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MONSIEUR VINCENT, 
AUMÔNIER GÉNÉRAL DES GALÈRES

Marie-Christine Varachaud

Il est toujours très difficile de parler d’un personnage aussi connu, aussi 
« populaire » et nous croyons pouvoir dire aussi aimé que saint Vincent-de-Paul. 
La réputation de sa charité n’est plus à faire. Elle s’est exercée auprès des plus 
pauvres, des plus démunis, des plus déshérités, nous le savons tous, mais aussi 
des plus méprisés, des criminels, et en particulier des galériens. Chacun sait que 
Vincent-de-Paul a été aumônier général des galères. Tout le monde se souvient 
de la célèbre scène du film de Maurice Cloche, dialogué par Jean Anouilh, au 
cours de laquelle « Monsieur Vincent », incarné par l’admirable Pierre Fresnay, 
prend la place d’un galérien dans ses fers. Geste authentique ou non – il n’a pas 
été repris dans la bulle de canonisation – en tout cas scène émouvante, mais 
qui est bien loin de donner une idée exacte et complète de l’action considérable 
qu’a menée Vincent-de-Paul en faveur des galériens. Signalons cependant le 
livre d’Henri Lavedan, paru en 1928 et consacré à ce sujet 1. C’est précisément 
cette action de Vincent-de-Paul en faveur des plus méprisés, s’il en est, que nous 
nous proposons de présenter ici.

Le présent article se divisera en trois parties. Dans un premier temps, nous 
rappellerons les grands événements qui ont marqué la vie de Vincent-de-Paul 
à travers les différentes œuvres qu’il a fondées en faveur des pauvres et de la 
formation des prêtres notamment. Puis nous focaliserons notre attention sur 
les actions concrètes qu’il a accomplies en faveur des galériens, ainsi que sur 
l’influence qu’il a pu avoir sur l’amélioration du sort de ces pauvres forçats. 
Enfin, pour mieux appréhender cette influence, nous nous arrêterons dans 
notre troisième partie, sur deux actions concrètes de Vincent-de-Paul en faveur 
des galériens, à savoir les missions auprès des galériens, et la création de l’hôpital 
des forçats de Marseille, dont les lettres patentes sont révélatrices à ce sujet, et 
portent une forte empreinte vincentienne.

1 Henri Lavedan, Monsieur Vincent, aumônier général des galères, Paris, Plon, 1928.
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SAINT-VINCENT-DE-PAUL

Originaire du village de Pouy (aujourd’hui Saint-Vincent-de-Paul), près de 
Dax, Vincent-de-Paul ou plus exactement Depaul, est né le 24 avril 1581. 
D’abord gardien du troupeau de son père, il fait ses premières études chez les 
cordeliers de Dax en 1595 et les continue à Toulouse en 1597. Il est ordonné 
prêtre le 23 septembre 1600 par Mgr de Bourdeille, évêque démissionnaire de 
Périgueux. Le 17 mai 1610, il devient l’aumônier de la reine Marguerite de 
Valois, la reine Margot. À cette époque, il se lie avec Bérulle qu’il prend comme 
directeur de conscience. En 1613, il est le précepteur des enfants de Philippe-
Emmanuel de Gondi, général des galères. En 1617, alors curé de Châtillon-sur-
Chalaronne, il fonde sa première confrérie de charité. Sur les instances et les 
supplications de Mme la générale de Gondi qui, ayant perdu son confesseur, 
craint pour le salut de son âme, il revient cette même année chez les Gondi 
et se fait missionnaire sur les terres du comte. C’est à cette époque qu’il prit 
conscience de sa vocation.

En effet, c’est en 1617, alors qu’il se trouvait à Folleville en Picardie dans 
les terres des Gondi, qu’il découvrit l’ignorance du curé du lieu : celui-ci ne 
connaissait même pas les paroles de l’absolution 2. C’est sans doute instruit par 
cette expérience, à travers laquelle il mesure l’immense médiocrité et l’ignorance 
du clergé rural, qu’il décida plus tard de fonder la Congrégation des prêtres de 
la Mission.

En 1618, il rencontre François de Sales qui a visité les Gondi au cours de son 
passage à Paris, entre le 17 décembre 1618 et le 13 septembre 1619. Les vues 
des deux futurs saints sur l’avenir religieux de la France se rejoignaient si bien, 
qu’en peu de temps une amitié profonde se noua entre les deux hommes, à tel 
point qu’avant de mourir, le 28 décembre 1622 à Lyon, Monsieur de Genève fit 
nommer Vincent-de-Paul supérieur de la Visitation parisienne 3.

En 1619, il devient aumônier général des galères. Tout en multipliant ses 
différentes actions en faveur des plus pauvres, Vincent accepte donc de devenir, 
comme nous venons de le dire, le supérieur de la Visitation de Paris, ainsi que le 
principal du collège des Bons-Enfants, qui sera le premier lieu d’établissement 
des prêtres de la Mission où ces derniers resteront jusqu’en 1632. C’est alors 
que, sur les conseils du cardinal de Richelieu, Vincent-de-Paul envisage de 
créer, aux Bons-Enfants, un séminaire « pour ceux qui étaient déjà entrés ou 
en disposition prochaine d’entrer dans les saints ordres » afin de les former à 
ce que l’on appellerait aujourd’hui la pastorale paroissiale. Ainsi, dès 1636, un 

2 André Dodin, Saint Vincent-de-Paul et la Charité, Paris, Le Seuil, 1960, p. 22.
3 Dictionnaire de spiritualité ascétique et mystique [désormais D.S.], Paris, Beauchesne, 1937-

1994, 16 vol., t. XVI, col. 844.
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premier noyau voit le jour, mais ce séminaire, à la fois petit et grand séminaire, 
n’est fondé qu’en 1642. Or, cette même année s’établissent le séminaire de 
Vaugirard puis celui de Saint-Sulpice, dont le rayonnement et le rôle éclipseront 
le séminaire des Bons-Enfants entre autres 4.

Fermons cette parenthèse sur le séminaire des Bons-Enfants et reprenons le 
cours de la vie de Vincent-de-Paul. Nous arrivons ainsi à la fondation des Prêtres 
de la Mission, l’une de ses principales œuvres.

La création de cette congrégation s’étalera de 1625 à 1633 et sera favorisée 
par un concours de circonstances exceptionnelles que l’on peut résumer par 
l’appui de la puissante famille de Gondi. D’une part, l’appui familial de 
Mme de Gondi, d’autre part, l’appui ecclésiastique au plus haut niveau en la 
personne de l’archevêque de Paris, Jean-François de Gondi. Ainsi, le contrat de 
fondation, établi le 17 avril 1624, est approuvé dès 1625 par Mgr de Gondi. Au 
mois de mai 1627, le Roi Louis XIII, par lettres patentes, donne une existence 
légale à la Congrégation et, le 12 janvier 1633, le pape Urbain VIII reconnaît 
celle-ci par la bulle Salvatoris Nostri.

Installés à l’origine au collège des Bons-Enfants, comme nous l’avons vu, les 
prêtres de la Mission iront s’établir au prieuré de Saint-Lazare en 1632, ce qui 
leur valut le nom de Lazaristes. En effet, le 7 janvier de cette année-là, le prieur 
de Saint-Lazare concède ses vastes bâtiments à Vincent-de-Paul, le prieuré est 
uni à la Congrégation de la Mission, et le 8 janvier cette union est approuvée 
par l’archevêque de Paris 5.

En 1633, Vincent-de-Paul multiplie les retraites d’ordinands pour préparer les 
futurs prêtres à l’ordination sacerdotale et participe aux fameuses conférences 
des mardis. Cette même année, il fonde la communauté des Filles de la Charité. 
Avec cette fondation, « Vincent-de-Paul fut à l’origine de la plus importante 
promotion de l’apostolat féminin qu’ait connu le temps de la Réforme 
catholique », comme le souligne Jean Delumeau 6. Les Filles de la Charité 
n’étaient pas des religieuses au sens où on l’entendait alors. En effet, après 
l’échec de François de Sales, Vincent-de-Paul se contenta de créer une confrérie : 
la « Confrérie des servantes des pauvres », dont les statuts ne furent approuvés 
qu’en 1655 par l’archevêque de Paris, Jean-François Paul de Gondi, et par 
Clément IX qu’en 1668 7. Ces Filles de la Charité s’occupaient essentiellement 
des pauvres, des malades, des enfants, en particulier des enfants abandonnés, et 
aussi, comme nous le verrons, des galériens.

4 Le Diocèse de Paris, t. I, Des origines à la Révolution, dir. Bernard Plongeron, Paris, Beauchesne, 
1987, p. 241.

5 Ibid., p. 242-243.
6 Jean Delumeau, Le Catholicisme entre Luther et Voltaire, Paris, PUF, 1971, p. 79.
7 Ibid., p. 80.
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Parmi les autres œuvres de Vincent-de-Paul, nous citerons : la charité de 
l’Hôtel-Dieu créée en 1634, la fondation du séminaire de la Mission en 1637, 
les œuvres des Enfants trouvés en 1638, les secours à la Lorraine dévastée et les 
œuvres des galériens crées en 1639.

En 1643, il assiste Louis XIII à son lit de mort et entre au Conseil de conscience 
de la régente Anne d’Autriche, où il restera jusqu’en 1653. À cette place, il 
contribue au choix d’évêques à la hauteur de leur mission.

Vincent-de-Paul est décédé à Paris, le 27 septembre 1660, âgé de quatre-
vingts ans, dans sa chaise, tout habillé, près du feu. Depuis le 18 septembre, 
il n’avait plus la force de communier. Le dimanche 26, il s’était fait porter à 
la chapelle attenante à sa chambre « pour y entendre la messe et si possible 
communier », nous dit Pierre Miquel. « Cette dernière grâce lui est donnée », 
précise-t-il 8, et à la tombée du jour, il avait reçu l’extrême-onction. Ses 
obsèques eurent lieu le 28. Il fut enseveli dans un cercueil de plomb, fermé 
par un cercueil de bois et un tombeau maçonné en carré, aménagé dans 
l’église de Saint-Lazare 9.

Monsieur Vincent fut béatifié par Benoît XIII le 13 août 1729, par la 
bulle Justus et misericors, canonisé par Clément XII le 16 juin 1737, par la bulle 
Superna Jerusalem, et il fut proclamé patron des œuvres de la charité le 18 mai 
1885 par Léon XIII, par la bulle Cum multa.

MONSIEUR VINCENT ET LES GALÉRIENS DU ROI

Dans la biographie qui précède, nous avons vu que Vincent-de-Paul avait 
été, en 1613, le précepteur des enfants de Philippe-Emmanuel de Gondi, 
général des galères de Louis XIII. Rencontre importante que celle du général 
des galères et de Monsieur Vincent, puisque c’est de cette époque que date ce 
que Vincent a appelé « sa conversion », c’est-à-dire le vœu de se consacrer à Dieu 
dans les pauvres. C’est aussi par Philippe-Emmanuel de Gondi qu’il aura ses 
premiers contacts avec les galériens et qu’il fera la découverte de leurs misères 
tant matérielles que spirituelles.

En effet, c’est quelques mois après son retour de la cure de Châtillon les 
Dombes chez les Gondi, en décembre 1617, que le général des galères introduit 
Vincent-de-Paul dans le milieu des galériens, comme il le lui avait promis, entre 
autres choses, pour le faire revenir à son service. Il demande d’abord à visiter les 
forçats de Paris. Dans son livre sur Vincent-de-Paul, Pierre Miquel nous livre 
les réactions du saint à propos de cet apostolat :

8 Pierre Miquel, Vincent-de-Paul, Paris, Fayard, 1996, p. 473.
9 D.S., t. XVI, col. 861.
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Mes Sœurs, dira-t-il [...] dans une de ses conférences, quel bonheur de servir ces 
pauvres forçats, abandonnés entre les mains des personnes qui n’en ont point de 
pitié! Je les ai vus, ces pauvres gens, traités comme des bêtes 10 !

En fait, le premier obstacle auquel se heurte Vincent-de-Paul dans son désir de 
venir en aide aux galériens, est l’incompréhension de ses contemporains vis-à-vis 
de cette catégorie de la population, comme le souligne Pierre Miquel : « Il a du 
mal, à faire comprendre à son entourage que ces condamnés ont une âme, et qu’ils 
peuvent espérer, malgré leurs fautes, la rédemption et la “bonne mort” » 11.

Vincent visitait souvent les galériens détenus dans les prisons de Paris, et le 
changement qui s’opéra en eux fut si remarquable que, sur l’intervention du 
général des galères, Louis XIII le nomma aumônier général des galères, par un 
brevet du 8 février 1619. Par ce brevet, qui le faisait « officier de la marine du 
Levant », il devint responsable des autres aumôniers des galère et il acquit une 
certaine autorité sur le petit personnel chargé de la surveillance des forçats. 
De plus, ce brevet était accompagné de 600 livres annuelles d’appointements, 
« aussitôt englouties par ses protégés », se plaît à préciser André Frossard 12.

Monsieur Vincent découvre donc le monde des galériens, à Paris, en 1618. À cette 
époque, les forçats croupissaient dans les cachots de la Conciergerie en attendant 
leur départ vers Marseille, séjour ordinaire des galères du Roi. Sa première action 
concrète en faveur des galériens sera donc d’obtenir leur transfert de la Conciergerie 
dans une prison moins malsaine : une maison qu’il avait louée rue du Faubourg 
Saint-Honoré, près de l’église Saint-Roch, pour y installer précisément les galériens, 
et dans laquelle ils resteront jusqu’en 1632, date à laquelle, sur la demande expresse 
de Vincent-de-Paul, les forçats changeront à nouveau de lieu de détention et seront 
transférés dans une tour carrée, flanquée de deux tourelles, entre la porte Saint-
Bernard et la Seine, située sur le quai de la Tournelle, entre le pont de la Tournelle et 
la rue des Fossés-Saint-Bernard, sur la paroisse Saint-Nicolas-du-Chardonnet. Un 
article du père Jean Renouard, lazariste, précise que lors de ce second transfert,

la Compagnie du St-Sacrement oblige ses membres à des visites régulières, (et) vote 
des fonds pour procurer des bouillons et des remèdes aux malades. [...] Elle supervise 
les rôles des condamnations, gardant leur double, veillant aussi à ce que les peines 
ne soient pas indûment prolongées. St. Vincent, poursuit-il, en qualité d’aumônier, 
surveille de près ce travail de la compagnie. Il se fait aider par les Dames et les Filles 
de la Charité. Saint Lazare participe aux aumônes faites en leur faveur 13.

10 Pierre Miquel, Vincent-de-Paul, op. cit., p. 183.
11 Ibid.
12 André Frossard, Votre très humble serviteur Vincent-de-Paul, Paris, Le Seuil, 1981, p. 86.
13 Jean-Pierre Renouard, c.m., « Le service des pauvres dans la Congrégation de la Mission », 

Vincentiana, 1987, p. 650.
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Effectivement, dans ces deux « maisons de galériens », ce sont d’abord les prêtres 
de la Mission qui s’occupent des forçats, de 1625 à 1634 ; puis les Dames de la 
Charité de la paroisse de Saint-Nicolas-du-Chardonnet les prendront en charge à 
partir de l’année 1632, et les Filles de la Charité à partir de 1640. Ici, il faut souligner 
la grande innovation, André Frossard dira même « l’audace inouïe en son temps » 
de Vincent-de-Paul, d’envoyer des femmes, en l’occurrence ses Filles de la Charité, 
« aux pauvres forçats, qui les accueillirent d’abord avec des crachats, ensuite avec des 
larmes » 14. L’attitude de Vincent-de-Paul était presque révolutionnaire à son époque.

Cependant l’apostolat de Monsieur Vincent auprès des galériens ne se limite 
pas à la seule ville de Paris, comme le montre ce que nous appellerons les deux 
œuvres concrètes de Monsieur Vincent envers les galériens : les missions auprès 
des galériens, et la fondation d’un hôpital pour eux.

DEUX ŒUVRES CONCRÈTES EN FAVEUR DES GALÉRIENS

Les missions

Dès 1622, soit trois ans après sa nomination, Monsieur Vincent fait un voyage 
à Marseille où le conduit tout naturellement sa charge d’aumônier général des 
galères du Roi. En 1623, il se rend à Bordeaux pour y prêcher une mission 
avec d’autres ecclésiastiques. Vers la fin de sa vie, il évoquera cette mission de 
Bordeaux devant ses Missionnaires, en ces termes :

Du temps que j’étais encore chez M. le général des galères, et avant qu’il eût fait 
le premier établissement de notre congrégation, il arriva que, les galères étant 
à Bordeaux, il m’envoya là pour faire mission aux pauvres forçats ; ce que je fis 
par le moyen de religieux de la ville de divers ordres, deux en chaque galère 15.

Au bagne de Bordeaux étaient commis les pires excès envers les forçats. C’est 
dans cette ville que se situe le célèbre épisode de Vincent-de-Paul prenant 
la place d’un bagnard dans les fers. En dehors de cet épisode, la mission de 
Bordeaux, selon Pierre Miquel,

sans provoquer de résultats spectaculaires, a sans doute attiré l’attention du 
cardinal François IV d’Escoubleau de Sourdis 16, qui va s’intéresser depuis lors à 
la création d’associations de charité en faveur des galériens 17. 

14 André Frossard, Votre très humble serviteur..., op. cit., p. 86.
15 Cité par Alexandrette Bugelli, Vincent-de-Paul. Une pastorale du pardon et de la réconciliation : 

la confession générale, Fribourg-Paris, Éditions universitaires-Le Cerf, p. 207.
16 « Consacré depuis 1599 par François de Joyeuse, frère de l’évêque de Maillezais Henri, et 

qui développe dans sa région une intense activité pour favoriser le retour à la foi », Pierre 
Miquel, Vincent-de-Paul, op. cit., p. 195, n. 3.

17 Ibid., p. 195.
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Et ce n’est pas là l’un des moindres mérites du saint, qui, outre ses actions 
concrètes envers les plus pauvres et les plus méprisés, suscite également tout un 
mouvement de charité envers eux.

Marseille et Bordeaux ne furent pas, bien évidemment, les deux seules 
missions auprès des galériens, données ou initiées par Monsieur Vincent. Il 
mit à contribution les prêtres de la Conférence des Mardis en les envoyant en 
mission avant le départ des forçats vers les ports.

En 1639, il faut signaler la création de l’œuvre des Galériens. En 1643, 
Vincent-de-Paul donne une nouvelle mission aux galères, cette fois à Marseille, 
et en 1646 ce sera la fondation de l’hôpital des forçats à Marseille, dont l’origine 
remonte à 1618 comme nous le verrons.

L’hôpital des forçats à Marseille

Cet hôpital fut commencé par M. de Gondi en 1618. En effet, dès le début 
de son aumônerie générale, et même avant, Monsieur Vincent s’était soucié 
de procurer un hôpital aux galériens. Il décida donc le général des galères de 
commencer la construction d’un bâtiment destiné à l’hospitalisation des forçats. 
Mais, malgré la modestie du projet, les fonds manquèrent et il demeura inachevé. 
L’évêque de Marseille, Monseigneur Jean-Baptiste Gault, reprit quelques années 
plus tard cet ouvrage si nécessaire et y intéressa Gaspard de Simiane 18, Vincent-
de-Paul lui-même et la duchesse d’Aiguillon, de laquelle il obtint une importante 
dotation. Mgr Gault réunit également d’autres legs, emprunta, fit poursuivre les 
travaux et mourut en 1643, deux ans avant leur achèvement.

En fait, la fondation de cet hôpital est due principalement aux trois personnages 
masculins dont nous venons de parler. En effet, comme le souligne André Zysberg :

18 Gaspard de Simiane de la Coste, né à Aix-en-Provence en 1607, deuxième fils de Henri Simiane 
la Coste, conseiller en la Cour des Comptes, et de Angélique de la Cépède, fille unique de Jean, 
seigneur d’Eigalade, premier président en la même Cour, avait été ramené à Dieu par la mort 
prématurée d’une personne qu’il aimait. Venu à Paris, il y étudia l’art de la controverse sous le 
père Veron et se lia avec Vincent-de-Paul qui développa dans son cœur l’amour des malheureux 
et l’intéressa particulièrement au sort des pauvres galériens. Outre la fondation de l’hôpital des 
forçats de Marseille, il créa l’œuvre des femmes bohèmes, en faveur des femmes qui suivaient 
les galères, soit pour ne pas abandonner leur mari, soit pour des raisons moins avouables. Le 
pieux chevalier était plein des maximes de saint Vincent. Il se conformait autant qu’il le pouvait, 
à la règle des missionnaires : lever à quatre heures ; une heure d’oraison, lecture d’un chapitre 
du Nouveau Testament à genoux et tête nue, une demi-heure de lecture spirituelle, visite au 
Saint-Sacrement avant et après les sorties, retraite mensuelle, retraite annuelle de huit jours. 
Son temps était pris en grande partie par les galériens de l’hôpital, auxquels il se plaisait à 
apporter ses consolations et ses soins. Les missionnaires n’avaient pas de meilleur auxiliaire. 
Il mourut de la peste, le 24 juillet 1649, à l’Hôtel-Dieu de Marseille, victime de son dévouement.
Voir Pierre Coste, Le Grand Saint du Grand Siècle, Monsieur Vincent, Bruges-Paris, Desclée, 
De Brouwer et Cie, 1932, 3 vol., t. II, p. 526, et Artefeuil, Histoire héroïque et universelle de la 
noblesse de Provence [1757-1786], Marseille, Laffite Reprints, 1996, 3 vol., t. II, p. 418.
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Portés par le vent de la Contre-Réforme, les notables multipliaient alors les 
fondations charitables, qui témoignaient du souci de soulager les pauvres gens 
et, en même temps, de les moraliser, de leur donner de « bonnes » habitudes 
d’ordre, de travail et de religion. Misérables parmi les misérables, les galériens 
attirèrent la compassion des dévots provençaux, déjà édifiés, quelques années 
auparavant, par l’exemple de Vincent-de-Paul, aumônier réal des galères, qui 
appuya à la Cour le projet de Gaspard de Simiane 19.

Cet hôpital comprenait sept salles, six à destination de la chiourme et une pour 
les soldats et, dès le mois de mai 1645, il accueillait les premiers malades malgré 
les protestations des capitaines des galères devant cette innovation, comme nous 
le montre une lettre de Gaspard de Simiane à Vincent-de-Paul : 

Je vous écris pour vous faire savoir le progrès de l’hôpital, à l’établissement duquel 
vous avez tant contribué. Vous aurez appris par ma dernière comme, après beaucoup 
de résistances, par l’aide de notre-Seigneur, on nous a donné les malades des galères 20. 

Par lettres patentes de 1646, le roi Louis XIII se déclarait fondateur de 
l’établissement et lui accordait, à côté de plusieurs privilèges, une rente annuelle 
de 9 000 livres 21.

Lors de sa fondation, l’administration du temporel de l’hôpital est confiée à 
quatre administrateurs, tous issus de la Compagnie du Saint-Sacrement 22, dont 
Gaspard de Simiane 23

19 André Zysberg, Les Galériens. Vies et destins de 60 000 forçats sur les galères de France, 
1680-1748, Paris, Le Seuil, 1987, p. 353.

20 Pierre Coste, Le Grand Saint..., op. cit., t. II, p. 525-526. 
21 Voir Marc Vigié, Les Galériens du roi, 1661-1715, Paris, Fayard, 1985, p. 258.
22 La Compagnie du Saint-Sacrement est une organisation religieuse dont la première idée 

émane de Henri de Lévis, duc de Ventadour, qui voulait « promouvoir la gloire de Dieu par 
toutes sortes de moyens ». Elle fut mise sur pied entre 1629 et 1631, par le père de Condren, 
général de l’Oratoire, et le père Suffren, s.j. Ouverte à tous, cette Compagnie, que dirigeait 
un bureau, s’inspirait de la dévotion au Saint-Sacrement, chère au xviie siècle. Ses réunions 
avaient lieu le jeudi, jour consacré à l’Eucharistie. Comme le Christ caché, la Compagnie 
voulait rester secrète, ce qui lui vaudra l’accusation d’occultisme. Protégée par Louis XIII, 
Richelieu, Anne d’Autriche, elle compte bientôt des affiliés de premier plan, dont Vincent-
de-Paul dès 1635. Les membres de la Compagnie du Saint-Sacrement s’adonnent d’abord 
aux œuvres de charité; mais en même temps ils travaillent à l’amendement des pécheurs, 
au maintien de la législation anti protestante ; suivant les consignes du Concile de Trente, 
ils font exclure les prêtres scandaleux, et poursuivent l’immoralité sous toutes ses formes – 
Le Tartuffe est probablement interdit à leur instigation. La Compagnie est particulièrement 
dure à l’égard des protestants et des jansénistes. Ayant osé attaquer la frivolité de Mazarin 
(1660), elle devient la cible de nombreux pamphlets. Un arrêt du Parlement de Paris, du 
13 décembre 1660, lui porte un coup mortel et elle disparaît en 1665. Voir le Grand Larousse 
universel, t. XIII, p. 9263.

23 Les trois autres administrateurs étaient Henri Darmand, conseiller du Roi et trésorier 
général de France en Provence, Pierre de Bausset, Sieur de Roquefort, et Charles Molat.
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pour régir et gouverner ledit hôpital pendant deux années, lesquels garderont 
cet ordre à l’avenir, que chaque année deux administrateurs sortiront de 
ladite charge et deux autres entreront à leurs places pour l’exercer avec 
les deux anciens qui resteront pour servir leur dernière année dans ladite 
administration, auxquels administrateurs et à leurs successeurs joints avec eux 
l’aumônier Réal appartiendra à perpétuité la nomination de leurs successeurs 
en ladite charge 24.

Il existe aux Archives nationales, la copie des lettres patentes concernant 
l’établissement de cet hôpital, à Marseille. Même si Vincent-de-Paul n’est pas 
nommément cité dans ces lettres, son influence ne peut être mise en doute 
pour ce qui concerne l’origine de cette fondation, comme nous l’avons vu plus 
haut : en effet, il appuie à la Cour le projet de Gaspard de Simiane ; la duchesse 
d’Aiguillon, nièce du Cardinal de Richelieu, très proche de Monsieur Vincent, 
et qui finança le projet, est citée dans le préambule de ces lettres 25. De plus, 
il est au Conseil de Conscience depuis 1643. Enfin, la direction spirituelle de 
cet hôpital est confiée aux prêtres de la Mission. Mais pour mieux saisir tout 
l’esprit vincentien qui a présidé à la fondation de cet hôpital, nous citerons 
un long passage du préambule de ces lettres patentes, dans lequel nous lisons 
en effet :

Les Rois nos prédécesseurs [...] ont eu en singulière recommandation les pauvres 
et les malades, pour le soulagement desquels ils ont fondé plusieurs hopitaux 
afin qu’ils y fussent logés, nourris, médicamentés 26, et assistés spirituellement 
et corporellement, et leur prévoyance a été si grande et si générale pour cet effet 
qu’on peut dire qu’il y a peu d’infirmités et misères pour le soulagement desquels 
ils n’ayent trouvé des moyens convenables et employé des grandes sommes pour 
y remédier. Les seuls forçats qui servent dans les Galères n’ont point jusqu’ici 
ressenti des effets de cette charité universelle, ni ayant pas eu d’hopital fondé 
ni doté pour eux, bien qu’il fut d’autant plus nécessaire que leurs activités et 
leurs ordinaires fatigues rendent sujets et plus dignes de compassion, car n’étant 
pas en lieu que l’on puisse commodément remédier aux besoins corporels et 
spirituels des malades, ni même les séparer des autres forçats qui ne le sont pas, 
il arrive souvent qu’ils en sont infectés et que, par le grand nombre de ceux 

24 Archives nationales [désormais AN], Marine [désormais Mar.], A2 2, p. 281-282. Il s’agit de 
la copie de « l’Édit de la fondation d’un hopital royal dans l’arsenal de Marseille pour les 
forçats des galères ».

25 AN, Mar., B6 77, fol. 240 v°.
26 Médicamenter  : «   Penser [sic] un malade, un blessé, luy donner les médicaments 

necessaires. Un Chirurgien a une action privilégiée en Justice pour avoir pensé [sic] et 
médicamenté quelqu’un » (Dictionnaire de Furetière [1690]).
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qui meurent à faute d’être dans un hopital où ils puissent recevoir les secours 
nécessaires, les chiourmes en sont afoiblies et les Galères rendües bien souvent 
inutiles au service de l’État 27.

Ces longues considérations, reconnaissons-le, se veulent toutes à la gloire 
du Roi, et ne sont pas exemptes d’arrière-pensées politiques puisqu’il y va 
de l’intérêt du pouvoir royal d’avoir une chiourme en bon état physique. 
Cependant, on y parle du soulagement des misères en général, mais surtout 
on y reconnaît que les galériens, par leurs activités particulières et leurs 
fatigues « ordinaires », sont sujets aux maladies et sont dignes de compassion, 
sous-entendu au même titre que n’importe quel sujet de Sa Majesté. Et c’est 
précisément sur ce point que l’influence de saint Vincent-de-Paul est la plus 
flagrante. En effet, comme nous l’avons déjà évoqué, une de ses grandes 
batailles qui semble peu à peu porter ses fruits, et l’un de ses plus grands 
mérites, sont d’avoir su changer le regard que ses contemporains portaient 
sur les galériens, et de les avoir amené à considérer que ces forçats, tout 
criminels qu’ils étaient, étaient aussi des hommes, des enfants de Dieu, des 
pauvres parmi les pauvres, des misérables qui étaient dignes de compassion et 
avaient le même droit au soulagement, aussi bien spirituel que corporel, que 
n’importe quel sujet du roi.

Cette influence vincentienne, qui apparaît dès le préambule, se voit confirmée, 
concrétisée, en quelque sorte, et voulue par le roi qui confie, comme nous 
l’avons dit, la direction spirituelle de l’hôpital des galériens de Marseille aux 
prêtres de la Mission et plus particulièrement au supérieur général de cette 
Congrégation. En effet, le Roi dit expressément dans ces lettres :

Nous avons par ces présentes déclaré que la direction spirituelle pour la 
consolation des malades, administration des sacrements, célébration de la 
Ste. Messe et sépulture des morts, appartiendra à l’avenir au Supérieur Général 
de la Congrégation des Prêtres de la Mission et aumônier Réal de nos Galères, 
comme elle lui a toujours apartenu en lad. qualité d’aumônier Réal et en a joui 
dans lesd. Galères, sur les officiers, mariniers, soldats et forçats, sous l’autorité 
des ordinaires 28.

En l’absence de l’aumônier général des galères, la direction spirituelle de 
l’hôpital des forçats doit être assurée par le supérieur général de la Mission 
de la ville de Marseille, avec les mêmes « droits, honneurs, dignités et 
privilèges ».

27 AN, Mar., B6 77, fol. 238-240.
28 Ibid., fol. 244 v°-245.
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Ce lien étroit entre l’hôpital des forçats de Marseille et la congrégation des 
prêtres de la Mission n’est pas temporaire et ne se limite pas au seul vivant de 
Vincent-de-Paul, mais le roi le veut perpétuel. En effet, il précise : 

Avons uni, et unissons à perpétuité lad. Congrégation des Pères de la Mission, 
pour être exercée par le Supérieur Général, et en son absence, par le Supérieur 
de la Mission de Marseille, par sa commission 29.

Ces lettres patentes ne nous énoncent pas seulement les intentions du Roi, 
et sa volonté concernant la fondation de cet hôpital, elles nous renseignent 
également sur les qualités attendues de tout aumônier de galère, qui doit être 
« sçavant, exemplaire et pratique en la charge du gouvernement des âmes, 
approuvé par l’ordinaire » 30, ainsi que sur les obligations qui lui sont faites

que chaque aumônier visite à son tour les malades de l’hopital, ainsi qu’il leur 
sera prescrit par led. aumônier Réal, (et) que tous lesd. aumôniers, pour mieux 
s’acquitter de leur charges, vivent en communauté sous la direction et conduite 
de l’aumônier Réal 31.

Quant au rôle et aux fonctions de l’aumônier Réal, qui ne se limitent d’ailleurs 
pas au seul hôpital, mais s’étendent sur toutes les galères, ils sont définis comme 
suit :

Nous voulons et enjoignons très expressément à notre aumônier Réal de tenir 
la main à ce que chaque Galère ait un bon prêtre pour aumônier [...], et en 
cas que lesd. aumôniers des Galères ne se trouvent pas avoir les qualités et 
conditions nécessaires, ou qu’ils ne vécussent pas en bons Prêtres, led. aumônier 
Réal pourvoira auxd. Galères d’un autre Prêtre en la place de ce qu’il ne jugera 
pas propre, en vertu du pouvoir que nous lui donnons par ces présentes 32.

Enfin, l’aumônier Réal est chargé de distribuer les gages aux aumôniers des 
galères, gages qui doivent être remis entre ses mains.

Nous avons jugé utile de citer ces longs passages des lettres patentes 
concernant la fondation de l’hôpital des forçats à Marseille pour essayer de 
saisir quelle a pu être l’influence de Vincent-de-Paul sur le sort des galériens 
qui étaient pris en charge dans cet hôpital. En fait, il est toujours difficile 
d’apprécier les bienfaits de la création d’une œuvre, quelle qu’elle soit. 
Cependant, pour ce qui concerne l’hôpital des forçats, nous pouvons nous en 

29 Ibid., fol. 245.
30 Ibid., fol. 250 v°.
31 Ibid., fol. 250.
32 Ibid.
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faire une idée à travers une lettre que Gaspard de Simiane écrivit de Marseille, 
à Vincent-de-Paul, en 1645, et dans laquelle il exprime la joie des galériens 
lorsqu’ils arrivent dans cet hôpital :

Je ne saurais exprimer la joie, dit-il, que reçoivent ces pauvres forçats lorsqu’ils 
se voient transportés de cet enfer dans l’hôpital, qu’ils appellent un paradis. 
À l’entrée seulement, on les voit guérir de la moitié de leur mal, parce qu’on les 
décharge de la vermine dont ils viennent couverts ; on leur lave les pieds, puis 
on les porte dans un lit un peu plus mol que le bois sur lequel ils ont accoutumé 
de coucher. Et ils sont tous ravis de se voir couchés, servis et traité avec un peu 
plus de charité que dans les galères, où nous avons renvoyé un grand nombre de 
convalescents qui y fussent morts 33.

Ces quelques lignes nous permettent d’apprécier quelque peu le soulagement 
que les galériens trouvaient dans cet établissement.

Avant de conclure nous voudrions dire quelques mots de Vincent-de-Paul 
à travers les archives de la marine. En effet, nous avons essayé de retrouver sa 
trace dans les documents officiels. À ce sujet, nous nous sommes heurtée à deux 
obstacles : le peu de documents concernant la période pendant laquelle Vincent-
de-Paul fut aumônier Réal et surtout le manque de temps pour procéder à un 
dépouillement systématique de ces archives. Cependant, dans la série C2 du Fonds 
« Marine », concernant le personnel civil de la marine, nous avons trouvé deux 
listes, datées de 1749 34, comportant le nom de Vincent-de-Paul. La première est 
une « table alphabétique des entretenus dans les galères » 35, et la seconde est une 

Liste générale des officiers de plumes et finances, de la Prévôté, des hôpitaux, 
Aumôniers, Maîtres d’Arts, Sciences et d’ouvrages et finalement des autres 
Entretenus pour le service des Galères du Roi 36. 

Ces listes nous signalent que Vincent-de-Paul a été nommé aumônier de 
l’arsenal des galères le 6 février 1619 avec 200 livres d’appointements, et qu’il 
a été confirmé dans cette charge, avec les mêmes appointements, le 6 janvier 
1644. Chaque liste mentionne qu’il a été Supérieur de la Mission de Paris et la 
première fait état de sa canonisation en 1737.

33 Pierre Coste, Le Grand Saint..., op. cit., t. II, p. 526-527.
34 Époque à laquelle le corps de galères fut rattaché à la Marine.
35 AN, Mar., C2  56, fol. 14-27. Cette liste indique pour chacun le nom, le grade, la fonction 

(« galères ou arsenal »), la date du grade, la date de la retraite, les appointements, le décès 
et la date du décès.

36 AN, Mar., C2  58, fol. 54-89. Cette liste indique pour chacun le nom, la destination, la date, 
les appointements et le devenir des « Entretenus ». Vincent-de-Paul y est cité le premier, à 
la rubrique « Aumôniers Réaux de l’arsenal et des hôpitaux » (fol. 74).
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Au terme de cette étude sur Vincent-de-Paul, aumônier général des galères du 
Roi, nous pensons que les liens très forts qui existent entre Monsieur Vincent 
et les « pauvres forçats » ne sont plus à démontrer. Pour le père Jean-Pierre 
Renouard, d’ailleurs, « le nom de saint Vincent-de-Paul et de la Congrégation 
de la Mission est d’abord lié aux Galériens » 37. Les nombreuses œuvres et 
initiatives que Monsieur Vincent a prises ou suscitées en leur faveur le soulignent 
suffisamment. De plus, il faut ajouter, comme le précise Jean-Pierre Renouard, 
que « l’assistance spirituelle des galériens est une des obligations imposées par 
le contrat qui donne naissance à la Congrégation de la Mission » 38.

En fait, le grand mérite de saint Vincent-de-Paul vis-à-vis des galériens est 
d’avoir réveillé la conscience, on pourrait presque dire la « bonne conscience » de 
ses contemporains, en leur montrant que la charité n’est pas sélective, qu’elle ne 
doit pas s’exercer uniquement envers les « justes », mais que les parias, les pires 
criminels y ont droit également. Pour Jean- Pierre Renouard,

L’action lancée par Vincent-de-Paul, engagea toute la société à long terme. 
L’aumône et la Charité redevinrent un devoir, même vis-à-vis des criminels, 
manière d’éprouver à leur égard une solidarité, pour ceux dont, par ailleurs, on 
avait réclamé la punition et la déchéance 39.

Pierre Miquel, pour sa part, estime :

Avec les galériens, Vincent s’ouvre la voie féconde de l’apostolat dans les 
communautés de réprouvés, dans les minorités souffrantes exclues des secours 
ordinaires, abandonnées à leur sort. Il aura toujours le souci de leur venir en 
aide, comme si le premier devoir de la charité était de se porter d’abord aux 
plaies ardentes, les plus cachées, les plus maudites. Avec les esclaves, les galériens 
sont en effet la honte de l’époque 40.

Ainsi, avec son apostolat auprès des galériens, Monsieur Vincent a trouvé le 
moyen d’accomplir parfaitement son vœu de se consacrer, corps et âme peut-on 
dire, aux plus pauvres et aux plus méprisés de son époque.

37 Jean-Pierre Renouard, c.m., « Le service des pauvres... », art. cit., p. 650.
38 Ibid.
39 Ibid., p. 652.
40 Pierre Miquel, Vincent-de-Paul, op. cit., p. 183.
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