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TEXTE

Le dé ve lop pe ment de l’en sei gne ment de la langue basque en France
de puis le début du XXI  siècle s’ac com pagne d’une aug men ta tion du
nombre d’en sei gnants de basque comme ac teurs de la trans mis sion
de la langue par l’école. La for ma tion de ces en sei gnants in fluence la
qua li té, le conte nu et des as pects de la trans mis sion de la langue et
de culture mi no rées.

1

e

Il s’agit de mettre en évi dence les par ti cu la ri tés de l’en sei gne ment du
basque au sein de sys tème édu ca tif fran çais qui, par l’in ter mé diaire
de l’Édu ca tion na tio nale, en tre tient une re la tion spé ci fique avec ses
langues ré gio nales dans la me sure où les pro grammes des concours
de l’en sei gne ment du se con daire orientent la for ma tion de ces en sei‐ 
gnants, en dé ve lop pant des connais sances re la tives à la langue
basque, à son his toire, à la culture et à la lit té ra ture basques.

2

Quelles sont les spé ci fi ci tés de la for ma tion d’un en sei gnant de
basque de l’en sei gne ment se con daire au jourd’hui  ? Quelles sont les
adap ta tions des orien ta tions pé da go giques de l’Édu ca tion na tio nale
aux spé ci fi ci tés et défis de l’en sei gne ment du basque ? Quels sont les
choix di dac tiques ? Ces évo lu tions concernent- elles la di dac tique ? À
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par tir des pro grammes, su jets et rap ports de jury des concours de
basque du se cond degré de ces der nières an nées, cet ar ticle pro pose
d’in ter ro ger la ques tion des com pé tences at ten dues par le sys tème
édu ca tif fran çais d’un en sei gnant de basque au jourd’hui.

Dans un pre mier temps nous al lons ca rac té ri ser les com pé tences lin‐ 
guis tiques, en lit té ra ture et en ci vi li sa tion que de vraient avoir les en‐ 
sei gnants nou vel le ment re cru tés, puis nous pré sen te rons les adap ta‐ 
tions des orien ta tions pé da go giques de l’Édu ca tion na tio nale à l’en‐ 
sei gne ment du basque, en sou li gnant quelques ori gi na li tés.

4

1. Com pé tences de l’en sei gnant de
basque

1.1. For ma tion lin guis tique

À l’heure ac tuelle, la ten dance gé né rale dans l’en sei gne ment des
langues est de pro po ser des ap proches com mu ni ca tives, qui laissent
la pré ci sion gram ma ti cale et sty lis tique en arrière- plan, même si l’ap‐ 
proche ac tion nelle l’in clue sans qu’elle soit pre mière. On ac corde
beau coup d’im por tance à la tra duc tion en France dans toutes les
études uni ver si taires de langues qui dé bouchent sur un concours de
l’Édu ca tion na tio nale, en par ti cu lier du se con daire. La tra duc tion
gram ma ti cale a ce pen dant une dif fu sion beau coup plus li mi tée que
par le passé dans l’en sei gne ment, no tam ment pour les langues indo- 
européennes en sei gnées en France.

5

De puis la créa tion des concours de re cru te ment des en sei gnants de
langues ré gio nales pour le pre mier et se cond degré 1, la tra duc tion
est de ve nue un exer cice aca dé mique ins ti tu tion na li sé. La connais‐ 
sance de l’his toire de la tra duc tion, la di ver si té des au teurs des textes
à tra duire (écri vains, phi lo sophes, cri tiques, his to riens, tra duc teurs)
et l’émer gence ré cente du champ des études tra duc to lo giques font
par tie de la culture lin guis tique des fu turs en sei gnants de basque. Les
fu turs en sei gnants de basque sont for més à la va rié té des ap proches
his to riques contem po raines et théo riques de la tra duc tion et aux
pro blé ma tiques spé ci fiques de la tra duc tion basque- français à tra vers
les textes lit té raires (Or pus tan, 1997).
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La ver sion et le thème, exer cices tra di tion nels uni ver si taires, font
ainsi par tie de la for ma tion lin guis tique de l’en sei gnant de basque du
XXI  siècle. Les ques tions de tra duc to lo gie et de mé tho do lo gie gram‐ 
ma ti cale sont abor dées à tra vers des exer cices issus d’ex traits
d’œuvres lit té raires d’au teurs basques (Du voi sin, Hi riart Ur ru ty, Etxe‐ 
pare, Bar bier, La fitte, Oxobi, Mi rande, Etxa men di, etc.) et fran çais
(Rous seau, Di de rot, Flau bert, Sten dhal, Proust, Tou let, Lévi- Strauss,
Loti, Camus, Your ce nar, etc. 2). Les genres de textes pro po sés à la tra‐ 
duc tion sont es sen tiel le ment nar ra tifs, des crip tifs et ar gu men ta tifs et
traitent de nom breux thèmes et do maines d’ex pé rience : roman d’ap‐ 
pren tis sage, d’amour, d’aven tures, dia logue phi lo so phique, trai té
d’édu ca tion, ré flexion pé da go gique sur la lit té ra ture, la mé moire et le
temps, récit de voyage, conte tra di tion nel, essai jour na lis tique, nou‐ 
velle mo derne, etc.

7

e

La ver sion est à la fois un exer cice de com pré hen sion de la langue
basque et un exer cice d’ex pres sion en langue fran çaise. Grâce aux
textes pro po sés, les fu turs en sei gnants sont confron tés à une langue
basque culti vée et lit té raire, et ap pro fon dissent la connais sance des
traits lin guis tiques, syn taxiques, lexi caux, sé man tiques du dia lecte lit‐ 
té raire navarro- labourdin (La fitte, 1979). Le thème de mande au futur
en sei gnant de mettre en place un cer tain mé ca nisme. Sa pra tique
per met l’ac qui si tion de la langue basque écrite nor mée ca rac té ri sée
par le stan dard, eus ka ra batua, no tam ment en ce qui concerne la
connais sance des règles or tho gra phiques et gram ma ti cales, mais
aussi pon tuée par des élé ments sty lis tiques que les étu diants pro‐ 
duisent à par tir de textes nar ra tifs, ar gu men ta tifs, des crip tifs, etc.
d’au teurs clas siques. Les textes pro viennent de genres tex tuels et de
cou rants lit té raires va riés.

8

L’or tho graphe lexi cale et gram ma ti cale uni fiée qui est de ri gueur dans
les concours de l’en sei gne ment pose quelques dif fi cul tés aux can di‐ 
dats (MENa, 2019). Le pro fil des can di dats se pré sen tant aux concours
de l’en sei gne ment se con daire met en évi dence une évo lu tion nette. Si
tous sont ba sco phones, la part des néo lo cu teurs du basque ayant ap‐ 
pris la langue basque tar di ve ment n’est pas à né gli ger. Ainsi, il faut
conci lier deux pu blics  : d’une part les néo lo cu teurs ayant une
connais sance des règles or tho gra phiques et gram ma ti cales de la
langue stan dard écrite, et d’autre part, les ba sco phones «  na tifs  »
ayant une connais sance des va riantes dia lec tales.
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Sans né gli ger l’ap pren tis sage de la com mu ni ca tion en basque, qui fait
ac cé der les élèves à une com pé tence élé men taire en basque, la
concep tion de l’épreuve de com men taire lin guis tique au concours de
l’agré ga tion per met au futur agré gé d’en vi sa ger la langue comme un
outil apte à rendre compte de l’évo lu tion de la pen sée, de la culture et
de l’his toire du Pays basque. Ainsi, on com prend l’évo lu tion de la
langue basque et on confronte les dif fé rentes va riantes telles qu’elles
se pra tiquent dans le monde ba sco phone, en met tant en évi dence
leurs en jeux et les pro ces sus qui ont mené à une telle di ver si té. Les
étu diants étu dient d’abord et s’ap pro prient en suite les dif fé rentes
formes lin guis tiques qu’ils se ront ame nés à en sei gner no tam ment en
fi lière pa ri taire ou im mer sive.

10

En for ma tion des en sei gnants, en Mas ter MEEF et en pré pa ra tion à
l’agré ga tion, il ne s’agit pas de for mer des spé cia listes en lin guis tique
basque, mais plu tôt d’ap pro fon dir les com pé tences dans la langue en‐ 
vi sa gée sur un conti nuum his to rique. L’épreuve d’ex pli ca tion lin guis‐ 
tique d’un ex trait consiste à réa li ser la pho to gra phie d’un état et d’un
sys tème de langue propre à un texte et de mande une maî trise d’une
ter mi no lo gie pré cise : pho nèmes, gra phèmes, mor phèmes, ca té go ries
du dis cours, dé fi ni tion d’une pro po si tion, va ria tion mo dale, dis tinc‐ 
tion entre temps, mode et as pect, dif fé ren cia tion entre pro nom et
ad jec tif, etc.

11

Il s’agit pour le futur en sei gnant de mai tri ser l’his toire de la langue
dans ses di men sions dia to pique, dias tra tique et dia chro nique. Une
pé rio di sa tion consti tuée de re pères chro no lo giques re tra çant l’évo lu‐ 
tion de la langue basque est pro po sée  : l’Aqui tain (I -III   siècles), le
basque du Moyen- Âge (IX -XII   siècles), le basque ar chaïque (1400-
1600), le basque an cien (1600-1745), le pre mier basque mo derne (1745-
1891), le se cond basque mo derne (1891-1968), le basque uni fié (de puis
1968) (Igar tua, Gor rotxa te gi, La kar ra, 2018). Le futur en sei gnant doit
mai tri ser des connais sances ex pli ca tives sur la langue basque pour
les exi gences liées au concours.

12

er e

e e

Pour ré pondre aux be soins de son futur mé tier, sa com pé tence lin‐ 
guis tique bien sou vent stan dard sera com plé tée par une sen si bi li sa‐ 
tion à cer tains as pects du dia lecte sou le tin (auxi liaire ver bal à la
forme al lo cu tive, lexique spé ci fique, pho no lo gie, etc.) ou au navarro- 
labourdin qu’il peut être amené à en sei gner. Il est à noter que le pu ‐
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blic d’élèves sui vant un en sei gne ment de/en basque est très hé té ro‐ 
gène, com po sé de ba sco phones «  na tifs  » et d’élèves pour qui le
basque est une langue se conde uni que ment sco laire.

Pour les états an ciens de la langue, les dif fé rentes formes gra phiques
per mettent de faire des hy po thèses sur le sys tème de sons, au tre‐ 
ment dit la pho no lo gie du basque. Les textes an ciens basques té‐ 
moignent de sys tèmes pho no lo giques spé ci fiques (Mi che le na, 1964)
dis tincts du stan dard ac tuel. Les étu diants sont for més en lin guis‐ 
tique des crip tive ap pli quée  : consti tu tion du sys tème pho no lo gique,
évo lu tions de la langue basque, vo ca lisme, sys tème conso nan tique,
etc.

14

Pour la gra phie, les étu diants sont for més à la connais sance des phé‐ 
no mènes gra phiques la tins et ro mans, tels que la re pro duc tion des
af fri quées basques par di graphes ou tri graphes. En langue basque
mé dié vale par exemple, mal gré la pré sence de nom breux di graphes,
la pro non cia tion était pro ba ble ment iden tique à celle d’au jourd’hui
(Or pus tan, 1999). Les phé no mènes de crases, les causes et les ef fets
sur la consti tu tion gé né rale de la forme et l’in sta bi li té gra phique sont
mis en évi dence dans les textes an ciens. Dans les textes contem po‐ 
rains, on note les dif fé rents choix de ponc tua tion (pré sence de pa‐ 
ren thèses, de ti rets ca dra tins et de guille mets), dif fé rents usages ty‐ 
po gra phiques (ita lique, graisse, mi nus cule, ma jus cule, etc.), les
marques gra phiques de l’in ser tion de la pa role rap por tée, les or tho‐ 
graphes étran gères, etc. En effet, l’his toire cultu relle de l’or tho graphe
basque est étroi te ment liée à l’or tho graphe des langues ro manes voi‐ 
sines, sans né gli ger l’his toire des pra tiques gra phiques dans leur rap‐ 
port à la norme.

15

En pho né tique his to rique, éga le ment ap pe lée évo lu tive ou dia chro‐ 
nique, le futur en sei gnant est formé à une mai trise de la ter mi no lo gie
per met tant l’ana lyse de phé no mènes pho né tiques gé né raux ren con‐ 
trés  : pro thèse, mé ta thèse, ap pa ri tion d’un yod, so no ri sa tion de
consonnes in ter vo ca liques, amuïs se ments, ou ver ture des voyelles en
diph tongues, as si mi la tion et dis si mi la tion vo ca liques, etc. La connais‐ 
sance de cette ter mi no lo gie in dis pen sable aux at tentes du concours
est en suite trans po sée aux be soins de la classe.

16

Les par ti cu la ri tés pho né tiques de la langue basque (ab sence de /f/ à
date an cienne, ab sence de mots com men çant par le pho nème /r/ qui

17
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im pose la pré sence d’une pro thèse vo ca lique e- ou a- dans les em‐ 
prunts ro mans, so no ri sa tion des consonnes ini tiales, pa la ta li sa tion de
consonnes, ra re té des groupes de consonnes, sauf dans le cas des as‐ 
pi rées) font par tie de la culture lin guis tique de l’en sei gnant de
basque. Ces connais sances lui per mettent d’ap pré hen der l’en sei gne‐ 
ment de la langue d’un point de vue dia chro nique et d’avoir une vi sion
d’en semble de son his toire. Ces connais sances ré pondent aux at‐ 
tentes du concours, no tam ment de l’agré ga tion.

La mor pho lo gie et la syn taxe sont orien tées vers la connais sance
d’une gram maire basque propre aux concours d’en sei gne ment : dé cli‐ 
nai son, dé ter mi na tion in dé fi nie, sub stan tifs à –a final or ga nique,
fonc tions syn taxiques des cas gram ma ti caux (sujet d’in tran si tif, objet
de tran si tif, sujet de tran si tif, etc.), struc tures pas sives, ex pres sion de
la cause et de l’agent, mor pho lo gies du futur, va leurs des pé ri phrases,
struc tures at tri bu tives, dis tinc tion entre com po si tion et dé ri va tion,
les af fixes, pré fixes, suf fixes, etc. En mor pho lo gie lexi cale, les di mi nu‐ 
tifs, les suf fixes ap pré cia tifs ou aug men ta tifs sont au tant de phé no‐ 
mènes lin guis tiques as so ciés à la di ver si té des ca té go ries mor pho‐ 
syn taxiques de la base (Or pus tan, 2019).

18

En sé man tique et en lexi co lo gie, les fu turs en sei gnants doivent ré‐ 
flé chir à des sys tèmes sé man tiques au tour des phé no mènes ob ser vés
en dia chro nie et syn chro nie  : glis se ments sé man tiques, consti tu tion
de ré seaux lexi caux et sé man tiques, dé cli nai sons sy no ny miques ou
an to ny miques, ori gines et mé ca nismes des ro ma nismes vers une in‐ 
té gra tion dans le lexique basque, or ga ni sa tion en pa ra digmes lexi‐ 
caux, re nou vel le ment (néo lo gismes, ar chaïsmes, em prunts in té grés
de longue date ou oc ca sion nels, etc.) à la fois à tra vers le filtre- écran
de la pra tique de la langue et de l’étude de celle- ci.

19

En sty lis tique, les étu diants sont for més aux spé ci fi ci tés du basque,
en pre nant le texte comme « objet » (or ga ni sa tion tex tuelle, pro cé dés
gram ma ti caux, ou tils lexi caux, di men sion rhé to rique). Cette ques tion
sou le vée par le sujet du CAPES de 2018 concerne les verbes syn thé‐ 
tiques : « Com ment avez- vous tra duit de ra bi la ten et de ra ma te la ? 3 ».
Ici, les formes ver bales syn thé tiques suf fixées, res pec ti ve ment par un
re la tif et un conjonc tif, ont leur équi valent en conju gai son pé ri phras‐ 
tique, era bilt zen duten et era ma ten du te la 4. Il y a une dif fé rence as‐ 
pec tuelle et les deux formes ne sont pas équi va lentes : la forme syn‐

20
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thé tique a un as pect ponc tuel ou neutre alors que la forme pé ri‐ 
phras tique a un as pect ha bi tuel. Il y a éga le ment une dis tinc tion
d’ordre sty lis tique (Or pus tan, 2019), la forme syn thé tique étant pri vi‐ 
lé giée dans un re gistre sou te nu. Une connais sance des pro cé dés sty‐ 
lis tiques de la langue basque fait par tie de la culture lin guis tique des
fu turs en sei gnants. Cette ap proche sty lis tique fa ci lite non seule ment
l’étude des textes clas siques, mais les ini tie aussi à la maî trise d’une
langue basque riche et va riée. Ainsi, leur culture lin guis tique est en vi‐ 
sa gée dans une or ga ni sa tion de la langue comme sys tème.

1.2. Com pé tences ci vi li sa tion nelles
Un re le vé des ques tions de ci vi li sa tion ins crites au pro gramme du
CAPES de basque entre les an nées  2000 et 2010 ré vèle les thé ma‐ 
tiques sui vantes : la guerre de Na varre (1512-1530) et la pre mière moi‐ 
tié du XVI   siècle au Pays basque  ; les conflits so ciaux et cultu rels
dans les ter ri toires basques au début du XX   siècle, à la veille de la
Pre mière Guerre mon diale ; de 1571 à 1643 : le temps des in cer ti tudes ;
de 1848 à 1892  : crises et dé bats dans la so cié té basque  ; la so cié té
basque au XVIII   siècle  ; 1918-1939  : les in tel lec tuels dans l’entre- 
deux-guerres ; les Basques et la mer (1600-1763) ; chan ge ment so cial
et mo bi li sa tions so cio po li tiques en Pays basque (1945-1980)  ; la Na‐ 
varre et ses voi sins dans le pre mier XVI  siècle (1483-1560)  ; so cié té,
po li tique et re li gion sous la III  Ré pu blique en Pays basque (1875-1914).
Ces ques tions re flètent une his toire mo derne et contem po raine
basque croi sant ap proche so ciale, en jeux socio- politiques et his toire
cultu relle pour trai ter de grandes ques tions his to rio gra phiques.

21

e

e

e

e

e

De puis 2013, les pro grammes des CAPES de langues étran gères et ré‐ 
gio nales sont or ga ni sés au tour de no tions cultu relles, de thé ma tiques
et d’axes issus des pro grammes de col lège et de lycée. Pour la ses‐ 
sion 2019, les thé ma tiques de « Mythes et héros » et « L’ima gi naire »
(MEN, 2018) per mettent de trai ter d’ob jets his to riques, géo gra‐ 
phiques, so cio lo giques ou phi lo so phiques, tout en ap pro fon dis sant la
langue. L’un des en jeux es sen tiels de la for ma tion pour les en sei‐ 
gnants est de per mettre l’ap pro fon dis se ment de la langue ré gio nale
et de leur don ner en même temps les clés pour en com prendre la
culture, cet enjeu concer nant éga le ment les élèves. Cette for ma tion
pro pose une ar ti cu la tion des deux no tions aux quatre œuvres lit té ‐
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raires ins crites au pro gramme et aux deux su jets de ci vi li sa tion ins‐ 
crits au pro gramme. En ci vi li sa tion, la ques tion de l’émi gra tion est
en vi sa gée comme une ten sion so ciale dans l’his toire cultu relle. Son
in té rêt de meure dans la ré cep tion du phé no mène mi gra toire dans la
so cié té basque de la fin du XIX  siècle et du début du XX  siècle.e e

La no tion d’ima gi naire pré sente au pro gramme du CAPES  2019
(MEN, 2018) se ca rac té rise par un sys tème d’images par ta gées par
une col lec ti vi té hu maine à une époque pré cise, ou elle peut être
propre à un au teur, à un ar tiste, à un in di vi du et per met d’in ter ro ger
les re la tions et les fron tières entre ima gi naire et réa li té. Dans la lit té‐ 
ra ture basque, Ga briel Ares ti, poète, écri vain et aca dé mi cien de
langue basque, dé ve loppe la créa tion d’un ima gi naire in di vi duel et
col lec tif lié à l’his toire et à l’an thro po lo gie basques, avec des sym boles
clés comme l’arbre, la mai son ou la pierre (Arcocha- Scarcia, 1993). On
peut ar ti cu ler cette no tion au pro gramme de lit té ra ture du CAPES
2019 : les trois es sais lit té raires Ame ri ke ta ko orhoit za pe nak, Ca na da ko
ber riak, Tra tuak ordu batez et Ur run go lei hor re tan 5 de l’œuvre Bu rux‐ 
kak de Jean Et che pare entrent en écho avec les réa li tés et les re pré‐ 
sen ta tions cultu relles de l’émi gra tion basque ; Bai gor ri ko zazpi li liak,
de Jean- Pierre Du voi sin, est une série de onze contes tra di tion nels
ré écrits à par tir d’un tra vail de re cueil réa li sé un demi- siècle au pa ra‐ 
vant qui illus trent un ima gi naire basque. Ainsi, les ins truc tions of fi‐ 
cielles des pro grammes du CAPES pré voient d’ar ti cu ler les di men‐ 
sions lit té raires, po li tiques et pra tiques de la langue basque comme
langue de culture et langue aca dé mique.

23

Concer nant la thé ma tique « mythes et héros », les mythes basques
s’ap puient sur des ré cits his to riques et qui portent sur de nom‐ 
breuses thé ma tiques, telles que le vent, le décès, l’eau, le voi si nage,
les femmes, l’Église, etc. (Arana, 2000). Parmi les di vers thèmes qu’ils
abordent, les phé no mènes na tu rels sont fré quents. Par exemple, dans
la my tho lo gie basque, le mythe du dra gon d’Alçay est consti tué à par‐ 
tir des formes des pay sages entre Basse- Navarre et Soule. Ces
mythes épiques ont une fonc tion ex pli ca tive et ré pondent aux ques‐ 
tions que se posent les hommes, servent d’in ter pré ta tion du monde
qui nous en toure, et font of fice de mo rale ou de prin cipe édu ca tif
(Car lier et Gri ton, 2008). Les mythes se font écho d’une so cié té à
l’autre, d’une époque à l’autre. Nombre de mythes contem po rains
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sont cal qués sur les ar ché types des mythes clas siques et ont une
fonc tion pra tique et mo rale.

1.3. Com pé tences lit té raires
La for ma tion lit té raire des fu turs en sei gnants de basque re pose sur
une ap proche contras tive avec les cultures lit té raires d’autres langues
mi no rées de France, no tam ment oc ci tane, corse et bre tonne. Ainsi,
les condi tions d’une émer gence de la lit té ra ture corse entre 1817 et
1936 mettent en évi dence une in di vi dua tion so cio lin guis tique qui ap‐ 
pa raît comme un choix his to rio gra phique et épis té mo lo gique, une
im por tance de l’ora li ture, le pro vin cia lisme comme effet de la di glos‐ 
sie, la di men sion po li tique du pro jet na tio nal der rière le texte lit té‐ 
raire, etc. De même, les bal lades bre tonnes is sues de la tra di tion orale
et en re gis trées au XIX  siècle par des an ti quaires et des folk lo ristes
consti tuent une riche source pour l’étude de la vio lence et de la jus‐ 
tice. Elles ont conser vé la mé moire des évé ne ments lo caux qui ont eu
lieu pen dant l’époque mo derne, traitent de meurtres, de viols et d’in‐ 
fan ti cides et leur com pa rai son avec des do cu ments écrits tels que les
ar chives ju di ciaires ré vèle deux dis cours dif fé rents et com plé men‐ 
taires sur la Bre tagne pri mi tive mo derne (Guillo rel, 2014). Enfin, une
connais sance de la créa tion poé tique dans la lit té ra ture oc ci tane
(Uni ver si té de Mont pel lier) au XIX  siècle per met éga le ment une ap‐ 
proche contras tive. La so cio cul ture his to rique basque se dis tingue
ainsi par un ca rac tère à la fois sin gu lier et in fluen cé d’élé ments
d’autres langues de culture.
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La ca no ni sa tion de cer taines œuvres lit té raires clas siques dans le
cadre sco laire est liée au pro gramme des concours de l’en sei gne ment
du se con daire dans la me sure où la culture lit té raire des fu turs en sei‐ 
gnants de basque prend appui sur les œuvres ins crites au pro‐ 
gramme. En 2019, les œuvres et au teurs clas siques oc cupent une
place de choix  : sur les sept œuvres au pro gramme, six sont des
œuvres clas siques (MEN, 2019a et MEN, 2019b). L’œuvre la plus ré‐ 
cente concerne le re cueil de contes 100 % basque (Borda, 2001) qui
in ter roge l’« es sence » basque tout en dé non çant de nom breux pré ju‐ 
gés vé hi cu lés sur les Basques et par les Basques eux- mêmes. L’ou‐ 
vrage ré com pen sé par le prix de lit té ra ture Eus ka di en 2001 a été
auto- traduit en fran çais par l’au teur en 2003. L’étude de chaque
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œuvre lit té raire s’in sère dans l’his toire de la lit té ra ture basque, en vi‐ 
sa gée selon dif fé rentes pé rio di sa tions d’au teurs (Vil la sante, Mitxe le‐ 
na, La fitte, Al de koa, Kor ta zar, Or pus tan) et in fluen cées par les his to‐ 
rio gra phies fran çaises et gé né rales (Ca se nave, 2018).

Une des ques tions de lit té ra ture de l’agré ga tion concerne «  la créa‐ 
tion poé tique en langue basque de 1800 à 1936 » : une poé sie let trée,
une im pro vi sa tion ver si fiée an crée dans la tra di tion orale et un rap‐ 
pro che ment des deux tra di tions (MEN, 2018 et MEN, 2019b). La for‐ 
ma tion des fu turs en sei gnants in tègre les deux tra di tions, écrite et
orale. Une ap proche his to rique et pro blé ma tique des théo ries lit té‐ 
raires cri tiques cen trées sur les textes (oraux et écrits), per met de
leur ap por ter une vi sion glo bale et ré flexive, en in té grant les as pects
mé lo diques et so cio lo giques de la tra di tion orale. Par exemple, on at‐ 
tend des can di dats qu’ils sachent ana ly ser des bert so, vers im pro vi sés,
à l’oral et à l’écrit. La cri tique s’ins crit dans une his toire des idées,
pour sa voir dé ve lop per un es prit cri tique vis- à-vis des dif fé rentes ap‐ 
proches. Elle est étu diée dans son ar ti cu la tion avec la créa tion lit té‐ 
raire, les grandes théo ries lit té raires et l’his toire de la lit té ra ture.
L’évo lu tion de la cri tique lit té raire est ana ly sée dans le cadre de la lit‐ 
té ra ture en langue basque (Ca se nave, 2012) et donne aux fu turs en‐ 
sei gnants les ou tils pour une cri tique de la lit té ra ture basque qu’ils
se ront ame nés à en sei gner. Cela pour ra les orien ter au mo ment de
consti tuer des cor pus pour leurs élèves à par tir d’œuvres lit té raires
ser vant à l’ap pren tis sage de la langue.
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2. Adap ta tions des orien ta tions
pé da go giques et spé ci fi ci tés de la
dis ci pline sco laire basque

2.1. Le basque dans l’en sei gne ment se ‐
con daire

Même si des en sei gne ments ont exis té au pa ra vant, c’est de puis 1993
que la langue basque bé né fi cie d’un CAPES bi va lent comme c’est le
cas pour le ca ta lan, le créole, l’occitan- langue d’oc, contrai re ment au
corse doté d’un CAPES mo no va lent 6. En plus de la langue ré gio nale,
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les en sei gnants de langues ré gio nales dans le se con daire sont cer ti‐ 
fiés dans une dis ci pline op tion nelle (histoire- géographie, lettres mo‐
dernes, an glais, es pa gnol et même ma thé ma tiques pour le CAPES de
bre ton). Ce prin cipe a pour consé quence que de nom breux en sei‐ 
gnants viennent des cur sus de lettres mo dernes ou d’his toire (Costa,
2008). Il est à dé plo rer que le sta tut de pro fes seur de langues ré gio‐ 
nales bi va lent ré ponde à un souci d’ef fi ca ci té édu ca tive et n’ait pas
été réel le ment pensé ou théo ri sé.

De puis sa créa tion en 1993, les prin ci pales mo di fi ca tions des
épreuves tendent vers une ré duc tion de la place des connais sances
dis ci pli naires en fa veur de la di dac tique dis ci pli naire. Avec un nombre
d’épreuves écrites et orales ra me né à deux, on constate une évo lu tion
dans le conte nu des exer cices : la com po si tion en basque s’ap puie dé‐ 
sor mais sur plu sieurs do cu ments, dont l’un d’entre eux fait par tie du
pro gramme alors qu’à ses dé buts, il s’agis sait pour le can di dat de
com po ser à par tir d’une ci ta tion d’au teur. La fu sion des deux
épreuves de com po si tion et tra duc tion en une seule ré duit de fait la
par tie lin guis tique (temps de réa li sa tion et ba rème). À l’oral, l’ana lyse
des pro duc tions d’élèves et la com pré hen sion d’un do cu ment audio
font par tie des nou veau tés de puis la ses sion 2013.
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L’agré ga tion de langues ré gio nales, re ven di ca tion an cienne, no tam‐ 
ment de la sec tion 73 « Langues et cultures ré gio nales » du Conseil
na tio nal des uni ver si tés, a vu le jour en 2019 pour l’op tion basque 7. La
concep tion de cette agré ga tion « langues de France » dif fère de celle
du CAPES. Le tronc com mun en ci vi li sa tion et so cio lin guis tique per‐ 
met une ap proche contras tive entre les langues concer nées. Cette
agré ga tion per met de dy na mi ser le re cru te ment de pro fes seurs de
langues ré gio nales, d’of frir de nou velles pers pec tives de car rière, de
pro mo tion pro fes sion nelle aux en sei gnants ti tu laires d’un CAPES,
d’ini tier le re cru te ment d’ins pec teurs d’académie- inspecteurs pé da‐ 
go giques ré gio naux de langues de France pour un en ca dre ment et un
suivi des en sei gnants et des en sei gne ments si mi laires à ceux des
autres langues vi vantes.
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2.2. Ap proche mé ta lin guis tique
contras tive et di dac tique ori gi nale
L’exer cice d’ana lyse de faits de langue pro po sée au concours du
CAPES de langues de puis 2013 per met aux fu turs en sei gnants de mo‐ 
bi li ser des connais sances ap pro fon dies du fonc tion ne ment lin guis‐ 
tique des deux langues, dans notre cas, le fran çais et le basque. Cette
ap proche contras tive dans l’en sei gne ment de la tra duc tion est nou‐ 
velle dans la me sure où ces connais sances es sen tiel le ment ty po lo‐ 
giques, gram ma ti cales, lexi cales, syn taxiques, or tho gra phiques, mor‐ 
pho lo giques s’ins crivent dé sor mais dans une pers pec tive d’en sei gne‐ 
ment : la trans po si tion di dac tique des conte nus gram ma ti caux mis en
évi dence est en vi sa gée à la fois selon une mé tho do lo gie tra di tion nelle
grammaire- traduction et une mé tho do lo gie com mu ni ca tive, pour des
élèves sui vant la fi lière bi lingue basque. Les étu diants sont ame nés à
ré flé chir à la construc tion lin guis tique des phé no mènes ob ser vés
dans les textes, puis doivent les trans po ser à la réa li té de la classe.
Les connais sances es sen tiel le ment lin guis tiques et cultu relles per‐ 
mettent d’ex pli ci ter le pas sage d’une langue à l’autre, comme dans les
exemples ci- dessous 8 :
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Jus ti fiez vos choix de tra duc tions concer nant le champ lexi cal du
temps dans les termes sui vants, si tués au début du texte de Mar cel
Proust : long temps, vite, après, par fois, à peine, temps, en core, je ve ‐
nais de lire.

L’étude du champ lexi cal du temps en basque avec les élèves de 3
ayant pour ob jec tif d’ac cé der au ni veau avan cé B2 per met de dis tin‐ 
guer les va riantes dia lec tales du nom «  temps » (« aro », den bo ra »,
«  egu ral di  »), des ad verbes «  vite  » («  zalhe  » en sou le tin, «  fite  »
« zalu » en navarro- labourdin, « azkar », « arin » en dia lecte oc ci den‐ 
tal), « par fois » (« noiz ten ka » en navarro- labourdin, « noi zean behin »,
« bat zue tan », « noiz be hin ka », « ar te tan »), etc. Les fu turs en sei gnants
sont for més et en trai nés à la connais sance des va riantes lexi cales du
vo ca bu laire uni fié Hiz te gi batua, no tam ment par des exer cices de sy‐ 
no ny mie, an to ny mie et pa ro ny mie, etc.
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Les deux langues se ca rac té ri sant par des dif fé rences ty po lo giques
mar quées, des pro blé ma tiques propres à la tra duc tion basque/fran 
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çais sont évi dentes. Cet exer cice mé ta lin guis tique amène les fu turs
en sei gnants à ré flé chir aux mo da li tés d’en sei gne ment de ces formes
lin guis tiques en col lège et en lycée  : construc tion des pro po si tions
re la tives, dé ri va tion sub stan ti vale, pro noms dis tri bu tifs, lo cu tions ad‐ 
ver biales, verbes syn thé tiques lexi ca li sés, etc. Même s’il existe des
verbes tech ni que ment syn thé tiques en fran çais, la dif fé rence entre
les verbes syn thé tiques et les verbes ana ly tiques ne se pré sente pas
selon les mêmes cri tères et leur lo gique est très dif fé rente. En sé‐ 
man tique, le champ lexi cal du temps ou les va riantes sé man tiques du
verbe « voir » changent selon les dia lectes. En dia lecte oc ci den tal, le
verbe « ikusi » si gni fie à la fois « voir » et « re gar der » alors que dans
les dia lectes orien taux, il si gni fie seule ment « voir » et on uti lise « be‐ 
gi ra tu » ou « so egin » pour « re gar der ». La mise en pra tique de l’en‐ 
sei gne ment de ces faits de langue en col lège et lycée est abor dée en
di dac tique dis ci pli naire.

La culture lin guis tique de l’en sei gnant de basque concerne les deux
langues en pré sence dans son en sei gne ment, le basque et le fran çais.
La for ma tion à cette double culture lin guis tique est conçue à par tir
de «  va leurs et des pra tiques de trans mis sion et de prise en charge
des langues et des cultures per met tant aux (fu turs) en sei gnants de
s’adap ter au chan ge ment, de ré pondre aux be soins de di ver si fi ca tion
et d’œu vrer en contextes plu riels » (Causa, Gal li ga ni et Vlad, 2014 : 11).
Cette culture lin guis tique ac quise en vue de l’ob ten tion du concours
s’ac com pagne de pra tiques pé da go giques et di dac tiques dis pen sées
dans le cadre de cours de di dac tique dis ci pli naire par les uni ver si tés
pré pa ra trices. Elle est ap pré hen dée dans une concep tion à la fois
contras tive et pé da go gique. Les fu turs en sei gnants se doivent de
connaitre les dif fé rences et conver gences gram ma ti cales exis tant
entre les deux langues qu’ils ren con tre ront lors de leur en sei gne‐ 
ment. Dans le cadre de leur for ma tion, il s’agit de mettre en place des
exer cices de di dac ti sa tion de ces as pects gram ma ti caux per met tant
aux étu diants de pro duire des ex pli ca tions à leurs fu turs élèves.
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Ainsi, la culture gram ma ti cale de l’en sei gnant de basque se ca rac té‐ 
rise par une connais sance des dif fé rentes gram maires basques, ou tils
in dis pen sables en vue de l’en sei gne ment de la langue (La fitte, 1944  ;
Eus kalt zain dia, 1993  ; Hualde et Ortiz de Ur bi na, 2002  ; Or pus tan,
2019). Dans le cadre de son en sei gne ment en col lège et lycée, l’en sei‐ 
gnant sera es sen tiel le ment confron té à des ap pre nants ayant le fran‐
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çais comme L1, ce qui lui per met de pro po ser une di dac tique du plu‐ 
ri lin guisme en fai sant des liens entre les as pects gram ma ti caux des
langues en sei gnées (pré po si tions en fran çais et post po si tions en
basque, quatre auxi liaires en fran çais, deux en basque, pro noms re la‐ 
tifs en fran çais, suf fixe en basque, etc.). Les ap proches com mu ni ca‐ 
tive et mé ta lin guis tique sont pré sentes.

La di dac tique du basque comme dis ci pline de re cherche a émer gé de
l’autre côté de la fron tière en tes tant des mé tho do lo gies et des sé‐ 
quences di dac tiques en lien avec les genres tex tuels (Lar rin gan et
Idia za bal, 2012). En effet, les genres tex tuels sont consi dé rés comme
l’axe prin ci pal de la di dac tique du basque dans l’en sei gne ment se con‐ 
daire au Pays Basque es pa gnol alors qu’en Pays basque Nord, l’ap‐ 
proche no tion nelle ap pli quée de l’en sei gne ment des langues vi vantes
étran gères et ré gio nales pro pose un autre mo dèle. Cette ap proche
gé né rique est in té res sante et sou hai table pour l’ap pren tis sage d’une
L2 mi no rée, à condi tion de l’as so cier à une ap proche no tion nelle.
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2.3. Concep tion cultu relle in té gra trice
et dy na mique

Pour la pre mière édi tion du concours, la ques tion au pro gramme de
l’agré ga tion sec tion langues de France op tion basque in ti tu lée « Re‐ 
nou vel le ments de la culture basque au cours du XIX   siècle (1800-
1899) » aborde les mu ta tions de la so cié té basque au XIX  siècle. Sur
le plan po li tique, il s’agit d’in ter ro ger « un double mou ve ment de na‐ 
tio na li sa tion du jeu po li tique local et de lo ca li sa tion des cli vages na‐ 
tio naux »  ; sur le plan cultu rel, une struc tu ra tion d’un « mou ve ment
trans fron ta lier fa vo rable à la langue et de la culture basques » ; sur le
plan so cial, les « trans for ma tions socio- économiques et les mu ta tions
des so li da ri tés » et « des pra tiques sym bo liques cou tu mières » (MEN,
2018).
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e

Ainsi, la fi gure de Jean- Pierre Du voi sin per met d’illus trer la concep‐ 
tion d’une culture basque uni ver selle qui conci lie dif fé rents sen ti‐ 
ments d’ap par te nance (Dui nat, 2017). La ques tion des re nou vel le‐ 
ments de la culture basque au XIX   siècle est en vi sa gée dans une
pers pec tive com pa ra tiste. Sont abor dées la Re nais sance d’Oc au
XIX  siècle et ses re ven di ca tions, la conser va tion, la re con quête et la
fa bri ca tion d’une culture et d’une langue. De même, la stra té gie du
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« si gnal » uti li sée à l’école 9 est trai tée dans une pers pec tive na tio nale.
La culture basque du XIX  siècle est mise en pers pec tive avec les évo‐ 
lu tions cultu relles d’autres pays  : «  Ce bloc conser va teur as so ciant
ca tho li cisme, culture, langue et iden ti té ter ri to riale re pro duit dans le
contexte basque un mo dèle fu sion nel bien connu au Qué bec, en Ir‐ 
lande ou en core en Po logne » (It çai na, 2017). La di men sion cri tique de
cet en sei gne ment pro pose une mise en re la tion avec une my tho lo gie
mo derne qui contient d’autres normes et va leurs.

e

Ces conte nus di dac tiques trans po sés à la classe contri buent à
construire de nou velles re la tions aux langues et aux cultures, en ins‐ 
cri vant les conte nus pé da go giques dans l’his toire et l’en vi ron ne ment
local, dans la culture et le pa tri moine basques (Coyos, 2010).
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Ceci per met de les re va lo ri ser, de dé pas ser le stade du folk lore ou de
l’ar chaïsme pour en faire des sup ports concrets, vi vants de l’édu ca ‐
tion et de se les ap pro prier. C’est un des axes forts de la pé da go gie
des ikas to la. L’im pact dans la so cié té n’est peut- être pas évident,
mais cela par ti cipe d’une dy na mique plus glo bale d’image po si tive, vi ‐
vante de la culture et du pa tri moine basques, d’une iden ti té basque
mo derne plu tôt que ré tro grade. (Coyos, 2010 : 35)

Conclu sion
Au jourd’hui, la for ma tion dis ci pli naire du futur en sei gnant de basque
se ca rac té rise par un équi libre entre le trip tyque langue, lit té ra ture et
ci vi li sa tion, consti tuant la base dis ci pli naire d’un futur en sei gnant de
langue. À ce trip tyque s’ajoute la di dac tique de la dis ci pline sco laire
basque, nou veau champ dis ci pli naire en construc tion, qui se situe à la
croi sée d’autres di dac tiques dis ci pli naires comme celle du fran çais,
langue ma ter nelle ou étran gère, des langues étran gères, etc. Ainsi, la
for ma tion di dac tique du futur en sei gnant de basque concerne l’his‐ 
toire de l’en sei gne ment des langues et cultures ré gio nales, la
connais sance des pro grammes des col lèges et ly cées, la di dac tique de
la lit té ra ture basque, la di dac tique de l’écrit et de l’oral, l’ana lyse de
sup ports scien ti fiques, di dac tiques, pé da go giques, ex traits de ma‐ 
nuels, etc.
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En outre, l’ou ver ture vers la re cherche scien ti fique est éga le ment très
pré sente dans la for ma tion du jeune en sei gnant qui du rant sa car rière
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2  Les su jets de tra duc tions au concours du CAPES de puis les an nées 2000
pro posent des tra duc tions d’ex traits d’œuvres lit té raires des au teurs cités.

3  « qu’ils uti lisent et qu’ils em mènent. »

4  Idem.

5  Sou ve nirs d’Amé rique, Des nou velles du Ca na da, Les né go cia tions en une
heure, Sur des terres loin taines.

6  Ar rê té du 16  juillet 1990 mo di fiant l’ar rê té du 20 mai 1986 fixant les mo‐ 
da li tés des concours du cer ti fi cat d’ap ti tude au pro fes so rat de l’en sei gne‐ 
ment du se cond degré, pu blié au Jour nal Of fi ciel de la Ré pu blique Fran çaise
n°167 du 21 juillet 1990.

7  Ar rê té du 15 mars 2017 mo di fiant l’ar rê té du 28 dé cembre 2009 fixant les
sec tions et les mo da li tés d’or ga ni sa tion des concours de l’agré ga tion pu blié
au Jour nal Of fi ciel de la Ré pu blique Fran çaise n°0070 du 21 juillet 1990.

8  Ces su jets sont tirés des su jets de CAPES des an nées  2014, 2015, 2016,
2017, 2018 et 2019, <https://www.de ve ni ren sei gnant.gouv.fr>, consul té le
4 dé cembre 2020.

9  Pour cor ri ger et punir les élèves par lant en basque, oc ci tan, bre ton,
corse, etc. à l’école sous la Troi sième Ré pu blique, se met en place, le sys‐ 
tème du « si gnal », objet remis par le maître à l’élève qui parle la langue lo‐ 
cale ; l’élève qui le dé tient en fin de jour née est puni, pu ni tion qui consiste
sou vent à re co pier une cen taine de fois « je ne par le rai pas en basque/bre‐ 
ton/corse/oc ci tan en classe/à l’école ».

RÉSUMÉS

Français
Cet ar ticle pro pose de dé crire la for ma tion d’un en sei gnant de basque au‐ 
jourd’hui à par tir de l’étude des pro grammes, su jets et rap ports de jurys des
concours de l’en sei gne ment du se con daire. Les sa voirs en sei gnants font
par tie du trip tyque langue- littérature-civilisation et sont ins crits dans une
ap proche contras tive.

English
This art icle pro poses to de scribe the train ing of a Basque teacher today
based on the study of the cur ricula, sub jects and jury re ports of sec ond ary
school teach ing com pet i tions in re cent years. Teacher know ledge is part of
the trip tych language- literature-civilization and is in scribed in a con trast ive
ap proach.
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Español
Este ar tícu lo pro po ne des cri bi la for ma ción del pro fe so ra do vasco ac tual a
par tir del es tu dio de los pro gra mas, las asig na tu ras y los in for mes de los ju‐ 
ra dos de los con cur sos de en se ñan za se cun da ria de los úl ti mos años. El co‐
no ci mien to de los maes tros es parte del tríp ti co lenguaje- literatura-
civilización y se ins cri be en un en fo que con tras ti vo.
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