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TEXT

À la mé moire de mon grand- 
père Anas ta sio Me di na, un
grand homme de va leurs.

« Lais sez venir à moi les pe tits
en fants, et ne les en em pê chez
pas »

Mathieu, 19�14

A Li bo rio le ti ra ron

Ay, ay, ay

En Arro yo del limón
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Ay, ay, ay

Li bo rio, me ren gue do mi ni cain
in ter pre té par Luis “Te rror”
Días

No suel tes el gallo no lo suel tes

No suel tes el gallo no lo suel tes

Que te lo matan

Que te lo matan

Que te lo matan

Que te lo matan

El Giro y Ca ne lo, me ren gue tí‐ 
pi co do mi ni cain in ter pre té par
Siano Arias

“Li bo rio fue el es co gi do por el
Cris to para poner su pa la bra en
él, por que todo lo que dijo Li‐ 
bo rio eran pa la bras del Cris to”.

Don José Mateo He re dia,
arrière- neveu de Li bo rio et
res pon sable de la source
l’Agüita
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Pré lude
Le 27 Juin 2022 on com mé more les cent ans de l’exé cu tion d’Oli vo rio
Mateo Le des ma, dit « Papá Li bo rio ». Oli vo rio est né à San Juan de la
Ma gua na, ville si tuée dans la ré gion Sud- ouest de la Ré pu blique Do‐ 
mi ni caine, en 1876, et il fut abat tu par les forces usa mé ri caines lors de
sa pre mière oc cu pa tion (1916-1924) du ter ri toire do mi ni cain en 1922 2.
Son en ga ge ment so cial a été au- delà de la dé vo tion spi ri tuelle qu’on
lui at tri bue. Eton nam ment, cet en ga ge ment pa trio tique, re vê tu no‐ 
tam ment d’ab né ga tion, de meure ses ga do dans les livres d’His toire do‐ 
mi ni caine 3 et sur tout dans les ma nuels sco laires 4. Pour tant, on ne
peut pas tout à fait com prendre le contexte socio- politique de cette
époque, et en core moins de l’oc cu pa tion usa mé ri caine, sans prendre
en consi dé ra tion le mou ve ment li bo riste. Certes, pour être un mou‐ 
ve ment au fon de ment très spi ri tuel, il n’est pour au tant pas dé pour vu
d’une grande dose de conscience so ciale au re gard du contexte so‐ 
cioé co no mique et po li tique de l’époque 5. Dans la re pré sen ta tion de
ce mou ve ment, par le dis cours hé gé mo nique na tio nal et dans celui
des en va his seurs, cette di men sion spi ri tuelle liée à la santería a tou‐ 
jours pris le des sus sur sa di men sion so cio po li tique in con tes table. Le
dis cours de ces dé trac teurs, ren force constam ment son image
d’homme illu mi né 6 (dé gra dé en tant que sor cier). Cela a aussi été
ren for cé par la fer veur des fi dèles li bo ristes.

1

Dans cette com mu ni ca tion nous al lons plu tôt mettre l’ac cent sur la
prise de po si tion du per son nage his to rique par rap port au chan ge‐ 
ment so cial lié au contexte so cioé co no mique de la ré gion du Sud- 
ouest. Il sera aussi ques tion de la dé marche ré vo lu tion naire qu’il a en‐ 
tre prise au ni veau na tio nal pour faire face à l’oc cu pa tion usa mé ri‐ 
caine.

2

I. In tro duc tion : La ré gion Sud- 
ouest, terre d’éman ci pa teurs
L’ac tuelle pro vince de San Juan Ma gua na au Sud- ouest de la Ré pu‐ 
blique Do mi ni caine cor res pond géo gra phi que ment à une par tie de
l’an cien ca ci caz go (chef fe rie) de Ma gua na 7. Ce Ca ci caz go était gou‐ 
ver né par le ca cique Cao na bo lors de l’ar ri vée des co lons es pa gnols

3
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en 1492. Celui- ci s’est battu fé ro ce ment au nom de la li ber té de son
peuple contre les conqué rants es pa gnols. Ces terres (la bo ra toire de
bras sage, de créo li sa tion cultu relle et d’in sur rec tions constantes) ont
éga le ment vu naître d’autres émi nents guer riers comme Gua ro cuya,
bap ti sé En ri quillo par les re li gieux fran cis cains (Mar ti nez Almánzar,
1996, p. 109) à l’époque co lo niale ; lui aussi s’est battu contre la ty ran‐ 
nie es pa gnole mais pour un motif bien dis tinct, plu tôt d’in té rêt per‐ 
son nel 8. Il y eut aussi Sé bas tien Lemba, contem po rain de Gua ro cuya,
Afri cain ori gi naire de la Gui née Equa to rial, d’après l’his to rien do mi ni‐ 
cain Frank lin Fran co Pi char do (2009, p. 71). En tous les cas, on sup‐ 
pose qu’il y est né. Ce qui est sûr c’est qu’il était un Afri cain bozal de
l’Afrique Oc ci den tale ; es cla vi sé, il fut vendu et dé por té vers l’île Quis‐ 
queya par les né griers por tu gais. Sé bas tien Lemba a été l’un des pre‐ 
miers Afri cains à se sou le ver contre l’es cla vage dans le Conti nent
Amé ri cain. Bien qu’il ne soit pas né au Sud- ouest du pays, il est en ra‐ 
ci né dans l’His toire do mi ni caine comme un Do mi ni cain. C’est dans les
fa meux ma nieles ou pa lenques qu’il a trou vé re fuge et le cou rage de
conti nuer à faire face à la sau va ge rie des co lons es pa gnols. C’est dans
ses terres éga le ment où se sont consti tués les pre miers pa lanques ou
ma nieles d’Amé rique ; ce sont fi na le ment des lieux de co ha bi ta tion
pa ci fique et so li daire entre les in sur gés Tai nos et les Afri cains (Fran co
Pi char do, 2009, p. 70). Sé bas tien Lemba a lui aussi sa cri fié sa vie en
fa veur de la cause in di gène 9 et les peuples afri cains dé por tés. Une
autre fi gure illustre de ces terres c’est le Gé né ral Máximo Gómez, lui
aussi né dans la ré gion Sud- ouest, à Baní. Ce Gé né ral est l’un des
pères fon da teurs de la na tion cu baine conjoin te ment avec José Martí
et An to nio Maceo. L’en ga ge ment de Maxi mo Gomez au près des in dé‐ 
pen dan tistes cu bains a été pu re ment al truiste, une ques tion de prin‐ 
cipe, d’éthique, de so li da ri té, de fra ter ni té avec ses frères cu bains.
Son par cours rap pelle celui d’Ha tuey, pre mier taïno à avoir lutté
contre le co lo nia lisme es pa gnol ; il n’a en effet pas hé si té de prendre
son canoé pour aller pré ve nir (et se cou rir) d’autres peuples in di gènes,
donc les peuples au toch tones de Cuba, contre l’im mi nente me nace
des en va his seurs ou co lons es pa gnols.

Dans cette li gnée des ré sis tants il faut aussi prendre en consi dé ra tion
Oli vo rio Mateo Le des ma alias « Papá Li bo rio » né, comme les autres,
dans le Sud- ouest 10 du pays. S’il s’ins crit bien dans les confron ta tions
constantes, le long des siècles, ayant pour but la pré ser va tion du ter ‐

4
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ri toire na tio nal 11, sa par ti cu la ri té est que sa lutte se dé roule dans un
temps chro no lo gique post co lo nial, mar qué par la mon tée en Em pire
des Etats- Unis et leur visée ex pan sion niste. Mais à dif fé rence des
autres in sur gés, sa lutte va être re vê tue d’une com po sante mys tique
qui lui vau dra une mé con nais sance ac tive et du rable même de nos
jours : sa culture sup po sé ment ata vique.

La vie spi ri tuelle dé marre très tôt chez Oli bo rio. La lé gende po pu laire
ra conte que lors du pas sage d’un ou ra gan en 1908 12 il dis pa raît pen‐ 
dant quelques jours (le nombre de jours varie selon les té moins)  ; il
ré ap pa raît sou dai ne ment mé ta mor pho sé en un être en tiè re ment spi‐ 
ri tuel. Ses connais sances sur le pou voir de gué ri son de cer taines
plantes vont conso li der son image mys tique (Fi gue reo Agra monte,
1999, p. 39). Dès lors, cette aura, pour cer tains sec teurs de la so cié té,
sera as so ciée à la sor cel le rie, à la folie et aux bas- fonds de la so cié‐ 
té 13. Tou te fois, cette illu mi na tion va lui per mettre de de ve nir un
homme in fluent dans sa com mu nau té et voire même dans le reste du
pays (Díaz, 1997, p.124). Son in fluence ne se li mite ce pen dant pas au
ni veau spi ri tuel ; il pro duit éga le ment des ef fets po li tiques in con tes‐ 
tables bien qu’il n’ait pas mené une vie po li tique ac tive à pro pre ment
par ler car cela ne l’in té res sait pas (Cassá dans le court- métrage : Papá
Li bo rio, 2017). Le nombre de ses adeptes se mul ti pliait jour après jour
du fait de ses pou voirs de gué ris seur 14 qui at ti raient les ma lades de
tous les coins du pays mal gré la condam na tion de l’Eglise ca tho lique
et les ré cri mi na tions in ces santes de la presse écrite 15.

5

La presse et l’Eglise ca tho lique sont les deux prin ci paux ad ver saires
idéo lo giques du mou ve ment li bo riste en ges ta tion au début du XXe
siècle. Rien d’éton nant que ce mou ve ment mar qué par un spi ri tua‐ 
lisme non of fi ciel, soit perçu comme un mou ve ment mes sia nique (par
ses adeptes), comme quelque chose de contraire à la doxa ca tho lique
et aux va leurs mo rales (par le cler gé do mi ni cain 16) et aux sup po sés
mœurs de l’époque (par les élites do mi ni caines, la caste in tel lec tuelle
ci ta dine 17).

6

Oli vo rio prêche l’évan gile du Christ, basé dans le libre amour et la
paix entre les hu mains. Il crée la « Her man dad » (la fra ter ni té), pour
consti tuer sa propre église et ainsi éta blir son ma gis tère de gué ri son
spi ri tuelle et phy sique sans rien at tendre en re tour  ; du moins, rien
qui ait une va leur mar chande 18.

7
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La plu part de ses pa tients 19 souf fraient des ma la dies du type psy cho‐ 
so ma tique (So bies ki de León, dans le court- métrage  : Salga el mal y
entre el bien, Li bo rio Mateo, 2013) liées à la si tua tion chao tique où se
trou vait son pays. Par ailleurs, le mé pris de la vie ru rale, de la part
d’un sec teur im por tant de la so cié té ur baine em bour geoi sée, pro vo‐ 
quait des ra vages chez les pay sans des com mu nau tés ru rales qui
étaient alors aban don nés à l’in di gence.

8

C’est une des rai sons pour les quelles ce contexte in di gent (Fi gue reo
Agra monte, 1999, p. 43), va être un sti mu lant pour l’adhé sion à la
cause li bo riste ; il per met aussi d’ex pli quer la conver sion idéo lo gique
d’un homme pa ci fiste à gué rille ro.

9

II. Contex tua li sa tion socio- 
politique
Le ma laise so cial de cette époque trouve sa ge nèse dans la mau vaise
ges tions po li tique (1882-1899) du cau dillo do mi ni cain Ulises Heu reaux
qui régna vers la fin du XXe siècle. Les confron ta tions constantes
entre Heu reaux et ses op po sants po li tiques, les prêts sol li ci tés par ce
dic ta teur do mi ni cain et en suite oc troyés par les puis sances eu ro‐ 
péennes (Martínez Almánzar, 1996, p. 369), et puis par les États- 
Unis 20, ont conduit à une crise éco no mique 21 qui va durer jusqu’à
l’ar ri vée de l’autre dic ta teur do mi ni cain, Ra fael Tru jillo Leónidas Tru‐ 
jillo, en 1930.

10

Pour ga ran tir le rem bour se ment des prêts aux créan ciers, la Ré pu‐ 
blique Do mi ni caine se vit obli gée de céder le contrôle et la per cep‐ 
tion des re cettes doua nières aux pays étran gers créan ciers. Une telle
si tua tion de mise sous tu telle ne va per mettre l’as sai nis se ment éco‐ 
no mique du pays  ; elle mit le cau dillo do mi ni cain, Ulises Heu reaux,
dans l’obli ga tion de conti nuer à sol li ci ter, en core plus, d’autres prêts
aux pays créan ciers (Martínez Almánzar, 1996, p. 376 et 377), aug men‐ 
tant ainsi la dette ex terne.

11

Il faut éga le ment ajou ter à cela d’autres pro blèmes comme la pri va ti‐ 
sa tion des terres, les com munes, à sa voir les ter rains com mu nau‐ 
taires 22. Beau coup de pay sans sont dé pouillés de la terre et se re‐ 
trouvent ainsi voués à la mi sère.

12
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Ce pas sage forcé de la vie com mu nau taire au sys tème ca pi ta liste
agres sif, se double des an ta go nismes vi ru lents des groupes po li tiques
tout ac quis à cette « tran si tion sa lu taire ». Les luttes po li tiques in sur‐ 
rec tion nelles vont être une constante de puis la Res tau ra tion (1863-
1865) jusqu’au début du XXe siècle. Cela dé bou che ra sur une guerre
ci vile en 1912 23. Elle va être l’une des ex cuses que les Usa mé ri cains
met tront en avant pour jus ti fier l’oc cu pa tion du ter ri toire do mi ni cain.

13

Fi na le ment, l’im pos si bi li té de rem bour ser les prêts va sub mer ger le
pays dans une crise fi nan cière et po li tique où la seule et unique so lu‐ 
tion va être de lais ser dans les mains étran gères le contrôle total du
sys tème doua nier na tio nal, d’abord sous le contrôle des pays eu ro‐ 
péens et en suite sous l’hé gé mo nie des États- Unis. Évi dem ment, une
telle si tua tion a été consi dé rée par une grande par tie des Do mi ni‐ 
cains comme une at teinte à la sou ve rai ne té na tio nale.

14

Cette si tua tion so cio po li tique et géo po li tique si ten due, va im pré gner
da van tage le li bo risme d’une conscience so ciale en fa veur de ceux et
celles qui se re trouvent pri vés des ga ran ties so ciales mi ni males. C’est
ainsi que le dé bar que ment des ma rines usa mé ri cains en 1916 sur le
sol do mi ni cain va mar quer un tour nant dans son ac ti visme po li tique à
fond mys tique. Il va alors adop ter une at ti tude in tran si geante face à
l’en va his seur étran ger.

15

III. mé ta mor phose du mou ve ‐
ment li bo riste
La pré sence ef fec tive usa mé ri caine en Ré pu blique Do mi ni caine va
donc fa vo ri ser l’émer gence d’une com po sante bel li gé rante du mou ve‐ 
ment li bo riste. Dès lors son en ga ge ment so cial va être fo ca li sé sur la
dé fense de la sou ve rai ne té na tio nale  ; la tac tique de la gué rilla sera
adop tée et mise en exé cu tion 24. Pour mieux com prendre cette trans‐ 
for ma tion, il faut sa voir que le li bo risme est, selon la pro fes seur Lu si‐ 
ta nia Martínez 25, in trin sè que ment consti tué par trois as pects so cio‐ 
cul tu rels ar ti cu lés entre eux :

16

1. La pro tes ta tion so ciale.17

2. La ré cu pé ra tion de l’iden ti té cultu relle per due ou me na cée18

3. Le mes sia nisme.19
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Cha cun de ces as pects est cris tal li sé par un di men sion re li gieuse im‐ 
por tante (Id.). C’est ce qui fi na le ment a rendu pos sible l’ac com plis se‐ 
ment des ob jec tifs ré vo lu tion naires par ses adeptes de ve nus ca ma‐ 
rades.

20

On peut sup po ser que ces trois as pects sont cor ré lés aux trois ca rac‐ 
té ris tiques 26 in con tour nables des mou ve ments mes sia niques :

21

1. Le mé con tentent so cial, soit du pay san soit du ci ta din.22

2. L’es poir d’un monde meilleur, por teur de ga ran ties so ciales où il
règne l’éga li té sans pri vi lèges de classes.

23

3. Ils sont di ri gés par un ou plu sieurs « mes sies ». Dans ce cas, le lea‐ 
der re li gieux, me neur de ce mou ve ment est tout sans conteste Papá
Li bo rio.

24

La pre mière ca rac té ris tique va se ma ni fes ter su bi te ment lors de l’oc‐ 
cu pa tions usa mé ri caine. Les li bo ristes se ront le seul groupe armé du
Sud- ouest qui va, jusqu’à l’as sas si nat de son lea der ré vo lu tion naire et
guide spi ri tuel, constam ment contre les en va his seurs. Mal gré cela,
son en ga ge ment pa trio tique a été cri ti qué et mise en cause non
seule ment par les en va his seurs mais aussi par la presse lo cale, al liée
des nou veaux pro prié taires lo caux des terres 27.

25

Le deuxième point a trait à la per cep tion na tio nale du mou ve ment li‐ 
bo riste. Les ha bi tants du Sud- ouest se sont tou jours ca rac té ri sés par
leur at ta che ment au syn cré tisme qui trouve son ex pres sion ache vée
dans la santería 28. C’est un trait idio syn cra tique saillant, mais non ex‐ 
clu sif, des ha bi tants de cette ré gion, de ces terres arides où le taux de
pau vre té sur passe celle des autres ré gions. Oli vo rio Mateo Le des ma
est conscient de l’im por tance de cette iden ti té re li gieuse au ni veau
local. Il va faire de son mys ti cisme le centre gra vi ta tion nel non seule‐ 
ment de son mou ve ment spi ri tuel mais aussi de sa dé marche re ven‐ 
di ca tive ; le but étant de sou la ger, coûte que coûte, les pay sans et vil‐ 
la geois de sa ré gion la dé tresse mo rale, so ciale et éco no mique. Plus
tard, et no tam ment lors de l’in sur rec tion du rant l’oc cu pa tion usa mé‐ 
ri caine, il mo bi li se ra aussi la di men sion bel li ciste, im bri quée éga le‐ 
ment d’une di men sion mys tique dans son en ga ge ment 29.

26

Il se trouve que la Ré pu blique Do mi ni caine est un pays dont les fon‐ 
da men taux po li tiques, so ciaux, re li gieux, de puis son in dé pen dance,

27
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tournent uni que ment au tour de la re li gion ca tho lique 30. D’où le rejet
et l’animadversión en vers la fi gure d’Oli vo rio 31. Pis en core vu qu’il
prêche l’amour libre 32, la so li da ri té et les mé thodes pal lia tifs (mé di ci‐ 
nales) consue tu di na rio pour faire face à tous les maux de la so cié té
contem po raine.

Tous ces as pects vont être uti li sés par ses dé trac teurs, y com pris les
his to riens, pour ré duire sa cause à son as pect re li gieux ; se re trouve
ainsi re lé guée au néant sa mis sion prin ci pale, à sa voir la li bé ra tion du
peuple do mi ni cain. Le fait qu’il pro pose un re tour à la vie simple
(Cassá, 2017, p.18), à la re con nais sance des iden ti tés na tio nales 33 où le
bras sage cultu rel légué par les an cêtres (Afri cains, Taï nos, Ca raïbes,)
est aussi fon da teur que l’hé ri tage eu ro péen, ceci n’a pu que cho quer.
Le dis cours d’Oli vo rio, d’ex pres sion po pu laire et su bal ter ni sé par la
presse na tio nale, son mode de vie rural sont au tant de mo tifs jugés
illé gi times par un dis cours hé gé mo nique au quel fi na le ment ils fai‐ 
saient face en contes tant sa lé gi ti mi té. Un dis cours ou ver te ment
com plice de l’hé gé mo nie im pé riale usa mé ri caine.

28

Le mou ve ment mes sia nique, éso té rique de Li bo rio a un fond, une
base idéo lo gique so cia le ment ré vo lu tion naire bien sé di men tée. Elle
se heurte de plein fouet aux nou velles exi gences des Usa mé ri cains.
Le pré texte de « la pro tec tion de leurs ci toyens sur le ter ri toire do mi‐ 
ni cain  » dans un contexte socio- politique agité a d’au tant moins
convain cu que les Usa mé ri cains ont d’en trée dé voi lé leur vraie in ten‐
tion : s’ap pro prier le pays et de ve nir la po lice in ter na tio nale (Cas tillo,
1916, p. 10). Pour cou ron ner le tout, ils exi gèrent, dans la fa meuse
Note 14 34, la mise sous tu telle des mi li taires et po li ciers na tio naux  ;
ils pro po sèrent qu’un ex pert fi nan cier usa mé ri cain vé ri fie les im pôts
do mi ni cains (Martínez Almánzar, 1996, p. 434).

29

Évi dem ment le peuple do mi ni cain n’a pas ac cep té leur dic tée  ; bien
au contraire elle aura eu un effet né ga tif : La note 14 a pro vo qué l’uni‐ 
fi ca tions des lea ders po li tique do mi ni cains […] les quels re je tèrent les
exi gences nord- américaines en ar gu men tant que le peuple do mi ni cain
s’op po sait à toute in gé rence étran gère (Id.). Ainsi, dès leur ar ri vée,
doivent- ils faire face à trois foyers prin ci paux de ré sis tance ré par tis
sy mé tri que ment dans les trois ré gions du pays 35 :

30

Au Nord, le chef mi li taire De si de rios Arias 36,
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Au Sud- est, les gué rille ros dits, pé jo ra ti ve ment par les Amé ri cains 37, les « ga‐ 

ville ros ».
Et au Sud- ouest, le mou ve ment cimarron- guérillero d’Oli vo rio 38

Le mou ve ment li bo riste va être la cible prin ci pale des mi li taires usa‐ 
mé ri cains même avant de leur dé bar que ment en 1916 39. Cela consti‐
tue aussi bien un in dice de l’im por tance de son lea der en tant qu’ob‐ 
jec teur de conscience que la crainte de ses éven tuelles ma nœuvres
pa ra mi li taires. Son in fluence sur la po pu la tion do mi ni caine est
consta tée lors de son as sas si nat  : le jour où il fut abat tu les autres
groupes de ré sis tance se sont dis souts et son groupe fut ex ter mi né
par les forces mi li taires étran gères (Cassá, 2017, p. 201).

31

Oli vo rio re pré sen tait, l’image vive de la ré sis tance na tio nale. Il en
était le pa ra digme. Sa lutte, jusqu’à la fin de ses jours, dé montre son
en ga ge ment sans faille pour la sou ve rai ne té na tio nale. On ne peut
qu’at ti rer l’at ten tion sur le manque d’in té rêt dont faire en core preuve
l’his to rio gra phie of fi cielle do mi ni caine pour ce per son nage his to‐ 
rique, ses com bats et les va leurs qu’il dé fen dait.

32

Conclu sion
Qu’à cela ne tienne, en core de nos jours, le pè le ri nage vers les lieux
qui ont mar qué son exis tence en tant que père spi ri tuel et com bat‐ 
tant est tou jours un grand mo ment de fer veur pour ses dé vots. Par
contre, son en ga ge ment pour la sou ve rai ne té na tio nale ainsi que ses
luttes contre la ty ran nie yan kee de meurent tou jours dans les limbes
his to riques 40. Qua rante neufs ans après le dé bar que ment de « la pre‐ 
mière oc cu pa tion mi li taire  » 41, Fran cis co Al ber to Caamaño Deñó 42

prend le re lais de sa lutte contre la me nace (tou jours la même me‐ 
nace) de l’hé gé mo nie na tio nale en 1965 43. Lui aussi, Caamaño, a été
as sas si né, exé cu té selon le jar gon mi li taire. En re vanche, son image,
grâce au po lis sage des der niers gou ver ne ments do mi ni cains, a été
(re)va lo ri sée jusqu’au point qu’il est de ve nu dé sor mais un mar tyr de la
Pa trie.

33

Pour ce qui est d’Oli vo rio, le mé pris cultu rel, ra cial et po li tique prime
en core. En effet, son at ta che ment aux pra tiques cultu relles hy brides
et à sa vie re li gieuse po pu laire an ces trale consi dé rées par les élites
na tio nales comme des pra tiques ata viques, par consé quent cor rom‐
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NOTES

1  D’autres ca ma rades ont été éga le ment abat tus avec lui ce jour, parmi eux
l’un de ses fils.

2  Ses dé pouilles ont été igno mi nieu se ment ex hi bées à la place cen trale de
la ville de San Juan de la Ma gua na pour que sa mys ti fi ca tion, en tant que
com bat tant, soit pié ti née (Díaz, 1997, p. 127 – ma tra duc tion).

Toutes les ci ta tions en langue ori gi nelle (de la len gua es pa gnole à la langue
fran çaises), qui se trouve dans cet écrit, ont été tra duites par le propre au‐ 
teur de l’ar ticle.

3  Les deux livres d’His toire Do mi ni caine que je consulte ré gu liè re ment :
Ma nual de His to ria Crítica Do mi ni ca na (Martínez Almánzar, 1996), et
l’autre : His to ria del Pue blo Do mi ni ca no (Fran co Pi char do, 2009) ne font ab‐ 
so lu ment au cune ré fé rence aux prouesses sai sis santes de ce per son nage
his to rique, mal gré les seize com bats qu’il a eus contre les ma rines des
États- Unis pen dant six ans jusqu’à son as sas si nat par les forces d’oc cu pa tion
usa mé ri caines.

4  L’in vi si bi li sa tion des per son nages his to riques afro des cen dants (et ainsi
que leurs prouesse his to riques) dans les ma nuels sco laires hispano- 
américains est un fait sys té ma tique comme l’ont pu consta ter l’his to rien do‐ 
mi ni cain Martínez Almánzar (1996, p. 113), même s’il ne fait au cune ré fé rence
à la fi gure his to rique d’Oli bo rio dans son ou vrage ; la pro fes seure Marty par
rap port à Costa Rica (2014) ; et concer nant la Co lom bie, l’ou vrage col lec tif :

Di rec to ra Martha Ellen Davis. Ar tu ro,
Guz man edi tor. Pro duc tor Mi guel Fer‐ 
nán dez “Ka da fi”. Edi tor Ar tu ro Guz man.
Guio nis ta Pe ri cles Mejía. Na rra dor Ma‐ 
nuel Se gu ra. Ar chi vo Ge ne ral de la Na‐ 
ción Bi blio te ca Na cio nal. 2003.

Papá Li bo rio, La ti noa mé ri ca en Pers‐ 
pec ti va  : En So cie dad 14  mi nu tos, Di‐ 
rec ción Óscar Pérez de la Cruz, 2017
(court- métrage).

Ruta de Li bo rio Mateo o Papá Li bo‐ 
rio, San Juan, Pri mer do cu men tal de los
es tu dian tes de la ca rre ra de Co mu ni ca‐ 
ción So cial, men ción Pe rio dis mo de la

UASD, Cen tro San Juan. Pro yec to en‐ 
mar ca do en la ma te ria Pe rio dis mo Te le‐ 
vi si vo con el maes tro José David Con‐ 
tre ras. Pro duc to ra Eje cu ti va Laura
Meran, Eli za beth Cas ti llo Di rec ción Mil‐ 
ton Arias, 2019 (court- métrage).

Salga el mal y entre el bien, Li bo rio
Mateo, Do mi ni ca na on li ne, Glo bal
Foun da tion for De mo cracy and De ve lo‐ 
pe ment, El Por tal de la Re pú bli ca Do mi‐ 
ni ca na. 2013 pro duc to ra eje cu ti va Na‐ 
tasha Des po to vic, idea ori gi nal Na tasha
Des po to vic (court- métrage).
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África en la Es cue la, co or don né par les pro fes seurs Mena García et Me neses
Co pete (2020).

5  Son image his to rique a subi ce que le pro fes seur Vic to rien Lavou a
concep tua li sé comme « Le mal heur gé néa lo gique », c’est- à-dire les formes
de re pré sen ta tion du Noir (la plu part du temps de ma nière pé jo ra tive) dans
les ob jets so cio cul tu rels d’Amé rique La tine et de la Ca raïbe (2005, p. 266).

6  Aux dé pens de son image pa trio tique et his to rique.

7  Un des cinq Ca ci caz go dont était com po sée l’île de Quis queya avant de
l’ar ri vé des co lons es pa gnols. Celui- ci a été le centre po li tique et re li gieux
de l’île du rant le co lo nia lisme (cf. do cu men taire Papá Li bo rio : El Santo vivo
de Ma na gua, 2003)

8  Son in sur gence est due à la vio la tion de son épouse (elle est tom bée en‐ 
ceinte aussi) par un colon es pa gnol (Martínez Almánzar, 1996, p. 110).

9  Pour telle rai son il s’est battu au près de Gua ro cuya (Mar ti nez Almánzar,
1996, p. 115 ; Fran co Pi char do, 2009, p. 63).

10  On peut consta ter que cette terre, de puis l’aube du co lo nia lisme es pa‐ 
gnol – et cela conti nue tout au long de l’His toire do mi ni caine –, a tou jours
été le scé na rio de grands sou lè ve ments vi sant à ob te nir une jus tice so ciale.

11  Quelques ex ten sions du ter ri toire do mi ni cain ont tou jours été objet de
convoi tise par les forces étran gères. Par exemple, les Nord- américains ont
voulu ache ter la pé nin sule de Samaná, au Nord du pays, pour mieux sur‐ 
veiller le tra fic ma ri time du canal de Panamá (Martínez Almánzar, 1996, p.
377).

12  On a de ré fé rences of fi cielles de l’ou ra gan sur ve nu le 27/09/1908 : L’ou‐ 
ra gan at teint le pays à par tir de la pro vince de San Cris to bal, en suite il se di‐ 
rige vers Haití et Cuba (cf. Listín Dia rio, His to rial de hu ra canes en RD, pu blié
le 29 mai 2007) ; on n’a pas de sources pré cises de sa dis pa ri tion, sauf les té‐ 
moi gnages po pu laires : « Cela a été une tem pête qu’a pro vo qué de ra vage au
Sud- ouest en 1908, dans cette tem pête Li bo rio a dis pa ru et lorsque l’on
croyait qu’il était mort, il est ré ap pa ru une se maine plus tard » (Díaz, 1997,
p.124)

13  Cette image de « hombre brujo  » (l’homme sor cier) est très ré pan due
dans l’ima gi naire po pu laire. En fait, chaque fois que je de man dais à quel‐ 
qu’un qui est- ce Papá Li bo rio, on me ré pon dait sans hé si ta tion « un brujo »
(un sour cier).
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14  Il de vient le mé de cin (ou plu tôt le gué ris seur) pas seule ment de la pro‐ 
vince de San Juan mais de toute la ré gion (Rubén Mo re ta, dans le court- 
métrage la Ruta de Li bo rio Mateo o Papá Li bo rio, 2019).

15  Les cri tiques du jour nal El Cable au mou ve ment li bo riste étaient aussi fé‐ 
roces que les cri tiques amé ri caines (Cassá, 2017, p. 22), comme en té moigne
le jour nal : « Le jeudi soir le ca pi taine Morce ac com pa gné de 23 po li ciers se
sont di ri gé vers la ca chette de Li bo rio dans les mon tagnes » […] « On consi‐ 
dère qu’avec cet as saut le sale li bo risme y sera ar ra ché à ja mais, c’est la
honte de cette com mu nau té », Jour nal le Cable, Año II, núm. 66, 20 de mayo
de 1992.

« Suite à la mort d’Oli vo rio on consi dère éteinte à ja mais la gros sière re li‐ 
gion, celle qui consti tuait un op probre pour la com mu nau té […] », Año II,
núm. 72, 1 de julio de 1922. Même après de son décès, ses adeptes furent
aussi per sé cu tés par l’État « Eme te rio de Oleo y Leo nar do Mon te ro ont été
em pri son nés. Le pre mier était ac cu sé d’exer cer la pro fes sion de gué ris seur
et de pra ti quer les rites de l’oli vo risme […] », El Cable, Año III, núm. 125, 10
julio de 1923. Tous ces ex traits jour na lis tiques sont tirés de l’ou vrage col lec‐ 
tif : Te so ros ocul tos del periódico El cable, Va len zue la, Edgar, com pi la teur,
2012.

16  L’église do mi ni caine fut une église es sen tiel le ment éli tiste, étran gère
[…] ; par consé quent, les pay sans se sont tou jours sen tis aban don nés (Lu si‐ 
ta nia Martínez, dans le court- métrage : Papá Li bo rio, 2017).

17  Pour les élites in tel lec tuelles du Sud- ouest le culte po pu laire de Li bo rio
était un obs tacle pour à l’évan gé li sa tion ca tho lique (Cassá, 2017, p. 22). Pour
l’opi nion pu blique et l’hé gé mo nie po li tique Li bo rio était un fou, un ma lade
men tal, un clo chard […], (Valerio- Holguín, 2013, p. 30).

18  Les rares mé de cins de l’époque éprou vaient de l’an ti pa thie en vers Li bo‐ 
rio car leurs salles de consul ta tion se vi daient alors que celle de Papá Li bo‐ 
rio était pleine car il soi gnait gra tui te ment ; il avait des dons mes sia niques,
d’après le té moi gnage des gens contem po raines à lui (Fi gue reo Agra monte,
1999, p. 44).

19  Il faut sou li gner qu’à cette époque, il n’avait pas assez de mé de cins (Fi‐ 
gue reo Agra monte, 1999, p. 44) ; il était né ces saire de trou ver une autre al‐ 
ter na tive à cette pré ca ri té.

20  Those con di tions were that the Domin ic ans per mit Amer ican au thor it ies
to col lect and dis burse all of the Re pub lic’s rev en ues and that the na tional
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army be re placed by a Domin ican con stabu lary under Amer ican com mand
(M. Fuller et A. Cos mas, 1974, p. 24).

21  En fait, la Ré pu blique Do mi ni caine s’est vue to ta le ment rui née et ses res‐ 
sources éco no miques dans les mains des Amé ri cains, plus pré ci sé ment sous
le contrôle de la mul ti na tio nal Im pro ve ment (Martínez Almánzar, 1996, p.
385-386).

22  Voir l’in ter ven tion de Jan Lun dius dans le do cu men taire Papá Li bo rio : El
Santo vivo de Ma gua na, 2003.

23  Oli vo rio Mateo Le des ma ne va pas prendre parti dans la guerre ci vile du
1912, même s’il pos sé dait des armes, dé mon trant ainsi son pa trio tisme et
son idéo lo gie apo li tique, neutre et pa ci fique. Par contre, ces armes vont être
uti li sées contre l’oc cu pa tion usa mé ri caine en 1916-1924 (Félix Caamaño,
dans le do cu men taire Papá Li bo rio: El Santo vivo de Ma gua na, 2003).

24  En réa li té il était un lea der pay san en met tant l’em phase sur l’as pect re li‐ 
gieux (So bies ki de León, dans le court- métrage : Salga el mal y entre el bien,
Li bo rio Mateo, 2013).

25  Ana lyse tirée de son in ter ven tion dans le do cu men taire : Papá Li bo rio : El
Santo vivo de Ma gua na, 2003.

26  (Id.).

27  Le li bo risme est un mou ve ment ou vert à la ré demp tion de ceux qui
fuyaient de la jus tice (ou plu tôt de l’in jus tice) ; ils s’en ga geaient dans la cause
li bo riste de li bé ra tion na tio nale. Il faut sou li gner que pen dant l’oc cu pa tion
usa mé ri caine les abus, les vexa tions et voire les exé cu tions ex tra ju di ciaires
dont la po pu la tion lo cale était vic time avaient lieu au grand jour. Par
exemple, dans le jour nal El Cable, l’on an nonce le cas d’une femme qui est
vic time d’un viol et les coups qu’a reçus l’homme qui l’ac com pa gnait. Au
début, on croyait que le délit a été com mis par les ga ville ros, les gué rille ros
anti- envahisseurs du Sud- est, mais pa ra doxa le ment ces ga ville ros se sont
avé rés trois ma rins et un Por to ri cain de l’armée d’oc cu pa tion. El Cable, Año
I, núm. 46, 31 di ciem bre de 1921 (cf. Te so ros ocul tos del pe rió di co El cable,
Va len zue la, Edgar, com pi la teur). Une autre in for ma tion qui ap pa raît à la Une
du même jour nal in dique : «  Un marin yan kee a bles sé une femme  » (…)
« juste pour plai sir ou parce qu’ils sont bour rés, il y a très sou vent de gens
mal trai tés et par tout il y a des ma rins yan kees », Año II, núm. 58, 25 marzo
de 1992 (ibid.).

28  Bien que la ma jo ri té des croyants dans les pays hispano- américains se
disent ca tho liques, en réa li té dans leurs pra tiques re li gieuses, il existe un
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large éven tail de croyances po pu laires syn cré ti sées avec les va leurs du ca‐ 
tho li cisme (cf. Yao, 2019).

29  Il faut se rap pe ler que pour le père de la pa trie do mi ni caine, Juan Pablo
Duarte, la di men sion spi ri tuelle était un fac teur es sen tiel au sein de son
mou ve ment in dé pen dan tiste : l’or ga ni sa tion sé crète dite « La Tri ni ta ria » (la
tri ni taire), la quelle fut or ga ni sée sous les prin cipes ou les dogmes de la re li‐ 
gion ca tho lique.

30  Même si les Do mi ni cain.es peuvent être ca tho liques tout en se bai gnant
dans les sources consa crées à Li bo rio (Dore Ca bral, 2008, p. 123).

31  Il sera em pri son né deux fois en 1909, ac cu sé d’avoir exer cé la mé di cine
illé gale et en 1910 pour le même motif (Cassá, 2017, p. 19).

32  Pour ses op po sants, son prêche de l’amour libre a été perçu comme une
exal ta tion de la concu pis cence char nelle vu que l’homme afro des cen dant
d’après les ima gi naires et les re pré sen ta tions so ciales, il est as so cié au sexe
sau vage, à la luxure (Me neses Co pete, 2014, p. 81).

33  Dans la ré cu pé ra tion de cette iden ti té, de celle- ci dé coule en consé‐
quence la dé marche du gué rille ro im pli qué dans un mou ve ment mys tique
(Lu si ta nia Martínez dans le court- métrage : Papá Li bo rio, 2017).

34  Nom mée ainsi parce que les exi gences usa mé ri caines étaient consi gnées
dans une note di plo ma tique pré sen tée à la Chan cel le rie Do mi ni caine, au
Mi nis tère des Af faires Étran gères, (Mar ti nez Almánzar, 1996, p. 434).

35  À la base, ces mou ve ments exis taient même avant l’ar ri vée des mi li taires
usa mé ri cains  ; mais avec l’ar ri vée de ces der niers (Cassá, 2017 p. 9), ils ont
ac quis une im por tance plus grande.

36  Le Gé né ral Arias comp tait sur 250 mi li taires do mi ni cains et une cen taine
de civil aux quels il leur avait donné des fu sils ex traits de l’ar se nal gou ver ne‐ 
men tal (M. Ful ler et A. Cos mas, 1975, p. 7). L’his to rien do mi ni cain Martínez
Almánzar dé plore que « le com man dant De si de rio Arias, celui qui a im po sé
son au to ri té dans la ligne Nord- ouest, n’a pas res pec té aucun gou ver ne ment
do mi ni cain. Par contre il a de meu ré in ac tif du rant l’in ter ven tion mi li taire
usa mé ri caine » (Martínez Almánzar, 1996, p. 428). En re vanche dans l’his to‐ 
gra phie il re pré sente la ré sis tance prin ci pale, conjoin te ment avec les ga‐ 
ville ros, face à l’Oc cu pa tion nord- américaine.

37  Cf. Martínez Almánzar, 1996, p. 443.

38  C’est le gué rille ro le plus re dou table et re dou té du pays car, pour
l’époque, il dis po sait d’une armée com po sée de plus de 2000 hommes (Fi ‐
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gue reo, 1999, p. 45). Les Usa mé ri cains ont com pris le dan ger que re pré sente
ce foyer de ré sis tance à leurs plans  ; ils ont en ta mé contre lui une chasse
sans répit avec le sou tien des mi lices au toch tones (Díaz, 1997, p.125). Entre
1916 et 1922 Li bo rio a com bat tu 16 fois à l’en contre des forces d’oc cu pa tion.
A par tir de ces faits, les mi li taires usa mé ri cains ont consi dé ré Li bo rio
comme le gué rille ro le plus dan ge reux du pays (cf. compte rendu d’in for ma‐ 
tion : Oli vo rio Mateo (Papá Li bo rio), His to ria Do mi ni ca na en Gráficas, No ti‐ 
cias SIN). Le désar me ment de la po pu la tion do mi ni caine pro po sé par les
usa mé ri cains et la per sé cu tion de ceux qui ne veulent pas res pec ter ces
ordres (Martínez Almánzar, 1996, p. 440) vont consti tuer des points no tables
de di ver gence entre les li bo ristes et les en va his seurs.

39  Le li bo risme était déjà un obs tacle pour les au to ri tés usa mé ri caines qui
contrô laient les douanes, suite à la si gna ture de la conven tion du 1907 (Fi‐ 
gue reo, 1999, p. 43). Conven tion Dominico- Américaine, ac cor dée par le
congrès do mi ni cain le 3 mai de 1907 et si gnée par le pré sident do mi ni cain
Ramón Ar tu ro Ca céres Vásquez (1906-1911) d’après le quel les États- Unis
pos sèdent le contrôle ab so lu de toutes les ac ti vi tés fi nan cières de la Ré pu‐ 
blique Do mi ni caine et le droit d’in ter ve nir dans la vie po li tique do mi ni caine
lors qu’ils consi dèrent que la ré colte des re cettes doua nières n’est pas fa vo‐ 
rable à leurs in té rêts éco no miques (Martínez Almánzar, 1996, p. 414).

40  C’est ce que j’ap pelle «  l’obli qui té his to rique  », c’est- à-dire oc cul ter ou
dé vier vo lon tai re ment une par tie de l’His toire qui doit être of fi cia li sée.

41  En fait, ce n’est pas être la pre mière (celle de 1916-1924), comme on l’a
sou li gné supra. Mais du fait de sa durée, de sa na ture pu re ment bel li ciste et
de son im pact so cial sur le peuple do mi ni cain, elle a pris plus d’im por tance
dans les re cherches des his to riens, dans les ma nuels d’His toire et les ma‐ 
nuels sco laires.

42  Pa ra doxa le ment, Caamaño a par ti ci pé à l’étouf fe ment (la mas sacre de
Palma Sola) de la re nais sance du li bo risme sous l’égide des frères dits « Los
mel los » en 1962 (cf. Fi gue reo Agra monte, 1999).

43  Pour ap pro fon dir sur cette deuxième oc cu pa tion (of fi cia li sée) usa mé ri‐ 
caine, se ré fé rer à l’ou vrage de Martínez Almánzar  : Abril de 1965… In ol vi‐ 
dable.

44  Pour mieux com prendre le concept d’al té ri té ra di cale se rap por ter à
Lavou (2003, p. 76).

45  Il faut sou li gner que le mou ve ment li bo riste ré ap pa rait sous un contexte
d’in sta bi li té politico- sociale et sous la crainte d’une nou velle in ter ven tion
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usa mé ri caine. Dont la crainte est de ve nue ef fec tive en 1965 lors de la Se‐ 
conde Oc cu pa tion usa mé ri caine (1965-1966).

46  Le pro pos de Leo pol do Fi gue reo, hélas, cor ro bore cette image : « Li bo rio
est le per son nage folk lo rique du XXe siècle de la Ré pu blique Do mi ni caine »
(cf. do cu men taire, Papá Li bo rio : El Santo vivo de Ma gua na, 2003). Ce pen‐ 
dant «  Ces re pré sen ta tions, loin d’être folk lo rique, consti tue raient un pas
im por tant vers un débat pu blic se rein […] » tel que le sug gère le pro fes seur
Lavou (2003, p. 297). Je di rais plu tôt qu’Oli vo rio Mateo Le des ma est la fi gure
his to rique do mi ni caine par an to no mase du XXe siècle, conjoin te ment avec
le dic ta teur do mi ni cain Ra fael Leónidas Tru jillo Mo li na et le pro fes seur Juan
Bosch Gaviño.

47  Les mêmes mon tagnes (Sier ra de Ba ho ru co [Chaîne de Ba ho ru co]) où se
sont ré fu giés Gua ro cuya, Sé bas tien Lemba tout comme d’autres Taï nos et
Afri cains es cla vi sés fuyant de l’op pres sion des co lons es pa gnols (Fran co Pi‐
char do, 2009, p.71).

ABSTRACTS

Français
L’ap port so cio cul tu rel et po li tique des per son nages his to riques issus de la
dia spo ra afro des cen dante a tou jours été ap pré hen dé d’un double point de
vue op tique  : soit comme un pas sage his to rique à ou blier, soit comme
quelque chose d’ima gi naire, au- delà de la réa li té his to rique vécue et do cu‐ 
men té. C’est le cas d’Oli vo rio Mateo Le des ma, sur nom mé « Papá Li bo rio »,
igno ré par l’his toire of fi cielle de la na tion do mi ni caine. Il est ra va lé par l’his‐ 
toire po pu laire au rang de mythe re li gieux ou de guide spi ri tuel, d’où son
sur nom. Oli vo rio Mateo Le des ma est né à San Juan de la Ma gua na, pro vince
si tuée dans la ré gion sud- ouest de la Ré pu blique Do mi ni caine, en 1876 et fut
abat tu par les forces usa mé ri caines lors de sa pre mière oc cu pa tion (1916-
1924) en 1922 1. De nos jours, son image est as so ciée à la sor cel le rie, à la mar‐ 
gi na tion so ciale et à l’in sou mis sion. La di men sion hé roïque, pa trio tique et
phi lan thro pique du per son nage his to rique a été re lé guée à l’oubli ou, à tout
le moins, à un pit to resque in té grant le folk lore na tio nal. Ce der nier as pect
est per cep tible dans les ou vrages qui lui sont consa crés ; que ce soit au ni‐ 
veau mu si cal ou ci né ma to gra phique et même his to rio gra phiques. Le par‐ 
cours et le com bat de ce per son nage his to rique n’ont pas été abor dés de
ma nière ri gou reuse par les re cherches aca dé miques. Il ne jouit point d’une
re con nais sance his to rique of fi cielle, et en core moins dans les ma nuels sco‐ 
laires qui ont ten dance à ou blier ou à mi no rer l’im por tance de cer tains per‐ 
son nages his to riques, sur tout Noir.es ou por teur.se d’une culture ata vique,
dans l’His toire do mi ni caine. Cet ar ticle va es sayer de mettre en exergue
l’ap port his to rique d’Oli vo rio Mateo Le des ma dans l’His toire contem po raine
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do mi ni caine, à sa voir son fervent en ga ge ment pa trio tique contre la ty ran nie
yan kee.

English
The socio- cultural and polit ical con tri bu tion of his tor ical fig ures form the
Afro- descendant di a spora has al ways been ap pre hen ded from a double op‐ 
tical point of view: either as a his toric pas sage to for get, or as some thing
ima gin ary, bey ond the his tor ical real ity ex per i enced and doc u mented. This
is the case of Olivorio Mateo Ledesma, nick named « Papá Li borio », ig nored
by the of fi cial His tory of the Domin ican na tion. He is re duced by pop u lar
his tory to the rank of re li gious myth or spir itual guide, hence his nick name.
Olivorio Mateo Ledesma was born in San Juan de la  Ma guana, a  province
loc ated in the South west ern re gion of the Domin ican Re pub lic, in 1876 and
was killed by US forces dur ing the first oc cu pa tion (1916-1924) in 1922.
Nowadays, his image is as so ci ated with witch craft, so cial mar gin al iz a tion,
and in sub or din a tion. The heroic, pat ri otic and phil an thropic di men sion of
the his tor ical char ac ter has been re leg ated to ob li vion or, at the very least,
to a pic tur esque in teg ra tion of na tional folk lore. This last as pect is per cept‐ 
ible in the works de voted to him; whether at the mu sical or cine ma to‐ 
graphic level and even his tori ograph ical. The jour ney and struggle of this
his tor ical fig ure have not been ser i ously ad dressed by aca demic re search.
He does not enjoy of fi cial his tor ical re cog ni tion and not even in school text‐ 
books which tend to for get or to min im ize the im port ance of cer tain his tor‐ 
ical char ac ters, es pe cially Black men/woman or of atav istic cul ture, in
Domin ican his tory. This art icle will try to high light the his tor ical con tri bu‐ 
tion of Olivorio Mateo Ledesma in con tem por ary Domin ican his tory as well
as his fer vent pat ri otic com mit ment against Yan kee tyranny.

Español
El apor te so cio cul tu ral y po lí ti co de los per so na jes his tó ri cos per te ne cien‐ 
tes a la diás po ra afro des cen dien te han sido siem pre es cru ta do con un doble
punto de vista: ya sea como un pa sa je his tó ri co para ol vi dar o como algo
ima gi na rio, más allá de la reali dad his tó ri ca vi vi da y do cu men ta da. Es el caso
de Oli vo rio Mateo Le des ma, apo da do “Papá Li bo rio”, ig no ra do por la His to‐ 
ria ofi cial de la na ción do mi ni ca na. Es de gra da do por la his to ria po pu lar al
rango de mito re li gio so o de guía es pi ri tual, de ahí viene su so bre nom bre.
Oli vo rio Mateo Le des ma nació en San Juan de la Ma gua na, pro vin cia si tua da
en la re gión Su does te de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, en 1876 y fue aba ti do por
las fuer zas es ta dou ni den ses du ran te su pri me ra ocu pa ción (1916-1924) en
1922. Hoy en día, su ima gen está aso cia da a la bru je ría, a la mar gi na ción so‐ 
cial y a la in su mi sión. La di men sión he roi ca, pa trió ti ca y fi lan tró pi ca del
per so na je his tó ri co ha sido re le ga da al ol vi do o, por lo menos, a una pin to‐ 
res ca ima gen fol cló ri ca. Este úl ti mo as pec to es per cep ti ble en las obras que
le son de di ca das, ya sea a nivel mu si cal o ci ne ma to grá fi ca e in clu so his to rio‐ 
grá fi cas. El re co rri do y el com ba te de este per so na je his tó ri co no han sido
abor da do de ma ne ra ri gu ro sa por las in ves ti ga cio nes aca dé mi cas. Tam po co
no ha dis fru ta do de un re co no ci mien to ofi cial y mucho menos en los ma ‐
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nua les es co la res que tien den a ol vi dar o a mi no ri zar la im por tan cia de cier‐ 
tos per so na jes his tó ri cos, sobre todo Ne gros.as o po see do res.as de una cul‐ 
tu ra atá vi ca, en la His to ria do mi ni ca na. En este ar tícu lo se in ten ta rá de elu‐ 
ci dar el apor te his tó ri co de Oli bo rio Mateo Le des ma en la his to ria con tem‐ 
po rá nea do mi ni ca na, es decir su fer vien te com pro mi so pa trió ti co con tra la
ti ra nía yan kee.
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