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ARMEMENTS ET CAPITAINES CORSAIRES  
EN MÉDITERRANÉE SOUS L’EMPIRE : 

PREMIERS ÉLÉMENTS D’UNE RECHERCHE

Patrick Villiers

Par la victoire trop souvent oubliée de la Chesapeake, la marine française, alliée 
à la marine espagnole, permet celle de Yorktown. Chesapeake, à la différence 
de Trafalgar, est ainsi l’une des rares victoires navales qui ait scellé le sort d’une 
guerre. Cette victoire concrétise une stratégie périphérique lente à se mettre en 
place mais également l’incapacité de la Royal Navy à empêcher le commerce 
maritime en Atlantique comme en Méditerranée. En 1778, France n’aligne 
que 52 vaisseaux face aux 66 de l’Angleterre, en 1779, 62 face à 90, et en 1781, 
70 face à 95, mais l’alliance espagnole en fournit 58 en 1779 et 54 en 1781. 
Au contraire de ce que l’on lit trop souvent, l’appoint espagnol a fourni une 
supériorité numérique à l’alliance franco-espagnole, qui a obligé l’Angleterre à 
disperser ses forces et à perdre l’initiative stratégique.
Il en va tout autrement à partir de 1793. La Convention déclare la guerre le 
1er février à une Angleterre qui dispose de 135 vaisseaux. Certes, l’Angleterre 
éprouve de grandes difficultés à mobiliser mais, le 28 août, les royalistes toulonnais 
ouvrent la rade sans combat aux 19 vaisseaux de Hood. Le 17 décembre, Hood 
doit quitter le port sous le feu des canons de Bonaparte, mais il emmène avec 
lui 4 vaisseaux et 7 frégates après avoir brûlé 9 vaisseaux : un de 80 et huit de 74. 
Les réserves de l’arsenal sont en feu, notamment les précieuses mâtures, quasi-
irremplaçables. Les cales de lancement sont détruites. Au total, les pertes sont 
égales à celle de Trafalgar. La Marine ne se remettra jamais de ce désastre qui 
donne à l’Angleterre le contrôle de la Méditerranée. À cela s’ajoutent les officiers 
qui émigrent ou qui sont jugés suspects, et la désertion ou l’indiscipline des 
matelots comme des officiers mariniers en révolte contre le système des classes. 
Dans cette situation de crise, la course peut sembler une remède.

LA COURSE, DE LA CONVENTION AU CONSULAT : UNE CONJONCTURE COMPLEXE

L’Assemblée législative proposa, sur un rapport de Kersaint, la suppression de 
la course à la séance du 30 mai 1792, mais, le 31 janvier 1793, sur l’initiative de 
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Brissot, la Convention, reprenant ainsi la tradition de la monarchie française 
depuis François 1er, vota le décret autorisant les citoyens à armer en course dans 
les termes suivants :

Ce système [la course] remplira bien mieux les vrais intérêts de la nation que 
ces vains étalages de puissance maritime qui ne flattent que l’orgueil personnel 
et consument inutilement les ressources de la République, le gouvernement 
anglais pourra s’il le veut, se pavaner de ses escadres et les faire promener en 
ordre de tactique : le Français se bornera à l’attaquer dans ce qu’il a de plus cher, 
dans ce qui fait son bonheur : dans ses richesses !! Tous nos plans, toutes nos 
croisières, tous nos mouvements dans nos ports et en mer n’auront pour but que 
de ravager son commerce, de détruire, de bouleverser ses colonies, de le forcer 
enfin à une banqueroute honteuse 1.

Dans cette proclamation, la Convention confond la stratégie corsaire d’une 
flotte de guerre, qui est d’attaquer la flotte marchande ennemie, et les armements 
corsaires particuliers, qui autorisent des marchands à utiliser des navires de 
guerre. Essayons d’y voir plus clair 2. La course est une activité financée au grand 
jour par des armateurs marchands d’un État qui tentent de capturer les navires 
marchands d’un autre État avec qui il y a guerre. C’est parce que le premier pays 
n’a pas de marine ou que celle-ci est insuffisante qu’il encourage ses marchands 
à faire la guerre à sa place. Telle est la situation de la France de la Révolution et 
plus encore de l’Empire.
L’intérêt de l’armateur, du capitaine et de l’équipage corsaire est de faire le profit 
maximum au moindre risque. Le corsaire ne recherche pas le combat, mais veut 
prendre le maximum de navires ennemis au moindre coût pour l’armateur. 
Pourtant, au début de la Révolution, il y a indiscutablement des armements 
patriotiques. Sous l’Empire, généraux et maréchaux, tels Masséna, investissent 
également dans les armements corsaires.
On confond également souvent course et stratégie corsaire. Cette dernière 
consiste à donner comme mission aux navires de guerre de l’État d’attaquer le 
commerce ennemi. L’historien doit alors chercher à établir un bilan des navires 
ennemis capturés en séparant ceux qui ont été pris par les particuliers et les prises 
faites par les navires de l’État. Dans cette déclaration de 1793, la Convention 
considère que la marine de guerre française doit attaquer le commerce ennemi, 
principalement anglais, pour essayer de ruiner son économie. La revente 

1 Joannès Tramond, Manuel d’histoire maritime de la France des origines à 1815, Paris, 
A. Challamel, 1916, p. 608.

2 Patrick Villiers, Marine royale, corsaires et trafic dans l’Atlantique de Louis XIV à Louis XVI, 
2e éd., Lille, ANRT-Thèse à la carte, 2003, 2 vol.



467

patrick villiers    A
rm

em
ents et capitaines corsaires en M

éditerrannée sous l’Em
pire

467

permettrait de renflouer directement les caisses de l’État et de financer de 
nouveaux armements maritimes, car en cas de prises faites par un navire de 
l’État, l’équipage ne reçoit que 10 % au lieu du tiers pour les corsaires privés.

L’État pouvait également ordonner à sa flotte de guerre de détruire le commerce 
ennemi plutôt que de le capturer. Les Espagnols inventèrent cette tactique en 
1596-1603 contre les Provinces Unies en révolte. Seignelay puis Pontchartrain 
donnèrent pour mission à Jean Bart, alors capitaine de vaisseau, de détruire les 
pêcheries hollandaises 3. Au contraire, un corsaire marchand, qui ne peut garder 
une prise, préfère la relâcher après qu’elle a payé une rançon.

En 1794, sous l’impulsion de Jean Bon-Saint-André, la flotte de l’Atlantique 
se réorganise et remporte une victoire stratégique trop souvent oubliée : en 
protégeant l’arrivée du convoi de 150 navires chargés du blé d’Amérique, la 
Marine sauve la République mais au prix de 6 vaisseaux pris et d’un coulé. 
À partir du mois de juin 1795, la marine de guerre française applique la 
stratégie d’attaques systématiques du commerce ennemi préconisée par 
Brissot : Ganteaume, Richery, Sercey partent au Levant, à Terre-Neuve et aux 
Indes, à la tête de divisions chargées d’attaquer et de détruire le commerce 
et les possessions anglaises. Ces divisions sont autorisées à faire des prises si 
l’occasion s’en présente. Les résultats en sont encore à écrire, car les quelques 
bilans qui existent ne séparent pas les prises faites par les bâtiments de l’État 
de celles faites par les particuliers. Il faudrait également déterminer dans quelle 
mesure ces prises ont rempli les caisses de la Marine. Doit-on en effet parler 
d’une stratégie de pillage légal finançant l’État, ou la course a-t-elle maintenu 
un courant d’activités dans les ports désertés ? Nous ne tenterons pas ici de 
répondre à cette question qui mériterait au moins un volume.

Une première remarque s’impose à propos de la course sous la Révolution et 
l’Empire : le nombre des travaux scientifiques sur le sujet est ridiculement faible 
alors qu’au contraire, les ouvrages de seconde main ou fantaisistes abondent. 
Saint-Malo, Dunkerque et Boulogne sont relativement bien étudiés, mais par 
des ouvrages et des articles anciens, à quelques exceptions près. Surcouf a trouvé 
son historien avec Auguste Toussaint, de même que Bordeaux avec Paul Butel. 
Le problème des Neutres a été remarquablement bien posé dans la belle thèse 
d’Ulane Bonnel 4. Enfin, Anne Pérotin-Dumon a travaillé sur le problème 
des corsaires aux Antilles, en particulier à la Guadeloupe 5, mais aussi sur leur 

3 Patrick Villiers, Les Corsaires du Littoral, Boulogne, Calais et Dunkerque de Philippe II à 
Louis XIV, Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2001.

4 Ulane Bonnel, La France, les États-Unis et la guerre de course, Paris, Nouvelles éditions latines, 
1961.

5 Anne Pérotin-Dumon, Être patriote sous les tropiques : la Guadeloupe, la colonisation et 
la Révolution, 1789-1794, Basse-Terre, Société d’histoire de la Guadeloupe, 1985.
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devenir post-napoléonien à travers une riche problématique sur les corsaires 
jacobins et les corsarios insurgentes, dans le contexte du golfe du Mexique et des 
indépendances américaines de la période 1810-1830. Cependant beaucoup 
reste à faire.

Pour commencer, il faut tenter d’évaluer quantitativement la course en 
Méditerranée à l’époque révolutionnaire, ce qui permettra, ensuite, d’aborder 
la conjoncture de l’Empire. Compte tenu de la destruction des archives et de 
l’absence d’inventaires, on ne dispose que de chiffres partiels, comme le montre 
le tableau qui suit.

Tableau 1. État des prises conduites dans les ports de la République 

depuis le commencement de la guerre jusqu’au dernier fructidor an VII 6

1793
et an II

an III an IV an V an VI an VII Total

Dunkerque 145 33 51 11 35 39 314
Le Havre 24 11 17 27 2 5 86
Cherbourg 46 3 12 9 19 13 102
Port-Malo 32 13 1 44 21 16 127
Brest 330 56 28 75 36 18 543
Lorient 109 43 12 49 33 20 266
Nantes 44 11 3 40 23 5 126
Rochefort 93 30 14 39 25 16 217
Bordeaux 7 7 5 25 30 10 84
Bayonne 26 5 5 8 24 15 83
Toulon 162 57 5 2 16 23 265
Total 1018 269 153 329 264 180 2213

Cette statistique est loin d’être complète, car de nombreux ports manquent, 
tels Boulogne ou Dieppe. Cependant, plusieurs remarques s’imposent par 
rapport à la course sous l’Ancien Régime : le rôle nouveau de Brest, avec 
330 prises en 1793, comme celui de Rochefort et de Lorient, eux aussi des 
ports arsenaux ; la deuxième place de Dunkerque ; le rôle non négligeable 
de Bayonne et de Bordeaux 7 ; le déclin de Saint-Malo et la faible place de la 
Méditerranée 8. Dunkerque, dans une grande mesure, mais surtout Saint-Malo, 

6 Tableau établi à partir des Archives centrales de la Marine (Vincennes), FF2 42, 44 et 51.
7 Pour ce qui est de la course française à Bordeaux et Bayonne, voir Paul Butel, « L’armement 

en course à Bordeaux sous la Révolution et l’Empire », Revue historique de Bordeaux, 1966, 
t. 15, p. 17-48.

8 Pour ce qui est des résultats sous Louis XVI, je me permets de renvoyer à ma thèse (Marine 
royale..., op. cit.) et à mon livre (La Marine de Louis XVI, Grenoble, J.-P. Debbane, 1985).
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ne sont plus les locomotives de la course française. Celle-ci s’est transportée 
partiellement en mer du Nord, et surtout à la Guadeloupe et dans l’océan 
Indien. La course a permis de sauver ou de retarder la chute d’îles isolées de la 
métropole comme la Guadeloupe et l’Île de France. On oublie trop souvent 
le rôle d’un Victor Hughes puis d’un général Ernouf dans la promotion de la 
guerre de course.

La Méditerranée apparaît bien dans ce tableau mais l’enquête faite à la demande 
du ministre, en ne citant que Toulon, oublie les autres ports de la Méditerranée : 
Marseille arme 27 corsaires en 1793, mais il faut également compter les prises 
conduites dans des ports neutres, comme Alger, Tunis, Barcelone, etc. Cette 
statistique ne permet pas non plus de séparer les prises faites par les armateurs 
de celles faites par les navires de l’État. Ce travail est encore à faire. Cependant, 
les résultats trahissent bien une conjoncture particulièrement heurtée, marquée 
par les embargos sur les armements corsaires. Ainsi, du 22 juin 1793 au 15 août 
1795 (28 thermidor an III), un décret d’embargo suspend la course en raison du 
déficit des équipages pour la flotte de guerre. Deux autres décrets sont pris les 
8 ventôse et 15 floréal an VI. Ces mesures permettent à la Royal Navy de préparer 
la riposte et d’organiser des convois côtiers et des croisières anti-corsaires 
souvent efficaces. Selon Patrick Crowhurst, sur 734 corsaires armés de 1793 
à 1801, 225 sont pris. Son beau travail rectifie les chiffres souvent fantaisistes 
trop souvent cités, mais, comme la plupart des historiens de la course de 1793 à 
1815, Patrick Crowhurst n’a pratiquement pas étudié la Méditerranée 9.

C’est dans ce contexte que je souhaite maintenant présenter un certain nombre 
de résultats pour l’Empire.

LA CONJONCTURE DES ARMEMENTS EN COURSE EN MÉDITERRANÉE SOUS L’EMPIRE

C’est l’Angleterre qui rompt la paix le 20 mai 1803, en délivrant des lettres de 
marque contre les Français et en décrétant l’embargo sur les navires français et 
hollandais qui se trouvaient dans ses ports. En réplique, le Moniteur universel 
publie le 29 mai 1803 un « Règlement sur les armements en course » invitant 
à armer en course 10.

Le dépouillement des archives de la Marine révèle que la permière lettre de 
marque est délivrée le 29 floréal an XI (19 mai 1803), mais que plus de 70 lettres 
de marque sont délivrées ce même jour. Le tableau suivant permet une approche 
globale, quoique très lacunaire :

9 Patrick Crowhurst, The French War on Trade, Privateering 1793-1815, Loughborough, 
P. Crowhurst, 1985.

10 Le Moniteur universel, n° 249, dimanche 9 prairial an XI.
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Tableau 2. Armements en course en Méditerranée de 1803 à 1813, 

d’après les dates d’enregistrement des lettres de marque

1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814
Janv. - 2 - - 1 4 - 5 6 2 3 3
Fév. - 1 - - - 3 2 2 4 2 6 -
Mars - 1 1 - - 7 - 6 5 1 3 1
Avril - 1 - - - 1 - - 4 - 2 -
Mai 28 2 - - - - 2 1 2 2 4 -
Juin 8 - - - - - 1 7 - 7 4 -
Juillet - 1 1 2 - 1 5 2 8 5 - -
Août - - - - - 4 1 2 8 5 2 -
Sept. - 1 - - - - 4 4 4 7 4 -
Oct. - - - - - - 1 - 3 2 3 -
Nov. 1 1 12 1 - 1 1 1 3 1 - -
Déc. 1 - - - - - 1 3 3 - -
Total 38 10 14 3 1 21 17 31 50 39 31 4*
Total
France

160 13 90 47 75 205 220 200 173 248 102 9*

* Source et totaux sans doute lacunaires pour 1814.

D’après nos recherches, 1 542 lettres sont distribuées de 1803 à 1815, dont 259 
pour la Méditerranée ; cependant, le registre de l’année 1814 semble incomplet. 
Sous le Consulat puis l’Empire, l’armateur s’adresse au préfet maritime ou à son 
représentant qui délivre la lettre de marque. Celle-ci porte un numéro qui est 
recopié dans un registre. Ainsi, il ne peut pas exister deux lettres avec le même 
numéro. Mais certaines lettres de marque ont été prolongées pour un an, voire 
deux, alors que leur durée usuelle était de six mois 11. Beaucoup des lettres de 
marque délivrées en 1803 sont reconduites en 1804, ce qui explique le nombre 
très faible de 1804. Il en est de même en 1806. Il faut donc fortement majorer 
le nombre d’armements de 1805 et 1806. Ainsi, l’Étoile, corsaire français armé à 
Tarente, lettre de marque du 1er mars 1805, qui fait 3 prises en 1805 et au moins 
une en 1806, n’a pas reçu de nouvelle lettre de marque en 1806.

La première lettre pour la Méditerranée est datée du 29 floréal an XI (19 mai 
1803) et porte le numéro 49. Elle est délivrée à l’armateur Joseph Pollan, de 
Marseille, pour le corsaire l’Espérance (capitaine Joseph Martin), armé de canons 
de 12 et monté par 60 hommes 12. La dernière lettre de marque en Méditerranée 

11 Pour la critique des sources et la législation de la course sous l’Empire, voir notre 
communication «  La course française en Méditerranée sous l’Empire, un premier bilan 
statistique », à paraître dans les actes du colloque 2005 de la Société française d’histoire 
maritime tenu à Toulon.

12 Archives nationales, Marine [désormais AN, Mar.], FF2 224, registres des lettres de marque 
et caution des 6e et 7e arrondissements, an IX à 1810.
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semble avoir été délivrée le 28 mars 1814 à l’Hercule, de Gênes, armé par 
J. Sciaccaluga avec le numéro 1793.

Pour mieux appréhender la réalité des armements corsaires, j’ai élaboré un fichier 
reconstituant systématiquement les croisières de chaque navire et, afin de déterminer 
le nombre réel d’armements, j’ai choisi de fixer la durée d’une croisière corsaire à 
six mois. En effet, au-delà de ces six mois, l’armateur est juridiquement tenu de 
réarmer le corsaire et de donner de nouvelles avances à l’équipage. Ainsi, losrqu’une 
croisière avait duré plus de six mois, j’ai considéré qu’il y avait eu une deuxième 
campagne, même s’il n’y avait pas eu délivrance d’une nouvelle lettre de marque.

Pour obtenir une lettre de marque, l’armateur doit déposer une caution. 
Sous l’Empire, il doit en outre indiquer le nom d’un garant qui s’engage 
jusqu’à 30 000 francs. On ne peut être caution de plus de trois armements. 
De nombreux armateurs ont fait faillite de 1803 à 1815, et les cautions ont 
été sollicitées. Il est plus que probable que les cautions étaient des actionnaires 
importants dans l’armement en course. L’armateur est très rarement le principal 
propriétaire du corsaire. Il faut, bien évidemment, trouver des actionnaires, 
acheter un bâtiment, l’armer et le préparer à sa mission, trouver un capitaine 
et embaucher un équipage. Sous l’Empire, l’armement est en commandite, les 
actionnaires ne peuvent être responsables au-delà du capital engagé.

Date de délivrance de la lettre de marque en veut pas dire jour de départ du 
corsaire. Dans l’état actuel de ma recherche, et n’ayant dans la plupart des cas que la 
date d’enregistrement des lettres de marque, j’ai retenu cette date, en attendant de 
la remplacer par la date exacte de sortie du port. Les états des services du capitaine 
Mourdeille nous permettent de savoir que la Concorde – lettre de marque n° 50 du 
29 floréal an XI (19 mai 1803) – n’entre en armement que le 7 juin et n’appareille 
probablement que plusieurs jours après. La lettre de marque de l’Épervier, délivrée 
à Paris le 17 prairial an XI (6 juin 1803), n’est reçue et enregistrée à Toulon que le 
12 messidor (1er juillet 1803), soit 25 jours plus tard 13. Il s’écoule ainsi au moins 
un mois entre la délivrance de la lettre et la sortie du corsaire.

Sous l’Empire, selon les coalitions qui se font et se défont très rapidement, 
le nombre des ennemis de la France augmente ou diminue sensiblement, ce 
qui joue directement sur le nombre de navires ennemis à capturer. En Italie, 
Napoléon annexe la république ligurienne avec Gênes comme capitale, le 
4 juin 1805. Il transforme la république cisalpine en royaume d’Italie, dont il se 
nomme roi avec son beau-fils, Eugène de Beauharnais, vice-roi. Marie-Caroline, 
reine de Naples, était farouchement contre la Révolution. En dépit d’un traité 
de neutralité signé le 21 septembre 1805, elle rejoint la coalition contre la 
France le 20 novembre, et 20 000 Anglo-Russes débarquent pour la soutenir. 

13 AN, Mar., FF2 108.
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Le 26 décembre 1805, la paix de Presbourg chasse l’Autriche de l’Italie, et 
Masséna entre dans Naples le 14 février 1806. Avec la signature de la paix de 
Tilsitt, le 9 juillet 1807, les navires russes cessent d’être de bonnes prises. Ce 
traité marque également l’apogée de Napoléon en Méditerranée avec la fin du 
royaume d’Étrurie en 1807 et l’exil de la reine à Nice en novembre. Avec la 
soumission de l’Italie, le commerce en Méditerranée se retrouve largement aux 
mains des neutres 14 ou des alliés de la France. Il en résulte, logiquement, une 
baisse spectaculaire des armements corsaires.

À l’inverse, le maintien de la Sicile dans la sphère d’influence anglaise, les 
révoltes en Espagne et en Italie en 1808, puis les coalitions de l’Autriche et de 
l’Angleterre en mars 1809, fournissent des proies suffisamment nombreuses 
pour relancer la course en Méditerranée, tandis qu’à l’inverse la paix de Vienne, 
le 14 octobre 1809, freine les armements corsaires. Les ports des pays soumis 
à l’influence française peuvent devenir des bases corsaires, tels Gênes 15 ou 
Livourne. Cività Vecchia, après son occupation en 1806 puis l’annexion des 
États du pape et leur rattachement à la France en 1809 et 1810, devient un 
petit port corsaire mais, en théorie, l’armateur doit être de nationalité française. 
C’est aussi le cas à Barcelone, où Jean Baptiste Bergard arme l’Arlequin, lettre 
de marque n° 1506, en date du 24 août 1812, la commission étant remise 
par Blondel, gérant le consulat de Barcelone. Il en est de même à Naples, où 
Hilarion Cornil arme l’Audacieux, lettre de marque n° 1481 du 18 juin 1812 16. 
Il en résulte une conjoncture des ports corsaires et des armements en course 
particulièrement mouvementée, comme le montre le tableau suivant :

Tableau 3. Répartition des armements en course en Méditerranée de 1803 à 1804, 

en fonction des ports d’enregistrement des lettres de marque

1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 Total

Marseille 18 3 2 2 1 7 10 12 5 12 11 1 84

La Ciotat - - - - - 1 - 1 - - - - 2

La Seyne - - - - - - 1 1 1 1 2 - 6

Toulon 3 - - - 2 3 7 6 1 2 - 24

Cannes - - - - - - - - 1 2 1 - 4

Nice 5 3 - - - 1 1 - - - - - 10

Ajaccio 4 1 1 - - - 1 6 - - - - 13

Bastia 6 1 2 - - 4 3 1 - - - - 17

14 Pour ce qui est du rôle des Neutres, voir Ulane Bonnel, La France..., op. cit.
15 À Gênes, l’arsenal fut réquisitionné par les Français pour construire des navires de guerre 

tel le Génois en 1808, vaisseau de 74 canons.
16 AN, Mar., FF2 127.
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1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 Total

Île d’Elbe 4 - 8 - - - - - - - - - 12

Gênes - - - - 1 1 - 3 12 5 6 - 28

Livourne 1 - - - - 2 1 1 9 5 6 - 25
Cività 
Vecchia - - - - - - - - 1 - 2 - 3

Tarente - - - - - - - - - - 2 - 2
Sète 1 - - - - 1 1 5 1 1 - - 10
Narbonne 1 - - 1 - - - - 2 - - - 4
Barcelone - - - - - - - 1 5 4 1 1 12
Carthagène - 1 1 - - - - - - - - 2 4
Cadix - 1 - - - - - - - - - - 1
Total 43 10 14 3 2 19 21 38 43 33 31 4 261

Ce chiffre d’armements devra encore être majoré, et il sera plus proche de 
280, voire de 300, lorsque tous les recoupements auront été effectués. Au vu 
de ces 261 armements en course, Marseille s’impose comme le premier port 
corsaire de l’Empire avec un minimum de 84 armements. Cette cité connut, 
durant l’année 1803, le plus grand nombre d’armements, et elle continua à 
armer en course jusqu’en 1814. Toulon et ses ports satellites – La Ciotat et 
La Seyne – eurent quelques corsaires, mais ce fut surtout après 1807. Les 
armements à partir de Bastia, d’Ajaccio et de l’île d’Elbe montrent l’existence 
d’un milieu corse favorable à Bonaparte puis à Napoléon. Le rôle de l’île d’Elbe 
et de Porto-Ferrajo comme port d’armement corsaire est particulier. L’île avait 
été occupée puis évacuée par les Anglais à la fin du Consulat. Après le traité 
d’Amiens, l’île fut rattachée à la France et devint l’un des 130 départements. 
Le port devint la base de corsaires corses, comme le capitaine Filodoro, qui 
avait été corsaire de 1798 à 1801. Il réapparaît sur les registres de la Marine 
le 23 brumaire an XIV (14 novembre 1805) comme capitaine corsaire de la 
Conception, de l’île d’Elbe, dont l’armateur est Michel Paoli, de Capraja, et 
la caution Étienne Cecéchérini, de Porto-Ferrajo, lettre de marque n° 324 17. 
Filodoro a ainsi fait au moins deux commandements corsaires, mais ses croisières 
ne semblent pas avoir été très rentables car on le voit continuer au commerce 
avec le même bâtiment 18.

Ainsi, chaque port corsaire de Méditerranée et chaque armement est un cas particulier 
qu’il faut étudier un à un pour essayer de comprendre les raison des armements 

17 AN, Mar., FF2 224.
18 Alain Bourrier, François Filidoro, le capitaine du port de l’isle d’Elbe. Tribulations et 

jours de gloire d’un Corse né en 1766 à Porto-Vecchio, Nice, l’auteur, 1978. Ouvrage 
très hagiographique, mais qui contient des documents intéressants sur l’île d’Elbe sous 
l’Empire.
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en course ainsi que les résultats. Notre recherche est donc loin d’être terminée : 
cependant, quelques premiers résultats apparaissent avec l’étude des capitaines.

LES CAPITAINES CORSAIRES EN MÉDITERRANÉE SOUS L’EMPIRE 

Tableau 4. Répartition des capitaines corsaires 

en fonction du nombre de campagnes en course de 1803 à 1813

1 course 85

2 courses 13

3 courses 6

4 courses 2

5 courses 1

6 courses et plus 3

Sur 110 capitaines identifiés, 85 ont fait une seule campagne de course et 13 
deux courses. Calvo, Cardi, Plaicheux, Rébuffat, Blaise Sauveur et Ytier ont 
effectué 3 campagnes, Robert et Podesta 4 courses, Coulomb 5, Roux et Bavastro 
9, et Mourdeille 10 courses. De tous ces capitaines, Bavastro est le plus connu. 
Comme Mourdeille, il a reçu la légion d’honneur, et je renvoie à l’article que j’ai 
écrit sur eux pour dire quelques mots des autres 19. La plupart de ceux qui ont 
effectué au moins trois courses ont navigué sur au moins deux corsaires, tels Roux 
qui a fait une course sur la Virginie, 4 sur le Jean Bart, et 2 sur la Babiole ; seul 
Robert a constamment navigué sur la Harpe de 1810 à 1812. Deux seulement ont 
navigué pratiquement sans interruption – Bavastro et Mourdeille –, ce dernier 
ayant été pris, mais étant reparti en course aussitôt après avoir été libéré.

Sous l’Empire comme sous l’Ancien Régime, toute prise doit faire l’objet 
d’une procédure. À l’arrivée d’une prise dans un port de France, le capitaine 
de prise doit faire un rapport à l’officier d’administration du port, sans aucun 
délai (arrêté du 2 prairial an XI). Si la prise est conduite dans un port étranger, 
la procédure incombe alors au consul qui doit procéder dans les 24 heures à 
l’instruction de la prise, notamment à l’interrogatoire des prisonniers 20.

Dans le mois qui suivait la fin de la course, l’armateur devait déposer le compte 
des dépenses des relâches et du désarmement au greffe du tribunal du port 

19 «  Les corsaires et la Légion d’honneur, quelques exemples des premières légions 
d’honneur : Surcouf, Bavastro, Broquant, Mourdeille, Fourmentin », La Phalère, n° 5, 2005, 
numéro spécial Du sentiment de l’honneur à la Légion d’honneur (actes du colloque de 
Boulogne-sur-Mer, 2004), p. 63-85.

20  Pour ce qui est de la législation corsaire française, voir Patrick Villiers, « La législation de 
la course dans l’ordonnance de la Marine de 1681 », Revue de la Saintonge et de l’Aunis, 
t. XXVII, 2001, numéro spécial René-Josué Valin (actes du colloque de La Rochelle, 1996), 
p. 205-228.
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d’armement, sous peine d’être privé du droit de commission qui était de 2 %. 
Les juges devaient procéder à la liquidation générale dans un délai d’un mois à 
réception des pièces. Les armateurs du navire pris pouvaient faire appel auprès 
du Conseil des Prises, recréé en 1800 par Bonaparte. Cette procédure était très 
proche de celle de l’Ancien Régime, et s’inspirait de l’ordonnance de 1681. 
Les ports et les consulats devaient envoyer des états mensuels des armements 
corsaires et des prises, des jugements et situations des liquidations, mais ces 
documents ont rarement subsisté. En conséquence, mes recherches actuelles 
ne me permettent pas de faire une analyse globale tant des différents types de 
corsaires et de leurs tonnages que des prises.

Il apparaît cependant que le nombre de petits corsaires est très important, 
le plus gros étant la Babiole avec 300 tonneaux, la plupart en faisant moins de 
80, et beaucoup moins de 50. On trouve de très nombreux types de navires : 
balancelle, goélette, chébec, demi-galère, qui se caractérisent par un gréement 
latin et des formes très légères. L’armement est faible, avec quelques canons, 
voire quelques caronades. L’essentiel de l’armement est constitué de fusils, 
de sabres et de pistolets. J’ai retrouvé les mêmes critères que dans le Ponant, 
soit approximativement un homme par tonneau, alors que les bâtiments de 
commerce ont généralement un homme pour dix tonneaux. En conséquence, si 
l’investissement initial reste modeste, les prises sont, pour la plupart, des petits 
caboteurs de faible valeur.

Quel fut le nombre de prises, quelle fut la rentabilité ? Dans l’état actuel de 
mes recherches, il m’est impossible de répondre. Le critère essentiel à retenir 
est la toute-puissance de la marine anglaise à certains périodes. Les succès de 
la course engendrent l’organisation par les Anglais et leurs alliés de convois 
et la lutte contre les corsaires. La riposte anglaise avait été violente et efficace 
contre la course révolutionnaire, elle l’est également lors des conflits avec 
Napoléon. Les Anglais combinent trois tactiques : convois obligatoires pour 
tous les marchands, bombardements et blocus des ports commerçant avec 
la France, escadres ou flottilles anti-corsaires. Les corsaires ou les bâtiments 
de guerre français n’ont jamais été totalement arrêtés, mais leur déclin est 
incontestable. Gibraltar et les ports de Sicile voient en permanence le passage 
de flottes de guerre, du vaisseau de ligne à la corvette anti-corsaire. Le nombre 
de corsaires français capturés ne cesse d’augmenter, mais je n’ai pas encore fini 
le recensement des navires pris.
La disproportion entre les capitaines ayant été une seule fois commandant 
d’un corsaire et ceux qui ont commandé plusieurs fois a deux explications 
principales : les corsaires capturés et les corsaires bredouilles. Comme dans le 
Ponant, les armateurs ne donnent pas de deuxième chance à celui qui, à tort 
ou à raison, n’a pas eu de résultats. À l’inverse, la course en Méditerranée a vu 
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indiscutablement des croisières fructueuses et des capitaines, tels Roux, Robert, 
Podesta, devenir les dignes émules de Mourdeille ou de Bavastro. Mais cette 
histoire est encore à écrire.

La course en Méditerranée, sous l’Empire, confirme l’inefficacité stratégique 
de la course quand elle n’est pas appuyée par de puissantes escadres. Cependant, 
la course, arme du faible au fort, a permis une certaine survie de l’activité 
portuaire sous l’Empire, qui reste à mesurer avec exactitude. Certains armateurs 
et certains navires corsaires s’illustrèrent même à la fin de l’Empire, tel l’armateur 
Balguerie et son navire la Babiole de 1809 à 1812. Mais la course ne remplace 
pas une marine de guerre. Que pouvait, en effet, un corsaire dont les plus 
grands navires ne possédaient pas 30 canons, contre un vaisseau de ligne qui en 
présentait 74 à 110 ?
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