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INTRODUCTION 

Il est difficile de donner  u n  n o m  précis aux  expres- 
sions réunies  dans  ce petit  recueil, comme d'ai l leurs à 
celles, p lus  nombreuses,  qui  f iguren t  dans  les 
recueils du  même genre.  Express ions  ? C'est bien 
vague. Locutions ? Qu'est-ce au  jus te  ? Les spécialis- 
tes par lent  de « phraséologie ». C'est bien indigeste. 
Le problème n 'est  pas nouveau.  Voici trois cent 
c inquante  ans  para issa i t  à Par is  le premier  de nos 
dict ionnaires  d 'expressions.  Son auteur ,  Antoine 
Oudin,  le bapt isa  « Curiosités françaises ». Il disai t  
bien ainsi  ce qu'il voulait dire : comme toute au t re  
langue,  mais  avec une  abondance et une  fantaisie 
exceptionnelles, le f rançais  s'est donné des « façons 
de par ler  » curieuses.  
Curieuses,  pourquoi  ? Parce qu'elles débordent  la 
logique bêtasse de l ' information ; parce qu'elles se 
comprennen t  auss i  bien qu'elles s 'expliquent mal  ; et 
parce qu'elles piquent ,  précisément,  la curiosité de 
qui s 'a t tarde s u r  elles. 



On en d i ra  que  ce sont  des mons t res  si l 'on s 'en t ient à 
la r i g u e u r  géométr ique  d u  l angage  ; ou  de petites 
merveil les si l 'on est ime que  la première  ver tu  d 'une 
l a n g u e  est  d'établir en t re  ceux qui  l 'emploient des 
r a p p o r t s  de complicité affectueuse, de convivialité 
p o u r  u s e r  d ' u n  mot  à  la mode. 

Voici donc ces « curiosi tés  f rançaises  » sauce 1982. 
Mes devanciers  ne  m'avaient  pas laissé grand-chose  à 
découvrir .  Il me res ta i t  cependant  les curiosités de la 
rue ,  ces peti tes phrases  qui  en  disent  plus long q u ' u n  
g r a n d  discours .  Vous en t rouverez ici qua t re  centai- 
nes. Selon votre appétit ,  ce sera  peu ou beaucoup. 
À peu  près  toutes  sont  inédites, je veux dire qu'elles 
sont  enreg is t rées  p o u r  la première  fois dans  u n  livre, 
a lors  qu'elles le sont  depuis  longtemps  dans  nos 
têtes. Il m 'a  semblé que  peu de nouveautés  valait 
mieux  que  beaucoup de redites. Je n'ai fait exception 
que  p o u r  quelques  « curiosi tés  » à propos desquelles 
j 'es t imais  appor te r  des explications meilleures que  
celles qu i  on t  cours.  La connaissance de not re  l angue  
est  faite de ces petits p rogrès  sans  prétent ion.  

À peu près  toutes  sont  i l lustrées de citations d'au- 
t eu r s  t r è s  divers. L'expérience d u  Dict ionnaire du  
f r ança i s  non-conventionnel ,  dont  Ça m a n g e  p a s  de 
p a i n  est u n  peu le prolongement ,  m 'a  convaincu 
qu ' en  définitive la ci tat ion était une  bonne affaire 
p o u r  le lecteur  : c'est la f leur  vivante à  côté des f leurs 
d ' a lbum que sont  les définitions. 

Je  m e  suis  permis  u n  peu  de fantaisie dans  le libellé 
d 'entrée des expressions,  tout  en  m'efforçant de rete- 
n i r  la p h r a s e  qui  me para issa i t  le p lus  souvent  
entendue.  Après  quoi, j 'ai tout  disposé en ordre  t rès  
alphabét ique,  en  pa r t an t  de la première  lettre du  
p remie r  mot  de la phrase ,  s ans  me soucier de distin- 
g u e r  en t r e  les noms,  les verbes ou les adverbes. Mais 
l ' index final, établi p a r  Nadine Vasseur  avec beau- 
coup de méthode et d 'astuce, permet  au  lecteur de 
re t rouver  n ' importe  quelle phrase  à par t i r  de n'im- 
porte  quel  mot  de cette phrase.  Bref, nous  avons fait 
p o u r  le mieux  et nous  espérons.. .  



LE LECTEUR (qui trouve que  ça commence à bien 
faire). — Oh ! E h  ! Tu vas nous  in t rodui re  encore 
longtemps  ? Arrête  ton char,  Ben-Hur ! 
L'AUTEUR (vexé comme un pou). — Bon, ça va ! Si tu  
n 'en veux pas, je la remets  dans  m a  culotte ! Ça 
m a n g e  pas de pain. 

JACQUES CELLARD 

Avert issement  de l 'éditeur 

Q  Cette vignette, placée en tête d'un article signale une expres- 
sion québécoise. 

�  Le carré éclairé, dans le corps d'un article, précéde le 
commentaire historique et le distingue de la définition. 





Accrochez les wagons  ! 

C'est le type des « phrases-excuses  » qui  p ro longent  
u n  brui t  inconvenant  (en l'espèce, celui d 'une éructa- 
t ion intempestive) p a r  une  exclamation inat tendue,  
dont  le b ru i t  en  quest ion peut,  avec beaucoup d'indul- 
gence, passer  pour  avoir été la première  syllabe. 
E n  fait, la complicité de l 'auditoire est acquise, et la 
phrase-excuse manifeste  su r tou t  le plaisir  d 'une  
convivialité sans  contrainte.  

— On dit toujours  : 
q u a n d  on rote. Mais « Achetez-moi des balais » 
c'est bien p l u s  mar r an t .  J 'oublie à chaque  coup, 
c'est con, j e  dis toujours  les wagons. 
J.-L. BOST, le Dernier des métiers, p. 106. 

À cet été s u r  la glace ! 

C'est-à-dire : au  plaisir  de ne jamais  vous revoir, ou en 
tout  cas, le moins  souvent  et le plus t a rd  possible. 
Mais cette manière  i ronique de p rendre  congé de 
quelqu 'un ,  et p lus  encore de lui donner  congé, est 
auss i  à  l 'occasion u n  simple « au  revoir ! » plutôt  
amical. 
N'est pas (ou plus) t rès  usuel. 
� La plaisanterie  se comprend d'elle-même : il ne gèle 
pas l'été. Elle a  p u  être de mode dans  la première  
moitié de not re  siècle, mais  remonter  au  siècle précé- 
dent. 

Au passage,  ils saluaient,  le chapeau ou le béret 
à  la main,  i roniquement ,  Mme Victor et Mme 
Edmond  qui l eu r  disaient  : 
— À bientôt ! 
— À répondaient  de j e u n e s  
voix rieuses. 
R. FAUCHOIS, la Paix des familles, p. 136. 



acheter  u n e  conduite  

M e t t r e  f i n  à  u n e  v i e  d i s s i p é e ,  à  u n e  e x i s t e n c e  m o r a l e -  
m e n t  e t  f i n a n c i è r e m e n t  r é p r é h e n s i b l e .  R e n o n c e r  a u x  
a v e n t u r e s ,  e n  p a r t i c u l i e r  g a l a n t e s .  
�  L ' i r o n i e  d e  l ' e x p r e s s i o n  t i e n t  d a n s  l ' i d é e  q u ' u n e  
c o n d u i t e  ( s o u s - e n t e n d u e  s a g e ,  p r u d e n t e )  p e u t  s ' a c h e -  
t e r  d u  j o u r  a u  l e n d e m a i n ,  c o m m e  u n  n o u v e l  h a b i t .  
F a u t e  d ' a v o i r  v u  c e t t e  s o r t e  d e  c o n v e r s i o n  s ' o p é r e r  
p e u  à  p e u ,  o n  s u p p o s e  q u e  l ' i n t é r e s s é  s ' e s t  o f f e r t  c e t t e  
b o n n e  c o n d u i t e  s u r p r e n a n t e  m o y e n n a n t  q u e l q u e  
a r g e n t .  
D a t é  d e  1 8 6 3  p a r  G a s t o n  E s n a u l t .  

LISA. —  T u  v e u x  m ' e m p ê c h e r  d e  g a g n e r  m a  
v i e  ? . . .  

CHABOT. —  P u i s q u e  j e  t e  d i s  q u e  

LISA, t r è s  p r e s s a n t e .  —  V o y o n s ,  m o n  p e t i t  C h a -  
b o t  ! . . .  m o n  p e t i t  C h a b o t . . .  J e  t ' a s s u r e . . .  t u  v e r -  
r a s . . .  ( E l l e  l u i  p a r l e  à  l ' o r e i l l e ) .  
O.  M E T E N I E R ,  la C a s s e r o l e ,  p. 12 ( t héâ t r e ) .  

À côté, c'est pas  dedans  ! 

C ' e s t  u n e  l a p a l i s s a d e ,  u n e  v é r i t é  p r e m i è r e  d a n s  l e  
g e n r e  d e  « l ' h e u r e ,  c ' e s t  l ' h e u r e  », e t  b i e n  d ' a u t r e s .  
L ' e x p r e s s i o n  a  u n  p r e m i e r  e m p l o i  t o u t  i n n o c e n t  d a n s  
l e  c o m m e n t a i r e  d e  n o m b r e u x  j e u x  d ' a d r e s s e  o u  s p o r -  
t i f s .  A i n s i  e n  f o o t b a l l  : À  l a  v i n g t - t r o i s i è m e  m i n u t e ,  
Z b r o u m l a w s k y  t i r e  p o u r  l a  F r a n c e .  H é l a s  ! s a n s  
r é s u l t a t  ! E h  o u i  ! À  c ô t é ,  c ' e s t  p a s  d e d a n s .  
M a i s  v o u s  p o u v e z  a u s s i  l ' e m p l o y e r ,  o u  l ' e n t e n d r e  
e m p l o y é e ,  d a n s  u n  c o n t e x t e  b e a u c o u p  p l u s  i n t i m e ,  
e n c o r e  q u ' i l  s ' a g i s s e  a u s s i ,  d ' u n e  c e r t a i n e  f a ç o n ,  d ' u n  
j e u  d ' a d r e s s e  e t  d ' u n  s p o r t .  J e  n e  m ' é t e n d s  p a s  s u r  
c e t t e  d e v i n e t t e  t r o p  f a c i l e .  



� Impossible de dater  ce genre  d 'expressions : on a 
toujours  joué à « à  côté c'est pas dedans. » Disons à 
tout  h a s a r d  vers la fin d u  siècle dernier.  

J e  la p r ena i s  en cachette, d a n s  les bois, le l ong  de 
la Marne,  et p u i s  elle demandai t  p a s  mieux. On 
faisai t  d ix  mètres ,  p o u f  ! en plein été d a n s  l 'her- 
be, p o u f  ! ça y  était ! 
c'était bien dedans. Je  l 'aime bien m a  peti te mère,  
j e  lui  en ai fait  voir dans  la vie ! 
L. AU ROUSSEAU, Une vie de cheval, p. 144. 

à  la mords-moi  le doigt  

« Bizarre  ! Ina t t endu  ! I ncong ru  ! » en pa r l an t  d 'une  
réflexion, d 'un  incident. Tes his to i res  de soucoupes 
volantes à  la mords-moi  le doigt, ça suffi t  ! L'expres- 
sion est plutôt  péjorative. Un t ruc  à la mords-moi  le 
doigt  ne fait pas r i re  : il incite à  se méfier. 
En  pa r l an t  d 'un  homme,  mais seulement  à l 'égard de 
ses capacités professionnelles : incompétent ,  pas 
sérieux. 
� L'expression appara î t  pour  la première  fois dans  le 
Feu (1916), d 'ai l leurs mal  comprise par  H. Barbusse.  
L'idée est : « mords-moi le doigt  pour  m 'as su re r  que je 
ne rêve pas, tel lement ce que je vois est ex t r avagan t  ». 
Mais on connaî t  déjà à  Dijon, en 1908, un t ruc  à la 
mords-moi  le pif, « pas sérieux », qui relève de la 
même explication. (G. Esnaul t ,  Dictionnaire histori-  
que  des a rgo t s  français.)  

Des techniciens à  la m a n q u e  ! Des techniciens 
bons à se ficeler des 

gr i f fes  a u x  godasses  p o u r  fixer des isola teurs  
s u r  les poteaux,  des chimpanzés  qui débobinent 
les câbles de tambour  avec des m a i n s  poisseuses  
de chatterton. . .  des lapins  mécaniques,  quoi ! 
A. ARNOUX, le Cabaret, p. 211. 



à  la mords-moi  le n œ u d  

Comme l 'expression précédente : bizarre, pas sé- 
r ieux.  Mais « le n œ u d  » est ici le membre  viril, sens  
a rgo t ique  ancien d u  mot,  et l 'expression rejoint celle 
qu i  par le  de se la p r e n d r e  et se la mordre,  être témoin 
d ' u n  fait ex t ravagant .  Pa r  ail leurs,  on passe facile- 
m e n t  de l'idée d u  doigt  à  celle d u  « gros  doigt  », et 
inversement .  Il n 'est  donc pas exclu qu 'à  la mords-  
moi  le doig t  soit une  forme at ténuée d 'à la mords-moi  
le nœud .  Toutefois cette dern ière  express ion n'appa- 
ra î t  pas  d a n s  les textes avant  les années  1950, donc 
q u a r a n t e  a n s  après  l 'autre.  

— Schopenhaue r  se demande  quelque p a r t  
p o u r q u o i  l ' homme et non  l 'animal  redoute  tan t  
la mort .  À tous les coups, c'est pa rce  que  
l ' homme a le sens  du  temps qui passe. Seriez- 
vous donc  des a n i m a u x  ? r é to rqua  Pau l  qui  
embrassa  ensui te  Marie  s u r  les joues. 
— Trêve de phi losophie  à  
d i t  Jean-François .  Voilà, réflexion faite, n o u s  
m a r c h o n s  avec toi... 
G. GUÉGAN, la Rage au cœur, p. 202. 

à la va  comme je te pousse 

N'impor te  comment ,  sans  organisa t ion  ni  précau- 
t ions,  s ans  soin, en pa r l an t  de la marche  d 'une  
entrepr ise .  L 'expression ne s 'applique guère  à  l 'état 
de santé  d 'une  personne.  Je  m e  por te  à la va comme j e  
te pousse  est rare.  Elle est usuelle et péjorative dans  
les au t re s  cas, souvent  pour  por ter  u n  j ugemen t  
m é p r i s a n t  s u r  le résu l ta t  d 'un  travail. C'est fait à  la va 
comme j e  te pousse.  
� Au jourd 'hu i  lexicalisée, c'est-à-dire soudée der- 
r ière  « à  la... », elle a  été longtemps  une  simple 
exclamation,  u n e  petite phrase  isolée. Ainsi dans  
Victor H u g o  : Après  quoi, va comme je  te pousse,  le 



fossoyeur  est là, le Pan théon  p o u r  n o u s  autres ,  tout  
tombe d a n s  le g r a n d  trou (les Misérables). 
Le « je » ne doit pas être pr is  au  pied de la lettre. Il 
représente  les circonstances,  les incohérences de la 
vie, le Destin. Sous sa forme impérative, l 'expression 
se t rouve p o u r  la première  fois dans  u n  r o m a n  de 
Balzac en 1833. 

Bien sûr ,  si j 'avais  été d a n s  une  clinique, avec un  
bon médecin qui  n ' au ra i t  eu à pense r  qu 'à  moi, 
j ' a u r a i s  été mieux  soignée. Mais là, en dortoir,  
comme on était, ça se passa i t  un peu  la 

Le médecin, on ne  le voyait 
p a s  souvent. C'étaient les é tud ian ts  et les infir-  
mières  qui s 'occupaient  de nous.  Alors, m a  
foi ! . . .  
R. GUÉRIN, la Peau dure, p. 104. 

aller comme u n  tablier 
à  une  vache 

Ne pas convenir  d u  tout  ; ne  pas « aller » à quelqu 'un ,  
en par lan t  d ' un  vêtement, d 'un  accessoire d'habille- 
ment.  Ce smoking ,  mon  pauvre  gars ,  ça te va comme 
un  tablier à  une  vache ! 
Indif féremment  au  mascul in  ou au  féminin. T'as vu 
la mémère  avec sa j u p e  écossaise ? Ça lui  va comme 
un  tablier à  une  vache ! 
Plus  ra rement ,  au  f iguré,  en par lan t  d 'une  activité, 
d ' un  métier,  d 'une atti tude. Pa r l e r  l 'argot,  m o n  pote, 
ça te va comme un tablier à  une  vache ! 
� L'expression peut  s 'expliquer na ture l lement  pa r  
l'idée que la vache, p a r  ai l leurs  animal  s tupide et sans  
beauté, n 'a  que faire d 'un  tablier. Mais pourquoi  
précisément  une  vache et u n  tablier ? 
Proposons  donc une  au t re  explication : la « vache » 
serai t  ici « le paresseux  », ou « la paresseuse ». Ce 
sens d u  mot est bien attesté dans  les années  1880 à 
1910, en t re  au t res  pa r  O. Mirbeau et A. Bruant .  Le 



tablier serai t  celui de l 'ouvrier  ou de la travailleuse, 
cuis in ière  ou  ménagère .  Or  le tablier, symbole du  
travail ,  ne  « va pas  », ne  convient pas à  celui ou  celle 
qui  n ' a  a u c u n e  envie de travailler.  

Allez, r o u l e z  j e u n e s s e  ! 

« Allez-y ! Allons-y ! E n  avant  ! Continuez ! » L'ex- 
press ion  est usuel le  et s ans  doute assez ancienne. 
« Roulez » doit être compris  comme dans  le proverbe : 
« Pier re  qu i  roule  n 'amasse  pas mousse  », sans  allu- 
s ion par t icul ière  à  u n  déplacement  s u r  roues ou  
roulet tes .  Ce qui  « roule  » va bien. 

Un l imonai re  j oua i t  un  a i r  ancien au centre  d 'un 
m a n è g e  de cochons roses, de chevaux de bois, de 
pou les  sculptées et  de carrioles à  clochettes. 

! » cr iai t  le tenan- 
cier, les en fan t s  s ' agr ippa ien t  a u x  barres. 
G. MORDILLAT, Vive la Sociale !, p. 21. 

Q a m b i t i o n n e r  s u r  le p a i n  bén i t  

Exagére r ,  en  paroles mais  plutôt  en  actes ; en faire ou 
en p r end re  t rop ; dépasser  les bornes convenues. 
Également ,  revendiquer  mal  à  propos, en  demander  
encore plus. Très souvent  employé à la forme néga- 
tive et à  l ' impérat if  : — Je  t'ai donné  dix p ias t res  p o u r  
tes deux  h e u r e s  de pelletage, c'est correct  p o u r  ton 
travail, a lors  ambi t ionne  p a s  s u r  le pa in  bénit p o u r  le 
res te  ! 
� Le verbe ambit ionner ,  plutôt  l i t téraire et peu 
employé en France,  l 'est au  contrai re  au  Québec t rès  
cou rammen t ,  avec le sens de : « Mettre t rop d ' a rdeur  
à  faire ou  à vouloir quelque chose », « faire du  zèle » ; 
mais  auss i  « en  p rendre  plus que sa pa r t  ». C'est de ce 



sens qu 'est  par t ie  l 'expression : ambi t ionner  s u r  le 
pa in  bénit, c'est en  p rendre  p lus  que sa pa r t  au  
moment  de la distr ibution,  au  milieu de la messe ; en  
chaparde r  d ' un  coup plus ieurs  morceaux au  lieu de 
se contenter  d u  morceau  qui  revient à  chacun  des 
fidèles. 
D'où le sens  plus généra l  d'« exagérer  », ou familière- 
ment ,  « y aller u n  peu fort  », charr ier .  Bien entendu,  
l 'expression s'est en t iè rement  détachée de son 
contexte rel igieux d'origine. 

Tout bonnement,  m a  tante  annonça  : 
— Vous autres ,  les p'tits ga rs ,  vous allez m o n t e r  
vous coucher  s a n s  manger . . .  
— Pourquoi  ?... 
— 
J.-P. FI LION, le Premier côté du monde, p. 22. 

annoncer  la couleur  

Faire  connaî t re  d 'entrée de jeu  ses intent ions,  sa 
volonté, ce que  l 'on a à faire savoir à  des interlocu- 
teurs ,  sans  p rendre  de précaut ions  oratoires,  s ans  
circonlocutions.  Ce qui  est « annoncé  » est soit inat- 
tendu,  soit déplaisant ,  et fera obligatoirement l'objet 
de l 'entret ien ou  d u  propos qui  suivra.  Également ,  et 
t rès  cou rammen t  au  café, faire connaî t re  au  serveur  
quelle consommat ion  l 'on p rendra ,  commander  : 
Messieurs,  j e  vous écoute. Annoncez la couleur  ! 
� A quelques  détails près,  trois jeux  de cartes  dans  
lesquels on « annonce la couleur  » peuvent  avoir 
donné  naissance  à cette expression. Ce sont  le whis t  
(un  peu passé de mode), la manille, et su r tou t  la 
belote. Dans ces jeux,  le donneu r  re tourne  la dernière  
carte, dont  la « couleur  » (trèfle, carreau,  c œ u r  ou 
pique) sera  celle de l 'atout, et il annonce  cette cou- 
leur. il y a donc bien à la fois surpr i se  et énonciat ion 
d 'une  suite. 
Très usuel.  Appari t ion possible dans  les années  1910, 
ou  au  plus t a rd  1920. 



E t  j e  bagot te  tout  de sui te  au  bureau. J 'étais  déjà 
dégonflé, hein, ma i s  tout  de suite, 

— Mon capitaine, j e  demande  à pa s se r  offi- 
cier... 
Mon vieux, il m 'a  r e g a r d é  comme si j 'avais  été 
c h a n g é  en nègre.  
R. DORGELÈS, le Cabaret de la Belle Femme, 
p. 75. 

à  pied, à  cheval et en voiture 

Complètement ,  absolument ,  de toutes les façons, 
a u t a n t  qu'il  est possible. 
L 'expression est le p lus  souvent  associée à l'idée d 'un  
mépr i s  ou au  moins  d 'une  indifférence totale, et dans  
des formules  insu l t an tes  : Monsieur,  j e  vous salue et  
j e  vous emmerde,  à  pied à cheval et en voiture. 
Éga lement  assez usue l  après  : Qu'il aille se faire voir, 
à  pied, à  cheval et en voiture. 
� Selon l eur  importance,  autrefois,  les auberges  ou 
les relais  d u  bord des routes  offraient  le logement  soit 
p o u r  les voyageurs  à  pied seulement  (l 'auberge n'a- 
vait pas  d'écurie), soit pour  les coches et les diligen- 
ces (vastes écuries,  remonte  des chevaux, personnel  
nombreux) .  
Ces possibilités étaient  indiquées s u r  l 'enseigne : Ici, 
on  loge à pied et à  cheval. 
A pied, à  cheval et  en voiture est donc devenu 
synonyme  de « toutes  les façons ». Oudin  (1640) note 
déjà : Chercher  à  pied et à  cheval, « de tous côtés, avec 
dil igence ». 

On men ta i t  avec r a g e  au-delà de l ' imaginaire,  
bien au-delà du  r idicule et  de l 'absurde, dans  les 
j o u r n a u x ,  s u r  les affiches, 

Tout le monde  s 'y  était  mis. 
L.-F. CÉLINE, Voyage au bout de la nuit, p. 56. 

Les g e n s  du  qua r t i e r  ? Je  les emmerde. 

R. QUENEAU, le Dimanche de la vie, p. 158. 



A r r ê t e  t o n  c h a r ,  B e n - H u r  ! 

Cesse de nous  raconte r  n ' importe  quoi ! N'exagère 
pas ! Cesse de te moquer  de nous  ! Tais-toi ! 
Le Ben-Hur  est facultatif,  et la forme ancienne et 
encore t rès  usuelle de l 'expression est : Arrê te  ton 
c h a r  ! qu'il faudra i t  écrire : ton charre.  Le mot  est en  
effet di rectement  formé s u r  le verbe charr ier ,  « exa- 
gé re r  », « se van te r  ». Un charre,  c'est une  vantard ise  
mensongère .  
Mais, à la suite de l ' immense succès, en  1926, du  film 
Ben-Hur,  dont  l 'épisode le plus spectaculaire était 
une  course  de cha r s  à Rome, dont  Ben-Hur sortai t  
va inqueur ,  l 'expression a été plus ou moins  ironique- 
men t  comprise  comme : Arrête  ton c h a r  !, les propos 
mensonger s  ou excessifs é tant  d 'ai l leurs imaginés  
comme u n  « c h a r  » lancé su r  la piste. D'où : Arrê te  
ton char,  Ben-Hur  ! 
Après 1945, et en  comprenan t  cette fois « cha r  » 
comme « eng in  blindé », « cha r  d 'assaut  », l 'expres- 
sion s'est enr ichie  d 'une nouvelle var iante  : Arrê te  
ton char,  la g u e r r e  est finie ! 

— C'est-à-dire qu 'à  un m o m e n t  on en avait  parlé,  
c'est exact. Toussaint  au ra i t  préféré  parce  que le 
neveu Simonpietri ,  bien brave il est, bien coura- 
geux,  ma i s  il a encore beaucoup à apprendre.  
Seulement,  j e  vais t 'expliquer...  
— ! t ranche  Sau- 
veur. 
A. BASTIANI, le Pain des Jules, p. 126. 

À toi, à  moi ,  la  pai l le  de  f e r  ! 

Chacun à not re  tou r  ; à  tour  de rôle ; q u a n d  j ' aura is  
fini, t u  reprendras .  
On peut  employer l 'expression dans  u n  récit, pour  
m a r q u e r  la succession d 'une même action faite alter- 
nat ivement  p a r  l 'un puis  pa r  l 'autre. Cette action est 



le p lus  souvent  u n e  corvée. Mais elle peut  être auss i  
u n e  b a g a r r e  (on échange  des coups), ou u n  dialogue 
p lus  ou moins  p réparé  (on échange  des répliques). 
Popula i rement ,  et avec une  fausse liaison, on dit : À 
toi-z-à moi  la pail le de fe r  ! C'est sous  cette forme que  
l 'expression f igure  dans  la bouche du  sapeur  Camem- 
ber, g r a n d e  f igure  nationale.  
� La première  a t tes ta t ion est de 1831 (en citation) ; 
ce qu i  est déjà respectable. L'expression vient des 
casernes  : les h o m m e s  de corvée de chambre  passent  
le p l ancher  à  « la paille de fer », et se relaient  pour  
f ro t ter  ferme. On est facilement passé de là à l'idée de 
coups échangés ,  puis  du  dialogue. 
Elle n 'est  p lus  guère  employée que p a r  les tradit iona- 
listes, et c'est dommage.  

LE SERGENT. — Tous ceux qu 'étaient  restés, ils se 
battaient,  i ls  se  tapaient, fallait  voir... Aussi  
voilà que  c'était p a r  trop fort  de café, comme dit  
c't a u t r e  : il s 'en montai t ,  il s 'en tombait tous les 
j o u r s  : à  Ça n 'pouvai t  
p a s  durer .  
H. MONNIER, Scènes populaires, p. 274. 

La méchan te  et mémorable  empoignade,  mes  
fifilles ! À ! Coups de 
boule, coups de poing,  coups de genoux,  coups 
bas ! Coups ! Coups ! Coups ! 
SAN-ANTONIO, la Rate au court-bouillon, p. 237. 

à tou t  bout  de champ 

À  p r o p o s  d e  n ' i m p o r t e  q u o i ,  e n  y  r e v e n a n t  s a n s  c e s s e ,  
t r è s  s o u v e n t  ( a v e c  l ' i d é e  d e  « t r o p  s o u v e n t  »), à  t o u t  
i n s t a n t .  

L ' e x p r e s s i o n  e s t  g é n é r a l e m e n t  p é j o r a t i v e .  E l l e  s ' a p -  
p l i q u e  s o i t  à  d e s  p r o p o s  q u i  s e  r é p è t e n t  e t  r e v i e n n e n t  
d e  f a ç o n  l a s s a n t e ,  s o i t  à  u n  a c t e  o u  u n e  h a b i t u d e .  
E l l e  e s t  a n c i e n n e  s o u s  l a  f o r m e  : à  c h a q u e  b o u t  d e  

c h a m p  ( O u d i n ,  1 6 4 0 ) .  L ' i d é e  d ' u n e  r é p é t i t i o n  r a p i d e  



et incessante  du  même propos ou d u  même acte 
s 'accorde mal  avec la l en teur  des t r avaux  des champs.  
On pensera  plutôt  au  « champ  » des joutes  ou des jeux  
sport i fs  des nobles. 

J e  c ra igna i s  qu'il n 'a r r ive  trop tard, ce pognon,  
p o u r  lui  ôter  à  Odette cette détestable manie  de se 
faire calcer  à tort  et à  travers,  à  

A. SIMONIN, Le cave se rebiffe, p. 197. 

a t t endre  cent sept ans  

Longtemps,  t rop  longtemps,  j u squ ' à  lasser  la 
patience de celui qui a t tend en vain. L'expression ne 
s'emploie pas au  passé. On ne  d i ra  guère  : je  t'ai 
a t t endu  cent  sept  ans. Elle est su r tou t  usuelle néga- 
t ivement,  pour  prévenir  celui qu 'on a t t endra  qu'il ne 
doit pas compter  s u r  u n  délai déraisonnable.  
� Cent ans,  le chiffre rond,  est u n  âge vénérable pour  
u n  humain ,  et on  a dit d 'abord : « a t tendre  cent ans  ». 
Les sept ans  de rabiot  t iennent  sans  doute à  la valeur  
biblique et mys t ique  d u  nombre sept. Ces cent  sept 
ans  ne para i ssen t  pas t rès  anciens  : nous  n 'en avons 
pas d 'at testat ion avant  le XX siècle. 
Mais on dit au  Québec : At tendre  sept  a n s  et sept  
carêmes, « t rès  longtemps », renforcement  de l'ex- 
press ion voisine : sept  ans  et un  carême, ancienne en 
Anjou. il est possible que les cent ans,  qui  expr iment  
en  u n  chiffre rond  la plus longue durée  possible 
d 'une  vie humaine ,  se soient combinés avec les sept  
a n s  d 'or igine biblique, pour  produi re  : (Attendre) 
cent sept  ans. 

— Et  alors, dit Alexandre  en se t ou rnan t  vers 
lui, et ces tuyaux  ? 
— Quand  Dhéry  sera  là. 
— Mais non,  raconte, nom de Dieu, raconte  ! On 
ne  va p a s  celui-là. 
— Quand  Dhéry  sera  là. 
R. MERLE, Week-end à Zuydcoote, p. 43. 



Sapin 
Ça sent le sapin 

Saucisses 
Ne pas les attacher avec des saucis- 

ses 

Saumâtre 
La trouver saumâtre 

Sauter 
Et que ça saute ! 

Science 
Ramener sa science 

Sein 
Tu me fais mal aux seins ! 

Semaine 
La semaine des quatre jeudis 

Sentir 
Ça sent le sapin 

Siège 
Ça date de l'année du siège 

Sœur 
Et ta soeur ! 

Soldat 
Jouer au petit soldat 

Son 
Pisser dans le son 

Sortie 
Par ici la sortie ! 

Sortir 
Je sors d'en prendre 
On est pas sorti de l'auberge 

Soupe 
Comme des cheveux sur la soupe 
Par ici la bonne soupe 

Sourd 
Vaut mieux entendre ça que d'être 

sourd 

Suite 
La suite au prochain numéro 

Tablier 
Comme un tablier à une vache 

Taper 
Se taper la cloche 

Tarte 
Bouffer de la tarte aux poils 

Tâter 
En tâter 

Teigneux 
En manger sur la tête d'un teigneux 

Tenir 
En tenir une couche 
En tenir musette 

Tête 
Coûter les yeux de la tête 
En manger sur la tête d'un teigneux 

Tiers 
Du tiers comme du quart 

Tinette 
Ça n'a pas pris goût de tinette 

Tomber 
Pas tomber de la dernière pluie 

Tondu 
Trois pelés et un tondu 

Topo 
Tu vois le topo 

Tout/toute 
C'est pas tout ça 
Prends-moi toute 

Travers 
En long, en large et en travers 

Tremblement 
Et tout le tremblement 

Trois 
Trois pelés et un tondu 
Entrois coups de cuiller à pot 

Trouver 
La trouver saumâtre 

Tuyau de poêle 
La famille tuyau de poêle 

Un 
Quand y'en a pour un, y'en a pour 

deux 

Un peu 
Être un peu là 

Vache 
Aller comme un tablier à une vache 
C'est trop fort pour ma vache 
Pleuvoir comme vache qui pisse 

Valeur 
C'est bien de valeur 

Valise 
Avoir encore sa valise à la gare 

Valoir 
Ça ne vaut pas un coup de cidre 

Veille 
C'est pas demain la veille ! 

Venir 
J'te vois venir avec tes gros sabots 
Ça va, ça vient 
Ça m'est venu comme la courante 

Vent 
Du vent ! 

Vêpres 
Comme un chien qui va à vêpres 



Vert 
Des vertes et des pas mûres 

Vie 
C'est pas une vie 
Y'a pas que ça dans la vie ! 

Vieux 
Prendre un coup de vieux 

Violon 
Pisser dans le violon 

Vitesse 
En quatrième vitesse 

Voir 
Un coup j'te vois, un coup j'te vois 

pas 
Va voir ailleurs si j'y suis 

Voiture 
À pied, à cheval et en voiture 
Être rangé des voitures 

Vouloir 
Comme ti veux, ti choises ! 
Je veux ! 

Vu 
C'est tout vu ! 
Ni vu, ni connu 

Vue 
L'air con et la vue basse 

Wagon 
Accrochez les wagons 

Yeux 
Coûter les yeux de la tête 
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