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RÉSUMÉ. Étant donné que c’est à peine si la littérature médiévale joue un rôle digne de ce nom dans les curricula officiels, la didac -
tique de la littérature médiévale se développe après PISA, avec des exceptions (entre autres Bärnthaler) principalement en direction
d’une orientation de compétence (Miedma/Sieber), qui a ses justification et qualité à l’intérieur de la RFA dans l’école républicaine
(« Ordnung Schule ») (Oliver Geister), mais à l’adresse de laquelle, il y a aussi des voix critiques à l’intérieur de ce sujet (Ringeler).
L’importance des cours de littérature dans l’instruction, qui a été requise dès 1977 par Jürgen Kreft dans l’individuation, à savoir,
dans la formation de la personnalité, a été et est toujours aussi peu prise en compte. Les possibilités d’acquérir des connaissances spé -
cifiques, par la manière de traiter la littérature médiévale en classe et de réaliser simultanément une expérience de réception moti-
vante et remplie de sens, ce qui est fondateur pour la biographie, restent donc encore bien loin d’être épuisé. Cet essai tente de déga-
ger, par des réflexions et en s’appuyant sur l’exemple de ce qu’on appelle le roman double-voie, l’importance et le potentiel d’une ré-
ception anthropologique fondée et avec cela motivante par sa fondation de sens au plan biographique.

Mots-clefs  : didactique de littérature, études médiévales, littérature médiévale, Wolfram von Eschenbach ; « Parzival » fiction narra-
tive/roman double-voie, école, création du sens ; enseignement Waldorf, cours d’allemand

La situation de la littérature médiévale à l’école et pourquoi les élèves devraient en lire — 
voire carrément veulent en lire ?

Alors que la littérature médiévale dans les plans-cadres pédagogiques étatiques des écoles publiques joue à peine un
rôle et que cette situation, en dépit des efforts renforcés de la Didactique Médiévale de Littérature (DML) après PISA,
au plus tard depuis 2005, n’y a rien changé du tout, le plan d’étude en écoles Waldorf offre à cet égard une multitude de
possibilités, tant aux plans quantitatif didactique et méthodologique, en vue de sa réception dans l’enseignement (Kir-
schhoffb 2018a ; Steinwachs 2018), qui incombe à la compétence décisionnelle des enseignants. En font partie ici aussi
— à côté de la liberté relative dans la mise en œuvre de ce plan d’étude et au choix des textes (Zech 2016, p.575) (voir
ci-dessous) — aussi les lectures des « chants des Niebelungen » dans la 10ème classe, de validité canonique, et celle du
Parzival de Wolfram von Eschenbach dans la 11ème (Richter 42016, p.272 et pp.276 et suiv.). Pour ces dernières œuvres
quelque 30 unités de cours à chaque fois de 45 minutes sont prévues ce qui, en considération quantitative, constitue un
trait distinctif unique de l’école allemande et permet une réception intense de l’époque, de la poésie et de l’actualité des
textes médiévaux  (Buck 2011, pp.25 et suiv.). Il est vrai que la réception spécifique de la littérature médiévale dans les
écoles Waldorf, ainsi que sa didactique, n’ont été travaillées qu’en amorce jusqu’à présent, pourtant il s’est avéré très
vite à la compréhension de soi des écoles, que les voies de réception sont de manière primaire orientées sur le sujet et de
ce fait — comme la compréhension de soi — la réception a une importance directe pour les élèves (voir Schneider
2008 ; Schuchardt 2002, p.25 ; Boss 2018, pp.330 et suiv.) ; et des points de rattachement se font foncièrement recon-
naître en cela pour de nouvelles tendances dans la DML (Bärnthaler 2010 ; Heiser 2018, pp.15 et suiv. : Seelbach & Za-
miner 2016, pp.9 et suiv.), qui jusqu’à présent n’ont rencontré que peu d’attention dans le discours et cela doit être exa -
miné en détail à un autre endroit.

Quand bien même sur la base des assertions systémiques de la réglementation scolaire un cours quantitativement
comparable n’est guère possible (Steinwachs 2019, pp.124 et suiv.) Ylva Schwinghammer a montré qu’il existe absolu-
ment  des  espaces  dans  lesquels  la  littérature  médiévale  peut  et  devrait  s’établir  comme un  objet  d’enseignement
(Schwinghammer 2013, p.200). Sur cette voie, et donc, par une remise à neuf théorique comme pratique de l’enseigne -
ment, il serait pareillement possible, non seulement d’encourager une conscience pour la relevance sociétale des littéra-
tures médiévales, mais encore d’y gagner la volonté de lire et l’intérêt des élèves. Puisque les accès orientés sur le sujet,
et donc la facilitation de la compétence sociale et du soi, ainsi qu’en cela, des formes de l’édification de l’identité et de
l’individuation dans le contexte (inter-)culturel, forment un paradigme de la compréhension de soi des écoles Waldorf,
un regard sur les expériences qui y sont menées avec la réception des textes médiévaux semble aussi sensé :  Toutefois
— et cela devrait aussi être exploré de manière plus précise — c’est une revendication des écoles Waldorf de permettre
une réception conforme à l’âge et au développement des élèves, qui soit reconnue par les élèves eux-mêmes comme
motivante et fondatrice de sens et devienne porteuse d’une lecture féconde et substantielle dans laquelle ils font l’expé-
rience de l’importance individuelle, culturelle et sociétale de la littérature médiévale, une expérience qui peut être ainsi
ancrée dans leur conscience.
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La question soulevée dans ce qui suit c’est donc de savoir dans quelle mesure les points de rattachement et impul -
sions, à peine comprises jusqu’à présent des accès réceptifs et didactiques de la pédagogie Waldorf, offrent à la DML
(Didactique Médiévale de Littérature) générale (Kirchhoff 2018a ; Kirchhoff 2018b, Zech 2018a). Une autre question
serait de savoir dans quelle mesure cet accès particulier ou aspects de cette même pédagogie sont propres, non seule-
ment à éveiller un intérêt motivant fondateur de sens mais à ancrer de nouveau à longue échéance dans la société aussi
cette littérature médiévale comme un bien sociétal et individuel pour créer ainsi une motivation de réception qui peut
être portée tant idéellement qu’institutionnellement.

La situation de la littérature médiévale dans l’école ordinaire

Les publications au sujet de la DML se sont multipliées de manière exponentielle durant ces 17 dernières années, ce qui
était déjà à attendre après PISA, de sorte que la position déjà marginalisée de la littérature médiévale, sans plus depuis
1945/49 (Scherwinsky 1950, p.504), ne s’en est pas améliorée. À la suite des « rumeurs de mort » (voir ci-dessous) sur
la littérature médiévale dans l’enseignement, les études médiévales semblèrent de ne pas vouloir mourir sans rien faire,
quoique « l’utilisabilité » de la littérature pour l’espace de formation de l’école — comme Hans Otto Spillmann en éta -
blit le bilan — soit très mince (Spillmann 2000, pp.776 et suiv. ; Klein 2015 ; Wrobel 2015). Un tel penser relevait et re-
lève toujours du tournant amorcé dans la politique de l’école vers ce qu’on appelle l’orientation de compétence, qui
pourtant, comme auparavant, doit faire face à la critique que le doyen de la recherche sur la compétence, John Erpen-
beck, caractérisa lui-même comme la deuxième « catastrophe d’éducation-formation » de la République Fédérale (Er-
penbeck/Sauter 32019). Et malgré cela, cette évolution fut productive pour le discours sur la DML, mais non pas juste-
ment sur la mise en œuvre de textes médiévaux à l’école. Ici il faut donner une quittance positive précisément à la DML
que dans ses écrits au sujet de l’orientation de compétence, elle n’ait jamais perdu de vue les élèves comme des êtres
humains en train de se former (Wrobel, 2015 et suiv.). À quoi cela tient-il ? Cela n’a pas été expliqué jusqu’à mainte-
nant, il est vrai qu’il faille admettre qu’en dépit de la focalisation sur des compétences universellement utilisables, on
s’en tint, pour ce qui est de l’en-culturation, de ce fait, à un accès interculturel ainsi qu’à la socialisation et la formation
d’identité des élèves. Ainsi la spécialité propre fut mise au niveau d’une base standard de formation ainsi que rendue
propre à être enseignée (Feistener, Karg & Thin-Mabrey 2006, pp.11 et suiv. ; Miedema Sieber 2013) et en même temps
on tint compte de la validité individuelle, (inter-)culturelle et sociétale de la littérature.

Quelques années seulement après que Holger Deifuß, en 2005, a annoncé « l’enterrement » de la littérature médié-
vale dans les écoles (Deifuß 2005, pp.143 et suiv.), s’ensuivit donc l’offensive des publications de la recherche médié-
vale [la « médiévistique » ? Ndt]. Celle-ci a révisé d’anciens accès de cette recherche de manière critique (Schwinghammer
2014) et elle a développé toutes les facettes de ses recherches en une DML discursive qui n’existait pas avant 2005. Des
concepts d’enseignement pour divers textes, thèmes et langues médiévaux furent mis en avant et par Ylva Schwingham-
mer, l’étude empirique mentionnée pour la situation de la littérature médiévale chez les enseignants. Mais étant donné
que les curricula des divers pays relèvent d’une décision de politique scolaire ou sont fixés, ou selon le cas, cette offen-
sive de recherche et de publication a été assez peu en mesure de modifier jusqu’à présent la marginalisation de la littéra-
ture médiévale dans l’enseignement.

Si l’on écoute le discours actuel, des points forts préférentiels de la recherche DML se révèlent. Ils se consacrent
avant tout aux questions d’altérité ou de la « qualité du Moyen-Âge », comme le formule Ina Karg et aux expériences
sur la manière de transposer celle-ci en cours. (Karg 2012, p.438). Se rajoutent à cela l’importance d’une littérature mé-
diévale pour la situation actuelle de la société, les traits culturels de celle-ci, l’actualité du thème dans les médias, les
universaux humains, les nouvelles voies de réception de l’intégration scolaire et des accès méthodologiques comme des
concepts des cours vérifiés (Voir entre autres : Sieber & Miedema 2013 ; Wrobel & Tomasek 2015 ; Hofmeister &
Schwinghammer 2014 ;  Seelbach & Zamier 2016).  Ce qui n’est  abordé qu’exceptionnellement en vérité en ce qui
concerne la DML, c’est une motivation de lecture orientée sur le sujet qui réponde concrètement aux besoins en forma-
tion et en développement des élèves (entre autres : Bärnthaler 2010 ; Spreitzer 2015, Eitschberger 2015 ; Heiser 2018 ;
Bärnthaler 2020). Ce n’est pas  seulement la question de savoir pourquoi les élèves devraient lire de la littérature médié-
vale, mais plutôt comment les œuvres dussent être préparées pour que ceux-ci veuillent les lire. Une voie possible d’en-
courager ce vouloir, serait une réception anthropologique, parce que celle-ci est acceptée en tant que fondatrice de sens
et en cela elle est motivante à partir des raisons psychologiques du développement et cela va être exposé plus en détails
dans ce qui suit.

Vaut-il la peine de porter un regard (didactique) sur « l'autre » ?

Certes la didactique de littérature (générale) s’est intensément préoccupée de la motivation à la lecture et de la réception
chez les enfants et s’est souciée d’une approche aussi de la jeunesse, pourtant, précisément pour cette dernière — et
donc des élèves du secteur II — elle semble être partie du choix de textes littéraires qui ont fait la preuve de leur impor -
tance ou qui se trouvent listés dans le plan des études (et qui ont naturellement été remis au goût du jour en correspon -
dance par les maisons d’édition de livres scolaires). Mais de ce fait, la lecture scolaire perd souvent la fondation du sens
et l’importance reconnaissable pour les élèves, selon Karlheinz Fingerhut (Fingerhut 2006, p.154). La DML se trouve
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donc avec ses réflexions ailleurs, en un autre lieu. Elle fonde les lectures sur leur relevance culturelle historique, leur
formation d’identité et leur socialisation ainsi que sur leur relation au monde (Wrobel 2015, p.38) : L'intérêt pour la lit-
térature médiévale est supposé se manifester à travers d’un éventail de thèmes de fond, de références médiatiques (ac-
tuelles), d'expériences universelles ou d'aspects interculturels. Mais une motivation pour la lecture fondée sur une psy -
chologie évolutive y est assez peu prise en compte et donc cette amorce anthropologique qui peut, en relation justement
avec les thèmes désignés, déployer une incitation motivante lorsqu’elle est équilibrée pour les élèves par une fondation
du sens reconnaissable (Rabelhofer 2015 ; Bärntheler 2010 ; Seeber 2017, en particulier pp.39-48).

Pour la planification d’un tel assortiment de cours on a besoin d’une anthropologie pédagogique. Celle-ci a cepen-
dant tout juste de quoi mener une existence bien obscure, quoique des concepts d’enseignement développés en fonction
de l’âge réussissent naturellement dans la pratique. D’où cela provient-il ? Les concepts d’enseignement publiés ne re-
posent pas, pour le moins en ce qui concerne leurs bases, sur des déterminations ou des hypothèses anthropologiques
fondamentales — et il y a donc ici une pierre d’achoppement didactique qui a été à peine thématisée jusqu’à présent. En
1977, Jürgen Kreft fondait une didactique de littérature faisant autorité en étant systématiquement et sociologiquement
comme anthropologiquement orientée sur l’identité par son ouvrage fondateur :  Grundproblem der Literaturdidaktik
[Problème fondamental de la didactique de littérature] (Kreft 1977). En suivant son impulsion, des didacticiens de la
littérature tels que Kaspar H. Spinner, Volker Frederking, Klaus Maienwald ou Volker Gerner, entre autres, misèrent
leurs efforts didactiques sur le développement de la personnalité, à l’instar d’un repère ciblé. En vérité, c’est tout juste si
une évolution anthropologique s’ensuivit. Il en fut autrement pour l’esthétique de la réception. Sur la base des travaux
de Roman Ingarden (Ingarden 1972), Hans-Robert Jauß (Jauß 21997) et Wolfgang Iser (Iser 42014) — ainsi que sur la
base de la théorie de la culture et de la littérature évolutionnaire-biologique de Karl Eibl (Eibl 2016) — les réflexions
anthropologiques connurent une évolution exponentielle, à l’occasion de quoi Jauß et Eibl n’établirent plus aucune rela-
tion explicite avec l’enseignement. Le problème d’une recherche anthropologique à peine existante dans la didactique
de littérature se trouve ouvertement fondé dans le fait que l’anthropologie pédagogique est elle-même coordonnée aux
sciences de l’éducation et n’est donc plus reflétée par les didactiques spécialisées. C’est ce que remarqua Nobert Kluge
en 2003, dans sa critique — une critique que renforcèrent Christoph Wulf et Jörg Zirfas en 2014 (Kluge 2003, p.13 ;
Wulf, Zierfas 2014, p.17). Dans la théorie de la didactique de littérature un paradigme basique pour la planification et la
mise en œuvre des enseignements ne dévient ainsi que dans des cas exceptionnels, une part du système de coordination
des objectifs visés en apprentissage, formation et socialisation.

Or, il en va autrement dans les écoles Waldorf. Car celles prennent d’autres voies en rapport avec la littérature mé-
diévale dans les cours ainsi que dans la légitimation anthropologique de sa pédagogie comme aussi dans les concepts di-
dactiques en représentant « l’autrui » de ce qui relève de « l’en propre du soi » de la didactique de littérature. Voici une
brève comparaison avec ce qui a été dit jusqu'à présent sur le rôle de la littérature médiévale à l'école : Comme exposé
ci-dessus, son curriculum donne un vaste espace pour la littérature médiévale, avec plus de 30 (!) unités de cours pour le
« Lied des Nibelungen » et le Parzival de Wolfram en classe 11, à chaque fois de 45 minutes. D’autres matières lyriques
ou proses brèves et d’autres encore peuvent être traitées. Les deux œuvres sont fondées de manière en-culturative et so-
cialisatrice, à la fois dans leurs contenus et méthodologies ainsi qu’au plan anthropologique. Ici anthropologique veut
dire ce que concerne tout particulièrement le plan évolutif psychologique et cela signifie que les écoles Waldorf fondent
leurs impulsions didactiques (idéalement) dans un accompagnement des élèves au travers de leur puberté et de leur ado-
lescence ce qui peut bien valoir comme la signature de leur orientation spécifique sur le sujet (voir Schneider 2008). S’y
rattache la revendication que c’est là une partie de sa pédagogie de la motivation et elle représente la base fondatrice du
sens en tant que concept d'enseignement assumé et orienté vers l'esthétique (par exemple Zech 2017). Avec ce concept,
les écoles Waldorf se mettent à distance d’une tendance de la politique scolaire, qui a déplacé [voire, et c’est beaucoup plus

grave et profond, « déphasé complètement », ndt] de plus en plus de manière asymétrique la « formation (identité) et la qualifica-
tion (capacité de travail) » dans l’actuelle société du savoir, en subordonnant la formation de l’utilisabilité au marché
du travail, selon Rose Boenicke et al. (Boenicke, Gertner & Tschira 2004 ; de manière similaire aussi Bredella 2007).
Quand bien même les fondements anthropologiques de la pédagogie Waldorf soient parfois considérés de manière cri-
tique (Ulrich 2006), ils font aujourd'hui l'objet d'un discours constructif, tandis que la pédagogie Waldorf elle-même
s'ouvre à des concepts qui se situent en dehors de ses sources originelles (par exemple, Wagemann 2019 ; Sommer
2021).

Pour comprendre une didactique anthropologique (générale) fondée, qui est acceptée comme fondatrice de sens et
motivante (pour la littérature médiévale) il est secourable de considérer et d’envisager cette compréhension de soi d’un
peu plus près. Matthias Kirchhoff, à partir d’une perspective universitaire critique a renvoyé depuis longtemps déjà aux
possibilités et limites bienveillantes d’une coopération entre les études médiévales et les écoles Waldorf (Kirchhoff
2018) et Frank Steinwachs a approfondi ces idées en rapport avec « chaque ordonnancement » d’école (Steinwachs
2018). Ces idées vont être présentées et développées dans ce qui suit pour en dégager de possibles lignes d’argumenta-
tions en matière de didactique de littérature aux écoles Waldorf en vue d’une fondation de sens anthropologique et psy -
chologique motivante, pour autant que les actuelles positions de la DML générale  peuvent être complétées de manière
sensée. Le but de ces développements étant donc de prendre en compte les expériences existantes dans les écoles Wal -
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dorf en ce qui concerne la réception des textes médiévaux en dehors de leur contexte et de réfléchir sur les possibilités
au-delà du système scolaire que cela entraîne pour la réception de la littérature médiévale.

Remarque au sujet de l’anthropologie en tant que paradigme pour un curriculum fondateur de sens 
et motivant et sa didactisation aux écoles Waldorf

Pour pouvoir dégager la perspective anthroposophique didactique fondatrice des cours de littérature en écoles Waldorf
et cela aussi dans les limites  d’un essai de spécialisation, il est nécessaire de réduire massivement. Malgré cela, pour le
traitement du positionnement interrogatif ici, en ce qui concerne la compréhension de soi régnante dans le jeu des inter -
actions entre anthropologie, curriculum et méthode, il nous faut quelque peu approfondir les choses. Dans la pédagogie
Waldorf et sa didactique, il y a  — pour le formuler de manière quelque peu brutale — la génération de contenus pour
un curriculum de développement psychologique fondé pour les élèves, qui leur permette une fondation de sens à la fois
individuelle et motivante — selon Michael M. Zech. Cela signifie donc, en relation avec le cours de littérature, d’entre -
prendre un choix conscient de textes poétiques, dont les matières [Rabelais eût plutôt parlé ici de « substantifiques moelles », mais on
n’est plus au temps de Rabelais, pourtant si actuel avec sa sentence qui s’est révélée encore vraie avec les covid-19, 20, 21, 22 : « Science sans

conscience n’est que ruine de l’âme… »  Ndt] semblent accompagner et soutenir les besoins de développement et de formation
des élèves. Ainsi le choix — selon la compréhension de soi — bien au-delà des objectifs d’en-culturation, de socialisa-
tion et de développement de compétences, formulés plus haut, doit avoir en tout premier lieu un rapport anthropolo-
gique concret avec ce qui est conforme et acceptable en général pour l’âge et l’année scolaire des élèves. Au-delà de ce
qui est généralement accepté, le développement des groupes d’études concrets et spécifiques doit être pris en compte en
détail pour le choix adéquat des textes et on doit en didactiser les paramètres en correspondance (Steinwachs 2020).
Dans la compréhension du plan d’études de Richter, cela signifie que les élèves « ne sont pas seulement à considérer
comme des destinataires, mais beaucoup plus comme des donneurs d’impulsions des contenus du cours, pour ainsi dire
des commettants du plan d’enseignement. » (Richter  42016, p.83). Autrement dit, il y a bien sûr un plan d’enseigne-
ment, son maniement et sa réalisation fluides, et donc situatifs et référés à un groupe (Pollak & Spengler 2019) mais il
se différencie des  plans d’enseignement  des  Länder  de sorte que les  besoins  de développement  spécifiques valent
comme paramètres essentiels pour le choix et la didactisation des contenus, ce qui n’est pas absolument le cas dans les
curricula des autorités scolaires (voir entre autres, Künzli, Hürlimann & Rosenmund 2013, p.108 ; voir aussi Kämper-
van den Boogaart 52014, p.12). Avec cela le plan d’enseignement des écoles Waldorf a le caractère d’un « plan d’orien-
tation » structurellement orienté sur le sujet et s’alignant sur le développement psychologique, il copie donc un curricu-
lum ouvert, qui est certes canonisé en amorce, mais permet une progression alternative en la rendant même nécessaire le
plus souvent. Ceci signifie, dans la compréhension pédagogique et didactique de soi des écoles Waldorf, que la matière
enseignée est orientée sur le sujet et anthropologiquement fondée et le développement spécialisé doit y servir à l’instar
d’une individuation « conforme à l’âge », par les contenus traités dans le cours. À ce propos, Wilfried Sommer écrit :

« La pédagogie Waldorf porte d’une manière différenciée son regard sur le soi incarné et considère en correspondance
le cours comme un espace d’expériences et de développements pour le soi incarné. Avec cela elle comprend le pro-
cessus d’apprentissage comme un processus dans lequel les élèves se déploient en tant que personnes incarnées qui
sont directement agissantes. »

Avec cela on part du fait concret,
« Qu’il y a des processus d’apprentissage qui sont biographiquement importants et portent un sens. Une compréhen -
sion se trouve à la base de l’apprentissage expérimental par lequel les élèves édifient un nouvel horizon en tant que
personnes, auxquelles on peut s’adresser jusqu’au plan personnel à savoir détentrices d’une inhérence individuelle de
sens. [...]» (Sommer 2010, pp.35 et suiv. [voir aussi la thèse de Wolfgang Klingler : Une forme de liberté : la conception de l’être humain
chez Rudolf Steiner — en allemand aux éditionv Urachhaus, traduite en français et disponible auprès du traducteur, étant donné que cette liberté n’inté-

resse guère en France. ndt]) »

Michael M. Zech formule cette compréhension du soi aussi d’une manière analogue, en insistant sur l’aspect d’un ensei-
gnement doté d’aménagements d’apprentissage en relation directe avec l’élève :

« La revendication de la pédagogie Waldorf jusqu’à aujourd’hui, c’est de placer conséquemment les contenus et mé-
thodes d’enseignements au service de la facilitation de l’individuation et d’exiger du personnel enseignant les compé-
tences de pouvoir comprendre et analyser les processus du développement de l’enfant et donc, sur la base de la com -
pétence du personnel quant à la spécialité enseignée et la méthode pour ce faire, de développer un concept de cours
adapté à la rencontre réelle situative de l’élève. [Lequel se sent alors « reconnu », dans son « penser, sentir et vouloir » ndt]»

Il devient ainsi évident que l’orientation subjective impulsée par Zech ne sert aucunes sensibilités individuelles, étant
donné que l’évolution de ces concepts de cours fonctionnels facilite à cet égard le développement et la compétence et
qu’ils sont censés opérer en motivant :

« Plus important qu’un simple développement de compétences spécialisées et méthodologiques, c’est donc le déve -
loppement de la compétence au social et à soi. Un développement de compétence se produit ensuite si la transition  de
la « présentation » de la matière enseignée est censée résulter à chaque fois à partir de l’observation des états d’évolu-
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tion et parvient à déclencher une intervention de l’élève ; c’est-à-dire que si l’élève se sent « vu » ou « reconnu » dans
son propre état de développement, sans qu’il doive pour autant se sentir « percé à jour », il peut alors de lui-même
saisir la chance de travailler la matière d’enseignement [« substantifique moelle » rabelaisienne comprise, ndt] qui lui est propo-
sée pour elle-même et en soi. La pédagogie Waldorf parle ici de « questions latentes » et donc de questions qui ne
sont pas conscientes à l’élève, mais qui concernent son intériorité profonde, dont les réponses l’aident à maîtriser ses
tâches de développement. » (Gösse, Loebell & Maurer 2009, p.99).

Or, les phénomènes anthropologiques caractérisés ici comme des « questions latentes » ne se rencontrent sous cette
forme et caractérisation que dans la pédagogie Waldorf. C’est la tentative de répondre à une ferveur conforme à leur âge
et inconsciente (et donc latente) des élèves à comprendre le monde qui les entoure en le réfléchissant conceptuellement.
Cette « aspiration ardente » naît, selon la compréhension de soi, au passage de la puberté à l’adolescence et elle repré -
sente une nouvelle façon de se tourner vers le monde des adultes. Elle s’accompagne d’une (nouvelle) orientation inté-
rieure et en cela d’une quête d’identité, longuement persistante et versatile, reliée à une aspiration croissante à une auto-
nomie (Kranich 1999, pp.180-223). Dans cette acceptation, on découvre des parallèles concrets aux modèles de déve-
loppements psychologiques connus (par exemple, chez Piaget, Erikson, Fowaler), à l’occasion de quoi une contextuali -
sation à cet endroit n’apparaît pas sensée ici. Avec cela les «interrogations latentes » représentent au sein du système pé-
dagogique et didactique un paradigme anthropologiquement fondé et déterminant pour la planification de l’enseigne-
ment afin de s’acquitter de la revendication postulée pour concevoir celui-ci de la même façon, tant au plan spécialisé
qu’individuel, comme fondateur du sens et en cela donc motivant (voir Steinbach 2020).

 Ainsi quatre objectifs essentiels d’éducation et de formation sont formulés du côté de la pédagogie Waldorf (y com-
pris dans l’enseignement littéraire) qui peuvent servir de points de rattachement au discours de la didactique de littéra -
ture générale : premièrement, le processus d’individuation, caractérisé, dans les formulations de la didactique littéraire
générale comme la « formation de la personnalité » ; deuxièmement, l’objectif de permettre aux élèves de participer so-
ciétalement et (inter-)culturellement (de manière critique, en-culturation) ; troisièmement, d’y agir en cela de manière
socialisante (socialisation) et quatrièmement, d’établir et développer ces compétences qui doivent être conçues en tant
que techniques culturelles au fondement d’une participation critique-intégrative (édification d’un savoir et de compé-
tences spécialisés) [soulignement en gras du traducteur]. Par cette mise en place de la pédagogie Waldorf des critères anthropo-
logiques fondés deviennent visibles au sujet du choix des thèmes et des textes en vue de leur didactisation. Celle-ci se
trouve au service de la formation spécialisée comme de l’individuation (Götte, Loebell & Maurer 2009, p.279) ce en
quoi une didactique décidée et orientée sur le sujet devient reconnaissable, laquelle laisse reconnaître les points concrets
de rattachement au discours de la didactique de littérature et pareillement à la DML.

Au sujet de la justification anthropologique des écoles Waldorf de lire 
de la littérature médiévale — l’exemple du « Parzival »

Cette impulsion motivante est aussi comprise comme étant une base anthropologiquement fondée pour le choix et le
traitement de l’enseignement en littérature. Eu égard aux prémisses de la planification, ceci veut dire, en dépit de toute
la fluidité en rapport aux besoins et nécessités visibles du développement de la jeunesse, de suivre une amorce orientée
sur le sujet et pour cela, de joindre des paramètres propres au système (Boss 2018, p.279). Pour les développements qui
vont suivre, au sujet de la pédagogie de motivation en relation à la littérature médiévale en écoles Waldorf — pour au -
tant qu’une homogénéité soit principalement possible ici —, le regard va se poser sur les hypothèses avancées au sujet
de la 11ème classe, étant donné que pour cette année ou ce degré scolaire, le « Parzival » de Wolfram von Eschenbach a
été proposé, mais cela n’est pas sans alternative possible dans le curriculum. Ainsi est-il affirmé dans les objectifs d’en-
seignement au cours de littérature de la 11ème classe en général :

« Au centre de l'enseignement se trouve [...] une confrontation intensive avec le monde intérieur de l'être humain,
avec le processus du devenir du je et la réflexion sur la relation entre le Je et le Tu. Des méthodes variées d'analyse de
texte sont introduites,  mais il  doit  être clair  que chaque méthode doit  être utilisée de manière  adéquate  et  qu'il
convient d'éviter un monisme méthodologique dogmatique. Le style individuel est développé et accompagné par des
formes de dissertation libres telles que les discussions philosophiques ou les essais. » (Richter 42016, p. 275 et suiv.)

Le caractère différencié signifie ici que les textes littéraires sont placés au premier plan des réflexions de planification
dans lesquelles on renvoie à une signification particulière de la relation Je-Tu, du « propre en soi » et de « l’autrui en
soi », faisant souvenance à Martin Buber, parce que la relation Je-Tu est comprise comme une base en vue d’un «  deve-
nir-Je ». Exprimer de manière psychologique, la situation de transition de la 17 ème année, dans la 11ème classe pourrait
être caractérisée comme un pas accompli du penser identitaire vers celui individuel, tel que postulé par le psychologue
du développement, Heinz Abels (Abels 2010, pp.37 et suiv.). Ceci concorde dans cette mesure aux acceptations de la
pédagogie Waldorf, lorsque, par exemple, Stefan Leber parle d’un passage du « Nous » au « Je » et souligne donc le de-
venir-Je dans la puberté tardive et la pré-adolescence (Leber 31992, pp. 125 et suiv.). Heinrich Schirmer complète en re-
marquant que : les « éruptions volcaniques émotionnelles de la 10ème classe agissent à présent de manière plus ration-
nelle »  (Schirmer 1993, p.165), les élèves s’émotionnent moins et le mob-feeling [« sentiment d'appartenance à la foule », en an-

glais dans le texte, ndt] « Nous », recule lentement à l’arrière plan au profit d’une détermination de soi (Je). Dans le déroule-
ment du cours, le travail commun, opère en augmentant les débats ou conflits traduisant une recherche, une observation
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et une réflexion plus poussées — et donc reliées au Je. Les rencontres, avec l’enseignant, ainsi les présente Günter Boss,
agissent d’une manière plus contradictoire et représentent une sorte d’état moyen. Il constate en outre que les élèves qui
agissaient dans leur absence d’orientation, avec une certaine gêne jusque-là, sont désormais en quête d’une pause dans
un soi stable et dans le même temps, cela les fait apparaître comme adultes (Boss 2018, pp.332 et suiv.). Dans cette si -
tuation, ils apparaîtraient donc, selon lui, comme se trouvant dans une relation nouvelle, plus consciente du « Je » et du
« monde ». Un tel intérêt porté au monde se transformant ainsi, désormais il n’interroge plus vers l’extérieur, selon
Zech, mais de plus en plus vers le « Je » propre dans cet « extérieur » ; les adolescents chercheraient à y former et à y
localiser leur « soi incarné » (Zech 2018c, p.52). Accompagnant le changement de perspective lié à l’âge des élèves,
l’individu s’éprouve dans un ancien environnement ressenti de nouvelle manière, lequel opère en aliénant de plus en
plus. Il n’apparaît plus pour lui comme allant aussi de soi, comme encore des mois auparavant, et il en naît une sorte
d’aliénation temporaire de ce monde-ci justement. Ainsi, selon Malte Schuchhardt, cela s’accompagne d’une expérience
d’isolement et de solitude, qui pourrait s’avérer en même temps comme un voyage de découverte entrepris au travers de
son propre « espace d’âme » et de son propre soi. (Schuchhardt 2002, p.25).

Si l'on part d'une telle disposition des jeunes, malgré toutes les difficultés liées aux généralisations, il  est alors
évident de trouver des textes qui traitent justement de cette transition ("état moyen"). Selon le groupe, des textes à
orientation biographique tels que  Demian ou  Siddhartha  de Hermann Hesse ;  Blechtrommel de Günther Grass, Der
erste Lehrer" de Tischngis Aitmatow ; Nachtschwärmer de Thomas Oberenders ou  Tschick de Wolfgang Herrndorf.
Mais aussi, même si cela semble d'abord opérer d’une étrange manière, le "Parzival" de Wolfram. Toutes ces formes
d'isolement, de repli sur soi, de l'aliénation des espaces de vie habituels, de leur redécouverte et de leur recherche, des-
sinent une image qui, malgré la diversité des contextes culturels, offre foncièrement des points d'ancrage pour les don-
nées anthropologiques dans le "Parzival" de Wolfram comme faisant partie d'une culture à la fois proche et étrangère,
un monde de sentiments et de vie (voir ci-dessous) — ce n'est pas tant l'analogie entre le contexte culturel étranger et
l'altérité qui est problématique. Ainsi Thomas Martin Buck écrit : « Tout d'abord, il faut retenir que le rapport au passé
sans altérité ne doit pas être fondamentalement un problème" (Buck 20011, p.69), ce qui va de pair avec l'hypothèse de
Jan-Dirk Müler, par exemple, qui souligne, que le concept d'altérité ne doit jamais être " total" (Müller 2010, p.5). La
seule question qui se pose est celle du "COMMENT" de la préparation didactique — et c'est cela que nous allons encore
approfondir par la suite. Il convient toutefois de se ranger à l'avis de Jens Birkmeyer, didacticien de la littérature, selon
lequel il ne suffit pas de se fier aux « lectures d'identification fortes pour le sujet » (Birkmeyer 2015, p.47). Il faut éga-
lement créer un environnement d'apprentissage qui soit en mesure de « métaphoriser les rapports au monde » et de sus-
citer en permanence, par un « enseignement philosophique de la littérature », une attitude interrogative face au monde,
afin que « la littérature ait encore principalement un sens » (Birkmeyer 2015, p.47). La justification de la pédagogie
Waldorf, de lire Parzival dans ce contexte, comporte toutefois le risque qu’en correspondance avec ses narrations primi-
tives, le texte pût être lu comme un roman de développement et pût être aliéné de manière « ahistorique » (Richter
42016, p .276) et, en ce qui concerne la qualité particulière du Moyen Age, qu’il fût vécu en étant faussement assimilé et
transformé en ce que Birkmeyer a décrit ci-dessus comme une « lecture d'identification forte pour le sujet ». Toutefois,
des arguments pertinents sont avancés pour lire Parzival devant ce fond anthropologique fondateur de sens et motivant
en 11ème classe.

Lorsqu'en 1922, le "Perceval" a été étudié pour la première fois à l'école Waldorf, fondée en 1919, la justification
avancée par Rudolf Steiner de cette lecture, pour la compréhension actuelle, c’était une approche orientée sur le sujet et
la pédagogie culturelle. Il expliqua que l'œuvre pouvait être lue comme un roman de développement (ce qui, en 1923,
lui permettait encore de se placer sur le terrain du discours), en étant analysée esthétiquement et surtout, elle devait être
lue comme une œuvre historique située dans son contexte culturel historique. De ce travail « on devrait tirer [...] des
conclusions pour le présent » et « se rattacher au présent ». Il faisait référence ici aux continuités historiques (Steiner
52019c, p. 93) (il ne désignait pas les discontinuités), qui se retrouvent jusqu'à "aujourd'hui" (en l'occurrence 1922) dans
ce qu'on appelle les questions de l’époque, c'est-à-dire des questions urgentes des thèmes sociaux à l'époque (Steiner
52019b, pp.149 et suiv. et p. 315). Actuellement, rien n'a fondamentalement changé dans la justification, mais elle est
abordée de manière un peu plus détaillée et considérée en tenant compte de ses accès principalement esthétique de sa ré-
ception (Soetebeer 2019) de la pédagogie Waldorf qui est par exemple formulé comme suit :

« Dans la pratique, cela signifie qu'en raison de la qualification thématique particulière [...], on doit permettre aux
élèves une substance d'expérience intérieure, par exemple, celle du Parzival, une expérience intérieure qui, en tant
qu’opportunité (de discussion) conduise à une réflexion importante pour l'individu et pour la vie (cf. Steiner, 1972,
p.102). Cela se produit dans le but d'utiliser la littérature [...] en la prenant au sérieux en sa qualité de médium anthro -
pologiquement important d'interprétation, d'explication, de compréhension et d'orientation du monde. (Iser, 42014, p.
512) et de prendre en compte cet aspect dans l'accompagnement des processus de formation de la personnalité adap -
tés à l'âge (en général : Richter, 2016 ; pour Wolfram  Parzival Steinwachs,  22016, p.17 et suiv.).  C'est ainsi que
s'ouvrent les possibilités d'apprentissage, déjà soulignées explicitement par Rudolf Steiner en 1922 et le traitement
philologique, historique et esthétique de l'œuvre dans le cadre de l'enseignement, compris de manière interdiscipli-
naire, ainsi que la possibilité d'accompagner les élèves dans un processus de formation et d'individuation adapté à leur
âge et porteur de sens et dans leur processus d'individuation (Steiner, 1972, p.102 ; Stein, 1926, p. 29). Même si la
lecture dans l'enseignement des écoles Waldorf a changé au cours de ces 100 dernières années, l'intention de Steiner
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formulée en 1922 est aujourd'hui encore considérée comme judicieuse et elle est poursuivie  ». (Steinachs 2018, p.
121).

L'adéquation de "Perceval" à une telle lecture, postulée au début de la citation, devra être nuancée dans les prochains
chapitres, d'autant plus que la compréhension que la pédagogie Waldorf a de soi en ce qui concerne la lecture peut évo-
quer dans ces termes une contradiction évidente. Cependant, il faut d'emblée reconnaître que, dans le cadre de la mise
en phase des enseignements dans les écoles Waldorf, une similitude se présente avec l'étape de l'enseignement formulée
par Jürgen Kreft, que celui-ci désigne comme une « phase d'appropriation » et avec celle-ci une séparation entre l'ex-
ploitation du texte et l'appropriation individuelle des résultats du travail doit avoir lieu. (Fiechter & Zech 2013, p. 152,
plus récent Steinwachs 2020, pp. 32 et suivantes). Ceci est d’importance pour autant que les œuvres médiévales, en par-
ticulier le Parzival de Wolfram, selon le programme d'enseignement de Richter, d'une part, ne soient pas « mésusées de
manière ahistorique et aliénante [...] pour servir à l’instar d’une « carrière » d’extraction de thèmes pédagogiques
pertinents » et « d'autre part, [...] ne soient pas traitées simplement à l’instar d’un témoignage textuel médiéviste » -
selon Rita Schumacher,  l'auteure responsable de la matière "allemand" dans le  programme d'enseignement Richter
(Richter 42016, p. 276). Néanmoins, le but de cet article ne peut et ne doit pas être de justifier la lecture pédagogique du
Parzival, et de sa transposition didactique : elle s’offre à la critique cependant, mais de manière ouverte sur le point de
sa réception anthropologiquement fondée et en cela, orientée vers le sujet. Il s'agit de vérifier si certains aspects sont
compatibles avec le discours de la DML (notamment orienté vers le sujet).

Sur l'adéquation des "romans à double voies" arthuriens et du "Parzival" de Wolfram
pour un enseignement anthropologique et motivant

Remarque préliminaire sur la relation entre la didactique de la littérature et la germanistique

À cette endroit, la discussion fastidieuse sur la relation entre identité et individualité dans la littérature médiévale ne
peut ni ne doit être rouverte, dans la mesure encore où la thèse — dernièrement postulée en 2007 par Ruth Sassenhau -
sen que le Parzival de Wolfram puisse être lu comme un roman de développement (Sassenhausen 2007) — représente
une position majoritairement partagée dans le milieu. On doit beaucoup plus s’interroger dans quelle mesure l’œuvre,
par son architecture du récit, sa modulation narrative et son concept des personnages, offre foncièrement des possibilités
pour une didactique orientée sur le sujet et où se trouve le discours de la DML à cet égard. À cet effet, deux remarques :
le didacticien de la littérature, Michael Kämper-van den Boogaart, a clairement renvoyé, dans les sections I & II de son
volume basique au sujet de la didactique de littérature, au problème d’une incongruence entre didactique de littérature et
germanistique : «  c’est à peine si déjà on puisse encore parler ici d’une identité, par exemple des problèmes de re-
cherche, de méthodes, de terminologies et autres. » (Kämper-van den Boogaart 2003, p.79). Autrement dit, il soulève la
relation de tension, non résolue jusqu’à présent, entre les deux disciplines. Celles-ci renferment certes des perspectives
différenciables sur la littérature et sa fréquentation à l’école, mais cela ne surcharge manifestement pas le discours entre
didactique et science littéraire. Au regard d’une didactisation anthropologique fondée et orientée sur le sujet de manière
motivante et la lecture d’œuvre médiévale dans le cours, ceci signifie pour le moins que des différences sont fondées
disciplinairement dans la manière de s’y prendre avec les textes artificiels. Ce qui est important pour l’ensemble de l’ar-
gumentation développé ici, c’est donc qu’en théorie comme en pratique, des processus didactiques (dans un certain
cadre) sont manipulés intentionnellement et pratiquement autrement que le ferait la recherche, mais tous deux semblent
mener une co-existence paisible (Buck 2011).

Il reste à noter en outre qu’une manière de lire des œuvres médiévales en étant orienté sur le sujet est une tradition
relativement récente dans la didactique littéraire. Il faudrait avant tout et de manière exemplaire désigner Günther Bärn -
thaler qui, en 1989, en tant que premier didacticien de la littérature, a emprunté une telle voie. À l’exemple de la poésie
médiévale, il révéla des accès méthodologiques aux contenus qui sont censés encourager une socialisation critique des
élèves et ont dans le même temps la capacité d’accompagner la signification du processus d’individuation dans l’accep -
tion de Jürgen Krefts. Il postula (et fonda plus tard à l’appui d’exemples de cours) que l’enseignement de littérature mé-
diévale peut promouvoir une socialisation critique qui, à l’aide de textes plus modernes, thématise des états et pro-
blèmes sociétaux et, au moyen « de l’analyse de textes plus anciens, il (le cours d’allemand) est censé renvoyer l’ado-
lescent à une variabilité de principe des situations historiques. » (Bärnthaler 1989, p.11). Bärnthaler prend aussi en
compte l’autre aspect abordé, celui de la lecture anthropologique fondée et motivante. Il développe : « En tout premier
lieu [par ce cours] le développement-Je de l’adolescent qui s’en trouve encouragé », ce qu’il [Bärnthaler, ndt] voit comme
une condition préalable à ce que les élèves, par « cet accroissement d’identité personnelle » peuvent apporter à la socié-
té par leur engagement de manière efficace et le cas échéant transformatrice (Bärnthaler 1989, p.12). Devant cet arrière-
plan, Bärnthaler a publié un ouvrage, 21 années plus tard, intitulé : Was hat denn das mit mir zu tun ? (Qu’est-ce donc
que cela a-t-il à faire avec moi ?] dans lequel il présente une série de cours éprouvés qu’il a mis en valeur sur le thème
du Parzival, dans lesquels un point capital anthropologique fut pareillement appliqué. Le sous-titre en est même pro-
grammatique :  Gahmuret, Parzival et Gawan comme défi au sujet de l’identité sexuelle masculine (Bärnthaler 2010),
son actuel volume consacré au chant des Nibelungen est certes moins prégnant, mais il procède dans une direction ana-
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logue et se consacre (sans le dire) au sens de Jens Birkmeyer (voir ci-dessous) d’une attitude de questionnement des
élèves qui est à évoquer (Bärnthaler 2020). En vérité, Bärnthaler n’est pas le seul et unique didacticien de littérature mé-
diévale de provenance universitaire qui se préoccupe des aspects de l’évolution psychologique, en particulier de l’indi -
viduation ou de la découverte de l’identité, il nous a fallu cependant renoncer à d’autres exemples par manque de place
dans cet essai.

À l’exception de Matthias Kirchhoff, aucun auteur issu de la médiévistique [recherche médiévale, ndt] ou selon le cas de
la DML, n’instaure de relation avec la pédagogie Waldorf, à l’occasion de quoi celui-ci se focalise avant tout sur les
possibilités quantitatives qui y sont emmagasinées de traiter une littérature plus ancienne (Kirchhoff 2018). Il reste sans
doute à s’en tenir sur le fait que l’amorce de littérature médiévale orientée sur le sujet, pour le moins au plan conceptuel,
n’est plus l’unique caractéristique positionnelle des écoles Waldorf. Ainsi semble-t-il possible que la fréquentation du
texte médiéval, dans le cadre d’un cours de littérature médiévale orienté sur le sujet, puisse foncièrement compléter un
discours-DML. Il est vrai que ceci suppose qu’au delà du travail conceptuel, on commence à œuvrer aux fondements di-
dactiques et aux recherches empiriques au sujet de l’effectivité de la pédagogie Waldorf en soumettant son postulat et en
évaluant son caractère vérifiable.

Remarque au sujet de ce qu’on appelle le roman à double voie comme réflexion poétique  de la coditio humana —
et sa qualification pour un cours fondé au plan anthropologique et orienté sur le sujet ainsi que fondateur de sens

On va mettre en exergue dans ce qui suit un aspect de la littérature arthurienne et certes, ce qu’on appelle la « double
voie ». Même si le terme n'est plus utilisable sans problème en tant que désignation générique— au plus tard depuis la
thèse radicale d'Elizabeth Schmid : "Weg mit dem Doppelweg", [Loin de la « double voie »] (Schmid 1999), celle-ci ne
le remet pas en cause en tant que principe narratif et ce concept trouve aussi une autre utilisation dans la recherche (par
exemple, Wolf 2007, pp.44 et suiv.). Il est vrai qu’elle soulignait la richesse en facettes des formes narratives de ce type
littéraire, qui court le risque, selon son opinion, de se voir désigné de manière simpliste par cette caractérisation de com-
position interprétative (Schmid 1999, p.71, en particulier la note 8). Indépendamment de cette problématique concep-
tuelle, une sorte d’anthropologie littéraire se reflète sous cette forme de narration qui, pour un cours significativement
motivant semble absolument appropriée. Celle-ci s’offre comme telle rien que pour la raison qu’elle présente une situa-
tion des personnages que Marie Batzel caractérise comme un « récit biographique qui est exemplairement en lutte »
(Batzel 2010), et donc comme F. Wolfzettel situe le traitement du texte au premier plan comme « biographique ». La si-
gnification de ce caractère spécifique du genre, du roman à double voie de l’épopée arthurienne, dont la tradition re -
monte jusqu’à l’antiquité pré-chrétienne, se trouve en dehors de la question et l’évolution de biographies exemplaires
(crisiaques) ou des romans de formation et de développement des temps modernes, comme leur prolongation, renvoie à
une tradition longuement et avant tout continuellement stable et productive comme réceptive. Celle-ci dure depuis bien-
tôt 2200 ans1 et représente, par le moment de la thématisation biographique, manifestement un besoin fondamentale-
ment humain de localiser artificiellement son être propre et de le refléter. Ainsi s’ouvre un espace réceptif et, par la ré -
ception, également réflexif, qui offre aux contemporains la possibilité de se localiser au-dessus du contexte de sa propre
cohérence culturelle et le cas échéant d’en tirer de riches conséquences pour la vie personnelle, ce qui semble aussi va -
loir pour le Moyen-Âge, selon Christoph Huber et Ruth Sassenhausen (Sassenhausen 2007, p.412 ; de même Huber
2017).  — Comme une remarque en passant au sujet de l’effet de la littérature sur les êtres humains, il faut dire qu’au -
trement que les tentatives d’explications constructivistes au sujet de l’action de la littérature sur l’identité ou l’indivi-
dualité, les études empiriques offrent un fondement argumentatif nettement plus vaste. Ainsi des études cliniques sur le
bibliothérapie (un procédé de thérapie de la forme) ont apporté une multitude de preuves qu’il y a bien une cohérence
constitutive d’individualité et d’identité ainsi qu’avec la réception littéraire (par exemple, Heimes 2012 ; Huber 2008).
Il fallait pour le moins le mentionner pour l’argumentation qui est développée ici sur la réception littéraire fondée an-
thropologiquement à l’école, puisque ni la didactique de la littérature ni les études littéraires n'ont jusqu'à présent inté -
gré ces preuves empiriques provenant d'une autre discipline dans leurs propres études.

Friedrich Wolfzettel a produit une contribution importante pour la compréhension de la « biographie et de la double 
voie » dans la littérature arthurienne en explorant les lignes de développement des personnages qui modulent la narra-
tion à l’exemple de l’épopée arthurienne française. Il les a caractérisées comme des structures « biographiques » qui se 
seraient développées autour de la cour arthurienne certes spatialement et spirituellement (Wolfzettel 1999, p.120) au tra-
vers de leur «  triple harmonisation de l’individualisation, de la subjectivisation et de l’inscription biographique » ainsi 
que de celle des « éducation,  développement et épreuve » (Wolfzettel 1999, p.121) qui exposent chaque personnage 
dans son parcours d’épreuves événementielles spécifique et référé à sa personnalité. Par celui-ci une nécessité est soule-
vée pour le personnage de se « préserver » vis-à-vis de ses propres qualités d’interactions excluantes en cela dans sa 
« biographie », si l’on voulait utiliser la terminologie de Peter Fuchs qui distingue pour la littérature médiévale les 
concepts « (par)cours de vie » et « biographie ». Sous « parcours de vie » il comprend une vita [en italien dans le texte, sans 

doute en référence avec Dante, ndt] idéalisée et adaptée au « système » et donc aux normes de la cour, comme forme d’une in-

1 Cela présuppose que l'Aithiopika [Les Éthiopiques] d'Héliodore d’Émèse est la première œuvre de cette forme narrative à avoir une portée et un 
impact jusqu'à l'époque actuelle (voir Holzberg 2008, p.130 et p.139), et la datation de Holzberg dans le dernier tiers du 3ème siècle reste valable 
(Holzberg 2001, p.323)..
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clusion idéale, ce qu’il ne constate pas en vérité pour la littérature arthurienne. Il voit beaucoup plus dans les person-
nages une forme de « biographie » qu’il décrit comme une vita d’exclusion qui, pesant sur les protagonistes les 
contraint par cela à se positionner face à leurs habitus dé-normalisatrices et à retravailler celles-ci. En regard des déve-
loppements ci-dessus, il semble en être ainsi que ce type de récit — toute précaution étant prise pour le caractériser — 
est approprié pour une confrontation littéraire, comme aussi (au sens interculturel) individuelle, de l’alter et de l’ego, du
« Je » et du « monde » (l’étranger) pour les objectifs postulés ci-dessus, laquelle est appropriée au cours.

Les trois pas postulés par Wolfzettel pour la littérature arthurienne peuvent être sans doute structurellement élargis à 
cinq qui saisissent la « biographie » excluante, au départ, des protagonistes et le surmontement de la même en tant que 
modèle archétype de « développement » dans le pas « disposition »► refus/échec ► crise ► maîtrise ►exhauss-/dé-
pass-ement. « Disposition » signifie, à cet endroit, ce qui est lisible dans le texte et plusieurs fois désigné comme tel : un
« art » (par exemple Parz. 118, 28), et donc les modèles et attitudes interactionnels communicatifs lisibles et spécifiques
à chacun des protagonistes. Ceux-ci mènent au refus/échec et avec cela à une crise qui ne peut être maîtrisée que par un 
surmontement des modèles excluants de « disposition », pour ensuite déboucher dans l’exhaussement ou une transfor-
mation progressive ou émergeante, modulée significativement et narrativement, du héros.

Sur l’arrière-plan de l’évolution poétique du roman médiéval et de ses formes narratives, de tels pas de transforma-
tions peuvent être lus, non pas comme un développement (idéalement) logique, mais plutôt en plusieurs étapes plus ou
moins grandes comme les a constatées Ricarda Bauschke pour Erec de Hartmann :

« On peut observer que les nouvelles qualités morales que les protagonistes acquièrent au cours de leurs aventures ne
sont pas montrées en premier lieu dans la progression de leur formation, mais qu'elles se produisent en action alors
qu'elles sont déjà acquises. On ne raconte donc pas forcément comment Erec devient différent, mais qu'il est différent.
Il résulte de ce comportement d'Erec qu'un changement intérieur a dû avoir lieu. »

Autrement, dit chez les personnages un changement visualisé a lieu, par étapes et à chaque fois par un nouvel « état-
d’être », qui ne représente pas une forme de transformation hiérarchique, mais plutôt un changement qui n’a pas concer-
né ou selon le cas ne concerne pas plus outre un monde intérieur marqué des personnage. Celui-ci signale un lieu vide et
donc un espace narratif modulé et intime, qui rend reconnaissable au lecteur, par imagination, le changement ou « déve-
loppement » des personnages et — selon  la recherche narrative — ce qui est conduit par l’auteur, à l’appui des dis-
cours, descriptions ou interactions des personnages (voir Steinbachs 22016, pp.79 et suiv.).

Les personnages  esquissent donc une « courbe d'évolution biographique » (Wolfzettel 1999, p.141), qui au plan
narratif est modulée de manière telle qu’après l’échec et pendant la crise, se produit une forme « d’évolution » (au sens
de Bauschke, voir ci-dessus) et devient visible vers l’extérieur. Ceci concerne en particulier le personnage du Parzival
de Wolfram, car avec la caractérisation comme « er küen, traeclîche wîs » (Pz.  4, 18) — autrement que « Erec » de
Hartmann — aucun comportement faux n’est thématisé dans le contexte de l’ordre de la cour féodale (voir aussi Sosna
2003, p.159). Au contraire sa « disposition » « biographique » opérante qui ne se manifeste donc pas seulement à l’ins-
tar d’un héritage social ni familial représente un échec en soi-même, ce à quoi la « biographie » du personnage répond
au plan narratif d’elle-même et non pas d’une didascalie courtoise (Batzel 2010, p.142).

Remarque sur les points d'ancrage anthropologiques dans « Perceval »

Au regard de la pédagogie Waldorf et à l’exemple des acceptations de Markus M. Zech dans le discours du développe -
ment psychologique au sujet de la phase d’adolescence (Zech 2017) des jeunes de la 11ème classe, la « biographie » ex-
cluante et crisiaque et son surmontement dans le roman arthurien, en particulier dans le Parzival de Wolfram, offre une
multitude de points d’ancrages thématiques. Selon l’abondance du détail et le positionnement du point capital de la
« biographie » artificielle, les aspects peuvent être choisis et préparés didactiquement qui, dans le cadre d’une «  phase
d’appropriation », au sens de Kreft, peuvent être traités dans le monde de la vie et avec cela en fondant du sens. La
« phase d’appropriation » veut dire le « retour sur soi-même du sujet (de celui qui reçoit, ou interprète) » et la « mise
en application consciente mais contemplative  [des contenus assimilés par le travail] sur la situation et  l’existence
propres ». (Kreft 1977, p.379). Ainsi, comme cela été indiqué ci-dessus avec la pédagogie Waldorf, une séparation
structurelle entre contenu et appropriation a lieu, à laquelle le Parzival de Wolfram convient sans problème pour une
impulsion dans l’enseignement par ses aspects archétypes universaux et gracieux (voir, par exemple, Müller 2010, p.5 ;
Goller 2018, pp.186 et suiv.) : ceux-ci seraient par exemple, le deuil, l’amour, la peine, le désespoir, le surmontement de
soi, mais aussi tels que ceux de la relation mère-fils (Parzival/Herzeloyde), les similitudes parentales (Herzeloyde/Gah -
muret), la violation de la féminité (Orgeluse), les empiétements sexuels (Mejakanz), la violence (Cunneware/Jeschute),
la  démesure,  l’orgueil  (ambiguë  Parzival,  autrement  Turkoyten  ou  Gramoflanz),  les  coups  du  destin  (question
manquée /combat de Parzival contre Gawan et contre Feirefiz), perte d’orientation et doute (éloignement de Dieu de
Parzival/ malédiction par Cundrie), les Jeux de rôles nouveaux de la vie d’adulte  (Obie/Obielot), les fréquentations des
enseignants ou des autorités (Herzeloyde/Gunrnemanz/Trevrizent), l’échec (Parzival devant l’interrogation du Graal ;
dans un sens productif flou le rôle de Gahmuret, Herzeloyde ou Grunemanz et Trevrizent), incompréhension à l’en-
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contre du monde (Expérience au matin après l’interrogation manquée : malédiction du gardien, Sigune et plus tard Cun-
drie), la honte (première rencontre Parzival/Gonwiramurs/interrogation du Graal sans succès), les crises (Parzival, en
une autre forme Anfortas/Sigune/Cundrie, etc.) et le « développement » successif et surmontement de chaque crise par
les divers personnages et les diverses voies (Gawan, Parzival et Anfortas, mais aussi Feirefiz, Gramoflanz ou Sigune)
etc. Tous ces aspects représentent comme indiqué des universaux et des stratégies de résolutions qui peuvent se refléter
dans les biographies et expériences de vie actuelles des adolescents. Rien que pour cette raison, le Parzival de Wolfram
convient particulièrement pour une anthropologie de littérature et une confrontation épistémologique littéraire qui, dans
le cadre d’une thématisation diachronique, par sa distance historique, conduit à la phase d’appropriation vers des conte-
nus d’individualisation et de ce fait peut devenir anthropologiquement opérante. Une présupposition de base pour la
réussite d’un tel cours, cependant s’il y a ici une possible de pont entre les amorces orientées sur les sujets de la DML
indiqués ci-dessus et la pédagogie Waldorf, c’est une telle didactisation qui ne sert pas seulement des contenus médié-
vaux, une monde de vie général, une représentation non spécifique des modèles graduels de la psychologie du dévelop-
pement ou des revendications interculturelles. C’est beaucoup plus nécessaire pour une planification fondée anthropolo-
giquement, fondatrice de sens et motivante, d’observer les élèves (micro-niveau) et de synchroniser ces observations
avec les acceptations générales du développement psychologique (macro-niveau).

En conclusion 

L’importance du Moyen-Âge dans l’école ne peut plus se voir niée de manière sérieusement crédible, en prenant en
considération les racines culturelles de la culture de l’Europe centrale, la réception médiévale intense comme aupara-
vant dans les formats médiatiques les plus variés, ainsi que les continuités et discontinuités historiques, au travers des
textes médiévaux et la variabilité éprouvable des états de situations historiques des contextes culturels ainsi que la
culture de l’apprentissage à partir des erreurs du roman arthurien, et tout particulièrement l’acquis de compétence cor -
respondant à la littérature et spécifique au langage. D’où la question se pose, pour le formuler clairement, non pas de sa-
voir si la littérature médiévale peut simplement y avoir sa place, mais plutôt celle de savoir comment l’espace indispen -
sable à celle-ci peut y être rempli pour offrir concrètement et individuellement aux élèves des cours fondateurs de sens
afin que ceux-ci puissent les utiliser en bâtissant des ponts motivants entre l’ouverture textuel et l’appropriation qui
s’ensuit. La tentative entreprise ici d’une réception fondée au plan anthropologique de la littérature médiévale dans
l’école a donc aussi deux niveaux réciproquement complémentaires et efficacement rattachables, comme cela a été ex-
posé : d’une part le Parzival de Wolfram offre tout un bouquet de sujets anthropologiques et de points de rattachement
aux thèmes importants du développement psychologique d’une époque bien éloignée avec un horizon simultané d’expé-
riences des personnages dont, beaucoup plus, « quelques constellations […] durent encore » (Müller 2010, p.5), et
certes jusqu’à aujourd’hui, comme le dit Jan-Dirk Müller, ou bien le Moyen-âge ne s’arrête pas, comme le postule Va-
lentin Groebner 2008). Ces constellations, dans une lecture développée de manière diachronique et — avec toutes les
précautions requises — par les altérités des textes, certes en impulsion seulement, par une réception identificatrice sym-
biotique peut être éprouvée en offrant, par dessus la marché il est vrai, d’importantes opportunités de discussions et de
réflexions dans une « phase d’appropriation ». Quand bien même une appropriation et une individualisation au moyen
d’une didactique de compétences post-PISA ait été de plus en plus poussée à l’arrière-plan, il semble inévitable de ré-
animer ces progressions de cours par leur relevance biographique éprouvable de la littérature, à la fois fondatrice de
sens et motivante. Indépendamment de l’élaboration des connaissances et des compétences qui sont aussi pareillement à
comprendre dans une lecture justifiée : ce qui est « propre à soi » se vit par ce qui est « étranger à soi » et cela totale-
ment au sens de Martin Buber le JE par le TU. Et dans la littérature arthurienne ce TU est une partie de nos racines qui
met au défi d’interroger et qui encourage à réfléchir et ce « propre à soi », le JE des élèves peut se former, dans un cours
anthropologiquement fondé, de manière spécialisée, culturelle, socialisatrice et individuelle — et certes tout concrète-
ment dans la rencontre avec Arthur, Parzival et la Jé-ité qui est mienne.
RoSE — Research on Steiner Education Vol. 13 n°1 – 2022, pp.32-48
(Traduction Daniel Kmiecik)
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