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INTRODUCTION 

 

«Ce ne sont pas des soldats : ce sont des hommes. Ce ne sont pas des                               
aventuriers, des guerriers, faits pour la boucherie humaine [...]. Ce                   
sont des laboureurs et des ouvriers qu’on reconnaît dans leurs                   
uniformes. Ce sont des civils déracinés. Ils sont prêts. Ils attendent le                       
signal de la mort et du meurtre ; mais on voit, en contemplant leurs                           
figures entre les rayons verticaux des baïonnettes, que ce sont                   
simplement que des hommes.»  1

Sous les uniformes tachés de sang et de boue de la Première Guerre mondiale se                             
trouvent non pas des militaires, mais des hommes, des individus pourvus d’une identité et                           
d’une histoire. Aujourd’hui, leurs carnets personnels, leurs lettres, constituent des                   
témoignages directs de leur expérience au moment où ils l’ont vécue, témoignages qui                         
acquièrent plus de valeur maintenant, alors qu’un siècle nous sépare du premier conflit                         
d’importance mondiale, et qu’aucun combattant de celuilà n’est encore en vie. 

Parmi ces sources, il nous paraît intéressant de se pencher sur le récit qu’un de ces                               
soldats ordinaires, avant tout homme, a pu faire à sa famille. Parmi eux, nous avons retrouvé                               
les lettres de Jean Chambe envoyées à ses parents, conservées jusqu’alors dans sa famille. Il                             2

nous a été possible d’interroger un des fils de Jean Chambe, Claude, sur la vie de son père,                                   
notamment après la guerre. Bien que son témoignage doive être considéré avec une certaine                           
distance, nous avons tenu à l’utiliser ponctuellement pour montrer les conséquences à long                         
terme de l’expérience combattante. D’autre part, les lettres de Jean Chambe ont déjà été                           
utilisées dans le mémoire de maîtrise de Mme Catherine Chambe, dirigé par Gilbert Garrier,                           
intituléDôune terre ¨ lôautreé Saint-Martin-en-Haut pendant la Grande Guerre,et achevé en                
septembre 1994. Cependant, ce travail s’était intéressé au village entier de Jean Chambe, et                           
n’avait pas fait de ses lettres le centre de ses recherches. C’est pourquoi il nous a paru                                 
pertinent de réinvestir certains éléments de ce mémoire lorsqu’ils entraient en perspective                       
avec notre travail. Ce dernier s’inscrit donc dans la poursuite des recherches réalisées sur la                             
place des paysans d’un village des Monts du Lyonnais dans la Première Guerre mondiale, en                             
se concentrant néanmoins sur un individu en particulier. 

1 Henri Barbusse, Le Feu, çChapitre XX: Le Feu», 1916, Editions Flammarion, p.323 
2 Cf annexes p. 84 : Photographie de Jean Chambe 
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Cette étude détaillée d’un cas particulier prend sens au sein d’une historiographie de la                           
Grande Guerre qui a d’abord été purement factuelle et militaire, puis socioculturelle. En                         
effet, de nombreuses analyses démontrent l’existence d’une culture de guerre, qui serait le fait                           
d’une masse indifférenciée de Français tous engagés uniformément dans l’effort de guerre, à                         
l’exception des mutins. Or, si ces analyses sont significatives, il ne faut pas oublier que toute                               
généralisation demeure réductrice : pour cette raison il devient primordial de réintroduire du                         
particulier au sein de cette histoire globale de la Première Guerre mondiale. Le cas de Jean                               
Chambe est donc isolé, et ne pourra en aucun cas être entièrement étendu à la masse des                                 
soldats. Il sera néanmoins intéressant de le confronter aux grandes thèses de l’historiographie                         
socioculturelle de la Grande Guerre, et de voir s’il vient les confirmer ou s’il relève plutôt de                                 
l’exception dans une culture globale. Le fait qu’il s’agisse d’un soldat relativement banal,                         
d’origine rurale, peu lettré, non gradé, n’ayant participé à aucun fait militaire particulier, nous                           
permet de nous représenter de manière approximative quel genre de lettres la majorité des                           
combattants pouvaient écrire à leur famille. 

Jean Chambe est né le 18 mars 1894 à Layat , un lieudit à environ trois kilomètres de                                 3

SaintMartinenHaut (que nous nommerons quelquefois SaintMartin), commune ellemême               4

à environ vingtcinq kilomètres au sudouest de Lyon. Il passe son enfance et son adolescence                             
dans un univers rural, puisque ses parents sont cultivateurs : il est donc probablement très tôt                               5

impliqué dans les travaux agricoles. Sa famille fait néanmoins preuve de modernité, et investit                           
avant 1900 dans une moissonneuse lieuse . Par conséquent, nous sommes face à un individu                           6

qui n’a probablement jamais réellement quitté son pays natal avant sa mobilisation. De fait,                           
tous ses souvenirs, toutes ses représentations sont intimement liés à ce décor, qui est en                             
opposition totale avec celui de la guerre. 

Jean Chambe fait partie d’une large fratrie à laquelle il est très lié. L’aîné, Étienne, a                               
24 ans lorsqu’il est mobilisé, et meurt dès septembre 1914. Barthélémy est âgé de 22 ans                               
quand la guerre éclate, et meurt également sur le front en septembre 1916. Jean est le                               
troisième fils de la famille. Suivent également Marie, et Joannes, qui n’est mobilisé qu’en                           
1917 à 20 ans. Antonin, aussi nommé Tony par Jean, Claudius et Claudine restent à l’arrière,                               
à cause de leur âge ou de leur sexe. Nous constatons que l’expérience de la guerre est partagée                                   
par toute la famille de Jean Chambe, et que ce dernier doit faire face à la perte de ses frères en                                         

3 Mémoire de maîtrise de Catherine Chambe, Dôune terre ¨ lôautre é Saint-Martin-en-Haut pendant la Grande                       
Guerre, septembre 1994, dirigé par Gilbert GARRIER 
4 Cf annexes p. 85 : Photographie de la place du marché de SaintMartinenHaut au début du XXème siècle 
5 Mémoire de maîtrise de Catherine Chambe, Dôune terre ¨ lôautre é Saint-Martin-en-Haut pendant la Grande                       
Guerre, septembre 1994, dirigé par Gilbert GARRIER 
6Ibid. 

4 

 



pleine guerre. Nous pourrons donc chercher à déceler ses réactions face aux bouleversements                         
que connaît sa famille, et à voir comment il supporte la transformation des rapports familiaux,                             
dans une sphère sociale très soudée. 

Il reçoit une instruction à l’école privée des garçons de SaintMartin, tout comme ses                           
frères. Il y obtient son certificat d’études , ce qui démontre une certaine maîtrise de l’écrit de                               7

sa part. Néanmoins, on peut s’étonner de l’orthographe approximative que l’on retrouve dans                         
ses lettres : nous avons par ailleurs choisi de laisser les citations telles quelles, en conservant                               
les fautes d’orthographe présentes. Nous avons donc affaire à un paysan lettré, mais qui a                             
probablement délaissé l’écriture une fois parti de l’école ; de même ses parents savent lire et                               
écrire, mais n’utilisent peutêtre pas ces compétences de manière très régulière : la guerre                           
transforme le rapport qu’ils ont à leurs enfants, et l’écriture devient le seul moyen de                             
communication régulière. 

La confrontation à un nouvel univers, celui de la guerre totale, est très difficile pour le                               
paysan transformé en soldat. La perception de Jean Chambe évolue à travers cette découverte                           
de nouveaux lieux, de nouvelles gens, de nouvelles habitudes. Nous tenterons néanmoins de                         
confronter les éléments constitutifs de ses lettres à des données extérieures, telles que les                           
écrits d’autres soldats sur la guerre, comme Le Feu d’Henri Barbusse. Dans un souci                          
d’objectivité, nous essaierons également de nous référer autant que possible aux Journaux des                         
Marches et des Opérations (abrégé par la suite en «JMO») des compagnies respectives de Jean                             
Chambe. Cependant, Jean Chambe passe moins de quatre mois sur le front au cours de ses                               
quatre ans de mobilisation : la comparaison avec les JMO n’est donc possible que durant cette                               
période, ce qui nous a forcé à utiliser d’autres points de comparaison durant les autres                             
moments de son parcours. 

Il a en outre parfois été difficile de retracer le parcours exact de Jean Chambe, ce qui                                 
nous empêche une fois de plus de trouver des correspondances entre les JMO et ses lettres.                               
Ces difficultés proviennent en effet de la singularité de la source même. Les lettres de Jean                               
Chambe n’ont pas pour but de retracer son parcours, mais de maintenir un contact avec ses                               
parents. Nous ne devons donc pas les considérer comme l’équivalent d’un témoignage détaillé                         
qu’il aurait fait sur la guerre, ou comme la production écrite de ce que lui a inspiré le conflit.                                     
Au contraire, nous devons prendre en compte le fait que ces missives s’adressent à ses parents                               
auxquels il s’engage à écrire régulièrement : en toute logique, elles ne sont pas la formulation                               
directe de ses sentiments ou de ses idées sur ce qu’il vit, mais bien l’évocation de ces derniers                                   
à ses parents. Il s’agira alors de se demander quel récit épistolaire Jean Chambe, un jeune                               

7Ibid. 
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adulte paysan encore dépendant de sa famille, peut faire de son expérience de la Première                             
Guerre mondiale à ses parents. Nous chercherons donc à étudier les faits objectifs que ces                             
lettres dépeignent, mais également, après avoir considéré les particularités de l’échange                     
épistolaire, les pensées, les sentiments et les désirs qu’elles n’expriment pas à première vue,                           
mais qui peuvent être révélateurs de l’esprit du paysan transformé en soldat. 
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PREMIÈRE PARTIE  

 Jean Chambe, soldat, blessé, conducteur : une correspondance qui retrace des 
expériences multiples de la Première Guerre mondiale 

 

CHAPITRE I 

La pr®sentation de sa vie de mobilis® 

 

Le parcours en trois temps de Jean Chambe 

L’ensemble des lettres que nous possédons nous permettent de retracer le parcours de                         
Jean Chambe à la fois dans une chronologie et dans des lieux. Apparaissent alors plusieurs                             
temps depuis le moment où il est mobilisé en septembre 1914 jusqu’à la fin de la guerre :                                   
l’entraînement (en bleu), le front (en rouge), l’hôpital (en vert), les permissions (enviolet) et                             
le travail de conducteur (en orange). 

 

Dates  Lieu  Régiment  Lettres 

Du 07/09/1914 au     
18/09/1914 

Fort Lamothe,   
Lyon, Rhône 

158ème régiment 
d'infanterie, 28ème 
compagnie 

7/09/1914, 
09/09/1914, 
13/09/1914, 
18/09/1914 

 

Du 20/09/1914 au     
18/11/1914 

Camp de La 
Valbonne, Ain 

158ème régiment 
d’infanterie, 12ème 
compagnie  à partir 
du 07/12/1914 

20/09/1914, 
26/09/1914, 
30/09/1914, 
01/10/1914, 
22/10/1914, 
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29/10/1914, 
04/11/1914, 
18/11/1914 

 

Du 19/12/1914 au     
25/12/1914 

GauchinleGal 
(nom officiel : 
Gauchin Légal) 
PasdeCalais 

158ème d'infanterie,   
12ème compagnie,   
21ème corps, 43ème     
division 

19/12/1914, 
25/12/1914 

 

Du 05/01/1915 au     
08/03/1915 

VillersChâtel, 
PasdeCalais 

158ème régiment 
d'infanterie, 12ème 
compagnie 

5/01/1915, 
09/01/1915, 
22/01/1915, 
06/02/1915, 
12/02/1915, 
16/02/1915, 
23/02/1915, 
02/03/1915, 
08/03/1915 
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Du 19/03/1915 au     
22/05/1915 

Hôpital de Cloyes, 
Heure et Loire 

  (Lettres du médecin 
traitant en vert.) 

19/03/1915, 

27/03/1915, 
30/03/1915, 
09/04/1915, 
14/04/1915, 
19/04/1915, 
02/05/1915, 
03/05/1915, 
07/05/1915, 
09/05/1915, 
13/05/1915, 
15/05/1915, 
21/5/1915, 
22/05/1915 

Entre le 22/05/1915 
et le 14/06/1915 

Permission à   
SaintMartinen 
Haut 

   

Du 14/06/1915 au 
17/06/1915 

Entraînement à 
Lyon 

158ème régiment   
d'infanterie, 26ème   
compagnie 

14/06/1915, 
17/06/1915 

Du 17/06/1915 au 
03/08/1915 

    Pas de lettres 

Du 03/08/1915 au 
30/08/1915 

Roybon, Isère  158ème régiment 
d’infanterie, 25ème 
compagnie 

3/08/1915, 
05/08/1915, 
08/08/1915, 
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21/08/1915, 
30/08/1915 

Du 13/09/1915 au     
05/10/1915 

PasdeCalais 
(autour de Souchez 
où il est blessé le 
25/09/1915) 

97ème régiment 
d'infanterie, 9ème 
compagnie 

13/09/1915, 
27/09/1915, 
05/10/1915 

 

Du 07/10/1915 au     
14/08/1916 

Hôpital de BelAir,     
Nantes  8

  (Lettres du médecin 
traitant en vert.) 

7/10/1915, 
11/10/1915, 
14/10/1915 , 
17/10/1915, 
19/10/1915, 
22/10/1915, 
30/10/1915, 
04/11/1915, 
12/11/1915, 
14/11/1915, 
24/11/1915, 
27/11/1915, 
07/12/1915, 
10/12/1915, 
28/12/1915, 
04/01/1916, 
06/01/1916, 

7/01/1916, 
11/01/1916,  

14/01/1916, 

8 Cf annexes p. 86 : Carte postale de la cathédrale de Nantes 
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25/01/1916, 
20/01/1916, 
02/02/1916, 
09/02/1916, 

10/02/1916, 
12/02/1916, 
27/02/1916, 
29/02/1916, 
05/03/1916, 

17/03/1916, 
27/03/1916, 
03/04/1916, 
08/04/1916, 
14/04/1916, 
24/04/1916, 
27/04/1916, 
10/05/1916, 
23/05/1916, 
03/06/1916,  

22/06/1916, 
26/06/1916, 
03/07/1916, 
13/07/1916, 

16/07/1916, 
20/07/1916, 
22/07/1916, 
23/07/1916, 

26/07/1916, 
27/07/1916, 
07/08/1916, 
14/08/1916 
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Du 14/08/1916 au     
23/10/1916 

    Pas de lettres 

Du 23/10/1916 au 
31/10/1916 

Déplacements 
autour de Lyon et       
Chambéry 

97ème régiment 
d'infanterie, 29ème 
compagnie 

31/10/1916 

Du 06/01/1917 au     
08/01/1917 

Déplacements 
autour de Lyon et       
Chambéry  

Conducteur A.LG.P 
202 convois autos 
par B.C.M Paris  

06/01/1917, 
08/01/1917 

Du 8 janvier au 19         
avril 1917 

    Pas de lettres 

Le 19/04/1917  Chambéry  9 Hussard P.H.R  19/04/1917 

Du 19/04/1917 au 
18/07/1917 

    Pas de lettre : 
seulement une carte 
du 01/06/1917(«je 
suis rentré à 
Vancia», évoque 
comme ancien lieu 
«Sermenaz») 

Du 18/07/1917 au 
21/08/1917 

IP 560 Lyon Part       
Dieu à Lyon 

Conducteur autos 
T.P 560 

18/07/1917, 
06/08/1917, 
16/08/1917, 
21/08/1917 

Du 03/09/1917 au 
19/09/1917 

TP 550 Versailles à 
Seine et Oise, 
«cantonnement de 
Glatigny» 

Conducteur autos 
T.P 550 Versailles  

03/09/1917, 
12/09/1917, 
17/09/1917, 
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18/09/1917, 
19/09/1917 

Du 06/10/1917 au 
23/04/1918 

Convois 
automobiles par 
B.C.M à Paris, 
autour de 
SaintDizier 

Changement 
d'adresse mais pas 
de lieu :  de 
R.G.A.L (Réserve 
Générale d'Artillerie 
Lourde) → A.L.G.P 
«Artillerie Lourde 
de Grande 
Puissance» 202 

 

15/01/1918 
(toujours 
«conducteur 
 A.L.G.P. pour 
convois autos par 
R.C.M.») 

 

06/10/1917, 
11/10/1917, 
15/10/1917, 
18/10/1917, 
26/10/1917, 
29/10/1917, 
30/10/1917, 
02/11/1917, 
05/11/1917, 
08/11/1917, 
11/11/1917, 
15/11/1917, 
21/11/1917, 
24/11/1917, 
13/12/1917, 
16/12/1917, 
19/12/1917, 
25/12/1917, 

09/01/1918, 
11/01/1918, 
15/01/1918, 
21/01/1918, 

24/01/1918, 
30/01/1918, 
04/02/1918, 
13/02/1918, 
17/02/1918, 
21/02/1918, 
23/02/1918, 
24/02/1918, 
27/02/1918, 
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04/03/1918, 
06/03/1918, 
12/03/1918, 
16/03/1918, 
19/03/1918, 
27/03/1918, 
01/04/1918, 
09/04/1918, 
15/04/1918, 
19/04/1918, 
21/04/1918, 
23/04/1918 

Entre le 23/04/1918     
et le 10/05/1918 

Permission à 
SaintMartinen 
Haut 

   

Du 10/05/1918 au     
11/09/1918 

Convois entre Toul, 
Troyes, 
SaintDizier, Epinal 

  10/05/1918, 
22/05/1918, 
26/05/1918, 
01/06/1918, 
05/06/1918, 
10/06/1918, 
15/06/1918, 
27/06/1918, 
08/07/1918, 
13/07/1918, 
15/07/1918, 
19/07/1918, 
24/07/1918, 
27/07/1918, 
31/07/1918, 
08/08/1918, 
13/08/1918, 
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19/08/1918, 
22/08/1918, 
24/08/1918, 
01/09/1918, 
04/09/1918, 
07/09/1918, 
11/09/1918 

Entre le 11/09/1918     
et le 29/09/1918 

Permission à 
SaintMartinen 
Haut 

   

Du 29/09/1918 au     
06/01/1919 

Convois entre 
Troyes, Saint 
Dizier, Nancy, 
Chamouilly 

«A.L.G.P. 202 
secteur 29» 

29/09/1918, 
09/10/1918, 
24/10/1918, 
27/10/1918, 
04/11/1918, 
10/11/1918, 
27/11/1918, 
05/12/1918, 
07/12/1918, 
11/12/1918, 
16/12/1918, 
18/12/1918, 
26/12/1918, 
06/01/1919 

 

Ces différents temps nous permettent de repérer plusieurs zones géographiques sur                     9

lesquelles vit Jean Chambe selon les périodes.  

9 Cf annexes p. 87 :«Les différentes zones où vit Jean Chambe entre 1914 et 1919.» 
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L’entraînement se déroule à Lyon, entre différents camps et forts militaires . Il est                         10 11

composé d’exercices physiques qui visent à former les soldats avant qu’il ne partent pour les                             
tranchées, que Jean Chambe relate à ses parents. 

«nous allions à la Valbonne : nous somme sortis de Lyon à 2 heures                           
du matin et nous somme arrivés vers 10 heure et demi, il y a près de                               
35 kilomètres je ne suis as fatigué je n'ai rien blessé des pieds.»  12

Cet entraînement a également lieu en août 1915 en Isère : Jean Chambe est alors affecté dans 
une ferme à la campagne. 

L’expérience proprement combattante de Jean se déroule sur le front de l’Artois, dans                         
le NordPasDeCalais. La confrontation entre ses lettres et le JMO permet de repérer les                           

10 Lettre du 17/06/1915 : «Je crois que nous partirons les premiers jours de la semaine prochaine pour le camp de                                         
Chambarant où ailleur.» 
11 Lettre du 07/09/1914: «J’ai fait bon voyage nous somme rentrés au fort Lamotte dans la matinée.» 
12 Lettre du 20/09/1914 
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villes par lesquelles il passe, l’organisation du front entre les zones de cantonnement et les                             
tranchées et les lieux où il est blessé.  

 

La vie de Jean Chambe au front ne se déroule pas seulement dans les tranchées : elle est                                   
également constituée de «périodes de vide» . En hiver, ils passent en général 48 heures aux                             13

tranchées , et parfois seulement 24 heures , si les conditions climatiques permettent                     14 15

d’effectuer la relève. En été en revanche les relèves sont beaucoup moins fréquentes , sans                           16

doute parce que les conditions sont moins extrêmes.  

En ce qui concerne les périodes d’hospitalisation , nous possédons de nombreuses                     17

lettres du médecin traitant qui tiennent la famille du convalescent informée de l’évolution de                           

13 Lettre du 05/01/1915 : Jean Chambe indique que cela fait un mois qu’ils ne sont pas allés dans les tranchées :                                           
«8 jours dans un village et 8 jours dans un autre». 
14 Lettre du 05/10/1915 : «on dit que nous allons aux tranchées pour 48h, car maintenant l’hiver on se relève                                       
souvent.» 
15 Lettre du 06/02/1915 : J.Chambe indique que la relève s’effectue toutes les 24 heures. 
16 Lettre du 13/09/1915 : J.Chambe indique qu’il est resté quatre jours dans les tranchées. 
17 Cf annexes p. 88 : Photographie de Jean Chambe à l’hôpital 

17 

 



son état de santé . Jean Chambe est blessé deux fois : la première à NotreDame de Lorette le                                   18

16 mars 1915, la seconde à Souchez le 25 septembre 1915. Dans les deux cas, il s’agit de                                   
blessures par éclats d’obus, qui sont les blessures les plus répandues . La première est                           19

bénigne et rapidement guérie , mais Jean Chambe reste à l’hôpital jusqu’à ce que son frère                             20 21

Barthélémy soit également en état de sortir, grâce à la bienveillance du major . La seconde                             22

blessure est plus grave : un éclat d’obus lui traverse le poignet et un autre atteint son dos, ce                                     
qui explique qu’il soit opéré une première fois le 15 octobre 1915, puis de nouveau à plusieurs                                 
reprises. La gravité de cette blessure justifie l’hospitalisation de Jean Chambe à l’hôpital de                           
BelAir , qui est un hôpital de la Société de Secours aux Blessés Militaires, la plus ancienne                               23

des trois sociétés de la Croix Rouge Française. Cet hôpital disposait de 200 lits avant la                               
guerre, et en propose 301 le 30 septembre 1916. Jean Chambe fait partie des 3221 blessés                               
soignés entre le début de la guerre et le premier novembre 1918 .  24

A l’hôpital de BelAir, ses occupations sont diverses. Il reçoit la visite d’une                         
demoiselle , la cousine d’une infirmière , qui doit représenter une possibilité de discussion et                         25 26

de contact avec une femme, ce qui est assez exceptionnel en temps de guerre. Les                             
divertissements sont nombreux : les fêtes sont animées , Jean Chambe s’occupe en fabriquant                         27

de petits objets , certains font des collections .  28 29

18 Lettres du médecin traitant du 19/03/1915, 30/03/1915, 09/04/1915, 03/05/1915, 09/05/1915, 15/05/1915,                       
22/05/1915,  06/01/1916, 14/01/1916, 09/02/1916, 05/03/1916, 24/04/1916, 13/07/1916, 23/7/1916, 27/07/1916 
19 Cf annexes p. 89 : Tableau statistique des différents types de blessures réalisé par Catherine Chambe. 
20 Lettre du médecin traitant du 19/03/1915 : «Plaie du cuir chevelu par éclat d'obus, pronostic bon.» 
21 Lettre du médecin traitant du 22/05/1915 : «Guéri. Sort le 26 courant.» 
22 Lettre du 07/05/1915 : «Avant hier le major s’est aperçu qu’il restait un petit corp étranger dans la bléssure de                                         
Barthélémy, car ça formait une petite bosse, il lui a fait une inçision pour l’enlever, c’était un tout petit éclat                                       
guère plus gros qu’une tête d’épingle, il a dit qu’il faudrait une huitaine de jours pour que ça soit completement                                       
cicatrisé. Hier il est passé un général inspecteur des armées tous ceux qui étaient a peu près guérris il les faisait                                         
porter sortants il en a été ainsi pour moi, il n’a rien dit de Barthélémy car il avait un bandeau à la tête, mais le                                                 
major nous a dit après qu’il nous ferait pas partir l’un sans l’autre c’est à dire quand Barthélémy sera guérri, très                                         
probablement d’aujourdhuit en huit, car il y a trois départs la semaine prochaine, le lundi, le mercredi et le                                     
vendredi.» 
23 Lettre du  le 05/10/1915 : «Je viens d’arriver a l’hôpital (...) Voilà hopital de Belair rue de Belair n°16salle 
5 Nantes Loire inférieure» 
24 Cf annexe p. 91 : Le bulletin d’information de la SSBM,Conseil d®partemental de la Croix Rouge Franaise                               
de Nantes. 
25 Lettre du 14/11/1915 : «La demoiselle qui est venu me voir peut avoir de 25 à 28 ans elle reviendra peutêtre                                           
bientôt car il y a 15 jours aujourdhuit qu’elle est venue.» 
26 Lettre du 27/11/1915 : «j’oubliais de vous dire que la demoiselle est revenue me voir dimanche elle m’a                                     
aportée quelques pomme. elle est la cousine de l’une des infirmières de ma salle.»  
27 Lettre du 04/01/1916 : «on a eu des seances de cinématographe des petits cadeaux et une tombola ou j'ai gagné                                         
ces cartes lettres.» 
28 Lettre du 20/01/1916: Fabrication d’une bonbonière «en forme de poire que j’ai très bien réussi, puisque ce                                   
fera plaisir à Marie et à Claudine.» 
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A l’hôpital succédait «la Terre promise finale» , c’estàdire une permission plus ou                       30

moins longue suivie de la réforme ou d’une affectation à l’arrière. Ainsi, Jean Chambe est                             
affecté au service automobile entre août et octobre 1916, sans doute après une permission à                             
SaintMartinenHaut dont nous n’avons aucune trace. Il signe alors la plupart de ses cartes                           
«Jean conducteur A.L.G.P. 202 envois autos par B.C.M. Paris.» . Son travail ne se cantonne                           31

pas à celui de conducteur, puisqu’il est employé à des tâches diverses selon le besoin . S’il                               32

demeure exigeant, ce métier semble moins éprouvant que d’autres, notamment en ce qui                         
concerne le temps de travail . Jean Chambe effectue au début de sa carrière de conducteur                             33

des convois du côté de Lyon et de Chambéry, mais il est dès septembre 1917 envoyé en                                 
région parisienne où il conduit jusqu’à la fin de la guerre. 

Lettre du 03/07/1916: «J'ai fait un tapis que j'emporterai en m'en allant et je veus en faire encore un ce sont de                                           
petits tapis de table de nuit.» 
29 Lettre du 16/07/1916: «Quand vous me répondrez je voudrais que vous m'envoyez un billet d'un franc et un de                                       
2 franc, c'est pour une personne qui fait la colection de tous les billets de tous les département il a deja celui de                                             
50 centimes du Rhône, mais il n'a pas les deux autres.» 
30 Jacques Meyer, La vie quotidienne des soldats 
31 Lettre du 28/01/1918. 
32 Lettre du 24/02/1918 : «je fais plutôt le mécanicien que le conducteur». 
33 Lettre du 08/07/1918 : «D’habitude nous ne travaillons jamais le dimanche». 
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La mort de ses frères et les permissions qui ponctuent son parcours 

Jean Chambe fait partie d’une fratrie de quatre garçons, dont Étienne et Barthélémy                         
sont les aînés. Étienne est mobilisé sur le front dès août 1914 car il a effectué son service                                   34

militaire avant le commencement de la guerre. En effet, la loi du 21 mars 1905 impose le                                 
service militaire universel et égalitaire, ainsi dès 1914, 292 447 hommes sont mobilisés. Très                           35

vite les pertes humaines s’élèvent pour atteindre près de 1.3 millions de morts ou disparus à la                                 
fin de la guerre. Jean Chambe quant à lui perd ses deux frères durant la guerre : Étienne                                   36

meurt le 6 septembre 1914 au début de la guerre et Barthélémy le 6 septembre 1916. La mort                                   
de ses deux frères lui permet probablement d’être retiré du front pour devenir conducteur à                             
partir de 1916, même si son cas de figure n’est pas isolé. En atteste l’exemple de la famille                                   
Jardot où les cinq frères sont tués en l’espace de neuf mois, décimant la famille dès l’année                                 
1915 . Même si Jean Chambe perd ses deux frères, il est mobilisé pendant les quatre années ;                                 37

cependant, des périodes de repos lui sont accordées. Au cours des années 1914 et 1915,                             
lorsque le jeune homme est sur le front, il n’obtient pas de permissions. En effet, au début de                                   
la guerre les soldats n’ont pas de permissions : ce n’est qu’à partir du 30 juin 1915 que le                                     
général Joffre instaure une permission de huit jours par an pour tous les soldats, qui sera                               
réduite à 6 jours dès le mois d’août , et ce n’est qu’en mai 1915 que Jean Chambe part en                                     38

permission, après un séjour de deux mois et demi à l’hôpital. Il rentre chez lui à SaintMartin                                 
du 22 mai jusqu’au 14 juin. Il évoque de nombreuses fois cette permission dans sa                             
correspondance lorsqu’il est encore à l’hôpital, laissant apparaître le fort désir de rentrer chez                           
lui . 39

«je crois que nous resterons encore quelques jours ici, après on nous                       
enverra dans un hôpital dépôt de convalescents et c'est là que nous                       
aurons une permission avant de rentrer au dépôt»  40

34 Cf annexes p. 90 : Photographie d’Étienne Chambe 
35 Article extrait de la Revue Internationale d'Histoire Militaire, in 
http://www.institutstrategie.fr/RIHM_83_26.htm 
36 Article Morts pour la France de la Premi¯re guerre mondiale, visible sur 
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/article.php%3Flarub%3D24%26titre%3Dmortspourlaf
rancedelapremiereguerremondiale 
37 Témoignage extrait de l’article de l’Express, 
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/19141918lesjardotunefratriedecimeeaucombat_1563160.html 
38 http://1418.crdplimousin.fr/ep001/2014/09/03/lespermissions/  
39 Lettres du 14/04/1915, 19/04/1915, 02/05/1915, 13/05/1915 
40 Lettre du 07/03/1915 
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Cependant, même si Jean Chambe n’a pas souvent de permissions, pendant les périodes                         
d’entraînement qui suivent son hospitalisation, le jeune homme rentre chez lui pour une                         
journée seulement, le dimanche généralement. Nous supposons que ces permissions de 24                       
heures n’ont lieu que parce que Jean Chambe peut faire les allersretours dans la même                             
journée. En effet, il fait son entraînement dans la région lyonnaise.    41

Si le jeune homme est conducteur à partir de 1916, nous ne trouvons trace de                               
permissions qu’au début de 1918. Il est important de garder à l’esprit que les périodes de                               
permissions dans cette étude se fondent sur les dates des lettres retrouvées, et que Jean                             
Chambe ne donne jamais de dates ou d’informations précises à ses parents .  42

«Quand a ma permission j’éspère y être dans un mois si ça marche                         
régulièrement et cette foisçi j’ai bien espoir que ce sera la dernière                       
car je crois que la fin de  la guerre n’est pas loin maintenant.»  43

D’après les lettres, Jean Chambe part deux fois en permission en 1918, la première du                             
23 avril jusqu’au 10 mai et la seconde du 11 septembre jusqu’au 29 novembre. Toutes deux                               
durent plus d’une semaine. Ces périodes sont plus étendues que les données officielles ,                         44

cependant la comptabilisation des permissions est approximative. 

Ainsi, si l’on considère l’ensemble de la période de la guerre, Jean Chambe ne semble                             
pas avoir plus de permissions que la norme , puisqu’on décompte 31 jours de permissions                           45

lorsqu’il devient conducteur.   

 

Un parcours difficile à retracer à cause des lacunes de la source 

Les deux lettres du 14/06/1915 et du 17/06/1915 sont envoyées depuis Lyon, où Jean                           
et Barthélémy Chambe sont en entraînement après plusieurs mois passés à l’hôpital. Ces deux                           
lettres sont cachetées «26ème compagnie du 158ème d'infanterie». Or, le JMO du 158ème                         
régiment d’infanterie ne fait aucune référence ni à la 26ème compagnie, ni même à un                             
bataillon qui se trouverait en entraînement à Lyon. Une première hypothèse serait de supposer                           
que Jean Chambe se soit trompé concernant le numéro de sa compagnie : cependant, le cachet                               
de poste confirme qu’il appartient bien à la 26ème compagnie. Ce nombre élevé pose                           

41 Lettre du 14/06/1915 
42 Lettres du 27/03/1918, 15/04/1918, 19/08/1918 
43 Lettre du 24/02/1918 
44 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k61310225.r=permissions.langFR 
45 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1655343/f4.image 
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problème si l’on considère que chaque régiment n’est composé au début de la guerre que de                               
trois bataillons donc de 12 compagnies, puis de 16 compagnies après l’ajout d’un quatrième                           
bataillon «de marche» . La création d’une 26ème compagnie supposerait donc que 10                       46

compagnies aient été anéanties auparavant. Or, le JMO du 158ème régiment d’infanterie                       
continue de faire référence aux 12 premières compagnies, ce qui invalide l’hypothèse de leur                           
disparition. Nous pouvons peutêtre supposer que les 12 premières compagnies se trouvent au                         
front, tandis que d’autres numéros sont attribués aux compagnies en entraînement.                     
L’appartenance à cette 26ème compagnie nous empêche évidemment de suivre Jean Chambe                       
à travers le JMO pendant cette période. 

Le second problème qui se pose est celui des périodes «de vide», pour lesquelles nous                             
ne possédons aucune lettre. Nous n’avons pas, par exemple, de lettre entre celle du                           
17/06/1915 et celle du 03/08/1915. Entre ces deux lettres, Jean Chambe a changé de lieu : il                                 
passe d’une période d’entraînement à Lyon à une période d’affectation à la campagne en Isère                           
. Or c’est durant l’été 1915 qu’apparaît le contrôle postal . Nous pourrions donc supposer                           47 48

que certaines lettres ont été censurées. Cependant, étant donné que Jean Chambe ne fait                           
aucune référence à des lettres qui ne seraient pas arrivées nous laisse penser que ses parents                               
ont reçu les missives qui nous manquent. Il paraît en outre peu probable que plusieurs lettres                               
de suite aient ainsi été interceptées, tandis que toutes parviennent à destination pendant                         
d’autres périodes. L’hypothèse la plus pertinente est donc celle d’une perte de ces lettres par                             
les parents de Jean Chambe. Cette hypothèse peut également être appliquée aux autres                         
périodes de vide répertoriées en gris dans le tableau cidessus . 49

En plus de ces périodes de vide total, les lettres que nous possédons sont espacées                             
entre elles de manière très irrégulière. Nous trouvons parfois dans une lettre une référence à                             
une autre lettre dont nous n’avons aucune trace. Cela nous laisse penser qu’il nous manque                             
des lettres, même au cours des périodes les plus fournies. En outre, nous voyons que Jean                               
Chambe est largement en dessous de la moyenne nationale d’une lettre par jour envoyée par                             
chaque poilu . Cela peut peutêtre être expliqué par le fait qu’il se trouve sur le front avec son                                   50

frère Barthélémy, qui écrit lui aussi à ses parents. Chaque frère lit en effet les lettres de                                 
l’autre, et nous pouvons supposer qu’ils se mettent d’accord pour ne pas écrire le même jour.                               

46 État Major général de l'armée française, schéma de l'organisation de l'armée française en temps de guerre                                 
(hiérarchie), notions générales extraites des cahiers de la guerre N°12 1915 
47 Lettre du 30/08/1915 : «Je ne suis plus cantonné dans la campagne». 
48 Olivier Forcade, «Voir et dire la guerre à l'heure de la censure (France, 19141918).», Le Temps des m®dias 
01/2005 (n° 4) , p. 5062, URL : www.cairn.info/revueletempsdesmedias20051page50.htm.  
49 Pas de lettres du 14/08/1916 au 23/10/1916, du 8 janvier au 19 avril 1917, du 19/04/1917 au 18/07/1917 
50 JeanJacques Becker, Le contr¹le postal 
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Jean Chambe fait par exemple référence à une lettre reçue par son frère, montrant qu’ils                             
partagent leur courrier. 

«Barthélémy a reçu hier soir vôtre lettre du 29 décembre»  51

Cependant, cette hypothèse est invalidée par le fait que la fréquence des lettres                         
envoyées par Jean Chambe n’augmente pas particulièrement à partir du moment où il n’est                           
plus avec Barthélémy. Il est donc probable, comme dans le cas des longues périodes de vide,                               
que certaines lettres aient été perdues par la poste ou par la famille de Jean Chambe. 

En outre, nous ne possédons que les lettres que Jean Chambe envoie à ses parents : ce                                 
ne sont pas ses seuls correspondants puisqu’il écrit également à ses tantes. Ainsi, nous                           
pouvons penser que le nombre de lettres envoyées par an par Jean Chambe est beaucoup plus                               
important que celui des lettres que nous avons à disposition. 

La fin précise de l’échange épistolaire est un autre fait qui demeure inexpliqué. En                           
effet, la dernière lettre à notre disposition est celle du 6 janvier 1919, où Jean Chambe                               
annonce qu’il part prochainement en permission. Plusieurs hypothèses peuvent alors être                     
proposées. La première serait que le soldat reste chez lui et est démobilisé vers cette période,                               
alors que d’autres sont encore mobilisés bien après la fin de la guerre . La seconde serait que                                 52

l’échange se soit arrêté car la nécessité de s’écrire devient plus faible, en raison de la fin des                                   
combats, et de l’espoir d’une démobilisation rapide. Quoi qu’il en soit, il est peu probable que                               
l’échange ait continué longtemps après cette date, de même que ces hypothétiques lettres ne                           
dépeindraient plus l’expérience d’un soldat dans la guerre, mais la simple attente de la                           
démobilisation. 

 

 

 

 

 

 

 

51 Lettre du 09/01/1915 
52 http://www.amisduvaldethones.fr/lessoldatsnesontpasrentreschezeuxennovembre1918/ 
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