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I. IN TRO DUC TION
Ces dix der nières an nées, deux mou ve ments so ciaux en lien avec les
iden ti tés sexuelles et de genre ont réus si à trou ver une place dans les
mé dias et ont trans mis à la so cié té une pro blé ma tique étroi te ment
liée au do maine lin guis tique. Deux sec teurs so ciaux se trouvent à la
tête de ces mou ve ments : d’un côté, le fé mi nisme, qui ré clame, au ni‐ 
veau lin guis tique, une plus grande pré sence du genre fé mi nin, dé pla‐ 
çant ainsi l’usage du mas cu lin gé né rique, par le quel les ac ti vistes fé‐ 
mi nistes ne se sentent pas re pré sen tées  ; de l’autre, le col lec tif
LGBTI2, qui re ven dique éga le ment le droit à la li ber té sexuelle et à
une iden ti té de genre libre. En outre, une par tie de ce col lec tif plaide
en fa veur d’une rup ture avec la di cho to mie de genre (masculin- 
féminin) et dé fend la pos si bi li té de s’iden ti fier en de hors de cette der‐ 
nière, se dé fi nis sant comme per sonnes non- binaires et ré cla mant
une op tion lin guis tique qui les re pré sente (ce collectif- ci sera l’objet
de cette étude).

5

C’est ainsi que ce sec teur de la com mu nau té LGBTI a réus si à pro vo‐ 
quer l’ap pa ri tion pro gres sive de nou velles ter mi nai sons gram ma ti‐ 
cales, parmi d’autres phé no mènes lin guis tiques3, qui font ré fé rence à
un nou veau genre gram ma ti cal, le non- binaire, en ré ponse à ces nou‐ 
velles iden ti tés.

6

Pour d’autres langues, ces formes ont déjà été ré gu lées dans le do‐ 
maine lé gis la tif de cer tains pays comme la Suède ou les Pays- Bas ; de
plus, elles sont in cluses dans cer tains de leurs ou vrages lexi co gra‐ 
phiques4. Ce n’est pas le cas dans la langue es pa gnole, pour la quelle
un genre qui sorte de la di cho to mie masculin- féminin n’est pas re‐ 
con nu par les normes aca dé miques. Néan moins, quelques membres
de la com mu nau té lin guis tique LGBTI com mencent déjà à uti li ser
cer taines nou velles formes gram ma ti cales pour in clure ces nou velles
iden ti tés et pour qu’elles puissent être re pré sen tées dans la pa role.
C’est le cas de la ter mi nai son en -e pour des ad jec tifs et des sub stan‐ 
tifs, en tant qu’al ter na tive au -o du mas cu lin et au -a du fé mi nin, ou
de la ter mi nai son en -i, qui est aussi uti li sée dans de nom breux
contextes de com mu ni ca tion in dif fé rem ment du genre du ré cep teur.

7
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Les deux formes semblent rem plir des fonc tions du lan gage dis‐ 
tinctes, comme il sera dé mon tré plus en avant.

2. OB JEC TIFS
Cette étude en vi sage plu sieurs ob jec tifs prin ci paux :8

���Pré sen ter toutes les formes qui sont uti li sées dans la langue es pa gnole, tant
au ni veau écrit qu’au ni veau oral, dans le but de rem plir les ob jec tifs lin guis‐
tiques des deux mou ve ments so ciaux men tion nés : le fé mi nisme et l’ac ti visme
LGBTI ;

���Parmi les formes les plus uti li sées et conso li dées au sein de l’ac ti visme LGBTI,
éta blir les pro fils des per sonnes qui les em ploient, ainsi que leurs contextes
d’uti li sa tion les plus ha bi tuels ;

���Dé fi nir les ob jec tifs de l’uti li sa tion de ces formes ; es sen tiel le ment, le plu riel
in clu sif (qui pré tend évi ter l’usage du mas cu lin gé né rique) et la re pré sen ta‐ 
tion du genre non- binaire ;

���Réa li ser une ana lyse prag ma lin guis tique afin d’énu mé rer les dif fé rentes fonc‐ 
tions prag ma tiques que rem plissent cha cun de ces groupes de ter mi nai sons
dans la pa role ;

���Pour finir, nous cher che rons à sa voir si les groupes de ter mi nai sons -i/-is et
-e/-es rem plissent tous deux la fonc tion lin guis tique du genre in clu sif ou si,
au contraire, le pre mier groupe ne si gnale pas sim ple ment une marque de fa‐ 
mi lia ri té qui pos sède des fonc tions dif fé rentes ; ad di tion nel le ment, nous ver‐ 
rons si les deux groupes sont ca rac té ris tiques de la com mu nau té lin guis tique
LGBTI.

3. MÉ THO DO LO GIE
Afin de mener à bien ses re cherches, l’au teur a fait appel à un cor pus
qu’il a lui- même éla bo ré et qui ras semble des échan tillons de pa role
du col lec tif LGBTI. Ce cor pus est formé de son dages et d’en re gis tre‐ 
ments (d’en tre tiens semi- directifs et de conver sa tions in for melles).
Pour cette étude, les do cu ments du cor pus sui vants ont été uti li sés :

9

���20 en tre tiens semi- directifs, tous en re gis trés par des pairs à Va lence, Ma drid
et Bar ce lone, au cours des an nées 2018 et 2019. Tous les in for ma teurs étaient
plei ne ment conscients que l’en tre tien était en re gis tré par la per sonne char‐ 
gée de mener la re cherche.

���
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En plus de cela, les échan tillons réels de pa role ont été com plé tés par 200
pu bli ca tions faites sur les ré seaux so ciaux (en par ti cu lier Fa ce book, Twit ter
et What sApp) dans les quelles les ter mi nai sons ana ly sées étaient em ployées.
De nom breux uti li sa teurs des ré seaux so ciaux ap par tiennent au col lec tif
LGBTI et uti lisent ces mé dias pour re pré sen ter et construire leurs iden ti tés à
tra vers la pu bli ca tion d’actes de lan gage per for ma tifs, qui ont fait l’objet d’une
ana lyse.

���478 ré ponses à un son dage qui a cir cu lé dans toute la Pé nin sule Ibé rique par
le biais des ré seaux so ciaux et grâce à la col la bo ra tion d’as so cia tions et
d’ONG spé cia li sées dans l’aide et la vi si bi li sa tion du col lec tif LGBTI. L’ob jec tif
de ce son dage est d’ob te nir des in for ma tions sur les uti li sa teurs des nou velles
ter mi nai sons de genre. Les va riables consi dé rées comme im por tantes sont
l’âge, le genre et l’orien ta tion sexuelle, parmi d’autres fac teurs spé ci fiques aux
études so cio lin guis tiques. Dans le cadre de cette étude, les seules ré ponses
comp ta bi li sées et prises en compte sont celles des par ti ci pants ap par te nant à
la com mu nau té lin guis tique LGBTI.

4. CADRE THÉO RIQUE
Le cadre théo rique dans le quel s’ins crit cette étude est la lin guis tique
queer, dis ci pline qui s’ins crit elle- même dans la dé nom mée théo rie
queer.

10

La théo rie queer étu die la per ti nence «  de ré af fir mer des iden ti tés
que les groupes do mi nants avaient na tu ra li sées et uti li sées contre les
in di vi dus eux- mêmes » (VÉLEZ- PELLEGRINI, 2008, 424), ainsi que les
iden ti tés sexuelles et de genre qui sortent de la nor ma ti vi té sexuelle,
c’est- à-dire, l’hé té ro sexua li té et les iden ti tés cis genres5. Elle ana lyse
aussi « ces po si tions sub jec tives qui se trouvent dans les li mites de la
norme so ciale et cultu relle » (BALZA, 2009, 234).

11

Dans cette même li gnée, la lin guis tique queer se charge d’étu dier les
formes et les res sources lin guis tiques uti li sées pour construire et/ou
for ti fier ces iden ti tés. En ce sens, Al ber to Mira (2000, 245) sou ligne
que « the construc tion of a so cial iden ti ty is most ly about its ex pres sion
»6, ce qui veut dire que l’on at tend des groupes so ciaux qui re pré‐ 
sentent des groupes cultu rels dé ter mi nés qu’ils se com portent d’une
cer taine ma nière pour se dif fé ren cier des autres, s’iden ti fier à leur
propre groupe et construire une iden ti té col lec tive. Ces at ti tudes
sont éga le ment lin guis tiques.

12
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4.1 Sexe et genre
Au sein du cadre que forment la théo rie et la lin guis tique queer, une
dif fé rence très nette est faite entre les concepts de sexe et genre.
Tra di tion nel le ment, une clas si fi ca tion so ciale et fon da men tale a été
éta blie entre les sexes, de la quelle dé coule la di cho to mie masculin- 
féminin, dans la quelle chaque côté pos sède des ca rac té ris tiques op‐ 
po sées, ha bi tuel le ment aussi ins crites dans des bi na rismes (par
exemple fort- faible). Les dif fé rences qui sont créées entre les deux
pôles (le mas cu lin et le fé mi nin) sont com plé men taires entre elles.
D’ailleurs, il est consi dé ré que la construc tion de la mas cu li ni té hé gé‐ 
mo nique se fait en ac cord avec trois né ga tions  : l’homme n’est pas
une femme, il n’est pas un en fant et il n’est pas ho mo sexuel (HERDT,
1981, 1988 ; GO DE LIER, 1986 ; BA DIN TER, 1992 ; GIL MORE, 1994 ;
CONNELL, 1997 ; KIM MEL, 1997).

13

C’est ainsi que sont éta blies une série de ca rac té ris tiques qui vont dé‐ 
fi nir les deux sexes en fonc tion des rôles et com por te ments que
doivent dé ve lop per les membres de cha cun d’entre eux, selon les
conven tions so ciales. Ceux de genre mas cu lin doivent être forts, cou‐ 
ra geux, in tel li gents, do mi nants, rustres, agres sifs, pro duc tifs… tan dis
qu’aux membres du sexe fé mi nin sont at tri buées des ca rac té ris tiques
telles que la fai blesse, la beau té, la sen si bi li té, la pas si vi té, la sou mis‐ 
sion, la co quet te rie, la ten dresse et la re pro duc tion, entre autres (CA‐ 
BRAL, GARCÍA, 2000).

14

Dans les der nières dé cen nies, les mou ve ments fé mi nistes et LGBTI
ont gran di et des études qui dé cons truisent cette clas si fi ca tion so‐ 
ciale et hé gé mo nique ont surgi, à l’image de la sus men tion née théo rie
queer, dé fen due, entre autres, par Ju dith But ler. Ainsi, nous com men‐ 
çons à dif fé ren cier sexe et genre. Le sexe com mence à être consi dé ré
comme une ques tion stric te ment bio lo gique liée aux or ganes gé ni‐ 
taux de chaque in di vi du, comme le si gnalent Angel Mo re no Sánchez
et Jose Igna cio Pi char do Galán (2006, 146) :

15

[le sexe] fait ré fé rence aux ca rac té ris tiques phy sio lo giques des in di ‐
vi dus qui sont mar quées cultu rel le ment pour dé fi nir ce que sont un
homme et une femme. Dans le cas de notre culture oc ci den tale, cela
cor res pond à la gé ni ta li té (pénis- vagin), les go nades (testicules- 
ovaires), la gé né tique (chro mo somes XX ou XY) ou les dé nom més ca ‐
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rac tères sexuels se con daires dont le dé ve lop pe ment pos sède nor ma ‐
le ment une ori gine hor mo nale (seins, hanches, poils, masse mus cu ‐
laire…).

Tan dis que le genre est lié au concept d’iden ti té, comme l’in diquent
éga le ment Angel Mo re no Sánchez Mo re no et Jose Igna cio Pi char do
Galán (2006, 146) :

16

[le concept de genre] ren voie aux dif fé rents conte nus so cio cul tu rels
pré sents dans ces ca rac té ris tiques phy sio lo giques des hommes et
des femmes qui éta blissent des com por te ments, des at ti tudes et des
sen ti ments mas cu lins et fé mi nins et les hié rar chisent de façon à
don ner plus de va leur à ceux qui s’iden ti fient au mas cu lin.

Ainsi, ces mou ve ments af firment qu’une per sonne peut naître avec un
sexe bio lo gique qui ne cor res pond pas à son iden ti té de genre. Pour
cela, le rôle du lan gage est éga le ment fon da men tal, comme le montre
Lau ren ti no Vélez- Pellegrini (2008, 425) :

17

le sexe est fic tif […], comme le genre, il s’ac quiert au fur et à me sure
par le biais de la pres sion même qu’exerce la lin guis tique au tra vers
du dis cours et des pro ces sus en pour cen tages qui émanent d’un
cadre épis té mique his to ri que ment contin gent. La fonc tion de la mo ‐
der ni té et de la Rai son Pa triar cale a été de frag men ter le corps à tra ‐
vers le lan gage lui- même, créant des asy mé tries entre les hommes et
les femmes et de ce fait, entre l’hé té ro sexua li té et l’ho mo sexua li té.
Ainsi, le lan gage a créé des ef fets de réel et à force de nom mer la dif ‐
fé rence a fini par gé né rer l’ap pa rence d’une dif fé rence na tu relle.

4.2 De nou velles iden ti tés

Ac tuel le ment, de nom breuses per sonnes af firment ne s’iden ti fier ni à
la di cho to mie de genre masculin- féminin ni aux rôles qui ont tra di‐ 
tion nel le ment été at tri bués à cha cun d’entre eux. Cette non- 
identification aux genres éta blis peut être due à deux rai sons  : d’un
côté, une rai son bio lo gique, c’est- à-dire une per sonne qui est née
avec les deux or ganes sexuels et qui dé cide de ne pas se sou mettre à
une in ter ven tion chi rur gi cale qui lui as signe l’un des deux ; de l’autre,
une ques tion iden ti taire qui a déjà été men tion née et en rai son de la‐ 
quelle une per sonne peut ne se sen tir iden ti fiée à aucun des rôles de

18
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genre tra di tion nels et sent, par consé quent, qu’elle se situe hors du
bi na risme.

C’est dans ces cas- là que la théo rie queer, dans cette dé cons truc tion
de la so cié té hétéro- patriarcale, dé monte (ou tente de dé mon ter) la
dé nom mée di cho to mie de genre dans la quelle il n’y a de place que
pour deux pôles op po sés (masculin- féminin) et pro pose de ré in ven ter
le concept de genre afin que de nou velles iden ti tés puissent trou ver
leur place et se voient, éga le ment, re pré sen tées.

19

Les per sonnes qui ne sentent ni homme ni femme sont ap pe lées per‐ 
sonnes non- binaires ou in ter genres7, et celles qui pos sèdent les deux
or ganes re pro duc teurs sont connues sous le nom d’in ter sexes8, ce
qui pour Kim Pérez Fernández- Figares (2010, 102) est une « va riante
bio lo gique na tu relle  ». L’exemple (1) pré sente un ex trait du té moi‐ 
gnage de l’une des per sonnes in ter ro gées s’étant dé si gnée comme
per sonne de genre fluide :

20

C : et ça m’a fait me demander-  et ça me- et ça me fai sait même me
ques tion ner moi- même/ et là c’est ar ri vé à un point où j’ai dit///
après des mois et des mois à tour ner dans ma tête genre/qu’est- ce
que je suis/ qu’est- ce que je suis pas et tout/ c’est ar ri vé à un stade où
j’ai dit/écoute/ à par tir de main te nant je vais me lais ser por ter → et je
vais pas es sayer de me ca té go ri ser parce que tout ce que j’ob tiens c’est
beau coup d’an xié té↓

5. LE RE FLET DANS LA LANGUE
En te nant compte de cette nou velle réa li té et des mou ve ments so‐ 
ciaux (celui du fé mi nisme comme celui de la com mu nau té LGBTI), il
est pos sible de contex tua li ser l’émer gence de dif fé rentes flexions, au
sein de ces com mu nau tés, qui tentent de ras sem bler tous les genres
dans une seule flexion afin d’évi ter la dis cri mi na tion lin guis tique.
Nous éta bli rons une dis tinc tion en consi dé rant les deux ni veaux de
langue fon da men taux : l’écrit et l’oral.

21

5.1 Le ni veau écrit
Dans un pre mier temps sur gissent des formes écrites qui, bien
qu’elles n’aient pas d’équi valent oral, sim pli fient ef fec ti ve ment le trai ‐

22
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te ment du genre au ni veau écrit :

Le sym bole @ est de ve nu une ter mi nai son de genre, puis qu’il re pré‐ 
sente une fu sion des ter mi nai sons mas cu line (-o) et fé mi nine (-a). Au
ni veau écrit, il sim pli fie l’écri ture car il évite de de voir ré pé ter deux
fois un même sub stan tif ou ad jec tif en chan geant le genre de ce der‐ 
nier. Ce pen dant, cette forme, mal gré le fait qu’elle soit en core uti li sée
par quelques per sonnes, pose des pro blèmes d’ora li té. Qui plus est,
bien qu’elle pré tende in clure le genre fé mi nin, elle reste une forme
qui ren force le bi na risme, ce qui est contraire aux idées dé fen dues
par les mou ve ments trans fé mi nistes.

23

Par consé quent, ap pa raissent d’autres formes qui, gra phi que ment,
tentent d’ac cueillir toutes les iden ti tés dans une seule ter mi nai son.
On trouve prin ci pa le ment deux re pré sen ta tions :

24

*
x

(2) Lo cier to es que hay tanto ha blan tes como aca dé mi cos de la len gua
(grupo A) quie nes sos tie nen que es in ne ce sa rio mo di fi car esa norma. A
otras y otros les pa re ce in su fi cien te el mas cu lino como ge né ri co (grupo
B), in clu so ex clu yen te e in vi si bi li za dor. Por otra parte, exis ten otrxs
quie nes no se asu men bajo iden ti da des de gé ne ro bi na rias mas cu‐ 
lino/fe me nino (grupo C)9. (BAR RE RA, ORTIZ, 2007, 1)

25

La plus uti li sée est la se conde (-x). Bien que la ten dance veuille qu’elle
soit ap pli quée à la fin des mots, de façon à en faire un mor phème
mar quant le genre, on trouve des cas où la forme -x ap pa raît dans le
pre mier ca rac tère d’un mot, par exemple, dans des sub stan tifs hé té‐ 
ro nymes pour les quels la dis tinc tion de genre ap pa rait dans la ra cine
et non dans la ter mi nai son :

26

(3) ¡Hola! Pre gun ta lingüística. ¿cuan do ha blas de tra duc to res en in clu‐ 
si vo man tie nes la e o la cam bias de algún modo? Por saber más es tra te‐ 
gias (como la de xa dres para pa dres y ma dres).10

27

5.2 Le ni veau oral

Au- delà du lan gage écrit, d’autres pro po si tions mor pho lo giques qui
semblent in clure tous les genres (ou du moins qui com portent une
cer taine neu tra li té de genre) ont surgi. Ainsi, de nou veaux mor ‐

28
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phèmes ap pa raissent, non- normatifs, pen sés pour le ni veau oral, tel
que, par exemple, le mor phème -i. Celui- ci est moins dé ve lop pé pour
le trai te ment du genre et nous pou vons l’ob ser ver aussi dans d’autres
types de mots, comme les in ter jec tions :

(4) ¡Holi! ¿Al guien viene esta tarde al gim na sio?1129

Ce mor phème est gé né ré uni que ment dans le cadre du re gistre fa mi‐ 
lier et, bien qu’un grand nombre des re gistres ayant été ras sem blés
pour cette étude soient des pu bli ca tions écrites sur les ré seaux so‐ 
ciaux, elles si mulent toutes de l’ora li té. De plus, comme le dé mon tre‐ 
ra la par tie sui vante, le mor phème est par ti cu liè re ment em ployé en
tant que plu riel in clu sif (afin d’in clure tous les genres, bi naires ou
non- binaires, et non pour faire ré fé rence aux nou velles réa li tés si‐ 
gna lées plus haut, par ti cu liè re ment par cette conno ta tion de neu tra‐ 
li té que nous avons men tion née). Qui plus est, son usage n’est pas ex‐ 
clu sif à la com mu nau té lin guis tique LGBTI, bien que ce soit ef fec ti ve‐ 
ment dans le dis cours de ses membres qu’il ap pa rait le plus fré quem‐ 
ment (comme nous le confir me rons dans la par tie 7).

30

Après cette ana lyse, nous pou vons confir mer que les fonc tions prag‐ 
ma tiques avec les quelles cette forme a ten dance à être uti li sée sont
au nombre de deux : d’un côté, nous dé tec tons un ca rac tère af fi lia tif
grâce au quel l’usa ger pré tend créer de la proxi mi té avec son ou ses
in ter lo cu teur(s) :

31

(5) Puti, que lo llevo muy mal...1232

(6) Ami guis, esta noche ire mos al cedro a ha cer nos unas tapas, por si os
ani máis13

33

Et, d’un autre côté, nous avons trou vé di vers exemples qui sont in clus
dans la ca té go rie prag ma tique de l’at té nua tion, comme il sera dé ve‐ 
lop pé dans la par tie 8 :

34

(7) Bue nas no ches, en es pe cial a xxxxxx que está en fa da di1435

(8) No estoy en fa da di, solo pun tua li zo, para que no se con fun da lo que
es real men te el In de pen den tis mo15

36

Ce mor phème n’ap pa raît pas uni que ment en tant que flexion de sub‐ 
stan tifs ou d’ad jec tifs, comme c’est le cas dans les exemples (5), (6), (7)
et (8). Nous avons éga le ment trou vé des exemples au sein des quels il

37
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Singulier Pluriel

1  personne Nosotres

ap pa raît tant dans des in ter jec tions, comme dans l’exemple (4), que
dans des ad verbes, comme dans le (9) :

(9) ¡Te veo pron ti!1638

5.3 Les ni veaux écrit et oral

La flexion -e est beau coup plus ré pan due au sein du col lec tif LGBTI. Il
s’agit d’une ter mi nai son pro po sée par Álvaro García Me se guer (1977)
afin d’évi ter le sexisme lin guis tique du mas cu lin gé né rique qui, selon
lui, ne re pré sen tait pas les femmes. Cette forme a été re prise des dé‐ 
cen nies plus tard, face à la né ces si té d’une par tie du col lec tif LGBTI
qui ne s’iden ti fiait ni avec le genre mas cu lin ni avec le fé mi nin (les
per sonnes dites de genre non- binaire) de se dé si gner avec des ter mi‐ 
nai sons qui s’ajus taient mieux à leur iden ti té (WÓJTOWICZ, 2017  ;
FRAN CO MARTÍNEZ, 2019). Nous pou vons trou ver cette ter mi nai son
tant au ni veau oral qu’à l’écrit, comme dans l’exemple (10) :
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(10) A me di da que vamos apren dien do más sobre el co ro na vi rus
(COVID- 19), que re mos que les usua ries de Grindr ten gan la mejor in‐ 
for ma ción para que po da mos cui dar nos a no so tres mis mes y a nues tras
co mu ni da des.17

40

Cette flexion n’a été re pé rée qu’avec des sub stan tifs et des ad jec tifs,
en tant que ter mi nai son de genre al ter na tive aux flexions nor ma tives
(mas cu line et fé mi nine).

41

Qui plus est, des pro noms ont été éla bo rés pour ce genre gram ma ti‐ 
cal non- binaire, comme in di qué dans le ta bleau 1. Cette éla bo ra tion
pro no mi nale est une imi ta tion de ce qui a déjà été fait dans d’autres
pays eu ro péens, comme la Suisse, les Pays- Bas ou la Bel gique, qui ont
créé un pro nom neutre pour leurs langues res pec tives avec le quel les
per sonnes qui se consi dèrent en de hors de la di cho to mie de genre
masculin- féminin peuvent se sen tir lin guis ti que ment re pré sen tées.
Ces pro noms ap pa raissent déjà dans cer tains do cu ments of fi ciels ou
bu reau cra tiques aux côtés du mas cu lin et du fé mi nin, en tant que
troi sième op tion à co cher par les usa gers (NAVARRO- CARRASCOSA,
2020).

42
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2  personne Vosotres

3  personne Elle Elles

Ta bleau 1. Pro noms per son nels du genre non- binaire

Masculin Féminin Neutre

Singulier -o -a -e

Pluriel -os -as -es

Ta bleau 2. Flexions nor ma tives du genre gram ma ti cal en es pa gnol et flexions de genre non- 
binaire

ème

ème

Ces pro noms, ainsi que leurs ter mi nai sons en -e (exem pli fiées dans le
ta bleau 2) sont nés au sein des mou ve ments trans fé mi nistes, comme
si gna lé par Carles Navarro- Carrascosa (2020).

43

Dans le cas de la flexion au sin gu lier, l’ob jec tif des usa gers au mo ment
de l’ap pli quer à la langue est la plu part du temps de faire ré fé rence
aux per sonnes non- binaires :

44

(11) B: pero es ver dad que uno de los que es ta ban→ bueno/ une ¿no?
porqueee-  a mí me cues ta mucho uti li zar la e pe rooo/ nos lo pe dían
[...]18

45

En ce qui concerne les sub stan tifs au plu riel, nous avons trou vé des
énon cés dans les quels il sem ble rait qu’ils fassent ré fé rence au genre
non- binaire (12) ou qu’ils soient uti li sés comme forme in clu sive pour
tous les genres (sur tout le mas cu lin et le fé mi nin), comme illus tré
dans l’exemple (13) :

46

(12) No se iden ti fi can ni como hom bres ni como mu je res; en esa no men‐ 
cla tu ra no se sien ten có mo des.19

47

(13) Aque lles que subís fotos y es pe ráis apro ba ción nor ma ti va pro mo véis
la dis cri mi na ción a todes les que sal gan de la as fi xian te norma que
pro mue ve la bu li mia, ano re xia, etc.20

48

La ques tion qui se pose à pré sent est de sa voir quel est l’usage le plus
ré pan du de ces groupes de flexions (-i/-is et -e/-es), et nous ten te‐ 
rons d’y ré pondre dans la par tie qui suit.

49



De nouvelles terminaisons pour de nouvelles réalités : performativité, affiliation et atténuation dans la
communauté linguistique LGBTI

6. ANA LYSE
L’ana lyse pro po sée pour cette étude est double  : dans un pre mier
temps, une ré vi sion qua li ta tive des usages des deux ter mi nai sons,
parmi les quels se ront sou li gnées les fonc tions qu’elles exercent (l’at‐ 
té nua tion, l’af fi lia tion et la per for ma ti vi té) ; dans un deuxième temps,
une ana lyse quan ti ta tive sera pré sen tée grâce aux ré sul tats d’un son‐ 
dage so cio lin guis tique dans le quel ont été for mu lées des ques tions
concer nant l’uti li sa tion des deux ter mi nai sons.

50

6.1 Fonc tions

L’at té nua tion est la ca té go rie prag ma tique qui pré tend mi ti ger la
force illo cu toire d’actes de lan gage dé ter mi nés. An to nio Briz Gómez
(1995, 1998, 2003) fait la dif fé rence entre l’at té nua tion de ce qui est
dit, qui consiste à ex pri mer de façon vague le conte nu de la pro po si‐ 
tion, et l’at té nua tion de l’acte de pa role.

51

L’af fi lia tion est un pro ces sus par le quel l’usa ger s’iden ti fie à un groupe
ou à une com mu nau té spé ci fique dans le but de de ve nir membre de
l’un de ces der niers (BRAVO, 1999 ; BON NIN, 2019). Les usa gers d’une
langue uti lisent des stra té gies lin guis tiques qui leur per mettent de
s’iden ti fier aux membres d’une com mu nau té par ti cu lière et leur fa ci‐ 
litent l’in ser tion dans cette der nière. L’ob jec tif est de for mer des liens,
même tem po raires, car «  l’ac tion af fi lia tive pos sède une orien ta tion
pro so ciale, puis qu’elle forme un lien entre l’usa ger et celui qui le crée,
basé sur une iden ti fi ca tion (au moins par tielle) à son point de vue ou à
sa pers pec tive » (BON NIN, 2019, 237).

52

Pour ce qui est de la per for ma ti vi té, il s’agit d’une stra té gie qui se
situe dans la théo rie des actes de lan gage d’Aus tin (1971). Au tra vers
des énon cia tions et de leurs ré pé ti tions, «  le dis cours se réa lise par
les ac tions qu’il in carne et pro duit  » (GONZÁLEZ MON TE RO, 2009,
34). L’une des au trices qui tra vaille le plus sur la per for ma ti vi té en lien
avec les ques tions de genre est Ju dith But ler (1990, 2002, 2007, 2009).
Son idée en lien avec la per for ma ti vi té est que cer tains concepts
(comme le sexe, le genre, etc.) sont construits cultu rel le ment à tra‐ 
vers la ré pé ti tion d’actes per for ma tifs (des ac tions comme des énon ‐
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cés) qui, si mul ta né ment, ren forcent conti nuel le ment des iden ti tés et
des réa li tés.

6.2 Ana lyse qua li ta tive
Après l’ana lyse quan ti ta tive des deux groupes de ter mi nai sons qui
neu tra lisent le genre en langue es pa gnole (-i/-is et -e/-es) réa li sée à
par tir des son dages, la conclu sion est que les fonc tions pré do mi‐ 
nantes dans les deux groupes sont, d’un côté, l’at té nua tion et l’af fi lia‐ 
tion, ma jo ri tai re ment re pré sen tées par le groupe de ter mi nai sons -
i/-is, et de l’autre la per for ma ti vi té, qui est in cluse dans les ter mi nai‐ 
sons -e/-es. Cette par tie se conçoit comme une ana lyse qua li ta tive
pro po sée à par tir de la par tie quan ti ta tive ob te nue par le biais des ré‐ 
sul tats des son dages, dans la quelle se ront ana ly sés des échan tillons
de pa role (oraux et nu mé riques) d’énon cés pré sen tant les deux
groupes de ter mi nai sons.

54

(14) ¿Quién juega al FFXIV o soy yo la única tonti?2155

Dans l’exemple (14) nous voyons une forme d’at té nua tion de ce qui est
dit, qui a pour ob jec tif de ré duire la charge né ga tive de l’ad jec tif tonto
dans le but de ne pas nuire à l’image de l’énon cia trice elle- même.

56

(15) No me pudo haber to ca do un hu mano mejor. Gra cias por cui dar de
todos, todas y todes22

57

Dans l’exemple (15) nous voyons la façon dont la ter mi nai son -es
construit une nou velle forme lin guis tique pour s’adres ser aux per‐ 
sonnes de genre non- binaire. Ceci est si gna lé par le fait que dans
l’énon cé lui- même sont in cluses les formes mas cu line et fé mi nine,
tan dis que dans l’exemple (16) nous trou vons un énon cé dans le quel la
même ter mi nai son cor res pond au plu riel in clu sif :

58

(16) Con fir men si todes nos que re mos dar de baja de la uni2359

La pre mière sous- partie étu die ra l’at té nua tion dans ces ter mi nai sons,
et se concen tre ra par consé quent sur le groupe -i/-is  ; la deuxième
dé cri ra la per for ma ti vi té qui est réa li sée avec les énon cés qui sont
for mu lés avec le groupe -e/-es.
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6.2.1 Groupe de ter mi nai sons -i/-is

L’usage du groupe de ter mi nai sons -i/-is peut ac ti ver deux phé no‐ 
mènes : l’at té nua tion, comme nous pou vons le voir dans les exemples
(7), (8) et (14), et l’af fi lia tion, comme l’illustre l’exemple (9).

61

6.2.1.1 L’at té nua tion

L’at té nua tion, comme la dé fi nissent An to nio Briz Gómez et Marta Al‐ 
bel da Marco (2010, 237)

62

est une ca té go rie prag ma tique dont la fonc tion consiste à mi ni mi ser
la force illo cu toire des actes de lan gage et qui, sou vent, ré gule la re ‐
la tion in ter per son nelle et so ciale entre les per sonnes par ti ci pant à
l’énon cia tion. Elle est donc em ployée de façon stra té gique pour rem ‐
plir les ob jec tifs dé si rés par la com mu ni ca tion. Cer taines va leurs qui
dé crivent plus concrè te ment cette opé ra tion lin guis tique sont adou ‐
cir le mes sage, en le ver de l’im por tance, mi ti ger, cor ri ger ou ca cher la
vé ri table in ten tion.

Comme il a déjà été si gna lé dans des par ties pré cé dentes de cette
étude, dans cer tains énon cés où sont em ployées les ter mi nai sons -
i/-is l’ob jec tif est la mi ti ga tion de la force illo cu toire d’énon cés qui
peuvent af fec ter de façon né ga tive l’image du ré cep teur, de la per‐ 
sonne ré fé ren cée, ou de l’émet teur lui- même :
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(17) Si es que eres tonti pero eso no es culpa de Bar ce lo na2464

(18) Va tonti no te pon gas así que hay mu chos más tor neos y todos sa‐ 
be mos que pue des. Ánimo y fuer za para el si guiente25

65

Dans l’exemple (17), l’émet teur in sulte le ré cep teur de sa pu bli ca tion
sur le ré seau so cial Twit ter, mais, à tra vers la ter mi nai son -i de l’ad‐ 
jec tif, la charge né ga tive de l’in sulte est ré duite. Dans ce cas, une at‐ 
té nua tion de l’image du ré cep teur est faite dans le but d’évi ter le
conflit qui pour rait se pro duire sans l’uti li sa tion de cette flexion.
L’exemple (18) montre un acte de lan gage dans le quel l’at té nua tion
que pro cure la ter mi nai son à tra vers l’ad jec tif tonti per met de pré ser‐ 
ver l’image de l’émet teur lui- même, qui ne veut pas que son in ter lo‐ 
cu teur pense qu’il est en train d’être in sul té. La dif fé rence entre les
deux exemples est que, en uti li sant le même ad jec tif, l’in ten tion de
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l’émet teur de l’exemple (17), qui est un acte de lan gage as ser tif, est
d’in sul ter son in ter lo cu teur, tan dis que dans l’exemple (18) est uti li sé
le même ad jec tif dans un acte de lan gage di rec tif pour ten ter de mi ti‐ 
ger la force illo cu toire des im pé ra tifs qui ap pa raissent dans l’énon cé.

Pour cher cher l’at té nua tion dans ces énon cés et pou voir l’ana ly ser,
les tests pré sen tés par Cris ti na Vil lal ba Ibáñez (2018, 2020) ont été
uti li sés : il s’agit des tests d’ab sence, de com mu ta tion et de so li da ri té.
Le test d’ab sence consiste à éli mi ner l’élé ment consi dé ré at té nuant
afin de vé ri fier si des chan ge ments se pro duisent au ni veau de la
force illo cu toire ; le test de com mu ta tion rem place le dis po si tif mi ti‐ 
geur par un autre in ter chan geable pour contrô ler s’il y a des chan ge‐ 
ments dans l’énon cé  ; pour finir, le test de so li da ri té re vient à cher‐ 
cher d’autres élé ments at té nuants au sein de l’énon cé. Pre nons les
exem ples sui vants :
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(19) Quién juega al FFXIV o soy la única tonti2668

(20) Puti, ha ble mos por wa que me abu rro2769

(21) Me cago en la puti que no llego2870

Dans l’exemple (19) nous avons un acte de lan gage as ser tif dans le quel
la charge né ga tive du lexème tonta est ré duite afin de pré ser ver
l’image de l’émet trice ; si nous ap pli quons le test de com mu ta tion et
main te nons la flexion de genre fé mi nin (tonta), la force illo cu toire de
l’énon cé de vient plus agres sive, tout comme dans l’exemple (21), qui
est un acte de lan gage ex pres sif dans le quel la force illo cu toire d’une
ex pres sion qui com porte ha bi tuel le ment un cer tain degré de co lère
ou d’agres si vi té est at té nuée par le biais de la ter mi nai son -i, pro ba‐ 
ble ment dans le but de ré duire le pos sible ma laise qu’elle peut pro‐ 
duire chez les ré cep teurs po ten tiels. Dans l’exemple (20) nous voyons
un acte de lan gage di rec tif qui pré tend pro vo quer une ré ac tion de la
part du ré cep teur au tra vers d’un im pé ra tif. La pos sible me nace que
cela peut im pli quer, en plus de la charge sé man tique né ga tive que
peut com por ter l’ap pel la tif, est mi ti gée à tra vers la ter mi nai son en -i
de ce der nier  ; qui plus est, en ap pli quant le test de so li da ri té, nous
trou vons d’autres élé ments at té nuants, comme le di mi ni tif wa (pour
What sApp). Dans l’exemple (18), pré sen té plus haut, le test d’ab sence
dé montre que s’il man quait le mot tonti, l’acte de lan gage di rec tif
pour rait ré sul ter plus me na çant.
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6.2.1.2 L’af fi lia tion

D’un autre côté, comme il a déjà été men tion né au début de cette
par tie, l’at té nua tion n’est pas le seul ré sul tat qui peut être gé né ré
avec l’em ploi du groupe de ter mi nai sons -i/-is, puisque nous pou‐ 
vons éga le ment dis tin guer des actes de lan gage af fi lia tifs. L’af fi lia tion
est un pro ces sus par le biais du quel un usa ger s’iden ti fie à une com‐ 
mu nau té ou à un groupe dé ter mi né dans le but d’en de ve nir membre
(BON NIN, 2019). Les usa gers d’une même langue uti lisent des stra té‐ 
gies lin guis tiques d’af fi lia tion afin de s’in tro duire dans un groupe ou
dans une com mu nau té. L’ob jec tif est de for mer des liens, même tem‐ 
po raires, car «  l’ac tion af fi lia tive pos sède une orien ta tion pro so ciale,
puis qu’elle forme un lien entre l’usa ger et celui qui le crée, basé sur
une iden ti fi ca tion (au moins par tielle) à son point de vue ou sa pers‐ 
pec tive » (BON NIN, 2019, 237).
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(22) Ami gui XXXX, nos me re ce mos una buena ce le bra ción antes, du‐ 
ran te y des pués del examen de ma ña na29
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Dans l’exemple (22), l’émet teur et le ré cep teur sont en train de vivre
une si tua tion par ta gée (un exa men le jour sui vant l’émis sion de
l’énon cé). L’émet teur tente d’aug men ter la connexion entre eux en
em ployant un ap pel la tif et en chan geant la ter mi nai son de ce der nier
par -i. Avec l’usage de ce groupe de ter mi nai sons se pro duit ce que
si gnalent María An to nia Martín Zorraquiño et José Por to lés au sujet
du mar queur dis cur sif hombre, c’est- à-dire, « il im prègne la conver sa‐ 
tion d’un ton ami cal  ; il teinte les re la tions entre les in ter lo cu teurs
d’une cer taine fa mi lia ri té ou com pli ci té » (1999, 4173).
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Comme nous l’avons déjà dit, la flexion en -i/-is peut s’adap ter à des
lexèmes qui ne sont ni des sub stan tifs ni des ad jec tifs, y com pris à
des ca té go ries gram ma ti cales qui ne sont pas sus cep tibles d’avoir des
flexions (comme des ad verbes ou des in ter jec tions). Dans ces cas- là,
elle ap porte des conno ta tions af fi lia tives, comme dans l’exemple (23) :
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(23) Holi, bo ni ta se ma na de home of fice3076

Sou vent, les lexèmes qui ap pliquent ces ter mi nai sons fonc tionnent
comme des ap pel la tifs. Dans ces cas- là, nous dis tin guons deux
groupes  : les ap pel la tifs for més avec des lexèmes dont la charge sé ‐
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man tique est po si tive et des ap pel la tifs for més par des mots à charge
né ga tive, comme peuvent l’être les in sultes.

a��Mots aux conno ta tions po si tives

Il s’agit d’in ter ac tions qui montrent un ca rac tère af fi lia tif d’elles- 
mêmes. En gé né ral, avec un mot de cette na ture, qui fonc tionne très
sou vent comme un ap pel la tif. À ce moment- là, les émet teurs évitent
de dire le nom, comme dans l’exemple (24), ou ajoutent un autre
lexème qui ac com pagne le nom, comme dans l’exemple (25), pour uti‐ 
li ser un ap pel la tif ter mi né par un -i qui ren for ce ra l’in ten tion af fi lia‐ 
tive :
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(24) Qué ale gría te ner te cerca, ami gui3179

(25) ami gui XXX, nos me re ce mos una buena ce le bra ción antes, du ran te
y des pués del examen de ma ña na32
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(26) Vente cuan do quie ras, guapi3381

Dans l’exemple (26), le mot guapi, de l’ad jec tif guapo ou guapa, bien
qu’il ait un sens po si tif, est em ployé dans beau coup de cas avec un
sens iro nique dans des actes de lan gage qui sup posent des re proches
ou des at taques :
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(27) La lle vas clara, guapo3483

Ainsi, dans l’exemple (26), à tra vers la ter mi nai son -i, l’idée d’af fi lia tion
est ren for cée et une in ter pré ta tion né ga tive est évi tée.
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a��Mots pos sé dant une force illo cu toire dé gra dante

Il est ques tion d’in ter ac tions en ap pa rence im po lies qui pré tendent
mon trer une « so li da ri té de groupe » (BER NAL, 2008, 778). Ces actes,
puis qu’ils ne visent pas à of fen ser, ne me nacent l’image de per sonne
(BER NAL, 2008). Les tra vaux qui ont le plus étu dié le phé no mène de
l’af fi lia tion dans le lan gage se concentrent sur le par ler jeune, qui
pos sède une très haute ac ti vi té af fi lia tive (ZIM MER MANN, 2003) dans
la quelle nous consta tons une iden ti té gé né ra tion nelle. C’est ce qui se
passe, par exemple, avec l’uti li sa tion de maricón entre in ter lo cu teurs
hé té ro sexuels (NAVARRO- CARRASCOSA, 2019).
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La stra té gie consiste à uti li ser des mots of fen sifs qui, comme le si‐ 
gnale Marta Al bel da Marco (2004, 123) « pour raient fonc tion ner dans
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un autre contexte plus for mel comme de vé ri tables af fai blis seurs des
re la tions so ciales, mais qui dans ces cas- là ne le font pas ». Elle ajoute
que « par fois, ils créent des liens in ter per son nels plus forts et po si‐ 
tifs ».

Dans les deux cas, les ter mi nai sons -i/-is ac cen tuent la force in ter‐ 
per son nelle et po si tive de ces actes de lan gage af fi lia tifs. Ils sont donc
là pour ren for cer les pro pos :
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(28) Tengo ganas de verte, puta3588

Le contour sé man tique de la lo cu tion tener ganas de verte fait pen ser
que l’in sulte puta ac quiert cette fonc tion af fi lia tive, idée qui pren dra
plus de force si nous connais sons le contexte de com mu ni ca tion et
que celui- ci est consti tué de deux per sonnes qui par tagent une ami‐ 
tié et entre les quelles il n’y a aucun type de conflit.
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Ce pen dant, avec un exemple comme le (28), si le contexte est in con‐ 
nu, il pour rait être in ter pré té que la ren contre que re cherche l’émet‐ 
teur vise à pro vo quer un conflit avec son ré cep teur ou sa ré cep trice
et, par consé quent, il s’agi rait d’un acte de lan gage me na çant. Tou te‐ 
fois, en em ployant la ter mi nai son -i dans l’in sulte, il ne fait aucun
doute qu’il ne s’agit en aucun cas d’un tel acte. L’in ten tion af fi lia tive
est donc ren for cée :
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(29) Tengo ganas de verte, puti3691

6.2.2 Groupe de ter mi nai sons -e/-es

Plu sieurs au teurs ont fait des re cherches concer nant la per for ma ti vi‐ 
té lin guis tique. Tous in sistent sur le fait que le pro ces sus de ré pé ti‐ 
tion est fon da men tal pour construire ou chan ger la réa li té à par tir du
lan gage (BUT LER, 2002  ; GU TIÉR REZ LO ZA NO, 2007  ; FE LIPE et
QUIN TE RO, 2012  ; CANO ABADÍA, 2013). Cette idée de la ré pé ti tion
né ces saire pour confi gu rer les réa li tés ex plique l’ir rup tion dans la
langue des ter mi nai sons de genre non- binaire en -e, dont l’ob jec tif
prin ci pal est de rompre avec le bi na risme de genre. Ainsi, nous trou‐ 
vons de plus en plus de pu bli ca tions comme celles qui suivent sur les
ré seaux so ciaux :
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(30) Si os da cosa o algo man dad me un MD, que me estoy vol vien do
loque37
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Selon Ju dith But ler, le deuxième élé ment qui confi gure la per for ma ti‐ 
vi té, après la ré pé ti tion, est l’ex clu sion. En af fir mant ce que nous
sommes, nous af fir mons ce que nous ne sommes pas. Dans l’exemple
(31), l’au teur de la pu bli ca tion pré tend mettre en re lief le fait que la
per sonne de la quelle il parle n’est de genre ni mas cu lin, ni fé mi nin :
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(31) Le vi, elle es can tante, es linde3895

En for mant et en uti li sant ces pro noms et ces ter mi nai sons, est en
train d’être créée non seule ment une re pré sen ta tion lin guis tique
pour que les per sonnes de genre non- binaire trouvent leur place,
mais aussi une trans for ma tion de la réa li té, en l’adap tant à de nou‐ 
velles vi sions de celle- ci dans les quelles la di cho to mie de genre n’a
pas lieu d’être. Comme nous le mon traient les sta tis tiques, 69,03%
des per sonnes in ter ro gées af fir maient uti li ser les ter mi nai sons -e/-es
à des fins af fi lia tives, que, dans ce cas, nous pou vons in ter pré ter
comme une vo lon té de re pré sen ter ces per sonnes qui ne trouvent
pas de formes lin guis tiques pour se re pré sen ter.
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Il a éga le ment été si gna lé dans des par ties an té rieures que les ter mi‐ 
nai sons -e/-es pos sèdent une double fonc tion selon les usa gers qui
les uti lisent. En plus de faire ré fé rence à des per sonnes non- binaires,
elles peuvent ré pondre à l’in ten tion de créer une forme in clu sive qui
com prend le genre mas cu lin comme le fé mi nin. Les ter mi nai sons -
e/-es ont ten dance à être lo ca li sées dans des actes de lan gage as ser‐ 
tifs (31) et ex pres sifs (32) lors qu’elles font ré fé rence à des per sonnes
de genre non- binaire :
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(32) No en cuen tro el lápiz de mi ta ble ta, estoy jo di dí si me3998

Quand ces ter mi nai sons sont em ployées de façon in clu sive (genres
mas cu lin et fé mi nin dans une seule ter mi nai son) elles ont pour but de
dé cons truire la norme aca dé mique de l’usage du mas cu lin gé né rique :
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(33) ¿Al gu ne usáis {-e} y cam biáis pa la bras como se ño res?40100

La pré misse est que, en ajou tant une ter mi nai son qui d’elle- même est
gé né rique, le prin cipe d’éco no mie lin guis tique (ar gu ment prin ci pal de
la Real Aca de mia Española pour dé fendre le mas cu lin gé né rique) est
res pec té et tout type d’ex clu sion dans la norme gram ma ti cale de la
langue est éli mi né.
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Graphe 1. Usa gers qui uti lisent les ter mi nai sons de genre -i/-is et -e/-es

Comme l’illus trent les son dages, l’uti li sa tion de ces ter mi nai sons pour
em ployer le plu riel in clu sif est plus im por tante (82,22%) que pour le
genre non- binaire (80,00%), bien que l’écart soit très peu si gni fi ca tif.
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6.3 Ana lyse quan ti ta tive
Selon les don nées four nies par le son dage éla bo ré pour le pro jet dans
le quel se situe cette re cherche, 26,57% des per sonnes in ter ro gées
uti lisent les ter mi nai sons -i/-is ; et 25,08% em ploient les formes en -
e/-es :
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Ces don nées confirment que l’em ploi des deux types de ter mi nai sons
n’est pas non plus ré pan du au sein de la com mu nau té  lin guis tique
LGBTI, puisque les in for ma teurs qui ne les uti lisent pas sont plus
nom breux que ceux qui les ap pliquent dans leur dis cours.
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L’usage de ces ter mi nai sons est plus im por tant parmi les per sonnes
trans genres que dans le reste des groupes ana ly sés (per sonnes trans‐ 
genres et per sonnes cis genres). 46,15% des per sonnes trans genres
ont af fir mé uti li ser les ter mi nai sons -i/-is. Ces mêmes formes sont
em ployées, en deuxième po si tion, par les per sonnes cis genres
(25,07%). Il est si gni fi ca tif qu’au cune des per sonnes in ter genres ayant
ré pon du à ce son dage n’ait in di qué les uti li ser, ce qui confirme que ce
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Graphe 2. Usa gers des nou velles ter mi nai sons, selon la cor res pon dance genre/sexe bio lo- 
gique

groupe de ter mi nai sons n’est pas em ployé pour faire ré fé rence à ces
per sonnes.

En ce qui concerne les ter mi nai sons -e/-es, 100% des per sonnes in‐ 
ter genres in ter ro gées af firment les uti li ser dans leur dis cours, ce qui
contraste avec la ter mi nai son an té rieure et confirme qu’il s’agit de la
flexion que ce groupe pré fère pour se dé si gner. Le deuxième groupe
qui em ploie ces formes est celui des per sonnes trans genres (61,54%).
Seule ment 21,49% des per sonnes cis genres in ter ro gées as surent uti li‐ 
ser ces dé si nences. Avec cette in for ma tion, et comme le re flète le
graphe sui vant, il semble que les ter mi nai sons -e/-es soient pri vi lé‐ 
giées, par rap port au groupe -i/-is, par les per sonnes in ter genres,
plus sus cep tibles d’être iden ti fiées avec ce groupe :
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L’in ter pré ta tion des ré cep teurs d’actes de lan gage pour les quels sont
uti li sées les ter mi nai sons qui font l’objet de cette étude a éga le ment
été prise en compte. Pour cela il a été de man dé aux per sonnes in ter‐ 
ro gées si elles in ter pré te raient le fait qu’on s’adresse à elles avec ses
groupes de flexions de façon né ga tive, po si tive ou neutre. Dans le
graphe 3 nous avons les don nées re la tives à cette de mande, et nous
consta tons que 62,96% des in for ma teurs re çoivent po si ti ve ment ces
actes de lan gage avec les ter mi nai sons en -i/-is  ; 35,80% l’in ter‐ 
prètent de façon neutre  ; et seule ment 1,23% consi dèrent qu’il s’agit
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Graphe 3. In ter pré ta tions des dif fé rents groupes de ter mi nai sons

de quelque chose de né ga tif. Quant au groupe de ter mi nai sons -e/-
es, 50,51% af firment qu’ils consi dèrent ces énon cés po si tifs, tan dis
que 3,03% consi dèrent qu’ils sont né ga tifs :

Le fac teur de l’âge s’avère éga le ment très si gni fi ca tif pour cette étude,
puisque des dif fé rences no tables dans l’usage de ces ter mi nai sons ont
été dé tec tées en fonc tion des dif fé rents groupes d’âge des uti li sa‐ 
teurs. Plus ces groupes de ter mi nai sons sont uti li sés, moins les uti li‐ 
sa teurs sont âgés, puisque les per sonnes âgées entre 18 et 25 ans sont
celles qui les em ploient le plus, et celles de plus de 46 ans, le moins.
L’âge, par consé quent, se ré vèle être l’une des va riables les plus im‐ 
por tantes. Le graphe 4 illustre la dif fé rence d’usage des dif fé rentes
flexions de genre parmi les groupes d’âge :
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Graphe 4. Em ploi des nou velles ter mi nai sons de genre en fonc tion du fac teur âge

L’une des ques tions de re cherche qui se posent pour cette étude est
de sa voir quels sont les ré fé rents de chaque groupe de ter mi nai sons.
Sur ce point, les deux groupes de ter mi nai sons ont été trai tés de
façon dif fé rente, puisque la pré misse est que les formes -i/-is ne
s’em ploient pas pour réa li ser une in clu sion de genre, ni uni que ment
pour faire ré fé rence à des per sonnes non- binaires. Ainsi, la ques tion
posée dans le son dage sur l’iden ti té des ré fé rents des flexions -i/-is
pro po sait plu sieurs ré ponses, en te nant compte de toutes les iden ti‐ 
tés de genre et orien ta tions sexuelles. La plu part des per sonnes in‐ 
ter ro gées les uti lisent pour dé si gner des femmes cis hé té ro sexuelles
et des hommes cis ho mo sexuels. Puis viennent les femmes les‐ 
biennes, les bi sexuelles et les femmes trans genres, sui vies des
hommes bi sexuels et des per sonnes in ter sexes. Les groupes les
moins ré fé ren cés avec ces ter mi nai sons sont les hommes trans genres
et les hommes cis genres hé té ro sexuels.
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Comme le montre le graphe 5, la dif fé rence entre le groupe d’usa gers
les plus ré fé ren cés avec ces ter mi nai sons et celui qui l’est le moins est
d’à peine un point, ce qui prouve que l’ob jec tif d’uti li sa tion de cette
flexion n’est pas tant le genre que le ni veau de confiance, le quel sera
trai té par la suite.
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Graphe 5. Ré fé rents des ter mi nai sons -i/-is

Graphe 6. Ré fé rents des ter mi nai sons -e/-es

La ques tion qui s’est posée en ce qui concerne les ré fé rents des ter‐ 
mi nai sons -e/-es est dif fé rente, puisque le doute qui sur git dans ce
cas est de sa voir si l’in ten tion d’uti li sa tion est de dé si gner des per‐ 
sonnes in ter genres ou bien de mettre en place une forme de genre
in clu sif, comme il a été men tion né dans la par tie 6, puisque ce sont
les deux seuls usages qui ont été dé tec tés :
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Graphe 7. Va riable de so cia bi li sa tion au sein de la com mu nau té lin guis tique LGBTI

Comme l’illustre le graphe 6, la ma jo ri té des per sonnes in ter ro gées
uti lisent ces ter mi nai sons tant pour dé si gner des per sonnes non- 
binaires que pour gé né rer un plu riel in clu sif. Cette der nière op tion
est la pri vi lé giée, avec une faible marge.
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Une autre va riable in té res sante dans les études so cio lin guis tiques qui
se si tuent dans le cadre de la lin guis tique queer est la so cia bi li sa tion
au sein de la com mu nau té lin guis tique LGBTI. Ce qui est re cher ché
avec cette don née est l’im por tance du contact so cial avec d’autres
membres de la com mu nau té lin guis tique LGBTI et l’in fluence que
cette don née a dans l’uti li sa tion de ces groupes de ter mi nai sons. Les
deux groupes sont plus em ployés par les in for ma teurs dont le ni veau
d’ex po si tion à un en vi ron ne ment LGBTI est plus élevé, comme le re‐ 
flète le graphe 7 :
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Cette don née nous confirme que les ter mi nai sons -i/-is sont éga le‐ 
ment plus ha bi tuelles au sein de la com mu nau té lin guis tique LGBTI et
de son re gistre fa mi lier, puisque le pour cen tage d’uti li sa teurs qui s’in‐ 
tègrent dans ce col lec tif est très élevé.
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Le ni veau de confiance dans la re la tion qui est éta blie entre l’émet‐ 
teur et le ré cep teur est éga le ment si gni fi ca tif à l’heure d’em ployer les
ter mi nai sons qui font l’objet de cette étude. Le graphe 8 illustre com‐
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Graphe 8. Ni veau de confiance entre les in ter lo cu teurs

ment, sur ce point, les dif fé rences pré sentes entre les deux types de
ter mi nai sons sont beau coup plus si gni fi ca tives que pour d’autres pa‐ 
ra mètres :

Pour que les ter mi nai sons -i/-is soient em ployées, la confiance est
un élé ment d’im por tance ca pi tale. Ainsi, 93,22% des in for ma teurs les
em ploie raient avec un ni veau de confiance élevé et, comme le montre
le graphe 8, le nombre de per sonnes qui les uti lisent di mi nue peu à
peu au fur et à me sure que di mi nue ce ni veau de confiance, au point
de consta ter une baisse du pour cen tage de quarante- trois points
pour les uti li sa teurs qui em ploie raient les ter mi nai sons avec un ni‐ 
veau de confiance moyen, et la di mi nu tion se pour suit pro gres si ve‐ 
ment jusqu’à at teindre la confiance nulle (11,56%).
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Avec les ter mi nai sons -e/-es nous pou vons ob ser ver un com por te‐ 
ment to ta le ment dif fé rent parmi les in for ma teurs  : le ni veau de
confiance se main tient, dans tous les cas, au- dessus de 65%. Tan dis
que la chute est pro gres sive dans l’usage des ter mi nai sons -i/-is,
pour l’autre groupe de ter mi nai sons la confiance éle vée et moyenne
donne lieu à un haut ni veau d’uti li sa tion, et la confiance basse et nulle
main tient un ni veau mo dé ré. Nous en concluons que le groupe de
ter mi nai sons en -i est plus as so cié à des en vi ron ne ments de
confiance et, par consé quent, qu’il sera pré sent dans des actes de
lan gage af fi lia tifs, comme nous l’avons vu dans l’ana lyse qua li ta tive,
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Graphe 9. Sta tis tique des in ten tions d’uti li sa tion des ter mi nai sons

tan dis que les ter mi nai sons en -e pré tendent re pré sen ter une iden ti‐ 
té avec le lan gage, ce qui si gni fie que son in ten tion est, sur tout, per‐ 
for ma tive.

En lien avec cette der nière idée, les per sonnes par ti ci pant au son dage
ont été in ter ro gées sur les in ten tions avec les quelles elles em ploient
ces flexions  : af fi lia tion, in ten si fi ca tion ou at té nua tion41. D’après les
don nées ob te nues pour les ter mi nai sons -i/-is, l’in ten tion avec la‐ 
quelle la ma jo ri té des in for ma teurs les uti lisent est l’af fi lia tion, sui vie
de l’at té nua tion. Elles sont à peine em ployées pour in ten si fier ou of‐ 
fen ser, comme le montre le graphe 9. Les ter mi nai sons -e/-es son
uti li sées par la ma jo ri té des in for ma teurs pour réa li ser des actes de
lan gage af fi lia tifs. L’in ten si fi ca tion et l’at té nua tion ap pa raissent avec
une moindre im por tance. Aucun des in for ma teurs ne les uti lise dans
le but d’of fen ser.
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7. CONCLU SIONS
Après la double ana lyse de ce tra vail (quan ti ta tive et qua li ta tive) et la
pré sen ta tion des ré sul tats de cette der nière, ce texte peut être
conclu par une énu mé ra tion des prin ci pales conclu sions aux quelles
nous sommes ar ri vés, et qui ser vi ront de conclu sion du tra vail lui- 
même :
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4 Comme dans le Dic tion nai re de l’Aca dé mie sué doi se.

5 C’est ainsi que l’on nomme la co rres pon dan ce entre le sexe bio lo gi que et
l’iden ti té de genre.

6 « La cons truc tion d’une iden ti té so cia le se fait sur tout à par tir de son ex‐ 
pres sion ».

7 Il exis te d’au tres no men cla tu res pour faire ré fé ren ce aux per son nes non- 
binaires, comme genre flui de ou gen der fluid, entre au tres.

8 « En ré fé ren ce à la con di tion de l’in di vi du qui possède des ca rac té ris ti ques
des deux sexes, mas cu lin et fé mi nin, mé lan gées » RO DRÍ GUEZ, 2008, 223

9 NdT : En réa li té, il y au tant d’usa gers et d’usagères de la lan gue que de lin‐ 
guis tes (grou pe A) qui sou tien nent qu’il n’est pas né ces sai re de mo di fier
cette norme. Pour d’au tres, le mas cu lin gé né ri que est in suf fi sant (grou pe B),
voire ex cluant et in vi si bi li sant. D’un autre côté, cer tain·es ne se re con nais‐ 
sent pas dans les iden ti tés de genre bi nai res mas cu lin/fé mi nin (grou pe C).

10 Vu sur Twit ter (Date de pu bli ca tion : 10 sep tem bre 2019). NdT : Bon jour !
Ques tion lin guis ti que. Quand tu par les de tra duc to res en lan ga ge in clu sif, tu
gar des le e ou tu le chan ges  ? C’est pour ap pren dre d’au tres stra té gies
(comme celle de xa dres pour pa dres et ma dres).

11 Vu sur WhatsApp (6 sep tem bre 2019). NdT : Salut ! Quel qu’un va à la salle
cet après- midi ?

12 Vu sur Twit ter (Date de pu bli ca tion : 28 août 2019). NdT : Ma pe ti te pute,
je le vis vrai ment pas bien…

13 Vu sur WhatsApp (23 avril 2019). NdT : Les co pains, ce soir on va au cedro
se faire des tapas, si ça vous dit

14 Vu sur Twit ter (Date de pu bli ca tion : 12 fé vrier 2013). NdT : Bonne nuit en
par ti cu lier à xxxxxx, qui est un peu fâché

15 Vu sur Twit ter (Date de pu bli ca tion  : 2 mars 2019). NdT  : Je ne suis pas
fâché, je pré ci se pour qu’on com pren ne ce qu’est vrai ment l’In dé pen dan tis‐ 
me

16 Vu sur WhatsApp (23 avril 2019). NdT : On se voit bientôt !

17 No ti fi ca tion en vo yée aux usa gers de l’ap pli ca tion mo bi le Grindr pen dant
la crise sa ni tai re du Covid- 19 (13 mars 2020). NdT : Au fur et à me su re que
nous en ap pre nons plus sur le co ro na vi rus (COVID- 19), nous souhai tons que
les uti li sa teur·ices de Grindr dis po sent des in for ma tions les plus fia bles
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pour que nous puis sions pren dre soin de nous- mêmes et de nos com mu‐ 
nau tés.

18 NdT  : B  : mais c’est vrai que l’un de ceux qui y étaient→ enfin/ l’un·e,
non  ? parce queeee-  j’ai beau coup de mal à uti li ser le lan ga ge in clu sif
maaais/ on nous le de man dait […]

19 NdT : Ils ne s’iden ti fient ni en tant qu’hom mes, ni en tant que fem mes  ;
iels ne sont pas à l’aise avec cette no men cla tu re.

20 NdT : Ce lleux qui postent des pho tos en es pé rant le sou tien de la norme,
vous pro mo uvez la dis cri mi na tion à tous·tes ce lleux qui sor tent de la norme
asphy xian te qui en cou ra ge la bou li mie, l’ano re xie, etc.

21 Vu sur Twit ter (Date de pu bli ca tion : 17 sep tem bre 2019). NdT : Quel qu’un
d’autre joue à FFXIV, ou je suis la seule idio te ?

22 Vu sur Twit ter (Date de pu bli ca tion : 2 avril 2020). NdT : Je n’au rais pas pu
tom ber sur un mei lleur être hu main. Merci de pren dre soin de tous, tou tes
et tous·tes.

23 NdT : Est- ce que vous con fir mez qu’on veut tous·tes quit ter la fac ?

24 Vu sur Twit ter (Date de pu bli ca tion : 8 jan vier 2015). NdT : Tu es bêbête
mais ça c’est pas la faute de Bar ce lo ne

25 Vu sur Twit ter (Date de pu bli ca tion : 29 mars 2020). NdT : Allez petit con
te mets pas dans cet état- là, il reste beau coup de tour nois et on sait tous
que tu peux le faire. Force à toi et bon coura ge pour le pro chain

26 NdT : Quel qu’un d’autre joue à FFXIV, ou je suis la seule idio te ?

27 Vu sur Twit ter (Date de pu bli ca tion  : 7 mai 2014). NdT  : Ça te dit qu’on
parle sur whatsapp petit con, parce que là je m’en nuie

28 Vu sur Twit ter (Date de pu bli ca tion  : 20 oc to bre 2014). NdT  : Pu tain, je
ris que de pas être à l’heure

29 Vu sur Twit ter (Date de pu bli ca tion  : 1 jui llet 2019). NdT  : XXXX, mon
pote, on mé ri te de faire la fête avant, pen dant et après l’éval de de main

30 Vu sur Twit ter (Date de pu bli ca tion : 7 avril 2020). NdT : Salut, bonne se‐ 
mai ne de té lé tra vail

31 Vu sur Twit ter (Date de pu bli ca tion  : 26 mai 2019). NdT  : Que lle joie de
t’avoir à mes côtés, mon pote

32 Vu sur Twit ter (Date de pu bli ca tion  : 1 jui llet 2019). NdT  : XXXX, mon
pote, on mé ri te de faire la fête avant, pen dant et après l’éval de de main
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33 NdT : Viens quand tu veux, mon beau gosse

34 NdT : Tu te mets le doigt dans l’œil, beau gosse

35 NdT : J’ai envie de te voir, en foi rée

36 NdT : J’ai envie de te voir, pe ti te en foi rée

37 Vu sur Twit ter (Date de pu bli ca tion : 5 août 2019). NdT : Si ça vous dé ran‐ 
ge ou quoi que ce soit, envoyez- moi un MP, parce que là ça me rend fou·lle

38 Vu sur Twit ter (Date de pu bli ca tion : 14 sep tem bre 2019). Pu bli ca tion en
lien avec la dé cla ra tion d’un·e ar tis te de la chan son bri tan ni que par le biais
de la que lle iel se dé cla rait de genre non- binaire. NdT  : Je l’ai vu·e, iel est
chan te ur·euse et belle·au

39 Vu sur Twit ter (Date de pu bli ca tion : 3 sep tem bre 2019). NdT : Je trou ve
pas le sty let de ma ta blet te, je suis complètement foutu·e

40 Vu sur Twit ter (Date de pu bli ca tion  : 10 sep tem bre 2019). NdT  : Est- ce
que cer tain·es uti li sent le e et chan gent des mots comme se ño res ?

41 Pour cela, les ques tions po sées dans le son da ge pro po saient une dé fi ni‐ 
tion opé ra ti ve  : pour l’af fi lia tion il était ques tion de «  manière de s’in té‐ 
grer » ; pour l’in ten si fi ca tion, de « don ner de l’im por tan ce ou exagé rer » ; et
pour l’at té nua tion, « d’en le ver de l’im por tan ce ou adou cir ».

RÉSUMÉS

Français
Cet ar ticle pré sente une étude de l’em ploi des ter mi nai sons -i/-is et -e/-es
dans la com mu nau té lin guis tique LGBTI. Cette re cherche est mo ti vée par la
re pré sen ta tion du genre non- binaire dans la langue es pa gnole, ré cem ment
mar qué par la ter mi nai son -e et ses dé ri vées, qui sont éga le ment uti li sées
pour créer un plu riel in clu sif qui évite l’em ploi du mas cu lin gé né rique. Dans
cette même li gnée, l’uti li sa tion, au sein de la com mu nau té lin guis tique
LGBTI, d’un autre groupe de ter mi nai sons (-i/-is) qui semble ef fa cer la dis‐ 
tinc tion de genre a été dé tec tée.
Les don nées ont été ex traites d’un son dage so cio lin guis tique éla bo ré par
l’au teur de ce tra vail. La par tie so cio lin guis tique a pour but de dres ser le
portrait- type de l’uti li sa teur de ces ter mi nai sons, de sa voir à qui elles sont
adres sées et dans quel but. Dans la par tie prag ma tique se ront ana ly sées les
fonc tions ac ti vées lors de l’usage de ces ter mi nai sons, en pre nant pour axes
d’ana lyse la per for ma ti vi té, l’at té nua tion et l’af fi lia tion.
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English
This art icle presents a study on the -i/-is and -e/-es end ings in the LGTBI- 
speaking com munity. The mo tiv a tion for this re search comes from the rep‐ 
res ent a tion of non- binary gender in the Span ish lan guage, re cently marked
by the -e end ings, which are also used to cre ate an in clus ive plural that
avoids the gen eric mas cu line. Along the same lines, uses have been de tec‐ 
ted, within the LGTBI- speaking com munity, of an other group of end ings (-
i/-is) that seem to nul lify the gender dis tinc tion. The data have been ex‐ 
trac ted from a so ci o lin guistic sur vey car ried out by the au thor of this work.
In the so ci o lin guistic part, the aim is to out line the type of user of these
end ings, to wards whom they are ad dressed and with what in ten tion. On the
prag matic side, the func tions that are ac tiv ated with the use of these end‐ 
ings will be ana lyzed, fo cus ing the ana lysis on per form ativ ity, mit ig a tion,
and af fil i ation.
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