance generale en la 

saintete du Moine. Ceux qui ne rejoignaient pas les redoutes, y 

avaient parents et amis. Les petits groupes civils qui aiderent les 

troupes militaires furent peu nombreux a cote de la masse des re- 

belles. 

Des adhesions et des desertions se produisirent pendant tout 

le mouvement. II y eut des "jagungos" qui aidaient les forces du 

gouvernement et qui du jour au lendemain s'enfuyaient dans les re- 

doutes . II y eut des "jagungos regeneres" qui abandonnerent les "ca- 

dres saints" pour aider les soldats. 'A cote des vrais croyants, il y 

avait des profiteurs qui partaient des qu'ils jugeaient acquerir plus 

32 — A Tribuna, 11 2-1914. 
33 — D. da Tarde, 15-12-1913; E. J. Felipe, lettre. 
34 — Here., 94-95, I v. 
35 — Dem., 47; Richter, 62; Luz parle de 28.000 km2, pg. 129. 
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d'avantages du cote de I'adversaire. Aux fanatiques sinceres se me- 

laient des pecheurs d'eau trouble, qui ne regardaient cue leur in- 

teret particulier. 

2 — Description des "cadres saints". 

Jose Maria fonda un seul "cadre saint", Taquarussu; oblige de 

s'enfuir, il s'installa a Irany, dans I'Etat de Parana, mais n'eut pas 

le temps d'y organiser un nouveau village. 

Lorsque le mouvement reprit avec Euzebio Ferreira dos San- 

tos, deux redoutes furent fondees a Taquarussu; Tune, la principale, 

etait situee pres de la maison de Praxedes Gomes Damascene; I'au- 

tre, plus petite, pres de la propriete de Chico Ventura, ou il y avait 

une chapelle; on y ccmptait encore trois gardes avancees30. 

Un deuxieme "cadre saint", plus enfonce dans les bois, fut fon- 

de peu apres, Caragoata. Caragoata se composait d'une quantite de 

petits hameaux, dont les maisons etaient en bois" 37. D'ailleurs I'ex- 

pression "redoute", hcbituellement, employee par les "jagun^os", ne 

voulait pas dire un endroit fortifie, mais un hameau habite par des 

"guerriers de Jose Maria"38. 

Quelques auteurs disent que Taquarussu et Caragoata etaient 

independantes, sans liaison entre elles. D'autres, affirmeni; que les 

vrais croyants etaient restes a Taquarussu et que Caragoata avait ete 

fondee par des bandits tels que Venuto Bahiano et Pedro Telles. 

On disait aussi que Caragoata abritau les chefs et les guerriers, 

tandis que le menu peuple restait a Taquarussu. Un temoin ra- 

conte que les gens de Taquarussu appelaient ceux de Caragoata 

^Tarmee". Cependant, la liaison des deux redoutes devint tout a 

fait visible lorsque les "jagungos" de Taquarussu chercherent re- 

fuge a Caragoata, apres la destruction de leur redoute 39. 

En plus de Taquarussu et de Caragoata, qui etaient les cam- 

pements les plus connus et les plus grands, une quantite d'autres 

surgissaient dans des endroits differents de la foret, a Tamandua, 

36 — A Trib., 24-12-1913. 
37 — Luz, 108; Cabial, 396. 
38 — Here., 258 a 260, I v. 
38 — Here., 258 a 260, I v. 
39 — a Trib., 9-2-1914, 11-2-1914; O Dia, 22-2-1914; Id., 24-1-1914; Dem., 154; 

Luz, 108 a 111; P. Pereira, tem. 
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a Santo Antonio, a Pedras Brancas, a Corisco, au Timbozinho, a 

Perdizes Grandes 40. 

Ces redoutes surgissaient spontanement, suscitees par les ne- 

cessites du moment. Antonio Tavares etablit la sienne pres de la 

riviere Itajai; Aleixo Gongalves, avec 300 guerriers, pres de Co- 

lonia Vieira; Bonifacio Papudo, pres du fleuve Iguassu 41 - La quan- 

tite de ces redoutes de moindre importance etait telle qu'une co- 

lonne militaire, en avangant vers Santa Maria, detruisit 11 cha- 

pelles, chaque chapelle etant le centre d'un hameau42. 

Santa Maria fut la plus celebre de toutes les redoutes 43. Le 

general Setembrino la depeint en ces termes: "Santa Maria n'est 

pas une redoute a proprement parler, selon le sens qu'on donne 

d'habitude a ce mot, mais une collection de hameaux qui se suc- 

cedent formant une large courbe de trois lieues dans les vallees 

des Serras de Santa Maria et Cagador" 41. Demerval Peixoto don- 

ne une description plus detaillee: "La vallee de Santa Maria tout 

entiere etait une redoute; une lieue et demie d'habitations impro- 

visees bordaient le chemin qui allait du ruisseau Sao Miguel jusqu'a 

la riviere Cagador. Dans des divers endroits, une agglomeration plus 

forte de ces gens miserables etait dominee par Tun ou I'autre chef 

important; Textremite sud s'appelait Santa Maria, I'extremite nord 

s'appelait Cagador 45. Dans le demi-cercle forme par la vallee, on 

trouvait, en plus de Santa Maria et Cagador, les redoutes plus peti- 

tes des 12 Pairs de France, de Maria Rosa, du Timbo Grande, etc.46. 

Tamandua fut la redoute la plus importante, apres la destruc- 

tion de Santa Maria; Pedras Brancas, commandee par Sebastiao de 

Campos, etait importante aussi; d'autres plus petites pousserent en- 

core et rien que dans les alentours de Tamandua, cinq dressaient 

leurs mechantes cabanes en bois47. Apres la prise de Tamandua, 

40 — Cabral, 408 a 410; Dem., 68, 338-339; Set., 16; Luti, 117; F. do Comercio, 18- 
2-1914 et 1-6-1914; O Dia, 7-4-1914, 24-1-1914 et 28-6-1914; J.H. Moreira, 
tern. 

41 — E. J. Felipe, lettre; Cabral, 409-410; Set., 45; Richter, 62; Dem., 164 et 430 
a 431, en notj; Luz, 118 et 142 a 145; Here., 40-42, 1 v.; Id., 149, II v. et 
156, II v. 

42 — Set., 45, 99 et 132. 
43 — Here., 277 a 278, I v., 13 a 15, II v. et 349-350, I v.; Cabral, 397, 409 a 

410; Luz, 137 a 139; P. Pereira, tem. 
44 — Set., 121. 
45 — Dem., 629. 
46 — Here., 373, TI v.; Lu*, 146. 
47 — Luz, 165; Dem., 758; O Estado, 12-10-1916. 
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Jose Crespo et Elias de Moraes tenterent de fonder de nouvelles 

redoutes, sans resultat48. 

L'une des redoutes etait toujours la principale et d'elle ema- 

naient les ordres pour toutes les autres; le noyau central servait aus- 

si de refuge aux occupants des petites lorsque les militaires les at- 

taquaient4!). La grande redoute etait reliee aux autres par toute 

une bande de messagers speciaux50. Par ordre de succession dans 

le temps, les noyaux du mouvement furent: Taquarussu, Caragoata, 

Psdra Branca (appele aussi Vaca Branca et Campo do Socego, le 

meme endroit recevant parfois plusieurs noms differents), Santa 

Maria et Tamandua. 

Santa Maria etait connue comme la Mecque des "jagungos". 

Ncus avons quelques preuves que de la partaient les ordres. Cas- 

ts lhano, le chef qui menaga Lajes, ecrivit a des amis leur conseillant 

de partir "parce qu'il avait regu des ordres du campement general 

d'attaquer la ville" . Aleixo Gongalves, bien qu'ayant fonde sa re- 

douts, obeissai. aux ordres qui venaient de Santa Maria 53. 

II n'y avai. done pas de redoutes independantes; le pouvoir 

central se situait la ou habitait Tintermediaire entre les fideles et le 

Moine, et les autres campements lui obeissaient. 

Des gardes avancees defendaient les redoutes; de 6 a 300 "ja- 

gungos" y etaient en garnison, suivant les conditions strategiques de 

Tendroit. Les gardes avancees se composaient de quelques maisons 

cu habitaient les families de ceux qui montaient la garde, ce que sup- 

primait le pretexte des visites aux siens 54 - 

Redoutes et gardes avancees ss resssmblaient: au milieu do- 

minait Teglise ou la chapelle, construction plus soignee que les au- 

tres. Tout autour, les maisons en bois formaient des ruelles et des 

places . 

48 
49 
50 
51 

52 
53 
54 
55 

dal Rosa, 20-11-1918. 
Dia, 16-4-1914 et 1-5-1914; F. do Comercio, 1-6-1914. 

Id., en note, 163, II v.; Luz, 145; Dem., 85, 405-406 558; 

Luz, 168-169; V 
Luz, 165; O 
L . . , tem. 
Here., 349, I 
Set., 45 . 
P. Soares, 121; Here., 340, I v.; 

Set., 113; Luz, 153-4. 
Here., 170, II v. . 
Dem , 399-400; Richtei, 112; Set., 12; Luz, 93 ;Maria Alves Moreira. ttm.; 
O D:a, 24-1-1914; Id , 30-5-1914; A Trib., 31-12-1913; O Estado, 4-11-1915; 
O Imparcial, 1-11-1915 
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'A Santa Maria, les cabanes formaient des ruelles tortueuses 

autour de la place de I'eglise; les pins qu'on avait conserves debout 

enbellissaient un peu leur amas desordonne et sombre. Deux bati- 

ments plus grands se detachaient au milieu de la place: I'eglise et 

une grande maison qui servait d'hopital. Toutes les images appor- 

tees par les fideles avaient ete recueillies dans I'eglise, ou tronait, 

sur I'autel principal, le grand St. Sebastien de la taille d'un adulte, 

solennellement apporte du hameau de Perdizes Grandes. 'A cha- 

cun des quatre coins de la place devant I'eglise s'elevaient des croix, 

d^vant lesquelles un guerrier montait la garde aux heures de "for- 

mation". A' Tune des extremites du campement, le betail etak em- 

prisonne dans un grand "corral" et dans les alentours on avait fait 

de grandes plantations de mais 56. 

Des cabanes etaient amoncellees autor de I'eglise, a Taman- 

dua; sept mois apres la retraite de Santa Maria, Tamandua comptait 

plus de mille habitations en bois. L'eglise, une des plus belles du 

"sertao", possedait une grande cloche; la grande image de St. Se- 

bastien, apportee par les "jagungos" de Santa Maria dans Ic.ur fuite, 

fut .mise sur le maitre-autel. D'un cote et de I'autre de I'eglise, deux 

grandes maisons attiraient I'attendon, elles etaient mieux construi- 

tes ques les autres; Tune appartenait au chef Adeodato, I'autre a un 

vieillard appele Moine Manoel57. 

Les maisons de toutes ces redoutes etaient en bois, du type 

de celles qu'on trouve couramment dans Tinterieur des Etats de Pa- 

rana et de Santa Catarina. Les plus confortables avaient des toits 

en tuiles de bois ou d'ecorce; les autres etaient simplement recou- 

vertes de larges feuilles de palmier, de cuir de boeuf, ou de chau- 

me. Ces cabanes n'avaient que deux pieces, chambre et cuisine; dans 

leur interieur, presque pas de meubles, deux ou trois grabats, quel- 

ques bancs, une petite table; le feu sur le sol. Elles etaient parfois 

entourees de petits jardins plantes de legumes58. 

Elles etaient pour la plupart tres sales, malgre les recomman- 

dations de certains chefs pour qu'elles soient bien tenues 59. D'ail- 

leurs, le campement aussi etait etonnament sale; des detritus de 

55 — Luz, 145; Cabral, 418; Here., 171-172, II v.; Dem., 714; P. Pereira, tem.; 
57 — Luz, 165; Dem., 767; O Estado, 17-12-1916; Maria Aives Moreira, t6m. 
58 — Dem , 58; Luz, 59; E. J. Felipe, lettre; Maria Alves Moreira, tem.; O Dia, 

24-1-1914; A Trib., 10-2-1914 et 20-2-1914. 
59 — Here., 157, II v.; A Trib., 20-2-1914. 
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toute sorte jetes deci-dela, des carcasses d'animaux abandonnes la 

cu on les avait tues, la puanteur et la crasse regnaient partout 60. 

Toutes les redoutes presentaient, a Tune des extremites, un 

grand espace encercle servant a garder le betail. On avait parfois 

defriche un champ pour Tindispensable plantation de mais qui four- 

nissait I'aliment aux gens et aux betes 61. 'A Pedra Branca, en plus 

des plantations de mais, les "jagun^os" cultivaient aussi le manioc, 

les haricots et meme le ble; leurs ecuries renfermaient 250 chevaux 

et mulets 02. Mais bien souvent ces plantations manquaient, celles 

de mais sans exception, le "jagungo" dedaignant toute espece de 

travail 03. 

3 — Les habitants du "cadre saint". 

II est difficile d'evaluer le nombre exact des croyants rassem- 

bles a Taquarussu et dans les diverses redoutes. Chaque auteur, 

chaque .emoin, presente des chiffres differents. Tout au debut, vers 

septembre-1912, le Moine Jose Maria etait entoure d'adeptes dont 

le nombre variait, selon les temoignages, entre 300 et TOO04. Lors- 

qu'il s'enfuit vers I'Etat de Parana, il dispersa la plupart de ses 

fideles et ne fut suivi que d'une partie du "cadre saint"; les 12 Pairs 

de France s'en allerent avec lui et il entra dans I'Etat de Parana 

avec 30 guerriers, selon les uns, avec 300 selon d'autres65- 

Les gens rassembles autour de lui a Irany ont ete evalues a 

200 hommes, les femmes et les enfants en plus. Le Moine a cepen- 

dant declare au colonel Soares, prefet de Palmas, qu'il commandait 

8.000 hommes. . . 66. 

Le deuxieme campement, a Taquarussu, qui commenga avec 

20 ou 30 fanatiques, 15 jours apres en comptait deja 400 ou 600 07. 

Frei Rogerio y compta, tout au debut, 90 hommes, sans parler des 

femmes et des enfants 08. La premiere constata.ion offlcielle, a peu 

60 — Here., 80, I v. 
61 — Luz, 145. 
62 — OEstado, 4-11-1915. 
63 — E. J. Felipe, lettre . 
64 — Luz, 92; D. da Tarde, 30-9-1912. 
65 — D. da Tarde, 14-10-1912; O Estado, 1-7-1915; F..., tem. 
66 — Inq. policial, docs.; Adolfito, docs.; F.,..f tem.; O Estado, 1-7-1915; D. da 

Tarde, 23-10-1912. 
67 — D. da Tarde, 11-12-1913; P. Pereira, tem , 
68 _ A Trib., 2-2-1914; D. da Tarde, 16-12-1913. 
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pres de la meme epoque que la visite de Frei Rogerio, parle deja 

de 200 personnes69. 

Le nombre allait croissant; au moment de la prise de Taqua- 

russu, les chiffres varient autour de 200 guerriers, de 600 femmes 

et enfants 70 - Elias de Moraes ecrivait a son ami le colonel Sala- 

thiel de Paula que Taquarussu ccmptait 5.000 habitants; il exage- 

rait, mais I'augmentation se faisait a grand allure. Les journaux 

calculaient que la redcute n'avait que 300 a 400 habitants au mois 

de decembre-1913; elle avait plus de 600 au mois de janvier-1914 71. 

Chaque "cadre saint" avait done de 300 a 1.000 fideles chacun, 

en comptant hommes, femmes et enfants. Ce calcul a pour base la 

quantite de maisons d'une redoute et le nombre d'"hommes de com- 

bat" dont se composait la bande de chacune. On avait capture 113 

prisonniers dans le Reduto Marcelo; 159 dans le Reduto Josefino; 

176 dans la Guarda do Cagadorzinho. Serrito n'avait que 60 mai- 

sons; Taquarinzal, 142; mais la redoute de Aleixo Gongalves ne 

comptait pas moins de 902 72! La plupart des temoignages calculent 

entre 200 et 300 le nombre d'hommes par piquet73. Tavares a de- 

clare qu'il etait a la tete de 1.000 guerriers, mais des espions racon- 

terent au general Setembrino qu'il ne reunissait "en formation" que 

150 hommes. . .74. 

Aleixo Gongalves abandonna sa redoute a la tete de 2.000 per- 

sonnes et chercha refuge a Santa Maria, dont le nombre d'habitants 

monta done a 5.000; les seuls guerriers etaient au nombre de 1.00075. 

Neanmoins, dans toute la Serra de Santa Maria et non seulement 

dans le village, il y avait bien 4.000 guerriers en armes 76. 

Le calcul du nombre de "jagungos" encore en lutte apres la 

prise de Santa Maria reste plus imprecis. Sebastiao de Campos 

s'etait rendu aux militaires accompagne de 800 personnes, public 

un journal; mais ce meme journal, quelques jours plus tard, disait 

69 — Set., 8. 
70 — Set., 9 et 1?; Luz, 105; Dem., 226-227; A Trib., 9-2-1914; Id., 24-1-1914; 

Id., 11-2-1914, F. do Comercio, 30-12-1913, 10-2-1914; 23-2-1914; D. da Tar- 
de, 26-12-1913. 18-12-1913, 15-12-1913, 16-12-1913; O Dia, 22-2- 
1914, 14-1-1914. 

71 — Dem., 72-3. 
72 — Set., 103-4, 113, 131; Here., 156, II v.; Id., 162, II v.; Id., 331 II v.; 

Id., 398, II v.; Id.; 359, II v. 
73 —- Cabral, 409-410; Set., 45, 60, 185; Here., 221-226, II v.; P. Pereira, tem. 
74 — Set., 71, 228. 
75 — Here., 241-2, II v., 165-172, II v.; Luz, 156; Set., 45; Cabral, 418; Richter, 112. 
76 — Luz, 140. 
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qu'il etait accompagne de 1.600 fanatiques. . .77. Lors de la prise 

de Tamandua, quelques auteurs estiment a 4.000 les guerriers cap- 

tures, avec seulement 1.000 femmes et enfants; mais on disait aus- 

si que les militaires avaient fait plus de 6.000 prisonniers entre hom- 

mes, femmes et enfants 78. 

Le calcul de la quantite totale de "jagungos" impliquee dans 

le mouvement reste difficile a fixer, car nous ne savons meme pas 

combien de redoutes il y a eu dans tout le territoire du Contesta- 

do. II y avait aussi des guerriers qui ne se donnaient pas la peine 

d'aller habiter la redoute, leur cabane etant suffisamment rappro- 

chee pour qu'ils puissent participer des ceremonies religieuses, tra- 

vailler dans le campement et donner I'appui de leur bras a la lutte 79. 

Le "jagungo" Eduardo Honorato a calcule que 12.000 person- 

nes a peu pres prirent part au mouvement; il est preque certain 

que 10.000 y participerent, femmes et enfants inclus80. 

Nous ne parlons que des seuls combattants. Car comment 

savoir la quantite des "croyants", qui existaient aussi dans I'Etat 

de Parana et qui, ne pouvant se rallier aux fanatiques, les aidaient 

par des envois de vivres et de munitions, ou qui priaient pour leur 

victoire? On remarquait dans tout le Contestado, meme la ou les 

"jagungos" n'avaient pas mis les pieds, meme parmi des hommes 

de responsabilite et non seulement parmi muletiers et bouviers, 

"une franche sympathie pour les vrais fanatiques"81; "dans cha- 

que cabane, dans chaque petite ferme de la region, ils trouvaient 

des adeptes, des amis, des sympathisants"82- A. O. Lemos pouvait 

ecrire alors que "tout le peuple du "sertao" s'engageait du cote 

des fanatiques"83; c'etait vrai. 

On trouvait toute sorte de physionomies dans le "cadre saint"; 

des mines patibulaires; des visages imberbes et sympathiques de 

jeunes gargons; d'autres marques par les horribles cicatrices des 

duels au couteau; quelques femmes jeunes et jolies a cote de vieilles 

megeres et de meres chargees d'enfants; des hommes robustes, beaux 

77 — O Imparcial, 25-12-1915 et 10-1-1916. 
78 — Dem., 764; I.uz, 166; O Estado, 17 -12-1916. 
79 — Set., 226; Here., 157, II v.; Luz, 118. 
8C — E. J. Felipe, lettre. 
81 — F. do Comermo, 5-2-1914. 
82 — A Trib., 24-1 1914. 
83 — A. O. Lemos, 27-28. 
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types de "caboclos", mais aussi toutes sortes d'infirmes, de vieillards 

d'invalides84. 

Taquarussu etait une caserne et un hopital 85; une caserne par- 

ce que Jose Maria reunissait autour de lui des "caboclos" jeunes et 

forts pcur lui servir d'escorte; un hopital parce que de loin venait 

la foule de malades et des infirmes chercher les remedes du "sainc" 86. 

Elles sont peu nombreuses, les descriptions des types qu'y ha- 

bitaient. Parmi les femmes etaient remarquees la veuve Maria An- 

gelina, un peu instruite, intelligente^ d'une grande austerite de 

moeurs, et sa fille Eulalia, jeune, jolie, relativement bien habillee, 

capturees en meme temps que Mariana Boba, une imbecile en hail- 

lons 87. Maria Rcsa, la "vierge" de Santa Maria, agee de 15 ans, 

etait blonde et jolie, gaie et intelligente88. Mariazinha ou Mari- 

quinha, la veuve de Francisco Alonso que Adeodato prit pour 

femme, avait un petit visage a I'ovale gracieux, le teint tres clair, 

le corps gracile et bien fait; pour pouvoir I'epouser, Adeodato, de- 

ja marie, tua sa propre femme89. Cependant, Pinto Soares affir- 

me que toutes les femmes capturees etaient fort laides, des me- 

geres et que les fameuses "vierges" n'avaient aucune beaute, tout 

en etant degoutantes de crasse 90. 

Jose Maria etait un metis d'indien brun, tres hale; il avait de 

petits yeux bruns, des cheveux plats et longs; il portait tou.e 

la barbe, qu'il avait fort broussailleuse; presque pas de dents et 

celles qui restaient, noires et sales; de taille moyenne, plutot re- 

plet, il avait le cou gros et court; il boitait un peu de la jambe 

gauche. II parlait bien et avec desinvolture. Son age devait os- 

ciller entre 45 et 50 ans91. 

Francisco Alonso avait 25 ans; il etait joli gargon, tres grand, 

maigre, brun, tres sympathique 92 L'Empereur Rocha Alves etait 

un robuste viellard de belle prestance, a la longue barbe blanche 

84 — Luz, 149. 
85 — Luz, 93. 
86 — Dem., 63, 163; D. da Tarde, 26-9-1912. 
87 — Dem., 586; Luz. 144. 
88 — Dem., 85; Luz, 108-111, 117; Maria Alves Moreira, tern.; Zaca Pedra, tem.; 

Nene Chefre, tem. 
89 —• Maria Alves Moreira, tem. 
90 — P. Soares, 111. 
91 — Adolfito, docs.? D. da Tarde, 14-10-1912; F. do Comerdo, 3-10-1912. 
92 — Maria Alves Moreira, tem. 
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qui inspirait le respect 93. Adeodato, le dernier chef, etait un "ca- 

bcclo" grand, de couleur bronzee, la moustache aux gros fils rares, 

large d'epaules; il presentait un beau type de metis d'indien au re- 

gard doux, franc et calme; il avait 29 ans, etait bouvier, ne savait 

ni lire ni ecrire, etait marie et pere d'une fillette. Lorsqu'il arriva 

prisonnier a Florianopolis, capitale de I'Etat de Santa Catarina, les 

gens s'etonnerent devant ce beau type d'hommei, tout le contraire 

du criminel noir, a Taspect repulsif et a I'air feroce qu'on avait 

imagine d'apres ses prouesses94. 

Les prophetes, les devins, les voyants et les guerisseurs pulu- 

laient dans les redoutes; Tun d'eux, le couteau a la main, prevoyait 

I'avenir des fideles qui venaient le consulter, pretendant connaitre 

le mystere des astres 95. 

Les "innocents" meritaient tout le respect de la foule et c'etaient 

parfois eux, en plus des "vierges", les intermediaires du Moine. Des 

temoins racontent que Manoel et Joaquim, fils et petit-fils de Eu- 

zebio Ferreira dos Santos, qui furent successivement des interme- 

diaires, etaient presque des imbeciles; un petit gargon infirme rem- 

plaga aussi Maria Rosa, la plus jolie des "vierges" 96. 

Des "jagungos" de deux types etaient trouves dans les redoutes: 

le "jagungo" clair et le "jagungo" brun. Le "jagungo" brun avait le 

teint bronze, les cheveux plats, la barbe rare, les yeux tres vifs; 

le "jagungo" clair pouvait etre hale par le soleil, mais le nez aquilin, 

les cheveux plus souples, la barbe fournie, le rapprochaient des an- 

cetres portugais 57. 

Ils n'etaient pas tous originaires de I'Etat de Santa Catarina; 

beaucoup d'entre eux etaient nes dans I'Etat de Rio Grande do Sul. 

Jose Maria, par exemple, et il avait acquis la pratique des choses 

de la guerre en participant a la Revolution de 1893 98. Ses premiers 

Pairs de France etaient, presque tcois des anciens rebelles, comme 

lui Miguel Fragoso, qui adhera au Moine a Irany, s'e ait hausse aux 

rangs de colonel parmi les rebelles de 1893 99. 

93 — Mauricio V. de Queiroz, docs. 
94 — Dem., 790-791; O Estado, 12-8-1916, 13-8-1916, et 5-8-1916. 
95 — Here., 243, I v.; Richter, 35. 
96 — A. O. Lemos, 11; F. do Comercio, 30-12-1913; Dem., 86. 
97 — Here , 199, I v. 
98 — A Trib., 10-12-1913; F..., tern. 
99 - Adolfito, docs - A Noite, 24-10-1912; D. da Tarde, 18-10-1912. 
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"Les braves de Taquarussu sont d'anciens "riograndenses" qui 

sont venus s'etablir dans les "sertoes" de Santa Catarina et de Para- 

na", ecrit un journal pendant la deuxieme phase de la lutte. A. 

O. Lemos le dit aussi: Tavares, Olegario, Castelhano, Joaquim Ger- 

mano, chefs de piquet de la deuxieme phase, etaient nes dans I'Etat 

de Rio Grande do Sul100. 

Les noirs etaient peu nombreux dans les redoutes . Jose Olega- 

rio, par exemple, qui commandait une petite redoute, etait un noir 

tres connu par sa ferocite. Demerval Peixoto parle d'une redoute 

formee exclusivement par des noirs, sous les ordres de Salvador 

Vieira; Herculano de Assumpgao fait mention d'une Redoute des 

Noirs, sans eclaircir si la redoute n'etait formee que de noirs, ou si 

le nom etait fortuit101. Mais ils etaient si rares que les auteurs ne 

manquent pas de les signaler tous: Olegario Ramos, Joaquim Ger- 

mane, Fragoso, le mulatre fonce "capitaine" Nabor, Manecao Tei- 

xeira, deserteur de I'armee qui instruisait les "caboclos" dans le 

maniement des armes 102. 

Sauf le mulatre fonce "capitaine" Nabor, d'autres ne sont 

pas mentionnes par les auteurs qui s'occupent du mouvement, ni 

dans les journaux de I'epoque. Neanmoins, ils devaient etre nom- 

breux car des metis de toute sorte abondent dans I'interieur du pays. 

Le mulatre bresilien est considere "blanc" si sa couleur n'est pas 

tres foncee; sous la designation de "jagungo clair" et de "jagungo 

fonce", les metis de blanc et de noir devaient etre compris. 

On voyait aussi dans les redoutes quelques Allemands et Ger- 

mano-Bresiliens, mais leur nombre n'etait pas tres grand. Henri- 

que Wolland ou Volland^ connu sous le sobriquet de "Petit Alle- 

mand" (Alemaozinho) etait un ancien marin evade de la canonnie- 

re allemande "Panther", qui exergait le metier de photographe; cap- 

ture par les gens de Aleixo Gongalves, il s'adapta tres vite a la vie 

des campements et devint un chef de piquet important. Estanislau 

Schumann, Guilherme Helmich, Conrado Grdber et sa famille, Hen- 

100 — A Trib., 18-13-1913; V. da Rosa, 19-11-1918; A. O. Lemos, 22, 24, 25; Rosa 
et Fohy Tavares, tern. 

101 — Here , 209, II v.; Luz, 129; Dem., 339; O Estado, 20-6-191S. 
102 — A Trib., 11-2-1914; Luz, 112. 
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rique Weber et sa famille, la famille Jungler etaient des fils d'alle- 

mands 1():i. 

Vu la blcndeur de leur teint, on confcndait souvent les colons 

allemands avec les Polonais. Apres le combat de Santa Maria, le 

capitaine Tertuliano Potiguara trouva dans la redoute 11 calavres 

de Polonais ou d'Allemands, leurs armes encore au poing 104. Ale- 

xandre Galeski, bien connu dans la region, fut tue en combat; et 

las Polonais Stefano et Francisco Majeski se constituerent prison- 

riers en decembre-1914 105. 

Des descendants d'ltaliens se melerent encore aux fanatiques: 

Tun d'eux recu le sobriquet de Garibaldi; un autre s'appelait Fran- 

cisco Vecchi 10G. Les Argenltins,, Uruguaysnn, Paraguayens, etc., 

etaient uniformement appeles "castillans"; les deux plus celebres 

furent Agostinho Saraiva Perez, chef de piquet tres connu, et Luiz 

Saraiva 107. 

Les hommes qui composaient les "cadres saints" n'etaient don: 

pas seulement des metis d'indien ou des metis de noir. Des blancfc 

d'crigine europeenne s'y trouvaient meles aussi. D'ailleurs le pre- 

mier Moine, Joao Maria, etait lui-meme un etranger. On ne trouvait 

pas de prejuge de couleur ni nationalisme dans les "cadres saints"; 

.cut le mcmde y etait accepte du moment qu'il s'agissait d'un croy- 

ant du Moine . 

La plupart des "jaguncos" venaient de S. Sebastiao, de Taman- 

dua et de Timbo, zones presque inconnues de I'interieur. Quelques 

uns venaient de Campo Belo et de Capao Alto, a I'oree de la fo- 

ret; d'autres de plus Icin encore, de I'Etat de Parana. Tres peu 

de bouviers de la region des prairies au sud de Lajes figurerent dans 

le "cadre saint", presque tous les "jaguncos" habitaient la region des 

forets 10s, 

Ce n'etait pas non plus la seule classe pauvre qu'y etait re- 

presentee; les croyants provenaient de tous les niveaux sociaux 

102 — P Scares, 75 et 125; Set., 90; Cabral, 421-422; Dem., 255, 429, 588-589, 541, 
etc.; Here., 13-5, II v. 72-3, II v.; Luz, 129; O Estado, 20-6-1915; O Dia, 
1-5-1914 . 

104 — P. Scares, 77; O Dia, 14-4-1914; O Estado, 26-6-1915. 
105 — Here 31, II v.; Set , 58 et 82. 
106 — Luz, 112; Dem., 224, Set., 58. 
lO"7 — Dem., 75 et 58; Here., 302-304, I v.; L..., tern. 
108 — Here., 82, I v.; Luz, 101-5; Cabral, articles; F. do Comercio, 14-2-1914 et 23- 

2-1914; A Trib ., 19-12-1913; D. da Tarde, 16-12-1913 et 26-12-1913; O Trab., 
13-12-1913 . 

109 — Here., 259, I v.; Dem., 125. 
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Le peuple, les petits cultivateurs qui vivotaient de leurs mai- 

gres plantations de mais et de I'elevage d'un peut betail, fortnaient 

la masse des fideles^ etaient les humbles soldats de la foi110. Ils 

etaient cependant attires par I'adhesion de gens plus importants: 

"Le prestige des grands "fazendeiros" et riches proprietaires qui 

continuaient a la tete de la "croisade sainte" pour la redemption 

du peuple "sertanejo" attirait vers la secte les petites gens sans 

instruction" 111; lorsqu'un de ces "fazendeiros" allait s'installer dans 

la redoute, tous ses agregats, toutes les families qui dependaient 

de lui, le suivaient112. 

Dans leurs rangs se trouvaient Euzebio Ferreira dos Santos, 

ancien commergant et "fazendeiro" aise; Chico Ventura, "fazen- 

deiro" aise lui aussi; Manoel Alves de Assumpcao Rocha, grand 

proprietaire terrien, qui avait fonde le hameau de Perdizes Gran- 

des, ce qui concourait a augmenter son prestige, et ainsi de suite 113. 

Des hommes qui avaient occupe des fonctions dans I'adminis- 

traticn publique rejoignaient aussi les "jagungos": Antonio Tavares 

etait ancien promoteur; Elias de Moraes, juge de paix; Alexandre 

Ferreira de Souza (Chandoca), sous-delegue de police114; Aleixo 

Gongalves, capitaine de la Garde Nationale, ancien inspecteur des 

cheminst de fer, proprietaire terrien puissant qui pouvait faire le- 

ver, les armes a la main, toute une armee de "cabcclos", ses agre- 

gats, avait tant de prestige qu'il merita un article necrolcgique 

elcgieux avec son portrait dans les journaux de la capitale, a I'oc- 

casion de sa mort113. 

Ces notables conservaient dans les "cadres saints" la meme 

position sociale dont ils jouissaient avant d'adherer au mouvement. 

Chico Ventura, Euzebio Ferreira dos Santos furent des chefs de 

marque a Taquarussu. Assumpgao Rocha fu. proclame Empereur 

grace a I'enorme prestige dont il jouissait. Aleixo Gongalves, Anto- 

nio Tavares eurent leurs redoutes personnelles, dont ils etaient les 

chefs mais qui etaient neanmoins soumises a I'autorite du "cadre 

110 — Dem., 114; Hfirc., 288-290, I v. et 13-5, II v. 
111 — Here., 261, v. 
112 — Dem., 54; Luz, 101, 108-9, 113. 
113 — D. da Tarde, 18-12-1913 et 26-12-1913; F. do Comercio, 19-1-1914; Dem., 448; 

Here., 262, I v.; Luz, 109; A. O. Lemos, 11; Cabral, 401; Theodora Alves, 
tem.; B. , tem.; P. Pereira, tern. 

114 — P Scares, 1\\ Luz, 134; A. O. Lemos, 11; Rosa et Fohy Tavares, tem. 
US — Dem., 86; Hnrc., 13 a 15, II v.; O Estddo, 15-8-1915. 



— 134 — 

saint" de Santa Maria, Et I'lnfluence d'Elias de Moraes fut telle, 

tout le long du mouvement, bien que n'occupant pas le rang de chef 

supreme, qu'on se demande si son role n'etait pas celui d'une Emi- 

nence Grise des divers chefs qui se succederent dans I'autorite su- 

preme , 

Les chefs etaient pour la plupart aussi ignorants que leurs hom- 

mes. Assumpgao Rocha, I'Empereur, ne savait ni lire ni ecrire; Eu- 

zebio Ferreira dos Santos lisait a peine; Chico Ventura "etai. igno- 

rant et stupide"; Praxedes Gomes Damascene n'avait aucune instruc- 

tion110. Quelques uns des "jagungos" n'avaient jamais vu un village 

de quelque importance et Tun d'eux, emmene a Curitibanos, qui 

pcurtant n'avait qu'une centaine de maisons, confessait emerveille 

que "jamais il n'avait imagine voir un endrcit aussi beau" 117! 

Pas un de ces chefs n'aurait ete capable de rediger le Mani- 

feste Monarchiste qui circulait dans le "sertao" en aout-1914, a la 

seule exception de Antonio Tavares, ancienne autorite judiciaire, un 

savant a cote des rudes et ignorants "caboclos" 118. Les autres au- 

teurs a qui on I'attribue n'ont jamais ete dans les redoutes, et il 

n'est meme pas sur qu'ils fussent des sympa hisants; e'etaient trois 

commercants, Edmundo Dantas, Eugenio La Maison et Guilherme 

Gaertner, qui a tour de role furent accuses de Tavoir redige, ce qu'ils 

nierent vivement. 

Le manque d'authenticite de ce Manifeste est d'ailleurs visi- 

ble au premier coup d'oeil; une des propositions affirmait que le 

nouvel Empire Sud-Bresilien "devra creer une armee aeronautique 

comme celle qu'en ce moment donne de bons resultats dans la guer- 

re europeenne". Or, le Manifeste est date de 5-aodt-lC)14; la gar:- 

re europeenne ayant eclate au debut du moins d'aout-1914, les "ja- 

gungos" ne pouvaient pas encore en connaitre les nouvelles a cause 

de la difficulte des communications avec I'interieur du pays; et pen- 

dant ces premiers jours de lutte, il etait impossible de juger des 

"bons resultats" de I'emploi de I'&viation 119. Ceci semble indiquer 

que le document fut ecrit apres la date qu'il porte. En plus ,son 

116 — Dem., 54; D da Tarde, 18-2-1913 et 24-12-1913. 
117 — Here., 263, I v 
118 — A. O. Lemos, 38 et 59; Here., 331, I v.; Dem., en note, 400-401 et 427-428, 

en note; P. Scares, 87; Dem., 779-781; Here., 263-265, I v.; Cabral, 401-3. 
119 — Cabral, 401-403; Demi., 401-403; Richter, 66-79; L. C. Cascudo, Dicionario. . ., 

405-406. 
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langage trop eleve ne pouvait pas venir de la plume d'un "jagungD" 

et il traite de problemes dont les gens impliques dans le mouvement 

n'avaient pas idee (liberte de cultes, liberte des echanges, impots 

de protection a I'industrie, etc.) . II parait done hors de doute aussi 

que le document a ete ecrit par un "lettre" qui ne participait pas 

activement au mouvement. 

Plusieurs rapports et temoignages parlent de "ferocite" et ds 

"banditisme" en decrivant les habitants des redoutes, alors que 

d'autres admettent que les "jagungos" etaient de bonnes gens que 

le fanatisme egarait. 

Prenons Texemple de deux chefs importants: Miguel Frago- 

so et Miguel Fabricio das Neves, tous les deux d'Irany. 

Selon les uns, Miguel Fragoso etait un bandit ignorant, anal- 

phabete, religieux et superstitieux a I'extreme, d'une grande violen- 

ce; d'autres temoignages le donnent comme un homme de bon ca- 

ractere. Les hommes qui I'accompagnerent quand il adhera au 

Moine sont regardes tantot comme des bandits de la pire espeze, 

tantot comme des gens honnetes et travailleurs 120. 

La famille Fabricio das Neves s'etait engagee au complet. Mi- 

guel Fabricio etait un bandit recherche par la police de Palmas. 

Son fils Jose Fabricio etait connu pour sa violence et ses instincts 

sanguinaires. Gabriel Fabricio das Neves, par contre, etau un hem- 

me doux et bon, tres estime dans la region 121. 

La meme dualite d'opinions a propos des autres chefs et par- 

tisans: Chico Ventura etait tres honnete en affaires, mais fanatique 

et assassin; Paulino Pereira etait considere bon et honnete par quel- 

ques uns, un bandit par d'autres, et ainsi de suite 122- 

C'est vrai qu'a cote de ces gens sur lesquels I'opinion etait 

partagee, on trouvait d'autres qui etaient des bandits reconnus a 

Tunanimite. Au debut, les "jagungos" ne voulaient pas recevoir 

dans leurs rangs bandits et criminels qui venaient y chercher refu- 

ge. Mais apres la mort du Moine Jose Maria, lors de la fondation 

du deuxieme Taquarussu, ces gens s'y glisserent. 

120 — Adolf-to, docs.; D. da Tarde, 23-10-1912; A Noite, 24-10-1912. 
121 — F.,., tem.; Inq. policial, docs. 
122 — D. da Tarde, 18-12-1913 et 24-12-1913; A Trib., 19-12-1913; F. do Comercio, 

5-2-1914; O Dia 18-12-1913 et 14-1-1914; Luz, 99; B tem. 
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Leur presence etait toleree et meme recherchee parce qu'ils 

faisaient d'excellents chefs de piquet et avaient une longue prati- 

que de luttes. Venuto Bahiano, par exemple, venu dans le Contes- 

tado pour les travaux du chemin de fer et que, celui-ci fini, etait res- 

te dans la con ree a la tets d'une bande de malfaiteurs, avait re- 

joint les "jagun^os" des le premier appel de Euzebio Ferreira dos 

Santos. On comptait encore dans les redoutes Pedro Telles, Cas- 

telhano et d'autres123. La seule chose qu'on pouvait reprocher aux 

fanatiques etait leur alliance avec ces bandits, disait un temoin 124. 

Ces bandes qui s'engageaient conservaient leur chef. Chacun 

des chefs voulait s'assurer le plus ds prestige possible et de la 

s'ensuivaient rivalites et disputes, qui finissaient souvent par des 

depositions ou par la formation de nouvelles redoutes 125. 

Deux partis se formerent dans le campement de Santa Maria; 

Tun commande par Aleixo Gongalves, autour de la "vierge" Maria 

Rosa; I'autre sous les ordres de Elias de Moraes. Celui-ci, vain- 

queur, detrona Maria Rosa et mit Francisco Alonso au pouvoir. 

Aleixo Gongalves se retira et fonda avec ses hommes sa redoute 

privee pres de la riviere Canoinhas 126. 

II y a plusieurs versions des luttes qui precederent la montee 

de Adeodato au pouvoir supreme. 

Francisco Alonso gouvernait Santa Maria avec le concours de 

Elias de Moraes, raconte A. A. da Luz; des mecontents voulaient, 

cependant, remettre au premier rang Maria Rosa, ancienne voyante 

et chef. Francisco Alonso tue dans un combat, I'opposition provo- 

qua une bagarre pour essayer de reprendre le dessus, donnant les 

honneurs de commandant supreme au petit "caboclo" Antoninho 

Vieira. Celui-ci decida de changer I'emplacement du "cadre saint" 

et partit chercher un endroit plus favorable. II fut destitue en son 

absence et Adeodato fut nomme a sa place. Celui-ci envoya cher- 

cher son predecesseur et le tua 127. 

L'histoire est racontee differement par Demerval Peixoto; la 

"vierge" destitua Euzebio Ferreira dos Santos qui s'etait montre un 

123 — D. da Tarde 15-12-1913 et 24-12-1913; A Trib., 23-12-1913 et 18-12-1913; 
Here., 80, I v ; Proces de Lajes. 

124 — F. do Comercio, 5-2-1914. 
125 — Here., 349-350 II v.; Set., 82. 
126 — Dem., 96 et 430-1, en note; Here., 13-5, II v. 
127 — Luz, 137-8; Zaca Pedra, tem. 
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commandant incompetent, et le remplaga par Adeodato, qui aussitot 

prit pour lui tout le pouvoir 128. 

Adeodato revela dans son proces qu'apres la mort de Fran- 

cisco Alonso en combati, Jose Maria lui aparut et donna I'ordre de 

reunir les 24 Pairs de France pour en etre le commandant; Adeoda- 

to raconta sa vision a ses camarades et prit les renes tdu pouvoir 

avec Tassentiment de tous129. 

Des disputes eurent lieu aussi dans le "cadre saint" de Taman- 

dua, apres la destruction de Santa Maria. Adeodato cherchait des 

pretextes pour eliminer tous les chefs qui pouvaient devenir plus 

importants que lui; Aleixo Gongalves etait 1'un d'eux. Adeodato fit 

circuler la rumeur que Aleixo etait un malchanceux qui avait don- 

ne la guigne a Santa Maria; I'ampleur prise par la rumeur lui per- 

mit de tuer son adversaire sans que les hommes de celui-ci eussent 

pu prendre sa defense 130. II liquida encore Joaquim Germano, les 

freres Crespo, Euzebio Ferreira dos Santos, c'est a dire, tous ceux 

qui pouvaient devenir une menace 131. Des grands chefs du debut 

du mouvement, deux seuls ne furent pas tues par lui: Elias de Mo- 

raes qui etait le mentor du mouvement et le conseiller de Adeodato; 

Chico Ventura, qui trouva la mort dans un petit combat a Butia 

Verde 132. 

Sa violence se tournait aussi contre les gens de moindre im- 

portance . II crdonna la mort des femmes et des enfants les plus fai- 

bles, qui entravaient la lutte et qui ne pouvaient pas fournir un tra- 

vail compensateur, tout en consommant la nourriture qui devenait 

rare. Sa cruaute se fit celebre. Lorsqu'il voyait les enfants mise- 

rables rassembles devant un boeuf qu'on decoupait pour la nour- 

riture des hommes, il langait son cheval sur eux et broyait leurs 

os sous les pates de I'animal133 - 

4 — La vie materielle dans le "cadre saint". 

Jose Maria condamnait severement le vol; on n'entendaii; pas 

parler de depredations commises par lui et sa bande. Malgre I'afflux 

128 — Dem., 450; Luz, 135. 
129 — O Imparcial, 6-8-1916; O Estado, 12-8-1916 et 13-8-1916; Dem., 789-790, en note. 
130 — Here., 444-5. II v.; O Estado, 10-8-1915 et 17-8-1915; O Imparcial, 6-8-1916. 
131 — Luz, 137-8; Here., 444-5, H v.; V. da Rosa, 3-10-1918; O Estado, 10-8-1915 

et 17-8-19iS; O Imparcial, 6-8-1916. 
132 — V. da Rosa, 3-10-1918; A. O. Lemos, 34; Luz, 154-5; Set., 13, 45 et 115; 

E. J. Felipe, lettre; Dem., 71; Here., 13-15, 11 v. 
133 — Luz, 166; V, da Rosa, 5-11-1918. 
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de monde autour de lui, les "fazendas" des alentours n'avaient pas 

souffert, les fanatiques ne touchant pas au bien d'autrui 134. Les 

croyants apportaient au Moine tout ce qui etait requis pour la nour- 

riture des fideles; les champs autour de la redoute regorgeaient de 

betail315. Le manque de "razzias" dans la region est done expli- 

cable . 

Les choses se passerent de la meme maniere au debut de la 

deuxieme phase de la lutte. Le vol etait formellement interdit par 

Euzebio Ferreira dos Santos et les autres chefs. Euzebio, Chico 

Ventura et d'autres avaient vendu certains de leurs biens avant de 

partir pour Taquarussu; ils emporterent, en s'en allant, des mulets 

bien charges et ainsi firent face aux premieres depenses de la "guer- 

re sainte"; ils fournissaient la nourriture a tous ceux qui veraient 

vers eux et ils pouvaient meme leur donner parfois un peu d'ar- 

gent1 {6. 

"Dans la mesure de leurs forces, chaque fidele devait fourmr 

betail et vivres a I'alimentation generale", expliquait un journal de 

I'epcque pour justifier les moyens dont disposaient les "jagun^os"137. 

L'on voyait defiler sur les chemins des troupes d'adeptes poussant 

devant eux leur betail, apportant meme cochons et poulets deja ro- 

tis, prets pour la consommation 138. Les "caboclos" qui ne pouvaient 

pas habiter les redcutes mettaient leur point d'honneur a contri- 

buer a la manutention des gens du Moine, leur envoyant des vi- 

vres; les "jagungos" n'avaient done pas de soucis au sujet de la 

nourriture 130. 

Par une heureuse coincidence, Taquarussu et Caragoata avaient 

ete fondes a I'epoque du mais vert et des pasteques, de sorte qu'au 

debut I'abondance regnait dans les campements 140. Tant que du- 

rerent les vivres, le betail, I'argent que tous les croyants avaient ap- 

porte, il n'y eut ni vol, ni depredations dans le voisinage 141. Selon 

le temoignage de I'ancien "jagungo" Eduardo Honorato, la chasse 

134 — O Estado, 1-7-1915; F..., tem.; Adolfito, docs. 
135 — Luz, 93, 94. 
136 — Euclides J. Felipe, lettre; Luz, 101; Sinzig, 233; O Dia, 14-1-1914; D. da Tar- 

de, 26-12-1913; A Trib., 19-12-1913 et 2-2-1914. 
137 — O Dia, 22-2-1914. 
138 — A. O Lemos, 12; E. J. Felipe, lettre; A Trib., 8-1-1914; F. do Comercio, 19- 

1-1914. 
139 — E. J. Felipe, lettre. 
140 — Maria Alves Moreira, tem.; J. et A. Carlin, tem.; 
141 — A Trib., 25-12-1913. 
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et les "razzias" ne furent permises que lorsque les reserves de vivres 

prirent fin 142. 

Mais il y avait parfois, meme au debut, des plaintes de "fazen- 

deiros" au sujet de vols de betail, des accusations contre Euzebio 

Ferreira dos Santos, ses fils et d'autres chefs portant sur la cap- 

ture de chevaux, boeufs, pores, sur le vol d'harnais et sur Tex- 

torsion d'argent aux habitants. 

Cependant), ceci ne pouvait pas etre considere un "vol", du 

point de vue des "jagungos". De tout temps, pendant les rebellions 

et les luttes, les troupes rebelles ou non prenaient le betail qu'elles 

trouvaient sur leur chemin, sans demander a qui il appartenait; 

e'etait une requisition effectuee par les deux partis engages dans la 

lutte. Paulino Pereira, ancien chef "jagungo", affirme done que le 

vol etait interdit dans le® redoutes, que personne ne volait, qu'on 

ne faisait qu'emporter le betail qu'on trouvait dans les "fazendas" 

des ennemis 144 - 

Ils ne pillaient done pas n'importe qui. Elias de Moraes, dans 

une lettre, affirmait que "les proprietes des ennemis seraient con- 

fisquees et pillees au profit de la guerre sainte" 145. Un billet trou- 

ve sur un fanatique mort dans 1'assaut a Corisco ordonnait le pil- 

lage de la propriete de I'Allemand Gotten, contraire aux rebelles, 

avec recommandation de prendre "tout ce qu'on trouverait dans la 

maisoq, sauf I'argent" et d'apporter surtout "les vivres et le be- 

tail"146. Tavares ordonnait aussi a ses sous^-chefs de capturer le 

betail pour la nourriture, mais de ne voler ni argent, ni mobilier 

des maisons 147. 

S'ils avaient besoin de quelque chose qu'on ne trouvait pas 

facilement dans la region, ils essayaient de I'acheter, en payant 

immediatement les achats; et des qu'ils ne purent plus payer, n'ayant 

plus d'argent, ils achetaient e credit, faisant des billets dans lesquels 

142 —' E. J. Felipe, lettre. 
143 — a. O. Lemos, 13-14; P. Scares, 121-122; Richter, 32; Set., 14, 55, 58; Dem., 

68, 231-2, 255; V. da Rosa, 31-8-1918, 26-9-1918; A Trib., 21-2-1914, 24-1- 
1914 19-1-1914, 31-1-1914, 31-3-1914; O Dia, 1-1- 

1914; Id., 7-4-1914, 27-2- 
1914, 16-1-1914, 8-5-1514; Id., 2-6-1914; Here., 77, I v., 239-240, I v.; Luz, 
105-106, 132. 

144 — Paulino Pereira, tern. 
145 — Dem., 73. 
146 — Here. 96-97, I v.; Dem., 313-314. 
147 — Here., 157, II v. 
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ils promettaient payer a la fin de la "guerre sainte", lorsque Jose 

Maria arriverait148. Mais les commergants, pris de peur, n'exi- 

geaient d'habi-ude aucune garantie et leur donnaient tout ce qu'ils 

demandaient au nom de Jose Maria149. 

L'apport du betail aux redoutes par les croyants ne contra- 

riait-il pas I'ordre que Jose Maria avait donne a ses fideles d'aban- 

donner leurs biens pour venir habiter le "cadre saint" 150? Cette 

injcnction du Moine avait ete reprise par Theodora; elle expliqua 

a son grand-pere que le Moine lui etait aparu en disant que toute 

la famille devait partir a Taquarussu sans espoir de retour et sans 

rien emporter, laissant grandes cuvertes portes et fenetres de la 

maison, sans une pensee pour tout ce qui restait derriere. Le vieil- 

lard fit tant et si bien qu'il laissa 15 veaux enfermes dans I'etable; 

trois d'entre eux moururent de faim avant que les voisins aient pu 

vcir ce qui se passait et liberer les animaux 1^,^,. 

L'ordre cu Moine a ete compris de plusieurs fagons diffe- 

rentes; les uns le concevaient ccmme un ordre absolu et arrivaient 

les mains vides, tandis que d'autres apportaient une partie de leurs 

biens et retournaient plusieurs fois chez eux pour chercher le res- 

tant ir,:2 . 

Tcutefois, a mesure que les conditions de la lutte devenaient 

plus panibles, que vivres et betail se faisaient plus rares, le respect 

pour la propriete d'autrui ne fut plus observe. Adeodato etait 

oblige d'envoyer tcus les jours les piquets aux champs, en quete 

de quelques boeufs; il affirmait que personne n'aidait les fideles 

de I'exterieur, qu'il ne recevait ni vivres ni munitions. Les mili- 

taires de I'expedition Setembrino avaient coupe les communications 

des redoutes avec le reste de la region, rendant les "jagungos" de 

vrais prisonniers au milieu des forets; la distance des zones d'ele- 

vage et la difficulte des chemins rendaient le ravitaillement tres 

difficile. 

Les "jagungos", qui avaient au debut respecte les proprietes 

des amis, qui n'avaient pille que les maisons ennemies, a Curi- 

148 — D. da Tarde, 26-12-1913; O Dia, 2-6-1914; A. O. Lemos, 28; O Dia, 14-1-1914. 
F. do Comerrio, 21-1-1914. 

149 — Dr. V , torn . 
150 — D. da Tarde, 26-9-1912. 
151 — Richtei, 26-27. 
152 — Dem., 54-55; A. O. Lemos, 12, 12; Marir) Alves Moreira, tem. 
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tibanos, a Canoinhas, a Camp3 Bello, priren. dene maientenant tout 

ce qui leur tomba sous la main, sans regarder de quelle provenance 

venaient les vivres 153. 

La viande fraiche — le "churrasco" — etait la base de I'ali- 

mentation dans les redoutes, au debut du mouvement; Jose Maria 

faisait chaque jour abattre un boeuf dans son campement154. Au 

debut de la deuxieme phase de Taquarussu, un boeuf etait aussi 

abattu quotidiennement et suffisait a I'alimentation des gens; mais 

peu apres on en tuait quatre, tant avaient augmente les fideles 155. 

'A Caragoata, on en tuait deja 30. 'A Pedras Brancas et a Santa 

Maria, les adeptes etant encore plus nombreux, le chiffre s'eleva 

a quarante; neanmoins, le betail devenait rare et lorsque Paulino 

Pereira se chargea de la boucherie, on ne tuait plus que 10 ou 12 

animaux par jour 156 . 

Les redoutes moins importantes suivaient le meme regime; 

Tavares^, par exemple, faisait abattre journellement cinq boeufs 

dans son campement157. 

La viande etait mangee et le cuir troque contre des vivres, 

des armes et des munitions; ceux-ci arrivaient caches dans des pa- 

niers de marchandises diverses 159. Le commerce des cuirs prit 

done beaucoup d'extension pendant le mouvement. 

Le riz, les haricots etaient utilises aussi pour I'alimentation. 

Tavares demandait, pour nourrir "son peuple", de la farine, du ma- 

nioc, et du sel, en plus de la viande 159. Riz, farine de mais, viande 

salee (xarque), viande fraiche, fromages, beurre, condiments, biere, 

furent trouves dans 1'une des redoutes abandonnees par les "ja- 

gungos" 1(50. 

Tout au debut, les croyants ne plantaient pas parce qu'ils 

avaient apporte des vivres; ce n'est que plus tard qu'ils se virent 

obliges de cravialler la terre; mais ils I'eluderent autant que possi- 

153 — Proces de Lajes, de Curitibanos, de Campo Belo; L. . tem.; Dem., 562; Luz, 
114; Antonio Amorim, tem.; B. . . tem.; Jose Ricardo, tem; O Estado, 19-8- 
1916. 

154 — Luz, 91; A. O. Lemos, 2; Jose Ricardo, tem; Nene Chefre, tem.; 
155 — A Trib., 8-1-1914. 
156 — Cabral. 395; Here., 267, I v.; Id., 277-279, I v.; Luz, 118; P. Pereira, tem. 
157 — Set., 232. 
158 — Here., 22, II v.; Dem., 73, 226-228; ;Lun, 132-133; A. O. Lemos, 27; 
159 — Set., 232. 
160 — Dem., 380. 
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ble. Le "jagungo" Eduardo Honorato nie done que des planta- 

tions aient ete faites autour des redoutes. 

Plus'eurs temoignages sont contraires a son affirmation. Ma- 

ria Alves Moreira a fait des plantations a Tamandua parce qu'elle 

crcyait y rester longtemps. Clementino Dias decrit les planta.ions 

cue lui et son pere firent dans la redoute. Elias de Moraes ecrit 

a son ami Salathiel de Paula que les rebelles "continuent a cle- 

ver le betail, a cultiver les cereales, a couper le mate et rien ne 

kur manque pour une guerre de plusieurs annees" 161. Des auteurs 

parlent aussi des plantations effectuees a Santa Maria et de ces 

carres de legumes cultives autour des maisons162. 

Apres I'expedition du general Setembrino, les aliments man- 

querent; on ne trouva plus de riz, de fromages, de la biere dans 

les campements; les "jagungos" mangerent la viande des pores sau- 

vages qu'ils chassaient, les fruits sauvages des pins, des "embuias" 

et des "ingas", du mais vert cuit et du miel, avec un peu de farine 

et de sel 1G"J. 

Cependant, ceci etait encore I'abondance. 'A Tamandua, vers 

la fin du mouvement, ils mangerent les chevaux des Pairs de Fran- 

ce, des bourgeons de palmier, le coeur des bambous, toute sorte 

de fruits sauvages, le cuir des animaux tues et meme des courroies 

et des harnachements 164. 

Le "jagungo" apprivoise et le "jagungo" sauvage se ressem- 

blaient quant a I'aspect exterieur, Thabillement et les armes; e'etait 

difficile de les distinguer les uns des autres 165. Les "jagungos" sau- 

vages adoptaient quelques marques exterieures pour etablir une 

difference" ils rasaient barbe et cheveux et appelaient les contrai- 

res des "chevelus"; ils omaient leurs chapeaux ou les manches de 

la veste avec de grands noeuds blancs — leurs adversaires avaient 

adepte des noeuds rouges166. 

Les guerriers "jagungos" avaient tcujours une arme a feu, un che- 

val et un grand coutelas, le coutelas a couper le mate qu'ils appe- 

161 — Dem 73. 
16? — Luz, 145 et 147; Here., 165-172, II v.; Zaca Pedra, tern. 
163 — Set., 82; Dem., 405-406; Luz, 147; Here., 298, II v.; A Trib., 20-2-1914. 
164 — E. J. Felipe, lettre; Maria Alves Moreira, tern.; Nene Chefre, L..., Jose Ri- 

cardo, tern.; 
166 — A Trib., 13-1-1914; O Dia, 2-6-1914; A Trib., 20-2-1914; F. do Comercio, 25- 

3-1914; Here., 77, en note, I v.; Id., 236, I v.; Dem., 91; Luz, 102; Set.. 
139; A. O. Lemos, 27; P. Scares, 51. 
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laient "epee"; ils gardaient leur munition dans une sacoche de 

cuir, le "boco", attache© a la ceinture et ils portaient aussi une 

trompette en corne pour sonner I'alarme. Ils possedaien. une ban- 

niere blanche, grande ou petite selon leur rang dans "I'armee de Jo- 

se Maria". En plus de la trompette, ils utilisaient des tambours et 

des clochettes pour transmettre des messages a distance 167. 

Les femmes se montraient mieux habillees dans les redoutes 

que dans la vie courante. .Fille.tes et jeunes filles, que d'habitude 

etaient recouvertes de haillons, se promenaient dans les rues des 

campements avec de jolies robes. On avait trouve a Pedras Bran- 

cas des malles pleines de vetements et de pieces d'etoffe. La "vier- 

ge" Maria Rosa portait des robes somptueuses, blanches, recou- 

vertes de rubans et de plumes d'oiseaux 168. 

Mais I'abondance des premiers temps ne se maintint pas. La 

vie dure au milieu des broussailles, surtout vers la fin de la lutte^ 

eut tot fait de mettre leurs robes en lambeaux, surtout que le man- 

que de communications empechait de les renouveler. Lors die la 

prise de Santa Maria, Pinto Scares remarquait que les "vierges'r 

capturees avaient leurs vetements en lambeaux, et montraient sans 

la moindre pudeur leurs corps nus mal recouverts par les etoffes 

dechirees 169. 

La divison sexuelle du travail existait dans le campement; cer- 

taines taches etaient reservees aux femmes: le soin du menage,, 

des enfants, cultiver les jardins, le soin des animaux domestiques; 

elles devaient aussi prier sans arret pendant que les hommes com- 

battaient170. 

Aux guerriers revenaient la construction des cabanes, les ran- 

donnees pour la capture du betail, le soin et le maniement des ar- 

mes, Tentrainement pour la lutte et les "services commandes'V 

c'est a dire, le pillage et les attaques contre les militaires. Ils pra- 

tiquaient peu les travaux agricoles qu'ils n'aimaient pas, se con- 

tentant de planter I'indispensable pour se nourrir et nourrir leurs 

betes. Ceux dont la foi etait peu sure et qui n'inspiraient pas con- 

IS'' — Here., 140, I v.; Dem., 405-6; Luz, 146 et 149; A. O. Lemos, 23; E. J. Fe- 
lipe, lettre; B. ., tem.; D. Tarde, 16-12-1913; A Trib., 11-2-1914. 

168 — Dem., 586; Luz, 114; Here., en note, 240, I v.; Dem., en note, 715; O DiaK 
2-6-1914. 

169 — Here., 332, II v.; P. Scares, 111 . 
170 — Luz, 96-97. 
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fiance etaient charges du travail des champs, on ne pouvait pas 

les laisser s'aventurer loin du campement171. 

Une petite industrie de guerre s'etait developpee dans les cam- 

pements. On fondait du plomb et on fabriquait des munitions; il 

y avait un appareil tres bon marche pour les mouler, qu'on ache- 

tait dars n'importe quel magasin de village, et la production assu- 

rait I'approvisionnement journalier d'une douzaine d'hommes. Des 

specialistes etaient charges de la fabrication d'epees et de massues 

dans un bois tres dur, qu'ils sculptaient patiemment a la main172. 

II n'existait pas de limite d'age ni pour la lutte, ni pour les 

travaux; les vieillards robustes etaient regardes du meme oeil que 

les jeunes gargons et luttaient allegrement dans les combats173. 

Les gargonnets, s'ils etaient bien developpes physiquement, appre- 

naient tres tot le maniement des armes — fusils, fouets longs et 

lourds, coutelas. S'ils etaient suffisamment forts, il leur etait per- 

mis de combattre a cote des hommes des I'age de sept ans. Ces 

gargcnnets etaient rassembles en bataillons et recevaient une sorte 

d'entrainement militaire 174. 

Paulino Pereira nie formellement la participation des femmes 

dans les combats et A. O. Lemos rapporte avoir entendu les "ja- 

gungcs" s'ecrier plusieurs fois que "la guerre n'etait pas une chose 

pcur les femmes"17,7. Cependant, deja a Irany il y eut des femmes 

tuees en combat176. 'A Taquarussu, a Santa Maria, a Pedra Bran- 

ca, ainsi que dans d'autres redoutes, des femmes mortes les armes 

a la main furent trouvees; si elles ne se melaient aux guerriers que 

pcur leur donner a boire, ainsi que le pretend un temoin, pourquoi 

done etaient-elles armees177? 

D'ailleurs, les femmes etaient des partisanes plus enthousias- 

mees que les hommes. Maria Borja etait une instigatrice fcugueuse 

qui exhortait les "jagungos" a la lutte. La mere de Jose Pinheiro 

des Santos, en depit de la mort de son fils aine dans un combat, 

171 — Cabral, 418; ^i-hter, 32; Here., 240, I v.; Luz, 105; E. J. Felipe, lettre; F. 
do Comercio, 19-1-1914; O Dia, 14-1-1914; O Estado, 1-7-1915. 

172 — E. J. Felipe, lettre; Luz, 147; P. Scares, 125; Zaca Pedra, tem.; O Estado, 
20-8-1915; F. do Comercio, 18-4-1914 . 

173 — Here., 198, I v.; Dem., 406-7. 
174 — Dem., 85 et 406-407; A Tribuna, 11-2-1914. 
175 — A. O. Lemos, 37; P. Pereira, tem. 
176 — Inq. policial ,docs.; D. da Tarde, 28-10-1912. 
177 — A Trib., 25-12-1913, 11-2-1914, 1-1-1914, 2-2-1914; Here., 184-89, II v.; 354, 

en note, II v. et 395, II v.; Richter, 114; O Estado, 4-11-1915. 



— 145 — 

insista pour que le deuxieme, age de 14 ans a peine^ allat rejoin- 

dre les guerriers 178. 

Lutter etait un dievoir pour les "vierges", qui devaient mar- 

cher devant 'Tarmee" lorsqu'on attaquait. Theodora fut blessee 

en avangant contre le village de Campos Novos a la tete des "ja- 

gungos". Maria Rosa allau devant entouree des Pairs de France, 

toutes les fois qu'on essayait des charges de cavalerie; elle montait 

un cheval blanc et ses armes etaient enrubannees 179. 

Neanmoins, bien que la participation de quelques femmes a 

la lutte soit indeniable, rien n'indique qu'il s'agissait d'un compor- 

tement general, ni d'un ordre qu'on leur aurait impose. Bien au 

contraire, les "jagungos" pensaient que ce n'etait pas la un travail 

pour les femmes et reservaient a celles-ci des taches effacees et 

moins penibles. 

5 — L'armee de Monsieur Jose Maria. 

Est-ce que les "jagungos" etaient entraines militairement pour 

les combats?? Les reponses varient. 

Selon les uns, Jose Maria aurait des le debut entraine ses hom- 

mes pour de futurs combats avec I'intention d'attaquer le village 

die Curitibanos. D'autres temoignages affirment cependant que les 

^caboclos "ne faisaient que prier autour du Moine 180. 

L'on dit aussi que pendant la deuxieme phase de Taquarussu 

les "jagungos" s'exergaient quotidienement et que parfois les Pairs 

de France realisaient des combats simules, utilisant des epees en 

bois. Mais d'autres auteurs pretendent que les guerriers ne rece- 

vaient aucun entrainement systematique, qu'ils etaient mauvais ti- 

reurs et ne luttaient bien qu'au couteau 181. II est sur, cependant, 

que si les "jagungos" ne s'entrainaient pas du tout avec des armes 

a feu, par contre ils s'exergaient dans le duel au couteau, qu'ils ap- 

pelaient "entrevero"; mais ce n'etait pas un entrainement systema- 

tique. Selon quelques auteurs, ils avaient un instructeur de guerre. 

178 — Inq. polic:al, docs. 
179 — Luz, 129; A Trib., 3-1-1914, 6-1-1914 et 13-1-1914. 
180 — Here , en note, 22i, I v.; A, O. Lemos, 5; Luz, 94; Adolfito, docs. 
181 —■ Dem., 402-403; Richter, 27; Here., 157, II v.; Set., 139; Dem., 281; Here., 

272, I v.; A Trib., 20-12-1913 et 25-12-1913; D. da Tarde, 18-12-1913. 
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mais les opinions sont partagees: etait-ce Euzebio Ferreira dos San- 

tos? Venuto Bahiano? Le negre Joaquim Germano?182 

Pendant la premiere phase du mouvement, les armes a feu fu- 

rent rares dans le "cadre saint". On n'a vu a Irany que deux Win- 

chester, une Mannlicher et une Comblain; cette penurie d'armement 

est rappele par le vieux "jagungo" Cyrino Pedro dos Santos et par 

un poeme populaire qui raconte la "guerre sainte": 

. . ,1a premiere lutte qui eut lieu 

S'est passee dans les champs d'Irany; 

le "jagungo" avec son epee en bois 

et les soldats avec leurs fusils183. 

L'enquete policiere etablit de maniere irrefutable que les sol- 

dats morts et blesses a Irany I'avaient ete par des armes blanches 

cu par des coups de massue, donnant un dementi formel a quelques 

articles parus dans les journaux de I'Etat de Parana, qui parlaient 

d'armes modernes et de munitions copieuses 184. 

Pour la deuxieme phase du mouvement, la plupart d'auteurs et 

temoins parlent de la quantite relativement petite d'armes a feu et 

de munitions dans les redoutes, insuffisantes pour tour les guer- 

riers. Dans un groupe de 200 rebelles, 50 seulement etaient armes 

de Winchester, les autres portaient pistolets et coutelas. 'A Santa 

Maria, on ne trouvait que 170 "jagungos" armes de fusils185. Les 

munitions manquaient parfois. Les "jagungos", d'ailleurs, ne les eco- 

nomisaient point; ils tiraient des salves de mousqueterie pour com- 

memorer le moindre evenement, ce qui ne contribuait pas a aug- 

menter le nombre des balles. 'A Tamandua, Adeodato affirme que 

leurs munitions etaient peu nombreuses 18^,. Le colonel Fabricio 

Vieira est le seul a dire que les rebelles etaient bien armes, qu'ils 

avaient regu 400 fusils e^ 500.000 cartouches en echange de leurS 

cuirs 187. 

182 — A Trib., 13-1-1914, 3-1-1914, 11-2-1914; D. da Tarde, 18-12-913; O Dia, 
14-1-1914. 

183 — Adolf:to, docs.; R..., tem.; L..., tern.; O Estado, 1-7-1915; Nene Chefre, tem. 
184 — D. da Tarde, 18-12-1912. 
185 — B..., tem.; P. Pereira, tem.; O Dia, 14-1-1914, 22-2-1914, 11-2-1914; F. do 

Comercio, 30-2-1913, 21-1-1914; D. da Tarde, 26-12-1913. 
186 — O Estado, 5-8-1916. 
187 — Dem., 226-7; O Dia, 2-6-1914; E. J. Felipe, lettre. 
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Les "jagungos" s'armaient avec toutes les armes qu'ils trou- 

vaient sur leur chemin. L'armement abandonne par les militaires 

en fuite etait precieusement recueilli et utilise 818. Paulino Pereira 

raconte qu'un de ses camaradies lui dit un jour: "— Paulino, il me 

faut un fusil, je vais le cherc'her". II sortit de la redoute et peu 

apres il revenait avec I'arme qu'il avait prise a un soldat qu'il avait 

tue 189. 

On parle souvent des armes qu'ils recevaient de I'exterieur; 

des echanges commerciales qu'ils continuaient d'effectuer. Paulino 

Pereira insinue qu'ils recevaient des armes de quelques chefs po- 

litiques qui avaient interet a alimenter la rebellion. Mais ces ap- 

ports de I'exterieur ne furent pas tres importants190. 

Voila pourquoi tout ce qui coupait, tout ce qui etait lourd 

etait employe en tant qu'arme: des faux, des haches, des faucilles, 

des batons, des massues, des epees en metal ou en bois. Les gar- 

connets etaient armes de batons; on ramassait des tas de pierres 

pres d'es tranchees, qu'ils devaient lancer si les ennemis s'appro- 

chaient suffisamment191. 

Leur defaut d'armes et de munitions a ete compense par les 

forets dans lesquelles ils luttaient qui rendaient difficile la visi- 

bili e et qui demandaient dss armes a feu a petite portee ccmme 

le fusil Winchester; leur maniere de combattre — I'embuscade — 

garantissait I'utilite de chaque coup de fusil, car ils pouvaient viser 

I'ennemi de tres pres sans etre vus. 

Les "jagungos" comprirent tout de suite que leurs chances 

venaient du terrain sur lequel ils luttaient; I'armee bresilienne ig- 

norait tout de la region, ne possedant meme pas des cartes. Ils 

cacherent leurs redoutes dans les endroits presque inaccessibles et 

garderent toutes les issues; les militaires, la plupart des fois, ne 

reussissaient pas a voir de loin les campements et etaient obliges 

de retirer 192. 

188 — Liw, 153; Dem., 68, 147, 160; Luz, 107, 115-116; Cabral, 408; A Trib., 31-12- 
1913 et 11-2-1914; Proces de Lajes, docs.; B.,,, tem. 

189 — P. Pereira, tem. 
190 — P. Pereira, tem.; Dem., 69-70; Cabral, 404; Luz, 123; Set., 45; A Trib., 20-12- 

1913 et 11-2-1914; F. do Comercio, 23-2-1914. 
191 — Inq. policial, docs.; F..., tem.; E.J. Felipe, lettre; Dem., 129-130; Cabral, 

38?-388; Adolfito, docs.; D. d afTarde, 18-10-1912 et 23-10-1912; F. do Comer- 
cio, 16-1-1914; Set., 12 et 305; O Dia, 6-1-1914. 

192 — Here., 19-20, I v.; Luz, 114; Cabral, 395-397; Set., 139; F. do Comercio, 16-1- 
1914 et 23-2-1914; O Dia, 22-2-1914. 
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De la la quantite de tranchees, de gardes avancees, de petites 

redoutes localisees dans les endroits strategiques et garantissant 

les grands campements. Leur emplacement etait choisi avec soin. 

Celui de Timbozinho, par exemple, situe dans un passage etroit en- 

tre deux hautes montagnes recouvertes de forets, n'etait accessi- 

ble que par de petits chemins sinueux au milieu des arbres 193. 

La vallee de Santa Maria offrait une situation strategique 

vraiment hors pair. Deux chemins seulement conduisaient vers el- 

le. Le premier, a peu pres praticable, suivait le cours de la riviere 

Cagador; on I'avait seme de gardes avancees ou des jagungos mon- 

taient la garde jour et nuit. Le deuxieme chemin etait extreme- 

ment difficile, pour ne pas dire impossible; et tous les autres cotes 

du campement etaient defendus par des monts escarpes, des pen- 

tes a pic, des chutes d'eau et des forets impenetrables 194. 

Tamandua s'etablit dans un endroit semblable, entoure de pe- 

tits chemins tres faciles a defendre. La facilite de la defense ren- 

dit d'ailleurs paradoxalement plus facile la prise du campement par 

les militaires; les jagungos n'avaient etabli leurs defenses que du 

cote qu'ils jugeaient vulnerable, negligeant les autres comme im- 

praticables. Ce fut par un de ces cotes impraticables qu'arriverent 

les soldats et I'inattendu de I'attaque ota aux defenseurs les moy- 

ens de resistance 195. 

La foret etait I'endroit reve pour les embuscades. Les "jagun- 

gos" faisaient tomber de gros troncs en travers des chemins pour 

empecher le passage des convois militaires. Caches dans un tronc 

prealablement troue par le feu (on parle d'une "embuia" de telle 

grosseur que seize tireurs s'y abrittaient en meme temps) donts ils 

utilisaient les fentes pour tirer, ou juches sur de hautes branches, 

ils attendaient le passage des soldats et les decimaient facilement196. 

Les combats prenaient fin sans que les soldats eussent vu un 

seul adversaire. Ils entendaient I'ennemi roder dans les buissons, 

leur criant des injures, ou celebrant Monsieur Jose Maria et I'Em- 

pire dans des "vivas" enthousiasmes. Toujcur.; reculant devant les 

Jroupes ,toujours caches, toujours invisibles, tirant sans perdre un 

193 — O Dia, 30-5-1914. 
194 — Here., 13, II v.; Id.; 265, I v.; Set., 139; Here., 165-167, II v.; Luz, 140- 

141, 146; Catral, 418; O Dia, 6-1-1914. 
195 — Luz, 167; O Estado, 17-12-1916. 
196 — Set., 17-18; Here., 286, I v.; 48, 90, 155, 291; Set., 63. 
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coup, les "jagungcs" attiraient de plus en plus les soldats vers I'inte- 

rieur de la fore, inconnue, les amenant dans des positions insoutena^ 

bles 197. 

Us transmettaient des messages aux tireurs dissimules parmi 

les branches en faisant sonner ces petites clochettes que les va- 

ches portent au cou; le betail vivant en liberte dans les bois, les 

soldats ne se mefiaient pas lorsqu'ils entendaient le petit son ar- 

gentin198. 

Us employaient aussi une grande variete de stratagemes pour 

attirer de petits groups de soldats 'dans des guet-apens. Les soldats 

avaient regu I'ordre formel de ne pas tirer sur les femmes et les 

enfants en fuite, et les "jagungos" en profitaient pour se travestir 

en femme lorsque les campements etaient sur le point de tomber 

entre les mains des militaires. . . 199. 

Des "jagungos" costumes en femme lavaient des hardes au 

bord d'un ruisseau, de maniere a etre vus par des soldats campes 

non loin de la ceux-ci venaient sans bruit les capturer; les "fem- 

mes" partaient dans la brousse des qu'ils etaient assez proches, ils 

couraient apres, s'enfongaient dans les buissons et etaient extermi- 

nes par les fanatiques caches derriere les arbres 200. 

Des groupes de femmes, d'enfants, de vieillards, quelques hom- 

mes valides en tete, arrivaient dans les campements militaires pour 

rendre les armes; le jour suivant, les hommes etaient disparus, tan- 

dis que vieillards, femmes et enfants continuaient la. Les "jagun- 

gos" se debarrassaient ainsi des bouches inutiles; les guerriers qui 

servaient d'escorte s'enfuyaient a la faveur de la nuit, appoTcant aux 

redoutes des renseignemsnts sur les troupes qu'ils avaient vues de 

pres 201. 

Meme plus tard, lorsque de vraies reditions eurent lieu,, les ban- 

dss qui se rendaient etaient composees de vieillards, de femmes et 

d'enfants affames, de gens se trainant avec peine, sous la protection 

de quelques hommes; par exemple, la redition de Sebastiao de Cam- 

pos a la tete de plus de 800 personnes dans la plus noire misere 

197 — Dem.. 432-435; P. Scares, 56-67; Set., 17-19, 68-69; Id., 139-140; Luz, 119,. 
146. 

198 — A Trib., 11-2-1914 et 13-1-1914. 
199 — V, da Rosa, 30-8-1918 et 18-9-1918; Set., 12; A. O. Lemos, 15; D. da Tarde, 

27-12-1913; F. do Comercio, 26-3-1914 et 7-4-1914; A Trib., 17-3-1914. 
200 — P. Pereira, tem. 
201 — Here. 285, II v. et 298, II v.; Luz, 158; Dem., 92, 406-7, 483. 
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physique 202 . De la la disproportion des prisonniers captures a 

Taquarussu, 4.000 hommes pour 1.000 femmes et enfants; les fem- 

mes s'etaient rendues avant la prise de la redoute. 

L'espionnage prenait d'autres formes encore. Les "jagungos" 

venaient s'offrir aux militaires en tant que guides, affirmant qu'ils 

etaient des "jagungos apprivoises". Le bandit Carneirinho se pre- 

senta avec sa bande; il servirait de guide et ses hommes augmen- 

teraient I'effectif de la troupe. La proposition fut acceptee; il di- 

rigea sournoisement la troupe vers une des grandes redoutes cu 

les "jagungos", prevenus, I'attendaient. On demasqua a temps sa 

trahison, que lui et ses compagnons payerent de leur vie. La me- 

me histoire se repeta souvent203. 

D'autres rebelles se deguisaient en vendeurs ambulants, ve- 

naient trafiquer avec les soldats et revenaient aux redoutes apres 

avoir passe quelque temps aux alentours des campements militai- 

res. Des femmes s'introduisaient aussi dans les campementsj, puis 

retournaient chez elles avec les informations qu'elles avaient sou- 

tirees 204 - 

En matiere de lutte, les embuscades et la defensive n'etaient 

pas la seule ressource des "caboclos". Si la situation le permettait, 

ils se servaient de charges de cavalerie. 

La premiere fut employee a Irany; la cavalerie et les premiers 

rangs de la troupe prirent seuls part a Faction; le reste n'eut rien 

a faire car, a leur arrivee sur I'emplacement de la lutte, les soldats 

s'etaient deja enfuis devant la superiorite numerique des assaillants 

qui venaient vers eux en criant comme des fous 205. 

On I'employa aussi dans I'attaque a Campos Novos, dans le 

premier combat de Taquarussu et pour la defense de Pedra Bran- 

ca. Les Pairs de France avangaient les premiers, leurs epees scin- 

tillant au soleil, les bannieres blanches dressees, criant et encoura- 

geant les guerriers qui les suivaient pour tenter d'etablir "I'entre- 

vero"; mais la mitraille decimait les hardis "chevaliers de St. Se- 

202 — O Imparcial, 25-121915 et 10-1-1916; Luz, 157-158; V. da Rosa, 5-11-1918; 
Dem.. 764. 

203 — Dem., 536; let., 98; Here., en not ,el46-7, II v.; Id., 237-243, II v.; Id., 270, 
I v.; Luz, 142. 

204 — Dem., 400-401; Id., 89, 91, 166, 312-313, 594-596, 405^06; Here., 23, II v.; 
Luz, 114, 146; Set., 10, 46-47; V. da Ros^, 13-9-1918; F. do Comercio, 1^-1914; 
B  tem. 

205 — F. . , tem.; Luz, 96-97; D. da Tarde, 24-10-1912. 
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bastien" et le reste des hommes, effrayes d'assister a la mort dlhe- 

10s qu'ils croyaient invulnerables, restaient prudemment en arrie- 

re ou decampaient 206. 

Mais la region toute boisee rendait difficiles de telles charges 

et les combats se deroulaient le plus souvent a pied. 

Les "piquets farouches" employaient le cheval pour effectuer 

des "razzias" dans le voisinage; mais quand ils attaquaient a I'im- 

proviste les troupes militaires que marchaienv dans la foret et qui 

etaient decimees avant qu'elles eussent pu se rendre compte de ce 

qui leur arrivait, ils combattait a pied 208. 

Dans les grands combats, on employait toute I'armee de Mon- 

sieur Jose Maria: la cavalerie, les 12 Pairs de France, les "piquets 

farouches", I'infanterie, les bandes d'enfants qui poutesaient des 

cris injurieux envers la Republique et des "vivas" a I'Empire. 

Du temps du Moine, I'armee se composait de la sorte: 15 ou 

20 gardes qui allaient a I'avant; la cavalerie, qui etait formee de 

100 cavaliers sous les ordres de Jose Maria lui-meme, et dont fai- 

saient partie les 12 Pairs de France; I'infanterie, 150 hommes co- 

mandes par Miguel Fabricio das Neves; les 370 hommes qui res- 

taient, peu armes, etaient diriges par Miguel Fragoso et formaient 

la reserve 209. 

'A Santa Maria, I'armee se composait de 3.000 hommes d'in- 

fanterie armes de coutelas et d'armes diverses; de 200 cavaliers 

armes de fusil; des 12 Pairs de France et des tambours. Lorsque 

I'armes defilait pour fetes et commemorations religieuses, les en- 

fants suivaient derriere elle et les femmes fermaient la marche 210. 

Les piquets n'etaient pas fixes; lorsqu'on avait besoin d'un pi- 

quet, on demandait des volontaires a I'heure de la "formation"; 

les chefs rebelles affirmaient done que personne n'etait oblige de 

prendre part a la lutte, que la participation etait entierement vo- 

lontaire. Adeodato etablit un piquet special fixe, mais il n'e ait 

charge que des executions 211. 

206 — Dem., 291; F. J. Felipe, lettre; A Trib., 6-(l-1914; O Estado, 4-11-1915. 
207 — Richter, 32; Dem., 403-404; P. Scares, 56-57; A Trib., 19-1-1914. 
208 — Richter, 32; Dem., 403-404; P. Scares, 56-57; A Trib., 19-1-1914. 
209 — Luz, 130; Set., 22; Dem., 162 et 256; Here., 307, I v.; Adolfito, docs.; F..., 

tern.; Here., 224, I v. 
210 — Luz, 117; P. Pereira, tern. 
211 — V. da Rosa, 31-10-1918; Paulino Pereira, tern.; Zaca Pedra, tern.; E. J. Feli- 

pe, lettre. 
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En plus des devoirs de lutte et de ravitaillement, les piquets 

devaient exercer vigilance sur les "freres" pour decouvrir ceux qui 

n'etaient pas sinceres, garder les postes avancees, veiller a ce que 

femmes et enfants ne quittent pas le campement, empecher la fui- 

te des elements peu surs 212. 

Les 12 Pairs de France formaient un corps d'elite et on leur 

confiait la forme "noble" de la lutte,, "I'entrevero". Corps a com- 

position fixe, les membres ne variaient que lorsqu'il etait necessai- 

re de substituer ceux qui tombaient au combat. Les nouveaux pairs 

etaient choisis d'apres leur courage demontre dans la lutte, d'apres 

leur habilete plus cu moins grande comme duellistes au couteau, 

d'apres leur prestige aupres des autres "freres" et d'apres leur pa- 

rente avec le chef supreme. Ils etaient 24, car les "jagungos" com- 

prennaient le mot "Pair" dans le sens de "deux choses de meme es- 

pece qui vont ensemble"; on leur avait decerne le rang de "nobles 

chevaliers de St. Sebastien", et leur priere speciale diebuttait par 

une invocation de I'epee de ce saint. Ils montaient de beaux che- 

vaux blancs somptueusement harnaches, portaient d'une main une 

longue epee en acier ou en bois, et de I'autre un grand drapeau 

blanc avec une croix en ruban de couleur au milieu. 'A leur tete 

marchait le commandant et un tambour213. Ils devaient lutter en 

tenant d'une main I'epee et de I'autre la banniere; dans le but d'aveu- 

gler I'adversaire, on leur apprenait a lui lancer la banniere contre le 

visage, tandis que I'autre main lui portait un coup mortel214. 

Les "jagungos" avaient leur methode de combat. Le Moine 

Jose Maria leur avait donne des instructions precises sur la manie- 

re de lutter, leur apprenant ce qu'il appelait la "formation carree", 

qu'il leur fit prendre pour I'attaque a Irany: les Pairs de France 

en tete avec le Moine (etant les plus "nobles", ils devaient etre les 

premiers a rencontrer les ennemis); puis venait la cavalerie, en- 

suite le gros de la troupe. Ils devaient avancer en criant des "vi- 

vas" avec enthousiasme 215. 

212 — E. J. Felipe, iettre. 
213 — Dem., en note, 403-404 et 64; Luz, 93; A. O. Lemos, 48; E. J, Felipe, Iettre; 

F..., tem.; \ Trib., 12-3-1914; O Dia, 18-1-1914; F. do Comercio, 25-3-1914. 
214 — B tem.; Set., 130-131. 
215 — Adolfito, docs.; Here., 224, I v. et 227, I v.; R..., docs.; D. da Tarde, 18- 

11-1912 et 28-10-1912; Luz, 96-97; A. O. Lemos, 5; Inq. policial. 
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Jose Maria avait ordonne, pour les femmes, la priere pendant 

la lutte. II donna, avant le combat, deux cierges a Maria Borja, 

qui devait les allumer au debut de la bataille,; si la meche prenaic 

feu facilement, c'etait le signe certain de la victoire, dans le cas 

contraire, les "jagungos" seraient vaincus; quel que fut le cas, elle 

ne devait pas cesser de prier. Maria Borja executa fidelement les 

instructions donnees et les femmes restees en arriere prieirent au- 

tour d'elle 216. 

Les offensives "jagungas" prirem toujours la meme disposition 

dans la deuxierne phase du mouvement: le commandant de la re- 

doute prenait les devants, la banniere blanche au poing et la "vler 

ge" a ses cotes; les 12 Pairs de France tuivaient avec leurs dra- 

peaux; puis les simples soldats de Jose Maria et a I'arriere des 

gamins criant: "Vive St. Sebastien! Vive Monsieur Jose Maria! 

Mort aux "chevelus"! 'A bas la Republique! Vive TEmpire!" (217). 

La chanson populaire qui celebrait le combat en .re le capitaine 

Mattos Costa et les "jagungos" confirmie cette description: 

"Les "jagungos" criaient 
Dans un vacarme epouvantable 
Leur "vierge" allait devant 
Ordonnant a tous d'avancer; 
Un vieillard battait le tambour; 
La "vierge" etait coiffee de fleurs; 
Les soldats republicains ont dit: 
Tirons sur elle!"218. 

Les premiers rangs luttaient; I'arriere-garde conduisait a Tabri 

blesies et morts qu'on ne devait pas laisser tomber entre les mains 

des impies. Femmes et enfants aidaient les hommes et leur appor- 

taient a boire. Tant que durait la lutte ,ceux qui ne luttaient pas. 

a genoux place de Peglise, priaient pour la victoire 219- 

La maniere de lutter qu'ils preforaient c'etait "rentrevero", 

sorte de duel a I'arme blanche: c'etait la maniere aristocrat'que et 

virile de lutter, de beaucoup superieure, a leurs yeux, aux combats 

216 — Inq. policial; Luz, 96-97. 
217 Set., 140; Dem., 281; Here., 182, II v.; Maria, Alves Moreira, tern.; A Trib.^ 

3-1-1914 et 13-1-1914; O Dia, 16-1-1914. 
218 —- Set., 27-28. 
219 — Luz, 121; A Trib., 11-2-1914. 
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a distance; c'etait la forme de combat utilisee par le guerriers du 

livre de Charlemagne. L'epee etait leur arme la plus impcr.ante et 

ils leur donnaient des noms bpeciaux, Celle de Paulino Pereira avait 

le surnom de "Veneneux" et sen maitre disait qu'elle tuait d'un 

seul coup 220. 

Les cris et le vacarme eta.ent encore une arme qu'ds employ- 

aient contre les militaires. Toutes les descriptions de ccmbat, jus- 

qu'a la fin du mouvement, retentissent de ces cris et de ces "vivas", 

qui avaient aussi I'objectif de faire croire que leur effectif eta^t plus 

nombreux qu'll ne I'etait en realite. Detail pittoresque: les femmes 

apprenaient aux perroquets ces cris et ces injures centime la Repu- 

blique, et les oiseaux concouraient a augmenter encore le tumul- 

te. 221. 

D'autre formations s'ajouterent plus tard a la "formation car- 

ree" ou "formation de combat", ou de "sortie de piquet" ini.iale: la 

"formaticn simple" et la "formation de procession"; bien qu'elles 

soient parfcis citees, nous n'avons pas leurs descriptions 222. 

Quelques chefs, qui se vantaient de "connaitre les lois de la 

guerre", pratiquaient le respect envers les messagers de paix; d'au- 

tres les faisaient tout simplement tuer 223 . 

Les p quets avaient un ordre de marche a peu pres constant 

pcur fermer la marche, Des agents liaison parcouraient le chemin 

un intervalle de quelques pas entre eux; puis, a 20 ms., un groupe 

de 30 hommes suivait; le gros de la bande marchait derriere, a une 

distance de 300 ms.; de nouveau 30 hommes et d'autres 10 hommes 

pcur leurs expedi ions de pillage. Dix hommes marchaient en tete, 

entre les differents groups, pour transmettre des ordres et prevenir 

des dangers. Tcus les guerriers devaient dire, avant de partir, une 

priere spec.ale qui ne pcuvait etre prononcee que par le membres 

des piquets 224 - 

220 — F. do Comercio, 13-2-1914; A Trib., 24-1-1914, 11-2-1914, 20-2-1914 et 25-12- 
1913; P. Pereira, tem,; 

221 — F..., tem.; Luz, 96-97; Set., 140; Dem., 156 et 281; Here., 182, II v.; A. 
O. Lemos, 8 -t 48; D. da Tarde, 24-10-1912; A Trib., 10-2-1914, 3-1-1914. 
13-1-1914, 31-12-1913, 16-2-1914, 20-2-1914; O Dia, 16-6-914; F. do Comer- 
cio, 26-3-1914; Dem., 406-407. 

222 — A. O. Lemos, 15; O Estado, 4-11-1915. 
223 — Set., 236; Dom., 592-597; Here., 227-232, II v.; Luz, 154-155; 
224 — P. Scares, 77; O Estado, 4-11-1915. 
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Leur maniere d'avancer etait differente s'ils deva ent attaquer 

la troupe militaire. Ils ©taient alors divises en petits groupes de 12 

hommes qui marchaient courbes sous les branches, se trainant com- 

me des couleuvres, profitant des troncs d'arbres, des amas de banes 

pour se cacher et surprendre la troupe dans sa marche. Ils gar- 

daient le science le plus parfait, aucune rumeur ne les denongait, 

tandis que les cfficiers avaient au contraire fort a faire pour em- 

pecher les soldats de trahir leur presence par des causeries et du 

bruit 225 . 

Les chefs falsaient ret.rer femmes et enfants, les envoyant a 

I'abri dans un autre campement plus enfonge dans les bois, quand 

ils voyaient que le combat prenait un aspect menagant pour la 

redoute. Cette tactique a ete toujours adoptee; les guerriers ccnti- 

nuaient le combat, alors que femmes, enfants et vieillards, escortes 

de quelques hommes valides, etaient deja loin; puls les guerriers 

eux-memes parta-ent peu a peu, laissant sur place tout ce qui ne 

leur ©tait pas indispensable. II y avait done des "cadres saints" au 

fond des bois qui servaient de cachette aux "jagungos" lors^que la 

situation devena't menagante ailleurs; Tamandua fut la derniere a 

remplir ce role 226. 

Les "jagungos" n'avaient aucune peur des soldats; ceux-ci, au 

contraire, etaient terrorises par leurs adversaires invisibles et se lais- 

saient parfois tuer comme des mouches. Mais les "jagungos" ava!ent 

peur des bandes de civils qui aidaient les troupes militaires; ceux-la 

employa'ient la meme methede de lutte qu'eux, ils connaissaient leurs 

secrets 227. 

'A parfr du ler-septembre-1914, les "jagungos" tenterent de 

prendre I'offens ve dans la lutte qui se deroulait, au lieu de rester 

tranquillement a attendre, dans leurs redou es, I'attaque des forces 

militaires. Cette vague d'assauits etait le resultat de la prise de Ta- 

quarussu par les militaires*; vculant venger leurs morts, le "jagun- 

225 — P. Scares, 56-57. 
226 — A Trib., 11-2-1914; O Dia, 11-2-1914; O Estado, 12-8-1916, 26-7-1915 et 3- 

10-1915; O Inparcial, 6-8-1916; Luz, 119, 164, 165; Set., 133; Dem., 738- 
739, 757-758; A. O. Lemos, 48; Here., 420, II v.; Id., 444, 11 v. 

227 — E. J. Felipe, lettre. 
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90s" semerent la ruine et la lerreur dans la region, tuant tcus ceux 

qu'ils recontraient sur leur chemin 228. 

Les "jagungos" blesses etaient soignes par les guerisseurs qui 

lavaient les plaies avec de la saumure, de I'eau de vife de canne a 

sucre (cachaca), avec decoctions de feuilles diverses et, si par ha- 

sard ils en trouvaient, des desinfectan s. Les hemorrhagies etaient 

arretees grace a la poudre de cafe, aux to'<les d'araignee et aux 

"p'cuman" (suie) . Por les fievres, on avait des tisanes, Dans les 

cas plus graves on avait recours a la "sympathie" et aux "benedic- 

tions" des sorciers et guerisseurs 229. 

On a conserve deux formules de medicaments conseillees par 

Jose Maria, mais nous ne savons pas pour quelles maladies elles 

eta ent employees. La premiere ordonnai^t de melanger dans une 

bouteille d'eau de vie 700 grs. de "sassafraz", et quelques rac nes 

de palmier "xaxim"; le patient devait boire une demi- bouteille de 

ce melange d'un seul trait. . . L'autre formule emploie les memes 

ingredients delayes dans un litre et demi d'eau qu'on la sse bouillir 

jusqu'a la diminution d'un tiers; ce breuvage devait etre pris a pe- 

tites doses 230. La prepara ions de ces formules et d'autres en- 

core occupait le Moine pendant toute la journee, telle etait la 

quantite des quemandeurs 231. 

L'element "guerison" n'apparai. pas dans la deuxieme phase 

du mouvement, sauf une manifestation du Moine par rintermediaire 

de Theodora. Lorsque celle-ci eut ses premieres visions, Tune de ses 

tantes tomba malade et Thecdora demanda un remede au Moine. 

L'apparition avec I'ongle noir et enorme de son pouce, fit dans sa 

prcpre cuisse une incision d'ou le sang coula aussitot; la "vierge" 

recueillit le sang dans une tasse et le donna a boire a la malade, qui 

guerit immediatement. 

Un des fils de Euzebio, qui souffrait d'un mal chronique, profita 

a-lors du rcste pour barbouiller sa chemise avec, tout en buvant les 

228 — Luz, 130, 111, 113, 130; Set., 22; Dem., 162, 256, 158-159, 54; Here., 307. 
I v.; Id., 262, I v.; Id., 307, I v.; Dem., 229-230; P. Scares, 87; Proces de 
Curitibanos, docs. 

229 — E. J. Felipe, lettre. 
230 — D. da Tarde, 14-10-1912; A. O. Lemos, 63. 
231 — P Scares, 9; Dem., 64; Luz, 92; V. da Ros..\, 10-8-1918. 
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dern'ieres gouttes, et il obt!nt de la sorte une guerison miraculeu- 

se 232. 

'A mesure que le mouvement se developpe apres la mort du 

Moine, on ne parle plus de celui-ci ccmme d'un guerisseur fameux, 

mais comme d'un chef guerrier invincible, qul commande les ar- 

mees celestes . Les "vierges' et les chefs supremes, en tant qu'inter- 

mediaires du "saint", ne sont inspires que pour organiser la victo re 

de "leur peuple". 

On a garde le souvenir de quelques guerisseurs qui vivaient dans 

ies redcutes. L'un d'eux, appele Ben.o, reunissait ses clients le 

soir devant un oratoire ou tronait T image du Moine et procedait aux 

benedictions. Un autre, Claudiano Alves, frere ou fils de i'Lmpereur 

Rocha Alves, regu. le surncm de ' medecin des fanatiques", jouissant 

d'une renommee tres meritee par sa connaissance des herbes, Les 

"jagungos" capturerent une guerisseuse celebre, D. Sinesia, avec tou- 

te sa famille, pour qu'elle exergat son metier parmi eux; elle ne put 

rentrer chez elle qu'apres la fin de la lutte 233. 

Les conditions sanita.res des "cadres saints" etaient si precai- 

res qu'ils furent ravages par des epidemics: typhus, gale, syphilis, 

dysenteric et meme invasion de poux; plus tard, par suite de la 

faim, des maladies de carence firent aussi leur apparition. Les ci- 

metieres, a cote des redoutes, grandissaient aussi vite que le ha- 

meau lui-meme. Ces epidemies obligerent les fanatiques a des chan- 

gements sucessifs de campement 234. Quatre mois apres I'lns- 

tallation des "jagungos" a Bom Socego, 600 personnes y etaient 

mortes de typhus 235 . 'A Santa Maria, 4 a 5 personnes mouraient 

journellement au debut; puis le nombre monta a 20, a 30 et ce fut 

dificile de les enterrer; on les empilait dans une grande fosse na- 

turelle du terrain. L'Empereur Rocha Alves fut une des victi- 

mes 236 . 

Les "jagungos" possedaient aussi des moyens surnaturels de 

guerison grace a leurs bannieres et a leurs prieres. Ils possedaient 

232 —• Richter, 26; A. O. Lemos, 7; A Noticia, 10-1-1914. 
233 — A Trib., 8-1-1914; A, O. Lemos, 29, 33; P. Pereira, tem. 
234 — Here., 80, I v.; Id., 211-2, I v.; Id., 240, I v.; Set., 317; Lurt 117, 149; 

A. O. Lemos, 17; Dem., 58; Richter, 32-34; P. Pereira, tem.; O Dia, 22-2-1914. 
235 — Luz, 120. 
236 — Dem., en nots, 430; Luz, 154; P .Pereira, Maria Alves oMreira et Nene Chefre, 

terns. 
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des bannieres de toutes les couleurs et de toutes les tallies, mas 

c'etaient les bann'eres des Pairs de France qui avaient des proprie- 

tes therapeutiques: quiconque touchait sa blesiure avec leur etoffe 

etait sur de guerir. Ces ban eres etaient done recouvertes de souillu- 

res sanguinolentes 237- 

Les prieres therapeutiques et preventives existaient partout et 

constituaient les remedec les plus employes, efficaces pour toute 

srrte de maux tant phys ques que moraux. Ce n'etait pas le fait de 

les dire qui operait la guerison ou allegeat la scuff ranee, mais et 

surtout le fait de les porter sur soi, copiees sur un bout de pa- 

pier 238. 

L'une d'elles finissait par la phrase suivante: "... le Roi des 

12 Pairs de France a crdonne de I'ecrire (la priere) avec les paro- 

les du Saint Evangile et de la fa re distribuer parmi le peuple pour 

qu'elle serve de remede et de defense (...) et Monsieur Jose Maria 

I'a approuvee" 239. 'A la fin d'une airire se trouvait cet avia: 

"Cette priere a ete approuvee par Monsieur Jose Maria, cette priere 

eloigne les souffrances. Le mari ou la sage-femme doivent la mettre 

du cote droit de toute femme dont Taccouchement se presente diffi- 

cile pour qu'elle soit vite delivree" 240. 

Les scldats blesses avaient merite des "jagungos", au debut du 

mouvement, le meme traitement que les leurs, Les blesses aban- 

donnes par leurs camarades a Irany furent recueillis par des fana- 

tiques qui habitaient I'endrori, qui se montrerent tres hospitaliers; 

Tun d'eux, un sous-lieutenant grievement blesse par un coup de cou- 

telas qui lui ava t balafre la figure, eut sa guerison en grande partie 

assuree grace aux soins que ces gens, malgre la pauvrete des moyens 

dout ils disposaient, lui avaient prodigues 241. Mais apres la 

prise de Taquarussu, les "jagungos" tuerent inexorablement tous 

ceux qui tomberent entre leurs mains, blesses cu non. 

Ils enterraient soigneusement les cadavres de leurs "freres" tom- 

bes en combat; ceux des adversaires etaient toutefois aban- 

donnes aux pores et aux vautours et quiconque les enterrait etait pu- 

237 — David Carneiro, tem. 
238 — Here., 306-7, II v. 
239 — Here.. 305-7, II v. 
240 — Here., 306-7, id v. 
241 — F. do Comercio, 23-2-1914, 21-2-1914, 5-2-1914; A. O. Lemos, 8; F..., tem ; 

Inqu. policial, docs.; Adolfito, docs. 
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ni de mort 242. Ils prirent Thabitude de deterrer ceux qui etaisn': 

deja ensevelis pcur les hacher em morceaux et les abandonner sur 

le sol 243. Adeodato renforga cet ordre; il interdit aussri d'enterrer 

les fanatiques condamnes a mort par desobeissance, les considerant 

done comme des "impies" 244. 

Par contre, e'etait un strict devoir pour les "jagungos" de ne 

pas abandonner leurs blesses ou leurs morts entre les mains des scl- 

da.s; les ordres les plus severe leur etaient donnes a ce sujet; et les 

militaires n'en trouverent sinon quand il fut absolument impossible 

aux "jagungos" de les transporter. Par consequence, les militaires 

n'arrivaient pas a savoir a combien montaient les pertes des "jagun- 

gos" apres chaque combat 245. 

Sans doute, en deterrant mcirts, les "jagungos" profitaient pour 

les piller et prendre ce que pouvait leur e re utile. Deja a Idany ils 

avaient agi de meme; la bonte qu'ils montrerent envers les blesses 

n'empechait pas le vol. Les "jagungos" depouillerent morts et bles- 

ses de leur argent, de leurs montres, ils prirent des chevaux, des 

armes, des bottes 246. 

Par contre, les soldats non plus ne se priverent pas de consi- 

derer comme prise de guerre les biens des "jagungos". Le cheval 

blanc du Moine, un tres bel animal, fit partie du bulin a Irany. Plus 

tard, lors de la prise de Pedra Branca, dans la phase finale du mou- 

vement, les soldats remporterent des malles pleines de vetements 

et d'etoffes, des images de saints, des etendards avec de grandes 

croix au milieu, des trompes en corne de bceuf avec les armes de 

I'Empire bresiilien sculptees dessus, des armes diverses, des pieces 

de monnaie tres ancienne 247. 

6 — Organisation sociale des "cadres saints". 

D'apres les temo ns, la vie journaliere se deroulait en paix et 

harmonie dans les campements. 

242 — Dem., 448-4'19; Here., 77-8, I v.; Id., 277, I v.; B. . tem.; A. O. Lemos, 
2A, 31, 41 

243 — Ibz, 130, 150; P. Scares, 33, 76; Set., 254; Here., 405, II v.; A Trib., 21-3- 
1914. 25-3-1914, 31-3-1914; A. O. Lemos, 16, 19. 

244 — Dem , 448-9 et 446; A. O. Lemos, 31. 
245 — E. J. Felipe, lettre; Here., 337, I v.; V. M tern. 
246 — Dem., 180; r" .., tem.; D. da Tarde, 4-11-1912. 
247 — F. . ., tem.; A O. Lemos, 39; O Estado, 4-11-1915; Mariiai Alves Moreira, tem. 
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Le premier "cadre saint" avait acquis peu a peu une "organisa- 

tion de village" entierement scumise au chef religieux, et en meme 

temps devenait rebelle" a tcu e intervention euangere de la {police 

bresilienne dans son interieur" ?48. Affranchis des lois bresiliennes, 

les fanatiques suivaient leurs prcpres lois et la d scipline la plus se- 

vere y regnait tcu jours, ce que surprit les quelques emissaires ds 

paix 249 . 

La moindre desobeissance aux ordres du Moine, durement cha- 

tiee, etait consideree comme une faute contre la religion; le pire des 

peches etait de ne pas croire au Moins ou a ses intermediaires; tout 

chatiment etait un "chatiment de Dieu" 2^,0. 

Damas Padilha vit deux "jagungos" etre frappes de verges; le 

premier avait pris un bain sam la permission du chef, I'autre ava't 

dit des gros mots a sa mere. Le "saint" lui'-meme, par la main du 

chef, appliquait la correc.ion 251. 

On disait meme que la discipline des "cadres saints" eta't im- 

posee a coups de verges, tant ce chatiment y etait commun 252 . Les 

gargonnets le souffraient aussi, tout comme les adultes 253. II ser- 

vait d'exorcisme contre les "possedes du diable", qui etaient fouettes 

jusqu'a ce qu'ils ce calment 254. Mais, en plus, il etait un des moyens 

d'acces a la sanctification — temcin la femme de Euzebio Ferreira 

dos Santos qui devint "sainte" ou "princesse" grace a la raclee rituel- 

le 255. Les condamnes etaient fouettes avec la fouet, ou avec les 

epees, et cette derniere forme etait appelee "le bain de Tepee". 

Dans le cas de la volee rituelle, on employait des branches feuillues. 

Les fautifs recevaient d'abord une reprimande; la deuxieme 

fois, ils etaient flouettesi; s'ils pechaient encore une fois, on leur 

donnait la mort. Les trois formes de punition avaient l eu pendant 

la "formation" 256. Les peches dont on les accusaient pa- 

x »o "Ud ii • « x. ^ , 
249   Dem., 85; 403-4; Here., 279, I v.; Cabral, 412; Set., 139; F. do Comercio, 

10-2-1914; O Dia, 14-1-1914. 
250 — B. . .. tem. 
251 — A Trib., 2-2-1914; D. da Tarde, 15-12-1913. 
252 — O Dia, 14-1-1914. 
253 — F. do Comerc'o. 5-2-1914; O Dia, 24-1-1914. 
254 — A Trib., 19-12-1913 et 2-2-1914. 
255 — O Dia, 14-1-1914; A Trib., 13-1-1914. 
256 — Cabral, 411-2; Here., 308, I v.; A. O. Lemos, 31; Set., 139; P. Scares, 122-3; 

Dem.. 281. 
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raissaient des vetilles aux yeux des etrangers; ne pas comparaitre 

aux formations et aux processions, par exemple, etait un peche tres 

grave, presque aussi grave que ne pas crcire au Moine 257. Les 

habitants d'un hameau de 9 ma:scns furent tous chaties de mort 

parce qu'ils ne voulurent pcunt "passer du cote de Monsieur Jose 

Maria" 258, 

Adeodato renforga encore la discipline, d?abord a Santa Maria, 

puis a Tamandua, et sous son autorite la peine de mort y fut cou- 

rante. Toute desobeissance etait consideree "crime centre la relV 

gion" et les punitions suivaient toujours la meme progression. Mais 

certains crimes etaient immediatement punis de mort. Ceux qui 

"doutaient", e'est a dife, ceux dont la foi en Jose Maria etait chan- 

celante; ceux qui manquaient a leurs obligations; ceux qui volaient 

et pillaient, car "Jose Maria n'avait pas donne I'ordre de voler", 

etaient fusilles pendant la "formation" sans reprimande prealable. 

Et plusieurs fois Adeodato prit le condamne par le bras pour I'arra- 

cher des rangs, et le tua tout de suite d'un coup de couteau ou d'une 

balle, sans faire appel au "piquet d'execution". II ordonnait aussi 

parfois aux condamnes de courir pour echapper aux balles de son 

p'stolet, et ceux qui reussissaient a se mettre a I'abri avaient la vie 

sauve; comme il etait excellent tireur, les chances restaieni; minimes 

pour les victimes 259. 

Vers la fin du mouvement, pcur enrayer les desertions qui de- 

venaient nombreuses, Adecdato considera comme otages la famille 

de ceux qui partaient en mission de ravitaillement ou d'attaque aux 

soldats; s'ils ne revenaient pas, on les tuait. Des families entieres 

furent ainsi sacrifices 260. 

Les exigences etaient encore plus severes pour les "soldats de 

Jose Maria". S'ils etaient de service ou en mission, Us ne pouvaient 

ni parler a haute voix, ni riile, ni boire de 1'alcool, ni parler aux 

femmes, ni entrer dans les maisons sans I'ordre du chef; ils ne pou^ 

vaient pas demander ou ils allaient ni se montrer presses de rentrer 

257 — O Dia, 14-1-1914; D. da Tarde, 15-12-1913; A Trib., 19-12-1913 et 2-2-1914. 
258 — Here.. 327-8, I v.; O Dia, 30-4-1914. 
259 — Dem., 789-190, en note; Luz, 137-9; B..., tem.; A. O. Lemos, 31; O Estado, 

4-11-1915; E. J. Felipe, lettre. 
260 — V. da Rosa, 1-11-1918; O Estado, 19-8-1916. 
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au campement; et les "freres" d'un meme piquet se devaient mu- 

tuellement le plus grand respect 201- 

La journee etait organisee sur la base des "formations" et des 

heures de priere. II y avait formation matin et soir, a 6 heures du 

matin, a midi, a dix-hu.'t heures, a 22 heures, pour que le chapelet 

sou recite en commun, et cela durait plus d'une heure 2,i2. 

La priere en ccmmun, recitee en "formation", datait du temps 

de Jose Maria, qui I'avait instituee .Le Moine prechait aussi tous 

les soirs, puis prenait r"Histoire de Charlemagne et des 12 Pairs 

de France" et ".1 lisai't d'une voix sonore, et commentait solennelle- 

ment, devant une foule en extase, en humble genuflexion, les pages 

sur Roland et Olivier" 263, 

Les details sur les prieres et les formations abondent, surtout 

pour la deuxieme phase des "cadres saints". Les trompettes en corne 

de boeuf sonnaient le matin appelant les fideles pour la priere. Le 

"commandant de prieres" separait les personnes selon des categories: 

les Pairs de France d'un cotq; les "soldats de Jose Maria" de I'au- 

tre; puis les hommes sans armes; puis les femmes et les enfants 264. 

*A Santa Maria, les gargonnets formaient une cinqudeme categorie 

et eurent un "commandant de prieres" special -,63, tout comme les 

femmes, qui avaient une "commandante" pour elles seules 266 . Cha- 

que groupe avait ses prieres exclunves; celle des Pairs de France 

et des membres des piquets ont ete conservees. 

Pour dire les prieres, les gens etaient toujours alignes soit en 

"formation carree", soit dans une autre formaticn quelconque, et 

il fallait toujours qu'il y eut un calvaire dans le lieu de reunion. 

Les personnes rassemblees devaient se porter avec toute I'austerite 

qu'exige une ceremonie religieuse. Le chapelet etait recite comme 

partie d'un long riluel, dans lequel figuraient des prieres diver- 

ses, des Ave-Maria, de nombreux signes de croix, amsi que des im- 

precations contre la Republique et les "Chevelus" 267 - 

261 — P. Scares, 122-123. 
262 — Here.. 78, I v.; Luz, 105; O Dia, 14-1-1914; Maria Alves Moreira, Paulino Pe- 

reira, Zaca Pedra, tems. 
263 — Dem., 404, en note. 
264 — Dem., 402-403; E. J. Felipe, lettre; P. Pereira, tem.; B..., id. 
265 — Luz, 167; F. do Comereio, 5-2-1914; P. Pereira, B..., et Zaca Pedra, tems. 
266 — Luz, 167; F. do Comercio, 5-2-1914. 
267 — Dem., 402-403; Here., 238, I v.; Luz, 105, 121, 167; A Trib., 19-12-1913; 

B. . , tem. 
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Apres les prieres, deux fois par jour, une sorte de revue etait 

passee. Le commandant en chef donnait aussi une espece de petit 

ordre du jour, distribuait les taches quotidiennes, verifiait les deser- 

tions, reprimandait, ordonnait chatiments et execudons 268. II fi- 

nissait par un petit discours, dont on n'a conserve qu'un, prononce 

par le petit Joaquim, dans lequel il declarait que seuls ceux qui 

appartenaient a la "confrerie" devaient rester dans la redoute; per- 

sonne n'etait contrainte a le suivre, mais ceux qui ne voulaient pas 

le fairs ne possedaient pas la vraire religion, appartenaient a la 

religion du diable et merita ent done la mort; tous ceux qui se mon- 

treraient contraires a Jose ^Vlaria devaient alors souffrir I'execu- 

tion 269. 

Les "jagungos" s"agenouillaient tous pour prier encore apres le 

discours du chef. La photographic de Jose Maria etait aportee en 

procession, faisait le tour de la place, recevait les embrassades de 

tous les fideles. Ee puis, apres quelques "vivas", on reprenait sa 

liberte 270. 

Le grande place devant I'eglise etait nommee "le cadre". Ses 

quatre coins eta:ent marque^, a Santa Maria, par d'enormes croix 

en bois. Deux fois par jour, matin et soir ,au moment de la "for- 

mation", un guerrier arme etait place devant chaque croix. Apres 

le discours du chef, chaque groupe faisait le tour de la place en 

courant, touchait les quatre croix une par une et les embrassait; 

celui qui essayait de fu'r a ce devoir etait tue net par les gardiers. 

Les Pairs de France jouirsaient du privilege de ne pas courir. Lors- 

que tout le monde revenait a sa place, des "vivas" montaient dans 

I'air; le commandant agitait un drapeau blanc et donnait I'ordre de 

rompre les rangs 271. 

Les "formations" ne changerent pas dans les redoutes, apres 

la prise du pouvoir par Adeodato. Mais un nouveau Moine etait 

apparu, le Moine Manoel, et e'etait lui qui dirigeait les exercices 

religieux 272. 

269 — Here., 263-265. I v. 
270 — O Dia, 14-4-1914; Luz, 120-122; Zaca Pedra, tem. 
271 — Luz, 121; P. Pereira, tem. 
272 — Luz, 165; Dem., 757-758, 767; Here.,'444; P. Scales, 108; O Estado, 4-11-1915; 

L . C. Cascudo, Dicion., 464 . 
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Les prieres etaient plus longues apres les comba.s; on priait 

pour ceux qui avaient "passe, du cote de Monsieur Jose Maria" 

(c'est a dire, qui avaient trcuve la mort en combattant) et on ren- 

dait graces au Moine d'avoir epargne ses f.deles 273 . 

II y avait aussi une ceremonie compliquee appalee "le chapelet" 

qui avait lieu deux fois par semaine, les vendredis et les dimanches. 

Les femmes entraient dans I'qglise, les hcmmes restaient dehors, et 

tous ensemble priaient, chantaient des litanies, diriges par leurs 

"commandants de priere". 'A la fin, les femmes defilaient devant 

Timage de Nctre Dame de la Conception, Temb^assaient et sortaient 

de I'eglise. C'etait alors aux hommes d'y entrer deux par deux et 

d'y repeter le rite. Tous se rassemblaien. en "formaticn", apres la 

ceremonie et, apres avoir crie quelques "vivas", rentraient chez 

eux 274 . 

L'importance de la "formation" est bien claire dans I'ordre du 

jour trouve a Pedra Branca, que nous reproduisons en entier, en 

tentant de conserver, avec les fautes de langage, toute s!a saveur 

ciriginelle. 

"Campement de S. Joao Maria de Agostinho a Pedra Branca, 

le 22-aout-1915. 

Par I'ordre de Dieu et de S. Joao Maria de Agostinho et St. 

Sebastien nous nommons le Frere Pedro Machado commandant 

d'un piquet executif afin de prendre des mesures centre les Freres 

qui ne Viennent pas a la Formations, alors le Frere qui comme tra 

des abus sera amene sous son ordre en presence du Commandant 

de I'Armee et celui qui desobeit aux Ordres sera execute par Ordre 

et laisse la ou il tombera, et cette Execution est la Peine de Mort, 

les Freres qui ne sont pas obliges de venir a la Formation sont les 

Personnes Tres Agees ou Malades, ou encore ceux qui ont des per- 

sennes malades dans leurs Families et qui n'ont personne pour 

prendre soin des Malades pendant les heures de Formation, dans 

le cas contraire ils doivent venir a la Format on, et les Employes 

du Campement qui ont leurs Ordres de Service et qui ne peuvent 

pas etre appeles personnellement, le Commandant de TArmee ap- 

pellera deux feds en sonnant la trompette et le Frere qui n'arrivera 

273 — Luz, 153. 
274 — Luz, 121. 
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pas 211 Cadre de la Sainte Eglise comme reponse aux deux Appels 

de I'Ordre sera Execute et lorsque les Jugements du Ccmmandant 

Executf seront termines, il devxa aller a la Maison du Comman- 

dant General pour demander qui doit garder I'Etable de I'ordre 

tous les jours ou Ton tue le betail, et alors les Freres ne peuvent 

pas faire n'importe quel Service ou entreprendre un Voyage sans 

prendre part a la Fcrmation et sans recevoir la Sainte Liberte, et 

encore lorsque le Commandant General est en train de Parler avec 

un Frere Determine, il est interdit aux autres freres de s'approcher 

sans que le commandant les appelle, et alors les Freres et les Soeurs 

qui desobeiront a I'Ordre de Dieu et du Ccmmandant General se- 

ront executes par I'Ordre de Dieu et I'ordre du Ccmmandant Ge- 

neral Sebastiao Jose de Campos. — L'ecrivain de I'Ordre de Dieu, 

Conrado Grcbi" 275 . 

La vie quotidienne etait reglee sur les prieres en commun; la 

vie sociale obeissait a d'autres rites: rites d'entree et de sortie dano 

les "cadres saints", rites de mariage, veillees de morts, riies pour 

acceder a des rangs plus eleves dans la sanctification. 

Les nouveaux partisans subissaient une sorte de rite d'entree 

qu'on appelait "bapteme" et qui suivait le modele du bapteme des 

enfants. Jose Maria baptisait deja ceux-ci et. lorsqu'il mourut, les 

enfants. resterent paiens car le? meres attendaient son retour, ne 

voulant point d'autre officiant pour realiser la ceromonie 276. 

Dans la deujxieme phase du mouvement, les "vierges" et les 

commandants generaux prirent la place de Jose Maria. Theodora 

fut la premiere; elle raconta. au Moine que deux petits gardens I'at- 

tendaient pour etre baptises, I'apparition ordonna qu'on les apporte 

et les baptisa elle-meme, bien qui elle ne fut visible qu'aux yeux de 

Theodora 277. Tous les rites que Jose Maria realisait, passerent 

done a ses intermediaires qui les executerent. Le poeme "caboclo" 

nous le raconte: 

Maria Rosa etait la "vierge" 
De celui qui lui donnait des instructions. 
Elle realisait meme des mariages 
Et baptisait aussi; 

275 — O Imparcial, 8-11-1915. 
276 — Luz, JOG. 



— 166 — 

Les "jagunQos" de 50 ans 
Changeaient aussi de nom, 
Celui qui etait Pierre devenait Paul: 
Voyez a quelle extremite on etait tombe!278. 

Le bapteme de Jose Maria etait fait dans I'eau courante, rivie- 

re ou ruisseau, le neophyte tenu par le parraln qui recitaL la for- 

mule: "Un Tel, je te baptise au nom du Pere, du Fils, de I'Esprit 

Saint, de Saint Sebastien et de S. Joao Maria". C'etait la la for- 

mule et le rite que Jesus Christ avait employes pour baptiser St, 

Jean, disait-on 279. 

Le bapteme etait impose aux individus captures et qui ne vou- 

laient pas adherer, avant la peine capitale. Deux noirs, par exem- 

ple, devaient subir I'execution et on procedait au bapteme preala- 

ble lorsque quelques personnes demanderent grace pcur eux et I'ob- 

tinrent 280. D'autres rites d'entree s'ajcoitaient au bapteme pour les 

adultes, mais nous savons seulement qu'un d'eux consistait a raser 

barbe et cheveux du neophyte. 

II y avait une ceremonie speciale de purification pour ceux qui 

n'adheraient point spontanement, qui etaient captures par les pi- 

quets et qui faisaient leur profession de foi apres avoir e!i.e amenes 

de force dans le campement. 'A genoux au milieu d'un carre forme 

par les Pairs de France, sur la place devant I'eglise, ils demandaient 

pardon a tcus les saints, et a Jose Maria en particulier, des peches 

qu'ils avaient commis; on les rasait et on leur faisait une legere in- 

cision sur le front avec la pointe d'un couteau pour y dessiner une 

croix. Purifies par ce sang qui avait coule, ils baisaient la main aux 

Pairs de France, au Commandant General, et etaient alors consi- 

deres Freres 281. 

S'ils persistaient a ne pas croire a Jose Maria et a ne pas vou- 

loir adherer a sa religion, ils etaient fouettes par le commandant 

dans le carre, au milieu des Pairs, jusqu'a ce qu'ils fussent convain- 

cus. Et s'ils continuaient a dire "non", ils etaient condamnes a 

mort 282. 

277 — Here., 232, I v.; Richter, 26; Maria Alves Moreira, tem.; Nene Chefre, tern. 
278 — Nene Chefre, poeme. 
279 — E. J. Felipe iettre et article dans le Bol. de Fold. 
280 — D. da Tarde, 16-12-1913. 
281 — O Dia, 2-6-1914 et 22-2-1914. 
282 — O Dia, 22-2-1914. 
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II existait une ceremonie speciale au moment de I'admission des 

Pairs de France dans leur "confrerie" particuliere; ils avaient une 

fagon particuliere de jurer qu'ils defendraient jusqu'a la mort leur 

foi e. leur "ville sainte", qui malheureusement n'a pas ete conser- 

vee. Ils la renouvelaient, cette prcmesse, a la fin des combats si- 

mules dans lesquels on les entrainait 283. 

D'autres rites existaient qu'on peut appeler rites de sortie ou 

de separation 284, et qui etaient de trois especes differentes: contre 

les "jagungos" qui reussissaient a s'enfuir des "cadres saints"; con- 

tre les condamnes a mort; et contre les choses considerees 'Hmpures'' 

et qu'il fallait retirer du contact des fideles. 

Le rite contre le deserteur avait la valeur d'une excommunica- 

tion. Le commandant en chef tragait une grande croix sur le scl 

avec I'indicateur, devant les fideles rassembles devant I'eglise, et, 

tourne du cote ou il croyait trouver les forces des "impies", il mau- 

dissait le fuyard et jurait vengeance contre lui 285 . 

Le peuple se reunissait sur la place en "formation carree" lors- 

que quelqu'un devait etre execute; leg femmes chantaient des can- 

tiques et priaient; le condamne, pieds et poings lies, e'ait amene en- 

cadre par les rangs des Pairs de France, leurs epees scintillant au 

soleil; il entendait sa condamnation proferee par le chef de la te- 

doute et, apres le jugement et le bapteme, le "piquet executif" lui 

donnait la mort 286. Sous le regne de Adeodato, toutefois, les exe- 

cutions furent immed:ates et sommaires 287. 

Les "auto-da-fe" avaient aussi une allure solennelle. Ainsi la 

lettre apportee par Damas Padilha, consideree impure , avait ejte 

brulee sur la place de i'eglise, au milieu des cantiques, devant tout 

le peuple rassemble 288 . ]\^ais le plus important des auto-da-fe 

s'exerga contre le commergant Guilherme Gaertner. Celui-ci s'etait 

declare contraire aux fanatiques et diit s'enfuir de la region, ou il 

etai t commergant. On entassa devant I'eglise toutes les marchandises 

oet.. i o VJ- x «J x . ^ ^ • i — 
Euclides Jos^ Felipe pretend qu'il n'y avait pas de ceremonie speciale pour ceu* 
qui adheraient spontanement; ils allaient simplement se presenter au chef de la 
redoute. Neanmoins, d'autres temoignages nombreux decrivent les rites d entrfce. 
Here. 113 et en note, dans la mem© page, II v.; Luz, 114. 
Here.. 263-265, I v.; Dem., 597; Luz, 114.^ 
E. J. Felipe, lettre; Maria Alves Moreira, tern. 
O Dia, 24-1-1914; A Trib., 2-2-1914. 
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287 
288 
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qu'on lui avaSt achetees, le feu y fut mis et, au son de cantiques et 

de 'Vivas", dans une atmosphere de ferveur et d'enthousiasme reli- 

gieux, on brula des pieces d'habillement, des tissus, des harnais, 

toute une collection d'objedts qui pour ces pauvres gens avait ha- 

bituellement une grande valeur. Gaertner fut ce jour-la condamne 

a mort, mais il etait deja loin du Conte:tado 289 . 

Les mariages etaient frequents dans les "cadres saints"; c'etait 

presque une exigence pour celui qui adherait e't on mariait meme 

gargonnets et fillettes impuberes 290 - 'A Tamandua, des mariages 

concertes le matin devaient se realiser le sioir meme 291. 

'A Taquarussu, la ceremonie diait simple; le chef du campe- 

ment benissait les fiances au nom de Mons eur Jose Maria, puis tra- 

cait, sur la main gauche de la fillete et droite du garcon, une croix 

avec du sel; c'etait tout 292. 

'A Santa Maria la ceremonie devint plus compliquee et Ton ne 

permit plus de mariage avant 17 ans pour garcon«: et filles. Elias de 

Moraes. qui occupa't le poste de juge de paix, realisait les formali- 

tes civiles avec I'aide d'un greffier, qui annotait sur un cahier le nom 

des fiances et des parents. Apres la ceremonie civile, les fiances 

embrassaient les quatre croix de la place devant 1'eglise, faisanft le 

tour du "cadre", puis entra:ent dans I'eglise; un "chapelain" benis- 

sait leur union, ils priaient ensemble et etaient consideres maries 293 . 

Euclides Jose Felipe a obtenu d'un "jagungo" la description du 

mariage civil. Le juge de paix n'etait pas toujours Elias de iMoraes, 

il etait choisi parmi les Pairs de France, mais le greffier etait tou- 

jours le meme, puisqu'il devait savoir lire et ecrire. Celui-ci 

inscrivait sur un carnet le nom des fiances, des parents, des temoin?, 

la date du mariage; puis le juge les questionnait sur le consentement 

mutuel et les declarait unis au nom de Dieu, de St. Sebastien e. de 

Monsieur Jose Mara. Un enfant cosiiume en ange "comme dans les 

processions" et qui symbolisait le destin, leur presentait dans une 

assietle un melange de farine et de sucre que les maries devaient 

manger avec la meme cuillere — c'etait la ' passoca da vida", le 

289 — Here., 263-265, I v . 
290 — Here., 241, I v.; Richter, 34-35. 
291 — Luz, 137-139. 
292 — Here., 241, I v.; Luz, 106; Richter, 34-35. 
293 — Luz, 121; Maria Alves Moreira et P, Pereira, tems. 
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sucre representait les bons mcments, tandis que la farine symbo- 

lisalt travaux et souffrancea; elle affirmait que le mariage serait 

indissoluble dans les bons comme dans les mauvais jours294. 

Les "jagungos" gardaient jalousement ces cahiers qu'ils appe- 

laient leurs archives et ou tout etait note, mariages, ordres du jour, 

ordres d'attaque. Ils ont malheureusement disparu 295. Un livre de 

baptemes et un livre de mariages furent apportes a Florianopolis, 

capitale de I'Etat de Santa Catarina, donnes en cadeau au presi- 

dent Felipe Schmidt par le commandant d'une des expeditions mili- 

taires; ce meme chef avait ordonne, a Pedra Branca, la destruction 

par le feu de ious les livres aprehendes, cahiers des piquets, cahiersi 

de radministration interne de la redoute, etc. Les deux livres sauves 

disparurent, personne ne sait plus ce qu'ils sont devenus 296. 

Les veillees des morts existaient aussi et reunissaient parents 

et amis autour du mort; la nuit se passait tout enitiere en prieres 

et en liltanies; le jour suivant, le corps etait enterre en "terrain sa- 

cre" (cimetiere) . Neanmoins, les descrip.ions des veillees des morts 

sont tres succintes 297. 

La foi etait renforcee par une pratique collective qui 

avait lieu tous les jcoirs. Apres avoir prie pendant longtemps, les 

fideles devaient regarder avec fixite un point du ciel, generalement 

autour du soleil, "pour voir Jose Maria", qui leur apparaissait. Ceux 

qui ne le voya'ent pas etaient accuses de manque de foi ©t condamnes 

au supplice des verges 298 . 

Neanmoins, les crises mystiques et les transes individuelles 

n'etaient poinit en faveur dans les "cadres saints", sauf celles des "vier- 

ges" et des commandants en chef, consideres differents du commun. 

Des que quelqu'un se laissait aller dans la voie de la vision, il etait 

considere possede du diable dt puni. Deux fils de Chico Ventura 

subirent le chatiment des verges a cause de leurs exces hallucina- 

toires 299 . Un "jagungo" confessa, longtemps apres le mouvement. 

294 — E. J. Felipe, Bol. de Fold. 
295 — A. O. Lemos, 57. 
296 — O Estado, 4-11-1915. 
297 — Set., 25; Here., 78, I v.; Luz, 105; E. J. Felipe, lettre; F. do Comercio, 23-2- 

1913. 

299 — A Trib., 19-12-1913. 
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qu'il avalt eu des visions, St. Sebaatien lui apparaissait en uniforme 

de capitaine, mais il n'avait rien dit a persc-nne de peur d'etre cha- 

tie 300. 

La controverse exisle autour du probleme de la moralite. Quel- 

ques temoignages affirment que celle-ci etait s-rictement observee, 

d'autres le nient formellement 301. 

Un temoin celebrait la chastete du Moine Jose Maria, qui ne 

"connaissait" pas les^ femmes et ne permettait pas les dereglements 

dans la redcute 302 - Cependant, ce portrait n'est pas veridique: Jose 

Maria avait ete condamne a Palmas par attenfiat aux mceurs, alors 

qu'il n'avait pas encore debute dans la voie du prophetisme 303. 

Plus tard, a Taquarussu, il vecut avec deux fillettes de sept et onze 

ans, Durvalina et Theodora, qu'il nommait ses deux "vierges ins- 

piratrices" et que, suivant I'ordre de Dieu, dormaient dans ses 

bras 304 - La "vierge" Theodora qui donna I'ordre de rassemblement 

apres la mort du Moine, etait I'une de ces fillettes. 

D'autres temoignages disent aussi qu'il recevait dans sa caba- 

ne les plus belles filles des alentours; qu'il dtait entoure d'un verita- 

ble "harem"; que les "vierges" avaient comme role de servir et in- 

troduire chez lui les femmes possedees afin que, seul avec elles, il 

fit partir le "mauvais esprit..." 305. Neanmoins, il est vrai que de 

son temps les mariages existaient deja dans les "cadres saints" et 

que les unions libres n'etaient pas regardees de bon oeil. 

"Les fanatiques respectent beaucoup leurs families et celles de 

leurs adversaires" 306, ecrit un temoin, en pailant de la deuxieme 

phase du mouvement. On sait aussi que les femmes de mauvaise 

vie etaient chassees hors des "cadres saints" avec ordre, si elles re- 

venaient, de les fusilier immediaitement 307. Et nous avons deja vu 

que les mariages etaient envisages comme permanents, puisqu'on les 

enregistrait dans les "archives". 

300 — A. O. Lemos, 32. 
301 — Here. 425, II v.; Richter, 111. 
302 — O Estado, 1-7-1915. 
303 — D. da Tarde, 14-10-1912 et 18-10-1912; Here., 220, I v.; Lui, 91; F..., tem.; 

Adolfito, docs. 
304 — D. da Tarde, 14-10-1912; Here., 220, I v. 
305 — Dem., 62; Here., 221, I v.; Cabral, 385; Richter, 17; Camara Cascudo, Diciona- 

rio, 298; F...f tem.; A. O. Lemos, 3. 
206 — A. O. Lemos, 57. 
307 — Luz. 137-139. 
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Si ni le concubinage, ni la polygamie furent permis dans les re- 

doutes, la raison en eslt que dans les campements il existait un nom- 

bre a peu pres egal d'hommes et de femmes, nous dit un temoin 308. 

Un "jagungo" accompagne de deux femmes fut expulse de Pedra 

Branca des qu'cn decourvrit qu'il vivait avec les deux; il reusit a 

s'echapper, le chaltiment d'un tel peche etant la peine de mort 309. 

L'adultere aussi etait puni de mort. Adeodato, voulant tuer sa 

femme, I'accusa d'avoir des rapports avec le noir Germano; du me- 

me coup il se debarrassait d'un competiteur dengereux, car la re- 

nommee de Germano augmentait visiblement. Debarrasse de sa 

femme, il put vivre avec la veuve de Francisco Alonso, qu'il con- 

voitait depuis longtemps, sans tenter sa conquete a cause de sa 

position d'hcmme marie et de chef 310. Neanmoins, le fait etaifc 

scandaleux, Adeodato et la veuvre Alonso etant compere et commere; 

le chef menaga done de mort quiconque le commenterait 311. Ceci 

montre que des interdictions sexuelles, qui existaient dans la coutume 

populaire, persistaient dans les campements, D'ailleurs, tout peche 

contre la decence, definie dans le cadre de la culture rustique, etait 

puni de mort 312- 

L'acces a des postes importants etait accompagne parfois de 

restrictions sexuelles. La femme d'Euzebio Ferreira dos Santos, une 

fois devenue sainte ou princesse, dut abandonner tout rapport avec 

son mari, ce que permit a celui-ci d'epouser une jeune et jolie fil- 

le 313. Manoel se vit destitue de son poste de chef lorsqu"on decou- 

vrit qu'il entretenait desi rapport savec les jeunes filles qui I'entou- 

raient 314- 

Bien que defendue au debut, il parait que la polygamie a ete 

permise aux chefs plus tard. Chaque chef de rang eleve, chaque 

commandant de redoute etait accompagne de sept vierges, ses ins- 

piratrices, intermediaires entre lui le Moine, qu'il transformait en 

ses concubines 315, si bien que les jeunes femmes qui entouraient 

308 — E. J. Felipe, Bol. de Fold. 
309 — A. O. Lemos, 40; Luz, 121-122. 
310 — Dem., 789-790, en note; Luz, 154; O Estado, 12-8-1916 et 22-9-1915. 
311 — A. O. Leiros, 60; Maria Alves Moreira et Clementino Dias, tems. 
312 — E. J. Felipe, lettre. 
313 — F. do Comercio, 14-2-1914. 
314 — A. O. Lemos, 11. 
315 — E. J. Felipe, lettre; Id., Bol. de Fold.; Dem., 90; P. Scares, 111; Here., 

445, en note. 
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Adeodato n'avaient meme plus le rang de voyantes, n'avaient 

pour role que de lui faire escorte dans les processions 316. 

Pour faciliter d'autres aventures encore, Adecdato regut du ciel 

une regie de conduite nouvelle: les veuves devaient recevoir la nuit, 

dans leurs cabanes, les yeux bandes, "I'esprit" de leurs maris morts; 

ceux-ci ne pouvaient pas se priver de leurs caresses pendant qu'ils 

attendaient la ressurection. . . 317. 

La license qui n'existalit pas dans les premiers campements, se 

de.veloppa a Santa Maria et a Tamandua, surtout apres I'avenement 

de Adeodato 318 - Quelques auteurs affirment que la debauche y etait 

tranche et que les femmes, pendant les longs mois de vagabondage, 

avaient perdu toute pudeur et s'e^aient transformees en "des pros- 

tituees lascives qui passaient leur temps dans la chapelle a pleurni- 

cher leurs Ikanies, ou s'adonnaient aux orgies, le pistolet a portee de 

la main pour defendre leurs plaisirs contre quiconque venait les trou- 

bler. . 319. Et les "vierges" que Pinto Saares connut a Tamandua, 

apres la defai e, etaient sales, laides pour la plupart, devergondees et 

cruelles 3-0. 

II parait aussi que les sentiments d'humanite, d'amitie, d'affec- 

ticn, de charite diminuaient dans les "cadres saints" en meme temps 

que les difficultes augmentaient: "les peres ne prennent plus la de- 

fense de leurs enfants, ni les femmes celle de leurs maris". Fati- 

guees de porter les enfants pendant les longues marches, les meres 

n'avaient pas scrupule de les abandoner dans les bois 321. 

Cepsndant, il ne faut pas trop generaliser; les souffrances et la 

faim ava:ent amene un relachement general des moeurs, mais quel- 

ques "jagun^os" maintenaient encore le respect de la famille et I'a- 

mour aux siens| Temoin ce rebelle qui s'enfuit dans la nuit avec 

ses deux enfants, de 10 et 11 ans^ lorqu'il vit la partie perdue, et ne 

les abandonna pas dans une marche dangereuse et difficile, malgre 

la fatigue et la faim, quoiqu'il dut porter dans ses bras ,tou- le temps, 

sa fillette malade 322 . 

316 — Maria Alves Moreira, tem. 
317 — Dem., 448-9; Luz, 121. 
318 — Luz, 121; Here., 425, II v.; 
319 — Richter, 111. 
320 — P. Scares, 111. 
321 — Maria Alves Moreira, tem. 
322 — Paulino Pereira, tem. 
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'A Taquarussu, avec Jose Maria, apres tes premiers temps de 

ra:semblement un peu confus, Torganisation devint chaque jour un 

peu plus claire. Jose Maria choisit d'abord, pour sa suite personnel- 

le, 24 hommes entre les plus fideles, les plus courageux, les plus 

representatifs, qu'il nomma "les 12 Pairs de France" 323- 

Puis il organ'sa radministration du village. Hommes, femmes, 

enfants furent divises en "chefferies de priere", chaque categorie 

avec son commandant particulier. II y eut des "chefferies de campe- 

ment" pour assurer la discipline interne; et le Moine choisit aussi 

un ministere, nommant Chico Ventura. Ministre de la 

Guerre; Joaquim Vidal, Minis re de TAgriculture; le commergant 

Praxedes Gomes Damascene, Ministre des Finances. II distribua 

aussi des titres honorifiques a quelques fideles: Praxedes fut eleve 

au rang de duic, et Genercso Ribeiro a celui de marquis 324. Le vieux 

"fazendeiro" Manoel Alves de Assumpgao Rocha fut acclame Em- 

pereur 325 , 

'A Irany, en plus des chefferies deja etablies, il en crea de nou- 

velles appeles "chefferies de forme ou de file" pour de petits groupes 

de combat 326. 

Le Moine ecartait ainsi ses fideles du reste de la communaute 

"cabocla". II reussit, car I'enormite des distances dans le "sertao", 

le manque de communications, la fa:blesse des forces policieres, in- 

suffisantes pour faire respecter I'ordre, le manque d'autorites re- 

ligieuses, etaient autant d'atouts dans son jeu. 

Le rassemblement se forma de nouveau a Taquarussu, apres 

la mort du Moine, sous les ordres de Euzebio Ferreira dos Santos. 

L'organisation du "cadre saint" presenta done deux parties distinc- 

tes: la partie sp:rituelle, soumise aux "vierges saintes" ou aux chefs 

diviniment inspires, et la materielle dont Euzebio fut le premier a 

assumer la charge 327. 

Lcirsque la lutte s'engagea, ce poste fut divise et il y eut un 

commandant militaire et un commandant civil pour les hommes 

sans armes. Euzebio Ferreira dos Santos commandait cette deuxie- 

323 — Dem., 404, en note; Id., 402-404; Cabral, 386; Luz, 93; Here., 221, I v.; Inq. 
policial, docs.; F..., lean. 

324 — Luz, 93-94; D da Tarde, 14-10-1912. 
325 — Dem., 54; Luz, 93; D da Tarde, 14-10-1912. 
326 — Dem., 62, 124-125; Cabral, 385; Luz, 93. 
327 — A Trib., 2-2-1914 et 19-12-1913; D. da Tarde, 26-12-1913. 
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me categorie et fut remplace plus tard par Elias de Moraes, lequel 

remplit cette charge jusqu'a la fin du mouvement. Francisco Alon- 

so prit le piste de "commandant de Tarmee", peut-etre apres Ve- 

nuto Bahiano, et Adecdato le remplaga apres sa mort 328. Venuto 

Bahiano remplagait Praxedes Gomes Damasceno, qui avait ete 

tue 329. 

Tout au debut de la lutte, le "commandant de Tarmee" restart 

soumis au "commandant de campement" qui etait encore "comman- 

dant des prieres"; ce n'est que plus tard que ces deux derniers pas- 

tes formerent des categories separees et que le "commandant de 

Tarmee" fut consider© plus important que le "commandant de cam- 

pement". 

Les 12 Pairs de France avaient ete immediatement retablis, 

lors de la fondation du deuxieme Taquarussu et Guillherme Ventu- 

ra, fils de Chico Ventura, fut choisi comme leur premier chef 330. 

II existait aussi dans les campements des greffiers. Celui qui 

s avait lire et ecrire etait design© pour inscrire ordres, baptemes, 

mariages dans des registres appropries; ils copiaient aussi les prie- 

res miraculeuses ou en composaieni: des nouvelles qu'ils vendaient 

au peuple; I'argent, disaient ces ruses comperes, etait destine a dire 

des messes a I'intention de Jose Maria... 331. Nous ne savons pas, 

toutefois, quel rang cccupaient ces greffiers dans la hierarchic des 

"cadres saints". 

Euzebio Ferreira dos Santos parait avoir joue ce role pendant 

quelque temps, en meme temps que ceux de "commandant de cam- 

pement" et de "commandant de priere". II se vit substitue, a Santa 

Maria, par Jeronimo Antonio Pereira, un lettre qui lisait le "Par- 

fait Secretaire", qui copiait les prieres et qui expliquait la vie de 

Monsieur Jose Maria 332. 

Conrado Grbber etait greffier a Pedra Branca, et il conservait 

aussi la fcnction de "chef des processions", etant considere comme 

un des grands croyants de ce "cadre saint". II inscrivait sur des 

cahiers tout ce qui se passait dans le campement: ordres de combat, 

328 — Paul:no Pereirp, tern. 
320 — D. da Tarde, 26-12-1913; O Dia, 14-1-1914. 
330 — D di. Tarde, 26-12-1913. 
331 — O Dia. 17-5-1914; Luz, 106. 
332 — Luz, 147. 
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normes pour la vie interne du campement, baptemes, manager, 

deces 333. 

Tandis que ces charges concernant la partie materielle et I'or- 

ganisation du campement etaient devolues a ceux que la "vierge" 

Theodora appelait "les vieillards", la partie spirituelle et les com- 

bats dependaient des "vierges" et des chefs divinement inspires. 

Quelques unes de ces vierges, douees de forte personnalite, influen- 

cerent de maniere tres marque la vie des redoutesi 334. 

La pluralite des 'Vierges" est attestee par plusieurs temoigna- 

ges. Du temps de Jose Maria elles etaient deja deux 335. Puis Ma- 

noel, chef d'armee, regut I'ordre du saint de dormir entoure de trois 

vierges 336. Joaquim, qui succeda a Manoel, etait suivi d'une garde 

speciale composee de 50 gargonnets et de quelques jeunes-filles; 

mais s'il etait commandant supreme, les "vierges" Theodora et Dur- 

valina exergaient le pouvoir avec lui car elles etaient en communi- 

cation avec Jose Maria, d'apres leur qualite de "vcfyantes" 337. 

'A partir d'un certain moment, Maria Rosa fut la seule "voyan- 

te" a Caragoata. Comment elle acceda au pouvoir on n'arrive pas 

a le savoir, les temoins se contredisent. Toutefois, ils sont unani- 

mes sur ce point: pendant longtemps, Maria Rosa conserva le pou- 

voir supreme, d'abord a Caragoata, puis a Santa Maria 338. Sa des- 

titution pose les memes problemes que sa nomination. Quelques 

uns affirment qu'elle fut un jour destituee de son rang de 'Voyan- 

te" par le prestige d'un petit gargon infirme, fils de Francisco 

Salvador, qui avait ete "touche par la grace de Monsieur Jose Ma- 

ria" 339. On raconte aussi qu'elle regut a Santa Maria un avertisse- 

ment du ciel; la premiere balle ennemie, dans le combat prochain, 

lui etait destinee (rappelons que la 'Vierge" devait mener le com- 

bat a la tete de "I'armee"),; elle prit peur, reunit son peuple et leur 

annonga qu'elle transmettait sa charge de "chef de I'armee" a Fran- 

cisco Alonso de Souza, "commandant de lutte" deja celebre; mais,. 

333 — O Estado, 4-11-1915. 
334 — Euclides J. Felipe, Bol. de Fold, et lettres. 
335 — Here., 78-9, I v. et 263, I v. 
336 — Here., 238, I v.; Cajbral, 391; Lua, 105; O Dia, 14-1-1914. 
337 — Here.. 263, I v.; F. do Comercio, 30-12-1913. 
338 — Cabre.., 395; Dem., 85; Luz, 108-111; Maria Alves Moreira, Zaca Pedra, Nene- 

Chefre, tems.; O Dia, 24-1-1914. 
339 — Derri!., 86. 
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ayant perdu sa vertu de vcyante par suite de la desobeissance a 

I'ordre divin, elle fut consideree dechue de son rang 340. Mais, selon 

d'autres auteurs, Maria Rosa fut tuee en combat a la tete de ses 

hommes, alors qu'elle regnait a Santa Maria 341. 

Quoi qu'il en soit, Maria Rosa fut pendant lengtemps I'autori- 

te supreme des redoutes; des ordres de marche, des normes de con- 

duite, des designations pour des postes importants signees par elle 

ont ete retrouvees qui en font foi 342. 

Francisco Alonso fut aussi tue en combat et sa mort donna lieu 

a des luttes pour la sucession, qui terminerent avec I'ascension de 

Adeodato Joaquim Ramc« au pouvoir 343. II imposa sa seule volon- 

te et mit fin au regne des "vierges", qu'il conserva en tant que con- 

cubines et qui marchaient derriere lui pendant les processions, en 

tenant dans une main un cierge allume et dans I'autre une epee 344 . 

Les chefs divinement inspires etaient en communication directe 

avec Jose Maria; Manoel, Joaquim, Francisco Alonso, Adeodato, re- 

cevaient des messages du Moine, le vqyaient. D'autres "voyants" 

existaient encore, dont Tun qui s'appelaient <rVieux Pere" ou "Moine 

Manoel". II etait connu de longue date dans la region, bon et venere 

par tous; puis, vers la fin du mouvement, il se mit a affirmer qu'il 

etait une reincarnation de Jose Maria "et ceux qui le connaissaient 

de longue date ne le dementirent pas, resterent muets" 345 . Adeo- 

dato prisait beaucciup ses conseils, ainsi qu'il le declara lui-meme 

a un reporter apres sa capture 346. 

L'autorite spirituelle primait sur I'autorite. materielle: le pou- 

voir des "vierges" ou des chefs sacres etait absolu, leurs ordres aveu- 

glement obeis; ils etaient infaillibles; ils avaient droit de vie et de 

mort sur leurs subalternes, les arrets et les chatiments partaient 

d'eux 347 De nombreux exemples le certifient. 

340 — Luz, 129; Nene Chefre, tem.; 
341 — P. Snares, -n note, 121; Dem., en note, 715; Here., en note, 354, I v.; Cabral, 

412 
342 — P. Scares, 122-123; Maria Alves Moreira, tem. 
3-13 — Here., 349-350, I v.; Luz, 137-138. 
344 — E. J. Felipe, lettre; Maria Alves Moreira, tem . 
345 — A. O. Lemos, 59; L C. Cascudo, 464; M^ria Alves Moreira, Nene Chefre, 

Clementino Dias, terns. 
346 — o Estado, 5-8-1916; Dem., 767; Luz, 165. 
347 — Richter, 34; E. J. FeUpe, lettre; O Die, 22-2-1914 et 28-6-1914; O Trabalho, 

13-12-1913. 
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Un vieux "fazendeiro" capture, ne voulant po'nt adherer au 

mcuvement, reshtait a tcus les efforts de proselitisme. Le chef 

Elias de Moraes consulta les "vierges" "porteuses naturelles du der 

sir de Dieu" et celles^ci, apres une conversation avec le "divin ins- 

pirateur" Jose Maria, condamnerent la vict'me a la mort348. 

Le chef Venuto Bahiano, coupable de desobeissance envers 

les ordres des "vierges", fut condamne a mort par elles et execute, 

malgre I'anciennete de son adhesion, sa renomnee et ses nombreu- 

ses randonnees victorieuses contre les adversaires du mouvement 349. 

'A Santa Maria, c'etait Maria Rosa qui jugeait les fautifs; les 

coupables etaient tout de suite liquides, des qu'elle proferait le 

jugement: "/Monsieur Jose Maria a ordonn© de les tuer" 350. 

La toutenpuissance de Adecdato s'exprima de la fagon la plus 

claire lors de sa dispute avec Aleixo Gongalves. Aleixo Gongalves 

jouissait d'un grand prestige et, longtemps avant le mouvement, 

il pouvait deja reunir en sa faveur plus de 300 agregats et defen- 

seurs. II avait fonde une redoute particuliere, mais restait soumisi 

au noyau central de Sta. Maria. Lorsque la nouvelle courut que le 

gouvernement envoyait une expedition de taille considerable contre 

les fanatiques, Adeodato "I'invita" a revenir a Santa Maria, et il ne 

put lui descbeir, Adeodato etant le chefe supreme de Tarmee de 

Monsieur Jose Maria. II revint done et prit son rang de "chef de 

combat", mais son prestige demeurait grand et Adeodato en prit 

ombrage, en voyant surtout le courage et I'esprit de lutte que Aleixo 

Gongalves deploya au moment de la prise de San'ia Maria. Les 

"jagungos" s'installerent a Tamandua et au premier pretexte — le 

refus de Aleixo de prendre la tete d'un piquet — Adeodato le tua 

et personne ne se leva pour defendre le plus celebre des chefs fa- 

natiques; ses agregats se limiterent a dire: "— Le jour de notre chef 

est arrive" 351. 

Les attributions de ces "vierges" et de ces chefs supremes 

etaient nombreuses et variees. Ils decidaient de ce qui etait pur et 

348 — Here., 77, 1 v.; Richter, 33-34. 
349 — Here., 264, I v. et en note, meme page; Dem., 279; Luz, 131; A. O. Lemos, 

19; Paulino Pereira, tem. 
350 — Pinto Scares, 110. 
351 — Here,, 181, II v.; Id., 444-445, II v.; P. Scares, 125; Dem., 789-790, en note; 

A. O. Lemos, 32; Luz, 153-154; O Estado, 1-7-1915 et 10-8-1915, 17-8-1915; 
O Imparcial, 6-8-1916. 
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impur, de ce qui etait sacre et de ce qui etait proflane, le profane 

etant pour eux synonyme presque de diabolique 352. Ils jugeaient la 

ccnduite morale et materielle des adeptes et les punissaient 353 . Ils 

commandaient la troupe au moment de la lutte 554- 

Rien ne S'e faisait dans les redoutes qui ne fut commande par 

eux. Pas un "jagungo" ne pouvait lutter sans en avoir regu leur or- 

dre. Les adeptes n'avaient pas la moindre liberte pour choisir les 

taches et les travaux qu'ils voularent executes; le chef supreme ou 

la "vierge" distribuait .out le travail. C'etait lui qui choisissait les 

sentinelles de la journee; passait en revue hommes et armement; 

verifiait les desertions; envoyait des freres monter la garde la ou 

c'etait necessaire; designait ceux qui devaient construire des caba- 

nes pour les "soeurs" qui n'avaient pas de bras marculins dans la 

famille; indiquait qui devait remplir les functions tres enviees — et 

pour cause — de boucher, et ainsi de suite 355. 

II determinait les piquets qui devaient attaquer I'ennem1, piller 

les "fazendas", captures des families qui viendraient augmenter leur 

"peuple". II designait les petits gargons deja capables de participer 

aux combats 356. II nommait les chefs des rangs les plus bas, nom- 

mination faite par ecrit 357 . II dirigeait les prieres des fideles "en 

formation" 358. II choisissaic aussi, parmi les guerriers qui s'etaient 

distingues dans la bataille, ceux qui devaieit prendre la place des 

Pairs de France tombes dans la lutte 37,9. II choisissait I'emplace- 

ment des nouvelles redoutes 360. 

Les adeptes devaint respect et obeissance aux "vierges" et aux 

chefs supremes. Ils devaient suivre leurs conseils, directement ins- 

pires par Monsieur Jcse Maria; chasser les mauv'ses pensees; prier 

de tout leur coeur; conserver une attitude de veneration pendant 

352 — o Dia, 24-1-1914; A Trib., 2-2-1914. 
353 — Here , 237-238, I v.; Dem., 139; Cabral, 391; Luz, 105; Richter, 29; O Dia, 

14-1-1914. 
354 — Set., 140; Dem., 281; Here., 182, II v. et en note, 354, I v.; Luz, 129; P. 

Scares, en note, 121; Cabral, 412; Dem., 715, en note; A Trib., 3-1-1914, 13- 
1-1914 et 11-2-1914; O Dia, 16-1-1914. 

255 — Luz, 120; Dem . 402-403 et 281; A. O. Lemos, 59; Here., 157, II v.; E. J. 
Felipe, lettre; O Estado, 1-7-1915. 

356 — Here., 268, I v.; 157, II v.; Id., 78-79, I v.; Dem., 85; A. O. Lemos, 59. 
357 — Dem., 91; P. Scares, 121-122 
358 — Maria Alves Moreira tern. 
359 — E. J. Felipe, lettre. 
360 — Luz, 102; Here., 263-264, I v. 
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la "formation"; ne pas dire du mal d'autrui; aimer les "freres" au- 

tant que soi-meme; fuir la mechancete; ne jamais voler 301. 

De leur cote, le chef ou la "vierge" devaient traiter leurs guer- 

riers et leur psuple "comme un bon pere traite ses enfants, sans pour 

cela oublier d'etre energique. . 362 

7 — La nouvelle hierarchie sociale 

Jose Maria dcminait toute I'organisation qu'il avait donnee a 

son village; il le commandait d'abord en tant que chef religieux; 

plus tard en tant que chef religieux et guerrier. II etait reconu comr 

me chef supreme et sa parole faisait lei; il maintenai. la vie inter- 

ne de son village "refradtaire a I'intervention etrangere de la police 

bresilienne dans son interieur" 363- 

Son autorite se fondait sur des miracles et des evenements 

extraordinaires. Sa vie etrange, son aspect de pelerin fournissaient 

deja une base a la croyance; ses qualites de coeur aussi. II etait 

la bonte meme, disait Tun des adeptes; "il empechait les disputes, 

les bavardages, le vol; il ne mangeait pas de viande, ne fumait que 

la pipe, ne connaissait pas les femmes et ne permettait pas les de- 

reglements; Ires charitable, il distribuait des remedes" 364. 

Apres la mort du Moine, lorsque Taquarussu s'organisa pour 

la deuxieme fois, il continua a gouverner le campement par I'inter- 

mediaire des "vierges" et des chefs supremes. II ordonna par la 

bouche de Theodora la reconstruction de la ville sainte de Taqua- 

iussu 365 . Que les temoignages acceptent la version de Theodora, 

pour la fondation de Taquarussu, ou en donnent d'autres, la base 

des histoires est toujours I'apparition du Moine a un intermediaire 

qui acquiert par la son autorite. Les intermediaires ne jouissaient 

done que de 1'autorite qu'il leur avait deleguee 366 . Visions, mira- 

cles, vie ascetique, elaient autant de preuves de leur communication 

avec le sacre. Le choix des enfants et des "vierges" etait explique 

par le respect special qu'ils meritaient, parce qu ils etaient des 

351   o Estado, 4-11-1915, document trouve a Pedra Branca. 
362 — O Estado, 4-11-1915, id. 
363 — Dem., 125. 
364 — O Estado, 1-7-1915. 
365 — Lu.r, 101; O t>ia, 24-1-1914. 
366 — E. J. Felipe, Bol. de Fold. 
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"innocents". "Nous ne le meritcns pas, mais les fillettes vierges 

peuvent recevoir la grace de voir Jose Maria et lui parler," disait 

Euzebio Ferreira dos Santos 307- 

Une suite d'evenements etranges avait deslgne Theodora au 

p^ste d'mtermediaire. File et son amie Durvalina avaient dcrmi 

entre les bras de Jose Maria. Juste un an apres la mort de celui-ci, 

clle le revit, regut ses mes. ages et I'ordre de fonder de nouveau le 

village de Taquarussu, dont elle fut la premiere "vierge". Elle con- 

tinua a avoir des visions, elle voyait dans les nuages eglises, villes 

sacrees, armees de chevaliers celestes 368. 

Manoel eut aussi des visions. Le Moine lui apparut dans les 

bois et lui donna I'ordre de ccnvoquer les fideles pour "la guerre 

sainte de St. Sebastien" 369. II partait dans la foret rencontrer le 

saint et, en sortant, recontait aux fideles les entretiens mystiques; 

apres cela, les fideles priaient et chantaient pendant longtemps en 

signe de joie. II designait a I'adorations des "jagungos" les rameaux 

que le Moine avait touches sur son passage, lesquels les transfor- 

maient en reliques 370. 

Pour raffermir encore son pouvoir, Manoel recourut a un mi- 

racle spectaculaire; il mourut et ressuscita, quelques jours apres 

son ascension au poste de chef. Les fideles le veillerent en priant 

et en pleurant; a midi, le jour suivant de sa mort, il ouvrit les yeux 

et s'ecria: "Je ne suis pas mort! J'ai ete au ciel causer avec Mon- 

sieur Jose Maria qui m'a ordonne de faire une guerre pendant six 

ans, la guerre de St. Sebastien; dans cette guerre, le fils sera con- 

tre le pere et le pere contre le fils" 371. Toutefois, quelque temps 

apres on s'apercut que Manoel avait viole les jeunes-filles qui le 

gardaient pendant son sommeil; il fut immediatement destitue et 

substitue par un gargonnet d"une dizaine d'annees, Joaquim. 

La sagesse, la prudence, la dignite, le courage et le sens du 

devoir que le petit Joaquim, investi des pouvoirs supremes, mani- 

festa, — qualites hors de proportion avec son jeune age — furent 

367 — J. E. Carlin tem. 
368 — Richter, 44; Here., 263, I v. 
369 — Dem . 139; Lur, 101; Here., 233, I v.; D. da Tarde, 15-12-1913 et 18-12-1913. 
370 — Sinzig, 220; Here., 236, I v.; Dem., 86 et 139; Cabral, 390; Luz, 101, 104; 

V. da Rosa, 10-8-1918; A Trib., 19-12-1913; O Dia, 14-1-1914; D. da Tarde, 
26-12-1913; O Trab., 13-12-1913. 

371 — Here,. 236-237, I v.; Luz, 104-105; Richter, 28-29; O Dia, 14-1-1914. 
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mterpretees comme des signes certains de son election divine, qui 

se manifestait par un comportement exceptionnel 372. II connaissait 

le passe de chaque "jagungo" sans en avoir ete informe et il disait 

quelles intentions secretes chacun avait formulees interieurement 

en adherant au mouvement 373 . 

D'ailleura, toutes les "vierges" et tons les chefs qui se distin- 

guerent dans la suite des evenements possedaient aussi des quali- 

tes extraci-dinaires. 

Maria Rosa devinait ce que pensaient les "jagungos" et mena- 

gait ceux qui doutaient de leur faire apparaitre une croix sur le 

front pour indiquer qu'en dedans ils etaient des "chevelus" 374. 

Francisco Alonso de Souza avait de tels dons surnaturels qu'on 

le surnomma I'Enfant-Dieu ou TEnfant-Vierge, bien qu'il fut marie 

et deux fois pere 375. 

On attribua un caractere sacre aux victoires obtenues par Adeo- 

dato, soit sur ses ennemis dans Tinterieur de la redoute, soit sur les 

adversaires de I'exterieur, et il fut appele "S. Joaquim das Pal- 

mas" 376. 

Mais, "vierges" ou chefs supremes, ils sont tous des interme- 

diaireri; les ordres ne viennent jamais de leur propre volonte, mais 

d'une puissance superieure, ils ne font que les transmettre aux au- 

tres. 

Selon quelques temoins, les "vierges" recevaient Tinspiration 

d'en haut et la transmettaient a I'assemblee des chefs de campe- 

ment, qui les communiquaient au peuple 377. Cette assemblee de 

chefs se composerait de 12 Pairs de France, 3''8; c'etait une espece 

de "college des chefs" et on I'appelait parfois "conseil deliberatif 

ou "etat major" 379. D'autre part, des temoins affirment que ce 

conseil superieur prenait toutes les decisions, et que "vierges" ou 

"chefs supremes" n'en etaient que les representants. La lettre ecrite 

par les fanatiques au colonel Henrique Rupp le confirme; elle n'est 

372 — Here., 239, I v.; Luz 105; F. do Comercio, 30-12-1913. 
373 — p. do Comercio 15-1-1914. 
374 — Dem., 85; P Scares, en note, pg. 121. 
375 -- Here., 80, I v. 
376 — Dem., 777; Luz, 166; V. da Rosa, 1^11-1918. 
377 — Here.. 78-79, I v.; O Dia, 14-4-1913. F. do Comercio, 13-1-1914 et 16-1-1914. 
378 — P. Soares, 122-123; E. J. Felipe, Bol. de Folcl.; F. do Comercio, 13-2-1914. 
379 — F. do Comercio, 15-1-1914 et 16-1-1914. 
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pas signee pai un seul ncm, mais par les 12 Pairs de France et 

quelques autres notables de Taquarussu 380 . 

Ceci s'oppose a la version du pouvcir absolu d'une "vierge" ou 

d'un chef; il est probable, cependant, que pour certains secteurs de 

la vie en commun, un personnage assumait seul certaines decisicns 

et responsabilites; tandis que d'autres problemes etaient resolus par 

un ccmite de chefs. 

En tout cas, meme lorsque un seul personnage donnait des or- 

dres, le comite de chefs existait et agissait en cachette, et le chef 

en titre n'etait en verite que leur porte-parole. 

Theodora, la premiere "vierge", raconte aujourdhui que "les 

\ieux" se reunissaient dans la nuit, causaient sur les problemes et 

lui donnaient les ordres qu'elle devait transmettre le jour suivant 

au peupl© 381. Un autre temoin dit que les chefs formaient un "con-« 

seil de fanatiques" (sic) qui discutait les problemes importants 

pendant la nuit, donnait leurs ordres a Maria Rosa, et celle-ci les 

transmettait le jour suivant aux guerriers, pendant la "forma- 

ticn" 382. 

Le pouvoir de la "vierge" ou du chef supreme n'etait done qu'ap- 
parent. Tout d'abord, le college de chefs I'exerga, puis un seul in- 

dividu le prit entre ses mains, Elias de Moraes, et devint le chef 

unique. Nous retrouvons la trace de son influence par-ci par-la, 

pas tres en evidence mais constante et toujours existante. 

Un temoin affirme que "e'etait lui qui commandait en veri- 

te" 383 - Ce fut lui qui designa Adeodato comme chef a la mort de 

Francisco Alonso 384 Nombreux sont les temoignages qui reconnair- 

sent que, bien que Adeodato eut ostensiblement le rang de chef 

supreme, Elias de Moraes etait le vrai organisateur et le soutien 

du mouvement, a partir de son arrivee a Taquarussu et jusqu'a sa 

mort en combat, peu apres la defaite de Tamandua 385 . 

Mais ceci n'est que Thistoare secrete du mouvement. Pour ce 

qui est de I'organisation sociale existante et apparente, nous voyons 

au sommet les "vierges". Plus tard, surtout sous Adeo- 

380 — A Trib., 16-2-1914; O Dia, 26-2-1914. 
381 — Theodora Alves, tem. 
382 — A. O. Lemos, 12 . 
383 — B. . tem.; A. O. Lemos, 30. 
384 — Paulino Pereira, tem. 
385 — Luz, 154; Dem., 789-790, en note; Luz, 168-169; Set., 45; A. O. Lemos 56- 

V. da Rosa, 20-11-1918; O Estado, 12-8-1916 et 22-9-1915. 
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dato, c'est le commandant supreme qui est au sommet, les "v-erges," 

viennent tout de suite apres. Dans les deux cas, les taches, dans 

les rangs plus bas, sont divisees entre differents chefs (chef de cam- 

pement, de formation, de priere, greffier, chefs de combat, porte- 

etendard) et les 12 Pairs de France; les guerriers viennent ensuite; 

puis les hommes sans armes, les gargonnets, les vieillards, les fern- 

mes, les enfants, les infirmes. 

Chaque petite redoute disseminee dans les bois avait son chef 

principal, normme par le commandant de la redoute-maitresse et, 

raeme s'il n'avait pas ete nomme par lui, lui obeissant fidelement. 

Ces chefs multiples se soumettaient tous, done, a celui qui, ayant 

fait preuve de ses dons mystiques et charismatiques, se revelait 

par la chef religieux et chef supreme 386. 

II existait une hierarchie de distinctions et honneurs divers a 

cote de celle qui etablissait I'ordre dans le fonctionnement interne 

du campement; on y accedait soit par un comportement exception- 

nellement courageux au moment de la lutte, soit en obeissant aux 

penitences expressement ordonnees pour cela par le Moine, qui les 

reservait a quelques elus, soit par I'amitie du chef supreme. 

Jose Maria I'avait cree et distribua des titres de noblesse par- 

mi les plus fideles de ses partisans 387 - Ce precedent fut suivi par 

ses continuateurs, et les distinctions etaient distribuees surtout dans 

la famille, chez les amis, dans I'entourage de "vierges" et chefs sur 

premes 388. Voila pourquoi Euzebio Ferreira dos Santos essaya de 

niaintenir des membres de sa famille dans les rangs supremes, sa 

fillette Theodora en tant que "vierge" et son petit-fils Joaquim au 

poste de chef — il assurait pour sa famille une grande partie des 

honneurs 389. 

Toute la famille Ferreira dos Santos tenta d'ailleurs de deve- 

nir sainte. La femme de Euzebio, apres une flagellation rituelle de- 

terminee par le Moine, fut declaree "sainte" ou "princesse" 390 . 

Le vieux Euzebio devint "saint" en restant 15 jours couche sur le 

ventre a prier, penitence que le Moine avait demandee pour que 

386 — E. J. Felipe, lettre. 
387 — D. da Tarde, 14-10-1912. 
388 — A. O. Lemos, 52 et 60; E. J. Felipe, lettre; B..., tem. 
389 — A Trib., 19-12-1913 . 
390 — A Trib., 15-1-1914. 
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cela s'accomplisse 301. Mais rambition demesuree de la famille con- 

tribua a leur discredit; ils ne reussirent pas a iraintenir leur statut 

special e. Euzebio, a Caragoata, n'etait considere que comme un 

simple fidele 3!)-. 

Adeodato protegea aussi les siens et distribua honneurs et ti- 

'res parmi ses freres et ses parents 393 - 

Quant aux Pairs de France, ils etaint choisis soit parmi ceux 

qui se distinguaient entre les ccmbattants par leur courage et leur 

audace, soit parmi ceux dont le rang important dans la vie civile 

designait a ce titre 394. 

L'Empereur Rocha Alves se trouvait en tete de la hierarchic 

des honneurs. Son nom n'est jama:s mentionne comme lie a une 

activit© de-terminee quelle qu'elle soit, et son choix fut dite par 

le prestige dont il jouissait aupres de la plupart des "caboclos" de 

la region. II n'avait regu que "rembleme decoratif de chef du cam- 

pement", selcn I'expression d'un temoin 39r>. rnon rant son role de 

simple parade et il ne remplit aucune fonction importante dans le 

deroulement des evenements 396. 

Deux principes etaient a la base de la llierarchie etablie, soit 

pour les postes de commandement, soit pour les honneurs. 

Le premier etait la reconnaissance de rimportance des valeurs 

religieuses; etant les plus eleves, sur elles devait s'appuyer la hie- 

rarchic. Les hommes etaient inegalement doues par rapport a la 

foi; les plus doues (ceux qui manifestaient des dons surnaturels ou 

qui avaient plus de connaissance en matiere religieuse) occupaient le 

rang superieur. Le chef "divin" etait amene au poste supreme des 

qu'il montrait ses qualites exceptionnelles, et il gouvernait sur ceux 

qui, dans la vie civile, avaient regne sur des bandes d'agregats et 

de parents. Ainsi I'ascension sociale ayant la qualite religieuse pour 

critere, le choix des "vierges", des chefs supreme?, des commandants 

de prieres, etc., dependait de I'ardeur de la foi et de la vertu des 

postulants 397 . 

391 — Here , 238, I v.; Luz, 105; Richter, 30. 
392 — Luz, 111 . 
393 _ v. do Rosa, 19-11-1918. 
394 — Dem., 402-3. 
395 — A. O. Lemos, 60. 
396 — Dem., 57-58. 
397 — E. J. Felipe, lettre. 
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Mais a cote de cette hierarchie a base divine, la vieille hie- 

rarchie profane basee sur le prestige, la richesse, le pouvoir sur les 

hommes, se maintenait aussi. Ceux qui occupaient dans la vie pro- 

fane des postes de chef et se transportaient dans les "cadres saints" 

a la tete de leurs parents, agregats et amis, y continuaient de jouir de 

leur rang privilegie; le chef supreme les prenait de preference pour 

les situa ions honorifiques, auxquelles pouvait aussi pretendre un 

"plebeien" doue de qualites exceptionnelles. Praxedes Gcmes Da- 

mascene, Paulino Pereira, Aleixo Gongalves, Tavares, etaient des 

gens importants avant d'aller dans les redoultes et qui furent des 

chefs dans les "cadres saints" en raison de leur importance ante- 

rieure. 

Des honneurs etaient rendus aux occupants de ces rangs, sur- 

tout, s'ils y avaient accede par la voie religieuse. L'un de ces hon- 

neurs etait le "baise-pied", qui avait lieu lors de quelques comme- 

morations. Le jour cu Manoel fut reconnu chef et sucesseur de Jo- 

se Maria, les fideles a commencer par son propre pere, defilerent 

devant lui pour lui baiser le pied 398. Le jour ou la flemme de Eu- 

zebio Ferreira dos Santos fut consideree sainte, on lui rendit le me- 

me hommage 399. 

Les Pairs de France avaient droit a des hommages speciaux 

de la part des croyants, mais nous n'avons pas reussi a savoir en 

quoi ils consistaient 400. 

Les "vierges" avaient droit a de riches parures et a des robes 

somptueuses qui marquaient leur rang, ainsi qu'a une escorte de 

cavaliers, de Pairs de France generalement, toutes les fois qu'elles 

sortaient 401. 

Les "vierges", les chefs importants, les Pairs de France, rece- 

vaient la meilleure partie du butin et avaient droit a une plus grande 

quantite de vivres. Les derniers temps, lorsque Taliment devint dif- 

ficile a obtenir, le sel et la viandre etaient reserves aux chefs 402. 

398 — Sinzig, 223; Here., 236-237, I v.; Luz, 105; Cabral, 389; D. da) Tarde, 15-<12- 
1913 et 26-12-1913; A Trib., 19-12-1913. 

399 — A Trib., 13-1-1914. 
400 — Dem., 402-403. 
401 — Dem,,, 85-86 et 402-403; Luz, 117. 
402   Dem., 403-404; Luz, 165; Maria Alves Moreira, tern. 
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8 — La Sainte Confrerie. 

Le campement etait envisage par le "jagungo" ccmme une gran- 

de confrerie de leur saint patron St. Sebastien, dont le fondateur 

etait Monsieur Jose Maria. Le chanteur populaire le celebrait: 

Un certain Jose Maria, 
En toute saintete, 
Fonda le campement, 
Qu'il appela confrerie 403. 

Le terme revient souvent dans les ordres donnes par les chefs 

et dans les documents qui nous renseignent sur le mouvement. 

". . . Vous pouvez requisitionner tout ce dont la confrerie a besoin", 

ecrivait Maria Rosa a Henrique Vblland 404. "... Nous sommes ici, 

toute la confrerie reunie, por obeir a la sainte religion. . .'r, etaient 

les mots que Chico Ventura dirigeait a son compere Altino de Fa- 

rias 405. Des ncrmes circulaient qui reglaient le comportamente des 

"freres" dans la "confrerie": celles de Jose Maria, d'abord, puis, 

plus tard, d'autres redigees par Henrique Volland 406. 

Les membres s'appelaient entre eux "freres" et "soeurs", selon 

I'usage dans les vraies confreries religieuses de la region, et ils se 

consideraient vraiment" freres par la foi" 407. "—Void venir les 

freres!" devint un cri d'alarme et de peur pour tous les habitants 

du Contestado qui n'etaient pas fanatiques 408. 

Dans la grande confrerie de St. Seba&tien, les Pairs de France 

formaient une petite confrerie interne speciale, la "confrerie des 

Pairs ou des Chevaliers de St. Sebastien", avec des interdictions et 

des regies de conduite plus strictes que celles du commun 409. 

Dans I'interieur, les confreries religieuses agissaient comme 

des societes de secours mutuels, tout en se chargeant aussi de la rea- 

lisation de ceremonies religieuses. Or, le "cadre saint" etait congu 

dans ce meme esprit: on y realisait des ceremonies religieuses en 

403 — J. H. Moreira, poeme 
404 — P. Scares, 122. 
405 — O Dia, 26-3-1914 et 6-3-1914; Here., 263, I v. 
406 — P. Scares, 122-123; O Estado, 4-11-1915. 
407 — P. Scares, 123; A. O. Lemos, 21-22; Here., 157, II v.; Dr. V. . . ., tern.; Ma- 

ria Alves Moreira, tem.; P. Pereira, tam.; J. H. Moreira, poeme; D Dia, 6- 
3-1914. 

■408 — B. . ., tem.; A. O. Lemos, 21 a 24, 
409 — P. Soares, 122-123; F. do Comercio, 13-2-1914. 
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commun, et dans le domaine economique, aussi, la regie etait de 

tout mettre en commun. 

La norme ideale essentielle du "cadre saint" etait Tegalite. Sui- 

vant un dicton des campements, "celuii qui avait quelque chose, de- 

vait moudre; celui qui n'avait rien devait moudre aussi, parce qu'a 

la fin tous seraient egaux" 410. Ceci voulait dire que tout ce qu'un 

frere possedaii:, 1'autre devait posseder aussi. Une vieille "jagunga" 

precisait encore: ce que Tun apportait devait etre divise avec tous 

les autres 411. Si une femme avait besoin d'une robe, elle la deman- 

dait a celle qui en possedait plus d'une, et le retbis etait inconce- 

vable 412. 

Les membres des piquets prenaient dans le butin tout ce dont 

ils avaient besoin; le reste etait divise en parties egales entre le res- 

te des freres, chaque chef de famille recevant une quantite de vian- 

de en rapport avec le nombre de membres de son groupe dcmesti- 

que 413. 

L'idee de commerce etait contraire a leur notion d'egalite; mais 

leur notion d'egalite avait neanmoins des grades et n'etait pas celle 

d'identite entre tous les individus. L'egalite n'etait done pas abso- 

lue, elle avait ses limitations imposees par la hierarchie et ses pri- 

vileges, qui ordonnaient de reserver ce qu'on avait de mieux pour 

les chefs, les "vierges" et les Pairs de France, comme un honneur 

du a leur rang 414. 

Le commerce avait dene ete banni de I'interieur du "cadre 

saint"; la mort etait la punition des freres qui essayaient de vendre 

quelque chose a un autre frere. Tout ce dont un frere avait bescin 

lui etait donne par ceux qui avaient du superflu. 

L'argent etait meprise, "car parmi les "caboclos" fanatises exis- 

tait la conviction qu'ils ne devaient point avoir de biens materiels, 

ni en argent ni en terres — ils voulaient realiser la fraiernite abso- 

lue selon l'idee du Moine saint 41 a. 

410 — o Dia. 22-2-1914. Rappelons que pour les "caboclos", moudre est synonyme d'ob- 
tenir des vivres, la farine de mais ou de manioc etant Tune des bases de leur 
alimentation. 

411 — Maria Alves Moreira, tern.; 
412 — Id., id. 
413 — Zaca Pedra, tern.; P. Pereira, te^n. 
414 — Dem., 403-404; Luz, 165; Maria Alves Moreira, tern. 
415 — Dem.. 54-55; Luz, 93; D. da Tarde, 14-10-1912. 
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Les aumones en argent depasees au p ed des croix des chemins 

resterent toujours intactes 41<!; et lorsque les "jagungos" emparterent 

les images de la chapelle de Perdizes, ils laisserent derriere eux le 

tronc des pauvres avec tout Targent qu'il contenait 417. 

L'argent republicain, surtout, etait considere maudit; ils con- 

servaient de la monnaie metallique pour acheter du sel, des armes, 

des mun tions 41 s; mais ils brulaient le papier-monnaie .Les mem- 

bres des piquets recevaient toujours des ordres de ne pas toucher a 

l'argent qu'ils trouveraient dans leurs expeditions de pillage 419. 

Quelques "jagungos" abandonnerent definitivement tout ce qu'ils 

possedaient, terres, maisons, betail, pour aller vivre dans les "ca- 

ores saints", sans preoccupations terrestres 420 . Les plus acharnes, 

sous pretexte d'egalite absolue, allaient jusqu'a detruire leurs titres 

de propriete, ainsi que ceux d'autrui. . . 421. On detruisa.t la source 

de toutes les differences sociales, du moment qu'on ne voulait plus 

de propriete terrienne ni de richesse; des lors, tous les hommes de- 

venaient freres puisqu'ils ne possedaient plus rien. Les idees de fra- 

ternite et d'egalite atteignaient la leur epancuissement total. 

D'autres "jagungos", cependam, bien qu'abandonnant leurs ter- 

res, faisaient la navette entre leurs maisons et la redoute, apportant 

peu a peu betail et cereales recoltees, ainsi que tous leurs biens trans- 

portables . Ces voyages devinrent plus frequents lorsque la faim fit 

son apparition, on allait chercher tout ce qu'cn avait d'abord 

abandonne 422 . 

L'argent de I'Empire trouvait grace a leurs yeux; celui-la pou- 

va't circuler. Les soldats trouverent a Santa Maria et a Pedra Bran- 

ca de la monnaie de I'Empire bresilien, ainsi que de tres anciennes 

pieces de I'epcque coloniale 423 . 

On a trouve encore de la monnaie "sainte" marquee "G.S.", 

c'est a dire, "guerre sainte". Les "jagungos" utilisaient pour cela tous 

les ronds metalliques qui leur tombaient sous la main, et sur les- 

quels ils gravaient les lettres sacrees. Cet argent, ainsi que 1 argent 

monarchique, etait employe a payer les marchandires qu ils ache- 

416 — Maria Alves Moreira, tern. 
417 — Dem ., 402 
418 — E. J Felipe, lettre. 
119 — Here., 94-95, I v.; Id., 157, II y. 
420 — Luz, 105; Maria Alves Moreira, tem. 
421 — Dem., 714. 
422 — Dem., 54-55; Maria Alves More ra, tem. 
423 — Dem, 714; O Estado, 4-11-1915. 
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taient de Texterieur. Les commergants ne pouvaient pas se plain- 

dre, puisqu'on leur affirmait que ces monnaies seraient pleinement 

valorisees aussitot que les "jagungos" auraient la victoire... 424. 

L'ambiance des campemients etait tres gaie. Les "jagungos" ne 

travaillaient presque pas, ils passaient leur temps en prieres, en 

processions; les baptemes et les mariages frequents etaient autant 

de fetes, ainsi que les neuvaines avec leurs rituels riches et varies 425. 

Le poete populaire nous raconte I'emploi du temps dans les 

"cadres saints": 

Chiquinho Alonso 
Revint a la redoute de Socego 
Pour flaner et dormir toute la journee, 
II n'avait pas 
D'autre chose a faire. 
Ils (les "jagungos") entraient en "formation" 
Deux fois par jour, 
Et tout cela ressemblait a un jeu 426. 

Les redoutes exergaient une seduction toute speciale sur la jeu- 

nesse a cause de la vie oisive qu'cn y menait, des occasions qu'elles 

offraient pour assouvir leur desir d'aventure et leur sensualite 427. 

"C'etait une folie de la jeunesse; la jeunesse aime le bruit, le ras- 

semblement; la jeunesse est curieuse, la curiosite la pousse". expli- 

quent des anciens "jagungos" 428- 

Dans la nouvelle Taquarussu fondee par Euzebio Ferreira dos 

Santos, les "jagungos" passaient leur temps a se promener, a se ren- 

dre visite, ne travaillant que I'indispensable pour se nourrir 429 . 

"Lorsqu'ils ne sont pas a prier, ni a realiser des processions, ils sont 

en train de tirer des coups de fusil en I'air, en signe de joie", com- 

mentait un journal 430. 'A Pedra Branca, Adeodato ordonna toute 

une suite de fetes et de pelerinages 431. On comprend done pourquoi 

les vieux "jagungos" parlent encore aujourdhui de la beaute de la 

vie dans les "cadres saints" 432. 

424 — Luz, 150; S..., tem.; Dr. David Cameiro, tem. 
425 — Dem., 451 et 404, en note. 
426 — Nene Chefre, poeme. 
427 — Here., 241, I v. 
428 — J. et A. Carlin, tem. 
429 — E. J. Felipe, lettre. 
430 — O Trabalho, 13-12-19IS. 
431 — Luz, 156-7. 
432 — Maria Alves Moreira, tem. 
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L'expiation des peches n'etait pas mentionnee. Si plusieurs 

cha iments sont rapportes par les temoins, ils n'etaient pas soufferts 

pour racheter des peches ni pour assurer la redemption de Tame; 

ils etaient la punition contre la desobeissance aux ordres divins qui 

assuraient Tordre interne de la redoute et contre le manque de foi. 

On ne trouve qu'une seule reference au port des cilices; les jeune^ 

sont mentionnes tres rarement, ils se limitaient a ceux expressement 

ordonnes par I'Eglise Catholique 433 . 

Les joutes de chant et les improvisations avaient lieu dans les 

redoutes. Dans Tune d'elles, cn a trouve une chanson qui celebrait 

la lutte heroique entre les "jagun^os" et le capitaine Mattos Cos- 

ta 434 - Adeodato etait chanteur renomme; emmene prisonnier a Cu- 

ritibanos, il chantait toute la journee dans sa cellule, raccntant sa 

vie dans la redoute, ses prouesses, critiquant le gouvemement re- 

publicain et faisant allusions aux personnes qui passaient devant sa 

fenetre. II disait avec melancolie: 

Quand j'etais litre. 
On m'appelait "mon frere"; 
Maintenant que je suis en prison 
On ne m'offre pas une simple cigarette 435. 

Le bal, les danses et le jeu etaient formellement interdits. In- 

terdits aussi le pipeau et raccordeon; Jes seuls intruments de musi- 

que psrmis etaiem la guitare, le violon et le tambour 436. 

Tous les temoins et les auteurs sont dene d'accord sur I'air de 

fete continuelle qu'ofljraient les "cadres saints", du moms au debut 

du mouvement. Le moindre evenement etait salue par des petards; 

les cris d'allegresse, les chants religieux, les litanies, toute sorte de 

signes de rejouissance eclataient a tout instant 437, et cette atmosphe- 

re battait son plein lorsqu'il s'agisait de feter des victoires sur les 

soldats republicains 438. 

Les processions occupaient une place importante dans la vie 

des redoutes. Elles etaient un des elements indispensables pour la 

celebration de tout evenement de marque: fondation de nouvelles 

4*3 — Here., 351-2, I v.; D. da Tarde, 15-12-1913. 
434 — Set., 27. 
135 — Dr. K..., tern. 
136 — Luz, 121. 
437 — Luz. 105; A Trib., 2-2-1914; O Dia^ 22-2-1914; O Trabalho, 13-12-1913. 
438 — o Trab., 13-12-1913; Dem., 628-629; A Trib., 8-1-1914. 
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redoutes, victoire sur les forces ennemies, fete des saints patrons du 

"sertao" 439. 

Qu'elles aient ete quotidiennes, ou realisees deux fois par se- 

maine, ou seulement les jours de fete, elles se caracterisaient par le 

defile d'une grande quantite de bannieres et d'etendards aux cou- 

leurs diverses, les blanches avec une croix de couleur au milieu et les 

initiales des saints, les rouges avec la colombe du Saint Esprit et pro- 

fusement recouvertes de rubans 440- 

Parmi les processions racontees par les differents auteurs, deux 

attirent surtout Tattention. 

Lorsque la grande chapelle de la redoute de Santa Maria, 

soigneusement construite:, fut prete, les autels garnis de belles nappes 

brodees, les fideles allerent chercher la grande image de St. Sebas- 

tien, qui existait dans le hameau de Perdizinhas, pour le maitre- 

autel; elle fut amenee en procession solennelle jusqu'a I'eglisie de 

Santa Maria, le people priant a haute voix et chantant tout le long 

du chemin 441. 

Une grande procession etai: en train de s'effectuer a, Santa 

Maria, pour remercier les saints de leur protection visible, quand 

lies premiers obus furent tires contre la "ville sainte". La procession 

parcourait les ruelles du village, les fideles en rangs, quelques 

hommes au milieu portant des croix, des drapeaux, le grand St. 

Sebastien. Les fideles marchaient lentement en priant et en chan- 

tant avec enthousiasme lorsque le premier coup les atteignit en plein 

et les blessa. Les cris, les gemissements, les vociferations, les plain- 

les se substituerent aux prieres; les fideles chercherent refuge der- 

riere les murs fragiles de leurs maisons, laissant dans les ruelles des 

blesses et des morts 442. 

Tant que Jose Maria mena une vie errante, suivi de ses adep- 

tes, ses allees et venues imitaiem de veritables processions et I'ordre 

de marche etait toujours le meme: le Moine en tete, a cheval, suivi 

d'une garde d'honneur a cheval aussi, armee d'epees (les Pairs de 

439 — Luz, 105; Richter, 29; Dem., 451; P. Pereira, tern.; Maria Alves Moreira, tern.; 
O Trab., 13-12-1913; D. da Tarde, 15-12-1913; A Trib., 9-2-1914. 

440 — Richter, 29; Dem., 451; Paulino Pereira, tem.; Maria Alves Moreira, tem.; Luz, 
105; O Trab., 13-12-1913; D. da Tarde, 15-12-1913; A Trib., 9-2-1914. 

441 —' Dem., 399. 
442 — Luz, 157; Cabral, 421; Here., 389, II v.; Id., 255-270, II v. 
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France, sans doute); puis le gros des adeptes a pied, et ensuite les 

femmes et les enfants fermant le cortege 443 . 

'A Taquarussu, les processions suivaient aussi un ordre inal- 

terable: le "bienheureux" Manoel marchait devant; puis les enfants; 

puis les "vierges"; ensuite les femmes mariees sans enfants; puis les 

meres; Euzebio Ferreira dos Santos; les hommes et les jeunes gar- 

dens portant leurs armes de guerre 444. 

Cet ordre fut altere par Adeodato. II marchait devant, portant 

I'image de St. Sebastien et suivi des "vierges", en blanc, tenant des 

cierges allumes et une grande epee enrubannee de bleu; puis ve- 

naient les Pairs de France dans leur attirail de combat, et ensuite le 

peuple 445 . 

Tous les changements de redoute prenaient des formes proces- 

iicnnelles. Du temps de Maria Rosa, celle-ci precedait les gens, 

montee sur un cheval harnache de velours cramoisi et d'argent; ses 

longs cheveux sur ses epaules, vetue d'une belle robe garnie de plu- 

mes d'oiseau, les armes enguirlandees. Cent guerriers armes la sui- 

vaient; puis le peup!e de la redoute piquant devant eux des mulcts 

charges de bagage; puis 600 boeufs et leurs bouviers; et encore 

cent guerriers pour fermer ma marche. C'etait un defile d'a peu 

pres 2 .000 personnes 446. 

Mais ce n'etaient pas seulement les voyages qui prenaient la 

forme de processions; le combat aussi, quand les fanatiques menaient 

I'attaque, car, soit dans les processions, soit pour I'attaque, le chef 

supreme et la "vierge", immediatement suivis des 12 Pairs de France, 

devaient toujours prendre les devants, et les guerriers suivaient 447 - 

On a conserve aussi quelques descriptions des fetes, mais ma- 

Iheureusement pas completes. 

L'apparition de "Pai Velho" dans la redoute donna lieu a des 

fetes composees de processions, feux d'artifice, "cavalhadas" 448 . 

Juste apres la fondation de Taquarussu par Euzebio Ferreira 

dos Santos, on feta joyeusement I'evenement. Manoel, alors chef 

inspire par le saint, organisa pour les Pairs de France des combats 

simules, pendant lesquels ils criaient: "Mort aux chevelus!" Apres 

443 — D. da Tardo, 14-10-1912. 
444 — A Trib., 19-12-1913. 
445   Luz, 147; Dem., 7S8-791; P. Sock-e*, 108 et 111; Mana Alves Moreira, tem. 
446 — Luz, 117. 
447 — o Dia, 16-1-1914; A Trib., 3-1-1914, 6-1-1914 et 13-1-1914. 
448 — L. C. Cascudo. Diccicnario, 464. 
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le combat, les Pairs jurerent solennellement fidelite au chef, au 

saint et a leur foi et donnerent de grands coups d'epes sur la 

terre, en procjamant: "Tous les impies sont en train de mourir!" 

Puis, pendant 15 jours et 15 nuits, de grands feux furent allumes 

dans le campement et la foule, qui avait prealablement observe des 

jeunes severes en des jcurs determines, pria autour d'eux lans se 

lasser. Une grande "cavalhada" eut lieu, realisee par les Pairs de 

France. Et une procession s'organisa comme cloture des rejouis- 

sances: les hommes a cheval avec leurs armes et leurs drapeaux 

blancs; les femmes et les enfants a pied portant bannieres et cha- 

pelets. Ils flrent le tour de la <£ville sainte" en priant et en chantant, 

et, arrives a Leur point de depart, firent encore eclater quelques per 

tards en criant: "Vive Monsieur Jose Maria! Vive le cheval de Mon- 

sieur Jose Maria! Vive la couronne de I'Bmpire! Vive le campement 

de St. Sebast:en!" 449 . 

Une grande fete eut lieu aussi a I'occasion de leur intallaticn 

dans !a nouvelle redoute de Pedras Brancas, apres avoir abandon- 

ne Caragoata. Des prieres furent dites en commun; des chants fu- 

rent chantes avec accompagnement de guitare par les gens assem- 

bles sur la place de Teglise, tandis que petards et coups de fusil 

etaient tTes. Un grand "churraeco" miit les estomacs en joie. Prie- 

res, chants, musiques de guitare, festin marquerent aussi la jour- 

nee suivante; la "vierge" Maria Rosa passa en revue I'armee, qui 

defila devant elle en criant des "vivas" aux saints patrons des "ja- 

gungos" 450. 

Quelques fetes eurent lieu encore pendant le regne de Adec- 

dato, malgre les revers que les "jagungos" etaient en train d'essuyer, 

ma!gre la misere qui menagait les redoutes, malgre la faim qui fai- 

sait son apparition. Le retour de Aleixo Gongalves a Santa Maria, 

par exemple, fut marque par un grand festin egaye par les petards 

et les cris d'allegresse 451. La visite de Adeodato a Sebastiao de 

Campos, chef de la redoute Pedra Branca, donna lieu a une grand© 

fete commemorative, don: de clou fut un pelerinags en procession a 

la colline aux pierres blanches qui donnait nom a Tendroit 452 . 

449 — Richter, 27; Luz, 101-5; Here., 236, I v. 
450 — Luz, 117. 
451 — Dem., 628-629. 
452 — Luz, 166-167. 
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9 — Croyances, legendes et miracles. 

Des croyances et des legendes se formaient dans les "cadres 

saints". 

De Joao Maria, on disait qu'il etait !ie representant de Dieu 

sur la terre et qu'il reviendrait un jour juger les bons et les mechan- 

ts 453. Jose Maria etait, pour les uns, la re-incarnation de Jcao 

Maria; pour les autres, son envoye special; pour tou?, un grand 

saint 454 . 

Les miracles, les propheties, les explotits de Jose Maria s'etaient 

repandus dans la contree pendant sa vie et les "caboclos" croyaient 

fermement au caractere divin de leur deux'eme Moine. Celui-ci 

profitait de toutes les occasions pour en raffermir la croyance. Dans 

une reunion chez le colonel Francisco de Almeida, il passa a la 

ronde un canif avec un petit trou sur le manche, dans lequel on 

voyait Taquarussu, la "ville sainte". Le colonel s'ecria tout emu: 

"C'est la Providence! C'est la Providence!" Plus tard, Euzebio Fer- 

reira dos Santos utilisa ce meme canif pcur convaincre des incre- 

dules 455. 

Si les predictions du Moine ne se verifiaient pas, la faute en 

etait aux adeptes qui n'avaient pas une foi suffisante pour que le 

prodige se produisit. Le Moine ne cessait d'affirmer, avant le com- 

bat de Irany, qu'un "vrai" croyant pouvait lutter en meme temps 

centre 100 ennemis, qu'il serait toujours vainqueur 456; et que ses 

hommes pouvaient attaquer sans peur, parce qu'au cri de "feu" la 

gachette des fusils republicains tomberait et tcute I'expedition adver- 

saire serait a la merci des "jagungos", on la liquiderait au couteau 457. 

II avait prevu sa propre mort. Avant le depart de Taquarussu, 

il reunit tous les chefs et leur affirma "qu'il allait mourir, mais 

qu'un an pres, jour par jour, il ressu-citerait a Taquarussu pour 

commander son peuple et commencer la guerre sainte"; ceux de ses 

adeptes tombes dans la bataille ressusciteraient a ses cotes et se- 

raient vainqueurs sur tous les ennemis 458. 

453 — E. J. Felipe, Icttre. 
454 — E. J. Felipe, lettre; Nene Chefre, poeme. 
455 — Luz, 101; Dem., 139; V. da Rosa, 10-811918; A. O. Lemos, 3. 
456 — D. da Tardo, 14-10-1912; Inq. policial, docs.; Dem., 403-404, en note; O Dia, 

24-1-1914. 
457 — Inq. policial, docs. 
158 — Dem., 403-404, en note; A. O. Lemos, 4; Adolfito, docs. 
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Tombe a Irany, on le vit s'envoler vers le ciel sur son beau 

cheval blanc 459. 

Personne ne doutait de sa ressurrection; il n'etait pas mort, il 

etait parti accompagne de quelques fideles, rejoindre Tarmee celeste 

de St. Sebastien, et ils reviendraient en suivant le saint, au moment 

du declenchement de la "guerre sainte" 460. La foi en etait si vive 

que le Moine ne fut pas enterre; on le deposa dans une fosse bouchee 

par quelques planches, pour qu'il puisse facilement se lever le jour 

de la ressurrection 461. 

Un an apres, la nouvelle Taquarussu etait fcndee et des bruits 

divers coururent: Joao et Jose Maria, revenus, habitaient les redout 

tes, ainsi que des f-deles ressuscites. Plusieurs "jagungos" s'ache- 

minaient vers les redcutes pour les voir, et entendaient dire alors 

qu'on restait la pour attendre leur venue imminente 462. 

La "guerre saime", selon le Moine, devait reprendre 1.000 ans 

apres celle de Charlemagne; et voila que ces 1.000 ans etaient 

revolus, Jose Maria avait dene donne I'ordre de lutter a nouveau 463. 

Apres I'une des premieres processions a Taquarussu, le Moine 

apparut aux fideles annongant son prochain retour. Plus tard, il 

s'attardait sur le campement sous la forme d'un petit nuage blanc. 

Ceux qui priaient beaucoup et avaient le coeur pur, le distinguaient 

clairement. Sur la cime des pins, les gros nuages blancs etaient les 

armees de St. Sebastien, que Jose Maria commandait centre les 

infideles 464. 

St. Sebastien apparaissait aussi dans le campement; chef de 

I'armee celeste, il venait a la tete de ses guerriers pour aider !(es 

"jagunges" a vaincre leurs ennemis et e'etait lui qui ressusciterait 

tous les "freres" morts 465. Le saint apparut un jour a un fidele^ 

Tepee au cote, en grand uniforme militaire 466. St, Georges, qui 

459 — B. , ., tem. 
460 — Dem., 138; Here., 227, I v.; Sinzig, 220; F..., tem.; Ribas, docs.; D. da 

Tarde, 18-11-1812. 
461 — D. da Tarde, 18-11-1912; F..., tem.; Maria Alves Moreira, tem. 
462 — Luz, 99; Cabral, 418; Dem., 447-448; A Trib., 7-2-1914; F. do Comercio, 14- 

2-1914. 
463 — Clementino Dias, tem. 
464 — Richter, 31; Here., 246, I v.; A. O. Lemos, 30-31 et 59; D. da^ Tarde, 26-12- 

1913; S..., tem.; F. do Comercio, 30-12-1913; O Dia, i4-l-1914. 
465 — F. do Comercio, 26-3-1914. 
466 — A. O. Lemos. 32. 
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aidait aussi les "jagungos", apparaissait paifois, mais plus rare- 

ment 467- 

Jose Maria avait la premiere place dans la veneration des "ja- 

gungos"; puis venait St. Sebastien, chef de I'armee celeste; ensuite 

St. Georges, saint guerrier; puis St. Joseph, le saint patron des fa- 

milies 468. 

L'aide de Jose Maria et des saints guerriers aux fideles pre- 

nait des formes diverses. On croyait fermement qu'il transfor- 

mait en gouttes d'eau les balles republicaines tirees contre les 

campements 469. On entendait bien des fois la nuit tonner le can- 

non contre les republicains, alors que les "jagungos" ne possedaient 

pas d'artillerie: c'etait Jo-se Maria qui attaquait a la tete de sen 

armee celeste invisible 470. 

Tard dans la nuit, un cavalier fantastique ,tout blanc sur un 

cheval plus blanc encore, traversait les gardes avancees en poussant 

des clameurs et les "freres" entendaient lia fusillade qui reprenait 

violente, pour s'eteindre de nouveau apres un certain temps; les 

fanatiques, pourtant n'avaient pas tire un seul coup et ils consta- 

taient, le matin suivant, que I'ennemi avait deguerpi; la foret etait 

silencieuse et deserte. Un de leurs saints guerriers — St. Sebastien? 

St. Georges? — avait mene I'assaut pour les proteger 471. 

Aucun fidele ne mourait en combat ;ils "passaient" du cote, de 

Monsieur Jose Maria 472; ils allaient au ciel communiquer au Moine 

et aux "freres" morts que la "guerre sainte" avait repris, mais iiB 

reviendraient prochainement avec leurs drapeaux blancs 473, sous 

les ordres du Moine, et les impies seraient alors pendant trcis jours 

perdus dans les tenebres 474 . Les vieillards tues en combat resius- 

citeraient a I'age de leur jeunesse 475. 

467 —■ J. Felipe, lettre. 
468 — Pinto Scares, 54. 
469 — F. do ComerHo, 26-3-1914. 
470 — Pinto Soares, 54. 
^71 — LUJ, 120. 
472 — Dem., 58 et 72; Set., 25; Here., 234, II v., en note; V. da Rosa, 14-8-1918; 

J. et A. Carlin, tem.; B..., tem. 
473 — e J. Felipe lettre; A Trib., 8-1-1914; O Dia, 22-2-1914 et 14-1-1914. 
474 — O Dia, 22-2-1914 et 14-1-1914. 
475 — Here., 80, I v. 
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Dans les "villes saintes", personne ne mourait 476; et en dehors 

de cet endroit sacre il n'y avait pas de salut possible pour lesi 

ames 477. 

Taquarussu, puis Caragoata, furent consideres 'Villes saintes"; 

e'Jes avaient ete fondees par inspiration divine. Mais la "ville sain- 

te" par excellence, la Nouvelle Jerusalem, le noyau du divin Empire 

promis, ce fut Santa Maria 478. 

Tout autcur de la redoute, disaient les "freres", les ruisseaux 

charriaient du lait ev les collines etaient des gateaux de mais et de 

manioc 479 . La ville etait imprenable et les impies ne reussiraient 

point a y penetrer 480. Les balles tirees centre elle fondaient avant 

d'y arriver 481. 

Des propheties contre les impies circulaient de bouche en boUr- 

che, ou ecrites dans les Lettres Saintes ou Lettrfes Miraculeuses, 

que chaque "jagungo" portait sur lui. La fin du monde approchait. 

La terre etait menacee d'une obscurite complete qui durerait trois! 

jours et trois nuits. Une comete apparaitrait, et la disparition du 

soleil annoncerait rarrivee des malheurs. La peste decimerait peu- 

ple et betail; des nuees de sauterelles s'abattraient sur les planta- 

tions; la misere, les maladies, les plaies desoleraient le monde. 

D'autres catastrophes encore preluderaient a I'arrivee de I'Empire 

saint que Jose Maria viendrait retablir 482. 

La saintete de la guerre etait confirmee par les defaites des 

expeditions du gouvernement. En voyant les soldats reculer a Ta- 

quarussu, a Caragoata, a Santa Maria, les "jagungos" croyaient avec 

plus de vigueur encore a la protection surnaturelle dont ils jouis- 

saient 483- 

'A Santa Maria, lorsqu'on employa le canon et que les balles 

ne firent aucun degat par suite d'une erreur de calcul, les "jagun- 

50s" continuerent leurs taches habitueHes sans plus faire attention 

476 — Cabral, 418; D. da Tarde, 29-12-1913; A Trib., 30-12-1913. 
477 — B..., tern.; A Trib., 3-1-1914; O Dia, 22-21914. 
478 — Cabral, 418. 
479 — B. . ., tem. 
480 —. Dem., 398. 
481 —' A Trib., 13-1-1914. 
482 — Richter, 89-90; Lur} 106; Here., 361-2, I v.; Dem., 196; O Diai, 17-5-1914; 

O Estado, 4-11-1915. 
483 — Luz, 120; Dem., 147; Here., 277, I v.; Id., 275, I v.; Id. 286, I v.; Ild., 

294-296, I v.- Id., 44-46, II v.; Id., 192-193, II v.; A. O. Lemos, 17; V. da 
Rosa, 25-9-1918; A Trib., 31-12-1913; F. do Comercio, 14-2-1914; Dem., 196; 
Here., 297, I v. 
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au bombardement ni aux avions. Tout cela avait ete prevu d'avan- 

ce. Jose Maria avait prevenu qu'il ferait tomber "les aigles" du 

gouvernement republicain (les avions) et que les obus ne touche- 

raient pas les maisons, mais seraient regus joyeusement dans le cam- 

pement avec des fleurs 484- 

'A Tamandua, dans !e pire denument, la croyance en Monsieur 

Jose Maria ne diminuait pas; personne ne se plaignait car le saint, 

par la bouche de Adeoda.o, avait formellement interdit toute dolean- 

ce. Les souffrances, le martyre etaient des moyens naturels d'attein- 

dre le paradis terrestre ou celeste, leur religion le leur disait dfe- 

puis toujours 485 . Les temps difficiles etaient arrives; trois mechants 

anges etaient au chevet de Adeodato, mais son ange gardien Tins- 

pirait encore et serait vainqueur a la fin 486. 

10 — La "Guerre Sainte". 

Leur guerre etait une "guerre sainte" et on retrouve cette affir- 

mation partout; tous les chefs precherent la Guerre Sainte, depuis 

le Moine jusqu'a Adeodato 487, la "guerre sainte inspiree par des in- 

terets divins" 488. 

D'ailleurs, tous les auteurs, tous les temoins sont unanimes 

pour confirmer I'aspect religieux du rassemblement. 

Des les premieres nouvelles, les journaux etablissaient une com- 

paraison entre ce qui etait en train de se passer dans le Contestado 

et les evenements de Canudos, dans le nord-est du Bresil, en 1897. 

Antonio Conselheiro, le chef du mouvement de Canudos, prechait 

aussi la restauration monarchique 489, et Euclides da Cunha Tecri- 

vain et scciologue qui avait etudie Canudos dans une oeuvre clas- 

sique de la litterature bresilienne, citait deja le mouvement du Con- 

testado comme un mouvement religieux semblable a celui qu'il ana- 

lysait 490. 

Frei Rogerio Neuhaus, plusieurs fois emissaire de paix aupres 

des "jagungos", declarait a I'epoque qu'il ne croyait pas que le mcu- 

484 — Set., 118; Lur, 155-156; Dem., 628-629 et 605-623. 
485 — V. da Rosa, 5-11-1918. 
486 — Maria Alves Moreira, tem. 
487 — Richter, 28; Here., 236-237, I v.; Luz, 104; O Dia, 14-4-1914; A Trib., 20-12- 

1913 et 3-1-1914. 
488 — Dem. 403. 
489 — D. da Tarde, 26-9-1912; Dem., 60-61, 84, 400; A. O. Lemos, 59. 
490 — Euclydes da Cunha, Os Sertoes, 11a. ed., pg. 368; "Les terres de Canudos", trad. 

fran^aise de Sereth Neu, pg. 245. 
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vement eut une visee politique a proprement parler, que c'etait le 

plus pur fanatisme qui reunisFait ces gens 491. Des "fazendeiros" de 

la region reconnaissaient aussi que Taspect religieux primait sur 

tous les autres, les laissant a Tarriere plan 492. 

C'est ce qui decoule clairement du temoignage des survivants, 

ainsi que des descriptions que nous avons trouve dans les journaux 

de Tepoque. 

Cependant, politique, question de limites, banditisme, ayant 

augmente les rangs des "jagungos", ces trois facteurs auxiliaires ont 

ete maintes fois donnes comme etant, chacun, "la cause;' du mouve- 

ment. 

L'inimitie entre deux colonels, Henriquinho de Almeida et Chi- 

quinho de Albuquerque, qui provenait d'une rivalite politique, est 

la premiere invoquee. Henriquinho de Almeida invita le Moine Jo- 

se Maria a venir sur ses terres avec ses adeptes, voulant atdrer 

vers lui cette nouivelle force pour agrandir les siennes et les jeter 

contre son ennemi. Ceci se passait neanmoins alors que le Moine 

avait deja un groupe nombreux de. partisans autour de lui et par- 

ce que le Moine etait a !a tete de ce groupe. La politique locale, 

ses rancoeurs, ses querelles, augmentait le nombre des fanatiques 

deja existants, mais ne creait pas le mouvement 493. Le "jagungo^ 

prisonnier declaraii que dans le "cadre saint" tout le monde etait 

pour Henriqu:nho de Almeida centre le colonelJ Chiquinho qu'ils 

detestaient, mais affirmait en meme temps que lui et ses compagnons 

luttaient parce qu'ils voulaient implanter la Loi de Dieu dans le 

monde 494. 

De meme pour la question de limites. Au debut du mouvement 

du Moine, les journaux du Parana et de Santa Catarina I'attribue- 

rent a la querelle qu'existait a c© sujet entre les deux etats; plus 

tard, ils durent reconnaitre que la question des limites ne consti- 

tuait pas 1'aspect primordial de la lutte, bien que quelques chefs de 

redoute aient affirme qu'ils defendaient la cause de I'etat de Sta. 

Catarina. 

491 — O Dia, 28-12-1913. 
492 — O Dia, 14-1-1914; D. da Texde, 15-12-1913; E. J. Felipe, lettre; S..., tem.; 

tern. 
493 — Cabral, 388-3S9. Dem., 26-27; Luz, 106, 108, 112; P. Scares, 13-14; Mira, 51. 
494 — Here., 90, I v. 



L'adhesion de Antonio Tavares en est le meilleur exemple. II 

etait les plus instruit des chefs des "cadres saints" et les deux lettres 

ecrites par lui, qui restent, montrent qu'il possedait une instruction 

superieure a I'instruction habituelle des chefs de redoute 495 . II etait 

le moins croyant des chefs et affirmait toujours qu'il luttait pour 

rescudre la question des limites. Neanmoins, il affirmait a ses hom- 

mes que, ce faisant, il obeissait aux ordres du Moine et plus tard il 

a convenu que, pour reunir des partisans et lutter pour les limites, 

il etait oblige de dire qu'il luttait pour le retablissement de la Mo- 

narchic, bien qu'il ne crut pas au Moine... 496. Son langage est 

done le meme que celui des autres chefs fanatiques: "... Je vous 

I'ordonne et Dieu, St. Joao Maria vous denneront le pouvoir et la 
force. . ." "... Ne cherchez a pas a perdre la grace de Dieu et la 

foi en Monsieur Joao qui est le seul appui qui nous rests. Que Dieu 

nous protege et que Monsieur Joao Maria soit avec nous!" 497. 

Des rancunes personneelles et des vengeances amenerent au si 

quelques chefs politiques aux redoutes. Tous les parents de Praxe- 

des Gomes Damascene partirent pour les "cadres saints" apres I'as- 

sassinat de celui-ci par Chiquinho de Albuquerque. La famille Sam- 

paio adhera pour se venger d'un outrage fait a I'un de ses membres. 

Des bandits rejoignirent aussi les purs fanatiques; ils leur 

apportaient une aide inestimable, puisqu'ils possedaient la pratique 

de la lutte. La rebellion fournit a quelques individus I'occa- 

sion de se livrer au banditisme et au pillage, mais cela se vit aussi 

parmi les soldats du gouvernement 498. 

Dependant, ceux qui n'avaient ete diriges que par des raisons 

politiques, par la question des limites ou par le banditisme, tot ou 

tard se rendaient et promettaient de ne plus se meler a la lutte qui 

continuait sans eux. Nous voyons done que le mecontentement po- 

litique existait avant et apres le mouvement; que le banditisme 

aussi; et que la lutte dans le Contestado continua aussi vive qu'avant 

apres la defaite de Tavares, qui defendait la cause des limites 499- 

495 — Set., 228-233. 
496 — Rosa et Fohy Tavares, tem. 
497 — Here., 157, 11 v. 
498 — Here., 265-266, I v.; Id., 290, I v.; Id., 80, I v.; Set., 56, 90-92; Cabral, 

291; Luz, 112; Dem., 60, 66, 162; A Trib., 9-2-1914; F. do Comercio, 5-2-1914. 
499 — Here., 84, I v.- Id., 139, I v.; Id., 143, 1 v.; 69-71, II v.; W., 265-266, I 

v.; P. Scares, 70-71; Luz, 128, 135; Dem., 338-339, 469. 
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La plupart des guerriers etaient des croyants sinceres, mecon- 

tents avec le desordre qui sevissait dans la region, et ils pensaient 

que la religion etait le meilleur moyen de combattre Toppression et 

le devergondage des temps, que se refletaient dans les luttes poli- 

tiques, les vengances, le banditisme 500. Tous les chefs de redoute, 

croyants ou non, etaient done obliges de donner leurs ordres au nom 

du Moine pour etre obeis 501. 

Le but principal ne fut jamais la kitte pure et simple. Jose 

Maria a toujours affirme qu'il n'avait nulle intention de combattre, 

et s'enfuit de I'Etat de Santa Catarina vers celui de Parana pour 

eviter la lutte 502. II declare a un ^fazendeiro" qu'i! connaissait d© 

longue date e: chez qui il se reposa pendant le voyage: "-Colonel, 

j'ai autrefois habite votre maison pendant deux mois! M'avez-vous 

jamais vu porter des armes, meme un simple canif? Eh bien, main- 

tenant, je porte une epee! Je n'attaquerai point! Mais si les forces 

du gouvernement m'attaquent, je reagirai, sans hesitation, meme 

devant des effectifs beaucoup p!(us nombreux que les miens!" 503 

Les "jagungos" manifesterent aussi des desirs de paix lorsque 

Taquarussu fut fondee de nouveau. Ils affirmaient I'intention de se 

ccnsacrer a la priere pour que la Monarchic soit plus vite retablie; 

pour cela ils devaient se rassembler et vivre dans un monde ou la 

mechancete n'existait pas 504. Leur seule fin etait "celebrer la glo- 

rie de Dieu" et dans leurs redoutes "ils ne traitaient point d'autres 

sujets" 505. 

Le chef Castelhano, qui voulait comibattre a tout pris, fut tue 

par ses propres camarades de piquet parce qu'apres une incursion 

centre les impies, il donna I'ordre de continuer la lutte, alors que 

Ton devait revenir aux redoules "attendre la Monarchie que les ar- 

mees invisibles devaient ramener avec elles" 506. 

L'idee de "Guerre Sainte" prenait son essor des que des perse- 

cutions etaient declenchees; aux exercices mystiques cn melanr 

geait alors les exercices guerriers. Cependant, tout au debut 

500 — Dem., 11, 34 et 134; A Trib., 20-2-1914; D. da Tarde, 15-12-1913; Id., 22- 
12-1913. 

501 — Cabral, 409; Dem., 94; Dr. H..., tem.; O Dia, 14-1-1914 et 19-4-1914. 
502 — O Dia, 22-2-19J4; A. O. Lemos, 63; E. J. Felipe, lettre; V...; Maria Alves 

Moreirai, tem.; 
503 —' Luz, 94. 
504 — Euclides J. Felipe, lettre. 
505 — A Trib., 16-12-1913; O Dia, 26-2-1914. 
506 — A. O. Lemos, 39. 
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ils ne voulaient que se defendre; les piquets sortaient des "cadres 

saints" pour punir les impies, avec les plus vives recommandations 

d'epargner "les families", c'est a dire, les femmes et les enfants, car 

la lutte "n'avait rien a voir avec les femmes", c'etait "une chose 

d'hommes" 507. 

Le revers de Taquarussu, la mort de femmes, vieillards et en- 

fants donna une ncuvelle interpretation a la Guerre Sainte; psur fa- 

ciliter I'oeuvre du Moine, lorsqu'il reviendrait installer sur la terre 

le regne de I'immortalite, le "peuple saint" devait exterminer tous 

ceux qui lui etaient contraires ^,08- La Guerre Sainte devenait le 

mcyen par excellence pour atteindre la Monarchic Sacree. Elle di- 

visait le monde en deux parties distinctes, celle des fideles et celle 

des impies, qui ne pouvaient pas se melanger. "... Si vous trouvez 

des "chevelus", il faut lutter et les exterminer...", car seuls "les 

freres" avaient droit a la vie 509. La guerre devint sans merci: fem- 

mes, enfants, vieillards furent tues, le massacre etait general 51(), 

toutes les maisons des impies etaient detruites 5n, et les cadavres 

laisses sur le sol pour etre manges par les vautours, car c'etait le 

plus sur moyen de condamner irremissiblement les impies a I'enfer, 

le Royaume des Cieux n'etant atteint que par ceux qui etaient mis 

en terre 512. 

Cependant, le motif religieux dominait la vengeance pure et 

simple centre les soldats qui avaient detruit Taquarussu. La "Pro- 
clamation de Jose Maria", trouvee a Pedra Branca, dans la phase 

finale de la lutte, confirme I'intention religieuse avec des mots 

naifs. Le Moine saint voulait proceder "a la renovation de la re- 

ligion catholique qui etait en decadence depuis la separation entre 

I'Eglise et I'Etat amenee par la proclamation de la Republique. La 

restauration de la Monarchic ferait rayonner de nouveau I'Eglise 

veritable. Malheureusement, la guerre qui etait en train de se faire 

ne porterait pas encore ces fruits; malgre la reunion de la plupart 

des "freres" dans les redoutes, rassembles par le desir de faire 

507 — A. O. Lemos, 19, 57. 
508 — E. J. Felipe, lettre; Dem., 73; Here., 95, I v. 
509 — Here., 94-95, I v. 
510 — Cabral, 401-3; Dem., 50-5-, 71-72, 256, 313-314; Here., 94-95, I v.; Id., 307, 

I v.; P. Scares, 84; E. J. Felipe, lettre. 
511 — Dem., 562; A. O. Lemos, 36; Proces de Curitibanos, docs. 
512 — Dem., 448-449, Here., 77-78, I v.; Id. 277, I v.; Id., 405, II v.; P. Scares, 

33, 76; Luz, llo, 130, 150; Set., 254; Richter, 34, 53; A, O. Lemos, 16, 19; 
E. J. Felipe, lettre; A Tribuna, 21-3-1914 et 31-3-1914. 
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triompher la sainte cause et de se mettre "sous le manteau de la 

misericorde", ils avaient continue de pecher et "pas 10% des adeptes 

ne remplissaient leurs devoirs et ne priaient pas comme ils devaient 

le faire". Le temps monarchique, le temps du bonheur eternel se 

voyait done projete encore dans I'avenir, ainsi que le retour du Moi- 

ne; alors aurait lieu la vraie guerre de St. Sebastien. Pendant 

I'intervalle entre la rebellion actuelle et la nouvelle guerre sainte, 

le Moine protegerait ses fideles centre les persecutions 513. 

Etant donne le caractere sacre de Iieur lutte et de leur but, les 

instruments dont ils se servaient pour I'atteindre devaient aussi etre 

consacres pour etre efficaces. Tous les objets etaient done beni?, 

surtout les instruments de combat et de punition. Les verges seraient 

inoffensives si elles ne recevaient pas une benediction prealable 514. 

Les armes etaient ornes de croix de toutes tailles scmptees sur les 

crosses des fusils ou sur les manches des couteaux 515. Les balles 

etaient aussi entaillees en croix, ce qui les transformait en dangereu- 

ses "dum-dum"; le "jagungo", voyant le degat qu'eUes laissaient 

dans les corps, Tinterpretaient comme Texpression du pouvoir mys- 

terieux que le signe divin imprimait aux projectiles 516 

Ceux qui mouraient des blessures du fer ne montaient pas au 

ciel; les combats de la "guerre sainte" devaient done etre menes a 

I'arme blanche, on s'assurait par la encore la damnation des impies, 

les "freres" etant miraculeusement proteges et ne mourant pas. Voi- 

la pourquoi les "jagungos" captures demandaient a etre fusilles, 

aterres devant la perspective de ne pas monter au ciel — et les rer 

publicains leur tranchaient la gorge au couteau 517, 

Ils croyaient encore qu'en dessinant de grands signes de croix 

avec leurs bannieres blanches, ils tuaient chaque fois 50 "chevelus"; 

les bannieres etaient toujours portees dans les ba'.ailles, bien qu'il 

fut incommode de les tenir pendant la lutte 518. 

L'arme defensive la plus importante etait le "patua", le petit 

sac en cuir ou en tissu que chaque rebelle, homme, femme, enfant, 

vieillard, portait au cou et dans lequel etaient gardees plusieurs me- 

513 — O Estado, 4-11-1915. 
514 — Here., 78-79, I v.; A Trib., 2-2-1914. 
515 — Luz, 149; Here., 237, II v.; Id., 295, II v. 
516 — Set., 139; F..., tem. 
517 — P. Scares, 125. 
518 — V. da Rosa, 14-8-1918; Cabral, 400; Richter, 40; Dem., 156, 281, 576-577; 

Here., 227, I v.; Luz, 110; A Trib., 31-12-1913. 
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dail'es, de petites croix en metal ou en bois, des prieres miraculeuses, 

et la "mesure du saint" (ruban de la taille de Jose Maria) . Tous ces 

objets "fermaient le corps", c'est a dire, le rendaient impenetrable 

aux balles et aux coups de couteau de I'adversaire 519. 

I!s avaient, d'ailleurs, des prieres specialisees pour chaque cho- 

se; centre les differentes maladies; pour "fermer le corps"; pour 

sauver les fideles de la fin du monde, etc. Le role de la priere etai't 

utilitaire; elle aidait les individus dans des situations pour lesquel- 

les leurs forces n'etaient pas suffisantes, et cela contre des dangers 

naturels, contre des dangers humains et contre des dangers sociaux. 

Le but de leur Guerre Sainte etait done de retablir la Monar- 

chic, qu'ils confondaient avec !e paradis terrestre; ce paradis etait 

gouverne par les lois de Monsieur Jose Maria 520. Dans la deuxie- 

me phase du mouvement, les "jagungos" etaient appeles "freres" ou 

''monarcos", c'est a dire, adeptes de la Monarchic 521. "L'ideal de 

I'armee de Monsieur Jose Maria est la restauration de la Monar- 

chic, car ce!le-ci est la loi de Dieu, tandis que la loi de la Republi- 

que est la loi du diable", expliquait un Pair de France fait pri- 

sonier 522. 

"Je suis un combattant de notre sainte religion", declarait un 

autre prisonnier; "obeissant a la doctrine de Monsieur Jo:e Maria, 

j'ai tout fait pour dire la verite que les pretes cherchent a cacher. 

Nos families ont besoin de religion pour etre heureuses; la Monar- 

chic etait la seule loi qui peut aider les pecheurs a ameliorer leur 

sort, eile a ete vculue par Monsieur Joee Maria, qui ne desirait que 

le bonheur de son peuple" 523. 

Chico Ventura, un des chefs les plus anciens du mouvement, 

ecrivait a son compere Altino Paes de Farias qu'ils etaient rassem- 

bles dans le "cadre saint" pc,ur obeir aux ordres "de leur roi Jose 

Maria"; que toute la confre,rie n'avait d'autre preoccupation que la 

pratique de la sainte religion; ils ne pcuvaient pas obeir au gouver- 

nsment republicain parce que la S2ule loi qu'ils reccnnaissaient 

519 — Here., 259, I v.; Id., 361-362, I v.; Id., 237, II v.; Id., 295-297, II v.; Dem., 
29-30, 64, 19^, 405-406; Luz, 110; Richter, 109-111; O Dia, 18-1-1914. 

520 — Here., 241-2^2, II v.; P. Scares, 125; J. H. Moreira et Nend Chelfre, poemes. 
521 — Mara Alves oMreira, tem. 
522 — Here., 264. I v. 
523 — Here., 294-295, II v.; Luz, 69. 
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valide etait celle du "gouvernement du del", c'est a dire, la loi que 

"Dieu avait donnee au monde, la loi du roi, la Monarchie" 524. 

Qu'etait cette Monarchie? Un prisonnier a qui Ton posa la 

question, tourna les yeux vers le firmament et repondit plein d'one- 

don: "-Une chose du del!" Ils n'en savaient pas plus long 

Dieu apparaitrait, deviendrait visible, des que TEmpire serait 

retabli; les vieillards redeviendraient jeunes; tout serait bien meil- 

leur, ce serait le temps du bonheur 526. C'etait aussi le gouvertie- 

ment des heureux temps passes, alors que le desordre republicain 

n'existait pas encore: "... Rappelez-vous bien que le premier gou- 

vernement que nous avons connu c'est 1'Empire, et c'est celui-la 

que nous attendens, et c'est celui-la que nous aurons, meme s'il 

faut que le sang coule..." 527 

De la Republique, "ils ne connaissaient que le mal qu'ils en- 

tendaient dire et le mal qu'elle leur avait fait" 528. Elle leur avait 

pris leurs terres, et le petit billet trouve dans la gare de S. Joao 

est explicite la-dessus: "Le gouvernement de la Repub'iique ren- 

voie les Fils Bresiliens des terres qui appartiennent a la nation pour 

les vendre aux etrangers, nous sommes maintenant decides a faire 

valoir nos droits" 529. 

Mais cela n'etait pas le pire. La Republique etait bien plus 

dangereuse, elle avait apporte aux hommes "le discredit, la mine 

et la corruption", selon le Manifeste Monarchiste 530. La separa- 

tion entre I'Eglise et I'Etat, amenee par la Republique, avait ame- 

nee aussi "la decadence de la religion catholique". La restauration 

de la Monarchie ferait rayonner de nouveau I'Eglise, mais ne serait 

obtenue que par la "guerre sainte" 531 . 

On vivait dans des temps impies, barbares, sauvages, et la fau- 

te en etait a la Republique: "... personne n'adore plus les saints; 

personne n'a plus pitie des malheureux; personne n'apprend phis a 

prier aux enfants et ne leur enseigne la doctrine chretienne. . . et 

524 —> Here., 264, I v. 
525 — Here., 261-262, I v.; Luz, 71; E. J. Felipe, lettre. 
526 — A. O. Lemos, 6; Maria Alves Moreira, tem.; Zaca Pedra, tem.; F. do Comer- 

cio, 16-1-1914. 
527 — Here., 264, I v.; Luz, 113; O Dia, 26-2-1914. 
528 — Dem., 29-30, 74- E. J. Fe^pe, lettre. 
529 — Dem., 74. 
530 — Richter, 67; Cabral, 401403. 
531 — O Estado, 4-11-1915. 
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les enfants ne savent meme pas faire le signe de la croix. . la- 

mentent les Lettres Saintes trouvees dans les redoutes 532 . 

La jeunesse n'avait plus de respect pour les vieux, 'A Taman- 

dua, Adecdato fit tuer un vieux professeur primaire parce qu'il en- 

seignait a lire a la jeuneise, "ce qui contribuait a rendre les jeunes 

gargons plus savants que les adultes et amenait comme resultat 

leur manque d'enthousiasnae pour la guerre sainte" 533 . 

La Republique ne valait rien, concluait done Elias de Mcraes, 

I'Eminence Grise du mouvement, en ecrivant a ses amis du Para- 

na; I'objetif quTils poursuivaient, lui et ses partisans, en luttant dans 

les redoutes, etait la restauration des lois divines, des lois de I'Em- 
pire 534 ^ 

CONCLUSION. 

Plus de 40 ans ont deja passe sur lie mouvement du Ccntestado. 

Que sont devenus les survivants? 

Les humbles soldats de Jose Maria reprirent leur existence 

habituelle, soit en revenant aux epdroits qu'ils habitaient avant 

leur aventure mystique, soit en se refugiant ailleurs, soit localkes 

par le gouvernement dans des zones speciales 535 . 

Quelques chefs reussirent a s'enfuir. Tavares, I'ancien pro- 

moteur publique que luttait pour les limite?, reprit quelques annees 

plus tard ses activites d'avocat et de petit chef politique dans un 

municipe eloigne du theatre de la lutte 536. Paulino Pereira, con- 

damne a deux ans de prison, apprit a lire pendant I'e temps qu'il 

y passa enferme; revenu a Curitibanos, il continua ses affaires et, 

bien plus tard, fut nomme delegue, de police de la petite ville 537 - 

La "vierge" Theodora habite pres de Curitibanos, mariee et mere 

de famille; ses voisins la tiennent un peu a I'ecart; e'est une femme 

qui a un passe trouble et qu'il vaut mieux ne pas frequenter sou- 

vent 538. 

532 — Dem., 196; Here , 243-244, I v.; Id., 305-307, II v.; Luz, 71; O Dia, 17-5-1914. 
533 — Dem., 448-449: Luz, 121. 
534 — Cabral, 401-403; Dem., 50-51, 71-72. 
535 — Here., en note, pg. 72, II v.; Gertrjano Eichele ,tem. 
536 — Rosa et Fohy Tavares, tern.; Luz, 135, en note; A. O. Lemos, 34. 
537 — B . . ., tern . 
538 — Mauricio V. dc Queiroz, tern. 
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Le souvenir des Moines persiste dans la region. Cependant, 

tandis que Jose Maria passait peu a peu au second plan et dis^ 

paraissait presque, la foi en Joao Maria se raviva de nouveau. Sa 

photo est encore veneree comme une image sainte dans tous les ora- 

toires rustiques du "sertao" 539; il se produisit done le contraire de 

ce qui s'etait pa:se pendant le mouvement, quand la figure de Joao 

Maria s'etait effacee au benefice de Jose Maria. 

Mais a Irany, le souvenir de cslui-ci demeure encore associe 

a des legendes de resurrection: on dit qu'il rejette chaque jour un 

peu plus de la terre qui le recouvre pour reapparaitre entierement; 

ses pieds, chausses de belles bottines neuves, sont deja tout a fait 

dehors. . . 540. 

C'est autour de Joao Maria que partout s'accumulent Les le- 

gendes. II n'est pas mort; retire de la communion des vivants, il 

mene une vie contemplative, en prieres constantes, au Mont Tayo, 

et il reviendra un jour precher de nouveau sa doctrine 541. 

Un poete du "sertao" I'arffirme: 

Des nouvelles se firent entendre 
Que la Mort sur son passage 
Avail cueilli le Saint Homme... 
Mais cela est une niaiserie, 
Parce qu'il ne se livrerait pas ainsi; 
C'est un homme courageux 
Qui savait mener sa vie 
Et qui etait doue de qualites hors du commun; 
II est parti pour le Mont Tayo, 
Tout en haut, tout seul, dedaignant I'abri, 
Et c'est la qu'il habite 
Dans un endroit tout a fait sauvage. 
Pour revenir un jour, surement, 
De nouveau precher...542. 

II y a une vingtaine d'annees, des adeptes partirent habiter 

tout pres du Mont Tayo pour etre les premiers a apercevoir le 

Moine, aussitot qu'il reviendrait 543. 

539 — Liw, 170; E. J. Felipe, lettre. 
540 — Luz, 169-170. 
541 —' Euclides J. Felipe, Bol. de Fold., n. 11, an III, p. S3, en note. 
542 — Euclides J. Felipe, Bol de Fold., n. 4, an I, p. 31. 
543 — P. Scares, 25. 
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Son souvenir donna encore lieu a d'autres tentatives de rassem- 

lAement. En 1917, par exemple, un pelerin qui se fai.ait appeler 

Moine Jesus-Nazareth parcourut le Contestado, raccntant qu'il etait 

un envoye de Joao Maria, et reunit des adeptes autour de lui; mais 

la police veillait et le chassa 544. 

En 1950, I'Annee Sainte, la nouvelie courut dans le "sertao" 

que Joao Maria avait "decrete" une loi qui obligeait tous les enfants 

nes avant 1940 a etra baptises de nouveau avec les Saintes Eaux, 

parce qu'ils n'etaient pas bien baptises. Les Saintes Eaux existent 

par la ou a passe le premier Moine, car sa presence faisait surgir 

spontanement des sources. Le bapteme etait le meme des redoutes: 

le parraien remplissait un verre d'eau a la source, le versait sur la 

tete de I'enfant et disait: ''Un Tel, je te baptise au nom du Pere, 

du Fils, du Saint Esprit et de St. Joao Maria, amem". De nom- 

breux enfants subirent alors ce deuxieme bapteme 545. 

Au debut de I'annee 1954, la police etouffa dans le lieu appele 

Taquarussu-de-Baixo i'embryon d'un nouveau mouvement fanatique. 

Deux "caboclos" di aient etre revenus du Mont Tayo appcrtant I'or- 

dre de Joao Maria de reunir ses fideles, car la fin du monde appro- 

chait, St. Sebastien descendrait de la montagne a la tete d'une ar- 

mee d'indiens feroces, et tous les impies seraint cruellement massa- 

cres. Pendant presque un mois des families paisibles ont vecu dans 

de mechantes cabanes, priant tout le temps et attendant le mira- 

cle. La police, survenue, les fit disperser 546. 

La legende messianique persiste done, les "caboclos" attendant 

toujeurs leurs Moines en toute confiance; ces etres de bonte qui 

etaient en meme temps leurs conseillers, leurs defenseurs, leurs 

avocats, leurs medecins, leurs amis, leurs anges gardiens et leur er- 

poir d'un meilleur avenir, reviendront tout d'un coup leur apporter 

la vie heureuse et immortelle des elus. 

544 — Here., 445, II. v. 
.545   Euclides J. Fclipt, Bol. d© Fotd., n. 11, an III, pg. 53-54. 
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IV — LES MOUVEMENTS MESSIANIQUES ET LA "GUERRE 

SAINTE" DU CONTESTADO 

1 — Le messianisme. 

I — Definition. 

Deux faits sociaux differents sont designees par le terme mes- 

sianisme: la croyance en la venue d'un envoy© divin qui apportera 

aux hcmmes le bonheur, la paix, des conditions nouvelles et plus 

heureuses d'existence, "I'Age d'Or" enfin; et I'action de tout un 

groupe obeissant aux ordres d'un lider d'origine sacree, dans le but 

d'obtenir sur la terre cet etat reve de bonheur. 

On emploie plus souvent le terme dans I'acception de la croy- 

ance que du mouvement; la plus connue et la plus etudiee des 

croyances messianiques est la juive. Toutefois, on la retrouve un 

peu partout sous des formes variees, en dehors de I'influence israe- 

lite; des ethnclogues cnt recueilli chez les "primitifs'* des mythes mes- 

sianiques 1. 

Cette decouverte elargit I'amplitude de I'expression, la faisant 

deborder du courant juif et chretien. Et Alphandery, par ses etudes 

sur le messianisme medieval latin, arrive a etendre le terme a des 

personnages de guerriers, d'empereurs, etc., que la legende rappor- 

tait devoir revenir un jour a la tete d'une armee afin d'obtenir la 

victoire du Bien sur le Mai 2. 

Neanmons, les etudes sociologiques de ces mouvements ne sont 

pas encore nombreuses. M. Willson D. Wallis a essaye d'en donner 

une liste aussi complete que possible, en indiquant tout ce qu'ils 

presentaient de commun et general 3- II existe aussi des mono- 

graphies sur quelques mouvements messianiques, des articles, etc., 

1 — Vorr notamment Van Deursen, Der Heilbriniger. 
2 — P. Alphandery, Notes sur le messfenisme. , p. 1, en note. 
3 — Wilson D. Wallis, Messiahs, Christian and pagan. Id., Messiahs, their role in 

civilization. 
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et ces diverses etudes nous serviront de base pour I'analyse du mou- 

vement bresilien du Contestado. 

Les traits caracteristiques de la croyance messianique ont ete 

etablies d'apres le modele Israelite. Le messianisme juif n'est pas 

le resultat de speculations mythbiogiques, mais de I'experience et 

des souffrances d'un peuple qui se croyait superieur et se voyait 

soumis a d'autres qu'il considerait barbares. La promesse du Pa- 

radis Terrestre, du bouleversement total de ces conditions anorma- 

les d'existence; la reconduction des elus a la place premiere qui leur 

revient de droit, sous I'orientation d'un envoye, forment le noeud 

de la croyance. Croyance d'espoir terrestre, croyance vivante et 

pratique, qui ne donne pas d'explicatians des causes finales ni de 

I'au-dela; ce que I'emissaire sacre doit amener se realisera dans le 

mcnde terrestre, ou vivront eternellement dans la joie les elus im- 

mortalises et les morts ressuscites dans leur chair 4. 

La definition devient aiors la meme pour tous les auteurs, la 

forme variant un peu d'apres le mouvement qu'ils analysent; ce'.le 

de Max Weber, breve et poetique, en pourrait servir d'exemple: 

"Un jour viendra quelqu'un, prince cu heros, qui reconduira ces 

adeptes au premier rang, le rang qu'ils meritent en ce monde" 5- 

La definiticn contient trois elements principaux: un peuple 

mecontent, la venue d'un emissaire divin, la promesse du redresse- 

ment des torts ou du paradis terrestre. 

La preoccupation dominante des auteurs a ete de repondre a 

la question: qu'est-ce qui peut amener les membres d'une coiilecti- 

vite a vou'oir changer immediatement le monde dans lequel ils vi- 

vent? 

La premiere reponse est celle d'un etat d'oppression ou de 

malheur pour le groupe qui I'amene a desirer la transformation so- 

ciale et a agir religieusement pour I'obtenir. Les etudes sur le pro- 

phetisme juif I'indiquaient deja: des que I'oppression fut trop for- 

te, le peuple d'Israel se tourna avidement vers 'es promesses messia- 

niques, quitte a les releguer au second plan lorsque la situation 

s'ameliorait 0. Le meme comportement est rapporte par M. Wil- 

4 — Hans Kohn, Mcssianism; Bernard Barber, Acculturation and messianic movements. 
5 — Max Weber, Economia y sodedad, pg. 189-197. 
6 — P. Lagn-hge, Le messianisme chez lea juifs, pg. 84-85. 
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son D. Waiiis dans le premier de ses livres, en etudiant d'autres 

peuples 7- 

Ces conditions penibles de vie sont le resultat du choc cultu- 

rel, selon quelques auteurs: deux peuples, porteurs de cultures de 

niveaux differents, entrent en contact et etablissent des relations de 

domination-soumission 8. Le peuple soumis eprouve une desorga- 

nisation interne qui le fait rechercher le soulagement dans un mou- 

vement messianique, dont le but est de retablir les anciennes con- 

ditions de vie. Ralph Linton e 'M. Bernard Barber classent done 

ces mouvements comme des mouvements de contre-acculturation 9. 

Chaque fois que le mouvement messianique est contre-accultu- 

ratif, il presente une forte teinte d'animosite centre le peuple domi- 

natsur, il annonce la mort ou la disparition de celui-ci, sa soumis- 

sion future aux actuels domines; le mouvement, en s'organisant, eta- 

blit un synchrethme entre les anciennes conditicns de vie et des 

aspects nouveaux de la realite. Finalement, nous y retrouvons, plus 

ou moins developpes, des themes nationalistes, et le nativisme ger- 

me. Ces mouvements resuhent habitueliement du contact entre les 

occidentaux et des peuplades dites "primitives" 10. 

Toutefois, le mouvement messianique peut se produire sans ce 

contact entre deux grenpes porteurs de cultures differentes. Pour 

memoire, nous pouvons rappeMer le mouvement italien de Monte- 

Amiata, encore proche de nous puisqu'il s'est passe en 1870, provo- 

que par les conditions particulieres d'existence des paysans de la 

zone en question, sans qu'ils aient subi d'influences etrangeres 11. 

Les mouvements messianiques ne sont done pas necesairement 

des mouvements de contre-accuituration; il y aurait ici toute une 

classifications a faire sous la mbrique "mouvemems messianiques", et 

Ton pourrait deja distinguer des mouvements contre-acculturatifs 

de ceux qui ne le sont pas, pour chercher a en decouvrir les diffe- 

rences' 

Dans les mouvements qu'aucun contact avec d'autres peuples 

n'explique, nous trouvons un desir de renouvellement social et re- 

7 — Wilson D. Wallis, Messiahs, Christian and pagan, pg. 255 et ss. 
g — Lesser, pg. 109-110; Sundkler, 33-34, 100, 170-179; Hoekendijk, 391-396; Mooney, 

657; Haaneman, 937-962. 
9 —> Ralph Linto, Nativistic Movements; Bernard Barber, Acculturation. . . 

10 — Voir Sundkler. Moony, Metraux, Bernard Barber, Philleo Nash, etc. 
11 —i Eugenio Lazaarcschi, pg. 1-15, lOT-lOS, etc.; Giacomo Barzelotti, pg, 91-95, 165. 
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ligieux, qui prend parfois pour mcdele des eglises chretiennes primi- 

tives (car ces mouvements ont ete etudies surtout dans le chris- 

tianisme) . Les revendications sociales sont le point important ds 

ces mouvements, la valeur de I'ordre existant est mise en question 

et les rapports sociaux tendent a se simplifier, en se reduisant a deux 

termes principaux, le lider et les fideles; la mise en commun des 

biens accompagne generalement I'effacement de classe et de rang. 

P. Alphandery note I'existence, autour du lider, d'un "college mes- 

sianique", d'un groupe d'adeptes que le messie a choisi entre les plus 

fervents et qu'il transforme, soit en gardes de corps, soit en sous- 

chefs, soit en apotres, grades conferes autocratiquement par lui, 

pour montrer que c'est bien lui I'autorit© supreme, le maitre de la 

nouvelle hierarchic qu'il a ainsi creee 12. 

Cependant, choc culturel ou oppression sociale n'ont pas comme 

solution unique un mouvement me sianique. Tandis que ce!ui-ci 

n'apparait que la ou il y a souffrance sociale, la souffrance sociale 

peut neanmoins trouver d'autres moyens de soulagement tels que 

la rebellion armee laique, la depopulation dans !es lies de 1'Oceanie, 

le culte du peyote parmi les tribus americaines du nord. II faut 

chercher pourquoi, entre des reponses alternatives, le groupe choi- 

sit justement le mouvement messianique 13. 

Ce n'est que la ou il y a croyance messianique que peut se do- 

velopper un mouvement de ce type; il faut done, prealablement, 

I'existence du "climat mythique preparatoire", la croyance en la ve- 

nue d'un heros ou d'un dieu qui retablira dans le monde I'ordre et 

le bonheur 14. Si le peuple ne possede pas dans ses mythes I'elemcnt 

neceaaire, il peut en emprunter a un autre groupe ir>; mais sans 

cette base mythique le ressentiment se deversera sous d'autres for- 

mes. 

Cependant, meme des peuples qui crcyaient au retour du he- 

ros culturel ou a la venue des messie, n'ont pas presente de mou- 

vements mecsianiques, malgre les fortes souffrances qui les affli- 

geaient 1(5. Le Judaisme, le christianisme, I'islamisme offrent des 

12 — Alphandery. D? quelques faits..., pg, 178, 201-205; Id., Notes..., 26. 
13 — Bernard Barber, Acculturation and messianic movements. 
14 — Roger Bastide, Le messianisme chez les noirs du Breeil, 304-306, 
15 — G. Balandier. Messianismes et nationalismes. . ., pg. 44. 
]6 — Wilson D. V'allis, Messiahs, Christian and pa&an, pg. 254. 
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bases mythiques suffisantes pour de tels declenchements, mais, mal- 

gre des conditions sociales parfois tres penibles pour les fideles, le 

mecontentement n'a pas toujours donno lieu a de tels mouvements. 

Pour M. Wilson D. Walilis, c'est la personnalite du lider 1'ele- 

ment primordial pour que le mouvement se produise. Neanmoins, 

deux points sont contradictoires dans son explication. L'Auteur 

met en relief d'un cote la personnalite du lider car, dit-il, si le grou- 

pe ne trouve pas quelqu'un pour le conduire, le mouvement n'aura 

pas lieu; de I'autre cote, il affirme que, des qu'un groupe a besoin 

d'un messie, le desir collectif en suscitera un, et si le groupe n'en 

veut pas, il repudiera celui qui en presenterait les traits 17. M. Wil- 

son D. Wailis revient toujours a aux conditions sociales, apres avoir 

affifme la preponderance de la personnalite du lider. 

M. Bengt Sundkler decouvre, en etudiant les mouvements 

Bantou, que le mouvement de reaction centre une situation de pri- 

vations prend la voie religieuse quand tous les autres secteurs de 

I'action sont interdits aux individus. Les Bantous, dans les sectes, 

donnent libre cours a leur desir de prestige, de pouvoir, de reunion, 

d'ascension scciale, que la vie civile leur refuse 18. Une solution 

identique decoule de I'etude du P. Lagrange sur le messianisme 

juif 19. La reaction prendrait done la forme religieuse toutes les 

fois qu'un groupe, ayant un mythe et une croyance messianiques, 

trouve fermees devant lui les autres vois d'action — politiques, 

economiques, guerrieres, etc. 

Le groupe messianique ne peut se maintenir intact que par une 

segregation rigoureuse d'avec les infideles. La croyance messiani- 

que ne veut-elle pas I'arrivee du "temps messianique", du temps 

de I'eternel bonheur, et pour I'obtention de celui-ci ne faut-il pas: 

que les fideles suivent rigoureusement la parole du lider? Toute 

deviation est un retard a I'arrivee du Regne; et le contact avec 1^ 

monde profane facilite justement ces deviations. De la la prcpen- 

tion des groupes messianiques a se detacher completement de la 

societe plus large, et I'aspect de "croisade centre les infideles" que 

17 — Wiffon D. Wailis, op. cit., 240 et 263. 
18 — Beng| Sundkler, pgs. 86, 92, 100, 296-298. 
19 — P. M. J. Lagrange, pg. 84-85. 
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prend le mouvement: ne faut-il pas deUvrer le monde de tous ceux 

qui Tempechent de se transformer en Paradis Terrestre? 

Un autre caractere important du mouvement messianique est 

d'etre essentiellement collectif. La reforme scciale demandee ne 

decoule pas du sacrifice ou de la punition d'un seul individu, mais 

du repentir ou de la penitence de tout un groupe; qu'un seul mem 

bre de la communaute soit fautif et n'agisse pas conforme au com- 

mandement du messie, et tous en souffriront. De la la necessite 

d'effacer les discordances internes par une discipline stricte, ainsi 

que par des chatiments divers, de I'expulsicn a la mort. Le messie, 

d'ailleurs, ne merite ce nom que lorsqu'il est a la tete d'une col- 

lectivite 20. 

II — Le lider du rfiouvement. 

Le lider messianique est un envoye divin, un heros culturel 

cu legendaire; son autorite n'est fondee ni sur une eglise ni sur une 

doctrine, elle emane du contact direct avec la divinite et est reve- 

lee aux autres hommes par des faits surnaturels et miraculeux ope- 

res par lui. En tant qu'envoye divin, U est immortel; sa mort n'est 

jamais qu'une disparition temporaire 21. 

C'est un voyant, il voit des choses surnaturelles, il connait le 

passe et I'avenir, proche ou lointain, il prevoit des epreuves, des 

catastrophes et, a la fin des penitences, le paradis sur terre pour 

ses adeptes. C'est lui qui decide des moyens a mettre en pratique 

pour amener sur la terre le regne du bonheur. II a aussi le pouvoir 

de guerir toutes les maladies. 

Ses deux traits caracteristiques principaux sont sen essence 

sacree et sa condamnaticn de I'injustice social existante, qu'il veut 

transformer en bien, employant pour cela des moyens religieux 22. 

Cela le distingue des prophetes et renovateurs religieux, il est un 

renovateur social; mais il est different aussi des renovateurs et me- 

neurs laiques des mouvements de redressement social, parce qu'il 

20 — Hans Kohn, art. cit.; Alphandery, De quelques faits..., 187. .... 
21   Voir Wilson. D. Wallis, Sundkler, Lazzareschi, Cantril, Mooney, Alphandery, 

etc. etc. 
22 — Voir Alphandery, De quelques faits.... 



— 215 — 

est un envoye divin et que les moyens qu'il emplcie sont d'ordre re- 

ligieux 23. 

Max Weber classe le messie dans la categoric des prophetes, 

dont il ne serait qu'une des sous-divisions; ce qui le distingue, c'est 

la promesse de transformation sociale qu'il apporte et que ne pre- 

occupe pas les autres 24. Cette classification, toutefois, n'eit pas 

sociclogique, puisqu'elle a pour base le contenu du preche ou de 

la croyance. 

Alphandery prend pour base la relation entre le lider et ses 

adeptes, entre le lider et la hierarchie sociale, pour tenter une clas- 

sification; il analyse done les liens sociaux. Le messie, comme le 

prophete, appartient a I'espece des liders religieux d'autorite cha- 

rismatique qui reduisent toute hierarchie civile, politique et reli- 

gieuse a deux termes, a lui-meme et ses adeptes. Mais les prophetes 

"exercent une action illimitee, s'etendant sur les foules sans les disci- 

pliner"; ils n'accaparen. cependant jamais toute la vie morale et ma- 

terielle des fideles, ne regardent pas les prcblemes pratiques; leur 

action ne dure que pendant la predication. La prophetic ecoutee, 

le croyant revient chez lui, retombe dans I'ancienne hierarchie so- 

ciale, a laquelle I'activite des prophetes ne porte que momentane- 

ment atteinte. Le christ ou le messie, au contraire, "organise son 

regne, fonde presque toujours une nouvelle hierarchie qui part de 

sa propre personne; le prophetisme lui devient un moyen de gou- 

vernement". Les revendications sociales qu'il demande visent la 

destruction de toute la hierarchie de la vie profane, et sa substitu- 

tion par une autre dont il est I'autorite supreme et qu'il impose a 

ses adeptes 25. 

M. Roger Batisde a propose une discrimination a partir de 

I'activite du lider: le prophete serait celui qui preclie et oriente la 

croyance, tandis que le messie met en pratique la croyance et essaie 

de la realiser 26. Il rejoint dene Alphandery, car pour celui^oi aussi 

le prophete ne fait que precher, c'est le messie qui agit. 

23 — Engels ayant resolumment ecarte tout element religieux de son travail "La guerre 
des paysans en Allemagne", nous le laissons de cote. 

24 — Max Weber, op. dt., 116-117, 189-197. 
25 — Alphandery, De quelques faits..., p. 178, 180 a 189, 201-205. 
26 — Roger Bastide, Cours donne a la Facult© de Phalosophie, Sdences et Lettres de 

I'Universite de S. Paulo en 1948. 
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Suivant ces deux dernieres classifications, le messie n'est pas 

une variete dans la classe des prophetes, ainsi que le voulait Max 

Weber, il appartient a une autr3 classe. Lider religieux charismati- 

que comme le prophete, il se distingue essentiellement de celui-ci 

parce que ce dernier n'impose pas a la vie profane une hierarchie 

ncuver.e. 

P. Alphandery observe encore que le messie vient presque tou- 

jours precede par quelqu'un qui i'annonce ,un pre-messie; c'est par- 

fois le propre personnage qui vient annoncer les temps nouveaux, 

puis disparait et revient plus tard, cette fois amenant la transfor- 

mation sociale, le regne du bonheur sur la terre. Soit que la legends 

rnsssianique presence deux personnages ou un seul, les elements 

constitutifs sont presque toujours: I'election divine; I'epreuve; la 

retraite ou disparition; le glorieux retour 27- 

Nous retrouvons ces traits pour les liders des mouvements 

messianiques dont nous avons connaissance, soit dans la cvilisation 

occidentale, soit dans les peuplades "primitives"; le messie etabiit 

toujours une nouvelle hierarchie sociale ba ee sur son charisme 

personnel; et, ou bien il apparait apres un autre qui I'a deja annon- 

ce, ou bien lui-meme annonce qu'il mourra et qu'il ressuscitera appor- 

tant le Paradis Terrestre. 

Les relations qui s'etablissent entre lider et fideles, une fois 

le mouvement declenche, sont celles de reciprccite de services: le 

lider se rend garant de la venue du Paradis Terrestre, de la distri- 

bution des biens et des richesses futures parmi ses fideles, auxquels 

il enseignera le moyen de les atteindre. Les fideles soutiennent le 

lider moralement et materieLement, le defendent contre les atta- 

quss adversaires et lu tent pour lui proteges par la force divine 

de leur maitre. 

Ill — Les interpretations des mouvements messianiques. 

Le mouvement mcssianique est interprete tout d'abord, par 

quelques auteurs, comme un moyen de revenir aux ''temps anciens", 

c'est a dire, de faire renaitre I'equilibre social et culturel tel qu'il 

27 — Alphandery, Notes sur..., pg. 7-8, 13. 
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existait avant la desorganisation qui a mis en danger la culture du 

groupe; c'est un mouvement de renaissance culturelle 28 - 

II peut etre aussi un instrument d'integration culturelle, puis- 

qu'il permet de rattacher aux elements culturels anciens des ele- 

ments nouveaux, venus ou non de la culture plus puissante avec 

laquelle le groupe est en contact. Le mouvement serait alors un 

moyen d'adaptation a des conditicns nouvelles d'existance, il eta- 

blit la synthese culturelle necessaire pour qu'une nouvelle harmonie 

socia'e soit atteinte. Il serait alors un mouvement reorganisateur 

de la culture en danger ^ 

D'autres auteurs, cependant, ne voient dans le messianisme 

qu'un mouvement autistique, une fuite irrationnelle du reel injuste 

et oppressif, un mouvement echappatoire vers des solutions illusoi- 

res, creees dans un monde de fantaisie 30. Les fideles se refugient 

dans leur sects et abandonnen. le monde profane; ils tentent de repro- 

duire sur la terre les conditions de bonheur ideal qu'ils ont appris 

a de.irer. Au lieu de modifier la societe, les adeptes du mouvement 

messianique fuient la realite desagreable, la meprisent et la laissent 

de cote, pour vivre une illusion. 

M. Wilson D. Wallis propose une interpretation differente: 

le mouvement messianique est toujours une reaction centre la de- 

cadence, que ce soit la decadence de la vie sociale ou celle de la 

vie religieuse; il e:saie de lui porter remede, et subit pour cela les 

inspirations les plus diverses 31. 

IV — Les differentes interpretations des mouvements messia- 

niques bresiliens. 

Les mouvements qui se sont deroules au Bresil depuis le siecle 

dernier ont ete quelque peu etudies et differentes interpretations 

ont ete proposees. 

L'explications bidogique est la plus frequente. Le Bresil est 

un pays de metis, le metis est un individu considere inferieur; il 

est instable physiquement et emotionellement; de la Tattrait qu'e- 

28 — Voir Hoekendijk, Kroeber, Sundkler, Philleo Nash, Lesser, etc. 
29 —< Roger Bastide, Problemes du mysticisme, pg. 10; B. Barber; Herskovits. 
30 — LaPiere; Ralph Linton, p. 230-240; Cantril, p. 68. 
31 —> Wilson D. Wallis, Messiahs, chrisjtian and pagan, pg. 240. 
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xercent sur lui ces religions a mysteres, brillantes et mouvementees, 

dans lesquelles son emotivite peut Ubrement s'exprimer. 

L'instabilite emotionnelle du metis, sen ignorance, les supers- 

titions qu'il developpe, le predisf>osent aussi a la contagicn de la 

folie d'un meneur, et celui-ci incarne les croyances de son milieu. 

Nous sommes dans un cercle vicieux: les croyances sont si grossieres 

qu'elles declenchent la fclie chez quelques indiv'dus, et ces individus 

la transmettent a ceux qui I'entourent. Les mouvements messiani- 

ques bresiliens ont ete caracterises par nos auteurs comme des mou- 

vements typiques de folie religieuse collective. 

Le metis n'a pas, non plus, un developpement mental qui lui 

permette de comprendre la religion catholique dans toute sa pure- 

te, ou le regime republicain dans sa compiexite; les mouvements 

messianiques sont done des aberrations du catholicisme et leur re- 

vendication sociale est le retablissement de la Monarchie, seul gou- 

vernement que les rudes populations de I'interieur du pays puis- 

sent comprendre 32. 

La deuxieme interpretation est d'ordre geographique. Les plus 

connus de ces mouvements ont lieu dans une region qui souffre de 

secheresse periodique et se transforme alors en un desert aride et 

mortel. Un tel chatiment toujours suspendu sur la tete d'une popu- 

lation miserable lui ferait chercher compensation et soulagement 

dans le reve d'un Paradis Terrestre 33. 

Luiz Vianna a ete le principal defenseur de la these du choc 

culturel. Dans les villes du littoral, la civilisation a tente de suivre 

le rythme de la civilisation occidentale, en faisant venir du dehors 

non seulement des outils, des innovations materielles, mais aussi 

des ideologies. Or I'interieur du pays reste isole du littoral; la diffi- 

culte des communications conserve dans le "sertao" une population 

arrieree, patriarcale, coloniale. Un beau jour, des voies de commu- 

nication s'ouvrent, I'interieur est arrache a son isolement, il prend 

contact avec les ncuveautes du littoral; des fagons differentes d'agir 

et de penser y penetrent tout d'un coup et menacent de desorgani- 

sation la culture rustique existante. L'homme du "sertao" reagit 

alors en suivant un lider qui preche les idees qu'il comprend, qui 

32 — Voir Euclfyrdes da Cunha; Nina Rodrigues; Louren?o Filho; Osorio Cesar; Aujor 
Avila da Luz. 

33 — Voir Josue de Castro. 
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dafend sa maniere de vivre symbolisee par I'idee de la Monarchie. 

Voila pourquoi de tels mouvements se produisent toujours a la li- 

mite ou attaignent le& voies de communication qui partent du li.to- 

ral. Les germes de cette explication des mouvements bresiliens exis- 

taient deja dans les livres plus anciens d'Euclydes da Cunha et de 

Nina Rodrigues 34. 

Une interpretation plus expressement tournee vers les condi- 

tions sociales n'est apparue que dernierement. 

Un medecin de Pernambuco, le dr. Jose Lucena, observa pen- 

dant deux mcis les membres d'une petite secte apparue a Panelas, 

en 1936. II conclut que leurs croyances, leurs manieres d'agir sent 

courantes dans leur milieu et qu'ils reagissent ncrmalement selon 

ie niveau mental moyen de I'interieur; on ne peut pas les conside- 

rer victimes de folie religieuse. Les causes de ces mouvements ne 

sont pas pathologiques, elles sont sociologiques; la masse n'est pas 

une collectivite en folie; amsitot reunie, eUe s'organise en commu- 

naute religieuse. C'est la sociologie qui doit etudier de tels mouve- 

ments, et non pas la psycho^pathologie, qui I'avait fait de preference 

parmi nous 35. 

Le Dr. Oswaldo R. Cabral et le Prof. Joaquim Alves etablis- 

sent des rapports entre les mouvements et les conditions scciales 

de I'interieur du pays. La vivent des populations abandonnees de 

tous, qui n'ont ni pretres pour leur precher la religion, ni medecins 

pour guerir leurs maux physiques, ni justice pour defendre leurs 

droits. Ils deviennent done la proie facile de tous ceux qui prennent 

le role de bienfaiteurs, que ce soit Antonio Conselheiro, Padre Ci- 

cero, ou les Moines 36. 

Le milieu social avait ete pris ligne de compte par d'autres 

auteurs, tels que Euclydes da Cunha et, plus reoemment, le Dr. 

Aujor Avila da Luz; mais on n'analyse pas I'organisation sociale 

locale, on ne fait que la reproduire d'une fagon plutot litteraire, 

sans chercher les rappor.s qui lient les individus entre eux. 

34 — Luiz Vianna, Estudos Nacionalistas; Euclydes da Cunha, pg. 204-208, etc.; pgs. 
140-143 de la traduction; Nina Rodrigues, pg. 51-52. 

35 — Dr. Jose Lucena, "Uma pequencj epidentia mental em Pernambuco". 
36 — Joaquim Alves, "Juaiseiro, cidade mistica". Oswaldo R. Cabral, Santa Catarina, 

et une serie d'artides appelee "Os fanaticos, aprecia^es em tomo de um livro". 
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V — Conclusion. 

Les remarques suivante^ se degagent de I'expcse qui vient d'e- 

tre fait: 

1 — Croyance et mouvement messianique sont designes par 

ie meme terme: "messianisme". 

2 — La definition de la croyance et du mouvement presente 

trois traits caracteristiques: la venue d'un emisiaire divin, la pro- 

messe du paradis terrestre qu'il doit apporter, le peupie qui souffre. 

3 — Le mouvement messianique apparait la ou existait deja 

un mythe messianique ou tout au moins les germes de ce mythe; 

neanmoins, des peuples qui n'ont pas cette croyance en emprutent a 

d'autres le mythe necessaire et le mouvement a lieu. 

4 — La ou il y a des croyances messianiques et de profondes 

souffrance: sociales, le ressentiment peut trouver des manieres de 

s'exprimer autres que le mouvement messianique. 

5 — Les facteurs qui dirigent le ressentiment vers le mou- 

vement messianique sont: a) la conservation de quelque espoir; 

les peuples completement desesperes ne fcnt pas appel a un re- 

dresssment social; b) la religion est la seule voie ouverte aux re- 

vendications; c) la forte personnalite du lider lui fait prendre le 

role messianique et impose le mouvement au groupe. 

6 — Les conditions sociales penibles qui servent de base aux 

revendications du mouvement peuvent avoir des causes variees, et 

Tune des plus connues est le choc culturel. 

7 — Les mouvements messianiques qui resultent du choc cul- 

turel presentsnt: a) des attitudes for ement contraires a la culture 

etrangere dominante; b) une synthese entre la culture du groupe 

et la cul lire etrangere dominante; c) des germes de naticnalisme. 

8 — Les mouvements messianiques qui ne sont pas contre-ac- 

culturatifs prerentent le desir de renouvellement, scit des conditions 

sociales existantes, soit de la religion elle-meme, et les revendica- 

tions sont toujours presentees au nom d'une divinite. 

9 — Le mouvement s'etablit par une segregation rigoureuse 

des fideles d'avec le monde profane, ce qui est la garantie de sa con- 

tinuite et de son efficacite. 
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10 — L'autorite du mecsie ne provient pas d'une institution reli- 

gieuse quelconque; eile surgit de la foi que le groupe, qui le suit, 

a dans ses relations directes avec la divinite. 

11 — La legende du messie pre^ente trois traits caracteristi- 

ques: election divine, disparition, glorieux retour. II est parfois 

precede d'un pre-messie qui) Teinnonce, ou bien c'est lui-meme qui 

s'annonce, disparait et revient. 

12 — Max Weber envisage le messie comme une sous-division 

de la classe des prcphetes; il est le prophete qui demande des chan- 

gements sociaux. P. Alphandery 1'a classe d'apres ses relations avec 

les adeptes, et M. Roger Bastide, d'apres son activity; ces deux 

auteurs le situent dans une categoric differente de celle du prcprete. 

13 — Les interpretations des mouvements messianiques sont 

diverses: a) mcuvement autistique, ou de fuite devant la realite; 

b) instrument de renaissance cuuturelle; c) recherche d'un nouvel 

equilibre culturel, grace a I'integraticn d'elements nouveaux dans 

une configurations culturelle anterieure; d) reaction contre la de- 

cadence sociale ou religieuse. 

14 — Les interpretations des etudes bresiliennes sent les sui- 

vantes: a) interpretation bio'ogique de rinferiorite physique et 

mentale du metis; b) interpretation pathologique, ce rent des mou- 

vements de folie collective; c) interpretation par le choc culturel 

entre les populations avancees du littoral et celies arrierees de I'in- 

terieur; d) interpretation sociologique, cherchant a etablir un lien 

en re le mouvement et les conditions sociales au milieu desquelles il 

se developpe. 

En analysant le mouvement du Contestado por rapport a ^es 

quelques problemes, nous nous treuverens a meme de voir dans 

quelle mesure il s'encadre dans ce qui vient d etre enonce, et dans 

quelle mesure il peut suggei^er de nouvelles hypotheses. 

2   Le mouvement dti Contestado dan son contexts socio- 

cuhurel. 

I — Les interpretations bresiliennes du messianisme. 

L'interpretation biologique des mouvements bresiliens trouve 

dans leur liste meme un premier point ccntradictoire, Le mouve- 
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ment tristement celebre les Muckers, qui figure parmi les plus 

sanguinaires et cruels, n'eut pour acteurs que des colons allemands 

ou leurs descendants, tous de race blanche sans melange. Ces mou- 

vements ne sont done pas apanage des pe-sples metis. 

Pour ce qui est du mouvement du Contestado, des blancs d'ori- 

gine iberique, allemande ou polonaise y participe^ent a cote des 

metis; Joao Maria, le premier Moine, etait un etranger blanc. II 

est difficile de rendre I'element biologique seul responsable du phe- 

nomene religieux, e'est pourquoi on lui ajoute la folie collective 

et le choc culturel. 

Le meneur est un metis desequilibre qui contagie la foule 

emotionnellement instable.; Tun et I'autre, de par leurs conditions 

prcpres, sont a la merci du moindre choc emotionnel. 

On peut difficilement etablir les limites entre le normal et le 

pathologique. Neanmoins, il est acquis que leur definition varie 

suivant les milieux culturels et qu'elle dcit se maintenir dans les 

cadres de reference de la culture en cause. 

Si Ton avait me.ure rintelligence des membres du "cadre saint" 

pendant le mouvement, celle-ci se revelerait normale selon la nor- 

malite rustique: les membres des redoutes raisonnaient avec bon 

sens en vue d'arriver a leurs fins et utihsaient pour cela les connais- 

sances et I'experience que leur existence leur avait fournie, sans 

faire appel ni a des fantasies, ni a I'imagination. Leurs fagons de 

combattre en utilisant les ressources strategiques du terrain, 'e 

commerce qu'ils se sont toujours efforce d'entretenir avec I'exte- 

rieur, leur propagande visant attirer des timides a leur cause in- 

diquent un raisonnement normal au moins dans ces secteurs-la. 

Tous ces groupes qui formaient des redoute?, le faisaient sui- 

vant des regies etablies par le Moine Jose Maria; celui-ci, des le 

debut, avait organise les bandes qui I'accompagnaient, puis avait 

donne une structure de village a Taquarussu. L'ordre des "cadres 

saints", leur discipline interne, leur aspect institutionnalise, leur vie 

police, provoquerent les remarques admratives des quelques emis- 

saires de paix, et vont contre la these de la folie des foules . 

Ni Joao Maria, ni Jose Maria ne peuvent etre consideres com- 

me des fous dans le contexte de la culture rustique; leur maniere 

d'etre et d'agir suivait des modeles existants qu'etaient ccnsideres 
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normaux dans leur milieu 37. Leurs ennemis eux-memes ne les con- 

sideraient pas comme des individus mentalement deranges; le colo- 

nel Chiquinho de Albuquerque accusait Jose Maria de declencher 

une rebellion monarchiste, il ne raccusak pas d'etre un fou dont 

le delire contagiait la population rustique. Ce sont les journaux 

du littoral qui parlent de fclie; aucun temoin local ne le fait. 

La persistance de la croyance messianique apres la defaite du 

mouvement prouve encore qu'elle n'etait pas le fruit d'une folie pas- 

sagere. La defaite ne fut pas explique par les "jagungos" comme le 

resultat de I'absurdite des moyens qu'ils avaient mis en pratique 

pour reformer le monde, ce qu'cn avait droit d'esperer si les "cabo- 

clos", apres un moment de folie, etaient revenus au normal; elle fut 

donnee comme la consequence du manque de foi des adeptes. S'ils 

avaient ete plus fervents dans leurs prieres, plus obejssants au 

Moine, accomplissant leurs devoirs religieux avec plus de devoticn, 

la guerre sainte aurait certainement ete victorieuse. Le mouvement 

eteint, la meme fagon de penser, la meme foi persiste done; aucun 

auteur ne les appelle ancrmales, mais tout au plus superstitieuses 

et caracteristiques de I'ignorance "cabocla'. Dans les villes du litto^ 

ral, cependant, des superstitions absurdes foisonnaient aussi, et les 

propheties sur 1'annee 1913, consideree annee de mauvais augure, 

en sont excellent exemple. 

Pretendre aussii qu'une religion metisse et degeneree contri- 

buait a formisr une mentalite predisposee a I'instabilite emotionnelle 

et a la folie, e'est forcer les faits. Quelques auteurs pretendent que 

la religion de I'interieur du Bresil est un melange d'elemems catho- 

37 — Georges Dumas ai ^Stabli une distinction entre les fous qui se croient des messies 
et les messies veritables. Les premiers s'interessent uniquement aux faits ex- 
traordinaires qu'ils reaKsent, pour prouver qu'ils sont vraiment des etres divins; 
ils sont avant tout des faiseurs de miracles; s'ils preconisent des reformes, cel- 
les-ci ne viennent pap en premiere place, ils n'essaient pas de les realiser 
tout en les promettapt. Le vraie messie, au contraire, pense d'abord a 
ses reformes, qu'il met en execution, et ses miracles ne sont que secondaires; 
son caractere sacre est affirmel par ses oeuvres et reformes, les faits extraordi- 
naires ne font que le confirmer. D'apres cette distinction, les deux Moines echap- 
pent aussi a la caracterisation de "fous qui se croient des messies". Le premier 
Moine essaya de transformer la vie de ses devots en prechant un mode d'existence 
plus vertueux et des exercices religieux plus frequents, sans rien changer a la 
hierarchie sociale existante. Le deuxfeme Moine voula-^t renverser les conditions 
sociales et leur substituer d'autres, d'inspirations divine. Tous les deux n'avaient 
qu'un interet secondaire pour leurs propres piracies. La distinction du Dr. Du- 
mas est trop subjective et ne parait pas correspondre tout a fait a la reabte. II 
nous semble que la preoccupation des Miracles et celle des reformes peuvent cor- 
respondre a deux moments successifs dans la vie d'un emissaire divin, et il 
atteint son but au moyen de faits extraordinaires; ce n'est qu'apres qu'il peut 
essayer de mettre sur pied les reformes sociales. (G, Dumas, pg. 100-106). 
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liques avec des elements le religions noires et indigenes. Nous n'a- 

vons pas recelee rinfiuence de la religion des tribus autochtones 

ou de celle des noirs esclaves sur la religion ru.tique du Contestado. 

II se peut qu'une etude plus approfondie en revele quelques traits, 

de peu d'importance puisqu'ils sent noyes dans la masse de carate- 

res d'erigine catholique et portugai.e. 

La religion rustique provient de I'accommodation du catholi- 

cisme portugais du XVIe et du XVIIe siecles aux conditions de vie 

de la colonie bresilienne, forcemment differentes de celles que con- 

naissaient les pcrtugais chez eux. Neuvaimes, pelerinages et fetes 

qui forment le coeur de cette religion rustique, avaient leur origine 

dans la vieille reiigicn catholique portugaise, dont elles formaient 

aussi le centre; I'isolement aidant, elles se sont conservees dans I'in- 

terieur du Bresil. La figure des pelerins resulte de I'accommodation 

neces aire entre un territcire enorme et le manque de pretresi; des 

laiques qui voulaient faire penitence eurent la permission d'arborer 

la soutane, de precher et d'organiser quelques ceremonies du culte. 

Si Ton compare la religion du mouvement avec la reiigicn rus- 

tique, Ton s'apercoit que les rites et ceremonies que les "jagungos" 

mettaient en pratique dans le "cadre saint" avaient ete empruntes 

soit a la religion catholique, scit aux superstitions ccurantes dans 

leur milieu. Processions, prieres matin et soir, preches, le baise-pied, 

rembras:ade des images, la croyance dans le pcuvoir extraordinaire 

de la croix ou du signe de croix, tout cela existait dans la religion 

locale. Jcao et Jcse Maria copierent les pieux penitents 38. 

Meme la localisation geographique des evenements miraculeux 

coincide avec des lieux deja consideres legendaires dans la region: 

e'est le mont enchante de Tayo, aux legendes fabuleu:es, que Jcao 

et Jose Maria sont alles habiter apres leur disparition et en atten- 

dant leur glorieux retcur; ce sont les terres de ce meme mont qu'on 

promet de distribuer entre les adeptes, pour les dedommager de 

leurs proprietes perdues. 

38 — L'enorme surface des paroisses exigea des pretres un comportement qui ressemble 
a celui des pelerins et de guqrisseurs laiques. Ils devaient etre toujours sur la 
route, portant objets du culte et nourriture. Mais pour attirer les "caboclos", il 
fallait porter aussi une malette de metdicaments, car alors on etait sur de les voir 
accourir et on pouvait leur imposer des exercices religieux (Sinzig, pg. 71-75, 
91-92) . 
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La religion rustique, qu'elle soit metisse ou non, exista norma- 

lement des annees durant sans donner lieu a un mouvement quel- 

conque; ce n'est done pas elle quii peut les causer. 

La culture rustique etait cependant differente de celle du lit- 

toral et bien arrieree par rapport a celle-ci. Quelques auteurs bre- 

siliens voient une des preuves de rinferiorite mentale des "cabo- 

clos" dans ce qu'ils appelaient "I'incapacitei du "caboclo" a com- 

prendre la Republique". Des que des elements de progres — tel 

I'ideal republicain — penetrent dans la culture rustique, celle-ci 

tend a la desorganisation, disaient-ils; les membres de la culture cn 

descrganisation utiliscnt le mouvement messianique comme un mcy- 

en de retablir I'equilibre rompu. C'est la these du choc culturel. 

La proclamation de la Republique supprimait une forme de 

gouvernement — la Monarchic — qui correspondait au niveau men- 

tal des "caboclos", et lui substiituait une autre qui etait pour eux 

rincomprehensible, I'abstraction. 

Cependant, ces memes auteurs disent que le mecontentement 

du a la proclamaticn de la Republique aurait disparu a la longue, 

par I'adaptation des ideaux a la vie de la regi/on (ce qui se produi1- 

sit dans la plupart des etats bresiliens), si, au climat de ressenti- 

ment a peu pres constant et general qu'on trouvait dans Tinterieur 

comme consequence de la modification subie, n'etaient pas venus s'a- 

jouter de nouveaux facteurs, notamment I'entree de colons etran- 

gers et la construction du chemin de fer. D'autres elements etran- 

gers a la culture rustique s'introduisaient dans le pays et la mena- 

^aient. 

La culture rustqiue du Contestado n'etait pas, en verite, mena- 

cee par les etrangers; il y avait tres peu de "coloniies" d'immigrants, 

dans la region. Le colon que s'y etablissait subissait tres vite 1'em- 

prise de la culture rustique — bien plus adequate que la sienne aux 

exigences du milieu geographique et social — et adoptait ses moeurs. 

Croyants ou non, la plupart des etrangers qui vivaient dans le Con- 

testado prirent le parti des rebeUes. 

Le trace du chemin de fer ne beneficia que beaucoup plus tard 

la zone qu'il traversait et il n'appcrta pas des elements nouveaux a 

la culture jpuisqu'il ne touchait pas la vi© des communautes "ca- 

boclas". Les habitants de la region n'utilisaient pas le chemin de 
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fer, leurs marchandises s'ecoulaient habituellement par des debou- 

ches que ce chemin ne servait pas. 

Les ouvriers qui avaient pose les rails et qui venaient des qua- 

tres coins du pays auraient pu etre I'element descrganisateur. Ce- 

pendant, la culture du paysan bresilien est assez homogene du nord 

au sud du pays. Les ouvriers n'apportaient pas une culture diffe- 

rente de cdle des habitan s du lieu et, leur contrat expire, ils s'in- 

tegrerent tout naturellement dans les bandes des "fazendeircs" lo- 

caux ou formerent des bandes pour leur proprt? compte, complete- 

ment assimiles au genre de vie local. 

L'incapacite du "caboclo" a comprendre la Republique venait 

plutot de ce que, dans la realite sociale qui I'environnait, il ne trou- 

vait pas d'elements ou appuyer cette comprehension. La Monar- 

chic, au contraire, s'etait rendue presente dans une quantite de faits 

de leur existence. 

Les communau es du Contestado pres'cntaient, a cote d'une 

culture rustique toute impregnee d'i/mages de rois, de reines, de 

princes et de nobles, qui etaient les personnages de leurs fetes et 

de leurs contes, une organisation sociale rigide, ou les chefs avaient 

droits et privileges, ou les hommes-liges etaient lies a leurs mai- 

tres par la loyaute et le devoument. Les fetes conservaient I'esprit 

aristocratique des joutes medievales>; I'organisation sociale four- 

nissait les bases pour I'idee d'un gouvernement de privilegies, im- 

pose aux hommes par la force, tant celle des armes que celle de I'eco- 

nomie, et justifie par la religion; celle-ci affirmait que Dieu avait 

cree les hommes different? les uns des autres, leur donnant des 

rangs et des devoirs differents dans le monde. 

La nostalgic d'un gouvernement monarchique etait generale 

dans le Contestrdo; on devait I'imputer au manque de representa- 

ticns collectives et de rapports sociaux qui puissent faciliter I'ac- 

ceptation d'un gouvernement dont I'idee basique etait le contrat 

entre citoyens independants. La Monarchie, au contraire, etait 

bien etayee par les rapports sociaux et les representations colletives 

existantes. 

Les journaux de I'epoque et la plupart des auteurs qui ont 

ecrit sur le Contestado transforment les "jagungos" en monstres de 

cruaute, voulant demontrer par la leurs "aberrations mentales et 
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religieuses". On leur reproche (.oute sorte de crimes, massacres de 

femmes et d'enfants, mutilation de cadavres; on les accuse de mener 

dans le "cadre saint" une vie de debauche et d'extravagance reli- 

gieuse. 

Mais crimes, homicides, vengeances, massacres abondaient dans 

toute la region "serrana" bien avant le mouvement fanatique et con- 

tinuerent d'exister apres; meme les abords de la capitale n'etaient 

pas tres surs a Tepoque. 

Civils et soldats, sous couleur d'aider le gouvernement, se ren- 

dirent aussi coupables de "grands attentats a rordre, a la moralite et 

au droit" 39; ils violerent des femmes, brulerent des maisons, detrui- 

sirent des plantations et assassinerent des "caboclos" qui n'avaient 

rien a voir avec le fanatisme 40 - Les memes crimes, la meme fero- 

cite existaient du cote des rebelles comme du cote republicain; il 

n'y avait de different que les motifs invaques: defense du gouver^ 

nement du cote des soldats, defense de leur religion, du cote des 

"jagungos". 

L'on se rend bien compte, en lisant I'histoire de la Revolu^ 

tion de 1893 ou de celle, plus ancienne, des Farrapos, que "jagun- 

cos et soldats suivaient les moeurs guerrieres habituelles dans leur 

milieu. La fagon de lutter des "jagungos", I'embuscade, les tours 

qu'ils jouaient aux adversaires perdeni leur etrangete si on les com- 

pare avec les agi'ssements des combattants des deux revolutions 

anterieures. 

Si, dans les "cadres saints", quelques chefs avaient pris cer- 

taines libertes dans le domaine sexuel, transformant les "vi!erges'r 

en concubines, c'etait un privilege qui decoulait de leur condition 

speciale de chef sacre. Pour le comun des gens, le mariage conti- 

nua d'existir dument enregistre; I'honneur de la femme mariee con- 

tinuait hautement valorise; la virginite des filles aussi!. D'autres 

valeurs morales se conservaient identiques; ainsi le vol, considere 

par la morale rustique comme le pire des crimes, etait severement 

condamne et puni de mort par la loi du Moine. 

39 — F. do Comercio, 3-4-1915. 
40 —• Voir toute la deuxieme partie et les appendices du livre du general Setembrino de 

Carvalho. 
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N'etant pas menacee par des elements nouveaux, la 

societe rustique du Contestado se maintenait stable; stables aussi 

les valeurs culturelles; stable son code moral, qui se retrouvait dans 

les "cadres saints". La these du choc culturel, que quelques auteurs 

bresiliens ont adopte, ne trouve done pas soutien dans les faits qui 

se sont passes au Contestado. Pas plus que le facteur biologique et 

le facteur patholcgique, le facteur desorganisation culturelle ne psut 

pas prendre a son compte le mouvement du Contestado. 

II — Les conditions sociales. 

L'interpretation sociologijque a ete formulee d'une fagon va- 

gue; d'on parle de conditions sociales en les melangeant avec des 

conditions historiques, de telle maniere qu'on n'arrive pas a demeler 

de quoi vraiment il s'agit. II faut essayer de Teclaircir par une ana- 

lyse plus serree des rapports sociaux existants dans la region. 

Le "caboclo" etait dans I'etroite dependance des "fazendeiros", 

economiquenment, politiquement et socialement. II ne pouvait pas 

se defendre contre la tyramnie des puissants chefs politiques lo- 

caux; la loi ne le protegeait pas, puisque son application dependait 

du bon vouloir de ces memes chefs. II vivait dans une atmosphere 

d'animosite et de luttes perpetuelles, qui se deroulaient parmi les 

clans et les families; Tinsecurite etait la loi de la "regiao serrana". 

Les gens haut placees dans les rangs scciaux avaient des de- 

voirs de protection envers ceux qui; appartenaient a une narsance 

moins privilegiee, pourvu qu'ils fassent partie de leur groupe social. 

Si Ton s'insurgeait contre quelques "colonels", ce n'etait pas a cau- 

se de leur rang, mais parce qu'ils ne remplis aient pas leur devoir: 

au lieu de soutenir et de defendre leurs gens, ils les opprimaient et 

prennaient leurs terres. II fallait alors substituer ceux qui ne me- 

ritaient plus confiance par d'autres colonels ou chefs plus conscien- 

tieux. De la la reponse que Elias de Moraes, le grand pontife fanati- 

que, fit aux propositions de paix du capitaine Mattos Costa: les 

"caboclos" n'abandonneraient la lutte qu'apres la mort des colonels 

Arthur de Paula, Fabricio Vieira, Chiquinho de Alburquerque, Ama- 

zonas Marcondes, Afonso Camargo, Pedro Vieira, Pedro Ruivo et 

les freres Miechniekowk, qui les maltraitaient 41. 

41 — P. Scares, 86; Dem., 229-230. 



— 229 — 

On pouvait penser que le mouvement avait le caractere d'une 

revolte de la classe moyenne et basse des habitants du Contestado 

contre les "fazendeiros" de la classe elevee, les "colonels". Quelques 

colonels prirent le parti du Moine, d'une fagon plus ou moins ou- 

verte, mais peu cederent a I'attrait de la vie dans les "cadres 

saints". On y trouva quelques "capitaines" de la Garde Nationale, 

et de rares "colonels". 

Pour qu'il y ait lutte de classes, cependant, il faut que la so- 

lidarite de classe existe, c'est a dire, que la classe existe en tant que 

groupe social dans la societe plus large. Or, dans le Contestado on 

trouvait une structure sociale fcTmant plusieurs petites pyramides, 

dont les sommets seraient les differents "colonels", relies par des 

liens religieux, politiques ou economiques avec leurs inferieurs, et 

plus ou moins independents (ou antagoniques) les uns des autres. 

'A I'interieur de la pyramide, I'indiyidu montait cu descendait sui- 

vant ses relations avec le chef. La solidarite qui existait a I'interieur 

de chaque pyramide etait une solidarite de famille patriarcale, une 

espece de solidarite de clan, dont la base etaient les liens de sang 

et de parrainage. 

La nouvelle du depart d'un petit chef poiitique local vers le 

"cadre saint" determinait I'adhesion de tous ceux qui dependaient 

de lui et lui devaient loyaute. C'etait cette solidarite de clan qui 

provoquait I'adhesion. La justification de I'adherion a Jose Maria 

suivait le meme modele. Jose Maria avait droit a la gratitude des 

gens du "sertao""; des qu'on I'attaquait, ceux qu'il avait aide devaient 

lui, porter secours. Jose Maria etait le saint Parrain du "sertao", 

tous ses "filleuls" lui devaient appui. L'hypothese de la lutte des, 

classes n'est pas servie par ces constatations. 

La conservation de la hierarchic sociale rustique a I'interieur du 

"cadre saint" lui donne encore un dementi. Ceux qui arrivaient 

aux redoutes a la tete de leur bande d'agregats et de parents, y res- 

taient des chefs. 

Si les "jagungos" etaient contraires a quelques "colonels", leur 

objectif n'etait pas I'aneansissement des "colonels" en general; ils 

se maintenaient fideles a quelques uns — a Henriquinho de Al- 

meida, par exemple. Ils n'etaient done pas contraires a I'institu- 
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tion des "colonels" en tant que telle, mais contre les "colonels" qui 

s?etaient montre traitres envers leurs hommes-liges. 

Cependant, toute cette structure qui vient d'etre analysee pos- 

sedait elle-meme ses moyens d'accommodation. La lutte des clans 

faisait descendre quelques chefs des positions privilegiees et y pla- 

gait leurs contraires. La vengeance personnelle etait une soupape 

pour le ressentiment des petites gens a I'interieur des pyramides 

sociales. Pourquoi tout d'un coup raccommodation ne fonctionnait 

plus et un mouvement messianique avait lieu? La structure sociale 

et les conditions qui en decoulent ne peuvent etre seules responsa- 

bles, puisqu'elles existaient telles quelles avant et apres la lut.e, 

C'est la que les auteurs bresiliens font appel a des causes histori- 

ques pour aider a I'explication du phenomene. 

Au ressentiment qui avait de tous temps existe dans la region 

"serrana", provenant de la structure sociale, d'autres facteurs de 

mecontentement s'ajoutaient. La question des limites devenait un 

element de trouble, de rancoeur, d'insecurite. L'incomprehension 

qui regnait entrc pretres et "caboclcs", dans le domaine religieux, en 

etait un autre. Cependam, c'est surtout la perte des pripriete terri- 

toriales — perte due aux concessions que les etats de Santa Cata- 

rina et Parana faisaient a des ccmpagnies etrangeres et nationales, 

ainsi qu'a des particuliers — qui fait monter rapidement, en chaleur 

e: en violence, le ressentiment. 

Les differents auteurs et les temoins "jagungos" sont unanimes 

la^dessus. Mattos Costa affirmait que lutte etait une insurrection 

de gens "spolies de leurs terres, de leurs droits, et de leur surete", 

qu'elle etait "le prcduit de revoltantes violences" 42. Herculano 

d'Assumpgao ecrivait que les "jagungos" injustement depossedes de 

leurs biens, recherchaient les fanatiques "en desespoir de cause" 43. 

La Proclamation de St. Joao Maria, trouvee a Pedra Branca, di- 

sait que le peuple des redoutes avait ete "vole dans ses interets et 

dans ses droits" et promettait de diviser entre les "freres" les terres 

des "monts divins et enchanes appeles Tayo", une fois la Monarchic 

retablie 44. L'attitude des "colonels" avantages par ces concessions 

42 — Dem ., 94 . 
43 — Here., 290, I v. 
44 — O Estado, 4-11-1915. 



— 231 — 

etait consideree comme une trahison par les "caboclos" expulses 

des terres en question. Nous paraissons done rejoindre la remarque 

que "la mauvaise situation economique agit comme une lame de 

fond qui remet en cause I'ordre provisoirement etabli" 45. 

Mais tout ceci ne nous explique pas pourquod un mouvement 

d'ordre religieux pouvait seul donner satisfaction a ceux qui 

reclamaient justice. Un mouvement de rebellion aurait suffit, sans 

qu'ii fut necessaire de demander I'aide surnaturelle. De fait, I'adhe- 

sion que la Revolution de 1893 trouva presque partout dans le 

"sertao" — revolution dent les objectifs furent les plus vagues et 

les plus varies — etait la cristallisation des ressentiments qui, a 

I'epoque, couvaient dans la region; mais la Revolution fut vaincue 

et sa repression, cruel!e. 

Pour essayer de comprendre le recours a la religion, il faut 

examiner ce qu'elle signifiait aux yeux des "caboclos". 

Bien qu'appartenant theoriquement a un type de culture dans 

laquelle les differents iecteurs de la vie sociale paraissaient deja 

differencies, le peuple du Contestado etait en fait soumis a des chefs 

qui reunissaient en une seule personne Tautorite economique, poli- 

tique, sociale et religieuse. Ces patriarches du "sertao", fondateurs 

de villages, seigneurs de vastes territoires, etaient en meme temps 

les organisateurs des cultes locaux, les dirigeants des ceremonies 

religieuses; a defaut du pretre qu'on n'y trouvait pas, ils bapti- 

saient, mariaient, enterraient les mcrts, marchaient a la tet(e des 

processions. Le peuple etait habitue a voir toute Tautorite concen- 

tree dans une seule main. 

De la Tidee d'un monde profane etroitement lie au surnatu- 

rel, puisque le meme individu avait des charges dans les deux a 

fois. Leurs prieres nous le montrent aussi. Le comportement de- 

regle des homes dans le monde d'ici-bas amenait des catastrophes 

cosmiques, chatiment des divinites en cole re; Tordre etait retabli 

dans le monde profane et dans le monde cosmique aussitot que les 

peuples pratiquaient les vertus et menaient une vie plus pure. Les 

saints etaient attentifs a tout ce que faisaient les humains; et les 

45 —• G. Balandier, pg. 44. 
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prieres valaient bien plus pour la guerison des corps et la defense 

centre les dangers, que pour la redemption des ames. 

La religion etait le remede qu'on employait lorsqu'on desespe- 

rait des solutions connues: elle guerissait les malades, protegeait les 

recoltes centre les insectes, sauvait le betail des epidemics, prote- 

geait les hommes contre les balles et les coups de couteau. La reli- 

gion avait done, et presque exclusivement, une utilite certaine: elle 

etait la panacee universelle par excellence, guerisseuse des maux 

physiques autant que des maux moraux et sociaux; on se tournait 

tout naturellement vers elle lorsque les manieres communes le re- 

scudre un prcbleme echouaient. 

Ainsi, de meme que les "caboclos" malades demandaient aux 

Moines un medicament pour leurs corps, ceux qui souffraient der 

Tin justice eociale venaient querir aupres des saints Parrains un re- 

mede contre les conditions du monde profane. Opprimes par un 

pcuvoir inamovible, ils recherchaiant pour le vaincre le pouvoir 

surnaturel, !e seul plus fort qu'ils connaissaient .Dans toute cette 

cclere, "la religion ful le ciment qui unit ceux que nous appeileriens 

aujourdhui les inadaptes, qui lia des groupes marginaux en com- 

mune defense" 40. Malades, malheureux, opprimes s'unirent pour 

demander aux Moines un peu de soulagement; ils remirent leur 

cause a une autorite plus haute et plus puissante que I'autorite ter- 

lestre des "colonels" qui les epprimaiene, I'autorite celeste. Leur 

ressentiment ayant atteint le maximum, ils avaient demande reme- 

de a la religion, a laquelle Ton recourait pour les cas desesperes; 

par son intermede ils esperaient retabli'r I'equilibre social atteint. 

Pour que les revendications rociales soient demandees par I'in- 

termediaire de la religion, il faut dene que celle-ci ait une fonction 

precise dans le contexte social dont elle fait partie, une fonction de 

*'dernier remede pour les cas desesperes". Les conditions soci'ales 

fournissent le terrain propice en developpant le ressentiment; mais 

il lui faut le concours d'un facteur indispensable, la foncticn utili- 

taire de la religion dans le monde profane, pour qu'un mouvement 

de revendications sociales religieusement appuyees puisse avoir lieu. 

La maniere dont les "caboclos" concevaient leur religion etait done 

aussi un facteur important dans le declenchement du mouvement. 

46 — Osvsldo R. Cabral, articles cites. 
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'A la necessite qu'avait le caboclo" d^un parrain pour le defen- 

dre, etant donne raccaparjent du pouvoir par quelques uns et 

le genre de rapports paternalistes qui existaient enttre les chefs et 

les autres individus, s'associait done !a foncticn utili'taire de la re- 

ligion, a laquelle on s'adresse pour resoudre des problemes qui ne 

trouvent pas de solution dans la dimension humaine, que ce soit 

dans le domaine individual ou dans le domaine collectif. Ces deux 

conditions persitant dans la region, tant que les "caboclos" auront 

a se plaindre d'une justice inaccessible et inoperante, tant que la 

religion aura pour eux, au lieu d'une fonction d'elevation de Tame 

ou de jouissances spirituelles, une fonction de remede pour toute 

sorts de maux, nous aurons toujours un climat social propice a la 

germination des mouvements messianiques. 

Etant donne qu'on re rouve partout dans I'interieur du Bresil 

la meme structure sociale alliee a une religion de caractere utilitai- 

re, il est permis d'etendre cette explication aux autres mouvements 

messianiques qui cnt ou lieu dans le pays, et de formuler I'hypothe- 

se que leur persistance, qu'on remarque depuis I'epoque coloniale 

jusqu'a nos jours, vient de la persistance des deux autres faits — 

structure sociale et maniere de voir la religion — qui ne se ront 

pas modifies non plus. 

Le recours au parrainage, d'ailleurs, a fortement marque la 

mentalite bresilienne a tous les niveaux de la vie sociale. Si les 

representations collectives peuvent, pendant quelque temp?, conti- 

nuer d'exister et d'influencer des attitudes, meme apres la dispari- 

tion des structures sociales qui les soutenaient, on verra peut-etre, 

les "colonels" ayant disparu, le peuple continuer a recourir a un 

parrain pendant quelque temps encore. 

En outre, dans le meme ordre d'idees, une fois que I'attitude 

envers la religion soit modifiee, et qu'elle ne soit plus regardee 

comme le remede par excellence, sans que I'organiration patriarca- 

le et paternaliste soit ebranlee, les "caboclos" rechercheront un par- 

rain laique chez le chef polifique qui leur paraitra le plus porte a 

les defendre et I'entoureront d'une veneration de heros. 

Et inversement, si la religion continue a exercer la meme fonc- 

tion utilitaire, il y a des chances pour qu'un chef politique aime du 
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peuple soit divinise. II sera d'abord entoure d'un culte laique par 

les "caboclos", que petit a petit s'acheminera vers la sanctification; 

ils attendront aveuglement de lui aide et protection tant qu'il sera 

en vie; une fois mort, les elements de I'attente messianique seront 

cristallises autour de lui. Nous avons vu les debuts d'une telle 

divinisation autour de Gumercindo Saraiva, qui a ete device de son 

developpement par la concurrence du Moine Joao Maria, rival plus 

puissant puisque de caractere religieux. 

Mais a ces deux conditions paralleles — s ructure et reli- 

gion — il faut ajouter une autre qui serait, celle-la, decisive. La 

structura sociale, en plus de permettre I'oppresiion, empechait tou- 

te manifestation contraire aux "colonels"; et ceux qui etaient au 

pcuvoir jouissaient de toute sorte de privileges et d'immunites, tan- 

dis que I'opposition ne pcuvait rien centre eux. La montee de Top- 

position etait devenue presque impossible avec la prcclamation de 

la Republique. La Revolution de 1893 fut un essai de ce groupe 

opprime pour prendre le pouvoir. Elle ne reussit pas, et la represf- 

sion cruelle qui souffrirent les etats montrait assez que les armes 

n'etaient pas suffisantes pour changer des condiions politiques 

psu satisfaisantes. Toutes les voies possibles d'acces au pouvoir 

politique etaient done bloquees; il ne restait que la voie religieuse. 

Ceci etait vrai aussi pour les individus isoles qui voulaient 

monter dans Techelle sociale. Leur affirmation ne devenait possi- 

ble qu'a travers le banditisme ou le prophetisme religieux, s'ils 

voulaient se maintenir en dehors des clans existants. 

Le deuxieme Moine etait sans doute un ambitieux. II uti'.isa 

le messianisme pour son elevation sociale, pour acquerir du pres- 

tige dans une societe tres fermee autour de quelques noyaux qu'e- 

taient les chefs locaux. Pendant sa vie laique, il montra son inadap- 

tation aux regies normales de son groupe: homme, il avait ete con- 

damne pour attentat aux moeurs; soldat, il avait deserte; il ne reus- 

sissait nulle part. L'exemple des penitents lui promettait des chan- 

ces de succes pour se tailler dans la societe une place de choix; a 

cote des "colonels", il eleva lui aussi sa petite pyramide sociale dont 

il etait le sommet, a la tete d'un groupe de fideles qui dependaient 

de lui. 



— 235 — 

L'echec de la lutte armee, la concentration de toute voie de 

succes social entre les mains des "colonels", il ne restait pour tous 

les mecontents que la voie religieuse pour essayer de porter remede 

aux choses. Pcur que le mouvement messianique du Contestado 

se developpat, il fallut done que tous les autres moyens de redres- 

sement social aient ete bloques. Ce n'est qu'apres I'echec de la 

Revolution de 1893 que le mouvement du Contestado, avec ses re- 

vendications sociales, a eu lieu. II se produit lorsqu'on desespere 

des au res solutions possibles. Si d'autres possibilites de reaction 

sent encore viables, le ressentiment pourra trouver d'autres voies 

pour se deverser. 

L'analyse que nous venons de tenter a ainsi elimine les inter- 

pretations qu'on avait toujours donnees aux mouvements mesdani- 

ques bresiliens: elles ne sont pas adequates a celui du Contestado. 

Pour celui-ci, I'hypothese qui se degage de I'etude est celie 

d'une association entre une structure sociale rigide, dominee par 

une poignee de privilegies; une fagon determinee d'envisager la 

religion, prise comme un remede universel; et I'impossibilite d'agir 

ou de reagir dans les autres secteurs du social, contre un etat de 

choses qu'on considere intolerable 47. On £e tourne done tout na- 

turellement vers la seule vofe libre, qui est en meme temps remede 

souverain — la religion, — et des qu'il existe un germe de mythe 

messianique, le mouvement a des chances de se developper (si la 

germe n'exige pas, on I'emprunte a des voisins qui I'ont) . 

Ce que nous avons trouve pour le Contestado servira peut-etre 

aussi pour expliquer les autres mouvements messianiques bresiliens, 

puisque structure sociale et religion sont les memes dans les differen- 

tes regions du Bresil. 

Seule une etude plus approfondie de ces mouvements permettra 

de verifier cette hypothese. Ils ont tous des points de res- 

47 — Dans un article intitule "Le messianisme chez les noirs du Bresil", M. Roger 
Bastide attire I'attention sur le fait que le messianisme a e|e rare parmi eux. II 
le justifie en invoquant I'atmosphere peu propice du catholicisme aux mouve- 
ments messianiques. Neanmoiins, e'est le catholicisme rustique qui a toujours 
foumi la base des nombreux mouvements messianiques bresiliens; et pourquoi pas 
parmi les noirs? L'Auteur signale aussi que dans le sud pays, ou le ressentiment 
des noirs a surtout occasion de se devdlopper, ceux-ci trouvent dans 1'action so- 
ciale et politique le moyen d'annuler les tensions affectives et les frustrations. 
Ils forment des partis politiques, des societes de secours mutuels, des clubs de 
danse, ils peuvent exercer des activites sociales et politiques, ils ne trouvent pas 
toutes les voies fermees devant eux. Ils ne se trouvent pajs, comme le "caboclo" 
du Contestado, reduits a une seule voie d'action, la voie religieuse; done, le mou- 
vement messianique ne leur est pas necessaire. 
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semblance, mais aussi des differences considerables. Ils sont peut- 

etre tous explicables a partir des memes facteurs de base, mais 

a Tinterieur de ce gioupe de phencmenes rehgieux qu'ils forment 

il y aura lieu sans doute d'etablir une classification selon les ca- 

racteres propres a des especes diverses. 

Ill — Le "cadre saint" et la fete rustique. 

Le mouvement du Contestado a puise son inspiration dans la 

vie rustique courante, dont les elements se retrcuvent presents 

dans les "cadres saints", mais arranges selon une configuration dif- 

ferente. L'orientation religieuse prdsidait aux modifications re- 

marquees. Les fideles sanctifient leur vie et ce changement d'ac- 

cent met en lumiere des aspects qui vivaient dans I'ombre, en re- 

legue d'autres, qui etaient importants, au deuxieme plan ,et etend 

au quotidien des normes qui avaient ete reservees a des moments 

determines. 

D'accord avec le changement d'accent, tout ce qui est religieux 

et que, dans la vie courante, n'avait lieu que dans des epoques bien 

precises, se transfcrme en quctidien, et Ton deploie tous les jours 

des activites que, au temps de la vie profane, ne figuraient que 

dans des circonstances speciales, le jour des fetes religieuses. Les 

elements sociaux restent done les memes, leur disposition en est 

differente. 

Le mouvement du Contestado n'est done pas un mouvement 

revc lutionnaire dans le sens qu'il apporte quelque chose de nouveau 

e. d'inconnu au groupe social; il ne fait que transposer I'accent du 

secteur profane au secteur religieux de la vie rustique, et tous les 

elements de celle-ci se conservent. 

Une foi dans le "cadre saint", le fidele menait une vie reglee 

par la loi du Moine et differente de la vie rustique profane. Cette 

vie avait pris pour modele Timage meme du paradis des "caboclos". 

La religions des "caboclos" etait une religion utilitaire; mais 

elle etat aussi une religion de fetes, qui servait au rassemblement 

des gens disperses dans la campagne. Ces deux facteurs1 — les 

grandes distances qui separent les gens et Torganisaticn sociale qui 

oppose clans centre clans — rendent la reunion precaire dans la 
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vie courante. Elle ne se realise vraiment qu'au moment de la fete 

religieuse; nous voyons alors convergir vers le village, habituelle- 

ment desert, les bandes de families qui viennent feter leur saint. 

Vivre dans le "cadre saint" c'etait jouir tout le temps de la 

presence de parents et d'amis, que la vie courante releguait au 

seul moment de la fete religieuse; c'etait aussi oublier les rancunes 

et les differends dans la fraternite du grcupe messianique. Les 

luttes eternelles entre clans, qui exterminent families apres fa- 

milies, sont abolies ainsi que la distance geographique. Le mou- 

vement du Contestado present done un aspect d'unification bien 

marque 48 . 

De plus, pour les "caboclos", I'idee de paradis etait I'idee de 

la fete regigieuse permanente. Le ciel devait etre un grand rassem- 

blement ou Ton vivait avec les amis et parents qu'on ne voyait 

que rarement. II ressemblait au roman de Charlemagne, qu'on 

tenait pour vrai. Le roman racontait la vie deb gens dans les 

temps ou justice et bonheur existaient, ou la vie n'etait qu'une 

suite de tournois et de combats, dans lesquels la "bonne cause" sor- 

tait toujours victorieuse. C'etait un temps tres different du temps 

actuel, ou la vie decoule monotone, ou les justes et les faiblies sont 

opprimes sans trouver un champion qui epouse leur cause. 

La vie "cabocla" se deroulait suivant le rythme reunion-fete 

et dispersion-travail; a la dispersion dans les differents lieux de 

travail s'associait I'idee du travail lui-meme, qui pour eux etait 

avant tout une punition. La fete, au contraire, etait I'epoque pen- 

dant laquelle le travail etait aboli, ou 1'on ne s'occupait que des 

activites dignes des hommes, e'est a dire, des tournois, des duels 

au couteau, des intrigues amoureuses, des agapss effertes par les 

chefs politiques locaux. Et afin d'exalter les esprits, les prieres en 

comun avaient lieu et les proceszions se deroulaient comme une 

partie essentielle des festivites. 

Tel fut le reve d'une vie d'aventures, exempte de travail 

quotidien, que les "j&gungos" tentereni de realiser dans le "cadre 

48 — Cet aspect d'unification est d'ailleurs present dans tons les miouvements messia- 
niques bresiliens et se concretise dans la fondatibn des "villes saintes", qui est 
leur "leit-motiv". Pas un mouvement messianique bresilien n'echappe a cette 
loi: apres un temps de peregrination, le messie s'intalle a un endroit quelconquo 
et la "ville sainte" surgit. 
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saint". Fete religieuse, roman de Charlemagne, paradis "caboclo" 

furent les inspiiations que suivirent ceux qui fonderent les "cadres 

saints". Fete religieuse surtout. Et tout d'abord le nom de "ca- 

dre saint" donne aux redoutes n'evoquait-il pas celui du carre de 

perches, au milieu duquel le jeune Empereur de la Fete du Divin 

Esprit Saint devait parcourir en procession la distance qui separait 

I'eglise du siege de son Empire? 

L'Empereur etait la figure centrale de la fete religieuse; il 

occupait le poste supreme dans la hierarchie de la fete; mais il 

n'existait en quelque scrte que pour embellir le decor. Le Festeiro, 

Torganisateur de la fete, en etait le vrai maitre, celui qui distribuait 

les emplois dans la hierarchie ceremonielle, celui qui offrait les 

divertissements, qui fournissait la nourriture pendant toute la pe- 

riode joyeuse, qui assumait toutes les responsabiliites. 

'A cote du Festeiro brillait le Valentao, le vainqueur de la "ca- 

valhada" cu le courageux duelliste qui avait battu ses adversaires 

au couteau. Celui-la, meme s'il n'occupait aucun rang dans la hie- 

rarchie de la fete, en etait le hercs; tous les yeux convergeaient vers 

lui, ceux des hcmmes avec envie, ceux des femmes avec admira- 

tion et sentiment amoureux; toutes les autres figures du cortege 

chatoyant forme par la Fete du Divin Esprit Saint faiblissaient de- 

vant son eclat. 

Or, nous trouvons dans le "cadre saint" Tequivalence de ces 

ligures. Jose Maria fut le premier Festeiro, le premier organisateur 

de la vie des redoutes, le premier rerponsable des "peuples" rassem- 

b-es. II fai. acclamer un Empereur qu'on courcnna pompeusement, 

mais dont le role n'outrepassa pas celui d'element decoratif. C'e- 

lait Jose Maria qui s'occupait de tout, qui nourrissait "ses peuples", 

qui choisissait les gens pour les differents emplois, qui faisait rea- 

liser les combats simu^s, les processions, les neuvaines — tout 

comme le Festeiro se chargeait des divers aspects de la fete. La 

perscnnalite de Jose Maria finit par reunir les deux types du Fes- 

teiro et du Valentao,; ancien soldat, il s'imposa aux "caboclos" par 

une connaissance plus approfondie des armes et des combats, il de- 

vint leur premier chef militaire. 

Apres sa mort, ncus voyons ces deux roles se dissocier et pen- 

dant quelque temps celui du Valentao perdit terrain. Euzebio Fer- 
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reira dos Santos remplit le role de Festeiro; il retablit le "cadre 

saint", se chargea d'organiser le campsment, d'assurer la nourri- 

ture des adeptes, de choisir nobles et Pairs de France, ayant soin 

de bien placer les membres de sa famille, comme le vraie Festeiro 

le fakait pour les postes d'honneur de la fete. 

Cependant, a mesure que la lutte qui permettrait la continua- 

tion de I'experience religieuse devenait de plus en plus necessaire, 

un chef guerrier devait en prendre toutes les responsabilites a 

cote de I'orgamsateur religieux et social. Alois nous voyons de 

nouveau les figures des guerriers prendre plus de relief et passer au 

premier plan; ils laissent le Festeiro dans Tombre. Francisco Alonr 

so de Souza est le premier Valentao qui se detache de I'ensemble 

des chefs guerriers; puis vint la lutte entre divers Valentoes, et 

la victoire de Adecdato qui, commandant en chef, incarne finale- 

ment le type du Valentao par excellence. 

Mais le role de Festeiro continue d'exister; Elias de Moraes 

le prend en charge, a la suite de Euzebio Ferreira dos Santos, e: 

le conserve jusqu'a la fin, avec toutes les fonctibns qu'y e'taient 

attachees. En tant que Festeiro, il n'est que le directeur, I'organi- 

sateur de la vie sociale; I'eclat, le bruit, vont a d'autres personnages. 

C'etait done bien la hierarchie sociale de la fete religieuse qui 

se transportait ainsi dans le "cadre saint". Elle dependait du Fes- 

teiro, car c'etait lui quij designait les difflerents fonctionnaires. 

L'ancienne hierarchie rustique des "fazlendeiros" persistait aus:i, 

seulement elle ne venait plus en premiere ligne. La hierarchie de 

la fete, qui n'existait auparavant que pendant des epoques bien 

determinees, s'etait transformee en hierarchie sociale principale et 

de tous les moments. 

La vieille hierarchie rustique appartenait au temps profane^ 

la fete relgieuse, par contre, appartenait au temps religieux. Le 

"cadre saint", transformant la fete religieuse en vie de tous les jours, 

essayait de transposer la vie, du plan profane, au plan sacre. Le 

"cadre saint" realisait le paradis terrestre. II n'etait pas un endrcit 

ou Ton se retirait pour expier ses peches; c'etait le lieu ou, par de- 

finition, Ton ne pechait plus, puisqu'il etait le paradis retrouve. 
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De la cet aspect joyeux que nous avons remarque dans le mou- 

vement messianique du Contestado, ainsi que I'absence des peniten- 

ces. Le desir de racheter des peches n'y est pas visible; les jeunes, 

les penitences, le port des cilices, sont absents de tous les temoig- 

nages oraux et dccuments ecrits sur les "jagungos". Les chatiments, 

que existaient, etaient des sanctions contre des fautes ou des cri- 

mes, I'esprit de penitence pour la redemption de Tame n'y etait pas 

present. 

D'ailleurs, la religions rustique n'est pas une religion de re- 

demption de Tame, mais plutot un instrument pour bien vivre ici- 

bas et une religion de fete; du moment que I'accent religieux passab 

a dominer dans la vie quotidienne, il n'y avait pas de raison pour 

que la religion perdit son caractere de gaite; elle agit done sur la 

formation des "cadres saints" tout en gardant ses traits. 

L'absence d'esprit de penitence dans le mouvement du Con- 

testado devient plus frappant encore si nous le rapprochons des 

mouvements du nord-est bresilien, qui ont ete toujours interpretes 

ccmme de grands mouvements de penitence collective. Les pre- 

ches de Antonio Conselheiru, par exemple, suivaient cette orien.a- 

tion: il condamnait les joies, 1'abondance, les repas copieux, I'ha- 

billement soigne, la bsaute feminine et jusqu'aux soins d'hygiene 

corporelle — e'etaient des inventions du demon pour induire les 

gens en peche; ils f&llait s'abstenir de tout ce qui pouvait rendre 

I'existance agreable, vivre pauvrement sans le moindre plaisir, pour 

atteindre le Royaume Saint. 

L'ascetisme et la penitence sont absents de la vie de Jo:e Ma- 

ria; il ne les adepta pas pour regie de vie, et Ton parle de son gout 

pour les belles filles, dont il aimai't s'entourer. 

Dans la vie des "jagungos" du Contestado, le "churrasco", la 

bonne chere, cccupaient une place de choix. Le Moine montait le 

plus beau cheval blanc qu'on put trouver. Les 12 Pairs de France 

et les "vierges" devaient revetir de nobles atours et possedaient de 

belles montures. Les processions n'etaint pas le defile de gens mi- 

serables, converts de haillons, chantant d'une voix lamentable les 

litanies religieuses. Files se deroulaient dans 1 allegresse; les fusdls 

tiraient en I'air, les petards explosaient, les gens criaient des "vi- 
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vas" et chantaient avec entrain; les Pairs de France dans toute leur 

gloire, bannieres au vent, les "vierges" habillees de blanc, couronees 

de fleurs, un cierge a la main, cuvraient le cortege. 

Le mouvement du Ccntestado est done cette transposition du 

temps sacre dans le cours quotid'.en de la vie, qui devient sanctifie. 

Les "jagungos" qui cherchaient refuge dans les "cadres saints" pas- 

saient a vivre une vie sainte et toute leur maniere d'agir le lem* 

demontrait; ils avaient abandonne le temps profane, le temps hi&- 

torique, pour entrer dans le temps mytlvque, le temps du paradis, 

le temps de Charlemagne. 

L'existence des rites d'entree et de sortie nous le demontrent aus- 

si. L'abandon des bien et le bapteme etaient le depouillsment du 

vieil homme pour entrer dans la peau du nouveau, de I'homme des 

temps sacres. De meme qu'il y avait une ceremonie d'initiation, il 

fallait un rite special d'exclusion pour que I'ancien croyant soit de- 

lie du monde nouveau et rep-longe dans le monde des impies. 

Les "jagungos" etaient consc'ents de Tarrivee des temps nou- 

veaux et de ce qu'ils signifiaient pour eux. Les survivants leuent 

encore aujourdhui la vie qu'on menait dans les "cadres saintsi" en 

disant que surement une telle existence, si bonne, avait ete voulue 

par D:eu. "A Frei Rcgeiro Neuhaus, qui' leur reprochait leur nou- 

velle maniere d'agir, les "jagungos" assembles reponditent par la 

bouche de leur chef Euzebio Ferreira da Rocha: "-Liberte! Nous 

vivons maintenant dans un autre siecle!" 49. 

Pourquoi, cependant, cette difference de tonalite entre le mou- 

vement joyeux du Ccntestado et les tristes mouvements de peniten- 

ce du nord-est bresil'en? 

II faudrait d'abord une etude de ces mouvements en mettant de 

cote 1'influence des premiers auteurs qui les ont etudie et qui on:, 

donne 1'interpretation de la penitence colective. Ces auteurs ont 

etabli des stereotypes qui ont influence toutes les analyses menees 

depu;s, ils ont decrit ces mouvements detaches de la culture rus<- 

dque dont ils font partie, ct ce sont les aspects les plus etranges 

aux yeux des gens du littoral qui ont surtout attire I'attenticin. 

49 — Sinzig, 226. 
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De la une interpretation de penitence qui peut ne pas etre d'accord 

avec les faits. 

Une explication geographique serait neanmoins possible. Le 

nord-est bresilien est le foyer de la secheresse; le fleau revient a 

des intervalles irreguli'ers et le "caboclo" est constamment sur le 

qui-vive, essayant de decouvrir les signes avant-coureurs pour pou- 

voir se sauver a temps, emmenant familie et betail; s'il attend la 

derniere limite pour s'en aller, il risque de trouver la mort avec 

les siens dans les lieues de desert calcine qu'il faut traverser pour 

rejoindre les regions epargnees. La secheresse est un chatiment 

cosmlque qui menace de fagon permanente le "caboclo" du nord-est, 

il est le resultat de la cclere de Dieu contre les hommes. II faut 

appaiser cptte colere; on ne I'appais^ ni dans la joie, ni dans la 

fete, mais dans la souffrance et la penitence. De la le caractere 

d'expiation des mouvements messianiques du nord-est, avec leurs 

jeunes prolonges, leurs mortifications de la chair et de I'espnt. 

Au Contestado, la foret est amicaie; elle fournit de quoi vivre 

au "caboclo", meme s'il ne prend pas la peine de travailler; la re- 

gion est froide, mais un bon feu chasse le froid avec succes la nuit, 

le soleil rechauffe les gens pendant la journee. La vie se deroule 

dans le calme, la nature n'opprime pas les hommes, ce sont d'autres 

hommes qui les font souffrir. Le mouvement n'est pas une expia- 

tion des peches ayant en vue Tappaisement d'une divinite en cole- 

re, mais une tentative de modification des conditions sociales que 

Toppressicn exercee par un petit groupe rend intolerable. 

Ainsi la sscheresse, qui n'explique pas le mouvement du Con- 

testado puisque celui-ci eut lieu dans une zone couverte de forets, 

ou I'eau est abondante et la nourriture n'arrive que tres difficile- 

ment a manquer, pourrait etre responsable de la difference qu'on 

remarque entre les mouvements du nord)-est et celui du sud. Les 

premiers prennent une forme expiatoire, tandis que, dans les terres 

fertiles du sud, le deuxieme essaie de reali^er en ce monde le pa- 

radis reve des "caboclos". 

Les "jagungos" chercherent done, dans la venue de I'Age d'Or 

sur la terre, un remede contre les souffranees et les injustices qu'un 

petit groupe de privilegies leur faisait endurer. Es voulurent reta- 
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blir dans le monde le bonheur qu'ils croyaient avoir existe du tempj 

de Charlemagne et que leurs fetes religieuses re^editaient periodic 

quement. Ils ne travaillerent plus: le Regne de Dieu etait arrive 

et avec lui i'abondance, la securite; souffrance et mort avaient ete 

banies du "cadre saint" par son caractere sacre. On n'avait plus 

qu'a se rejouir, car on avait atteint le port deUinitif. 

IV — La croyance messianique 

La croyance messianique s'etait cristallisee autor des Moi- 

nes, au Contestado. Pour cela, la religion catholique ,avec la foi 

dans le retour du Christ et de la ressurrection complete le jour du 

Jugement Dernier, fournissait une base solide . 

L'autre element important pour I'etablissement de la croyance 

etait la veneration des pelerins, la consideration dont on entourait 

ces saints hommes vivant d'aumones a qui Ton attribuait des qua- 

lites extraordinaires. Ni Joao Maria, ni Jose Maria n'ont invente 

leur rolei; celui-ci leur etait foumi par les representations ideales 

du penitent, derivees des freres des Tiers Ordres qui' tout au de- 

bu. de la colonisation bresilienne avaient obtenu la permission de 

parcourir les chemins en recueillant des aumones dans un but re- 

ligieux. 

Le troisieme element qui figurait dans la composition du 

messie "caboclo" etait rideal du parrain. Le parrain terrestre etait 

responsable de ses filleuls; il etait leur protecteur et conseiiler. 

Le Moine devint aussi le protecteur et le conseiiler des humbles, 

et, ayant I'autorite religieuse, il devint le parrain par excellen- 

ce, un parrain surnaturel. Les "jagungos" partaient pour les rer 

doutes en toute confiance; I'avenir ne leur causait pas de souci: le 

Parrain les habillerai't et les nourrirait, a lui inccmbait ce devoir, 

les "jagungos" n'etaient la que pour le defendre et suivre ses ordres. 

La quantite de petits messies manques venus avant Jose Maria, 

et qui presentaient tous les memes caracteres, prouve que I'image 

du messie qu'on trouvait dans le Contestado etait bien celle que le 

deuxieme Moine a incarne. 

Les Moines croyaient vraisemblablement a leur mission et a 

leur qualite d'envoyes divins. Participant du milieu dans lequel 
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ils prechaient, les passions et les croyances devaient forcement de- 

teindre sur eux. Quanto aux "caboclos", qui croyaient ferment en 

la saintete des pelerins et en ce qu'ils connausaient de la religion 

catholique, leur foi ne pouvait qu'augmenter des qu'elle ne s'adres- 

sait plus a une abstration, mais a quelq'un qu'on pouvait voix et 

toucher. Le mythe gagna en precision et son influence augmenta 

des que quelqu'un de reel Tincarna. Les croyances messianiques, 

qui existaient vagues et sans corps autcur d'un retour possible du 

Christ, formerent un tout concret et consistant des qu'elles s'adres- 

serent a Joao Maria. 

La croyance n'etait done pas une croyance neuve; elle avait 

ses racines dans les croyances de la collectivite rustique, elle n'avait 

pas ete inventee par les "jagungos". Si elle n'eiait pas orthodoxe 

vis a vis de la religion officielle, elle I'etait vis a vis de la religion 

rustique; d'ailleurs, celle-ci s'eloignait assez, dans son esprit et dans 

sa forme, de ce que les "caboclos" appelaien. "la religion, des pre- 

tres". Les "jagungos", selon leur maniere de voir, restaient tout 

a fait dans le giron de I'Eglise; e'etaient les pretres qui s'en eloig- 

naient, puisqu'ils voulaient modifier la seule re'iigion vraie, la re- 

ligion rustique. 

Dans la religion des Moines, il n'y avait ni doctrine ni dogmes 

differents de ceux du catholicisme qu'ils connaissaient; leur interet 

ne se portait pas vers la reforme religieuse, ils voulaient la reforme 

de Torganisation sociale. Les idees eschatologiques et millenaires 

n'existent pas; les catalrophes extraordinaires ne sont pas rejetes 

vers le "millenium", elles sont en train d'arriver; 1'une d'elles, la 

guerre sainte, est deja la. Le depart pour les redoutes n'elait pas 

motive par la crainte des malheurs, mais bien plus par le desir 

reformer le monde . 

Le messiani'sme du Contestado concorde done avec Tune des 

caracterisdques indiquees par Hans Kohn pour la croyance mes- 

sianique en general: elle ne se perd pas en speculations theoriques 

sur I'avenir, elle ne medite pas sur des themes religieux, elle se 

dirige vers le monde profane et pratique, sur lequel elle veut agir 50. 

50 — Hans Kohn, "Messianism". 
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Les Moines ne soiu pas meme des schismatiqut's, ils sont des refor- 

mateurs scciaux. 

Joao Maria langa les semences de la legend© mes)sianique, d'a- 

bord en annogant le retour de Gumercindo Saraiva, puis en parlant 

d'une maniere sybilline de sa propre mission et de son prochain 

rappei par Dieu. 

On le croyait saint, puisqu'il menait une vie si differente du 

commun des mortels. Des lors, tout ce dont il se servait se transfor- 

mait en reliques saintes; ses paroles et ses conseils avaient force de 

loi et etaient sanctionnes par des ses chatiments celestes. Mais il 

conservait un aspect pacifique et, bien qu'il attaquat I'ordre etabli et 

rappelat le temps Monarchique avec nostalgic, il conseillait I'obeis- 

sance et le travail a ses "filleuls" et ne voulait pas de rassemble- 

ment autour de lui. 

Un tel homme ne pouvait pas mourir; il n'etait que parti vera 

le mont Tayo, ou il devait attendre ^le jour marque pour son rer 

tour; si ce retour tardait trop, il enverrait surement un emissaire 

prendre sa place aupres des adeptes. 'Xres populadons de I'inte- 

rieur attendent un autre messie, depuis que Joao Maria a disparu", 

disait un journal en 1912 51. 

Ce mythe, qui s'etablit presque sous nos yeux, profita au deu- 

xieme Mcdne. II fut une re-edition du premier, sauf dans un detail, 

la permission de rascemblement qu'il donna. II prechait aussi que 

la Sainte Monarchie e ait pres d'arriver et il voulait creer pour ses 

fideles des conditions de vie telles qu'ils puissent mener une exis- 

tence sainte et ne s'occuper que de prieres. On le criit sans diffi- 

culte envoye par Joao Maria. 

Deux moments differents du mythe vivent avec les deux Moi- 

nes successifs: celui de sa creation avec Joao Maria; celui de sa 

realisation avec Jose Maria. Tandis que du temps du premier Mor- 

ne la croyance reste simple mythe, du temps du deuxieme Moine 

elle se developpe en mouvement. Le mouvement arrete, la crcyan- 

ce continue d'existir. Nous pouvons done voir clairement toute la 

difference entre croyance et mouvement, que les auteurs ne distin- 

guent pas. La croyance n'impflique pas du tout un changement de 

vie, qui est essentiel pour que le mouvement ait lieu. 

51 — F. do Comercio, 27-9-1912. 
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Parfois les fideles ne se contentent plus de croire au heros et 

de rever a son retour: ils agissent de maniere a assurer, grace a 

ce retour, I'arrivee des temps nouveaux qu'il doit amener. Dans 

le Conlestado, la croyance a existe pendant longtemps, jans se ma- 

terialiser en mouvement, attendant que des circonstances speciales 

la reveillent pour I'action; elle n'etait pas une force agissan.e, el'.e 

etait une force latente. 

Neanmoins, des que le moment arrive, les "caboclos" passent 

du reve a I'action. Dans la vie commune du "sertao", la religion 

etait une arme pour lutter contre le milieu hostile. Le mouvemeni 

messianique conserve I'esprit de la religion rustique; devant la rea- 

lise sociale injuste et dangereuse, il se po;e en solution que, en re- 

definissant la situation et en proclamant un ordre juste et sur, re- 

tablissait I'equilibre social, qui e.ait aussi I'equilibre cosmique. 

Le mouvement du Contestado, nourri de la logique et de la 

realite "caboclas.", voulait agir sur le monde pour lui imposer ses 

idees; le reve messianique etait depasse, le moment de I'action est 

arrive. II s'accroche consciemment a la realite existante, pour ten- 

ter de la reduire, de la transformer; c'est un mouvement constructif 

pares que, s'il detruit ce qui existe, il propose immediatement une 

nouvelle organisation a me.tre a sa place. Agir et non pas rever, 

voila ce que voulaient les "jagungos" au moment de I'apparition de 

Jose Maria; desespoir et imagination ne leur suffisaient plus, ils 

voulaient reaiiser les plans idealement cons.ruits. La force de lutte, 

la force constructive du mcuvement est claire. 

L'interpretation du mouvement du Con estado comme un ins- 

trument utilise pour modifier une situation sociale donnee s'epose 

a celle qui regarde les mouvements messianiques comme des mou- 

vements autistique^, comme des "fuites devant la realite" 52. Un 

mouvement qui pretend dominer le monde et le transformer, meme 

s'il a pour base un reve, ne peut pas etre clause comme un mouvement 

devant la realite. La fuite devan. la realite est une reaction qui ne 

renstruit rien; le mouvement messianique du Con estado, devanc 

52 — Les auteurs qui ont avance cette hypothese ont empnmte le mot a la psycho-pa- 
thologie individuelle. Dans les delires autistiques, le malbde se refugie dans une 
vie interieure; il se desinteresse de la vie courante, il ne l:e plus les faits entre 
eux, rien de ce qui I'entoure ne le touche plus, il se replie sur lui-meme et il 
abandonne toute action. 
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une realite decevante, est une reponse qui la regarde en face pour 

trouver le remede aux problemes et les vaincre, liberant ainsi la ten- 

sion affective qui resultait des mecontentements. 

On pourrait repondre que, s'Ji n'est pas autistique, le mouve- 

ment du Con.estado est peut-etre un mouvement collectif de delire 

base sur le reel. Nous avons deja vu, cependant, que le mouvement 

du Contestado ne peu. pas etre considere comme un mouvement de 

folie collective. Ce mouvement appartenait au type de raisonnement 

normal des "caboclos"; ceux-ci, a un moment dcnne, ont ete jus- 

qu'au bout dans leur logique: si les moyens religieux apportent des 

solutions a des cas qui echappent au coiLrole humain dans la vie 

quotidienne, pourquoi ne pas les employer lorsque des problemes 

politiques ou sociaux paraissent echapper aussi a ce controle? 

Cependant, si le mouvemerit messianique est essentiellement 

constructif, I'attente messianique peut donner lieu a un comporte- 

ment autistique: les individus refusent de prendre part a leurs ta- 

ches et a leurs devoirs et se refugient, dans la priere, parce qu'ils 

attendent Tarrivee du messie et des temps meilleurs. Mais ici il 

ne s'agii^ pas encore du mouvement, il s^agit de la croyance et de 

I'attente messianique; ,1a vie sociale continue pareille. Des que le 

mouvement parait, son but etant de transformer le reel, il ne s'agit 

plus de fuite mais d'attaque a ce qui existe et de construction 

d'une ncuvelle forme de vie en groupe. 

Nous nous trouvons devant la distinction entre croyance eft 

mouvement, que le terme "messianisme" n'etablit pas, puisqu'il est 

employe tantot dans un sens, tantot dans I'autre. La simple croy- 

ance, qui ne cherche pas a transformer la realise existante, peut 

donner lieu a un comportemerit autistique de la part des fideles. 

Le mouvement, de caractere essentiellement constructif et trans- 

formateur, ne peut jamais etre defini comme de Tautisme. La con- 

fusion de deux termes essentiellement differents donne lieu a des 

interpretations fausses. 

Hans Kohn definissait deja le messianisme comme "une force 

agissante, vivante et pratique"; cela est vrai pour le mouvement, 

non pour la croyance. La croyance peut exister sans qu'aucun mou- 

vement ne se declenche, elle n'est done pas-une force agissante. 

Cetie qualite appartient au mouvement. 
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Le mouvement messianique du Contestado fut done un instru- 

ment employe pour resoudre une situation sociale qui avafc depas- 

se les moyens connus des "caboclos". II est une arme surnaturelle 

pour reduire une realite implacable. Les fcnctions pragmatiques 

que la religion possedait dans I'interieur du pays sent responsa- 

bles pour cette augmentation de son role jusqu'a I'absorption du 

demaine socio-politique. Les ' caboclos" ont constiuit une realite nou- 

velle, differente de leurs anciennes conditions sociales, en prenant 

pour modele leur image du paradis. 

La croyance messianique a deja ete definie par plusieurs au- 

teurs; rien de ce que nous avons vu pour le Contes ado ne vient la 

corriger, au contraire, tout la confirme. Nous avons trouve dans 

la region le climat de ressentiment, la croyance dans le paradis 

terrestre, et I'espoir qu'un emissaire divin rapportera avec lui. 

Mais il fallait definir le mouvement, puisqu'il ne fait pas un 

avec la croyance. Le mouvement messianique decoule des activi- 

les d'un groupe social qui, d'accord avec une croyance ou mythe 

messianique, s'adonne a des pratiques religieuses ayant pour bui: 

d'amener le Paradis Terrestre, sous la direction d'un lider d'essen- 

ce divine, qui apporte la nouvelle hierarchie sociale a substituer a 

I'ancienne. 

V — Le lider messianique du Contestado. 

Bien qu'ayani: suivi les memes mcdeles, le comportement des 

deux Moines n'a pas ete pareil: tandis que Joao Maria n'admettait 

pas de rassemblement, le deuxieme Moine le recherchait. Ne pou- 

vons-nous y voir un effet de deux personnalites differen.es, le deu- 

xieme Moine ayant un besoin d'autorite sur les gens qui aurait 

donne lieu au mouvement, alors que le premier Moine ne ressen- 

tait pas ce besoin? Dans ce cas, la personnaji^e du lider aurait ete 

decisive pour le declenchement du mouvement, en plus des condi- 

tions sociales. 

M. Wilson D. Wallis I'invoque pour expliquer pourquoi, dans 

des conditions sociales penibles, un mouvement de revendications 

sociales prend la forme messianique: e'est I'appari-ion d'un lider 

qui impose a la foule la croyance en son caractere sacre. 
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Le pullulement de petits messier, manques qui figurent dans 

les chroniques de I'epoque entre 1895 et 1912 parait lui donner 

raison. Ces pdits liders auraient ete moins doues que les deux 

Moines, puisqu'ils ont ete facilement dejoues par la police. Dans 

le meme genre de raiscnnement, Jose Maria aurait ete le plus doue 

des deux Moines, du point de vue mesdanique, puisque c'est lui 

qui reussit a declencher le mouvemen:. 

II est vr ai que les hommes ne sont pas to us egalement doues 

du point de vue religieux; la religion comporte un element voca- 

tionnel, comme I'ar^ des lors, dans les memes conditions et les 

memes circonstances sociales, le succes tend a couronner les plus 

doues, les moins doues sont elimines. Mais ce qui fait la difficulte 

de bien demeler Tinfluence de la personnalite, c'est que les circons^- 

tances ©i; les conditions sociales se maintiennent rarement les me- 

mes. 

Nous ne possedons aucune information pour nier ou pour af- 

firmer que les petits liders qui precederent Jose Maria aient ete 

moins doues que lui du point de vue religieux ou autre. Dans le 

cas de Joao Maria, le conXraire semblerait plus veridique, puisque 

la personnalite de Joao Maria a si fortement impressionne les gens 

de I'mterieur que son souvenir existe encore aujourdhui; pour avoir 

du succes, Jose Maria I'imita; des deux, ce serait Joao Maria le 

plus doue du point de vue religieux, car c'est lui qui a fagonne la 

legende messianique dont a profite I'autre. 

Ce qu'on peut affirmer c'est que, lorque Joao Maria parut, le 

ressentiment n'avait pas atteint le niveau auquel il devait parvenir 

quelque temps apres sa mort; la Revolution de 1893, premiere sou- 

pape par ou s'echappa le trop plein du ressentiment politique alors 

existant, se declencha pendant ses pelerinages. La defaite des re- 

belles raffermit extraordinairement la position de la petite clique 

au pouvoir, rendant desormais impossible tout espoir de victoire 

par les armes. 

Du temps de Jose Maria, les revendications sent beaucoup 

plus nombreuses et le mecontentement arrive a son maximum avec 

Toppression locale de differents coloneds, la question des limites 

et surtout I'expropriation des terres. Le seul espoir qui restait etait 
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d'invoquer Taide des puissances celestes contre cet etat de choses. 

L'heure du redempteur etalj arrivee. 

Ainsi le succes du Mcine parait dependre beaucoup plus des 

conditions sociales et de la profondeur du ressentiment, que de sen 

genie personnel. II a fallu que le mecontentenient ait atteint un cer- 

tain niveau pour que le groupe sente le besoin d'un changement so- 

cial, dont le Moine se fait alors le porte-parole. Du moment que les 
:'caboclos" du Ccntestado aspiraient si fcrtement aux reformes, un 

Mcine quelconque, fut-il genial ou mediocre, aurait ses chances de 

succes. 

Sa personnalite ne peserait done que dans les cas ou le ressen- 

timent n'a pas encore fait sen plein. Dans ce cas, un lider a forte 

personnalite messianique pourra declencher le mouvement par una 

politique habile d'impcsition des ses vues au grcupe, qu'il arrive a 

convaincre; ce n'est qu'alors qu'on pourrait parler d'une plus gran- 

de chance pour le lider habile au detriment des mediocres. Quand 

ie nombre de revendications monte, quand le ressentiment augmen- 

te, alors la volonte populaire parait se charger elle-meme de susci- 

ter un messie, et elle prendra pour lider ce qu'elle trouvera sous la 

main. 

Le lider est ainsi un facteur a cote d'autres facteurs dans le 

ccmplexe d'elements qui prcduisent le mouvement messianique. 

Qu'il declenche ou non le mouvement, cela dependra plutot des cir- 

constances dam lesquelles il se trouvera place que de la force de 

sa personnalite. Si les causes d'oppression sort nombreuses, le grou- 

pe trouvera un lider; si le ressentiment n'a pas atteint une violence 

mffisante, le lider messianique a moins de chances de succes. 

L'extreme importance du groupe est particulierement nette. 

Que le lider soit un mysanthrcpe comme le premier Moine, ou un 

ambitieux comme le deuxieme, il faut que le groupe I'accepte pour 

qu'il soit suivi. II peut se sentir un messie, etre convaincu de sa 

mission divine, vouloir reformer la societe, il ne sera un lider mes- 

sianique (dans la mesure ou nous comprenons le terme de lider 

comme designant un conducteur d'hommes) s'il n'existe pas derrie- 

re lui tout un groupe dispose a suivre ses commandements. Croy- 

ance et mouvement ne peuvent exister noo plus sans un groupe qui 
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leur ^ert de vehiciile. Le messie est inseparable du groupe qu'il 

dirige. 

Max Weber a attire Tattention vers le caractere essentielle- 

ment collectif du mouvement messianique; ce n'est pas la souffran- 

ee ou la vocation d'un individu qui amene un tel mouvement, e'est 

la souffrance d'un groupe social. Le deuxieme Moine n'aurait 

pas de chance de succes sans les injustices, les malheurs, le denu- 

ment dont souffrait le peuple du Contestado. 

Le lider messianique est decrit toujours comme un lider reli- 

gieux, investi de pouvoirs sacres, avec lesquels il va Reformer le 

monde. La caractere surnaturel le distingue des reformateurs so- 

ciaux laiques, alors que le souci des reformes le separent des prophe- 

tes. Essence divine et reformes sociales forment la physionomie du 

messie. Mais des prophetes ont preche des reformes sociales; le 

messie ne serait done qu'une espece de prephete? 

L'analyse des rapports sociaux qui existaient entre les Moines 

et ses adeptes I'eclaircira peut-etre. D'apres les jraits deja mention- 

nes, tous les deux auraient droit au nom de messie. Ils etaient des 

envoyes de Dieu e'_ ils prechaient la restauraticn de la Monarchie. 

Leur autorite ne decoulait pas d'une institution religieuse etablie, 

mais de leur chad.me personnel. 

Mais Joao Maria ne porte pas atteinte a la hierarchic sociale 

existante; pendant qu'il preche, cette hierarchic sie reduit bien aux 

deux termes prophe'e-adeptes dent parle P. Alphandery: le riche 

"fazendeiro" et I'humb-e agregat sont regardes par Joao Maria com- 

me des "freres selon la foi" et sentent tous deux que devant lui ils 

sont pareils; il n'y a que le Moine de superieur, il occupe un rang 

plus eleve parce qu'il est plus pres de la va'leur plus elevee dans le 

domaine religieux, e'est a dire, de la divinite. Le sermon fini, les 

fideles reprennent les differents rangs qu'ils occupent dans I'echelie 

sociale profane, Joao Maria ne marque pas leur vie totale, il ne 

marque que le moment du devoir religieux. 

Jose Maria, au comraire, detruit la hierarchic du monde pro- 

fane et met a sa place une autre qu'il etablit |lui-meme, dans laquelle 

il occupe le rang le plus eleve, et sa volonte determine I'ascension 

ou la decheance des membres du groupe. Son influence s'etend 
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a toute la vis deU adeptes,, transformant toutes leufls activi.es 

profanes, laissant son empreinte dans toutes les taches et occupa- 

tions; ils n'agissent plus selon la coutume ou selon leur vouloir, ils 

doivent suivre la loi du Moine. Jose Maria les a done reunis au- 

tour de lui et emploie son influence religieuse pour s'etablir chef 

politique; son activite deborde des cadres religieux et envahit tous 

les autres secteurs de la vie sociale, qui se soumettent aussi a la 

volonte du lider. Apres le deuxieme Moine, ses intermediaires con- 

dnuent a exercer en son nom la mems domination sur toute la vie 

des fideles. 

Le messie impese done un ordre religieux qui est en meme 

uemps un ordre politique. Nous retrouvons au Contestado I'alliance 

etroit entre I'ordre religieux et I'ordre pclitiques, que M. G. Ba- 

landier remarque dans les sectes bantous et que P. Alphandery 

etend a .ous les mouvements messianiques 53. Les deux formes de 

chef que P. Alphandery avait trouve dans les mouvements medie- 

vaux se retrouvent encore dans I'exemple du Contestado: le chef 

religieux peut devenir chef polhique et guerrier, e'est le cas de Jo- 

se Maria; le chef politique et guerrier peut devenir par surcroit 

chef religieux — e'est le cas de Adeodato. 

II faut tcujours insister sur I'importance du pouvoir politique, 

des revendications sociales dans les mouvements messianiques; le 

lider messianique n'est jamais un lider purement religieux. Ni 

Joao Maria, ni Jcse Maria n'ont touche aux dogmes de I'Eglise Ca- 

tholique ec le rituel meme qu'ils ont adopte etait le rituel catholi- 

que rustique avec quelque exageration. Tous les deux ont accep e 

tells-quelle la religion qu'ils connaissaient, sans reflechir la-dessus . 

Leur attention se portait toute vers les reforme sociales. 

Cependan , en regardant de plus pres les relations du premier 

et du deuxieme Moine avec les adeptes ,nous nous apercevcns que 

cs n'est que le deuxieme qui merite vraimeri: d'etre classe messie. 

Joao Maria n'a fait qu'orienter la croyance; il ne change rien dans 

la societe ou tl vit. S'il prechait contre la Republique, il conseillait 

en meme temps I'obeissance envers le gouvernement etabli et I'ac- 

complissement des devoirs. II s'inscrit done dans la societe exis- 

53 — G. Balandier, art. cit., pg. 57; P. Alphandery, De quelques faits..., pg. 201. 
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tante et agit d'accord avec elle. II est le pre-messie dent parle Al- 

phandery; il est le prophete messianique, un prophete qui preche les 

reformes sociales sans les mettre en pratique. 

Jose Maria est vraiment le messie; il conduit son peuple dans 

le Royaume prcmis, il organhie son regne; il ns se contente pas de 

precher, il met sa croyance en action. II transforme la vie sociale 

existante et impose une hierarchie qui a pcur critere de gradation 

sa propre volonte. Jose Maria modifie la societe existante suivant 

ses idees. La societe fanatique est moddlee d'apres la religion et 

I'idee du Moine; mais le modele que le Moine suit, sa religion, les 

ordres qu'il impose sent suggerees par son experience de vie dans 

la meme societe qu'il veut modifier, elles y existent aussi. 

C'est done la classification de P. Alphandery qui correspond 

le mieux aux liders du Contestado et rend compte de leurs differen- 

ces 54 - Pour Max Weber, le messie ne serait qu'une sous division 

dans la categorie des prophetes 55. Mais le prophete n'a pas besoin 

de la reconnaissance de son rang de chef politique par un groupe, et 

cette condition est une condition "sine qua non" pour que le mour 

vement messianique soit declenchei. Le messie est le chef reconnu 

d'un groupe, dont il organise et commande toute la vie sociale. 

Cette distinction si marquee entre les deux Moines d. qui s'ex- 

prime dans leurs rapports differents avec rorganisation sociale a 

laquelle ils appartiennent, correspond a celle que nous avions pre- 

cedemment trouvee entre croyance et mcuvement, confondus sous 

le meme nom ds mesnanisme. La croyance peut exister sans de- 

clencher d'activite; le prophete peut precher I'arrivee des temps 

heureux sans qu'un mouvement dirige le peuple vers cet objetif. 

Le mouvement, au contraire, base sur la croyance, agit sur la rea- 

lite existante voulant la transformer, et c'est le messie qui dirige 

I'acticn. 

Le role different des deux Moines dans la societe rustique 

s'accorde done avec la definition de P. Alphandery et avec la dis- 

tinction entre croyance et mouvement messianique. Tant que la 

croyance reste enfermee dans la predication du prophete messiani- 

que et que celui-ci n'est qu'un rouage de I'ordre social existant, 

54 — P. Alphandery, De quelques faits..., pg. 201. 
55 —• Max Weber, Economia y sociedad, pg. 116-127, 189-197. 
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aucune modification n'aura lieu dans la societe. Le mouvement 

messianique met en marche les modifications qui doivent amener 

I'Age d'Or, le messie bouleverse ce qui est etabli. "Les temps vien- 

dront. . proclame le prophete messianique. "Les temps sont arri- 

ves" . . ., affirme le messie. Au prophete messianique, la croyance; 

au messie, I'action. 

Prophete messianique e. messie peuvent marquer deux phases 

differentes de la vie d'un meme lider. Jose Maria a debute comme 

un prophete messianique, puis il est devenu un messie a la tete 

d'un mouvement. La distincuon doit etre neanmoins conservee, car 

elle implique I'existence de rapports sociaux differents dans les 

deux cas. Alors que le premier s'inscrit dans la realite existante, 

dans laquelle il preche I'arrivee fii ure du Royaume saint, et n'a 

avec les adep.es que des relations periodiques, le messie reunit ses 

fideles d'une fagon permanente, domine toute leur vie et travaille 

avec eux a la transformadon sociale que Tarrivee du Royaume de- 

mande, mettant en pratique des normes sociales nouvelles et aban- 

nant I'ordre ancien. 



VI — LE MOUVEMENT DU CONTEST ADO ET LES DIFFE- 

RENTES THEORIES SUR LE MESSIANISME 

EN G£N£RAL 

'A la lecture des etudes sur d'autres mouvements messianiques, 

nous voyons que I'interpretation de celui du Conlestado s'encadre 

bien dans les caracteres qu'on leur attribue habituellement: nous 

y trouvons le peuple opprime qui se sen. attire vers le prbmesse 

d'un renouveau social qu'un emiscaire divin lui apporte. 

Le mythe messianique se fcrma a partir de la base foumie par 

la religion catholique, et par I'existance, dans le milieu "caboclc-s", 

du pelerin qui substituait le pretre; I'image du pelerin fut interpre- 

tee selon le modele du "parrain", le protecteur sur lequel le "cabo- 

clo" s'appuyait des qu'il en avait besoin. 

Le mythe n'a done pas ete invenLe par le messie, il jaillit de 

la vie collective elle-meme. Le mouvement du Contestado montre 

que Ca collectivite peul former son mythe avec les elements que la 

religion et la vie sociale lui offrenti; mais pour cela il f'aut necessai- 

rement que religion et vie sociale contiennent des elements udlisa- 

bles. II y a des religions primitives, par exemple, qui ne possedent 

pas He mythe du hems ou du dieu qui revient apportanfc le bo- 

nheur 56. Dans ce cas, les mouvements messianiques deja etudies 

indiquent que la ou il n'y a pas de mythe messianique et ou les con- 

ditions socio-religieuses ne se present pas a sa naissance, le peuple 

Temprunte ailleurs. 

Des etudes de differents auteurs ,trois facteurs se degagent 

comme les plus importants pour le declenchement des mouvements: 

la conservation de quelque espoir dans la souffrance collective^ un 

seul chemin ouvert a la reaction collective, le religieux; la forte 

personnalite du messie qui impose le mouvement au groupe. 

La personnalite du lider s'est revelee le moins important des 

trois; la structure sociale particuliere le caractere spedial de la 

56 — L&i trtythologie des Noirs, soudanais <m bantous, importes au Bresil, ne 
presentait pas cette caracteristique", explique M. Roger Bastide ("Le messianisme 
chez les noirs du Bresil", pg. 305). 
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religion s'averaient avoir beaucoup plus de poids dans le choix, par 

le groupe, de la voie par laquelle formuler leurs revendications. 

II existait, dans le ConteS.ado, une situation sociale prealabte 

au mouvement qui peut etre definiie comme de domination-soumis- 

sior, d'un petit groupe socio-polJique centre la grande majorite 

des individus de la societe "serrana"; dans cette situation de domi- 

nation-soumission, la voie religieuse restaij la seule ouverte a Fac- 

tion . Or, cette analyse s'accorde avec ce que M. M. Bengt Sund- 

kler et G. Batandier avaient observe en etudianl des sectes afri- 

caines. Dans le cas du Contestado, bien que d'autres voies soient 

apparemment ouvertes, la force des detenteurs du pouvoir politique 

est telle que le seul moyen efficace de la reduire est le pouvcir sur- 

naturel. 

Le ressen.iment cause par les conditions sociales est toujours 

la base de toute sorte de mouvements de reforme; mats il ne de- 

mande pas obligatoirement la sold ion a la religion. La situation 

de souffrance sociale n'est pas alors le facteur necessaire pcur que 

le mouvement prenne la forme messianique. 

Cependand, dans la region bresilienne etudiee, la religion est 

envisagee comme un instrument pour resoudre les problemes les 

plus difficiles de la vie pratique. D'apres Fexemple du Contestado, 

e'est la maniere speciale de concevoir la religion le facteur neces- 

saire pour que les revendications scciales prennent ce chemin. Le 

mythe messianique est bien necessaire aussi; mais si la teligion est 

envisagee comme un instrument possible pour reduire le probleme 

social, le mythe pourra etre cree ou etre emprunte ailleurs. 

Les etudes de M. M. Bengt Sundkler et G. Balandier mcn- 

trent que de tels mouvements se prcduisent auiourdhui encore par- 

mi des peuplades primitives, cu la religion est un des moyens de 

vaincre les difficultes du monde profane, pour lesquelles Fhomme ne 

domine pas encore la solution; ces etudes confirment cet.e hypothe- 

se, que les auteurs ne mentionnent pas cependant. Celle-ci n'est tou- 

lefois qu'une hypothese par rapport aux mouvements messianiques 

en general. Elle deccule clairement de Fanalyse du mouvement du 

Contestado, mais, pour les autres peuples impliques dans des affai- 

res pareilles, il faudra que Fanalyse du role de leur religion vienne 

nous donner raison. 
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Le mouvement messianique parait done suscite par un dyna- 

misme religieux interne qui derive de la fonction uUlitaire qu'a la 

religion pour le groupe que s'y engage, dynamisme mis en mouve- 

ment par le ressentiment ccUectif. Si la religion ne possede pas ce 

caractere d'instrument pour resoudre les queaJons douteuses de la 

vie laique, il y a des chances pour que le mecontentement collectif 

cherche, pour les maux sociaux, d'aujres remedes differents du mou- 

vement messianique. Voila notre hypothese. 

Une conception speciale de ila religion est alors necessaire; 

mais ce facteur necessaire n'est pas suffisant; il faut, en troisieme 

lieu, que la condition sociale de domination-soumission ferme aux 

opprimes toutes les autres manieres de reagir. 

La relation entre les deux facteurs — structure sociale et re- 

ligion — peut done etre formulee de la fagon suivante: des condi- 

tions sociales d'oppression tendent toujours a produire des mouve- 

ments de revendications sociales, lesquels prendront la forme mes- 

sianique si la religion du groupe en question possede une fonction 

utilitaire dans le contexte social dont elle fai: partie, et si toutes les 

autres voies laiques d'actions sont fermees. 

Les souffrances sociales sont generalement attribuees au choc 

culturel. Les mcuvements messianiques connus indiquent cepen- 

dant qu'ils ne sont pas toujours contre-acculturatifs; mais ceux-ci 

ont merite plus d'attention que les autres, et ii y a une tendance a 

chercher d'abord leur cause dans le contact culturel. Selon I'analyse 

effectuee, et bien que quelques auteurs bresiliens aient voulu inter- 

preter le mouvement du Contestado comme le resultat de la diffe- 

rence de niveau entre la culture des villes du littoral et celle, plus 

ancienne, de I'interieur, le mouvement du Contestado echappe a la 

classification de contre-acculturatif. La culture du littoral n'est pas 

entree en choc avec celle de I'interieur; celle-ci ne presentait pas 

ncn plus des symptomes de desorganisation. La souffrance collecti- 

ve n'avait done pas pour base de tels facteurs; elle decoulait de 1'op- 

pression causee par une situation socio-politique de domination-sou- 

mission, a I'interieur d'une seule culture. 
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La cuKure rustique se maitenait telle-quelle dans les "cadres- 

saints"; c'etait seulement la configuration des elements qui changeait, 

grace au passage du monde profane au monde sacre, que le mouve- 

ment realirait. Or, les mouvements con.re-acculturatifs, bien que 

representant une rebedion centre la culture dominante, associent 

des vraits de celle-ci aux elements de la culture dominee, et for- 

ment un stage intermediaire entre les deux; au moins un debut de 

synthese s'observe dans tcus les mouvements messianiques contre- 

acculiuratifs qui ont ete etudies. Le mouvement du Contestado ne 

presente pas cede integration implicite d'elements culturels nouveaux 

dans le contexte culture! d'un groupe; la cul.ure rustique e:t in- 

tacte, avant, pendant et apres le mouvement. 

II faut done disunguer, dans les mouvements messianiques, ceux 

qui sont contre-acculturatifs de ceux qui ne le sont pas. La situa- 

tion de domination-soumission qu'on .rouve toujours entre deux 

groupes, des qu'un mouvement messianique se declenche dans Tun 

d'eux, peut etre exterieure, due au contact socio-culturel en re 

deux groupes differents; ou interieure, due a I'oppression d'une mi- 

norite puissarr e sur une majorite qui n'a pas des moyens laiques de 

reagir. Dans le premier cas, cdlui des mouvements contre-accul- 

turatifs, ils se montrent integratifs et nativistes. Dans le deu- 

xieme cas, la reforme sociale s'exprime soit par un essai de retour 

a des conditions socio-politiques anterieures (le retour a la Monar- 

chie, dans le cas du Contestado), soit par la realisation d'un paradi? 

terrestre dont les conditions sbcio-poltiques n'ont pas encore ete 

vecues (le cas, par excmple, du mcuvement italien de Monte Amia- 

ta). 

La croyance messianique trouvee dans le Contestado concor- 

dait avec les definitions e-ablies dans d'autres etudes: les "cabo- 

clos" attendaient le Moine ou son envoye, qui leur apporterait le 

Paradis Terrestre. Mais I'analyse du cas en question mon'.re la 

necessite de distinguer croyance et mouvement, habituellement reu- 

nis scus la meme appellation de "messianisme". 

L'apparf-ion de Joao Maria, prophete messianique qui cristal- 

lise la croyance et autour duquefl le mythe se forme sans donner 

lieu a aucun mouvement; la venue posterieure de Jose Maria qui 

est le messie et qui declenche le mouvement, eclaire le caracters 
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actif du mouvement par rapport a la croyance, qui peut exister pen- 

dant de lengues annees sans qu'un mouvement se produise. La ve- 

nue du pre-messie, suivie de celle du messie, que P. Alphandery 

trcuvait caracteristique des mouvements messianiques, et dont Joao 

Maria et Jose Maria sont d'excefllerils exemples, confirment la ne- 

cessite de cette distinction. 

Alors que le mythe est une force latente, le mouvement mesda- 

nique peut etre decrit comme I'activite d'un groupe qui, d'apres une 

croyance ou un mylhe messianique ,essaie d'amener en ce monde 

les conditions de bonheur promises par la divinite, sous la direc- 

tion d'un lider qui est un envoye divin, et au moyen d'activites 

I'ordre religieux (la "guerre sainte" entre auires). 

C'est toujours un groupe opprime qui declenche le mouvement. 

Celui-ci represente une solution constructive offeive aux souffrances 

collectives, il vise I'etablissement d'un nouvel equilibre social. 

Nous ne pouvons pas I'interpreter comme un mouvement autistique, 

une fuite du reel; il est, au contraire, une force vivante qui agit sur 

\e reel pour le modifier. 
% 

Dans le cas du Contestado, de nouveaux rappons socio-poli- 

tiques doivent s'etaRir pour que cessent les souffrances collecti- 

ves. II parait que c'est le sed.eur culturel proprement dit qui de- 

mande une solution, dans le cas des mouvements contre-accultu- 

ratifs. L'equilibre que les mouvements messianiques ont a retablir se- 

ra alors different suivant les conditions speciales qui amenent son 

deroulement. Hs seront des moyens de renaissance culturelle; ils 

realiseront un equilibre culturel different e nintegrant des elements 

nouveaux dans une configuraUcn culturelle diverse; ils seront une 

realiseront un equilibre culturel different en integrant des elements 

de la lutte de classes, suivant la souffrance qu'ils tenteront d'extir- 

per. Leur action aura des buts varies suivant le secteur du reel qui 

demande le plus a etre modifie. Aucune des interpretations citees 

ne peut pas etre etendue a '.ous les mouvements messianiques en 

general, chacun en aura la sienne, suivant les facteurs sociaux en 

cause. 

La distinction entre croyance et mouvemerf ■ touche a celle qui 

distingue le prophete messianique du lider messianique ou messie. 

L'autorite des Moines ne leur venait pas d'une hierarchic religieuse 
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reconnue dans leur milieu social, mais de leurs quali.es charisma- 

tiques et de leur contact direct avec la divinite,; en cela ils se rap- 

prochaient des prophetes. Cependant, s'ils son. des etres surna- 

turels, ou qui ont des rapports extraoridinaires avec le surnaturel, 

ils essaient de me.tre en pratique des refcrmes sociales determi- 

nees par la divinite. Ce ne sont done pas ni des prophetes, ni des 

reformateurs religieux; ce sont des redresseurs sociaux d'origine di- 

vine . Ils cherchent a realiser la transformation sociale par des 

moyens religieux, e. cela les distingue essentiellement des prophe- 

tes et autres reformateurs. 

De tels traits avaient deja ete analyses par Max Weber e^ P, 

Alphandery dans leurs etudes. Mais, de meme que dans les etud's 

de P. Alphandery, dans ceaii du Contestado aussi la difference es. 

captee d'une maniere plus profonde a travers les rapports lider- 

adeptes. Joao Maria n'a avec ses fideles que des relations perio- 

diques etablies par ses preches. Jose Maria reunit les siens d'une fa- 

90ns permanenLe, domine toute leur vie et travaille avec eux a Ja 

transformation sociale que I'arrivee du Paradis Terrestre demande, 

detruisant Tordre social existant pour lui substituer un orclre nou- 

veau. Joao Maria, le pre^messie, est un prophete messianique; 

Jose Maria, qui se met a la tete du mouvement, est le lider messia- 

nique. Jose Maria a ccpie en tous points la fagon d'etre de Joao 

Maria, sauf pour ce qui est des rapports avec les adeptes; e'est le 

point essentiel qui les separe, et ou il faut chercher la distinction 

entre prophete et messie. 

De cet essai de localisation de la "Guerre Sainte" du Contesta- 

do parmi lies mouvements messianiques deja connus, il se degage 

d'abord la necessite de distinction entre croyance et mouvement, a 

laquelle correspond la distincticn entre prophete et messie; puis 

Timportance d'une religion envisagee comme un instrument pour 

la solution de problemes du monde profane; finalement la forma- 

tion du mythe messianique par la ccGectivite, des qu'elle a sous 

la main les materiaux socio-religieux necessaires. Ces elements, sur 

lesquels on n'avait pas encore attire I'attention, aident a I'eclaircis- 

sement du dynamisme interne des mouvements en cause. 
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"GUERRA SANTA" NO BRASIL — O MOVIMENTO 

MESSIANICO DO CONTESTADO 

Resumo 

Na chamada "regiao serrana", do interior do Estado de Santa 

Caiarina, teve logar, de 1912 a 1916, urn movimento politico-reli- 

gioso de tipo messianico, o movimento do Contestado, que ainda 

hoje e mal conhecido entre nos, muito embora fossem necessarias 

duas grandes expedigoes militares, alem de outras menores, para 

debe!aj4o. Conquanto movimenuos semelhantes tenham! sido al- 

gumas vezes apontadcs na regiao nordeste do Brasil, era crido ge- 

ralmente que nunca tivessem ocorrido no sul, ou pelo menos nenhum 

realmente importante. O simples exame do movimento do Con.ss- 

tado, com relagao a duragao e a amplitude das operagoes militares 

a que deu logar, sao suficientes para mostrar que se Vrata de uma 

ideia faisa. 

O movimento teve por figuras centrais dois "Monges", como 

sao chamados naquela regiao os "penitentes" cue palmilham o ser- 

tao, pregando aos caboclos o desempenho mais amiudado dos de- 

veres religiosos e a moralizagao dos costumes. Na falta de padres, 

que somente de longe em longe apareciam nos ermos, sao eles que 

batizam as criangas, encomendam os mortos, recitam tergos e ro- 

sarios, realizam procissoes, erguem cruzes e capelas; e, substituindo 

tambem os medicos, sao curandeiros e benzedores, 

De 1890 a 1910, os jornais de Florianopolis assina*Iam bom 

numero deles pelo interior, fora os que passaram despercebidos das 

gentes do literal. De todos, o mais celebre foi o Monge Joao Maria, 

figura ainda hoje venerada na regiao serrana de Sta. Catarina e 

do Parana. 

Quern era exatamente, nunca se soube. E' possivel ate que 

dois ou tres peregrines sucessivos sejam conhecidos sob esse nome. 

Em Lodo o caso, por ccasiao da proclamagao da Republica, o Mon- 
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ge Joao Maria estava em plena atividade, indo de uma localidade a 

cutra da regiao serrana, curando doentes e realizando cerimonias 

religiosas, inclusive missas, para o que possuia uma caixinha com 

''livros santos" e outros objetos do culto. A estas advidades, junta- 

va a de conselheiro dos caboclos: trazia-lhes novas sementes para 

plantarem, assinalava aos que desejavam mudar de terras onde 

enconlrar outras melhores (como prof undo conhecedor de todo 

aquele sertao que percorria a pe), era o mediador em brigas e ques- 

loes, e manifestava-se favoravel ou contrario aos diferen.es chefes 

politicos locais, conforme era bem ou mal recebido por eles. 

A proclamagao da Republica, trazendo a separagao entre o 

Estado e a Igreja, repercutiu desfavoravelmente no espirito de Joao 

Maria, e ao passo que as leis republicanas tendiam a ser por eie 

acoimadas de "leis do diabo", a Monarquia passava a representar 

uma Idade de Ouro perdida. A Revolugao de 1893, em que, ao par 

de outros motives, havia ciara inclinagao monaarquica, veiu ainda 

exasperar tais sentimentos, principalmen.e dada a especie de ido- 

la.ria de que rodeava a figura de Gumercindo Saraiva, em cuja 

morte nao acreditava e cujo reaparecimento previa. Mas mesmo 

assim nunca chegou a pregar abertamente a revolta contra as no- 

vas instituigoes e mos.rou-se sempre essencialmente pacifico; tam- 

bem manifestava constantemente e por "'.oda a parte seu desagrado 

diante de reunioes muito prolongadas de fieis em torno de si, acs 

quais ordenava a dispersao, tao logo terminavam as oragoes em 

comum ou qualquer outra cerimonia religiosa. 

Um dia desapareceu. Os caboclos, porem, recusaram-se a a- 

creditar que morrera. De maneira sibilina, varias vezes se referi- 

ra Joao Maria a sua "partida": Deus Ihe ordenava que, quando 

findasse sua missao, fosse para o Morro do Taio (a respeito do 

qual corriam varias lendas na regiao) e a-li esperasse, em ^.ranqui- 

lidade e oragao, a epoca de regressar para junto de seus fieis, que 

c deviam esperar com fe. Esta nao era a unica versao de seu re- 

gresso; segundo outra, nao seria ele quern voltaria, e sim um env.a- 

do seu, tao bom e tao sabio quanto ele. 

Assim, quando em fins de 1911 ,inicio de 1912, apareceu no 

interior o Monge Jose Maria, dizendo-se irmao daquele que se fo- 

ra, as populagoes serranas nao manifestaram nenhuma surpreza, 
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senao alegria dianle do cumprimento da promessa do "santo" do 

sertao. 

Jose Maria era antigo deserter do exercito; condenado na vila 

de Palmas por delito nao se sabe bem de que ordem (sexual? ho- 

micidio?) conseguira escapar da cadeia gragas a benevclencia do 

prefeito local, e afundou nos ser.des do Contestado, retomando to- 

das as atividades de seu predecessor: predicas, rezas em comum, 

distribuigao de remedies e de cragoes terapeuticas, realizagao de 

missas e novenas, organizagao de procissoes. No entanto, a diferen- 

ga profunda em relagao ao primeiro era a admissao, e mesmo o fa- 

vorecimento, dos ajuntamerixs em tdrno de sua pessoa; em pouco 

tempo, percorria as grandes distancias de vila a vila, de fazenda a 

fazenda, seguido por numerosa comitiva de fieis, homens, mulhe- 

res e criangas. 

Finalmente, tendo o ajuntamento 'lomado certo vulto, Jose 

Maria determinou encerrar as peregrinagoes e fundar um povoado 

no local denominado Taquarussu, — povoado que chamou de "qua- 

dro santo" e a que deu uma organizagao interna. Tinha tambem 

re omado a pregagao monarquista de Joao Maria e fez proclamar 

Imperador um fazendeiro analfabeto, mas rico e considerado na 

regiao, Manoel Alves de Assungao Rocha; escolheu ministerio, dish 

tribuiu titulcs de nobreza e formou uma luzida guarda de honra 

com os vinte e quatro caboclos mais decididos e mais valentes, a 

que deu o titulo honorifico de "12 Pares de Franga" ("par" signifi- 

cando para ele a reuniao de duas pessoas). 

A concepgao do Imperador, cs 12 Pares de Franga, os comba- 

tes simulados em que se empenhavam, os titulos de nobreza, mo&- 

tram que esta organizagao fora influenciada por um romance de 

cavalaria muito divulgado em todo o interior do Brasil, a "Histoira 

de Carlos Magno e dos 12 Pares de Franga"; segundo uma teste- 

munha, o iivro teria sido mesmo considerado "livro santo" pelo se- 

gundo Monge, que o lia e comentava em voz alta, aos fieis ajoelha- 

dos e cheios de veneragao. 

Jose Maria afirmava constantemente suas ligagoes com o mun- 

do sobrenatural, Dsus Ihe dera, certa vez, a ordem de dormir tendo 

entre os bragos duas meninas, as suas "virgens inspiradoras". Assim 
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Teodora e Durvalina, de 11 e 9 anos de idade, passaram a partici- 

par da intimidade do Monge. 

No entanto, o chefe politico de maior prestigio na zona, coro- 

nel Francisco Ferreira de Albuquerque ou coronel Chiquinho de 

Albuquerque, principiou a desconfiar que o ajunctamento de Taqua- 

russu visava, no fundo, beneficiar seu opositor politico, o coronel 

Henriquinho de Almeida. Fosse por esta desconfian^a, fosse por- 

que o Mcnge, escudado no ajuntamento que o rodeava, se mostras- 

se rebelde as ordens do coronel Chiquinho numa zona que Ihe obe- 

decia sem discutir, este, a certa al.ura, telegrafou para Florianopo- 

lis denunciando a existencia, perto de suas terras, de uma aglome- 

ragao de gente que se exercitava no manejo das armas com intengoes 

clarameme subversivas, pretendendo reinstalar a Monarquia. 

O governo mandou forgas de policia contra o povoado, mas o 

Monge, avisado com antecedencia, abandcnara o local seguido por 

tcdos aqueh s que assim o desejaram, enquanto o restante regressa- 

va a seus lares; buscou refugio em terras do mesmo municipio de 

Palmas, no Estado do Parana, cujo prefeito, tempos atras, o apa- 

drinhara; instalou-se no lugar chamado Irani, onde recomegou a 

desempenhar suas fungoes de "capelao", benzedor e curandeiru. 

Em breve os caboclos do Irani estavam tambem a rodeado. 

Uma velha pendencia de limites existia entre os estados de 

Santa Catarina e Parana; era disputado justamente o territorio 

que o Monge Jcse Maria escolhera para o centro de suas aUvida- 

des e que, devido a estas que:toes, era conhecido como Territorio 

Contestado. Avisado o governo do Parana de que uma forga im- 

pzrtante viera de Sta. Catarina e pene.rara no Irani (que tambem 

fazia parte do mesmo territorio), pensou-se que o estado rival 

tentava, peja forga, se apoderar do que Ihe permncia. Acendeu-se 

o sentimento regionalista e uma forga de po'icia, sob o ccmando 

do coronel Joao Gualberto, foi enviada para desbaratar os inva- 

sores. Este valente soldado nao dera credito ao que se propalava 

sobre a quantidade de gente que cercava o Monge. A batalha tra- 

vou-se entre cerca de 300 adeptos guiados por Jose Maria e 70 sol- 

dados com Joao Gualberto a frerhe, Morreram ambos cs chefes no 

embate e os soldados restantes fugiram; os crentes, tambem, depois 
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de terem cuidadosamente depositado Jose Maria numa cova reco- 

ber'.a apenas per algumas pranchas (para que facilmente pudesse 

se levantar quando ressuscitasse), tomaram o mais depressa possi- 

vel o oaminho do Estado de Santa Catarina. 

Durante algum tempo, nao mais se ouviu falar em "quadros 

santos" nem em Monarquia, ou pelo menos ecos dessas aLividades 

nao chegaram as capitais dos dois estados. Porque, no interior, a 

crenga no regresso de Jose Maria se avolumava, deixando inteira- 

mente na sombra a figura de Joao Maria. Jose Maria ia ressuscitar 

e, mesmo que tal nao se desse, ia enviar o sinal para que seus adep- 

tos de novo se reunissem; aos viajari.es que percorriam a regiao 

serrana era muitas vezes perguntado se ja nao se tinha noticia de 

que "a!guma coisa" estava comegando. 

Em 1913, um ano mais ou menos apos a morte de Jose Maria, 

Teodora, sua antiga "virgem inspiradora", principiou a ter visoes; 

o Monge Ihe aparecia, conversava com ela, e finalmente ordenou 

que seu avo, seguidor antigo, abandonasse tudo quanto tinha, reu- 

nisse todos os que esperavam o regresso de Jose Maria e instalasse 

novamente o "quadro santo" em Taquarussu. Assim foi feito e no- 

va fase do movimento se inaugurcu. 

O "quadro santo" reviveu com toda a organizagao que Ihe de- 

ra Jose Maria. Uma vez que o Monge nao estava mais presente, suas 

ordens eram recebidas por certos intermediaries, — ou as "virgens", 

ou "inocen.es", ou mesmo certos chefes militares inspirados que 

assim se algavam ao post© supremo, — que os transmitiam ao "piv 

vo de Jose Maria". 

A adesao se fazia habitualmente por familias; se um chefe de 

familia tomava a determinagao de partir para o "quadro santo", 

todos os que dele dependiam, parentes e agregados, seguiam-no 

tambem. Os mo.ivos para a adesao eram variados; ao lado de ver- 

dadeiros crentes, havia aqueles que a curiosidade levava a dar um 

passeio ate o "quadro santo" e que la ficavam, atraidos pelo genero 

de vida ou convertidos as ideias religiosas e monarquicas. 

A politica agia como razao poderosa para definir os que eram 

pro ou contra o movimento: uma vez que o coronel Chiquinho de 

Albuquerque desde o inicio se calocara em posigao contraria 
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ao Mcnge, todos os seus partidarios tendiam a acompanha-lo, en- 

quanto todos os seus inimigos ou iam abertamente para os fanati- 

ccs, ou os auxiliavam secretameri e por meio de envio de armas, 

mantimentos e noticias a respeito das atividades repreisivas. Fi- 

nalmente, o banditismo tambem encaminhava para o acampamen- 

to muitos dos que tinham escolhido esse meio de vida. 

Encontravam-se no "quadro santo" velhos, mogos, mulheres, 

criangas, gente sa, gente invalida, gente que sofria das faculdades 

mentals. Todas as cores e etnias ai figuravam tambem; poucos ne- 

gros e mulatos, porque eram quasi inexid.entes no interior catari- 

nense (tend© sido sempre pouco numerosos, tambem, no litoral); 

alguns imigrantes ou filhos de imigrantes italianos, poloneses e ale- 

maes, ccmo se ve dos sobrenomes estrangeiros que figuram nos 

depoimentos, relates de jomais, testemunhos, etc., tais como Gro- 

ber, Weber, Galeski, Majesky, Vecchi; o grosso dos adeptos era 

formado pelos caboclos, quer de remota crigem portuguesa, quer 

resultantes da miscegenagao entre Portugueses e indigenas. 

Na escala mais baixa da hierarquia social do "quadro san.o" 

encontravam-se os que se ocupavam com plantagoes e o tratamen- 

to do gado, tarefas reservadas para quern nao tinha fe muito firme 

e que estavam inteiramente proibidos de se ausentar do acampa- 

mento .Os adepLos de fe comprovada e de coragem formavam os 

"soldados de Jose Maria", encarregados da defesa do "quadro san- 

to". Os que se distinguiam de maneira fora do comum nos comba- 

tes e na crenga eram elevados ao grao de "Pares de Franga", for- 

mando um pequeno corpo de elite; acima dos "Pares" havia dife- 

rentes comandantes, um comandante de reza que orien.ava as cra- 

coes diarias, um comandan-e de acampamento que cuidava dos 

problemas internes, um comandante de guerra que geralmente se 

impunha aos demais e se tornava o chefe mais elevado. 

Todos estes chefes, acs quais parece que tambem se juntavam 

os "Pares de Franga", formavam como que um conselho ou colegio 

de chefes, que, segundo certas testemunhas ,tomava em comum as 

decisoes necessarias para o bom andamento do "quadro santo". 

Com o correr do tempo, acentuou-se cada vez mais a tendencia de 

se concentrar o poder numa mao unica, na mao do "comandante 
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de guerra", ate que com o chefe Adeodato, no fim do movimento, a 

tendencia se realizou mais ou menos pdenamente. 

Todavia, se estes chefes, "os velhos", como ainda hoje a an- 

liga "virgem" Teodora os chama, tomavam decisoes e impunham 

comportamentos, tudo era ditado a coletividade pela voz das "vir- 

gens" ou dos "inocentes" como ordens absolutas provindas de Jose 

Maria, que aparecia em visao a ejsites eleitos. Todas as ordens fo- 

ram sempre dadas e acei.as exclusivamente em nome do segundo 

Monge, ate o final da luta. 

Muito embora esta concentragao de poder e homogeneidade de 

motivos se verificasse, nunca hcuve um reduto unico nesta segunda 

fase do movimento (qualquer aglomeragao de fana'dcos era cha- 

mada de reduto, independentemente de ser ou nao fortificada); 

eles se espalhavam em quantidade pelos bosques, ora minusculos, 

meia duzia de casas em 'v6rno de um cruzeiro, ora formando ver- 

dadeiras vilas como os grandes redutos de Taquarussu, Caragcata, 

Santa Maria, Tamandua. Para algumas familias que ja moravam 

proximas umas das outras, era mais facil continuar habitando suas 

proprias casas, principalmente quando tais povoagoes se localiza- 

vam proximas a um reduto maior, ao qual iserviam eU.ao de guar- 

da-avangada. As dissensoes entre os chefes mais cotados, nos re- 

dutos grandes, dava tambem lugar a verdadeiras dicotomias: c 

chefe em oposigao, nada podendo contra o chefe majoritario, reti- 

rava-se e ia fundar mais longe seu proprio reduto particular, acom- 

panhado de seu asseclas; mas como continuava um crente de Jo.-e 

Maria, continuava a obedecer as ordens emanadas do reduto prin- 

cipal . 

Viver na lei do Monge significava, antes de mais nada, o 

abandono do modo de vida habitual por outro orientado religiosa- 

mente. O dia se iniciava com a reuniao dos fieis dianle da igreja 

ou do cruzeiro, obedecendo a forma", que postulava a separagao 

rigorosa entre homens e mulheres e entre as diferentes categorias de 

pessoas — vaqueiros, soldados de Jose Maria, Pares de Franga, 

meninos, — ocupando um fugar determinado na praga. Ali reza- 

vam todos juntos em voz aKa, ouviam as ordens para as ativida- 

des do dia, eram feitas as repreensoes e impostoje os castigos; o 
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representante de Jose Maria fazia psquena predica e todos se dis- 

I>ersavam apos numerosos vivas a Jqse Maria, a Monarquia e a 

S. Sebastiao, que era o santo padroeiro do movimento. 

Quando os tempos estavam calmos, os "soldados de Jose Ma- 

ria" se entregavam a poucos afazeres: visitavam-se para prosear, 

cuidavam das armas, cagavam, saiam em piquetes a arrebanhar ga- 

do para a alimentagao e rezavam principilimente. Os Pares de 

Franga se exercitavam em verdadeiros Vorneics. Em dias determi- 

nados, toda a coletividade realizava grandes prccissoes, desfilando 

pelos redutos, banderias ao vento, entre cantos, vivas e o espoucar 

de foguetes. O churrasco, consumido apenas em dias festivos na 

vida corriqueira, tornara-se ali o alimento habitual; e como violas, 

rabecas e tambores eram instrumentos permitidos, os descantes 

frequentes contribuiam para aumentar o clima alegre da vida no 

"quadro santo", no qual os menores aconuecimentos davam lugar a 

grandes comemoragoes. 

Era por meio de rezas e procissoes, de exercicios reiligiosbs, 

que a principio se procurava assegurar o retorno da Monarquia, de 

Jose Maria, dos fieis que tombavam nas lutas contra policia e exer- 

cito. Em nome desta esperanga, advogavanse a igualdade e a fra- 

ternidade entre lodos os homens e o desprezo dos bens de fortuna: 

propriedades e riqueza nada deviam significar no "quadro santo", 

onde os homens eram irmaos; o que era de um, era de todos. Assim 

a carne das rezes abatidas era dividida escrupulosamente entre to- 

dos e quern tivesse dois vestidos tinha de cedcr um a quern nao o 

possuisse. O dinheiro republicano era repudiado e interdito no a- 

campamento; tinham curso apenas as raras e poucas moedas do 

Imperio e algumas que os "jagungos" cunhavam eles mesmos gros- 

seiramente. 

O desprezo pela vida — tanto pela sua propria vida quanto 

pela dos oii.ros, — imperava tambem; morrer significava para os 

fieis partir para junto do Monge santo, afim de esperar o regresso 

a terra e em condigoes muito melhcradas, uma vez que os bens 

terrenes seriam distribuidos igualmente entre todos e que os velhos 

ressuscitariam mogos. Morrer consistia, pois, motivo de jubilo. E 

desde que o governo federal comegou a atacar os redutos, a morte 
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dos inimigos teve tambem um significado: sua destruigao era uma 

maneira segura de apressai a vinda do Reino ce Deus na terra e 

a "guerra santa", que os exterminana a-i-e o ultimo ,tornou-£e neces- 

sidade imperiosa. 

Lendas se formavam nos acampamentos. As "virgens" viam 

no ceo cidades santas atacadas por exercitos celestes, combates en- 

Ire cavaleiros, desfiles de anjos. Jose Maria aparecia a quem re- 

zava consiiantemente com muita fe. Nos momentos criticos de luta, 

o Monge aparecia entre as nuvens, a testa de bandos de cavaleiros 

sobrenaturais. S. Sebastiao, padroeiro dos caboclos, aparecia a lu- 

tar por eles, e S. Jorge, montado no seu cavalo branco. 

O movimento se alastrou por toda a regiao serrana; os gran- 

des redutos aumentavam de volume, os pequenos se miiltiplicavam; 

mais de 10.000 crentes os ocupavam, o que era consideravel numa 

regiao de povoamento tao pouco denso. 

As primeiras expedigoes pcliciais enviadas contra os "quadrcs 

santos" nao foram felizes. Os militares ignoravam completamente 

a regiao, da qual nao havia mapas; eram cbrigados a reccrrer aos 

guias "caboclos", em sua maioria espioes disfargados que os atraiam 

a emboscadas . Os crentes de Jose Maria desenvolveram uma luta 

de guehrilhas qu-e desnorteava; quando um de seu redutos 

estava ameacado, abandonavam-no, esgueiravam-se per caminhos 

desconhecidos ate outro mais abrigado, e os soldados, penetrando vi- 

toriosamente na praga arduamente conquistada encontravam-na va- 

sia. 

Nem mesmo mortos ou feridos eram deixados para tras, a nao 

ser em casos verdadeiramente desesperados* todos os adeptos, para 

alcangarem um 'iugar ao lado de Jose Maria, tinham de ter enter- 

rados em "terreno consagrado" (isto e, cemiterio), caso ccntrario 

nao teriam direito a ressurreigao. Pela mesma razac, os impios, os 

"peludos", nao deviam gozar de sepultura, pois assim 'dnha-se cer- 

teza de que as portas do ceo Ihes e^tavam fechadas; eis porque, em 

todo o decorrer da luta, os "jagungos" deixavam insepultos os cada- 

veres inimigos, e mesmo os desenterravam quando os encontravam 

ja sepultados pela tropa legalista. 

Uma primeira expedigao militar comandada pe.'io general Mes- 

quita penetrou nas florestas serranas e destruiu alguns redutos, en- 
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tre os quais o de Santo Antonio que iinha certa importancia, depois 

de um combate que durou de 17 a 19 de maio de 1913. Em segui- 

da, tendo noticia de que o reduto principal, Caragoata, fora aban- 

donado pelos "jagungos", pois nele grassava o tifo, e alegando que 

cs rebeldes es avam suficientemente punidcs pelo revez de Santo 

Antonio, o general Mesquita declarcu terminada sua mis.ao no lo- 

cal e ordenou a retirada de todo a forga. Ad ficou apenas, encar- 

regado de manter a ordem, o capitao Matos Costa a .esta de peque- 

na tropa. 

Matos Costa era inimigo da violencia; acreditava que o movi- 

mento podia ser vencido pela brandura, e tentava ganhar a con- 

fianga dos "jagungos" embrenhandc-:e disfargado nos matos para 

tentar ccnvence-los a abandonar os redutos. Mas os grandes pro- 

prietaries locais, cujo gado era arrebanhado pelos "soldados de Jo- 

se Maria" afim de alimentar os "quadros santos", mas as compa- 

nhias estrangeiras de exploragao de mate ou cie madeiras que te- 

miam os ataques dos bandos armados, nao queriam saber de um 

processo de desintegragao manifestamente longo atraves da bran- 

dura . For seu lado, os caboclos, que o ressentimento politico e eco- 

nomico contra certos chefes locais dnha contribuido para atirar 

aos redutos, nao esqueciam facilmente os agraves e as tentativas de 

paz cpunham, como condigoes, que fossem extorminados esses mes- 

mcs chefes e ressuscitados todos os fieis tombados na luta. . . 

Os animos se acirraram durante uma ausencia de Matos Cos- 

ta, que fora a Curitiba, e os "jagungos" declararam oficialmente 

aberta a "guerra santa". Como inicio das hostilidades, atacaram 

uma estagao da estrada de ferro e outros povoados, exterminando 

rcm do todos cs habitantes que nao aderiram a eles. 

Matos Costa, prevenido, tomou as pressas um trem para atin- 

gir o local des massacres; em certo pento, tendo descido para um 

rercnhecimento, as balas silvaram; o capitao e os soldados que ha- 

viam descido com ele, atacados, foram exterminados enquanto o 

trem retrocedia a todo o vapor, 

£ste fato determinou o gcverno federal a enviar nova expedi- 

gao militar, cabendo o comando desta vez ao general Setembrino 

de Carvalho, que chegou a Curitiba no dia 11 de setembro de 1914, 

com o fim de organiza-la. Resolveu o general dividir as tropas em 



— 271 — 

colunas moveis, que pudessem se deslocar facilmente de um lado 

para outro no terreno desconhecido, coberto de florestas, dominado 

por um inimigo quase sempre invisivel, que nao atirava senao favo- 

recido por posigoes inexpugnaveis ou protegido pela sombra de ar- 

vores e moitas. 

Era entao centro das atividades "jagungas" o reduto de Santa 

Maria, na Serra do Cagador. Bern localizadoi, perdido num ema- 

ranhado de matas, defendido por gramde quantidade de pequenos re- 

dutos e de guardas-avangadas, os caboclos consideravam-no a Ci- 

dade Santa per excelencia, onde deviam ressuscitar o Monge e cs 

crentes mortos, ende nenhum impio jamais conseguiria por os pes 

pois S. Sebastiao o protegia de maneira muito especial. 

As tropas tentaram utilizar canhoes contra Santa Maria, mas 

sem resultado. Recorreu-se tambem a aviagao, a principio para 

reconhecimento do terreno, mais tarde com a finalidade de bombar- 

deio. Dois avioes foram trazidos a muito custo ate o local da luta 

e os aviadores Ricardo Kirk e Eduardo Darioli ergueram voo de um 

campo improvisado. Estava-se no ano de 1915; pela primeira vez, 

na America do Sul, o aviao era empregado em operagoes militares. 

No entanto, as florestas impenetraveis tornaram ineficaz a ten- 

tativa; os aviadores nao enxergaram reduto alguirt, somente o man- 

to verde e continuo das matas e, no cimo de um monte, um grande 

estandarte branco tremulando. Deduziram que ali devia se localizar 

Santa Maria mas nao puderam levar avante o proposito de bombar- 

deio; o aviao de Kirk tombou nas matas do rio Jangada, matando 

o piloto, e o de Darioli sofreu avarias que o inutilizaram. 

Uma das colunas militares tentou finalmente o assalto a Santa 

Maria; como acontecera das outras vezes, a vitoria foi parcial e in- 

satisfatoria, pcis o reduto estava vazio. Puseram-lhe fogo — as ca- 

sas de madeira arderam em cinco minutos. 

Diante idia destruigao de Santa Maria, o general Setembrino con- 

siderou derrotados os "jagungos" e ordenou o regresso da tropa aos 

diferentes estados de onde tinham vindo, muito embora as matas 

continuassem infestadas de redutos pequenos, comandados pelo re- 

duto central de Tamandua. A ordem e a pacificagao definitivas do 

territorio seriam asseguradas por alguns batalhoes que permanece- 

riam no local e por forgas policiais de Santa Catarina e Parana. 
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Em Tamandua, o ultimo dcs grandes chefes fanaticos, Adeo- 

dato, o mais feroz de todos, reorganizara seus adeptos, que domi- 

nava com uma disciplina de ferro para evitar as desercoes que co- 

megavam a aparecer. Doengas e fome lavravam nas fileiras "jagun- 

^as", fazendo desistir aqueles que a ambigao ou a curiosidade, e nao 

a fe absoluta, levara para ali. Porque as tropas de ocupagao, toman- 

do a seu cargo a limpeza das florestas pela destruigao dos redutos, 

prccuravam impelir os fanaticos para longe de fazendas e povoados, 

em diregao as partes inabitadas da regiao serrana, onde nao Ihes era 

possivel arrebanhar gado e cereais para seu sustento; em breve, os 

"soldados de Jose Maria" se viram reduzidos a comer pinhoes, in- 

gas, raizes die xaxim, isto e,. a viver de produtos que a floresta Ihes 

cferecia. 

Adeodato fez entao circular a noticia de que Jose Maria Ihe 

aparecera para ccmunicar que aquela "guerra santa", que nao era 

senao uma "guerra santa" preparatoria, estava finda; os fieis po- 

diam se render aos militares sem temer pela ressurreigao futura. 

Mais tarde, Jose Maria voltaria ou daria ncvamente ordem para 

que seus "soldados" se reunissem e desencadeassem a verdadeira e 

grar.de "guerra santa". Abandonando Tamandua, Adeodato cami- 

nhcu para Perdizinhas a frente dos adeptos restantes; as tropas mi- 

litares penetraram em Tamandua deserto e vazio a 17 de dezem- 

bro de 1915. 

No correr do ano de 1916, os redutos que restavam foram 

sendo destruidos em pequenos combates sucessivos. Mas Adeoda- 

to escapava sempre; somente em agosto de 1916, quando todos os 

"quadros santos" tinham sido destruidos, foi que a policia conse- 

guiu deitar-lhe a mao. Condenado a 30 anos de prisao, duas vezes 

tentou se evadir e, na segunda tentativa, em Janeiro de 1923, foi 

morto. 

A lembranca de Jose Maria e a espera de nova "guerra santa" 

perduraram durante algum tempo entre os caboclos e um novo Mon- 

ge tentou, mas sem sucesso, reunir ainda os fieis em fins de 1916. 

Dai por diante, a "guerra santa" e a figura de Jose Maria foram se 

apagando, enquanto readquiria novo vigor e brilho a crenga em 

Joao Maria, o Monge "santo", esquecido durante os anos de luta. 
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Joao Maria ainda hoje e venerado na regiao serrana; as lendas 

a seu respeito sao cada vez mais numerosas; todos afirmam que, re- 

tirado no Mono do Taio, dali regressara um dia para de novo acon- 

selhar e orientar sua gente. Ainda em 1954, no mesmo antigo^ local 

de Taquarussu, dois caboclos que diziam ter regressado do Taio^ ini- 

ciaram um ajuntamento anunciando que a volta de Joao Maria es- 

tava por pouco; mas a policia foi avisada e dispersou-os sem difi- 

culdade. 

0 movimento do Contestado vem se snquadrar num tipo de 

movimentos religiosos que tern sido chamado de "messianicos". Sob 

o termo messianismo, dois fatos sociais diferentes sao designados: 

a crenga na vinda de um enviado divino que trara aos homens a 

felicidade, a paz, condigoes mais felizes de existencia; e a agao de 

um grupo que, obedecendo as ordens de um lider que acredita de 

origem sagrada, tern o fim de realizar sobre a terra a Idade de 

Ouro da promessa messianica. 

A descoberta de que mitos de retorno do heroi ou do semi- 

deus eram encontrados em povos os mais diferentes, ampliou a ex- 

pressao "messianismo", fazendo-a transbordar da corrente judia e 

crista em que tivera nascimento. 

A mais conhecidia e a mais estudada das crengas messianicas 

e a israelita. Todavia, antropologos e etnologos se voltaram para 

fenomenos semelhantes que resultavam do choque cultural entre 

os ocidentais e os povos "primitivos"; a forma contra-aculturativa 

que o movimento messianico pode tomar tambem foi bastante es- 

tudada . 

Dos estudos de diferentes autores, destacam-se as seguintes 

conclusoes: 

1 — Crenga e movimento sao designados pelo mesmo termo 

de "messianismo". 

2 — A definigao da crenga e do movimento apresenta tres 

caracteres principais: a vinda de um emissario divino, a promessa 

do paraiso terrestre, o povo oprimido. 
3 — o movimento messianico aparece onde ja existe um 

mito messianico, ou pelo menos os germes desse mito; porem, os 

povos que nao o possuem, tomam-no de outros e o movimento tern 

lugar. 
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4 — Mas mesmo onde encontramos crengas messianicas e 

grande oprsssao de determinados grupos sociais, o ressentimentc 

pode se exprimir de maneiras diferentes do movimento messianico. 

5 — Os fatores que dirigem o ressentimento para o movimen- 

to messianico sao: a) a conservagao de alguma esperanga; os povos 

completamente desesperados nao apelam para uma reforma social; 

b) a religiao e o unico caminho aberto as reivindicagoes; c) a forte 

perscnalidade do Hder impoe o movimento ao grupo. 

6 — As condigoes sociais de sofrimento que servem de base 

as reivindicagoes do movimento podem ter causas variadas, uma 

das quais, e a mais conhecida, e o choque cultural. 

7 — Os movimentos messianicos resultantes do choque cul- 

tural apresentam: a) sentimentos fortemente contraries a cultura 

estrangeira dominante; b) sintese entre a cultura do grupo e a cul- 

tura estrangeira dominante; c) germes de na.ivismo. 

8— Os movimentos messianicos que nao sao contra-acultura- 

tivos apresentam um desejo de renovacao, seja das condigoes sociais 

existentes, seja da propria religiao, e as reivindicagoes sao sempre 

exigidas em nome de uma divindade. 

9 — O movimento estabelece uma segregagao rigorosa dos 

fieis em relagao ao mundo profano, o que constitui garantia de sua 

continuidade e eficacia. 

10 — A autoridade do messias nao provem de uma instituigao 

religiosa qualquer; surge da fe que o grupo, que o segue, experimen- 

ta em relagao as suas conexoes diretas com a divindade. 

11 — A lenda do messias apresenta tres tragos caracteristicos; 

eleigao divina, desaparecimento, regresso glorioso. Precede-o algu- 

mas vezes um pre-messias que o anuncia, ou entao ele mesmo vem, 

se anuncia, desaparece e retorna. 

12 — Max Weber encara o messias como uma sub-divisao da 

classe dos profetas; o messias e o profeta que traz consigo reformas 

sociais. P. Alphandery classifica-o segundo suas relagoes com os 

adeptcs; Roger Bastide, de acordo com suas atividades. ffcstes dois 

autores o situam numa categoria diferente da do profeta; o profeta 

tern relagoes temporarias com os adeptos; anuncia o paraiso terres- 

tre, que o messias poe em pratica. 
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13 — As interpretagoes dos movimentos messianicos sao di- 

versas: a) movimento autistico, ou de fuga diiante da realidade; 

b) instrumento de renascimento cultural; c) busca de novo equi- 

Hbrio cultural, gragas a integragao de novcs elementcs numa con- 

figuragao cultural anterior; d) reagao contra a decadencia social 

ou religiosa. 

14 — Os estudos brasileiros formularam as seguintes inter- 

pretagoes para os movimentos messianicos nacionais: a) interpre- 

tagao biologica da inferioridade fisica e mental do mes igo; b) inter- 

pretagao patologica, sao movimentos de loucura coletiva: c) inter- 

pretagao pelo choque cultural entre as populacoes mais adiantadas 

do literal e as atrasadas do interior; d) interpretagao sociologica, 

tentando estabelecer uma ligagao entre os movimentos e as con- 

digoes sociais nas quais se desenvolve. 

O cotejo do movimen.o do Ccntestado e das condigoes sociais 

em que se desenvolve, com as diferentes teorias existentes mos- 

tra, primeiramente, que ele apresenta os caracteres pelos quais os 

movimentos messianicos tern sido definidos: o povo oprimido, as 

promessas de reforma social, que serao trazidas por um emissario 

divino. 

No Contestado, o mito messianico se forma a partir da base 

fornecida pela religiao catolica, e pela existencia, no meio cabo- 

clo, do "penitente" que substitue o padre; a imagem do penitente 

e interpretada segundo o modelo do "padrinho", o protetor em 

quern os caboclos se apoiam quando necessitam de ajuda. O mito 

nao foi, pois, inventado pelo messias, mas nasce da propria vida 

coletiva. 

Dos fatores dados como importantes para o aparecimen- 

to de um movimento messanico, o menos importante foi a perso- 

nalidade do lider, para o movimento do Contestado. A estrutura 

social particular e o carater especial da religiao se mostram de 

muito mais peso na determinagao do caminho que tomarao as rei- 

vindicagoes sociais. 

Existia na regiao uma situagao social, anterior ao movimen- 

to, que poderia ser definida como de "dominagao-submissao", de 

um pequeno grupo sdcio-politico sobre a grande maioria dos ca- 
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bcclcs; nesta situagao de dominagaosubmissao, a unica via que se 

ccnservava aberta a agao era a religiosa; a forga dos detentores do 

poder politico era tal que o unico meio eficaz de vence-los era ape- 

lando para o poder sobrenatural. 

Das diferentes teorias se depreende que, se o ressentimento 

esta sempre na base de todos os movimentos de reforma social 

(ressentimento que resulta de condigoes sociais de opressao), a 

solucao pode nao ser pedida ao setor religioso. A situagao de so- 

frimento social nao e, pois, fator necessario para que o movimento 

tome a forma messianica. 

Todavia, na regiao brasileira estudada, a religiao e encarada 

ccmo um instrumento para resolver os problemas mais dificeis da 

vida pratica. Da analise do movimento do Ccntestado deccrre que 

e esta concepgao especial da religiao que permite que as reivindi- 

cagoes sociais sejam exigidas atraves do canal religioso. 

O movimento messianico parece, pois, suscitado por um dina- 

mismo religioso interno que deriva da fungao utilitaria apresentada 

pela religiao do grupo em questao, dinamismo que o ressenti- 

mento coletivo pde em movimento. Se a religiao nao possue esse 

carater de instrumento para resolver questoes incertas da vida lei- 

ga, ha possibilidades para que o descontenlamento coletivo procure, 

para os males sociais, outro remedio que nao o movimento messia- 

nico . 

Uma concepgao especial da religiao e, pois, neces&aria; mas 

este fator necessario nao e suficiente; e precise, em terceiro lugar, 

que as condigoes sociais de dominagao-submissao impegam aos opri- 

midos todas as outras formas de reagao. A relagao entre os dois 

fatores — estrutura social e religiao — e formulada entao da ma- 

neira seguinte: condigoes sociais de opressao tendem sempre a 

produzir movimentos de reinvidicagoes sociais, as quais tomarao 

a forma messianica se a religiao do grupo em foco possui fungao 

utilitaria no contexto social de que faz parte, e se todas as outras 

vias leigas de agao se encontram bloqueadas. 

O movimento messianico do Contestado nao e contra-acul- 

turativo, embora alguns autores brasileiros tenham querido in- 

terpreta-lo como o resultado da diferenga de nivel cultural entre 

o literal e o sertao. A cultura litoranea nao entrara em choque 
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com a sertaneja; esta nao apresentava tambem sintomas de de- 

sorganizagao. A opressao coletiva decorria da situagao socio-po- 

litica de dominagao-submissao no interior de uma unica cultura. 

Distinguindo os movimentos contra-aculturativos daqueles que nao 

o sao, ve-se que a situagao de dominagao-^submissao entre dois gru~ 

pos pode ser exterior a cultura, devido ao contacto socio-cultural 

entre dois grupos diferentes; ou interior a ela, devido a opressao de 

uma mincria poderosa sobre uma maioria sera meios de reagao. 

No primeiro caso, os movimentos se mostram integrativos e nativis- 

tas, isto e, eles realizam pelo menos um inicio de sintese entre os 

elementos das duas culturas em presenga, e manifestam ogeriza pe- 

la facgao estrangeira. No segundo caso, a reforma social se expn- 

me ou pela tentativa de regrcsso a condigoes socio-politicas antigas 

(a volta a Monarquia, no caso do Contestado), ou pela realizagao 

de um paraiso .errestre cujas condigbes socio-politicas ainda nao 

foram vividas (o caso, por exemplo, do movimento italiano de 

Monte Amiata) . 

A crenga messianica encontrada no Contestado concordava com 

as definigoes estabelecidas noutros estudos sobre tais movimentos: 

os caboclos esperavam o Monge ou seu enviado, que Ihes traria o 

Paraiso Terrestre. Mas a analise do caso em questao mostra a ne- 

cessidade de distinguir crenga e movimento, habitualmente reuni- 

dos sob a mesma denominagao de "messianismo". 

O aparecimento de Joao Maria, profeta messianico que cris- 

talisa a crenga e em torno de quern o mito se forma sem dar lugar 

a um movimento; a vinda posterior de Jose Maria que e o messias 

e que desencadeia o movimento, esclarecem 01 carafer ativo deste 

em relagao a crenga, que pode existir durante longos anos 

sem que nenhum movimento se produza. A vinda do pre-messias,, 

seguida pela do messias, que P. Alphandery achava caracteristica 

dos movimentos messianicos ,e de que Joao Maria e Jose Maria 

sao excelentes exemplos, confirma a necessidade desta distingao. 

Ao lado do mito, forga latente, o movimento messiani- 

co pode ser descrito como a atividade de um grupo que, de acordo 

com uma crenga ou um mito messianico, procura realizar neste mun- 

do as condigoes de felicidade prometidas pela divindidade, sob a 
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diregao de um Hder que e um enviado divino, e por meio de ativi- 

dades de ordem religiosa (entre as quais a "guerra santa") . 

E' sempre um grupo oprimido que desencadeia o movimento. 

£ste representa uma solu^ao construtiva oferecida aos sofrimen- 

tcs coletivos, visa o estabelecimento de um novo equilibrio social. 

Nao podemos interpreta-lo como um movimento autistico, uma fu- 

ga do real; ao contrario, e uma forga viva que age sobre o real para 

modifica-lo. 

No caso do Contestado, novas relagoes socio-politicas devem se 

estabelecer para que cessem os sofrimentos coletivos. No caso dos 

movimentos contra-aculturativos, parece ser o setor cultural propria- 

mente dito que esta a pedir solugoes. O equilibrio que cs movimentos 

messianicos tentam restabelecer e, pois, diferente conforme as con- 

di^oes especiais em que se deu o seu aparecimento. Serao um meio 

de renascimento cul.ural, realizado um equilibrio cultural diferente 

atraves da integracao de novos elementos numa configuragao cul- 

tural diversa; serao uma reagao contra a decadencia social; ou apre- 

sentarao um aspecto da luta de classes, conforme o sofrimento que 

tentarem extirpar. A agao deles tera objetivos variados, de acordo 

com o setor do real que Ihes parecer mais atacado e no qual as 

transformagoes sejam mais imperiosas. Nenhuma destas interpre- 

tagoes pode ser estendida a todos os movimentos messianicos em 

geral, cada um deles tera a sua, segundo os fatores sociais em causa. 

A distingao entre crenga e movimento se liga a que distingue 

o profeta messianico do lider messianico cu messias. A autoridade 

dcs Monges nao provinha de uma hierarquia religiosa reconhecida 

em seu meio social, mas de suas qualidades carismaticas e do con- 

tacto direto que mantinham com a divindade; neste ponto, aprox'- 

mavam-se dos profetas. Todavia, se sao seres sobrenaturais, ou 

que mantem relagoes extraordinarias com o sobrenatural, procuram 

tambem por em pratica reformas sociais determinadas pela divin- 

dade. Nao sao nem profetas, nem reformadores religiosos; sao re- 

formadores sociais de origem divina. Procuram realizar a transfor- 

magao social por meios religiosos, e isto os distingue essencialmente 

dos profetas e outros reformadores. 

Tais tragos ja tinham sido analisados por Max Weber e P. Al- 

phandery. Mas, como se vira ja nos estudos de P. Alphandery, tarn- 
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bem no caso do Contestado a diferenga entre profeta e messias e 

mais facilment ecaptada atraves do nexo Hder-adeptos. Joao Ma- 

na nao tem com seus fieis senao relagoes periodicas estabelecidas 

pelas suas pregagoes. Jose Maria reune os seus de modo permanen- 

te, domina toda a vida deles e trabalha com eles pela transforma- 

gao social que a vinda do Paraiso Terrestre exige, destruindo a or- 

dem social existente para substitui-la por uma ordem nova. Joao 

Maria, o pre-messias, e um profeta messianico; Jose Maria, que se 

coloca a testa do movimento, e o lider messianico. Jose Maria co- 

piou inteiramente a vida de Joao Maria, salvo num ponto, o das 

relagoes com os adeptos; e o ponto essencial que os separa, e no 

qual se encontra a distingao entre profeta e messias. 

Dentro da realidade brasileira, a primeira observagao a ser 

feita com relagao a este movimento religioso e sua parecenga com 

outros do Nordeste; sao todos eles movimentos de carater messia- 

nico, isto e, em que ao lado religioso acrescentam-se aspectos rei- 

vindicatorios socio-politicos, uma vez que o movimento, sob a che- 

fia do lider, visa reformar o que existe. E como a vinda da Idade 

de Ouro esta vinculada a vitoria dos crentes sobre os impios, fa- 

cilmente movimentos que se iniciam de maneira pacifica se trans- 

formam em movimentos armados. 

Tais caracteres sao gerais para todos os movimentos fanaticos 

brasileiros, seja o de Canudos, seja o do Pe. Cicero, ou outros me- 

nores, e decorrem de uma mesma organizagao social vigorando de 

ncrte a sul do pais. A terra, no Contestado, estava dividida entre 

grandes fazendeiros que mantinham seus dominios gragas a bandos 

de homens armados; todo o poder economico, politico, familiar, so- 

cial enfim, estava concentrado nas maos desses grandes proprie- 

taries, divididos entre si por verdadeiras lutas de clas. A sobre- 

vivencia do homem isolado, que nao se filiasse a nenhum cla de 

grande fazendeiro, tcmava-se quase impossivel em tal meio, e a 

defesa contra a prepotencia desses mesmos chefes, ou a tomada do 

poder de suas maos, eram inteiramente impraticaveis. O unico 

caminho para a afirmagao do homem isolado era o religioso: o 

santo, o Monge, o peregrine, o penitente, tinham um lugar esco- 

Ihido e certo numa coletividade em que nao existiam nem sacer- 

dotes, nem medicos; protegiam e aconselhavam os fracos, prega- 
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vam aos poderosos a bondade, a cordura, a protegao aos dependen- 

tes, e eram levados muitas vezes a se tornarem o veiculo de reivin- 

cicagoes sociais, se as circunstancias se tornavam por demais pe- 

ncsas. 

£sses grandes movimentos coincidiram sempre com periodos de 

inquietagao ou de tensoes locals, provenientes as mais das vezes de 

questoes pollticas; assim a proclamagao da Republica, que trouxe 

em certas regioes brasileiras modificagoes quanto aos chefes politi- 

cc s dominantes, alem de outras transformagoes, teve o papel de ex- 

ce'ente meio de cultura para o desencadeamento de uma onda de 

ressentimento, que tendiam a se cristalizar em torno de um 4 peni- 

t£nte" que soubesse falar a linguagem dos descontentes. 

No entanto, o meio nordestino apresenta, em oposigao ao meio 

sulino, um aspect© diferente quanto a religiao: a ideia de sofrimen- 

to e de pecado ocupa a primeira plana, como se o Deus a quern sao 

dirigidas as preces fosse um Deus extremamente severe que somen- 

te duras penitencias permitiam aplacar. Nas cidades santas do Nor- 

deste os crentes, para alcangarem o Paraiso Terrestre, se dobram aos 

mais penosos jejuns, toda ideia de prazer e satisfagao e banida to- 

talmente, as roupas se tornam informes e sombrias, beleza e orna- 

mentos sao condenados, as mulheres nao devem nem mesmo se pen- 

tear e os homens que buscam uma vida mais pura nao podem sequer 

olha-las de frente. 

Ora, como vimos, o "quadro santo" foi para os jagungos que o 

viveram, uma especie ds Paraiso Terrestre realizado; ainda hoje os 

scbreviventes dizem com saudades que "a vida que ali se levava 

era tao boa que com toda certeza tinha mesmo sido mandada por 

Deus". Nao se trabalhava; o churrasco era diario e abundante; fo- 

guetes espoucavam a cada passo entre vivas entusiasmados; descan- 

tes ao violao, e, para coroar, as grandes procissoes em que tcdos os 

fieis desfilavam, ostentando seus melhores trajes e empunhando 

seus estandartes brancos com a cruz no meio — grandes estandar- 

tes para os Pares de Franga, bandeirolas para os simples soldados 

—, vindo as "virgens" a frente, coroadas de flores, os cabelos soltos 

pelos ombros, uma vela acesa na mao; sem falar nas cagadas e ca- 

valhadas freqiientes. Tudo contribuia para acentuar a atmosfera 
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de festa de arraial, que constituia para o caboclo a propria imagem 

da vida feliz. 

A explicagao que nos aventuramos a proper tem base geo- 

grafica. Enquanto no nordeste tais movimentos sao de preferencia 

encontrados numa regiao constantemente ameagada pela seca, em 

que os homens vivem sob o terror de verem destruido seu trabalhor 

seus bens, a propria vida e procuram entao abrandar um Deus cuja 

colera e inexoravel, no sul as florestas asseguram aos homens um 

minimo de subsistencia que Ihes permite viver ate sem trabalhar; 

pois alem dos frutos e raizes comestiveis, nao Ihes da ela o mate 

e nao permite, sem derrubadas nem prepare, que o gado se multi- 

plique a solta no seu seio? Diante de uma natureza benevola, nao 

ha razao para que surja a ideia de um Deus severo e sombrio que 

e precise conquistar por meio de sacrificios. 

Mas esta diferenga nao e significativa diante das semelhangas 

evidentes entre os movimentos do nordeste e do sul; e a conclusao 

a que somos levados e que, enquanto a sociedade local brasileira^ 

tal qual a descrevemos no trabalho, nao se modificar, havera no in- 

terior do Brasil clima para tais movimentos, cujo carater sera fes- 

tivo ou de penitenciq, colorido ou sombrio, conforme a nogao de 

Deus formulada pelos caboclos for austera ou benevolente. 

Desta tentativa de localizagao da "Guerra Santa" do Contes- 

tado entre os movimentos messianicos ja conhecidos e estudados, e 

de notar primeiramente a necessidade de distingao entre crenga e 

movimento, a qual corresponde a distingao entre profeta e messias; 

em seguida a importancia de uma religiao encarada como instru- 

ment© para a solugao de problemas do mundo profano; finalmente 

a formagao do mito messianico levada a efeito pela coletividade^ 

desde que tenha a mao os materials socio-religiosos necessarios. Es- 

tes elementos sobre os quais a atengao dos estudiosos nao tinha 

ainda sido chamada, ajudam a esclarecer o dinamismo interno dos 

movimentos em questao. 
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GLOSS AIRE: 

Agregat — petit cultivateur a qui le grand proprietaire permet de 
s'etr<blir sur ses terres, soit gratis, soit en echange d'une 
partie des recoltes. 

Caboclo — metis de blanc et d'indien pendant les premiers temps 
coloniaux, Puis i'expression s'etendit a tons les habitants 
de I'interieur bresilien, en opposition a citadin et a etran- 
ger on immigrant; le terme a aussi une connotation de "ru- 
de", "rustique", "paysan". 

Capanga — garde de corps d'un chef local. 
Catarinense — appartenant a I'etat de Santa Catarina. 
Chevelus (peludos) — les soldats republicains et tous les civils qui 

les aidaient recevaient ce surnom des "jagun^os". 

Chimarrao — breuvage de feuilles sechees de mate, sur lesquelles on 
verse de I'eau bouillante. On le boit "amer", c'est a dire, 
sans sucre, ou avec tres peu de sucre. Le mate bien sucre 
est appele "the" ou "tisane". On prepare le "chimarrao" dans 
une calebasse appelee "cuia" et on le suce a I'aide d'un cha- 
lumeau special, la "bombilha". La "cuia" circule de main 
en main dans un groupe, et chacun prend sa gorgee a tour 
de role par la meme "bombilha". Le "the" est bu indivi- 
duellement. 

Colonel — titre donne dans I'interieur du Bresil aux gros proprie- 
taires terriens. II provient de I'institution de la Garde Na- 
tionale, cree lors de 1'Independance Bresilienne, pour assu- 
rer I'ordre dans I'immense territoire; la police n'existait pas 
encore et meme apres sa creation, elle fut largement insuffi- 
sante, de sorte que la Garde Nationale resta pendant long- 
temps necessaire. Les rangs etaient remplis par les "cabo- 
clos", les postes plus eleves etaient occupes par les proprie- 
taires ruraux, Les "fazendeiros" etaient presque tous des 
"colonels" de la Garde Nationale, Le terme passa a desig- 
ner un "fazendeiro" riche, sans avoir de connotation mili- 
laire, designant un seigneur puissant qui avait beaucoup 
d'hommes sous ses ordres, Entre le rang de colonel et celui 
de soldat s'echelonnaient des postes tels que major, capi- 
taine, etc., occupes par des proprietaires de moindre im- 
portance. Apres I'extinction de la Garde Nationale, on con- 
tinua a donner le titre de "colonel" aux "fazendeiros" riches. 
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Colonie — petit hameau d'inimigrants d'une meme nationalite. 
Desafio — joutc chantee entre deux advcrsaires; chacun invente les 

couplets a mcsure qu'il chante accompagne de la guitare; 
les themes pen vent etre librcs ou choisis d'a vance; ils po- 
scnt dcs enigmcs, et cclui qui ne pent pas repondre est 
vaincu. 

Embuia — bois bresilicn, Nectandra sp. ou Phoebe porosa. 
Empire et Monarchic — les deux mots sont synonymes au Bresil. 
Entrevcro — duel a 1'arme blanche. 

Etat (Estado) — Le Bresil est divise en 21 etats federes, chacun des- 
quels possede sa capitale, son gouvernement propre, sa cons- 
titution, sa chambre des deputes, etc, 

Fazenda — grande propriete terrienne. 
Fazendeiro — le proprictaire d'une grande propriete rurale. 
Fervid a — alcool de canne a sucre bouilli avec du citron et du sucre, 
Gaucho — bouvier du sud du Bresil. 
Jagun^o — les guerricrs religieux de 1'intericur bresilien. 
Mate — arbuste bresilien, dont les feuilles servent a preparer le 

breuvage du meme nom. Illex paraguayensis. 
Municipe — chaque etat bresilien est divise en municipes gouvernes 

par un prefet ou un surintendant elu, et une chambre de 
conseillers municipaux, les "vereadores". 

Passoca — melange de farine de mais ou de manioc avec un autre 
ingredient (viande sechee et hachee menu, ou bien haricots, 
ou bananes), mets habituel dans I'interieur du pays. 

Paulista — appartenant a 1'etat de S. Paulo. 
Pin bresilicn — Araucaria brasiliensis. 
Picuman — la fumee deposite des residus noirs qui forment des pe- 

tites saillies sur les poutres dcs cuisines; c'est le "picuman", 
qu'on rape avec un couteau pour fabriquer des medicaments 
rustiques. 

Pixurum, pixirum — reunion des gens d'un voisinage convoques pour 
aider un agriculteur soit dans la recolte, soit dans le net- 
tovage d'un terrain, etc. La reunion pour la preparation 
du mate s'appelle "mateirao". 

Repentista — celui qui a une grande facilite pour la composition 
vcrsifiee, qui invente dcs vcrs a 1'instant meme. 

Rio — flcuvc, riviere. 
Riograndense — synonyme de "gaucho", celui qui est ne dans 1'etat 

de Rio Grande do Sul. 
Serra — chalne de hauteurs; on ne peut pas les appeler des montag- 

nes, car clles ne depassent pas de 600 a 800 ms. de hauteur 
moyenne; ce n'est que pres du littoral bresilien que ces 
moils atteigncnt a 1.000 ou plus. 
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Sertao — Les terres peu connues de Tinterieur du pays, ou Ton ne 
penetre que difficilement, etant donne le manque de voies 
de communication. 

Valentao — celui qui aime exhiber son courage et son adresse dans 
le maniement des annes; vantard, fanfaron. 

Vereador — conseiller municipal. 
Xaxim — grande fougere arborescente dont le tronc est creux. 
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Grafica "O Cruzeiro" — Rio de Janeiro — 194G. 

XI ML END AJ I", Kurt — Leyenda de la Creadon y Juicio Final del 
Mundo como fnndamento de la religion de los Apapokuva 
— Edicion mimeografada del Tradutor Juan Francisco Re- 
caldc, Sao Paulo, 1944. 

RODRIGIJES, Xina — .l.v coletivida'des anormaes — Civiliza^ao Bra- 
sileira S. A., cd. — Rio de Janeiro — 1939. 

SCHADEX, Egon — Ensaio elno-sociologico sobre a mitologia heroi- 
ca de algumas tribos indigenas do Brasil — Boletim LXl — 
Antropologia, n. 1 — Faculdade de Eilosofia, Ciencias e 
Lelras da Universidade de Sao Paulo — 194G. 

SCHEPP, P. Ambrosio — Os Muckers — Selback c Mayer edit. — 
Porto Alegre, Brasil — s. d. 

VIAXXA, Luiz — Estndos Nacionalistas — Livr. Edit. Leite Ribciro 
— Rio de Janeiro, 1927, 

Sur le messianisme bresilien en general -— Articles. 

ALVES, Joaquim — Juazeiro, cidade mistica — Revista do Instituto 
do Ceard — Tomo LX1I — Ano LXII — Ed. Instituto do 
Ceara Ltda., Eortaleza, Ceara — 1948. 

BASTIDE, Roger — Le messianisme chez les noirs du Bresil — Le 
Monde non-chrelien — juillet-septembre 1950, Nouvelle Se- 
rie — Paris. 

CABRAL, Oswaldo R. — Os fanaticos, aprecia^oes em torno de um 
livro — .1 Gazeta — Florianopolis, Santa Catarina — 1G- 
avril a l-mai-1952. 

LEITE, Antonio Attico de Souza — Memoria sobre a Pedra Bonita 
— Revista do Instituto Archeologico e Geographico de Pcr- 
nambuco — v. XI — 1903-1904. 

LLTiEXA, Jose — Uma pequena cpidemia mental cm Pcrnambuco 
(Os fanaticos do municipio de Panelas) — Neurobiologia — 
Tomo III, n. 1, margo-1940, Recife, Pernambuco. 

\otes de aours: 

BASTIDE, Roger — Cours sur la Sociologie du Mysticisme — 1948 
— Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras — Universidade 
de Sao Paido. 
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Donnees sur la "Guerre Sainte". 

Journaux: 

A TRIBUNA — Curitiba, Parana — «-12-1913 a 31-3-1914. 

DIARIO DA TARDE — Curitiba, Parana — 7-6-1912 a 29-12-1913. 

FOLHA DO COMERCIO — Florianopolis, Santa Catarina — 26-9-1912 
a 24-5-1915. 

O DIA — Florianopolis, Santa Catarina — 11-12-1913 a 17-7-1914. 

0 ESTADO — Florianopolis, Santa Catarina — 13-5-1915 a 20-12-1916. 

O TRABALHO — Curitibanos, Santa Catarina — 23-6-1910 a 23-12-1913. 

0 IMPARCIAL — Canoinhas, Santa Catarina — 8-11-1915 a 6-8-1916. 

A NOTICIA — Lajes, Santa Catarina — 10-1-1914. 

Temoignages; 

Colonel L... — obtenu le 15-7-1953 par M. I. P. de Queiroz, Curi- 
tiba, Parana. 

Colonel S... — obtenu le 28-7-1953 par M. 1. P. de Queiroz, Flo- 
rianopolis, Santa Catarina; et en decembre-1953 par Mau- 
ricio V. de Queiroz, a Florianopolis, Santa Catarina. 

Dr. H. . . — obtenu en janvier-1954 par Mauricio V. de Queiroz, 
Curitibanos, Santa Catarina, 

Paulino Pereira — obtenu le 4-2-1954 et 14-2-1954 par Mauricio V. 
de Queiroz, Curitibanos, Santa Catarina. 

Maria Alves Moreira — obtenu le 29-1-1954 par Mauricio Y. de Quei- 
roz, Curitibanos, Santa Catarina. 

Teodora Alves (vierge Teodora) — obtenu le 1U-2-1954 par Mauricio 
V. ae Queiroz, Leton Regis, Santa Catarina. 

Clementine Dias — obtenu le 10-2-1954 par Mauricio V. de Queiroz, 
Lebon Regis, Santa Catarina. 

Zacarias Moreira Gon^alves (Zaca Pedra), obienu le 10-2-1954 par 
Mauricio V. de Queiroz — Lebon Regis — Santa Catarina. 

Miguel Pepe do Vale — obtenu le 10-2-1954 par Mauricio V. de Quei- 
roz — Lebon Regis, Santa Catarina. 

Jose Ricardo — obtenu le 15-2-1954 par Mauricio V. de Queiroz — 
Curitibanos, Santa Catarina. 

Jose et Augusto Carlin — obtenu le 19-2-1954 par Mauricio V. de 
Queiroz — Caragoata — Santa Catarina. 

Alvaro Purtado — obtenu le 29-1-1954 par Mauricio V. de Queiroz — 
Lajes, Santa Catarina. 

Antonio Amorim — obtenu le 30-1-1954 par Mauricio V. de Quei- 
roz — Lajes, Santa Catarina. 

Germano Eichele — obtenu le 19-2-1954 par Mauricio Y. de Quei- 
roz — Lebon Regis, Santa Catarina. 
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Dr. V... — obtenu en janvier-1954 par Mauncio V. de Queiroz — 
Florianopolis, Santa Catarina. 

Joao Otavio da Costa Avila — obtenu en janvier-1954 par Mau- 
ricio V. de Queiroz — Lajes, Santa Catarina. 

Rosa et Fohy Tavares (veuve et fils du chef rebelle Tavares) — 
obtenu en fevrier-1954 par Mauricio V. de Queiroz — Brus- 
que, Santa Catarina. 

Leltres et documents. 

E. J. Felipe -— cinq lettres, datees de Curitibanos, Santa Catarina: 
30-8-1953; 28-10-1953; 24-4-1954; 29-5-1953; 14-4-1955. 

Antonio Ribas — lettres et documents sur le combat d'Irany — 
Curitiba, Parana. 

Colonel Adolfito Guimaraes — coupures de journaux de I'epoque — 
Curitiba, Parana. 

Mauricio V. de Queiroz — documents, temoignages et photographies 
— Rio de Janeiro. 

Dr. David Carneiro — armes, drapeaux, objets, du Musee David 
Carneiro — Curitiba, Parana. 

Memoires et poemes inedits: 

Alfredo de Oliveira Lemos — A historia dos Fanaticos em Santa Ca- 
tarina e parte de minha vida naqueles tempos (1913-1916) 
— M. S. — Curitibanos, Santa Catarina. 

Sebastiao Antunes de Oliveira (Nene Chefre) — Os jagun^os (poe- 
me). 

J. H. Moreira — Poesia da Historia dos Jagun^os. 

Enquetes policieres et proces: 

Enquete policiere sur les evenements d'Irany — Palmas, Parana, 
1912. 

Proces de I'incendie de Campo Belc — Lajes, Santa Catarina, 1914. 
Proces de I'assaut contre Curitibanos — Curitibanos, Santa Cata- 

rina, 1916. 
Proces contre Ramiro Jose Pereira de Andrade (tentative d'assaut 

contre Lajes) — Lajes, Santa Catarina, 1914. 

Livres: 

CABRAL, Oswaldo R. — Santa Catarina — Cia. Editora Nacional — 
Sao Paulo, 1937. 

CARVALHO, Gal. Setembrino de — Relatorio apresentado ao Gal. 
de Divisdo Jose Caetano de Faria, ministro da Guerra — 
Imprensa Militar — Rio de Janeiro, 1916. 
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CARVALHO, Mai. Setembrino de — Memorias — Rio de Janeiro, 
1950. 

CASCUDO, Luiz da Camara — Diciondrio do Folclore Brasileiro — 
Instituto Nacional do Livro, Ministerio da Educa^ao e Cul- 
tura — Rio de Janeiro, 1954. 

CASCUDO, Luiz da Camara — Cinco Livros 'do Povo — Livraria 
Jose Olimpio ed. — Rio de Janeiro — 1953. 

LUZ, Aujor Avila da — Os fandticos — Florianopolis, Santa Cata- 
rina — 1952. 

MIRA, Crispim — Terra Catarinense — Tipografia da Livraria Mo- 
derna — Florianopolis, Santa Catarina, 1920. 

PEIXOTO, Demerval — A campanha do Contestado (publicada sob 
o pseudonimo de Crivelaro Marcial) — Rio de Janeiro, 
1920. 

PINTO SOARES, Jose Octaviano — A questdo dos limites entre Pa- 
rand e Santa Catarina (as lutas do Contestado perante a 
historia) — Rio de Janeiro, dezembro de 1930. 

RICHTER, F. W. — Die Btutpropheten des Contestado (1914-1915) 
— Tipografia do Centro, Porto Alegre, s. d. 

SlNZIG, Frei Pedro, O.F.M. — Frei Rogerio Neuhaus, O.F.M. — 
Editora Vozes Ltda. — Petropolis, Estado do Rio de Ja- 
neiro — 2a. ed., s. d. 

TEIXEIRA D'ASSUMPCaO, Herculano — A campanha do Contestado 
— Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais — Belo 
Horizonte, 1917. 

THEOPHILO, Rodolpho — A sedigdo do Joazeiro — Monteiro Lo- 
bato e Cia. ed. — Sao Paulo, 1922. 

Articles: 

CABRAL, Oswaldo R. — Os fanaticos, aprecia?6es em torno de um 
livro — A Gazeta, Florianopolis, Santa Catarina — 16-4- 
1952 a 1-5-1952. 

FELIPE, Euclides Jose — Batizados e casamentos — Boletim Tri- 
mestral de Fotalore — mar9o-1952, Ano III, n. 11 — Flo- 
rianopolis, Santa Catarina. 

FELIPE, Euclides Jose — O Monge ou o Profeta Sao Joao Maria — 
Boletim Trimestral de Folclore — Junho-1950, Ano I, n. 
4 — Florianopolis, Santa Catarina. 

VIEIRA DA ROSA, Gal. — Reminiscencias da Campanha do Con- 
testado — Terra Livre, Florianopolis, Santa Catarina — 
2-8-1918 a 20-11-1918. 
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Donnees sur la vie rustique dans la region dn Contestado: 

Livres \ 

BALDUS, Herbert — Ensaios de Etnologia Brasileira — Cia. Edi- 
toda Nacional — Sao Paulo, 1937 — ed. ilustrada. 

BOITEUX, Henrique — Madeiras de Constrngdo de Santa Catarina 
— Dep. Estadual de Estatistica, Florianopolis, Santa Ca- 
tarina, 1942. 

BOITEUX, Jose — Santa Catarina e Parana: questdo de limites — 
Tipografia d'"A Tribuna" — Rio de Janeiro — 1890. 

BOITEUX, Lucas Alexandre — Notas para a Historia Catarinense 
— Livraria Moderna — Florianopolis, Santa Catarina — 
1912. 

BORMAXN, J. B. — Dias fratricidas — Tipografia da Livr. Eco- 
nomica — Curitiba, Parana — 1901. 

BRAGA, Dr. Antonio Pereira — Cia. Estradas de Ferro Sao Panlo- 
Eio Grande: concessdo de terras — Tipografia do Jornal 
do Comercio — Rio de Janeiro — 1921. 

CABRAL, Dr. Oswaldo R. — Santa Catarina — Cia. Edit. Nacional 
— Sao Paulo, 1937. 

CABRAL, Dr. Oswaldo R. — .4 Irmandade de N. S. do Rosdrio — 
Florianopolis, Santa Catarina — 1950. 

CABRAL, Dr. Oswaldo R. — Jnizes de Fora — Imprensa Oficial — 
Florianopolis, Santa Catarina — 1950. 

CABRAL, Dr. Oswaldo R. — .4 venerdvel Ordem Terceira da llha 
de Santa Catarina — Florianopolis, Santa Catarina — 1945. 

CARNEIRO, Dr. David — 0 Parana e a Revolngdo Federalista — 
Atena edit. — Sao Paulo, 1944. 

CARVALHO, Gal. Setembrino de — Relatdrio apresentado ao Gene- 
ral de Divisdo Jose Caetano de Earia, ministro da Guerra 
— Imprensa Militar — Rio de Janeiro — 1916. 

CARVALHO, Tito — Bnlha d'arroio — Imprensa Oficial de Santa 
Catarina — Florianopolis, Santa Catarina — 1939. 

CASCUDO, Luiz da Camara — Cinco Livros da Povo — Livraria 
Jose Olimpio Edit. — Rio de Janeiro — 1953. 

Dirctoria do Service de Inspe^ao e Fomento Agricola — Aspectos 
da Economia Rural Brasileira — Rio de Janeiro — 1922. 

FRANCA, Serafim — Barra Velha — Empresa Grafica Rev. dos Tri- 
bunais — Sao Paulo, 1938. 

CASPAR, Antonio Francisco — Crazes e Capelinhas — Sorocaba, 
Estado de Sao Paulo, 1952. 

Historia de Carlos Magno e dos 12 Pares de Franca — Livraria 
Magalhaes — Sao Paulo — s. d. 
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Livro de Registro de Estrangeiros da Camara Municipal de Soro- 
caba, 18'44. 

LIRA, Mariza — Migalhas Folcloricas — Ed. da Grafica Laemmert 
Ltda. — Rio de Janeiro — 1951. 

LUZ, Aujor Avila de — Os fanaticos — Florianopolis, Santa Cata- 
rina — 1952. 

MARTINS, Romario — Historia do Parana — Ed. Guaira Ltda. — 
3a. ed. — Curitiba, Parana — s. d. 

MIRA, Crispim — Terra Catarinense — Tipografia da Livraria Mo- 
derna — Florianopolis, Santa Catarina, 1920. 

PEIXOTO, Demerval — A campanha do Contestado (sob o pseudo- 
nimo de Crivelario Marcial) — Rio de Janeiro — 1920. 

PIAZZA, Walter F. — Aspectos Folcloricos Catarinenses — ed. da 
Comissao Catarinense de Folclore — Florianopolis, Santa 
Catarina — 1953. 

PINTO SOARES, Jose Octaviano — A qnestdo de limites entre Pa- 
rand e Santa Catarina (As lutas do Contestado perante a 
historia) — Rio de Janeiro — 1930. 

RICHTER, F. W. — Die Blutpropheten des Contestado (1914-1915) 
— Tipografia do Centre — Porto Alegre, Rio Grande do 
Sul — s. d. 

SAINT-HILATRE — Voyage dans Vinterieur da Bresil. 
SASSI, Wilmar — Pid — Edi^oes Sul — Florianopolis, Santa Cata- 

rina — 1953. 
Servi^o de Inspe^ao e Fomento Agricola do Ministerio da Agricul- 

tura — A exploragdo do mate (monografia) — Rio de Ja- 
neiro — 1929. 

SINZIG, frei Pedro, O.F.M. — Frei Rogerio Neuhaus, O.F.M. — Edi- 
ditora Vozes, Ltda. — Petropolis, Estado do Rio de Janeiro, 
2a. ed. 

TAUNAY, Affonso de E. — Santa Catharina nos tempos primevos — 
Tipografia do "Diario Oficial" — Sao Paulo — 1931. 

TEIXEIRA D'ASSUMPQAO — A campanha do Contestado — Impren- 
sa Oficial do Estado de Minas Gerais — Belo Horizonte, 
1917, 2 yoIS. 

VARZEA, Virgilio — Santa Catarina — Cia. Tipografica do Brasil 
— Rio de Janeiro — 1900. 

YARZEA, Virgilio — Mares e campos (quadros da vida riistica cata- 
rinense) — H. Garnier — Rio de Janeiro — 2a. ed. — s.. d. 

VICENZI, P. Jacomo — Uma viagem ao Estado de Santa Catarina 
em 1902 — Tipografia Amerino — Niteroi, Estado do Rio 
— 1904. 

VERISSIMO, Erico — O tempo e o vento — Editora Globo — Porto 
Alegre, Rio Grande do Sul — 5a. ed. — 1952 — 2 vols. 
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Articles: 

BANDEIRA, Pinto — Descoberta do Campo de Palmas, na Comarca 
de Coritiba — Revista do Instituto Historico e Geogrdfico 
Brasileiro — 3a. serie — n. 4 — 4.° Trimestre — 1851. 

BOITEUX, Lucas Alexandre — Achegas a Poranduba Catarinense — 
Boletim Trimestral de Folclore — setembro-1950, ano 11, n. 
5; dezembro-1950, ano II, n. 6; mar9o-1951, ano II, n. 7; 
Florianopolis, Santa Catarina. 

CORRfiA, Nereu — Do meu caderno de lembran^as — Aniidrio Ca- 
tarinense — n. 2 — Florianopolis, Santa Catarina, 1949. 

FELIPE, Euclides Jose — O Monge ou o Profeta Sao Joao Maria — 
Boletim Trimestral de Folclore — Ano I, n. 4 — Floriano- 
polis, Santa Catarina. 

FLORES, Altino — O "Divino" no Desterro — Anndrio Catarinense 
— n. 2 — Florianopolis, Santa Catarina — 1949. 

Gomes, Dr. Placido — Bandeira do Divino — Boletim Trimestral de 
Folclore — jiinho-1950, n. 4, ano I — Florianopolis, Santa 
Catarina. 

Inqueritos nos Municipios Catarinenses — Crendices e Supersti^oes 
— Boletim Trimestral de Folclore — junho-1950, n. 4, ano 
I — Florianopolis, Santa Catarina. 

LIMA, P. Chagas — O descobrimento e colonia de Guarapuava — 
Revista do Instituto Historico e Geogrdfico Brasileiro, 1842. 

MAZON, Jaime e Altair — Festejos de Natal e Reis no Municipio de 
Orleaes — Boletim Trimestral de Folclore — dezembro-1950 
— n. 6, Ano III — Florianopolis, Santa Catarina. 

MIRA, Crispim — Festejos de Reis — Boletim Trimestral de Folclore, 
dezcmbro-1950, n. 6, Ano II — Florianopolis, Santa Catarina. 

NUNES, Neusa — Benzeduras usadas em Tubarao — Boletim Tri- 
mestral de Folclore, setembro-1950, n. 5 — Ano II — Flo- 
rianopolis, Santa Catarina. 

PAULA, Jefferson Davis de — Benzeduras usadas em Jaragua do Sul 
— Boletim Trimestral de Folclore — mar^o-lOSl, ano II, n. 
7; junho-1952, n. 12, ano III — Florianopolis, Santa Catarina. 

PIAZZA, Walter F. — Fandangos e Ratoeiras — Boletim Trimestral 
de Folclore — setembro e dezembro de 1951 — ano III, n. 
9 e 10, Florianopolis, Santa Catarina. 

PIAZZA, Walter F. — O Lobishomem — Boletim Trimestral de Fol- 
clore — junho de 1952, n. 12, ano III — Florianopolis, San- 
ta Catarina. 

PELUSO JR., Victor A. — Geografia e Folclore — Boletim Trimestral 
de Folclore — setembro e dezembro de 1951, ano III, n. 9 
e 10 — Florianopolis, Santa Catarina. 



— 297 — 

PELUSO JR., Victor A. — Efemerides de 1952 e sua significa?ao 
geografica — Anudrio Cafarinense — ano V — 1952, Flo- 
rianopolis, Santa Catarina. 

PEREIRA, Elisiario — Ternos de Reis — Boletim Trimestral de Fol- 
clore. 

RAMOS, Vidal — Notas para a historia da fundagao de Lajes (1766- 
1783) — Revista do Instituto Historico e Geogrdfico de San- 
ta Catarina — 1.° semestre de 1944 — v. XII — Floriano- 
polis, Santa Catarina, 

REITZ, Conego Joao — Terno de Reis em Ararangua — Boletim Tri- 
mestral de Folclore — junho de 1952 — n. 12, Ano III — 

Florianopolis, Santa Catarina. 
ROSA, Gal. Vieira — Reminiscencias da Campanha do Contestado — 

Terra Livre — Florianopolis, Santa Catarina — 2-8-1918 
a 20-11-1918. 

SILVA, Osmar R. da — Canoinhas (trechos de uma monografia) — 
Anudrio Catarinense — 1952, ano V — Florianopolis, San- 
ta Catarina. 

SILVEIRA, 0. — Ternos de Reis em Santo Amaro — Boletim Tri' 
mestral de Folclore — mar?o-1953, ano IV, n. 13-14 — Flo- 
rianopolis, Santa Catarina. 

SPALDING, Walter — Velorios — Boletim Trimestral de Folclore — 
mar?o-1951, ano II, n. 7 — Florianopolis, Santa Catarina. 

VIEIRA, Bento Agueda — A Folia do Divino — Boletim Trimestral 
fie Folclore, setembro e dezembro de 1951, ano III, n. 8 
e 10, Florianopolis, Santa Catarina. 

Journaux: 

FOLHA DO COMERCIO — Florianopolis, Santa Catarina — 26-9- 
1912 a 24-3-1915. 

O ESTADO — Florianopolis, Santa Catarina — 25-3-1897 a 30-3-1897. 
13-5-1915 a 20-12-1916. 

A TRIBUNA — Curitiba, Parana — 8-12-1913 a 31-3-1914. 
O TRABALHO — Curitibanos, Santa Catarina — 23-6-1910 a 23-12- 

1913. 
O IMPARCIAL — Canoinhas, Santa Catarina — S-ll-1915 a 6-8-1916. 
A REPUBLICA — Florianopolis, Santa Catarina — 21-7-1895 a 1-2- 

1896. 

Temoignages: 

Dr. H. .. — obtenu en janvier-1954 par Mauricio V. de Queiroz, Curi- 
tibanos, Santa Catarina. 

Joao Otavio da Costa Avila — obtenu en janvier-1954 par Mauricio 
V. de Quieroz — Lajes, Santa Catarina. 
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Dr. Y... — obtenu en janvier-1954 par Mauricio V. de Queiroz — 
Florianopolis, Santa Catarina. 

Germano Eichele — obtenu le 19-2-1954 par Mauricio V. de Queiroz 
— Lebon Regis — Santa Catarina. 

Rosa et Fohy Tavares — obtenu en fevrier-1954 par Mauricio V. de 
Queiroz — Brusque, Santa Catarina. 

Dr. F... — obtenu le 3-8-1953, par M. I. P. de Queiroz — Curitiba 
— Parana. 

Colonel L. . . — obtenu le 15-7-1953 par M. I. P. de Queiroz — Curi- 
tiba — Parana. 

Dr. Lang — obtenu en aout-1953 par M. I. P. de Queiroz — Curi- 
tiba — Parana. 

Colonel S.,.. — obtenu le 28-7-1953 par M. I. P. de Queiroz — Flo- 
rianopolis, Santa Catarina. 

Idem en janvier-1954 par Mauricio V. de Queiroz — Floriano- 
polis, Santa Catarina. 

Documents personnels et memoires inedits: 

Colonel Adolfito Guimaraes — coupures de journaux de 1'epoque — 
Curitiba, Parana. 

Euclides Jose Felipe — cinq lettres — Curitibanos, Santa Catarina. 
30-8-1953; 28-10-1953; 24-4-1954; 29-5-1955; 14-4-1955. 

Dr. Antonio Ribas — collection de lettres et documents sur le com- 
bat d'Irany — Curitiba, Parana. 

Alfredo de Oliveira Lemos — A Historia dos Fanaticos em Santa 
Catarina e parte de minha vida naqueles tempos (1913- 
1916) — Curitibanos, Santa Catarina. 

Mauricio V. de Queiroz — collection de documents, temoignages et 
photographies — Rio de Janeiro — 1954. 

M. I. P. de Queiroz — Fandango da Lapa — recueilli le 1-8-1953 — 
Lapa — Parana. 

Enquete policiere: 

Enquete policiere d'Irany — Palmas, Parana, 1912. 

Abreviations employees pour les noms d'auteurs et temoins: 

Auteurs; 

Frei Pedro Sinzig, O.F.M. — Sinzig. 
Jose Octaviano Pinto Scares — P. Scares. 
Aujor Avila da Luz — Luz. 
Demerval Peixoto — Dem. 
Crispim Mira — Mira. 
Oswaldo R. Gabral — Catral. 
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F. W. Richter — Richter. 
Herculano Teixeira d'Assump^ao — Here. 
Gal. Setembrino de Carvalho — Set. 
Luiz da Camara Cascudo — L. C. Cascudo. 
Ga\ Vieira da Rosa — V. da Rosa. 
Euclides Jose Felipe — E. J. Felipe. 
Lucas Alexandre Roiteux — L. A. Boiteux. 
Diretoria do Servi^o de Inspe^ao e Fomento Agricola — Dir. do 

Serv. de Insp. e Fom. Agric. 
Affonso d'E. Taunay — Taunay. 

Journaux: 

A Tribuna — A Trib. 
Diario da Tarde — D. da Tarde. 
Folha do Comercio — F. do Comercio. 
O Trabalho — O Trab. 

Temoignages: 

Paulino Pereira — P. Pereira. 
Maria Alves Moreira — M. A, Moreira. 
Zacarias Moreira Gon^alves — Zaca Pedra. 

Doouments: 

Euclides J. Felipe — E. J. Felipe. 
Dr. Antonio Ribas — Ribas. 
Colonel Adolfito Guimaraes — Adolfito. 

Memoires et poemes: 

Alfredo de Oliveira Lemos — A. O. Lemos. 
Sebastiao Antunes de Oliveira — Nene Chefre. 

Enquetes policieres et proees: 

Enquete policiere sur les evenements d'Irany. Inq. policial. 
Proces de Curitibanos — Proces de Curit. 
Proces contre Ramiro Jose Pereira de Andrade — Proces de Lajes. 
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Festa do Divino ■— 1910 

L'Empereur pare out les rues d'un village, encadre par 
les notables qui tiennent les bouts du "cadre saint". 

(collection du Dr. (?swaldo R. Cabral) . 

Forets pres de Curitibanos 

(collection de M. Mauricio V. de Queiroz) 
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Xegociants de Finterieur du Bresil — 1910 

(collection de Mile. M.l.P. de Queiroz) 

Forets ct champs pres de Curitibanos 

(collection de M. Mauricio V. de Queiroz) 
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La couverture d'un des exemplaires a bon 
marche de r"Historia de Carlos Magiio", pu- 

bliee a S. Paulo. 
(collection de Mile, M.I.P. de Queiroz) 



Joao Maria, le Moine Saint 
photograjyhie qu'on trouve partout dans le 

"sertao" 
(collection du Dr. Oswaldo R, Cabral) 



Le "Moine" Jose Maria — le rebelle. 
(du livre du Dr. Aujor Avila da Luz) 



Santa Maria — 1953 
La oil se dressa un jour la redoute de Santa Maria, il exis- 
te encore des cabanes en bois, semblables a celles des 

'•jagun^os". 
(collection de M. Mauricio V. de Queiroz) 



Theodora Alves — 1953 
La "Vierge" Theodora du mouvement 

(collection de M. Mauricio V. de Queiroz) 



Banniere Llanchc dcs fanatiqucs 

(colleclion du Mussi-e David Carneirv) 



Differentes sortes d'epees des fanatiquns; la 
premiere a gauche est une epee de la Garde 

Nationale. 

(collection du Musee David Carneiro) 



Zaca Pedra — 1953 

I n des rares noirs qui participerent du inou- 
vement du Contestado. 

(collection de M. .Mauricio V. de Quciroz) 



Petit oratoire et monnaie des fanatiques. 

(collection du Musee David Carneiro) 
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B^nniere blanche (let fanafUjues, tachee du 
sang des blessures. 

1 collection (In A.nsee David (iarnelro* 
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Dessin du "cadre saint" de Santa Maria avec les fideles 
en "formation" pour la priere quotidienne — execute 

par Paulino Pereira, ancien "jagungo". 
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