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LES SALUTS DES GALÈRES DE FRANCE 
AU TEMPS DE LOUIS XIV

André Zysberg

Depuis la Paix des Pyrénées (1659) et l’abaissement de la monarchie 
espagnole, la France prétend jouer le premier rôle en Europe et particulièrement 
en Méditerranée. Les Français du Nord ont mis du temps à reconnaître que leur 
royaume terrien et septentrional était aussi un pays riverain de la Méditerranée. 
Il est étonnant de voir que les Parisiens et des gens de la Cour du Roi-Soleil 
considéraient la Provence et le Languedoc comme des pays exotiques, où 
poussaient des plantes inconnues, où des gens à la peau presque noire parlaient 
un idiome incompréhensible en gesticulant, plus proche de l’italien que de la 
langue française. On pourrait écrire un livre sur la découverte du Midi français… 
L’entrée de Louis XIV à Marseille en 1660 marque une étape importante à 
cet égard. Puis les mesures s’enchaînent, toutes favorables à un décollage du 
sud français. La base navale de Toulon est remodelée par Vauban, tandis que 
Marseille redevient le port d’attache des galères. Le port de Sète est fondé sur 
la côte du Languedoc. Enfin, les travaux admirables du canal de l’Entre-deux-
mers relient le Ponant au Levant par une voie d’eau. Le commerce avec les 
pays méditerranéens connaît un bond en avant au cours de la seconde moitié 
du xviie siècle, au moyen du réseau des Échelles du Levant, qui est réactivé, et 
aussi grâce à l’édit de 1669 sur la franchise du port de Marseille qui stimule la 
croissance de la flotte marchande. À l’origine de toutes ces décisions bénéfiques 
se trouve Colbert, le Nord qui a compris le Sud. Ce mouvement possède sa 
traduction politique.

Les victoires remportées par Abraham Duquesne au large de l’Italie du Sud et 
de la Sicile pendant la guerre de 1672-1678 constituent un tournant. Louis XIV 
veut aussi devenir le gendarme de la Méditerranée en donnant la chasse aux 
corsaires barbaresques, rôle autrefois dévolu à l’ordre de Malte. Le souverain 
ordonne des expéditions sur les côtes du Maghreb : bombardements de Tripoli, 
Salé, Alger et Tunis. La protection du commerce français avec le Levant va de pair 
avec le respect du pavillon. Cette politique de prépondérance navale s’appuie 
sur les flottes de Toulon et de Marseille. La France des années 1690 a pris le 
contrôle de la Méditerranée. Règne éphémère sans doute qui consomme de gros 
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moyens humains et matériels, que la France soutient jusqu’au conflit pour la 
Succession d’Espagne. En effet, la flotte des galères de France a connu une très 
forte croissance durant le règne de Louis XIV. Son effectif double en vingt ans, 
passant d’une vingtaine à une quarantaine de navires vers 1690. La Monnaie 
frappe une médaille pour dire que ces quarante galères assurent à la France 
l’empire de la mer Méditerranée. Cette montée en puissance est accompagnée par 
la construction d’un arsenal à Marseille, base navale comparable en surface et en 
installations à celles de Toulon, de Brest et de Rochefort 1.  Un tel accroissement  
n’a été rendu possible qu’au moyen de l’augmentation du flux des galériens : 
esclaves et condamnés. Vers 1690, il y avait 12 000 hommes de chiourme au 
milieu du port de Marseille 2. La présence des galères du Roi-Soleil ne se limite 
pas à la Méditerranée, car en 1692, pas moins de 15 galères sont construites en 
quelques mois à Rochefort, puis celles-ci sont armées avec des équipages, des 
chiourmes et du matériel qui transitent par le canal d’Entre-deux-Mers.

Esquissons une comparaison avec les autres États de la Méditerranée. Vers 
1680-1685, la monarchie espagnole entretient cinq escadres de galères : 
celle d’Espagne (7 bâtiments), celle de Naples (8 bâtiments), celle de Sicile 
(6 bâtiments), celle de Sardaigne (2 bâtiments) et celle dite du duc de Tursis, 
originaire de Gênes (7 bâtiments), soit un total de 30 galères équivalant à 
l’effectif des galères de France à la même époque. La République de Gênes, 
alliée du roi d’Espagne, possède 6 galères. Le pape tient 5 galères à Civita 
Vecchia. Les 4 galères du Grand duc de Toscane ou de l’ordre de saint Étienne 
sont installées à Livourne, tandis que l’ordre des Hospitaliers de Saint-Jean 
de Jérusalem arme 8 galères dans les ports de l’île de Malte. Si le regard se 
porte vers les côtes du Maghreb, tous les ports barbaresques réunis (Salé, Alger, 
Tunis et Tripoli) peuvent mettre en campagne au total 30 à 40 galères, tandis 
que le sultan ottoman dispose encore de la plus puissante flotte de galères en 
Méditerranée, qui peut atteindre la centaine d’unités. Cependant, l’âge des 
galères est sur le déclin. Les vaisseaux de ligne s’imposent au Levant comme au 
Ponant. Armé d’une soixantaine de canons, un seul d’entre eux peut tenir tête 
vers 1650 à une meute d’une douzaine de galères qui l’assaillent vainement. 
La puissance de feu est devenue déterminante. Or l’artillerie d’une galère est 
son point faible : trois canons à proue sur les galères ordinaires, quatre à cinq 
sur les réales et patronnes, auxquels s’ajoutent des pierriers répartis le long des 
bords. Il y a aussi les mousquets des soldats, dont le nombre peut atteindre la 

1 André Zysberg, Marseille au temps du Roi-Soleil. La ville, les galères, l’arsenal, Marseille, 
Jeanne Laffitte, 2007.

2 André Zysberg, Les Galériens. Vies et destins de 60 000 forçats sur les galères de France (1680-
1748), Paris, Le Seuil, 1987.
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centaine. Les galères secondent désormais les vaisseaux lors des batailles navales. 
Si elles restent des navires de course ou de contre-course très efficaces, leur rôle 
opérationnel devient très réduit après 1678 : Louis XIV les emploie surtout 
comme une force de démonstration en Méditerranée.

Je voudrais appréhender le rapport de la France avec la Méditerranée en 
analysant les  saluts des galères. Obtenir le salut en premier sur mer, c’est d’abord 
faire reconnaître sa supériorité. Autre cas de figure, non moins important, ce 
qui se produit quand les galères de France passent devant une place littorale ou 
lorsqu’elles veulent entrer dans un port étranger. Le principe veut que la terre 
salue la mer entre puissances égales, mais il y a parfois des tractations. La réponse 
au salut doit aussi correspondre à la position de celui qui s’est incliné par règle 
ou courtoisie en saluant le premier. On salue les étendards, les navires, les places 
littorales, les personnes en particulier, comme le commandant d’une flotte ou le 
gouverneur d’une place, voire tel ou tel passager illustre ou revêtu d’une dignité 
particulière. Ces saluts consistent en un nombre déterminé de coups de canons, 
de pierriers, de boettes et de salves de mousqueterie. Les galères font parler la 
poudre : c’est un combat d’artillerie simulé. 

Les saluts s’accompagnent toujours du déploiement d’ornements. Le costume 
de cérémonie comprenait des flammes, c’est-à-dire de longs pavillons à deux 
pointes qui flottaient depuis l’extrémité supérieure des antennes. Il y avait aussi 
des pavillons plus petits, de forme triangulaire, que l’on arborait en tête des 
mâts, comme les bandières ou gaillardets, ainsi que les todes et les mouquets. Tous 
ces pavillons sont parsemés de fleurs de lis. Il y a aussi l’étendard royal, drapeau 
de forme carrée, qui est planté sur la poupe de la réale, tandis que les autres 
galères commandantes possèdent des marques propres au lieutenant général 
ou au chef d’escadre. Il existait d’autres ornements, comme les pavesades, des 
bandes de tissu écarlate tendues de poupe à proue au long de chaque bord de la 
galère, qui masquaient la misère de la chiourme. Depuis la mer ou le rivage, on 
ne voyait que les rames aux pelles multicolores qui montaient et s’abaissaient 
en cadence. Alors que la tenue de parade des galères ordinaire est confectionnée 
avec des tissus communs, comme l’étamine ou le burateau, les ornements de 
la réale sont taillés dans le damas, le brocart et la soie brodée. La confection de 
cette parure de cérémonie, qui ne servait que quelques jours par an, coûtait 
près de 110 000 livres vers 1675, « sans y comprendre les menues fournitures et 
façons » 3. Comme l’intendant général des galères, Nicolas Arnoul, l’écrivait à 
Colbert : « Il n’y a point de puissance qui marque mieux la grandeur d’un prince 
que celle des galères et luy donne plus de réputation parmi les estrangers » 4.

3 Archives nationales, Marine [désormais AN, Mar.], B6 82, 16 novembre 1676, fol. 144-148.
4 BnF, Mss, naf 21306, fol. 159, 6 novembre 1665. 
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Le salut peut prendre d’autres formes complémentaires. Le cas échéant, 
on ordonne d’abattre tente, manoeuvre qui consiste à découvrir d’un seul 
mouvement l’enveloppe de toile coiffant le pont de la galère de poupe à proue, 
comme si le navire ôtait son chapeau. Il y avait alors les roulements de tambours, 
les sonneries des trompettes et les cris rauques poussés par les hommes de 
chiourme qui remuaient leurs chaînes : du baroque vous dis-je. Les entrées 
portuaires constituaient de grands spectacles, lorsque les galères se formaient en 
ordre de bataille, c’est-à-dire qu’elles se disposaient en arc de cercle en voguant 
à la même allure. L’entrée dans un port allié ou ami est souvent suivie par 
des illuminations, des fêtes, des bals et des réceptions, fort appréciées par les 
fringants officiers des galères, qui engageaient des flirts avec les dames du cru. 
Même les galériens profitaient de ces escales dans les ports d’Italie, de Sicile, 
d’Espagne et des archipels, qui étaient autant de journées de récupération, où 
ils achetaient des fruits et des légumes frais, notamment des agrumes, dont ils 
connaissaient par expérience les vertus bienfaisantes.

Tout semble réglé dans les moindres détails, selon la tradition et les 
règlements, mais les diverses circonstances des rencontres font parfois que 
cela ne se passe pas comme les textes le prévoyaient. L’inattendu suscite des 
commentaires, des critiques, des rappels du passé qui sont des éléments 
précieux pour mieux comprendre les usages et comportements à la mer en 
temps de paix. Car le concept de flotte de présence s’est imposé au xviie siècle 
pour les vaisseaux comme pour les galères : il faut se faire voir, montrer sa 
puissance à ses alliés et à ses ennemis potentiels. Ce sont ces facettes que je 
voudrais développer en faisant appel à des sources variées : ordonnances et 
règlement des galères de France, journaux de bord, instructions de campagne, 
mémoires, correspondance entre le secrétaire d’État de la marine et les 
responsables de la flotte des galères.

La majeure partie des sources concernant les saluts des galères de France se 
trouve rassemblée sous les cotes B6 136 et B6 137 du fonds Marine des Archives 
nationales. Ce recueil a été constitué pour établir des règlements, comme celui 
du 3 août 1679. Ce sont des pièces d’autant plus intéressantes, quand il s’agit 
de témoignages. Les capitaines des galères égrènent leurs souvenirs :

Le sieur de Montolieu dit qu’il a leu dans les mémoires de feu son père, qu’en 
1646, Mr. de Souvré commandant quinze galères avec l’estendart de capitane fut 
salué par toutes les places maritimes étrangères, et qu’en 1656, estant volontaire 
sur la galère capitane montée par Mr. de Ternes, il fut salué par toutes les places 
excepté Gênes 5.

5 AN, Mar., B6 136, 21 octobre 1670. 
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Fait très rare, les bas officiers sont consultés sur ce sujet : un pilote, un timonier, 
des comites, dont certains sont italiens et ont servi auparavant sur les galères du 
Pape, de Malte et de Sicile. Intendant général des galères entre 1665 et 1673, 
Nicolas Arnoul fournit aussi sa contribution. Cependant l’apport essentiel 
provient du général des galères, le duc de Vivonne, qui répond point par point 
à un questionnaire, intitulé Esclaircissemens demandez à M. de Vivonne sur les 
saluts. Même si ces demandes concernent surtout la monarchie espagnole et son 
alliée, la République de Gênes, le rapport du duc de Vivonne permet de mieux 
appréhender la grammaire formelle des saluts, notamment la distinction entre 
le salut de cérémonie ou d’obligation, et le salut d’honnêteté. En témoigne ces 
questions-réponses au sujet de Gênes :

Si après le salut de cérémonie fait qui est d’un nombre de coups réglés, la ville ne salue 
pas par un grand nombre de coups, soit en mesme temps que le salut de cérémonie est 
achevé, soit après qu’il a esté rendu ?
Le second salut, estant de pure honnesteté, sans aucune obligation, il dépend 
absolument de la bonne volonté de ceux qui le veulent bien faire, et quand ilz 
s’y portent, ilz le font comme il leur plaist. Si Gênes le faisait, il pourrait être 
d’une trentaine de coups ou environ, parmi lesquelz il y en aurait la moitié de 
boetes et le reste de canons.
Quand nous avons passé cette année devant Savone, fort au large, le salut de 
cette ville fut de trente-sept coups ; et la cérémonie se passeroit de cette manière : 
la ville commenceroit la salut d’obligation et attendroit que nous lui rendissions 
le notre ; après elle mettroit feu pour recommencer son salut de cérémonie, et 
nous le nostre aussy après que le sien seroit achevé… Il nous arrive très souvent 
qu’après que les saluts d’obligation soient rendus de part et d’autre, celuy qui 
a commencé tire de nouveau pour remercier ; et celuy qui a esté salué d’abord 
réplique comme la première fois, ou moins s’il veut, selon les différences qu’il y 
a entre le saluant et le salué. La prudence du commandant lui sert de guide dans 
ces rencontres, suivant les circonstances du lieu et du temps.
Si lorsque le salut de la Réale ou autre a esté donné ou rendu par un nombre de coups 
réglé, les autres galères tirent immédiatement après, ou si elles attendent que le salut 
ayt esté rendu, et combien de coups chacune d’elles tire ? 
Ce n’est pas l’usage que les galleres particulières ayent part aux saluts qui se font. 
Il n’y a que celle qui commande qui reçoive l’honneur et qui le rende. La mesme 
chose se pratique par les vaisseaux de France et d’Espagne. Parmy les Hollandais, 
les Vénitiens et autres nations qui nous sont inférieures, le salut se fait par toute 
l’escadre ou armée… Cette année, trois galères génoise estant venues mouiller à 
Porto Venere, où j’estois déjà, elles saluèrent toutes trois l’estendart de France et 
remercièrent de mesme. Et le commandement m’envoya demander la permission 
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de faire dire la messe à terre, comme si j’eusse été son général. Il y a quelquefois 
des rencontres extraordinaires parmi nous, où les galères particulières tirent avec 
la réale ou autre commandante, comme le jour de la fête de saint Louis qu’on l’on 
célèbre en quelque endroit qu’on se rencontre 6.

La seconde partie du dossier des saluts est presque entièrement constituée 
par un texte de 98 feuilles intitulé Mémoire sur les saluts présenté à Monseigneur 
le marquis de Seignelay par Du Viviers, capitaine de galère en l’année 1685 7. Cet 
officier érudit et lettré a aussi écrit un texte remarquable au sujet des liens 
sémantiques entre les noms et les figures de poupe des galères 8. Du Viviers 
est capitaine depuis 1668. Il commande la Valeur en 1686, devient chef 
d’escadre en 1696, à un âge sans doute avancé, et disparaît des listes des galères 
de  France en 1701. Du Viviers a travaillé dans la perspective d’un règlement 
général sur les saluts. Il voudrait « corriger l’usage par la raison ». Son mémoire 
consiste à dresser l’inventaire minutieux des pratiques en matière de saluts, afin 
de proposer « ce qui convient à l’honneur et à la dignité des étendards de Sa 
Majesté ». Du Viviers réalise une enquête historique, rapportant, parfois année 
par année, le récit des rencontres des galères de France, notamment celles qui 
créent des précédents ou des exceptions. Au sujet des « Places de Monsieur le 
duc de Savoye », il souligne

l’inconvénient dans lequel on est tombé insensiblement de voir rabaisser la 
dignité des étendarts de Sa Majesté au lieu de la relever, et de mettre les choses 
sur un plus méchant pied que par le passé, au lieu de les établir sur celui qui 
convient à la grandeur et à la puissance de Sa Majesté.

Que ce soit devant Nice ou Villefranche, du Viviers note que le nombre de 
coups de canons tiré par ces places au passage des galères de France n’a cessé de 
diminuer :

Le détail des saluts que les places de Mr. le Duc de Savoye ont rendu aux galères de 
Sa Majesté fait voir par les dattes qu’ils ont toujours diminué ; et que ces places, 
après avoir salué la Réale de 30 coups en l’année 1669, et depuis, en l’année 
1671, de 21 coups ; et en l’année 1673, la patrone de 33, et la commandante de 

6 Ibid., 23 décembre 1670. 
7 AN, Mar., B6 137, sans date.
8 André Zysberg, « Un décor emblématique de la souveraineté : les poupes sculptées des 

galères de France sous le règne de Louis XIV », dans Études sur l’ancienne France offertes 
en hommage à Michel Antoine, dir. Bernard Barbiche et Yves-Marie Bercé, Paris, École 
nationale des chartes, 2003, p. 487-505.
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Mr. de Manse sans étendart d’un pareil nombre de coups ; elles n’ont salué la 
Réale que de 12 coups le 21 septembre 1681.

Combien de coups ? La question des saluts donne lieu à une comptabilité 
minutieuse. Qu’il s’agisse d’une rencontre à la mer ou de l’entrée dans un port 
étranger, le nombre de coups de canons échangés est aussi important que celui 
du premier salut, car c’est également une marque de distinction. Si on rend un 
nombre de coups moindre que celui qui est prévu, il s’agit d’une offense, que 
l’on rappellera. Inversement, obtenir, sans l’avoir exigé, un nombre de coups très 
supérieur à l’usage représente un signe de satisfaction qui pourrait devenir un 
usage s’il se répétait.

Les questions les plus litigieuses concernent les États du roi d’Espagne, 
notamment l’entrée dans ses ports :

Les places d’Espagne doivent le même honneur à la Réale de France qu’à 
celle d’Espagne, sçavoir cinq coups pour quatre et à la patrone le même 
honneur qu’aux capitanes de Naples, de Sicile… sçavoir coup pour coup. 
Pour ce qui regarde les chefs d’escadre, on peut se contenter de trois coups 
et de deux pour les simples galères, mais jamais moins de deux pour les dites 
simples galères, parce qu’il seroit honteux que l’on traittast un navire ou une 
galère du Roi de la même manière qu’un bastiment marchand en ne  luy 
rendant qu’un coup.

Selon Du Viviers, « il faut  réduire les Espagnols aux termes de la raison et à 
céder le pas à sa Majesté comme ils doivent ».

Ce point de vue intransigeant correspond exactement à la volonté de 
Louis XIV. L’article 20 du Règlement du 9 mai 1665 sur les saluts précise que 
« dans les rencontres de galère à galère de même qualité, celles de France se feront 
toujours saluer les premières par celles d’Espagne ». Au lendemain des victoires 
navales remportées au large de la Sicile et de l’Italie du Sud, les instructions pour 
la campagne de 1680 montrent le souci d’affirmer la suprématie du pavillon 
français en toutes circonstances :

Le principal et le plus important employ des galères de Sa Majesté pendant la 
campagne prochaine est de chercher partout lesdites galères d’Espagne, pour les 
obliger à rendre le salut qu’elles doivent aux estendarts de Sa Majesté 9.

La première escadre, forte de 18 galères, commandée par leur général, le 
maréchal duc de Vivonne, partira dès les premiers jours de mai, « pour s’en 
aller droit à Barcelone, se faire voir aux galères d’Espagne qui y sont et leur faire 

9 AN, Mar., B6 12, 20 avril 1680, fol. 111-115.
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perdre par là l’envie de se mettre en mer ». Tandis que cette escadre croise au 
devant le littoral catalan, le bailli de Noailles, lieutenant général, se mettra en 
mer avec 12 autres galères, qui

navigueront continuellement sur toutes les costes d’Italie, depuis Gênes jusqu’à 
Naples… En cas de rencontre des galères d’Espagne, Sa Majesté veut qu’il quitte 
l’estendart royal qu’il doit porter, et qu’il prenne seulement celuy de la Patrone 
pour obliger l’estendart de la Capitane des galères d’Espagne à saluer l’estendart 
de la Patrone 10.

Cette agressivité cesse après la paix de Ryswick, lorsque la couronne d’Espagne 
pourrait être prochainement dévolue au duc d’Anjou, petit-fils de Louis XIV. Dès 
lors, les galères de France ne servent plus à intimider, mais à séduire au moyen de 
croisières de prestige, comme celle qui est commandée par le comte de Roanès au 
mois de juin 1698. Ce chef d’escadre appareille le 17 juin de Bordeaux avec un 
petit détachement de deux galères du Ponant, nommées la Martiale et l’Emeraude. 
Le 18, dans la soirée, ces deux galères mouillent à San Sebastian. Le comte de 
Roanès rend compte en ces termes des événements des jours suivants :

Dès le lendemain, il vint une si grande foule de toutes sortes de gens, que depuis 
cinq heures du matin jusqu’à huict heures du soir, les galères ne désemplirent 
point. Le concours de peuple a duré près de douze jours… Depuis le matin 
jusqu’au soir, de poupe à proue, on entendait crier : Viva Francia ! Viva le seignor 
gouvernador  (car c’est ainsi qu’ils m’appelaient) 11 !

Au sujet des saluts avec les places et les galères de la couronne espagnole, le 
maréchal duc de Vivonne adoptait une position mesurée. Personnage méconnu, 
Louis-Victor de Rochechouart, duc de Vivonne et de Mortemart (1636-1688), 
frère aîné de la marquise de Montespan, exerça le généralat des galères entre 
1669 et 1688, mais cessa de servir à partir de 1680. Il n’était pas le courtisan 
nommé par la faveur du cotillon que l’on a représenté. Vivonne devint un marin 
connaissant les risques de la mer, ce qui l’incitait à la prudence. La navigation 
au large des côtes d’Espagne était redoutée. Le Génois Andrea Doria disait que 
de ce côté-là, il n’y avait de bon port que juin, juillet et Carthagène. Vivonne 
écrivait quant à lui :

Sa Majesté doit bien faire réflexion à ce qu’elle nous ordonnera à l’esgard de tout 
ce qui porte un estendart d’Espagne, parce que si on lui faisait quelque violance, 
elle serait suivie de plusieurs incommoditez et inconvénients pour nous… Elles 

10 Ibid.
11 AN, Mar., B4 19, juin 1698, fol. 253-286.
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[les galères de France] ne peuvent porter des vivres que pour peu de temps. Il 
faut qu’elles fassent du bois très fréquemment. Le moindre mauvais temps les 
oblige de relâcher [...]. Il leur faut du couvert et de l’abri ; et où prendre tout cela, 
si ce n’est dans une bonne intelligence avec les Espagnols, qui sont les maistres 
absolus où les galleres de Sa Majesté peuvent trouver leur meilleur refuge dans 
les contretemps et les bourrasques qui arrivent ordinairement à la mer. Je sais 
par expérience dans quelles détresses je me suis trouvé après le démêlé que j’ay 
eu deux ou trois fois avec les galleres de Sa Majesté Catholique. À mon retour 
du destroit, ayant à faire un grand trajet, je me vis refuser l’entrée à Malgue, à 
Carthagène, à Alicante, à Evice [?], et par conséquent contraint de mouiller en 
des lieux extrêmement dangereux [...] Et cela me fust arrivé cette fois si je n’eusse 
trouvé à Minorque que dans le reste de l’Espagne. Si Sa Majesté revenait à son 
grand dessein, elle ne peut absolument se passer du secours de la Sicile, de la 
Sardeigne, des isles de Maillorque et de Minorque, et de tous les autres postes 
que la couronne d’Espagne possède dans la Méditerranée ; ce qu’elle a tousjours 
penchant à nous refuser pour traverser sourdement et sans qu’il y paroisse les 
desseins de la France pour laquelle elle a une jalousie continuelle, et pour ne 
faire aucun acte qui puisse confirmer le moins du monde ce que l’ambassadeur 
d’Espagne dit au roi après l’affaire qui arriva entre M. d’Estrades et le baron de 
Watteville en Angleterre. Elle continuera mesme toujours dans ce procédé, si 
Sa Majesté ne se résout à entrer dans quelque ajustement avec elle et à faire un 
règlement fixe, dont les annales soient envoyez aux villes frontières et maritimes, 
avec deffenses sérieuses aux gouverneurs d’y contrevenir 12.

Vis-à-vis des princes et des républiques, des moindres puissances considérées 
comme des États inférieurs à ceux des têtes couronnées, le roi de France veut 
que son étendard soit toujours salué en premier. Cette exigence est respectée le 
plus souvent, mais elle souffre quelques exceptions. C’est le cas lorsqu’une galère 
de France portant l’étendard royal rencontre la Capitane du pape arborant 
l’étendard de la Chrétienté avec l’image du Crucifix ou celui de l’Église avec 
les figures de saint Pierre et de saint Paul. Cependant, il n’était pas question de 
considérer que cette marque de respect était due au pape en tant que prince 
temporel, car celui-ci n’avait pas droit à plus de considération que le grand duc 
de Toscane ou le duc de Savoie. Comment résoudre ce dilemme ? Du Viviers 
(qui a dû étudier chez les jésuites), propose une solution :

12 Esclaircissemens demandez à M. de Vivonne sur les saluts, AN, Mar., B6 136, 23 décembre 
1670.
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Sa Majesté, écrit-il, pourrait sur cette différence ordonner à sa réale de rendre 
honneur aux deux premiers étendards de sa Sainteté, comme chef de la 
Chrétienté et de l’Église, et faire demander le salut à son troisième étendart, 
comme celui d’un prince temporel, dont la dignité n’égale pas en cette qualité 
celle de sa Majesté, car [cet] étendard n’estoit autrefois porté que par une 
capitane qui doit naturellement le salut aux réales.

Il y avait aussi des contestations avec l’ordre de Malte ou des Hospitaliers de 
Saint-Jean de Jérusalem. « Quoique la Religion de Malte soit tout à fait soumise 
aux ordres du Roy, écrit du Viviers, elle ne laisse pas de donner lieu à beaucoup 
de difficultés sur le sujet des saluts ». Le principal litige touche la Patronne de 
Malte, seconde galère de l’ordre après la Capitane, que du Viviers appelle « un 
phantosme de ce nom de patrone », car la France ne veut pas accorder à cette 
galère commandante des honneurs équivalents à ceux des capitanes de Naples, 
de Sicile et de Sardaigne, et encore moins considérer la Capitane de Malte sur 
le pied de la Patronne de France. Une autre dispute concerne la ville de Malte, 
qui refuse le salut à la Patronne de France, alors qu’elle le donne en premier aux 
étendards des capitanes de Sicile, de Naples, de Sardaigne et du duc de Tursis. 
On peut en déduire, propose Du Viviers,

que la ville de Malte saluera la Réale de France d’un salut royal de 15 ou de 21 
coups, et que la Réale lui rendra le salut de 4 coups. Que la ville de Malte saluera 
la patrone de France portant l’étendart de capitane à poupe, de la même manière 
qu’elle a coutume de saluer les étendarts de Naples, de Sicile, etc., et que ladite 
patrone lui rendra le salut de 4 coups. Et en cas que Sa Majesté n’agrée pas 
que sa patrone arbore un étendart de capitane, cet article pourra estre convery 
favorablement pour la Religion en celui du règlement de 1681, sçavoir que la 
patrone de France saluera sans difficulté la ville de Malte. Que les galères de 
Sa Majesté portant l’étendart au trinquet et les galères particulières salueront 
les premières ladite ville de Malte et qu’elle rendra coup pour coup aux galères 
portant l’étendart au trinquet et trois coups aux galères particulières. Que les 
galères de la Religion salueront toutes la Réale de trois salves de mousqueterie et 
de canon et qu’elle leur rendra le salut de 4 coups. Que la capitane de la Religion 
saluera la patrone de France ayant l’étendart à poupe, de la même manière 
qu’elle a accoutumé de saluer les étendarts de Naples, de Sicile, etc… Que les 
galères de Sa Majesté portant l’étendart au trinquet et ses galères particulières 
salueront les premières la capitane de Malte, qui rendra coup pour coup aux 
galères portant l’étendart au trinquet et trois coups aux galères particulières.

Ces bisbilles avec les galères de Malte et celles de la Papauté ne sont rien à côté 
des rapports litigieux entre le roi de France et le Sénat de Gênes. Allié fidèle de la 
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monarchie espagnole, Gênes excite à plusieurs reprises l’ire de Louis XIV, qui ne 
supporte pas l’arrogance de la république ligue. Ce contentieux occupe un quart 
du mémoire de Du Viviers, Tous les épisodes sont évoqués, y compris, et fort 
brièvement, le bombardement de mai 1684 : « Le Sénat chastié par l’incendie 
de l’année dernière ». La ville et le port de Gênes furent en partie détruits par 
un bombardement intense de la flotte française. Les galiotes à bombe inventées 
par Renaud d’Elissagaray, dit le Petit Renaud, ont fait merveille, alors qu’aucun 
acte hostile des Génois ne justifiait ce fait d’armes peu glorieux. Tout au long 
de son mémoire, du Viviers fustige Gênes la Superbe et la Rebelle, qui donne le 
mauvais exemple aux moindres États :

La conduite de la République de Gênes n’a pas été moins extraordinaire sur le 
sujet des saluts avec les étendarts de Sa Majesté qu’en touttes les autres choses 
qui luy ont fait mériter son indignation, car c’est elle qui a donné lieu à touttes 
les difficultés qui sont survenues depuis quelque temps sur les saluts avec les 
autres princes et républiques.

Gênes aurait voulu que la Réale et la Patronne de France lui doivent le premier 
salut en entrant dans son port. Selon du Viviers, la République de Saint-Georges 
a employé toutes les ruses et tous les prétextes pour faire valoir cette prétention. 
Si le Sénat de Gênes lui paraît « plein d’artifice », Du Viviers ne manque pas 
une occasion d’épingler les fautes du duc de Vivonne, qu’il traite quasiment de 
pauvre sire :

Mr. le Maréchal de Vivonne étant arrivé à la vue de Gênes, le 16 juin 1679, avec 
les galères de Sa Majesté, une galère de la République, qui portait trois députés, 
qui venaient luy faire compliment de la part du Sénat, sortit du port et se trouvant 
à portée salua la réale d’une salve de mousqueterie et de canon, dans la vue de lui 
rendre tout l’honneur qu’elle devait et d’en faire deux autres de suite… Mais soit 
par la faute des officiers qui étoient à proue, soit par celle des canonniers, la réale 
rendit le salut de deux coups, sans attendre les deux autres saluts. Cependant, 
la galère de la République, qui savait son devoir, ayant rechargé, fit une seconde 
salve de mousqueterie et de canon ; mais durant qu’elle rechargeait pour faire 
la troisième, les officiers de la réale, continuant dans leur erreur, prirent ce 
second salut pour la personne de Mr le Maréchal de Vivonne et en rendirent 
un de quatre coups ; et la galère de la République ayant enfin fait son troisième 
salut de mousqueterie et de canon, les officiers de la Réale, qui devaient revenir 
de leur erreur à ce troisième salut, y persistèrent […]. Cette faute des officiers 
de la réale attira sourdement beaucoup de reproches à Mr. de Manse, qui la 
commandait sous Mr. le Maréchal de Vivonne ; mais au lieu de l’avouer et 
d’aller promptement au remède en faisant mettre les canonniers à la chaisne, 
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et mandant au Sénat qu’il les avait fait chastier […] il fit si bien que Mondit 
Seigneur le Maréchal de Vivonne entra par bonté dans ses sentiments et imposa 
silence là-dessus sans en faire parler au Sénat. Cependant, ledit Sénat, qui avoit 
ses espions sur les galères, étant averty de ce qui se passait, ne manqua pas de s’en 
prévaloir pour se vanger, en diminuant l’honneur qu’il devait à la réale […]. Il fit 
faire pour cet effet une gazette, dans laquelle la réception des galères de France 
estoit rapportée dans touttes les circonstances de ces trois saluts, et il la fit courir 
par toute l’Italie, afin que les autres princes et républiques, qu’il prit soin d’en 
faire avertir sous main, prissent pied là-dessus et se dispensassent à l’avenir de 
faire rendre à la réale par leurs galères cette marque de respect qu’ils luy doivent.

Loin d’être uniquement une affaire de protocole, une histoire surannée de 
politesse et d’étiquette, la question des saluts témoigne des rapports de force et 
des rivalités entre les États. Bon élève des leçons du cardinal de Richelieu – le 
grand cardinal – et de Colbert, Louis XIV aurait voulu être aussi puissant sur 
mer que sur terre. Cette ambition se traduit par le comportement agressif des 
galères de France vis-à-vis de Gênes et des escadres de la monarchie espagnole. 
Les saluts maritimes sont les marqueurs de l’évolution des forces navales et de 
leur classement hiérarchique, lequel tient compte des défaites et des victoires, 
comme une sorte de championnat sportif à notre époque. Avec ses pétarades, ses 
coups de canon et ses pavillons que l’on doit arborer au moment opportun, la 
question des saluts met aussi en jeu un code, un véritable « système d’information 
ritualisé », pour reprendre l’expression de Michèle Fogel, qu’il était intéressant 
de décrypter à l’aide des archives des galères.
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