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ses livres contiennent aussi des passages savoureux.
En fait, son @uvre n'a pas encore eté systématiquement
etudiée et les bibliographes répètent sur lui ce qu'ont
dit leurs prédécesseurs. Une telle etude relèverait
probablement d'utiles notations pour l'histoire des
dévotions. En un temps of l'ordre dominicain est encore
officiellement opposé à la doctrine de l'Immaculée
Conception, Doré s'y rallie comme à un dogme déÍini,
ce qui est un signe non équivoque de son adhésion aux
positions gallicanes de la faculté de theologie de Paris,
relativement au rt sacré concile assemblé à Basle ,
(cï l'Irnage de pertu, ch. 2).

La seconde partie des Collations roíalles (1546)
contient un nouvel oÍïice de la < desponsation >, c'est-à-
dire du mariage de la Vierge. La dédicace de I'ouvrage à
Antoinette de Bourbon montre que c'est à la demande
de cette princesse que Doré composa cet oÍïice. Dès
cette année 7546 des démarches furent faites auprès
de Paul rrr pour en obtenir I'approbation et I'autori-
sation de celebrer la fête le 22 janvier. S'il est certain
que la fête de la Desponsatío B. Mariae a été célébree
en divers endroits dans la deuxième moitié du 16e siecle
(cf AS, 1.9 mars, t. 3, p. 148), il est moins strr que l'oÍïice
de Doré ait été partout adopté. Dans l'ordre dominicain
la fête ne fut officiellement adoptée qu'au t8e siècle
(cf chapitre général de Bologne, 1795, Monumenta
ordín. pra.ed,. historica, t. 74, 1904, p. 54) et, pratique-
ment, sans office propre.

Les ouvrages de Doré étant rares, il n'est pas inutile de
signaler que le texte intégral de cet oÍïice et celui de la lettre
de Doré à Paul rrr sont reproduits dans les éditions de 1549,
1559, etc, del'Image d,e Tertu. Sur cet ofÍice, cf aussi Benoit xrv,
Opera omnia, t. 9, Prato, 1843, p. 245. On y lit que c'est sur
ordre de Paul ur que Doré composa son oÍIice. L'auteur a lu
trop vite les bollandistes.

Il n'est pas de notice bibliographique sur Doré qui ne le
presente comme le a Maitre Doribus r, joyeusement évoqué
par Rabelais au chap. 22 drt Pantagruel. Or le Pantagruel est
de 1532. Doré à cette date vient d'être regu parmi les licencies
et n'a pas encore publié une ligne. La suggestion de J. Plattard,
d'y voir plutót Matthieu Ory, semble plus vraisemblable.

Quéti f-Échard, t .2, p.203-206. - P. Féret, La Faculté d.e
tltcologie d.e Paris. Êpoqtrc rnod,erne, t. 2, Paris, 1901, p. 216-288.
- Parmi les bibliographes, voir par exemple J.-C. Brunet,
IVIanueX du libraire, Se éd., t. 2, Paris, 1861, col. 818-821.

André Duvlr,.

DOF| ' IZY DE Vunzur  (M, lnrn) ,  1639- lG7g.
Marie Dorizy nous est connue par un cahier de notes, dfi
à un jeune prêtre anonyme, < la première année de sa
prêtrise o, €t n point encore instruit de la théologie

tmmédiat de son information : ( j'ai écrit toutes ces
rnerveilles sans fard et avec verité, comme je l,ai
appris et vu de la servante du Seigneur > (p. 228).
r Née en 1639 à Frignicourt (Marne), piès Viiry-le-
Frangois, Marie habiia la ferme de' Verzet, ,rrï l"
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]es produits, et se livrait aux travaux des champs,
maniant < le soc de la charuue > (p. 218). On ne lui
découvre pas de directeur de conscience proprement dit.
< Le livre le plus savant qu'elle lisait, etait la theologie
mystique qu'elle avait regue de Dieu > (p. 22Q. Elle
aurait éte inhumée dans l'église de sa paroisse.

rr Dès sa plus tendre enfance r, elle prenait plaisir
tr à entendre la lecture de la vie des saints et des mar-
tyrs >; pieuse et mortiÍiée, a slls congut le dessein de
conserver sa virginité D. Toutefois, à dix ans, elle
sacrifia un tantinet aux gofits du monde, mais, à dix-huit,
( une gráce particulière du Saint-Esprit r la ramena à
ses dispositions premières (p. 200). Malgré des sollici-
tations, puis I'altération de sa santé, l'attachement
à son < divin Époux r alla desormais croissant. Elle
devint < digne par la sainteté de sa vie et l'abondance
de ses gràces, d'être comparée à sainte Therese > (p. 218).
Elle tira grand proÍït < de la lecture du Cantique des
Cantiques dont elle avait appris le sens du Saint-Esprit r,
et dont elle < disait des merveilles surprenantes r (p" 217).
< Son àme attentive à Dieu ne le quittait pas de vue ))
(p. 206) et il lui anivait d'accomplir son travail domes-
tique ( sans savoir ce qu'elle faisait r. L'ardeur de son
amour de Dieu provoquait des extases. Certaines
descriptions font songer à celles de saint Jean de la
Croix : < Après le ravissement, une boule de feu restante
(sic/ dans son àme exténuait les forces presque man-
quantes de son corps malade > (p. 219). De longues
années, elle benéÍicia d'apparitions du Christ, même
dans I'eucharistie, ( avec tout l'éclat de sa divine
Majeste r (p. 218); elle fut aussi n honorée de la présence
des anges dans ses oraisons >. Elle eut à déjouer quelques
artiÍices du diable; aussi bien possédait-elle le discerne-
ment des esprits (p. 206-207).

Ses devotions principales étaient I'Eucharistie, la
Passion et l'Enfance de Jésus. Elle manifeste un bel
ensemble de vertus : humilité, obéissance, patience,
courage, maïtrise de soi, pureté, mortiÍication, amabilité,
bienveillance, dévouement realiste et multiple au pro-
chain, même malveillant. < Toujours éIevee à Dieu et
toujours abaissée... pour son prochain , (p. 213l,,
apótre de l'amour de Dieu par la parole et surtout
par le rayonnement surnaturel, elle offre un beau type
de mystique dans le cadre de vie le plus commun.

Le cahier qui relate la vie surnaturelle de Marie Dorizy a
été publié par E. Jovy, Une rnystíque en pays Perthois au
xvttu siècle, Maríe Dorizy de Verzet, dans Societé des sciences et
ar ts de Vi t ry- Ie-Frangoís,1.28,  1909 (publ ie en 1914),p.  198-228.
Ce cahier semble avoir disparu soit dans I'incendie de la biblio-
thèque Jovy (vers 1930), soit dans la destruction de celle de
Vitry (1944); i l provenait de la famille Dorizy, qui est vitryate,
et que Jovy f 1933 devait connaltre par relations personnelles"
Ce dernier, professeur au collège de Vitry (1889-1921), érudit
de classe et chercheur, a laissé des ouvrages qui font autorité.
-  H.  Bremond, t .  6,  p.  382-384.

Paul  Vrenn.

DOFÈLANT (Prnnnn;  Donl tnous,  Doonl , tnr ,
DonrrNn, Dotnr, lxt),  chartreux, 1454-1507. - 1.
Vie. - 2. CEupres. - 3. L'Elckerlgc.

7. Vie. - C'est à tort, semble-t-il, que les biblio-
graphes, à Ia suite de Possevin (Apparatus sacer, t- 3,

Venise, 1606, p. 53), ont assigné à Dorlant, né en 7454,

comme lieu de naissance la ville de Diest dans le Bra-

bant, interpretant mal un texte de Th. Petreius dans

son édition da Chronícon Cartusíense: Petri Dorlandi
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Diestensis olim Cartusiae prioris. Ce texte doit se lire,
non : Dorlandi Diestensis, mais : Dorlandi, olim prioris
Cartusiae Diestensis. Une autre erreur de petreius est

pu acquérir une si profonde connaissance de la langue
néerlandaise, comme il en fait preuve dans les manus-
crits flamands conservés de sa main, sans parler de la
paternité contestée de la moralilé Etckerlyc (Homulus),
en vers néerlandais d'une singulière pureté. Ou faut-il
supposer qu'il était d'origine thioise et que sa famille
s'etait récemment fixée en ce lieu de pèlerinage très
fréquenté au 15e siècle? On trouve Dorlant étudiant à
I'université de Louvain en !472, et, pas avant 1475
sans doute, il prend I'habit de saint Bruno à Zelem.
Il fit preuve d'une grande activité littéraire et allia
à la contemplation une vie apostolique tres occupée,
comme prédicateur de ses freres et du peuple. Sa Víta
nous signale sa TuIIíana facund,ía et loue son ministère
auprès des < poètes comme des prédicateurs r (aux
chambres de rhétorique?), ajoutant : ( cum oratoribus
orator; cum versiflcatoribus versificator; cum praedi-
catoribus praedicator; cum doctoribus doctor )).

Dorlant est une personnalité de premier ordre. L'au-
teur de sa Víta ne tarit pas d'éloges sur sa grande
gonlnissance de la Bible, surtout des psaumes, qui
alimentaient sa dévotion spéciale aux oÍïices nocturnès,
sïr son humilité profondei son zèle à prêcher la parole
de Dieu et son assiduité au travail littéraire. Il remar-
que : ( Omni prope tempore aut divinis sermonibus aut
libris dictandis et in nimis prolixas vitas sanctorum
epilogandis se occupasset, si in primo copia audientium
et in altero propter sui capitis et cerebri debilitatem
adjutorium habuisset r. De sa longue et pénible maladie
la Vita donne ces détails : < Journellement il se confessa
deux ou trois fois; chaque matin iI eommunia... à la
messe que je célébrai dans sa cellule. Couvert d'ulcères
affreux il montra une patience admirable. Il nous
demanda de prier ou de lire à son chevet et de raconter
la passion ou les"éloges des saints, qulil-écoutait atten-
tivement; et quand il nous voyait fatigués, il inter-
rompait : reposez-vous et laissez-moi méditer quelque
pensée pieuse >. Toute sa vie il avait eu une dévotion
particulière à saint Genès, patron des gens de théàtre;
il- en parlait souvent et pendant sa maladie il rappela
plusieurs fois la parole du martyr devant ses bourreaux :
u Vivit Dominus Deus amor meus Jesus Christus, nec
est rex praeter ipsum, mihi de corde ipsum, mihi de
ore auferre non poteritis >. Il mourut en la fête de
saint Genès, qui est en même temps la fête de saint Louis
le 25 aofi t  1507.

2. (Eupres. - Son @uvre littéraire est considérable :
Paquot clte 7 ouvrages latins imprimés et 58 manus-
crits, dont 21 commencent par Dialogus; c'était là
son genre préféré. Le dernier numéro signale < quelques
traités de piété pour des religieuses, en langue fla-
mande )) : on en connalt 6; les autres ont peri lors des
ravages des calvinistes à la chartreuse de Zelem. A
cette liste il faut ajouter deux manuscrits signalés par
H. Scholtens (OGE, 1952, p. 289; 1958, p. 97), le premier
contenant une vie de sainte Anne en néerlandais. te

DORLANT 1648
second une vie de saint Joseph, pareillemerrt en nóo,
l^1nd1is, composée en- {508 pour les *utigi.ilu;"ï^
Sint-Luciendael près de Saint-Trond. 

uu

ces écrits peuvent se subdiviser en trois catégories.
,l,o Le Chronicon Cartusiense est resté lonsf,em^"

manuscrit; Th. Petreius en a édite les 7 premi..r"riu..i--
à Cologne en 1608, augmenté de ses própres notur.-iï
8e livre traitait des écrivains chartreux.

30 Les principaux écrits ascétiques imprimés sont :
De enorrni proprietatís monachorurn vícío d,ialogus
(Louvain, l5l3; Paquot, n. 1); à la fin de l'ouvrage est
imprimée la liste des écrits dressés par le chartreux
lovaniste, André Andries d'Amsterdam. - Tractatus
d,e mysterío seu spírituali habítus carthusíensis signi-
fi,cantía cunl remedio circa carnalem d,electatíonem,
Louvain, 1514 (Biographíe natíonale, col. 131, n. 4).
- Aureunx opus d,e opere amorís et passione ilornini
nostrí Chrísti edítum per modum díalogí (Louvain, 1516;
OGE, 1953, p. 97-98). - Tíola anímae, dont on parlera
plus loin.

Parmi les manuscrits on trouve des sujets si variés
qu'ils embrassent presque toute la vie spirituelle :

tualíté et deses sources (Paris, 1952, p. 79), semble:Ï-:l:;;LUULLLS  eL  Ue . \e5  SUUt 'Ce : ;  t I :A I ' IÈ ,  LJOÁ,  P .  t  r t '  ÈvL " - -  . ,  -A

en doute la paternité littéraire de 
-Dorianl 

, n 
.1tljïJr:

íb;;I""t;; áiï-il,^p*te que les trois ptttnicttt éditions'
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les seules pa.rues pendant la vie de Dorlant, ne donnent
pas son nom au frontispice. Notons cependant que dans
ces mêmes éditions, on trouve deux <r epigrammata >
en vers, qui louent explicitement Dorlant de cet
ouvrage. Il se compose de sept dialogues, dont les six
premiers ne font que résumer la Theología naturalís de
Raymond de Sebonde, savant espagnol, t 1437, mais
dont le septieme est ajouté par Dorlant et traite de
son theme favori : la passion de Notre-Seigneur. C'est
un dialogue pulcerrimus ac devotíssimus inter Maríam
et Domínícum, d,e rngsteríís sacre passíonis d,omíni nostrí
iesu chrísti semper benedícti. Après une mise en scène,
oir le disciple raconte à la Vierge qu'il a suivi le Maitre
de loin, comme Pierre, et qu'il a bien vu son interlo-
cutrice au pied d-e la croix, mais qu'il n'a pas osé l'inter-
roger à cause de sa trop grande douleur; il lui dit :
maintenant que Votre Fils est ressuscité et que votre
douleur s'est changée en joie, je veux vous interroger
sur tout ce qui s'est passé ces trois derniers jours.
Suit une série de questions et de réponses, qui cherchent
et donnent le sens mystique des différentes scènes de
la passion. Bien qu'en une vingtaine de passages il
résume, de main de maitre, des données, qu'il emprunte
à,la Yíta Chrístí de Ludolphe de Saxe, qui lui-même
recueille toute la tradition médiévale, on peut dire
que Dorlant a produit une duvre originale, dans un
style concis, chargé d'idées, digne des futurs huma-
nistes, et donnant maints details ou comparaisons, qui
peuvent encore toucher l'àme moderne. On y voit sa
grande connaissance de l'Écriture sainte, qui faisait
dire à son disciple, l'auteur de la Víta, qu'il pouvait
être appele < armarium scripturarum et'divinorum
apotheca charismatum D.

Le dialogue révèle, rencontre rare, un théologien et un écri-
vain. Le theologien est profondément versé dans la connais-
sance des deux Testaments, et n'ignore rien de ce qui a été dit
sur le sujet par les Peres tant grecs que latins...

Ce qui achève d'imprimer à I'opuscule un cachet de distinc-
tion, c'est la langue... Nous sommes en 1500, à peine à Ia
première aube de la Renaissance; et déjà nous possédons,
dans la Violette d.e l'á,rne, un monument littéraire... Le style
de Dorlant a de l'élévation, de I'abondance, de I'harmonie.
Tout en évitant la recherche et I'emphase, il est élégant et
pur... On admire avec quelle aisance les pensées de la croix
sont rendues en langage cicéronien (D. Reulet, introduction
à la traduction frangaise, p. 8, 10-171.

Dans sa réponse à la question : pourquoi le Ceur de
Jésus fut-il transpercé par la lance, la Vierge répond :
Par le péche d'Adam la porte du Paradis fut fermée
aux homm€s, tr gssg alia illis janua patet longe illa dul-
cior, amenior, fructuosior. Per hanc ingredi possunt
ad Cor Salvatoris : a corde ad animam, ab anima in
divinam claritatis abyssum o, rejoignant par là une des
idées maitresses de la spiritualité thioise du moyen àge :
par I'humanité du Christ et particulierement par sa
passion on doit monter à sa divinité.

Dorlant appiique, après saint Augustin, les mots c psalterium
et cithara n au Christ en croix : ses nerfs tendus sur le bois
rendent un son septiforme (les sept paroles). Pendant la
Passion la Vierge représente I'antitype de l'Église, car cette
dernière, étant l'épouse du Christ, doit comme sa Mère o se
tenir au pied de la croix, verser des larmes de douleur, le
recevoir sur ses genoux par la compassion, I'oindre de I'huile
de la devotion. le recouvrir du linceul de la chasteté. I'ensevelir
dans le refuge de son c@ur et, pour que Ie peché ne puisse
entrer, fermer I'entrée du sépulcre ,.

Ailleurs, Ie Christ couvert de son sang est comparé au
'( reclamatorium r, à I'appàt que I'Oiseleur divin montre pour
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attirer sa proie,les àmes. a Par le péché de notre premier père,
toute la race humaine s'etait envolée des mains de son Créateur.
L'homme errait, égaré et perdu. Pour ramener le vagabond,
mon Fils (c'est Marie qui parle) lui a montré sur la croix
I'appàt de sa chair sanglante et a ainsi rappelé à lui les àmes,
oiseaux envolés loin du chasseur r (trad. Reulet, p. gB).

On n'est pas étonné que ce petit chef-d'euvpe ait
êté imprimé plusieurs fois, traduit en frangais et
récemment en néerlandais. A lire ce dialogue on regrette
que tant de manuscrits de Dorlant soient perdus ou
restent introuvables.

3. L'Elckerlyc. - Cette pièce allégorique, qui clót la
littérature théátrale du moyen àge,, intéresse particu-
lièrement l 'histoire de la l ittérature néerlandaise.
CEuvre possible, sinon présumée, de Dorlant, elle mérite
d'être mentionnée ici. Le titre complet (De Spi,eghel
der Salícheít pan Elckerlyc ou Miroir du salut de chaque
homme) a une résonance tout à fait médiévale.r Le
thème aussi.

Un homme (appelé Elckerlye : chaque homme) en pleine
santé rencontre soudain la Mort qui, de la part de Dieu, lui
demande compte de sa vie. Efïraye, il avoue sa négligence à
tenir ses comptes à jour et il essaie de corrompre la Mort.
Mais elle n'a d'égards pour personne, < ni biens, ni trésors, ni
comte, ni duc, ni roi, ni pape u,

Tout au plus, lui accorde-t-elle un bref sursis pour trouver
un compagnon. Amis et proches se gardent bien de lui pro-
mettre assistance. Il s'adresse à sa Fortune; celle-ci lui reproche
le mauvais usage qu'il a fait d'elle et assure que sa compagnie
lui ferait du tort en ce suprême voyage. Il interpelle sa Vertu,
mais, gravement malade, elle est au lit. Seule, elle ne pourrait
se lever. Sa seur, Connaissance illuminée par la Foi, amène
Elckerlyc à se convertir, en le conduisant à Confession et à
la maison des Beatitudes. Confession lui donne une pénitence,
- la Discipline -, contrólée par Connaissance. Invoquant la
miséricorde de Dieu par I'intercession de la Vierge, il accomplit
parfaitement sa pénitence et se voit revêtir de I'habit de
Componction.

Elckerlyc appelle alors Beauté, Force, Intelligence et Cinq
Sens, qui peuvent maintenant agir surnaturellement et le
préparer aux sacrements d'Eucharistie et d'Extrême-Onction.
Entre temps, Cinq Sens fait l'eloge du prêtre, à qui sont
confiés les signes extérieurs et eÍïicaces, que sont les Sacre-
ments.' Elckerlyc est prêt : ses derniers amis, Beauté, Force,
Intelligence, I'abandonnent et, en tout dernier lieu, Cinq Sens.
Seule, la Connaissance illuminée par la Foi reste jusqu'à la
mort. La Vertu, elle, I'accompagne devant Dieu.

J. van Mierlo, à qui nous empruntons les grandes
lignes de ce résumé et certaines de ses interprétations,
appelle ce chef-d'euvre ( un sermon terrifiant sur la
mort, mais entouré d'une douce lumière par la conso-
lation que la sainte Église apporte au mourant )).
C'est I'euvre d'un théologien en même temps que d'un
humaniste, dont le style sobre et la composition
harmonieuse restent loin des exagérations et du désé-
quilibre des futures chambres de rhétorique.

Le premier exemplaire imprimé connu date de 1495, un
second de 1501. Jusqu'à nos jours la pièce est jouée et rééditée
(deux éditions indépendantes ont paru en 1954). L'Elckerlyc
fut traduit en latin par Ischyrius (Ch. Sterck?) : Hornulus
Petri Diesthemíi (1536), et adapté par Macropedius (van
Langveldt) en 1538 : Hecastus. Une imitation allemande de
Jaspar van Gennep, inspirée des deux traductions latines,
parut à Cologne en 1540 : Comedia Homuli; eile fut retraduite
en thiois en 1556 z Van Homulus een schoene comed,íe. Une
seconde re-traduction, protestantisante, parut, sans date, à
Utrecht et y resta longtemps populaire. L'Elckerlgc fut traduit
en anglais sous le titre d'Everynxan pat John Skot, vers 1529-
1535. Une tentative récente pour adjuger la priorité àI'Every-
nxa.n strt I'Elckerl,yc fut victorieusement refutee par J. van
Mierlo. Voir aussi L. Willems, Elckerlyc-Stud,ien, p. 156 svv.

DORLANT



1651

Dorlant est-il le Petrus Diesthernius, auteur d'Elcker-
Iyc? Le professeur Logeman, dans son édition annotée
de 1892, aÍïirma, le premier, cette identiÍïcation, quj,
depuis, a trouvé un chaleureux défenseur dans l'éminent
historien de la littérature néerlandaise au moyen áge,
J. van Mierlo. D'autres opposent la liste des ceuvres de
Dorlant, oÈ la pièce ne figure pas : tels Scholtens, ou
\Millems qui trouve les vers trop <r populaires ) pour
l'humaniste qu'était Dorlant, bien qu'il en loue très
haut la composition classique (Elckelyc-Studien, p. 178).
On comprend qu'un chartreux n'ait pas signé cette
@uvre théàtrale, pas plus d'ailleurs qu'il n'avait signe
la VíoIa anímae. Mais, il n'y a pas, semble-t-il, à cette
époque, d'autre Pierre de Diest, qui soit connu dans la
littérature ou I'art dramatique. Et souvenons-nous que
Dorlant aÍïectionnait le dialogue, était littérateur et
théologien, et avait une dévotion spéciale à saint Genès.

Vita venerabilis dornini ac patris Petri Dorlandi Carthusiensis
domus Díestensis per illius confratrem et discipului?, ms Paris,
Bibliothèque nationale, lat. 10875, f. 85r-87r; édité dans OGE,
í .26,  1952,  p .  297-300 (c i tée ic i  :  Ví ta) .  -  J . -N.  Paquot ,
IVlérnoires pour sererir à l'histoire littéraire des dia-sept provinces
des Pays-Bas, t .  1, Louvain, 1765, p. 586-587. - E. H. J. Reu-
sens, Dorlandus, dans Biographie natíonale, t. 6, 1878, col. 131-
133. - L. Le Vasseur, Ephemerid,es ord,inís cartusiensis, t. 3,
Montreuil, 1891, p. 137-138. - S. Autore, art. Dorland, DTC,
t. 4, col. 1782-L785. - J. Coppin, Montaigne traducteur de
Raymond Sebon, Lille, 1925, p. 1-15, 31-34. - L. Willems,
Elckerlyc-Stud,ien, La Haye, 1934.

Pour les details qui s'écartent des données traditionnelles,
consulterles art icles publ iés par H.J. J. Scholtens dans OGE:
De Kartuizer Pieter Dorlant, t. 9, 1935, p. 190-197 ; De litteraire
nalatenschap oan de Kartuizers in de Ned,erlanden, t. 25, 1957,
p. 26 et 42; De Kartuizer Petrus Dorland en de Elckerlyc-
Problemen, t. 26, 1952, p. 281-300. - J. van Mierlo, Petrus
Dorland,us Diesthemíus, de d,ichter pan Elckerlyc, ibidern, t. 27,
1953, p. 89-98; De Letterkunde ean d,e Middeleeuwen, d.ans
Geschied,enís ean d.e letterkunde der Nederlànden, t.2, Anvers,
1949, p. 188-194. - L. Moereels, De zepend,e d,ialoog oan
Peter Dorlant's Viola animae, OGE, t. 27, 1953, p. 259-276,

Traductions d.elaViola anirnae. En frangais : par J. Martin,
Théologie naturelle de Raymond Sebon, Paris, 1551,7555,1566;
par Charles Blendecq, religieux de Marchiennes, Za Víolette
d,e l'á,me, composée en lorme de d,ialogue, oit est très doctement
traité de la nature d,e I'homme, Arras, 1600 et 1617; par d. Reu-
let, Une passion de Notre-Seigneur à l'aurore de la Renàissance.
Dorlant le Chartreut, Les mystères de la Passion, Díalogue entre
la Vierge Marie et Dominique, Patis, 1876 et 1878; en espagnol :
par A. Arès, franciscain, Los Díalogos de Ia naturaleza d,el
Hombre, Madrid, 1616; en néerlandais : par L. Moereels,
Viola animae, d,at is < zielevíooltie,, ee.n Pieter Dorlant, Tielt,
I  954 .

Louis Monnnnr,s.

DOROTItrÉE (saint), 6e siecle. - 1. Vie. - 2.
Êcrits. - 3. Doctrine.

1. Vie. - Ayant yecu vers le milieu du 6e siècle,
comme l'a établi S. Vailhé (Échos d,'Orient, t. 4, 1900-
1901, p. 359-363), notre auteur ne peut être identi Í ié
avec aucun des trois Dorothée cités pat l'Histoíre
lausiaque (ch. 2, 36, 97) ni avec l 'évêque de Tyr du
4e siècle. - Aucune vie ancienne ne semble en avoir été
écrite, malgre le retentissement de ses Legons spiri-
tuelles. Un moine contemporain, qui parait avoir connu
Dorothée personnellement, nous donne les détails
biographiques essentiels, dans la vie d'un jeune disciple
de Dorothee, Dosithée, mort en grande réputation de
perfection, après avoir passé trois ans seulement sous
la direction du maitre.

DORLANT - S. DOROTHÉE 1652

L'abbe Dorothée soignait lui-même les malades; quelques
autres freres craignant Dieu le secondaient bien, mais c'est
lui qui avait tout le souci de I'administration (trad. P.-M. Brun,
modifiée, Víe de S. Dosithée, p. 103).

Il serait hasardeux de donner des précisions sur les
origines familiales et ethniques, tout autant que sur la
durée exacte de la vie du saint abbé. Rancé, son premier
biographe, si I'on peut dire, met habilement à proÍit
le manque de données précises pour brosser le portrait
du religieux modèle, en s'appuyant sur les anecdotes
et les principes fournis par les Leqons elles-mêmes. Les
bollandistes (C. Jannings) ne font guère diÍÏeremment
et l 'avouent (AS, 5 juin, Venise, 1747, p. 591'605).
S'il convient de retenir quelques détails autobiogra-
phiques mentionnés dans les Legons, les billets de
Dorothée à Jean le Prophète ou à Barsanuphe sont
une source autrement intéressante, puisqu'ils nous
permettent de suivre son travail spirituel personnel'

Comme S. Vailhé I'a signale, tout un lot de lettres de Barsa-
nuphe et de Jean est écrit, en eÍïet, à un moine qui se tr9uY.9
dans les mêmes circonstances de vie que celles que Dorothée dit
avoirconnues. Il n'estpas possible d'admettre quece correspo.n-
dant des deux grands áncièns soit un autre que notre Dorothée'
Ce bloc de billets de Dorothée commence avec I'interrogatton


