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< Une fois devant Ia porte, ennoncez-vous

distinctement. Soyez sobres. Frappez et dites : Maître

Echinard ou Maître Un lel, Huissier de Justice. Dans de

semblables circonstances, point n'est besoin d'être

disert.

L'eîet de surprise devra être total. Après Ie temps

normal de la sidération, comptez de deux à dix minutes :

des galopades en tous sens se feront entendre, des cris

étouî6, des mouvements de panique, des bruits de

manbles qu'on déplace, taut un afolement qui traduit

biæ aux yanx du juste Ia ctlpabilite des saisis. Restez

calmes. Sachæ attendre. Aya Ia patience du chasseur

embusque >.

Lydie Salvayre, Quelques conseils utiles a*r éIèntes

huissiers.

Qui sont les huissiers de justice ? A cette question, l'auteur cité ici, comme tant

d'aufres, répond sur le mode de la dérision : ce sont des prédateurs impassibles qui attendent

patiemment leur proie. Souven! c'est leur opiniâheté qui est soulignée, ou leur cupidité.

L'image sociale de la profession au sein de la littérature, nous dit Josepha Laroche, est

systématiquement associée < à l'innasion et la mort ll. Quelle que soit la forme sous laquelle

il apparaît, le jugement négatif porté sur les huissiers se retouve d'ailleurs dans les ceuwes

cinernatographiques, la presse, la publicité - souvenons-nous de I'huissier ( Bordeaux-

Chesnel > - et dans les discussions de tous les jours. Ainsi, les rçrésentations parmi les plus

commtmément partagées sur les huissiers de justice se limitent bie,n souvent à des stéréot1pes.

Dans le meilleur des cas, la connaissance que I'on a d'eux repose sur I'interprétation d'une

expérie,lrce personnelle de la relation à I'huissier ou, plutôt, à zn huissier, mais demeure

générale,ment empreinte d'incompréhe,nsion et peut-êfre mê,rne de fantasmes.

Ne soupçonnerait-on p6, €n effet, les huissiers de justice de trop aimer leur métier, c'est-à-

dire de se passionner pour la saisie et les autes mesures de coercition mises à leur disposition

I Josepba l.aroche, << L'huissier dans la lifréraûre française >, in L6 ttsagæ sociaux du droit,Cente rrniversitaire
de recherches adminishatives et politiques de Picardie, 1989, (p. 196 et s.).
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conrme le constat d'adultère ou l'expulsion ? Une chose est sûre : la profession a mauvaise

presse et vilipender les huissiers demeure un exercice couramment pratiqué par des individus

qui n'en ont jamais vu.

Si, dans le domaine juridique, la profession d'huissier de justice a déjà fait I'objet, à

plusieurs reprises, d'analyses approfondies, notamment dans le cadre de recherches doctorales

en histoire du droit?, les sociologues, en revanche, n'ont porté à celle-ci qu'ur faible intérêt,

bien que ses caractéristiques en fassent pourtant un objet d'analyse privilégié pour leur

discipline. Seul Christian Thuderoz, dans un article paru en 1990 et intitulé << Notaires et

huissiers de justice : du patimoine à I'entreprise >>3, leur a consacré une étude, couplée à celle

des notaires, e,n étudiant les principaux changements de leurs modes d'activité sur la période

récente. Mais, excepté cette recherche, les huissiers sont demeurés longtemps elr marge des

études sociologiques des professions, lesquelles ont connu pourtant un fort développeme,nt ces

quinze deltdères annéesa et ont pris pour objet d'autres professions du droit, tels les

commissaires-priseurs, les avocats, les notaires ou les magisfats - qui prése,lrtaie,lrt toutes, de

fuon plus ou moins marquée, des signes de changement au colus des 30 derniàes années.

Or, I'analyse de la profession d'huissier de justice présente un grand intérêt pour la discipline

sociologique et ce, pour plusieum raisons. Ouhe I'existence des stéréotlpes négatifs

précéde,mme'lrt évoqués et le fait que les me,nrbres du corps professionnel soie,nt aisément

identifiables et dénombrables, confairerne,nt à d'autes groupes sociaux, comme, par

exemple, celui des cadress, il faut souligner, tout d'abord, I'ancienneté et le caractère

exceptionnel des sfirrctures professionnelles : délégataires d'une parcelle de puissance

publique, les huissiers de justice jouisse,nt, depuis le XVt'* siècle, du statut d'officier

nrinistériel, lequel implique nécessairement de réaliser l'acquisition d'un office pour pouvoir

exercer et leu conlère le droit d'exécuter certaines decisions judiciaires dans un cadre

monopolistique. I-a profession d'huissier est une profession de pouvoir : elle se caractérise par

les prerogatives conferées à ses membres qui peuvent parfois aboutir à la réalisation de saisies

lCf.nîro la bibliographie, à la section intitulée << Thèses pour le doctorat de droit >.'Chistian fbud€ro4 <<Notaires et huissiers de justice: du patrimine à I'entreprise>>, Rewte française de
sociologie, << Professions en mrtation >, avril-juin 1991, )OO(tr-2.' CI CxîvdDubar et Pierre Tripier, Sociologie des professions, Paris, Armand Colln, Colt. ( U ), 1998, (p. 8).
9ry "-" 

manæl' la panrtion d'ounrages collectifs prése,ntant les résultac d'études eryiriques consacrées à
!évoluti9n de divers groupes professionnels témoigpe égalemeirt de ce développement; cf. yvette Lucas,
Claude Dubar (sous la dit.), Genèse a dyrumique des groupes professiàinels, LilÉ, p.U.L., Coll.
< mttations/sociologie >>, 19D4, et Françoise Piote! La ranlution des métios, Paris, P.U.F., Coll. < Iæ lien
social >,2002.
5 Luc Boltanski I*s cadres. La formation d'un groupe social, Paris, Iæs Editions de Minuit, Coll. < Iæ sens
conunun >>,1982, (p. 49).
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ou d'expulsions, mesures qui ont largement contribué à forger l'image négative de la

profession que nous évoquions plus haut.

L'étude sociologique de la profession d'huissier revêt aujourd'hui d'autant plus d'intérêt que

celle-ci a connu, depuis les années L970, d'importantes transformations, comme

I'augmentation progressive de ses effectifs, une tendance plus nette à la féminisation, la

création des sociétés civiles professionnelles (S.C.P.) permettant à plusieurs huissiers de

s'associer et de codiriger les études, ainsi que I'apparition de conditions de qualification, puis

l'élévation progressive du niveau de diplôme requis à I'entée du corps professionnel.

L'étude menée par Cbristian Thuderoz révèle, par ailleurs, que la profession d'huissier de

justice, à I'instar de celle de notaire, se caractérise également par un changement profond de

ses principes d'activité, passant d'une regulation patimoniale à une régulation de tlpe

marchand6. Si, comme nous le verrons, ces résultats doivent êfre nuancés, force est de

reconnaîûe que le mode de û:ansmission infrafamiliale et intergenérationnelle de I'office, qui

consistait globaleme,nt pour I'huissier parvenu en fin de carriàe à transmethe le patrimoine

professionnel à I'un de ses fils, a cormu un tès net declin depuis les années 1970. Ainsi, des

modifications du recruteme,nt social des huissiers de justice doivent nécessairement être

constatées.

Signalons, enfirt, que tous ces changements se déroulent alors même que d'autres phénomènes

sociaux, plus ge,néraux et extérieurs au corps professionnel, se manifestent, parmi lesquels

I'avène,rnent de la société de consommation et la tansformation des modes de paiement et de

crédit, la construction ewopéenne et les perspectives ou les projets d'unification de voies

d'execution judiciaires qui peuvent lui être associés, les mutations de la structure familiale,

I'urbanisation de l'habitat et la démocratisation de I'accès aux études secondaires et

supérieues.

Ces premiers constats d'ensemble nous ont conduit à formuler des questions touchant

à la fois aux facteure explicatifs et aux consfuuences des mutations observées : quels sont les

principaux facteurs des changeme,nts des stnrctures de la profession d'huissier de,puis les

années 1970 ? En quoi sont-ils liés aux phénomènes sociaux plus géneraux cités

précéde,mment ? Quel est le rôle de I'Etat ? Le.s huissiers de justice ont-ils collectivement joué

un rôle dans l'évolution stucturelle de leur profession ? Si oui, de quelle façon ? En ouhe,

dans quelle mesure les tansfor:nations des stnrctues professionnelles ont-elles affecté le

o q u Notaires et huissiers de justice : du patrirnoine à I'enteprise >>, op. cit.

T4



recrutement social et les parcours biographiques (ou les trajectoires socioprofessionnelles) des

huissiers de justice ? A-t-on assisté, corrélativement à ces hansformations, à une modification

d'envergure du champ des pratiques professionnelles traditionnelles ? Par ailleurs, quels sont
les facteurs actuels de l'évolution à venir de la profession ? Quelles sont ses ressources ?

Quelles actions les instances représentatives mènent-elles pour promouvoir les intérêts

professionnels ?

Ces trois dernières questions amènent à s'interroger également sur le fonctionnement social

actuel de la profession: à quels besoins sociaux est-elle ce,nsée repondre et comment y

repond-elle ? En d'autres termes, quel est le rôle qui incombe aujourd'hui aux huissiers de
justice et de quelle façon ces derniers le remplissent-ils ? En quoi les parcours biographiques

et les conditions de fravail (nombre d'actifs travaillant au sein des études, implantation de la

stnrctue d'activité, degré de concunence inûa-professionnelle, etc.) confiibuent-ils à

déterminer le déroule,ment de I'activité quotidienne ?

Pour répondre à ces questions, nous avons pris le parti de suiwe une démarche

inductive, c'est-àdire fondée de façon quasi exclusive sur I'analyæe de matériaux empiriques.

Note démarche analytique peut êfre qualifiée de < minimaliste >> en tant qu'elle ne pre,lrd pas

pour point de départ une theorie des professions ou du changement social prédéfinie mais

relève plutôt d'une forme de << relativisme empirique > prætmt en compte <<la relativitë

historique des facteurs de changement social n, et selon laquelle < l'histoire sociale résulte de

conjoncturesparlicttlières, dont ilfaut essayer de recomposer toutes les variables ; elle est le
produit du jeu d'un fusceau complexe de facteurs, dans lequel le poids relatif de chacun n'est
pas toujoursfacile à mesurer avec précision >7 .

Notre recherche ne se propose donc pas de partir d'hlpothèses fondées à partir d'un cadre
théorique précis, de même qu'elle n'entretient, finalement, aucun objectif de theorisation.

A cet égard, évoquant les principes caractéristiques de la grounded theory développés par

Barney Glaser et Ansetn Strauss, Claude Dubar et Didier Demazière rappellent que :

K c'est le propre de toute démarche inductive de ne pas présupposer une théorte
qui serait ensuite vërtfiée sur tel ou tel tqrain, au moyen de telles ou telles
données. I*-s donnëes constituent le point de départ, la matière première de Ia
théorte, mais comment les reaneille-t-on ? Pas n'importe comment et surtout pas

sans point de we sur les << réalités ,, étudiées (es ænduites hwnaines). S,il faut

? Gny Rocher, Introdttction à Ia sociotogie générate 3. le Changantent social, paris, Seuil, Editions HMH,
Coll. < Points Essais D, 1995, G. 84 et 80. Passages soulignés par I'iuûeur.
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refuser une théorie préconçue (...) il faut avoir une perspective sociologique

générale (...) un << champ de problèmes D, un ensembte de questions et de réponses

possibles et ouvertes, une sensibilité théorique (...) sans laquelle on risque tout

simplement de << ne rien voir st, de ne rien recueillir qui soit < théorisable >. C'est

là que réside ce que l'on appelle généralement, en France, une problématique de

recherche (...) ,".

Nous avons parfaiterrent conscience que, coûlme le suggère cette citation, la démarche

inductive n'est jamais pure, puisque les donnees empiriques recueillies vont être
appréhendées à partir des catégories du chercheur gui, a minima, possède une certaine
sensibilité théorique, certaines conce,ptions du social, de la marge de liberté des << acteurs >
(ou des <( age,lrts >0, du poids de I'environnement social sur ses pratiques, etc. Nous pensons
que la démarche inductive doit constituer un objectif de toute recherche sociologique de
terrai& un horizon régulateur des pratiques. Afin d'expliciter notre dé,marche, nous allons
prése,lrter, dans le cadre de cette introduction, le programme de recherche que nous avons
adopté, lequel s'inspire notanrme,lrt de certains acquis de la sociologie des professions et
répond autant que possible à la volonté de ne pas ecraser notre objet d'étude en cherchan! dès
le deparÇ à confirmer une theorie sociologique, tout en évitant d'adopter une perspective

exclusivement sociographique - i.e. fondén sur le szul souci de descriptione.

Nous avons consulté divers travaux sociologiques afin de bien tirer parti des outils
d'analyse qui peuvent être adaptés à notre recherche et de mettre en lien notre questionnement

avec des problématiques plus générales fomrulées en sociologie. De nombreux havaux
théoriques s'inscrivant notamment dans le domaine de la sociologie du travail et dans celui de
la sociologie des professions se sont efforcés de repondre à certaines des questions évoquées
précédemment. Il est ainsi utile de présenter, parmi les principaux outils offerts par ces
disciplines pour étudier la réalité professionnelle, ceux qui ont retenu notre attention et qui ont
contribué à élaborer notre questionnement de depart.

Avant de présenter le programme de recherche que nous avons suivi et qui a été
élaboÉ à partir des questions précédentes, il paraît pertinent de présenter la profession
d'huissier et les principales fonctions qui lui sont assignées.

I CX Oiai"t Dernaziàe, Claude Dubar, lnafusu les entretiens biographiques. L'uanple dæ rérits d,insertion,
Pariq Naftan, Coll. ( Essais & Rechcrches >, 1992, (pp. 5l-52).' Nons r€trouvons ce souci d'appréhe'lrder I'objet de recherche sans réduire a priori sa corrylexité chez Jean-
Clatde Passeron et Claude Grignon qui précotdsent d'écarær tous les o 

"or"qu 
bulldozqs (.'..) qui deblaient si

éner8iquanent Ie tqtain qu'on ne distingue plus rian après lanr passage >.'Cf,, Claude eoiÉo* Jean-Claude
Passe'roD' Le sannt et le populaire. Misérabilisme a pàpulism" * to"iologi"-et an littéraire,paris, EIIESS-
Gallimard-Seuit, 1989, (p. 4l).
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Présentation générale de la profession et des fonctions d'huissier de justicer0

L'huissier et le droit

Le droit compris en tant que droit objectif désigne l'<< ensemble des règles régissant la
vie en société et sanctionnées par la puissance publique>'t.Défrnie d'un point de vue
strictement juridique, la règle est comprise coûlme étaufi K la règle de conduite dans les
rapports sociaux, générale, abstraite et obligatoire, dont la sanction est assurée par la
puissance publiquenl2. Aussi la règle de droit est-elle assujettie à < des techniques de

formulation et de mises à qécution >r3 qu, repondent au souci de garantir une bonne
administration de la justice; autement dit, les decisions prises doive,lrt ête mises en
application Mê'me si tout jugement a force executoire - i.e. qu'il doit s'appliquer -

I'exécution des jugeme,nts de droit privéla, du fait qu'elle re,pose stictement sur la volonté des
parties, ne semble pas toujours pouvoir aboutir. Par exe,rnple, si, en cas de condamnation
pecuniaire, le débiteur n'honore pas le jugemen! le créancier - par son droit subjectif -

disposera de prérogatives à son e,ncontre: il pourra recourir aux services d'un huissier de
justice qui usera, le cas echéant, de procédures d'exécution forcée dont il dispose pour
parvenir au recouwement de la créance. L'huissier de justice assure donc une fonction
spécifique dans la sphere du droit privéIs.

Dens De la division du travail social, Emile Durktreim convoque I'histoire du droit comme
une sorte d'analyseur de la cohésion sociale; il en ressort que deux grandes catégories de
règles juridiques sont attachées à deux formes de solidarité sociale differentes. Les règles
juridiques dites repressives témoignent d'une solidarité mécanique et renvoient au droit pénal.
Elles visent I'expiation du crime. L'autre catégorie comprend les regles dites restitutives.
Celles-ci correspondent à la solidarité organique et se retrouvent en droit civil ; < elles

]l Qortqo"r coryléments à cette présentation figrnent en annexe.
" rz R Guillien et J. VincenÇ Luique des termes juridiques,Dalloz, 9* éd., 1993, (p. 209).t|ftu.,(p.4s3).

il9 J$ D.Sl, ( Droit- Théorie etphilosophie >, in Enqtclopædia IJniversalk, tggs, (Ir. l).
:: If qI pttté est coryris-comme étanl la partie du droit régulant les litiges entre particdlen.
" H€nri Portemer, dans _sa thèse inti-hrlée Des fonctiors dæ huissiqt, ootÀ çe < là règles de droit doivent être
anvisagées,,tnn pas sanlantant en elles-mhtes, mais aussi du point àe *e àe lanr saridon. En fiet, il ne sufft
Pas que Ia loi æmmande_pour être obéie, ilfaut égalernent quà ses prescriptions soient sanctionnées de manière
ly ery chacu puissefaire respæær les droits qu'elte lui accorde ), (p.'l).Ainsi, I'utilité sociate de I'huissier
de justice se défnit par < la,nécessité, pour une société, d'cvoir *t *oy âefaire'aéanter les décisions de ses
iuges- (...) il est ittdispawtte q!! I'autorité qui a le ponoir dejuger ait à soi senttce des auxiliairæ chargæ de
l'a'éantion detiuganenæ qu'elle a prononcés et ayànt spédaté*m qualitë pour sævir aUtn-ealoire entre le
i!9" ? les parti.æ D- Cf. Hærj Portemer, Dæ fonctions des huissiers, Thèse porn lc ao"torat en droiÇ paris,
Librairie nouvelle de droit a de jurisprudence Arthur Rousseau éditeur, 1900, ûù. l-2).
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consistent seulement en la remise des choses en état rt6. Si I'on s'en tient à cette perspective
- qui mériterait certainement d'être nuancée -, les fonctions des huissiers s'inscrivent pour
une large part dans le cadre d'une justice à caractère restitutif; notamment en matière de
recouwement de créances qui demeure de loin leur activité principale. A noter que le constat
semble pouvoir entrer dans la catégorie des activités à caractère restitutif- mis à part le
constat d'adultère - ; les constatations réalisees par huissier sont convoquées à titre de
renseignement au cours des instances menées par les particuliers pour faire reconnaître leurs
droits et visen! e,n effe! dans laplupart des cas, une remise des choses en état.
En outre, par la signification de certains actes, il semble que I'huissier de justice ait pour
fonction également de contribuer à la bonne marche de la justice pénale. Cependant, il n'en
reste pas moins que d'un point de vue genéral, et ce, en occultant les activités dites
<< accessoires >>, d'administrateur d'immeubles et d'age,nt d,assurance qu'il se voit parfois
autorisé à pratiquer mais qui demeure,lrt extérieures à I'exercice professionnel habituel,
l'huissierpeut êhe consideré comme un civiliste oq de façon plus large, comme un privatiste,
dans la mesure où il mobilise certaines règles du droit commqcial _ e.g. dans le cadre de
I'exécution sur le fonds de commerce ou de I'assignation devant le tribgnal de commerce.

Un statut complæc et anbivalcnt

L'huissier est un auxiliaire de justice - i.e. << un homme de loi dont la mission est
destinée à faciliter la marche de I'instance et la bonne administration de Ia justice >r7 -

chargé principalement de signifier des actes de procédure (civile ou pénale) et de procéder au
recouweme'lrt amiable (en concurrence avec les divers organismes de recouwement) ou
judiciaire (de façon monopolistique) de toutes créances et, dans les lieux où il n'est pas établi
de commissaires-priseurs, aux prisées et ventes publiques de meubles et effets mobiliers
corporels. Enfin, il peut effecfuer des constatations - appelées communément constats -
purement matérielles à la requête d'un magistrat ou d'un particulier.
L'huissier présente la particularité de jouir également du statut d'oficier rninistérte1, c,est-à-
dire de délégataire d'une parcelle de I'autorité publique. En vertu de ce statuÇ I'huissier est
nommé par le Garde des sceaux et doi! pour pouvoir exercer, être titulaire d'un office
- c'est-àdire d'une charge, dénommée €,ncore << étude >> - conférée à vie et qui, une fois

iig".^:Durlù€itn, De la division du Em,ail social,Pads, p.U.F., Coll. < euadrige >, éd. 1996, (p. 34)." Ç laique des tones juridiques, op. cit.,8t.57).
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acquise, fait partie de son patrimoinett. L" nombre de charges est limité par un numerus
clausus qui détermine la répartition des professionnels sur tout le territoire françaisle.
Par ailleurs, les officiers ministériels ont des clients auxquels ils sont liés par un mandat2o.
Dans le cadre du recouvrement de créances, I'huissier de justice représente son créancier : il
est donc également mandataire.

Il convient de souligner, enfin, que I'huissier demeure un professionnel libéral: ses
émoluments sont perçus en fonction du volume des services effectués - et de tarifs fixés par
I'Etat - et c'est à lui que revient la tâche de gérer son office.

Si tous ces attributs semblent venir té,rnoigner du caractere hautement organisé de cette
profession, il convient d'être attentif à I'articulation de ces derniers. Par exemple, dans le
cadre de I'activité de recouvre, ne,lrt de créance, I'hur:ssier qui représente son créancier (ils sont
liés par un mandat permis par la possession d'un office) havaille à la fois pour ce dernier et
pour lui-même (il est professionnel tibéral) à la dernande de I'Etat (iI est agxiliaire de justice

et officier ministériel). L'association de ces differentes caractéristiques s'appare,lrte à une
privatisation d'une forme de fonctionnariat2t. Ainsi, dans le cadre du recouvrement de
créance, I'huissier de justice est tenu de proposer ses services à n'importe quel créancie?2, et
de poursuivre par-là même n'importe quel débiteur. De plus, I'huissier est rémunéré
directemelrt par le créancier et par le débiteuf3 ; il s'agit donc à la fois d'un service public et
privé térnoignant del'ambivalence statutaire dont jouissent les membres de la profession2a.
Au fil de cette étude, nous verïons en quoi cette ambivalence statutaire conditionne tout à la
fois les représentations et les pratiques des professionnels. Il semble, en effet, que le mode

16 Depuis 1969, les huissiers de justice ont la possibilité de s'associer sous le régime de la S.C.p. (société civile
professionnelle). L'association professionnelle - et la codirection des étudeslui en découle - est devenue
aljoud'hui le mode dsminant d'orercice de I'activité.
" A noter que le monopole d'activité n'exclut pas la concruïence ente des offrces partageant la même
cflnefnge terribrtale - i.e.lazone géographique àu sein de laquelle I'huissier a le droit d'èxercer.- 'bn drort civÙ, << acte Par lequel une personne est chargée d'en représenter une autre pour l'accomplissement
d'un ou de plusieurs actes juridiques. Le mandat est conientionnel iorcqu'il resuhe d'uâ contrat conclu entre Ierepresanté (ou mandant) et le rqrésentant (ou mandataire). Il peut aussi résuher de Ia loi ou d'un jugement >.
,$ 4r"" des termes i uridiques, op. cit., (p. 33 ?).
" Jean Carbonnier indique, Po-ur sa part, que ( l'ofrcier ministériel (...) a un statut hybride: sans être
fonctionnaire, il qerce une espè:ce deionctioi publlQue, et pourtant salonâron a lbinr i'uie propæte privée,
'?1-!! caractère patrimanialt. In Droit civtt. Iitroduatoz, C-oll. umemis Droit>, paris, p.u.f., l9gg,
ç'.162).
" Al rnr des règles de captation de la clientèle régissant la profession, le débitegr doit rrelever de la coryétence
territoriale de I'huissier. Par ailleurs, un créancier-n'ayanr pà bs moyàns financiers po* *r* la rémunérationde I'huissier peut recourir, sous conditions, à I'aide juridicùonnelle. 

'

" En recournant les créances, et ce, même de manière fractionnée, la loi prévoit une rémrnération imgédiate deI'huissier sur les sores perçues en vertu des droib proportionn€ls n" g à no 10.u cetæ ambivalence esi aussi obscrvable chez les notaires Eri bénéficient également ôr statut d,officier
glftfricl-ff snr ce point Ezra Suleiman, Iæs notaires. Izs pouwirs a'*" *:rpoiiuin, Bai io du Seuil,1987, (p. 48 et s.).
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d'organisation professionnelle renferme, comme par essence, les garanties de la satisfaction

du mandant en tant que cette dernière est synonyme de rémunération pour I'huissier.

Par exemple, dans le cadre du recouwement, ses émoluments sont proportionnels à la créance

et prélevés directement et prioritairement sur les versements effectués par le débiteur pour

s'acquitter de sa dette. Ainsi, en s'efforçant de satisfaire ses mandants, l'huissier vise, d'une
pa.rt" à fidéliser sa clientèle e! d'autre part, à asseoir une renommée gratifiante dans un

contexte concurre'ntiel, ce qui revêt une importance de premier ordre puisqu'il en va de la

stâbilité economique de l'étude et des reve,nus de son détenteur.

Les outils théorïques de la sociologie du travail et des professions

Nous n'avons pas la prétention de passer ici en revue I'e,nsemble des acquis theoriques
de la sociologie du travail et des professions. Nous proposons seule,me,nt d'en évoquer les
principaux et, surtout, ceux qui ont rete,nu nofre attention dans le cadre de la réalisation de
note recherche2s.

Qu'est-ce qu tune profes sion ?

Dans ,socrologie des professioni6, Claude Dubar et Pierre Tripier soulignent toute
I'ambigulté du terme de < profession >>. Selon ces derur sociologues, les divers usages
communs de ce vocable recouwent globalement quatre sens ou points de vue consistant à
envisager ou à définir la profession sous I'angle :
- de la declaration, acte par lequel I'individu exprime une vocation ;
- de I'emploi, où la profession devient synonyme d'activité ré,rnunératrice ;
- du métier, où celle-ci peut désigner la specialisation et un statut partagé par un certain
nombre d'individus;

- et enfin' de la fonction" c'est-à-dire de la branche d'activité ou secteur qui réunit salariés,
patons, et indépendants2?.

5 Nous avons consulté égale,ment divers travaux, à caractère plu généra! portant su le changement social.
Cf, Raymord Boudog Ia place du désordre. &itrque d6 thbriesâu changentent social,paris, p.u.r., coll.
<1 Socio-loery D, 1984, Htri M€ndras, Michel Fgré,4, changantent socuî Tendances â paradrgmes, paris,
Armand Coli& CoU. << U r>, 1983, et Guy Rocher, Introduction i ta sociologie génuale s. b ënang;nent' sociai,
op. cit.

I g* DqT, Piece Tripier, Socîologie dæ professiots, op. cit.
I IbA., Ctp. lGl3). A noter également que la pofession esf < une notion juridiquement insaisissablerr, comme
findiçre Philippe Enclos rz Yvette Lucas, claud€ Dubar (sous l" dit i, G;è"; ;; ii;ûq"e des groupes
professionnels, op. cit., << Droit et profession : le cas français ,i, ç,. ZZly.
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Le caractère polysémique du vocable < profession >> renvoie donc à plusieurs réalités du
travail mais aussi à leurs modalités de mobilisation ou de restitution au sein de discours sur le
travail. A ce propos, Francis Kramarz indique qu'( à une tâche ne correspond pas une
déclaratton unique. Cette multiplicité offre à un même individu Ia possibilité d'appels à divers
espaces selon le contexte d'intetogation. Des déclarations faites à des moments différents
pourront donc être instables et dfficilement associables à une même personne, voire à un
emploi idmtique (fraiseur, ouwier Michelin.../, ou être stables et conduire à Ia
reconnaissance aisée d'une profession précise (doctew en médecine, allergologue, chef de
service hospitalier..). Ce répertoire nous permet d'identifier dffirentes <foço^ defaire sa
profession D (...) associées à différentes manières de dire sa profession >2s.par ailleurs, si les
usages conrmuns du te'l:ne de profession contribuent à établir la polysémie et, partant,
I'ambigulté de ce qu'il désigne, il n'e,n reste pas moins que les définitions << savantes >> ou
sociologiques prése,lrte,nt égale,ment cette caractéristique.

En 1973, Jean-Michel Chapoulie notait, e,n effet, que la difficulté principale des recherches
fonctionnalistes sur les groupes professionnels < résulte des variations dans l'emploi du
vocabulaire et des inte(ërences entre Ia terminologie de Ia sociologie et celle de Ia vie
quotidienne, elle-même sotment imprécise matgré ses relations avec les terminologies

iuridique ou administrative >2e. Pour sa par! Marc Maurice signalait la grande disparité des
crithes retenus pour la définition des professions e,lrfre les différe,lrts auteurs fonctionnalistes
de cette époque; seule la spécialisation du savoir se retrouve dans toutes les définitions3o.
De façon plus générale, ces divergences n'apparaissent pas seulement chez les tenants du
courant fonctionnaliste puisque de nombreuses differences - conceptuelles, sinon théoriques -

sont observables au sein d'autres courants, tel le courant interactionniste, ainsi qu'au sein de
l'e'lrse'mble des recherches sociologiques portant aujourd'hui sur les groupes professionnels3l.
Ainsi, comme I'indiquent Claude Dubar et Pierre Tripier, les questions majeures de la
sociologie des professions ne trouvent pas de réponses univoques : ( qu'est-ce quifait qu'une

i p": rytp 
< Déclarer sa profession >>, Rantefrançaise de sociologie,Xlool,lggl, 1p. l5)." In <<snr l'analyse sociologique des groupes professionnels>>, Revue-française-de toôùtogé, )ç1, 1973,

G. 87). tr convie'nt de noûer qu'à cette Qoqr, la sociologie des professions n'avait p^ **nr w le jour en
France. Iæs principarx 9** sociologiques étaient angteaneriôains a se partageaient globalement ènte le
courant fonctionnalist€ et le courant interactionniste.s CX < lropos su la sociologie des professio ns >>, Sociologie du trmtail, << Iæs professions n, No 2, awil-juin
1972.lMarc Mawice note que << si I'on oomwre les caractdsfiques des'professio^ 

"it*à- 
pu huit ouâ.r,

parmi les plus éminents, on constate que sur les dix crtûres tæ ptus sotntant cités, I'accord *t 
" "* 

ne sefaitque sur wt sanl : la spæblisation du sawir ; vîent ensuite la formation inteilætuelle a t'idéal de sertice'(six
autans sur huit) D,Gt.2ls).
" 9 poiot ap'p1qft clairement dans le manuel Sociotogie des profesions cité plus hauÇ notanrn€nt dans lapartie consacrée à la présentation des recherches enpiriques.
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activité de travaîl puisse être reconnue comme une profession ? Qu'est-ce qui foit qu'un

groupe professionnel (Occupational group, obtient, pour ses membres, les avantages liés au

statut de profession ? Nécessairement, les avis des sociologues, historiens ou juristes

divergent, et la question de la < définition théorique > des professions est au cæur de ces

divergences...)f2.

Le terme anglais de profession ne semble pas conve,nir aux études françaises des
groupes professionnels dans la mesure où ce vocable, traduit littéralement, ne désigne plus le
même ordre de faits. Nous I'avons w, la profession, dans son acception française, recouvre
quafre champs sémantiques. En anglais, une distinction est établie enf:e profession et

occupation, où le premier terme désigne les professions libérales, tels notamment les

médecins et les juristes, qui jouissent du droit de se constituer en associations professionnelles

pour défendre leurs intérêts, et le second correspond aux e,mplois qui, pour leur part, sont

représentés par des slmdicats. Ainsi, nous serions telrté, de prime abor{ de conclure que les

professions libérales françaises correspondent aux professions angto-særonnes. Cependant, il

convie,lrt par prude,lrce de souliglr€f,, comme y invite Francis Kramatz, qu'en Amérique,

<< I'Etat n'a (...) pas la même place qu'il possède en France dans Ia définition et

I'organisation du monde professionnel (...) le concept de professionnalisation est largement

Iié à [desJ pratiques typiquement américaines. L'institutionnalisation [des professionsJ y est

issue des actions d'agents économiques défendant leurs intérêts et tentant de les faire inscrire

dans la loi. La place de la coordination marchande est prépondérante atac Etats-(Jnis >33.

L'auteur nous rend ainsi attentif à la specificité nationale de la déclaration de la profession et

du champ des ressources professionnelles ot, par-là même, à la spécificité de

I'institutionnalisation des professions françaises. A cet égard, il rappelle qtî<< en France,

I'institutionnalisation, en particttlier juridique, est presque exclusivement obtenue à partir de

l'Etat lui-même (Administration, Assemblée, Cabinets ministériels...). Dans un tel contexte,

certains éléments de la définition parsonienne des < professions D sont certes formellement
présents pour nombre de professions (...) mais le concept s'applique avec dffianlté en raison

t2 n SoctotogU des professions, op. cit., Gt.g).
" Iz < Déclarer sa plofession >>, op. cit., (p. 25).
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de l'omniprésence de principes civiques (au sens de Boltanski et Thévenot, 1987)3a dans la
cons titut ion des res s ources profess ionnelles y3s .

Pierre Tripier indique, pour sa part, que si I'on désire mener une recherche empirique à propos
d'un groupe professionnel français, <r il est inutile de continuer à mesurer la distance qui
sépare l'obiet de sa recherche avec les caractéristiques idéales de la médecine américaine.
Ce qu'il importe defaire c'est plutôt de reconnaître que tous ces traits qui (...) ne constituent
pas une differentia specifica entre ( occupation > et < profession )t, ce sont les traits mêmes
qui caractérisent tout marché du travail connaksant une certaine organisation. Le problème
devient alors celui de rendre compte de la façon la plus uacte possible, sur Ie mode
structurel et génétique, de chaque marché du travail. Celui de potnoir interpréter sa place
dans la division du travail à un moment donné ainsi que l'évolution que cette place connaît
ou risque de connaître dans I'avenir >36. Nous pe,nsons également que la comparaison
évoquee ici par l'auteur demeure faiblement heuristique, et ce d'autant plus que la profession
d'huissier réttnit, au prernier abor{ tous les critères des professions (au sens américain).
A noter que nous utiliserons indistinctemen! au cours de notre anal5rse, les expressions de
< profession >>, de ( groupe professionnel >> ou de ( corps professionnel D pour designer
I'ensemble des huissiers de justice3T.

Nous allons à présent aborder les principarur outils d'analyse offerts par la sociologie
des professions américaine - tout en gardant à I'esprit les remarques formulées precédemment
à propos de la spécificité des professions françaises. Comme nous allons le voir, les huissiers
de justice semblent réunir toutes les caractéristiques du modèle parsonien.

3o Pour une mise en relation des problématiques de la sociologie des professions avec des questionnements issus
de la philosophie politique, cf. Luc Bolanski, << Profession in n r"y"topédie philosophi,ire universelle. II Les
!?P^ tlrl:t"pniques. Dictionnaire,paris, p.U.F., 1990, (Irp. 2059-i061).
"' /z << Déclarer sa profession >>, op. cit., (p. 26). Ctaude Drbar et Pierre Tripier noænt, à cet égard, que < plus
pant-être que partout ailleurc, c'est I'Etat qui, en France, a contribué à àryaniser 

"i 
iegiaio tes'dtftients

{o:l?.pr4t:onnels * Cf, Sociologie des professions,op. cil,(Ir. l4l).- 
Ç' Pierre TrPier, Du_tovaîl à I'enptoi. Paradignæ, iaabstzt et interactiotts, Coll. ( Sociologie du travail

et dps organisations >, Editions de I'université de-Bnxelles, B-tuxelles, 1991, cr. l4g). lean-trlicuel chapoulie
note' pour sa parq qrre (:'est le principe mhte de la démarche des ë.adesfoicftonnoii"to qui doit être cittqué
PoY -que soit depassee l'inæn-ogation sans fin yr tæ caractuistQues essentietles des prcfæsrons et les ieuxproblèmes qui en dérivent : celui de l'écart a" at a corps de *aio au qtpe-idéal, a cetui de la tendance (ou
rcn-tandancQ à la professionnalisation ,. Cf. <.Sur I'anaiyse sociologiçe des gto,a"r p-r"r.ionnels >>, op. cit.,
Q.es).
" Pour une définition des distinctions entre ces gry*"try appeltations, cf. yvetlelucas, << Intoduction. eu,est-
f 9u'uns sociologie des groupes professionnels ? D n Yvàte hcas, ét"ua" Dubar i;o;i" ditr.), Genàe etdynamique des groupes professionnels, op. cit.,(p. 14, 15 et 20).
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Huissier : une profession organisée3g

Certains travaux des sociologues fonctionnalistes des professions permettent d,éclairer
la complexité de I'organisation des huissiers de justice. Dans son article << professions r> de
l'International Encyclopædia of the Social Sciences3e,Talcott Parsons, à partir de ses analyses
de la profession médicale, définit un modèle fonctionnaliste de la professionnalisation, qui
paraît tout à fait adapté à la profession d'huissier de justice.

Selon Talcott Parsons, rure profession se caractérise par :
- une formation homogène qui certifie la compétence - I'auteur insiste sur la notion
d'expertise - : la formation des huissiers remplit cette condition. Un titre universitaire - la
maîfrise en droit - doit être déte,lru par les prétendants à I'entrée du stage professionnel - au
cours duquel seront forrrés le.s futurs huissiers. Et le diplôme d'huissier de justice est déliwé à
l'issue de cette formation qui est sanctionnee par un examen professiormel ;
- I'autonomie de la profession: à bien des égards, la profession d'huissier apparaît cornme
relative'ment autonome. Nous le verrons au cours de notre étude, cette autonomie se
caractérise notamme,lrt par les diverses formes de confrôle que la profession exerce s'r ses
membres et par sa capacité à offrir des résistances à certaines décisions politiques ;
- le désintéresse,ment: nous aurons I'occasion de l'aborder, les conditions du désinteressement
des professionnels semble,lrt être conte,nues dans les sûuctures même de la profession.

Si le modèle de Talcott Parsons peut être employé pour définir la profession
d'huissier, il convient de signaler que de nombreuses critiques lui furent adressées. on lui a
notamment reproché la reprise en langage savant du modèle professionnelao. Ainsi, nous
serons attentifs, au cours de nofre étude, à rendre compte de façon analytique - et donc, à
partir de données empiriques - des differents critères de professionnalisation proposés par
Talcott Parsons tout en essayant d'éviter de tenir des positions qui relèveraient d'idéologies
professionnelles (comme celle, par exemple, du << cela va de soi >). Si I'activité des huissiers

38 Nous nons -rnspirons, dans -cette partie, de la pÉsentation adoptée par Alain euemin in Les commissaires-priseut. Atulyse d'tme profession a de son nate aans tes vàtæ-aux qrchèà. mes" poro le Doctorat<< Nonveau régiEe >, Paris, E.H.E.s.s., 1994 et Les commissatres-pÀann. I-a mutaùn 4,yle professtbz, paris,
!$tions Anlhopos, 1997.3e Talcot Parso;, <iProfessions >>, Intemational Enqtctopelia of the Sociat Sciences, vol. 12, 196g,
çp.s36s47).* cf, Jcan-Michel -gqgoljg' usur I'analpe sociologiqtre des grorryes professionnels>, Revue française de'#Æ:i.":ry", tl]r;y* |*:y,^g,g:"f**f .:ï; dfn .d"il;;n.r..;Lî ,,, Epistémorogiesociologique, no 13, (p. 99 et 109) et Denisà Coutrie,-<<fogr"ot"tioo- E jr* ;t ;ir;':;i;;"*"i;professions >, Sociologie et sociétés,vol. )O(, no 2, l9gg, (p. 5).
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de justice demeure, pour reprendre les termes de I'auteur, < fonctionnellement spécifique >at ,
c'est-à-dire qu'elle est censée repondre à un tlpe de besoin particulier au sein de la société
- nous avons vu précédemment que I'utilité sociale des huissiers résidait dans I'application

des decisions de justice -, il paraît pertinent d'observer de quelle façon la profession, via,

notamment, ses instances représentatives, a pu contribuer à conquérir et défendre sa place

dans la division du travail au sein de la sphère judiciaire, ainsi que les divers attributs qui lui
sont associés (statut d'officier ministériel, monopole, etc.)42. De plus, nous proposerons

d'analyser comment les huissiers repondent concrètement aux fonctions qui leur incombent.

Un autre sociologue fonctionnaliste, Harold Wilenskyat, ptopoæ un modèle de
professionnalisation qui se focalise davantage sur les modes d'organisation des professions et
qui nous permet d'affiner nofre analyse. Selon cet auteur, pour qu'une activité soit
professionnalisée, elle doit :
- êûe exe,rcee à ternps plein : tel est le cas pour les huissiers ;
- comporter des règles d'activités : en témoigne le Reaneil des tætes professionnels émis par

la Charnbre nationale des huissiers de justice e! plus largement, I'ensernble des textes
juridiques reglementant I'activité professionnelle qui emprunte,nt principalement au Code de
procédure civile;

- comprendre une formation et des écoles: les.firturs huissiers de justice titulaires d'une
maîtise e'lr droit effectuent un stage d'une durée de deux ans au sein d'une étude d'huissier et

suive,nt obligatoirement les cours du Département formation qtagiaire (D.F.S.) et, de façon

facultative, ceux de I'Ecole nationale de procédure (E.N.p.) ;
- posséder des organisations professionnelles: la profession est organisée en charnbresaa au
niveau departerrental, régional et national ;
- comporter une protection légale du monopole d'exercice de la profession pour les
professions libérales: les huissiers jouissent, en effet, du monopole de la signification des

ijllconlarsons,Elémentspourunesociatogiedel'action,paris,plon, 1955,(p. lg5).
" Dans les énrdes fonctionnalistes, l'autonomie conférée aux profesiions gÉblies s'explique par le
désintéressement de leurs membres et la déæntion d'rm savoir æchnique satisfaisant des besoins sociaux de
qremier ordre. Cependang conqÊ le rappelle ldagÊli Sarfafi Iarson enl'appuyant su les ûavaux de Matthew
Ramsgy à propos de la profession médicale, <-la protætion eftcace d'un-Ètatfon pant attibuer du potroir
social à une profession $vût que celle+i ait dénontré to supAtortU tæhnique-(ou'tndëpadamnent àe celle-

"!r.9f 
<A propos des professionnels et des oçcrts ou counne il est peu util" d'"s"y", de tout dire>,

lgciologie et sociétés, vol. )OÇ n" 2, 1988, (p.26). 
-

" Harold lvilensly, < The Professionalization of Everyrone ? >>, American Journal of Sociotogt, vol. .70_2,
sepæmbre 1964, (pp. 137-158).
t poy des pécisions quant aux différenæs attributions des cbarnbres, le lecteru peut se r€porter infra àla 3h
grande partie de notre analyse, à la section intitulée < Une participation au ionctionnemcnt des chambres
professionnelles influencée par I'origine sociale et sanctionnée par I'agè et b sexe >.
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actes, de I'exécution forcée des titres exécutoires et jugements, ainsi que de la tenue du
selice des audiences ;
- disposer d'un code de déontologie : cette dernière condition est elle aussi vérifiée, bien que
les huissiers ne disposent pas d'un recueil de textes intitulé de cette façon. Les règles de
déontologie sont contenues principalement dans I'ordonnance n" 45-2592 du 2 novembre
1945 relative au statut des huissiers de justice et dans le décret n" 56-222 du29 féwier 1956
portant règlement d'adminishation publique pour l'application de I'ordonnance du 2
novembre 1945 relative aux huissiers.

Le modèle de professionnalisation proposé par Harold tù/ilensky est donc approprié à
la profession d'huissier de justice ; nous pouvons ainsi considérer cette demière en tant que
<< profession organisée >>. Pour autant, les six critères distinctifs de la professionnalisation

répertoriés par ce modèle ne pennette,lrt pas de présenter I'ensemble de ses taits
caractéristiques.

Un autre modèle d'analyse est proposé par William J. Goode et met quant à lui
I'accent sru I'aspect communautaire des professions. lans son article intitulé << Community
Within a Community >> : The Professions >>6, I'auteur repère huit caractéristiques qui font
qu'un groupe professionnel constitue, selon lui, une communauté :

< I) Ses membres sont liés par un sens d'identité ;
2) Une fois entrés, peu de membres repartiront, elle constitue un ( status > terminal ou
permanent;

3) Ses membres partagent des valeurs communes ;
4) Les définitions des rôles des membres et des non membres sont sujettes à consensus et sont
les mêmes pour tous les membres ;

5) Dans les zones d'action communautaire (communal,), il existe un langage commun
(common/ qui n'est compris que partiellentent par les personnes extérianres ;
6) La communauté a un pouvoir sur ses membres ;
7) Ses limites sont assez claires, bien qu'elles ne soient pas physiques ou géographiques, mais
sociales ;

as In Americau Journal of Sociologt, vol. 22-Z,awil 1957, G,p. lg+2OO).
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8) Bien qu'elle ne produise pas biologiquement la génération future, elle le fait socialement

par le contrôIe de la séIection des stagiaires professionnels, et par Ie biais du processus de

formation quifait passer ses recrues par un processus de socialisation adulte D46.

L'intérêt de ce modèle est de tenter d'appréhender le degré d'unité du corps

professionnel et le sentiment d'appartenance que peuvent développer ses membres, ainsi que

les modes de régulation, ou, plus precisémen! de contrôle que la profession met en æuwe

sur le marché du travail, tant au niveau de l'intégration au colps professionnel que sur celui de

I'exercice de I'activité. Nous verrons, à ce propos, que la profession d'huissier, par le biais de

ses organismes internes de fonnation et de représe,ntation, a exercé de façon durable ces deux

types de confiôle.

Les apports de Ia sociologie des p:rofessîons d'inspiratîon interactionniste

D'un point de vue général, la sociologie interactionniste prése,lrte I'interêt de prêter

attention arD( prccessus d'interaction par lesquels les me,mbres d'uû groupe professionnel

exerce, rt leur activité quotidienne, s'organisent ou coopèren! défe,lrdent leurs intérêts, entrent

en conflit et acquièrent leur placg ainsi que les divers tlpes de ressources qui lui sont

associées, au sein de la division du fuavail. Elle s'efforce égale,ment d'appréhender les

trajectoires errpruntées par les individus et leurs activités quotidiennes de façon

compréhensive, c'est-à-dire en se fondant principalement sur le discours que ces demiers

produisent à leur propos. Everett C. Hughes étudie ainsi ce qu'il appelle la < carrière >>, en

identifiant notamment les facteurs objectifs - i.e. les différentes positions sociales occupées

par une personne au fil du temps -, mais égale,ment subjectifs des trajectoires empruntées par

les individusaT. n évoque, par ailleurs, la nécessité d'analys er le << drame social du travail >,

c'est-à-dire les différe'nces en termes de position et de perspective existant entre ceux qui

fournissent un ûavail et ceux qui le demande,ntaE.

Everett C. Hughes convie également le sociologue à porter son atte,lrtion à l'acquisition de la

< licence n, c'est-àdire < I'autorisation légale d'æercer une activité1, et du << mandat l, qui

ïna.,ûr.194).'l Cf. Everett C. Hughes, << Institutional Office and the Penon >>, American Journal of Sociobgt, )XJ-II
(November 1937) in Howard S. Becker, A.Biders. Eades de sociologie de la d&iance, Paris, Métailié, 1985,
(p. l2Q. Voir également Everett C. Hugb€s, Man and Their Worlc,lVesport (Connecticut), Grennwood Press,
l98l Il*éd. 19581.
s Ever€tt C Hugles, <<Iæ drame social ôr tavail >>, Actes de la ræherche en sciences sociales, no ll5,
décembûe 1996.
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permet de définir < les comportements que devraient adopter les autres personnes à l'égarrt

de tout ce qui touche leur travait >4e. lt importe ainsi de comprendre comment des individus
parviennent à obtenir licence et mandat, et ce en replaçant, au cours de I'analyse, la profession
(ou le métier) dans le système d'interactions qui est le sien - i.e. également dans une division
du travail - :

< (...) aucun travail n'est complètement intelligible si I'on ne Ie rapporte pas à la

matrice sociale dans laquelle il existe, ou au système social dont ilfait partie. Dans

la plupart des cas, sinon dans tous, le système social ne se réduit pas au cadre

institutionnel reconnu, mais comprend awsi des ramificatiow lointaines dans la

sociëté (...) L'une des erreurs les plus communes dans l'étude du travail est

d' ocanlter une partie du système d' interadions fo .

Eliot Freidson, dont les travaur peuvent êfie rattachés au courant interactionniste,
mobilise un modèle d'analyse ûès proche de celui de Hughes - même s'il s'en démarque pour
une part - en tant qu'il propose d'étudier la profession médicale et son évolution en observant
les relations que celle-ci entretient avec I'Etat, les professions connexes et le public - dont les
usagers -, et les rapports intra-professionnelssl.

Pour I'auteur, le vocable de profession ne peut êhe appliqué qu'à un métier détenant le
<< monopole sur I'exercice du tranil qui est le sien >52. Ainsi, la définition de la profession
medicale ne peut se réduire à la seule possession par un groupe de travailleurs d'un système
de savoirs. La profession se caractérise per la reconnaissance publique et étatique d'une
efficacité et, partant, de I'utilité sociale que recouwe la mise en æuwe de ces savoirs.
Cette reconnaissance est, selon Eliot Freidson, la condition première de la monopolisation de
I'activité médicale. Par conséque,lr! c'est par le couplage de la reconnaissance par le public et
du monopole - droit exclusif d'exercice - attribué par I'Etat qu'un métier est appelé
profession.

Pour I'auteur, la question centale d'une sociologie des professions est celle de
I'autonomie professionnelle; c'est là le hait distinctif ente métier et profession.
Cette autonomie recouvre divers aspects qui sont globaleinent de deux sortes : < d'une part Ie

iugement et la technique du travail que I'on pant connaître objectivement comrne de pures

s Everctt-C- logho, Lc regard sociologique. Essais choisis,Paris, Editions de l,Ecole des Hautes Etudes en
Scie,nces Sociales, 1996, (p. 99).
:.Ibid.,(p.60.
" Eliot Freidson, In profession médicale,paris, payot, 19g4.n lbid.,(p.3r).
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données technologiques - et d'autre part << les mæurs, les coutumes, les habitudes qui
enveloppent le travail - Ia façon de bosser, en sommet>S3. L'autonomie se caractérise
également par la capacité à définir les conditions d'entrée au sein de la profession ainsi que
les modalités concrètes du travail.

< L'autonomie professionnelle n'est pas absoluen, selon Eliot Freidson. ( L,Etat
détient en tout I'autorité souveraine ; si certains disposent d'une autonomie, c,est sous
condition et parce qu'il I'accorde. On ne peut pas comprendre cette autonomie si l,on ne
saisit pas ce qu'est I'organisation formelle du métier et quelles sont les relations de cette
organisation avec les intérêts politiques de I'Etat. Mais un métier est-il proprement
<t autonome rr, une profession vraiment << Iibre D, s'il leurfaut se soumettre à Ia surveillance
protectrice de I'Etat ? ns- Pour I'auteur, si I'Etat e,n est ve,nu à accorder un monopole lié à un
tlpe d'activité particulier, c'est parce qu'une élite, une fraction d'individus socialement
dqminants, I'a promu. A ce propos, Eliot Freidson indique qu'< une fois établie dans sa
position d'autonomie et placée sous protection, il est loisible à la profession de développer sa
propre dytarnique en instaurant des idées ou des aaivites notnelles qui pewent n,avoir
qu'un rapport lointain avec celles de I'éIite au potmoir, et même les contredire. II peut ainsi
arriver que le travail accompli par la profession diverge de ce que I'élite attendnss. Ainsi,
certaines démarches effectuées par les représentants de la profession afin de défendre les
intérêts de ses mernbres peuve,nt, à un moment donné, aller à l'enconte des perspectives
politiques de I'Etat.

Par ailleurs' aucune propriété institutionnelle ne garantit avec certifude l,autonomie
accordée aux professions, ( c'est par des voies impréwes, att terme d,une laborieuse
politique de négociation et de persuasion, que Ia société est un jour amenée à penser qu,il
serait souhattable d'accorder à un métier le statut de profession, c'est-à-dire l,autonomie
dans Ia régulation de ses propres activités >s6. Acet égard, le cadre légal régissant le métier,
les conditions de formation et I'activité elle-même constituent des ressources fondamentales
d'un discours de persuasion ou - selon la dénomination que lui prête parfois la sociologie -
d'une rhétortque professionnellesT,mais ne constifuent pas la garantie absolue de l,autonomie
professionnelle.

t-t.Ibid.,(p. 34).
:-rba.,(I'.34).
::Ibi.d.,(p. 83).
: IbA.,(p.92).
" Iæ concept de rhétorique professionnelle sera défini au cours de la première section de la 3h grande partie denofip rnslyss.
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En outre, et c'est là où la perspective offene par Eliot Freidson revêt tout son aspect

critique, I'auteur souligne que l'éfude de I'aspect institutionnel constitue un niveau d'analyse

< parfaitement approprié quand il s'agit de comprendre I'évolution d'un métier et

I'organisation qui est la sienne actuellement car iI détermine Ia structure politique,

iuridique et interprofessionnelle qui ftxe les limites générales dans lesquelles des

praticiens pourront qercer leur activité. Le comportement individuel des membres

de la profession se situe dans le cadre ainsi déterminé par ces critères formels.
Mais ces derniers ne permettent nullement de prérciser si I'exéantion du travail

varie ou non selon les individus, s'il y a ou non des dffirences systématiques et, si

oui, de quelle nature et de quelle ortgine elles sont tSE.

Ainsi, il s'agit d'étudier les milieux de travail non plus seule,ment sous I'angle institutionnel,

mais égalerre,lrt sous I'aspect de leur sûucturation concrète et de leur fonctionnement, et il
importe de faire émerger le rôle sû:ucturant ainsi que les contraintes que ces milieux

constitumt au regard de I'activité concrète des praticiens - i.e. deprêter atte,lrtion aux divers

aspects dela dynamique professionnelle. De plus, en partant du constat selon lequel l'activité
professionnelle déborde de son cadre formel, Eliot Freidson s'attache à monter quels peuvent

êfre les critères de reussite (ou d'echec) du conhôle professionnel qui est < I'autre face de

I'autonomiente. D'une certaine fryon, la perspective de recherche offerte par ce sociologue

revêt un caractère fonctionnaliste dans la mesure où il s'intéresse à I'autonomie
professionnelle à partir des besoins concrets auxquels elle est ce,lrsée répondre, à savoir la
garantie de I'application des divers textes légaux protégeant le patient de toute démarche

contaire au sens moral et des fautes professionnelles. De façon générale, la profession

échappe au contrôle de tout élément extérieur; elle est la seule à pouvoir juger, de prime

abord, de la qualité des prestations des praticiens. Ainsi, I'objectif d'Eliot Freidson est
d'analyser le rapport de correspondance entre tout un ensemble de textes, d'instifutions censés
réguler I'activité et leur mise en @uwe au sein de milieux de fravail relativement hétérogènes.
En pre'nant donc le parti de restituer au reel toute sa complexité, ce sociologue montre qu'à

tavers la grande diversité des situations de havail, I'autocontrôle ou I'autorégulation de la
profession se caractérise globaleme,lrt par un s)4stème informel de tansmission des
informations et de gestion des pratiques professionnelles déviantes. A cet égad,des méthodes
d'exclusion - boycotts - sont mises en Guvre par les médecins, << mais n'empêchent pas le

:,y#,,8:3îi:
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coupable d'exercern60. Selon I'auteur, ce sont les valeurs des individus qui obvient aux
systèmes instifutionnels d'autorégulation6l.

Généralement, I'activité de régulation concrète est le fait des praticiens en exercice, plus ou
moins isolés, et non de corps institués, et les grands principes formels, juridiques ou
professionnels, dont se targue la profession médicale, semblent être appliqués de façon
erratique et discontinue. De plus, il apparaît que I'autonomie individuelle du médecin et,
partant, ses prestations sont fonction de sa situation de travail et ne dépe,lrdent guère de la
fomration professionnelle que celui-ci a reçue. En bre[, Eliot Freidson souligne toute
I'incohérence existant entre les prétentions des professionnels etlaréalité du travail; il met
ainsi en tension I'aspect officiel et I'aspect officieux de I'activité professionnelle.

Quand bien même La profession médicale ne nous fournit pas le cadre général de
noûe analyse, Eliot Freidson nous rend attentif au fait qu'une profession se présente
globale'rnent selon deux caractéristiques fort diftrentes dont la ge,nèse et la destinee ne
peuve'nt se comprendre que par I'anallæe des inte,ractions à I'interne i.e. intra-
professionnelles - et e,ntre la profession et I'Etat, les métiers ou professions connexes, et le
public. Ainsi, une étude sociologique de la profession d'huissier de justice doit rendre compte
de ces interactions ou" en d'aufres termes, du fonctionnement social de la profession, et
comparer I'aspect institutionnel ou officiel de celle-ci avec la éalité concrète du havail mené
par les professionnels. De la mêrne façorU il s'agira pour nogs de monfier comment sont mis
e'n cuwe les divers procédés d'autorégulation des activités et en quoi I'autonomie
individuelle de chaque professionnel est dependante du cadre organisationnel formel du
ûavail dans lequel s'insère I'exercice quotidien des huissiers. Enfin, nous serons attentifs
également aux valeurs portées par les individus ainsi qu'à leurs caractéristiques sociales et
nous tâcherons de mettre au jour les relations pouvant exister enûe ces caractéristiques et les
valeurs exprimées.

Nous tenons à signaler, dès à présent, que si l'évolution des relations avec les professions
connexes' I'Etat et à I'inteme peut être assez aisânent analysée d'un point de vue
sociohistorique, les relations sociales auxquelles prenne,nt part les huissiers dans le cadre de
leur pratique professionnelle quotidienne ne pounont ête étudiées, €,n revanche, que pour la
p&iode actuelle, faute de détenir les matériaux ernpiriques nécessaires à l'anallrse de leurs

Lnu.,(p.160).
"' De frçon gé,nérale, Eliot Freidson notc que < t'activité professionnelle et son idhtogie aférente sont en partie
des ænqétions hisariques du statut d'tm métier et aei'oitgne sociale de canx qrit;â"*t. Issues pour Ia
P.!W -de- la bougeotste, ce que les professions foi valoir dans lanr'statut sont l,indépendance,
I'individualisme socio-économique et ta dtgnué de crasse->. Ibid.,G).lgl).
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formes passées. Enfin, outre les relations sociales dans le cadre desquelles les huissiers jouent

directement un rôle, notre modèle d'analyse nous invite à prendre en considération celles
réunissant les autres acteurs, par exemple certaines professions connexes et I'Etat, dans la
mesure où ces relations pèsent également sur le devenir des huissiers de justice.

La perspective de recherche développée par Catherine Paradeise e,n termes de
< marchés du travail fermés >>62 s'inscrit dans le droit fil des travaux d'Everett C. Hughes sur
la division du Eavail et suggère, à I'instâr d'Eliot Freidson, de ne pas considerer la profession

comme un donné. Pour appréhender ses modalités de constnrction, il est nécessaire de réaliser
une analyse dpamique de la professionnalisation, conçue comme n la monopolisation d'un
segment du marché du fravail visant à maîtriser l'incertitude de la relation salariale ou

marchande D63, àpartir de l'étude des relations entre I'Ehq les employeurs et les salariés - ou
les professionnels indfuendants - et de leurs cons{uences sur le plan de I'organisation du

marché du travail (règles impersonnelles de recrutement et de promotion, limitation de la
concturence, monopole, fiabilité des compétences, stabilité et qualité de la production, etc.).
Pour reprendre la terminologie mobilisée par I'auteur, la profession d'huissier se présente

corlme << un marché du travail fermé hautement institutionnalisé >, puisqu'elle dispose, outre

le statut conféré légalement à ses mernbres, le numenrs clausus et le monopole de certaines

activités, d'organisnes de fonnation, de recrute,rne,lrt et de contrôle dépendants de la Chanrbre

nationale, laquelle se voit confier, depuis sa création en l945,la tâche de représenter les
membres du corps professionnel auprès des pouvoirs publics. Selon Catherine Paradeise, il est

nécessaire de s'intéresser, tant pour l'étude des groupements en voie de professionnalisation

que pour celle des professions déjà établies cherchant à entretenir leur position, aux

argumentations deployées par les professionnels ou les candidats à la professionnalisation"

c'est-à-dire aux formes de leu(s) rhétorique(s) professionnelle(s) qui sont adressés au public,

à I'Etat, aux professions connexes ainsi qu'aux membres du corps professionnel eux-mêmes6a.
Dans la première partie de notre analyse, nous nous efforcerons de retracer de façon sommaire

les principales évolutions sociohistoriques des relations entre les huissiers (relations à
I'interne), et entre ces de,l:riers et I'Eta! et les professions connexes. Une telle analyse nous

e Pour g" Tnf: a" h fenneture des marchés fu tavail dans les pays anglo-américains , cf,, trûryalisarfatti-
Larso+.Ihe- Rise of Professionalism. A Sociologicat Anafusis,Ue*eley, Univèrsity of C,alito-rnia nÀ, tgZZ.
"l Soytiene par I'auteur. Cf, Catherine Paradeise, < Les professions comme marchés du tavaif fermés >,
Sociologie et sociétës, vol. )oÇ no 2, octobre 1988, ûr. l2). Voir également du même auteur, < La marine
maryhande t'ançais€ : un marché du travail f€rmé ? >, Revtte françatsà de socîologie, )O(V, 1984, et pour une
synthès€, Didier Vrancken, < De la profession au marché du travail r lz Michel àe Coster, François pichault,
Traité de sociologie du tantail,De Boeck Université, 1994.
" Çf, Catherine Paradeise, < Rhétorique professionnelle et expertis e >>, Sociologie du travail,)O(Vll, n"l/g5.
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permettra de comprendre notamment de quelle(s) façon(s) le champ des compétences et le

monopole des huissiers se sont constitués6s, à t."uers I'intervention de differents acteurs - i.e.

les huissiers eux-mêmes, l'Etat, mais aussi les notaires, les avocats ou les commissaires-

priseurs - qui s'est traduite bien souvent par diverses formes de luttes, de conflits d'intérêts.

Enftt, la perspective offerte par deux autres sociologues, Rue Bucher et Anselm

Strauss, a retenu égalernent toute notre attention et semble pouvoir être combinée avec celle

des auteurs interactionnistes cités precédemment. A I'inverse de William J. Goode, ceux-

ci proposent, en se démarquant clairement des démarches des auteurs fonctionnalistes, de
considérer les professions comme des ( processus n et mette,nt I'accent < sur les conflits

d'intérêts et sur les changements >66 que ceu(-ci peuve,nt enge,ndrer. Les auteurs utilisent le

terme de << segme,lrt >> pour désigner <( ces groupements qui émergent à I'intérianr d'une

profession >fr et conçoive,lrt toute profession << comme [uneJ agrégation de segments

poursuivant des obiectifs divers, plus ou moins subtilement maintenus sous une appellation

commune à une pértode partianlière de l'histoire fE.

Si I'organisation de la profession d'huissier contribue à créer, autour d'un passé et d'un avenir
partagé, une identité collective (ou partagée) forte - qui se caractérise notanrment, comme

nous le vetlons, par I'attachement au statut et I'esprit d'indépendance - nous pouvons faire

I'hlpothèse que la diversité des conditions d'activité, l'e,lrtrée dans la profession à des

périodes différentes, I'exercice sur le mode libéral, ainsi que les formes de concurrences intra-
professionnelles te,lrdent à favoriser un certain individualisme et à relativiser I'esprit de corps.

Nous chercherons donc à savoir si la profession d'huissier est segmentee, si les définitions de

soi comme professionnel, ou les identités professionnelles pour sof, pour reprendre les termes

de Claude Dubar6e, ainsi que les conditions objectives d'exercice varient et, si oui, dans quelle

mesure. Nous veillerons également à rendre compte des évenfuels conflits d'intérêts pouvant

exister entre les membres de la profession.

i q tg- * point I'ouvrage d'Andrew Abbott, The System of Professions. An Essay on the Division of Expen
Labor,Chicago, The University of the Chicago Press, 1988.* Rue Bucher et Ans€ltn Sûauss, < I-a dpamique des professions >> in I-a trame de la négociatian. Sociologie
gQilgtive et-intqactionnfste, Paris, L'Harmattan, coll. < Logiçes sociales >, 1996, (p. 67).
:rba.,G.68).
:rba.,G.69).- q' (Irdfu Dtbar, La socialisation. C.onstttction dæ tdqtités sociales et professiottttelles, Paris, Arrnand
cnlln, Cott. <U >r, 2b éd- tenre, 1995. Au cours de la pre,mière section dl" Ë t-' gt 

"àr 
partie de note

ennlyss, sont préseirtés les principaru outils théoriçes qui nous ont permis d'étudiér les identités et les
trajectoires socioprofessionnelles des huissiers de justice.
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Le triple objet de Io sociologie des professions

Dans leur ouvrage intitulé Sociologie des professionsTo, Claude Dubar et Pierre Tripier

présentent synthétiquement divers travaux consacrés aux groupes professionnels réunissant le

triple point de vue des enjeux politiques, éthiques et culturels, ainsi qu'économiques. Selon

ces deux sociologues, les professions représentent :

- < des formes historiques d'organisation sociale, de catégorisation des activités de travail

qui constituent des enjeutc politiques, inséparables de la question des rapports de I'Etat et des

individrc, question designée traditionnellement depuis Durlcheim, en sociologie, comme celle

des < groupes intermédiaires > >;

- K (...) des formes historiques d'accomplissement de soi, des cadres d'identification

subiectives et d'expression de valeurs d'ordre éthique ayant des signtfications anlturelles.

L'origine religieuse du terrne < profession D pose aux sociologues les questions du sens

subjectif des activités de travail, de la dynamique des anltures professionnelles et des formes
d'individtmlité qui constituent, dquis Max Weber, des préocanpations centrales de la

sociologie >;

- Qt, (( enfin, des formes historiques de coalitions d'acteurs qui défendent leurs intérêts en

essayant d'assurer et de maintenir une fermeture de leur marché du trmtail, un monopole

pour leurs activités, une clientèle assurée pour lanr sentice, un emploi stable et une

rémunération élevée, une reconnatssance de leur e.xpertise. Cet enjeu économique pose la

question de la compatibilité entre professions et marché et au-delà, celle de l'avenir des

professions dans une économie de marché de plus en plus rationalisée et mondialisée >7t .

Outre l'étude de ces frois dime,nsions - que nous avons déjà évoquées, de façon

détaillée, au cours des présentations précede,ntes -, la tâche qui nous incombe est de chercher

à analyser la nature des rapports existant entre celles-ci. En d'autres termes, il ne faut pas s'en

tenir à une perspective dichotomique de la profession, mais tenter de saisir les filiations et les

divers modes de détermination de I'action des differents acteurs sociaux et des processus de

consfruction et de transformation de la profession d'huissier, en articulant perspectives

macrosociologiques et microsociologiquesT2. De façon plus précise, nous tenterons de

^ Op. cit.

lti Sociotogi" des pofæsiotts, op. cil,(Irp. 13-14).
" On trouvera des développements spthétiçes des cunres sociologiçes présentant rme perspective du
constructivisme social lz Philippe Corcuft, Iæs notarclles sociologies. Qnstnrctions de ta iealite sociale,
Coll. << 128 >, Nathan université, 196. Nous retiendrons sa définition du constnrctivisme - dont nous nous
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combiner trois niveaux d'analyse visant respectivement à décrire et étudier les modes de

détermination d'ordre structurel - comme les déterminants économiques, politiques et légaux
(qui contribuent, par exemple, à définir les conditions concrètes d'activité et d'intégration au

corps professionnel, comme le monopole, le numerus clausus, I'acquisition de I'office,la

répartition géographique des structures d'activité, etc.) ou culturels (par exemple, en termes

de représentations sociales du métier) -, intersubjectif - i.e. liés aux interactions sociales, par

exemple, avec les mandants et les débiteurs - et subjectif - e.g. les stratégies deployées

consciernmelrt par les huissiers, leur conception personnelle de I'exercice du métier,

aufiement dit leur identité professionnelleT3.

L'enquête de terrainTa

Nofre e'lrquête de terrain a débuté en 1997 par l'étude in situ des pratiques

professionnelles des huissiere dans le cadre du recouwe,ment de créances. Conjointement aux

sfuue'nces d'observation participante (n : 60) a eté menée une première vague d'enfietiens

auprès d'une dizaine d'huissiers environ. Rapidernelrt, et après avoir constaté de nettes

différences sur le plan de I'exercice quotidien de l'activité e,lrtre huissiers des villes et

huissiers des campagnes, nous avons décidé de nous intéresser à la fois à I'histoire du groupe

professionnel - principale,rne,nt à fravers I'anal1æe des textes de loi et des joumarx

professionnels - pour compre,ndre comme,nt celui-ci a évolué de,puis I'Ancie,n Régime et sur

la période récente, et à sa dynamique actuelle - à travers des té,rnoignages recueillis lors

d'e,ntretiens semi-directifs et portant sur les parcours biographiques ainsi que sur les

conceptions de la pratique professionnelle. Nous avons mené plus de 70 entretiens semi-

directifs avec des huissiers de justice présentant des caractéristiques socioprofessionnelles

diversifiées (âge, sexe, lieu d'exercice, taille de l'étude, etc.) et recueilli exactement 900

questionnaires sur les 3 300 envoyés à tous les huissiers français. L'enquête par questionnaire

revendiquons - comme suit : << (...) Ie constructivisme est un mode d'approche en sciences sociales visant à
dépasser I'opposition classique entre objectivisme et subjectivisme. Dans cette perspective, la reatité est une
construction hisarique et quotidienne des acteurs. D'une part, elle est objectivee : ies individus se servent de
mots, d'objets, d'institutions, eæ.... légués par les gënérations antérieures, les transforment et en inventent de
nouveu&. C*s ressources objectivéæ, et donc atffiorisé* pdr rapport à anx, agissent en retour comme
containte stll. I'action. D'auffe part, la ftalité se présente suî tn mode subjætif t ette est aussi le produit des
rqrésentations et des pratiques des individus et qiste à l'état interiorisé via divers processu:; de soàialisation >
dz ?hiliprpe Corcutr <<Eléments d'épistémologie ordinaire du spdicalisrc,r, àer,n" française de science
gglitique, volume 4l,no4, Presse de la fondation nationale des sciences politiques, aott 1991, (Irp. 515-516).
" Pour uD€ préscntation détaillée de notrre éûde d€s ideirtités. et dcs trajecûoires professionne[àaes huissiers de
iustice 

- ainsi çr'unedéfinition de ces notions - cf, înfra b 3è" grande partie de-note analpe.^ Pour une présentation détaillee du déroulement de I'enquêæ de ærrain, y' en annexe la partie consacrée à la
méthodologie.
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est ainsi venue clôturer la période consacrée à I'investigation empirique en mai 2001.

Contrairement à I'impression que pourrait susciter de prime abord la présentation des résultats

de notre analyse, notre démarche demeure donc résolument inductive et se fonde au départ sur

I'observation directe des pratiques des huissiers et sur la réalisation d'entretiensTs.

Nota: nous nous soûlmes e'ngagés auprès des huissiers de justice que nous avons rencontrés à

respecter leur anon5mat. Tous les noms propres figurant dans la présente étude sont des

pseudonynes. Seuls font exception les huissiers ayant occupé les plus hautes fonctions au

sein des instances de representation et dont la participation aux activités de ces demières en a

fait des personnages publics.

Plan de lothèse

La présentation des résultats de note recherche se compose de fiois grandes parties.

La pre'mière est consacrée à I'anallne sociohistoriqug la seconde à une 4proche de la

morphologie sociale et professionnelle des huissiers de justice et la troisième, enfin, à l'étude

des principarx facteurs de l'évolution récente du corps professionnel et des caractéristiques de

sa dpamique actuelle.

Outre le fait que la profession d'huissier n'a pour l'instant fait I'objet d'aucune analyse

sociohistorique approfondie, la première partie de note recherche se justifie dans la mesure

où il est nécessaire, dans le cadre de l'étude de la mutation du corps des huissiers, d'évoquer

le contexte social et professionnel qui en constitue le préalable, afin d'apprécier précisément

les différents changements qui ont eu lieu. De plus, I'analyse sociohistorique nous permettra

de rendre compte des formes abortives de la profession et de relativiser notre point de vue sur

la constitution même de notre objet de recherche : ainsi, évoquer une mutation professionnelle

depuis les années 1970 n'implique pas forcément que la profession, bien qu'ancienne, se soit

caractérisee, jusqu'à cette date, par un immobilisme absolu. Enfin" I'eclairage apporté par la

perspective historique peut permetûe d'élaborer des pistes de recherche pour l'analyse du

présent.

La seconde partie consiste e,!r une analyse morphologique des huissiers de justice dont

I'objectif est de re,lrdre compte de leurs principales caractéristiques sociales et

tt Pour une préselrtation détaillée des modes d'investigation mis en (Euvïe, cf, en annexe, la
rnéthodologiçre.

partie
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professionnelles et de l'évolution de ces dernières des années Ig70à nos jours, de façon à
prendre finement la mesure des changements qui ont marqué I'histoire récente de la
profession. Ainsi, cette partie de notre analyse dewait nous pennettre notamment de répondre
aux questions suivantes : dans quelle mesure le développement de la société de
consommation, la création des S.C.P., I'urbanisation ont-ils affecté le cadre d'activité des
professionnels ? Quel a été I'impact de l'élévation progressive, des années 1970 aux années
1990, du niveau de diplôme requis sur le recrutement social des huissiers ? Dans quelle
mesurie le champ des pratiques professionnelles s'est-il modifié ? Comment le cadre juridique

de I'activité a-t-il évolué ?

La troisième et dernière partie est consacrée à l'étude de la dynamique sociale du
goupe professionnel des années 1970 à nos jours. Cette dynamique - que nous envisageons
coûrme un ensemble de forces de natwes diverses qui animen! de I'intérieur ou de I'extérieur,
le groupe professionnel et qui contibue,lrt à orienter les activites de ses me,mbres et, d'un
point de rnre plus génêral,le cours de son histoire - est appréhendée à panir des relations
sociales que les huissiers entretie,lrne,lrt avec les membres ou les représentants des professions
connexes (avocats, notaires, eûc.), avec les représe,lrtants politiques (deputés, membres de la
Chancellerie, etc.) et, dans le déroulement quotidien des pratiques professionnelles, avec les
débiteurs, les créanciers et les aufres mandants. Dans le cadre de cette analyse, il s'agit
égaleme,lrt d'étudier les relations intra-professionnelles qui se nouent entre les huissiers, et
enfre ces derniers et leur organisation professionnelle e! partant d'êhe attentif au contôle des
marchés du ûavail et des services ainsi qu'aux diverses activités d'expertise de la profession
- l.e. les situations où il est reconnu aux huissiers, en dehors du cadre habituel des pratiques
professionnelles, la possibilité de faire entendre leur point de we sur des projets touchant le
devenir de leur profession.

Cette dernière partie débutera par l'étude de l'évolution récente de la profession à partir des
ûajectoires ernpruntées par les huissiers durant cette période de changement et par I'analyse
des significations subjectives qui leur sont associées. La combinaison des perspectives de
recherche liées aux pratiques quotidiennes, à la perception du métier, aux valeurs qui guident
les actions des huissiers, ainsi qu'aux frajectoires, nous permetha globalement de rendre
compte de certaines formes d'identités socioprofessionnelles des huissiers de justice et,
partant, du degré de segmentation de la profession.
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Première partie

La genèse de la profession d'huissier de justice moderne
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< POURQUOI EXISTE-T-IL des huissiers de

justice ? Pourquoi un Etat moderne foit-il appel à des

fonctionnaires agissant de manière indépendante pour

exicuter ses décisions ? La première réponse à ces

questions citiques - qu'on pourrait poser également à

propos d'autres groupes professionnels - est Ia suivante :

parce que la situation a évolué en ce sens. L'explication

réside dans le passé t.

Xavier Iæsage, L'Huissier. L'Histoire de la

fonction d'Huissier de Justice, Kapellen, Uitgeverij

Pelckmans, 1993, (p. 301).

La profession d'huissier de justice, à I'instâr d'autres professions juridiques, se

caractérise par son gand âge. << Aussi ancien que les lois, aussi nécessaire que les juges >>

arborent fièrem€,nt et de façon récurrente depuis quelque ce,nt soixante:urs - si ce n'est plus -

les divers documents professionnelst. A cet égaxd, si certaines des fonctions remplies

aujourd'hui par les huissiers remonte,lrt à la Rome antique et à I'Antiquité grecque - lesquelles

fonctions consistaient globalement e,n I'exécution des decisions de justice condarnnant à une

obligation pécuniaire et étaient exercées notamment par les apparitores, les viatores, les

cohortales et surtout par les exécutores pour les cités romaines, et par les npuprclpeç, pour

les cités grecques2 - leur mode d'organisation a connu des évolutions majeures au cours de

I'histoire, avant qu'il n'en résulte les formes que nous connaissons actuellement.

Fort des interrogations soulevées précédemment, nous proposons, à havers une esquisse

socio-historique3, de retracer la genèse de la profession d'huissier depuis la période d'Ancien

I Mar-cDefaux, Encyclopédie des huissiers, 1838, cité par Jean Saglio, Christian Thuderoz in Entre monopole et
rcgry : hs professions réglementéesface à l'Europe,Lyon, Rspport Glysi no 3, 1989, G. 2g).
i Cf. nrrnri Portemer, Des fonctiotts des huissiqs, op. cit., (e. 4).' D'un point de vue méthodologique, l'écriture de cette partie à caractere historique s'est nourrie principalement
des préceptes de Paul Velme in ûmment on écrit I'histoire, Paris, Editions du Seuil, Coll. < poinb n, èd. 1996,
et de l'article << Histoire >> in Enqclopædia Universalis, 1995, de Ifurl Popper in Les misères de I'hitoricisme',
Paris, Plon' Coll. <<AgoraD, éd. 1995, et de Christian Ruby iz L'hisaire, Paris, Editions quinætte, Cott.
< Philosophcr >>,1997. Notrc analyse s'inspire également de I'ournage de Ge,neviève paicheler, L'invention de la
p_sychologie moderne, Paris, L'Harmattan, Coll. < Bibliothèçe de l'éducation >>, lgg2, et des e,lrseipements de
Jean-Claude Passcron in Le raisonnement sociologique. L'espace non-poppérien du raisonnement nàturel,pafis,
NatharU Coll. ( Essais & Recherches D, 1991.
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Régimea. Cependant, nous n'avons pas la prétention d'en écrire I'histoire mais plutôt de

porter un eclairage sommaire sur les divers modes de détermination qui ont contribué à sa

pérennité et à ses transformations. Nous tenterons pour ce faire de mettre en æuvre, dans les

limites du matériau historiographique recueilli, le schéma d'analyse que nous avons

développé précédemment. A cet égard, nous réaliserons une étude plus approfondie pour la

période allant du XD(h siecle jusqu'à la moitié du )OC'" siècle, qui voit naître la profession

d'huissier sous sa forme moderne, parce qu'il nous est nécessaire de saisir les differents

facteurs du relatif immobilisme des sfructures professionnelles durant celle-ci, lequel

constitue la toile de fond des mutations observées ces frente dernières années.

' Nous avons pris_ le parti d'élaborer notre analyse socio-historique à partir du moment où le pouvoir royal
comterce à s'affirnrer, c'est-àdire vers la fin du XIIF* siècle, durant ta période au conni àe hquelle- le
Parlement de Paris prend son essor.
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I - L'évolution de la corporation de l'Ancien Régime

au Premier Empire

Nous proposons dans cette première section de nohe analyse de relater brièvement

l'évolution des compétences et des formes d'organisation corporative des huissiers durant

I'Ancien Régime et la période révolutionnaire. De,puis le Xtrt'-" siècle jusqu'à la veille de la

Révolutiorç il apparaît que les divers changerrents obseryables au sein du monde judiciaire

participent d'une vaste politique d'adminisûation de la justice me,née par la royauté et

marquée par la volonté de cenhaliser la justice du royaume et d'étendre le pouvoir royal à

ûavers le développement des institutions judiciaires. Ancêtes des huissiers de justice, les

serge'lrts et les huissiers de cette époque se regroupe,nt e,n des catégories fort différentes

dépendant soit des justices seigneuriales, soit des justices royaless et se composen! pour une

large majorité, d'officiers subalte,mes et peu insfruits. Iæ projet des révolutionnaires de fonder

une justice nouvelle epargnera cette classe d'officiers, tout en cherchant à en reduire le

nombre et à modifier les stnrctures de leur organisation ainsi que certaines conditions

d'exercice, 6ais sens lui apporter pour autant une réelle unité structurelle. Au cours de ces

deux périodes, on assiste globalernent à l'élévation du niveau social des huissiers et des

sergents ainsi qu'à I'apparition de nouvelles sûructures corporatives, qui constituent,

aujourd'hui encore en grande partie, le cadre d'activité des professionnels de I'exploit6.

I-1 Sergents et huissiers sous l'Ancien Régime

Durant I'Ancie,n Régime, on denomme << sergents > les auxiliaires de justice chargés

de réaliser les < exploits d'assignation, de saisies, de significations, flesJ ventes de meubles,

(...) certains procès verbatac, A G.) la prisée de manbles, quand ils en ont lafaculté par leurs

5 Auprès des justices ecclésiastiques, les fonctions de sergents sont rerylies par des clercs. Si cerur-ci constituent
une catégorie particuliere d'officier de justice, ils ne joueng d'un point de rnre général, qu'qn rôle judiciaire
mineur, paroe que les juridictions ecclésiastiques ne sont coryétentes que pour les infractions commises par des
membres de I'Eglise et que le pouvoir royal, durant le haut Moyen Age, est parrrenu à < enlevq auxiuritlictions
æcl&îastiquæ rout nonopole de justlce(...)D, cf, Encyrclopædin lJnivetsalis, (Cas pdvilégié (histoire du
droit) >, 195. Pour ces raisons, les conditions d'exercice des clercs rerrylissant les fonctiôns de sergents auprès
Çesjusticæs ecclésiastiques ne seront pas abordées au cours de note analyse.
" L'e:çloit est I'ancien nom donné à I'acte d'huissier.
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Edits de création l'. Ils exercent des fonctions spécifiques se distinguant de celles des juges,

des commissaires, des enquêteurs et des notairess. Dernier officier de l'appareil de justice,

établi pour signifier les actes de procédure et mettre à exécution les jugements, le < Sergent

est le serviteur du Juge ,n. A ce propos, le terme de sergent vient de n serviens, par un

changement de V en G (...) oo trouve d'anciens livres où le mot Sergent est employé pour

celui de Serttiteur (...) On tient même que les Sergents ont été ainsi appelés, parce

qu'anciennement les Baillis & Sënéchatn employoient leurs serviteurs et domestiques à

exéanter leur mandement, & àfaire les autresfonctions qui concernent les Sergens >r0.

Par ailleurs, le terme << huissier > vient du mot huis qui signifie ( porte n en ancien français,

parce qu'à l'origine, une des principales fonctions des huissiers < est de garder I'huis [porte
du tribunalJ & I'entrée de l'Auditoire, & d'en oultrir les portes & de les fermer>rr.
Le principal objet de cette fonction est << de tenir la porte close, lorsque I'on délibère au

tribunal ; d'empêcher qu'antcltn étanger n'y entre sans lapermission dujuge, &même qu'on

écoute auprès de la porte les délibérations de la compagnie qui doivent être secrettes; de

faire entrer canx qui sont mandés par le tribunal, & d'en faire sortir cetu qui y causent

trouble >r2.

De droit < les Huissiers se disent des Cours Supérianres [tels les ParlementsJ, & les Sergents

das fiutices Subalternes [prevôtés, bailliages, sénéchattsséo"..J tt.ra Acet égard, si I'on fait

exception des huissiers audienciers, dont les tâches exclusives sont r< d'assister les Juges dans

leurs fonctions, les accompagner dans les cérémonies, & exéanter les ordres de la Justice >rs,

huissiers et sergents exercent les mêmes fonctions dans des juridictions et sous des titres

differents.

7 Claude-Joseph de Ferrière, Dictionnaire de droit et de pratique, contenant I'exptication des termes de Droit,
d'Ordonnances, de Coutumes & de Pratique. Avec les juridictions de France, Paris, Drnand Neveu, Libraire,
llll,tone second, (p. 681).
o lbid. ,(p.681).
" Ibid.,(p.679).
'o lbid., (n,6401. A ce propos, il convient de signaler que, dans les usages, certains sergents élisaient domicile
chez le débiærn afin que celui-ci se plie au jugement. Ces sergents qui s'irrfosaient àinsi pour le gîte et le
couvert étaient dénornmés (( sergents-mangeurs >. Iæ dernier texte €Nr note possession relatant cette pratique
date du début du Xt'* siecle.

fl qfauAe-foleph de Ferriere, Dictionnaire de droit et de pratique... op. cit.,torne premier, Gt.746).'" GrqloÇ Répertoire univqsel et raisonné de jurispttdence civile, criminelle, àanoniquà et benéfrciale, édité
chez Visse libraire, 1784, tome 8, (Ir. 585).
" Iæ lecteur poura, s'il le soubaite, se réferer aux ânnex€s, où figrre une analyse plus détaillée des diverses
catégories de sergents et d'huissiers royaux sous I'Ancien Régirne ainsi qu'une péJentation des fonctions des
principales juidictions au sein desquelles ils exerçaient
" Signalons sur c€ point qrre lc premier édit faisant mention << d'huissier audiencier > daæ de juillet 1553.
q. Grande ancyclopédie, (t. 20) au mot << huissicr > cité par Paul SétN" Is huissias a tes Érgenls sous
l'Ancien Régime,Thèse pou le doctorat en droit, Université de Paris, Paris, M. Giard & Brière librairei-éditeurs.
l_913, (p.9).
" Claude-Joseph de Ferrière, Dictionnaire de droit et de pratique. .., op. crl., tome second, (p. 682).
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On constate, au terme de la période d'Ancien Régime, une confusion des différentes

appellations, presque tous les sergents s'étant attribués, de façon illégitime ou à bon droit, le

titre d'huissier-sergent ou d'huissierl6. Cet emprunt semble s'expliquer par le fait que les

deux fonctions, originairement séparées, ont été exercées conjointement; bien souvent, les

sergents assuraient les fonctions d'huissier audiencier et, à la fin du XVIt'* siècle, on

dénommait << huissiers > ceur( qui jouissaient du droit d'officier au sein de toutes les
juridictions du royaume et pouvaient, de ce faig exercer les fonctions de I'ensemble des

catégories de sergents'7. I-e changeme,nt d'appellation tient donc à des formes d'exercice

conjoint des activités. De plus, si les < sergents >> sont devenus < huissiers ), c'est parce que

cette demière dénomination est considéree comme plus gratifiante, les fonctions qu'elle

désigne étant exercées auprès des parleme,nts et des justices supérieures, institutions placées

au sommet de I'ordre judiciairels.

De même, à I'origine, aucun huissier, hormis le pre,mier huissier au Parleme,nt de Paris, ne

pouvait prétendre légaleme,nt à I'appellation de < maîte >. Néanmoins, utr édit de janvier

169l ( confinne les Huissiers du Parlernent de se dire & qualifier Maîtres. Les Huissiers du

Parlement de Grenoble ont été autorisés à en prendre la même qualité, par une Déclaration

du 22 Mai 1691>t'. Si, aujourd'hui, tous les huissiers se font appeler << maîhe r>, il y a fort à

parier que ce tifre ait connu la même destinée que la qualification d'<<huissier >> : considérée

genéralement comme gratifiante par les me,mbres de la corporation, I'utilisation de ce tite a

fini par s'imposer dans les usages2o.

16 Merlin, Répertoire universel et raisonné de jurkprudence, Paris, tome 16, 1878, (p. 86). La qualification de
( sergent > disparaîta corrylètement avec la Révolution
" Jousse, Traité de I'administration de la justice, Paris, Debure Père, libraire,1771, (p. 558). Iæs sergents
officiaient dans les baifliâges et les sénechaussdes ainsi qu'au sein des autes jwidictions
inférieures. Par rm an€t du Conseil du 15 juin 1694, le tite d'huissier ne pouvait apparænir qu'aux sergents
ayant le droit d'exploiter - i.e. de déliwer des exploits - partout le royaume. L'Encyclopëlie des huissiers
stipule qu' <t en I 705, un édit du mois de février réunit en un seul corps de communauté les huissiers à cheval et
à verge du Châtelet de Paris, et leur ordonna de prendre à I'avenir le titre d'huissiers, titre qui n'avait été
donné iusqu'alors qu'aux sergents à verge, en même temps qu'il lanr permit à tous indistinctemènt d'exploiter
en toutes matières dans l'étendue du royaume, et de résider où bon lanr semblerait. Mak un nouvel édit du mois
de novembre de la même année sépara les danx communautés d'huissiers à cheval et à verge du Châtelet de
Paris, et conJëra aux huissiers à verge le titre d'huissiq et de sergant : de sorte qu'à panir cle ce dernier édit,
on les appela huissiers-sergents àverge r in Encyclopédie des huissiers, par Malc Deffaux et Adrien Harel, 5h
f$tioa iq:inerie et lib'rairie générale de jurispnrdence, Marchal etBillar{ 1905, tome IV, ûr. 501).'" Ainst, I'huissier audiencier semble avoir longterys bénéficié d'un grand prestige au sein de la corporation.
Nous touvons confirmationde ce faig de façon irylicite, dans I'ouvrage du baron Favard de knglade - auteur
dudécr_et de l8l3 - qui indiçe que I'huissier ( cyant obtenu Ie titre d'Huissier-audiencier (.j ne peut plus
prétendre à une sorte de suprématie envers les autræ, puisqu'it aerce ses fonctions parttatitères au nom de
utts (...) >, cf. Instruction sur I'organisation des huissierc, Paris, Nève, Librairie de la Cour de cassation, 1813,
(P.5).
o Jousse, Traité de I'administation de la justice, op. cit.,(p. 666).'Comne le suggère l'Enqtclopédie des-huissien, it seurU-te.cfrnaant çe I'usage du tiûe de maîte ne soit pas
encore parvenu à s'inposer conplètement au début du )O(ù* siècle : < la quattJication honoriJique de maitre
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L'hétérogénéité de la corporation et la mosaïque des juridictions

Depuis le XIIf-" siècle, il existe des << liens essenttels n entre << pouvoir et justice, qui

font que le roi est source de toute justice et qu'il le restera jusqu'à la fin des temps

monarchiqu"s D". Dès la fondation du Parlement de Paris et jusqu'à la fin de I'Ancien

Régime, la royauté tentera de re,nforcer ce lien à son profit en cherchant à étendre son pouvoir

à tout le royaume à travers l'extension des institutions judiciaires placées sous son autorité.

Cette conquête royale du pouvoirjudiciaire se caractérise également par la volonté de garantir

la qualité de I'administration de la justice, comme en témoigne la législation réglementant

I'activité des sergents et des huissiers.

Dans son Histoire de la justice en France, Jean-Piene Royer souligne << la confusion

institutionnette >2 de I'organisation judiciaire sous I'Ancien Régime qui resulte pour partie

de cette conquête. Selon I'auteur, [a << complexité I et l'<< e,nchevêtre,me,lrt de juridictions et de

compéte,nces (...) sont des produits de l'histoire, les résultats de la reconstitution progressive

du royaurne et du rattachement de ses diverses parties les unes aux autres que le roi ne

partiendra jamais à unifier complètement >23.Iæ fonctionnerne,nt de chacune des juridictions

qui compose le heillis judiciaire d'Ancien Régime s'accompagne de I'activité des huissiers,

des serge,lrts et d'autes executants exerçant des fonctions ide,ntiques. Cette diversité des

juridictions explique la diversité des athibutions, droits et privilèges qui s'est établie enhe ces

demiers.

De façon générale, on recense trois grands tlpes de juridictions sous I'Ancien Régime, à

savoir les juridictions seigneuriales, ecclésiastiques et royales. Au sein de chacune d'elles, on

touve des officiers de justice qui remplissent les fonctions ordinaires des huissiers et des

serge,nts, parfois sous des titres differents. Selon Claude-Joseph de Ferrière, ( on tient que

Saint Louis divisa les Sergens en deux corps, & ordonna qu'une partie feroit la résidence

dans la Ville de Paris, & l'autre partie hors ladite Ville. Les Sergens qui doivent faire leur

pant être prise par les huissiers aussi bien que par les avoués, les commissaires-prisanrs et les notaires. L'usage
acnel, du mains dans un grand nombre d'arrondissements et ilotamment à Paris, est d'accord avec I'usage
ancia >, cf, torc quatrième, au mot << huissier >>, op. cit., (p. 534).
"' Jean-Pierre Royer, Hisnire de la justice en France, Paris, P.U.F., Coll. << Droit fondamental. Droit politique et
théorique r>, 1996, (p. 23). On trouve un exeuple éclatant du roi conrme incanation de la justice sous le rèpe de
Luis )ûI : < Un Grand Seignanr de la C-our ayant cassé le bras à un Sergent qui étoit venu pour le contraindre,
le Roi n'dt pas plutôt appris cette action, qu'il int au Parlenent le bras gauche en écha-pe. Les Juges surpris
de Ie wir en cet état, lui ayant demandé par quel accident il portoit ainsi le bras, iI lanr uposa ce qui étoit
anivé au Sagent qui awit été maltraité, & ajoun ces paroles remarquables : < Puisqu'on use d'une pareille
violace à l'égard de ceux qui aæutent les ordres de ma Justice, que me seryira ce bras qui en porte ( la
n'arque sontqaine que j'ai rcçte de Dian, aussi bian que mon sceptre & ma couronne > > in Jousse, Traité de
l'administration de la justice,op. cit., G. 559).
" In Histoire de la justice en France, op. cit., @.24r.B nbid.,6.24).
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résidence à Paris, furent nommés Sergens à terge ou à pied, & reçurent le pouvoir

d'exploiter tous mandemens de Justice, & même le scel du Prévôt de Paris, à l'exclusion de

tous les autres (...) Le nom de Sergent à Verge leurfut donné, parce que laverge du Sergent

démontre son pouvoir. Aussi les Huissiers & Sergens royaux exploitans en leur ressort,

portoient autrefois en leur main une verge ou une baguette, dont ils touchoient ceux awcquels

ils avoient charge de faire exploit ou commandement de Justice. Les Sergens qui doivent

demeurer hors de la Ville de Paris, dans les Bailliages et Sénéchaussées, furent appelés

Sergens à cheval, & reçurent le potnoir d'exéanter ausst seuls les mandemens & les scels

dudit Prevôt à la campagne et hors de la Ville de Paris, avec défenses expresses d'exploiter

dans ladite lrile & Banlieue de Paris, à peine de nullité; & parce qu'ils n'avoient droit

d'uploiter qu'à la campagne ils furent appelés Sergens à chatal (...) il y a encore des

Sergens fiffi nommés par les Seigneurs : ces Sergens n'ont que la charge & le potnoir de

faire les æploits nécessaires pour Ia recherche et la consertation des droits Jëodaux du

Seignanr.tr2a. Ainsi, d'un point de vue général, on peut distinguer trois catégories de sergents

selon l'étendue de leurs compéte,nces et de leurs privilèges: les sergents des seigneurs, les

sergents ro)'aux et les sergents du Châtelet de Paris.

Iæs seigneurs < hauts-justiciers >r ont le droit d'établir des serge,nts ordinaires dans l'étendue

de leurs t€,rres, mais il n'est pas permis à ces derniers d'officier en dehore de celles-ci2s.

Iæs sergents royaux ont, quant à eux, la faculté d'exploiter dans toute l'étendue de la
juridiction royale dans laquelle ils sont immatriculés et peuve,nt également exercer leurs

offices sur les terres qui ont haute, moyenne et basse justice - royale - dependant de cette
juridiction. Les sergents des jwidictions supérieures peuvent également, sans requérir la

permission du juge dependant des seigneurs, mettre à exécution les ordonnances de leurs

juges sur le territoire des juges inférieurs qui relève,lrt de la justice supérieure ou royale26.

De plus, si les huissiers et les sergents royaux des cours subalternes (prévôtés, bailliages,

sénechaussees, etc.) ne peuvent généralement exercer leurs fonctions au sein des justices

seigneuriales de leur ressort, il semble que le pouvoir royal se soit octroyé progressivement au

cours de I'Ancie'n Régime la connaissance de certaines affaires relevant de ces juridictions, en

les de.signant comme cas royaux.

! Cf.Aurta"-Joseph de Ferriè,rc, Dictionnaire de droit et de pratiqu€..., op. cr'L, tome second, (Irp. 680-681).
Jousse indiçe sw ce point qu'à la fin de I'Ancien Régime, < lanrs fonctions ne diftrent polnt àe celles des
WqB rcyau ordinaires d6 Bailliagæ & Sâûchaussées >, in Tlaité de I'administration de b justice, op. cit.,
(p.605).
"Claude-JosephdeF€Ndère, Dictionnairededroitetdepratique...,op.cit.,tornesecond,(p.6El).
^ Ibid.,G.6Bi).
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Enfin, les sergents du Châtelet < ont le pouvoir d'instrumenter & exploiter dans tout le

Royaume par un droit qui leur est particalier f7 .

Dans son Traité de I'administration de la justice, Jousse note que les < Ies Huissiers &

Sergents établis dans les Justices royales sont de plusieurs sortes; sçavoir, les Sergents

royawc des Bailliages & sénéchaussées : Cetn des Sièges royawc particuliers des Bailliages :

Ceux des Bailliages royaux colloqués dans les Justices de Seigneurs, qu'on appelle Sergents

royaux de collocation (...) Et les Sergents des Prâtôtés, ou Chôtellenies royales n2t. Bien que

ces huissiers ne pouvaient instnrmenter que dans le ressort de la juridiction royale où ils

étaient immatriculés, on frouve < quelques arrêts qui autorisent les Huissiers et les Sergents

royatn à exploiter dans l'étendue des Jrctices de Seigneurs, même pour des cas

ordinaires fe. Cettepratique paraît somme toute êfre restée hès marginale. Quoiqu'il en soit,

les huissiers et serge,nts noyaux semblent benéficier d'un taite, nent particulier, puisque

lorsqu'ils exploitent en dehors de la juridiction royale de leur ressort sans autorisation

préalable, < le Juge de Seignanr ne pant le punir & sefaire justice lui-4ême ; mais (...) it doit

se plaindre au Juge royal supérteurn3o. Plus qu'rme protection royale des huissiere royaux,

cette mesure témoigne peut-êtne du principe selon lequel il ne fallait pas abandonner, aux

mains d'une juridiction extérieure, le droit de juger un représentant de la justice royale.

Oufre leurs fonctions taditionnelles, les huissiers ro)raux ont gé,lréralement le

droit d'effecfuer les prisées et ventes de meubles dans les endroits où il n'y a

pas d'huissiers-priseurs - lesquels remplissent à cette époque les fonctions des actuels

commissaires-priseurs3l. Par ailleurs, comme nous l'évoquions precédemment, seuls les

sergents du Châtelet de Paris ont le privilège, à I'instar des premiers huissiers audienciers des
jnridictions royales, < d'acploiter par tout le Royaume, les mandements de tous Juges royawc,

même de tous Juges subalternes >32.Læprivilèges ocfroyés à cette catégorie de sergents ont

été confirmés au XVt'* siecle par plusieurs lettres patentes.

Géneralement, les huissiers et sergents des justices royales extraordinaires ont le droit

d'exploiter < dans l'étendue de leurs juridictions, tous actes émanés de leur Justice, & à

assigner les personnes qui en sont justiciabtes n33. Ces huissiers ont eu" pour cenains d'entre

eux, le droit d'exploiter égale,rnent pour des cas ordinaires, c'est-àdire des cas où aucune

Ina,O.682).- Jousse, Tfaité de I'administration de la justice, op. cit.,(p. 565).
?na,O.s67).
:.Ibid., (p. s67).
'l 

Ç * cc point Alain Qlre'min, notarent <<C,omissaires-priseus > k Encyclopædia IJniv*talis,l998, et
I*s commissairæ-prisa nt. Ia mutatîon d'une profæsion, op. cit.
"'Joussc, Traité de I'administration de la justice, op. cit.,(p. 567).t3 lbid.,G,. s72).
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juridiction spéciale, y compris la leur, n'était impliquée. Par ailleurs, certains huissiers des

juridictions extraordinaires avaient même le droit d'exploiter par tout le royaume tels /es

huissiers audienciers des Sièges Présidiaux et les huissiers des Bureaux des Finances, de la

Connétablie, des Cours, de la Table de Marbre, des Requêtes de l'Hôtel et du Palais, de la

Prevôté de I'Hôtel etduBailliage du Palais3a. A cet égard, il convient de soulignerque la

permanence de telles prerogatives tout au long de I'Ancien Régime participe du projet

d'expansion du pouvoir judiciaire royal.

Il faut signaler e,nfin que quelques rares catégories d:huissiers benéficient de privilèges encore

plus importants, certains titres d'office conferant de plein droit la noblesse. Tel est le cas pour

le prernier huissier audiencier du Parlement qui se voit également gratifié, en plus du costume

fraditionnel - sur lequel nous revie,ndrons -, d'< un bonnet quané de drap d'or avec un cercle

herminé n3s .

La pluratité des athibutions a concouru à établir parmi les huissiers36 une grande

diversité de compéte,nces, de privilèges, de monopoles et d'espaces de concurrence. Comme

nous I'avons suggéré, la diversité des jwidictions du royaume sous I'Ancien Régime

constitue, selon la formule de Jean-Pierre Royer, we justice-mosaiQue et confribue à la forte

hétérogenéité de I'e,nsemble des huissiers de cette période. En oute, de même que le pouvoir

judiciaire royal conquiert progressivement une grande partie du royaume de France par

I'implantation de diverses juridictions ou leur empiètement progressif sur d'auûes juridictions

extérieures, le nombre des huissiers royaux va croissant. Ainsi voit-on apparaître un clivage

grandissant enûe huissiers royaux et huissiers des justices seigneuriales et ecclésiastiques
- qui ne connaissent, quant à eux, aucune augmentation notable de leur effectif. A ce propos,

les huissiers se,mblent avoir été en sumombre tout au long de I'Ancien Régime. Cette situation

a conduit à de nombreux abus et fait I'objet de diverses politiques de régulation et de

réduction37.

* Potu rme présentation plus détaillée des diverses catégories d'huissiers et de juridictioilr sonsi I'Ancien
Bégime, le lecteur pourra se réfërer aux armexes.
" Jousse, Traité de I'adninistration de la justice, op. cit., (p. 631). Pour une étude des costumes des huissiers et
des sergents sous I'Ancieir Régirc et la periode révolutionnairg voir PaEick Clavel, << L'huissier et son costume
à travers le terys >> in Hostarii,Paris, Editions juridiques et tecbniçes, 1995, (pp. 16Z-198).
" Nous utiliserons désormis le terme d'<< huissier > pour désigper à la fois les buissiers et les sergents.37 Selon Jean-Paul Spinelli, on a corytabilisé au XVIè"' si&Ie < jusqu'à soixante mitle Huissiets et Sergents >,
cf. <<La formation des huissiers de justice >> in Hostarii, Paris, Editions jruidiçes et techniques, 1995,
Cr. 285). Ainsi il y avait environ l8 fois plus d'huissiers qu'aujourd'hui pour une population totale 3,5 fois
moins nombrensc (qf sur ce poinq lean Meycr, < Ancien Régin€ >>,in Encyclopelia (!nivatalîs,1995). It faut
souligncr cepeirdant que c€ nombre de 60000 huissiers ne constitue qu'une sirryle estimation, les divers
coqtages demeurant pour cette époque généralement tnès ap'proximatifs. Quoiqu'il en soit, si I'on admet que le
désir du monarque d'étendre sa justice se donne à voir à travers I'augmentation - réglee légalement - du nombre
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De plus, en considérant l'augmentation notable des sergents à cheval du Châtelet de Paris qui

sont passés de 22O en 1369, à 904 en 177138, on assiste à l'émergence d'un clivage d'une

forme toute particulière entre Paris3e et la province, puisque ces officiers de justice se

distinguaiant à la fois des huissiers des juridictions extérieures, mais aussi de leurs

homologues provinciaux, les sergents à cheval du Châtelet de Paris, comme nous I'avons vu,

pouvant exploiter par tout le royaume, et pour tous juges, et ne dependant que du prévôt de

Paris.

l-2L'organisation de la corporation et de ses membres

A I'aune des ûavaux des jurisconsultes, il apparaît que I'ensemble des huissiers n'a

connu que tardiveme'lrt, sous I'Ancien Régime, une forme d'organisation corporative

reconnue par le roi. Jacques Le Goff note à ce prcpos que ( de nombreux métiers sont

demanrés en dehors du système cotporatifn tels les << métiers reputes << vils ,t t4o. Ainsi, la

plupart des sergents de I'Ancie,lr Régime ne disposère,nt pendant longtemps d'aucune forme

corporative du fait de la vilité de leurs tâches. Mais on peut postuler que, par la suite, la

genéralisation de la venalité des offices et l'augme,ntation du niveau d'insûuction requis pour

intégrer la corporation entre le XVtu et le XVf* siècles, qui ont pour conséquence de

mener à la tête des charges des individus plus fortunés et plus instruits qu'auparavant, ont

concouru à l'édification de multiples organisations corporatives informelles - i.e. des

organisations présentes dans les usages et non dans les textes - permettant la défense

d'interêts communs et auxquelles le monarque accorda sa reconnaissanceot.

des huissiers, I'iryortance numérique de ces demiers peut également s'expliquer par la généralisation de la
vénalité des offices au début du XVf* siècle sous Inuis )(II et François Io, qui cherchaient par ce moyen à
cornbler le déficit des caisses du royaume.

I q Jo*r", Traité de t'administràtion de Ia justice, op. cit.,(p. 619).
" Ia prépondérance des huissiers parisiens semble participer d'un phénomène plus général de concenûation de
la puissance politique et des affaires au sein de la capitale coulme I'indique Alexis de Tocqueville < Paris avait
Pris de bonne heure tne singulière prepondérance dans le royaume. II existait en France des villes
considqables ; mais on n'y wyait qu'une grande ville, qui était Paris. Dès le moyen âge, Paris avait commencé
à daryûr Ie centre des lumières, de Ia richesse et de la puissance du royaume. La centralisation du pouvoir
politique dans Paris augmentait sans sesse I'importance de la ville, et sa grandeur croissante y facilitait à son
nur la concentration du powoir. Le roi attirait les afaires à Paris, et Paris attirait les afaires au roi >.
Cf,, L'Ancian Régime et la Revolution, tome II, Paris, nrfGallinardr 1964, ûr. S8).* Cf, Jacçæs Iæ Goq << C,orporations > in Encyclopædia Untversalis,1995.
" Dans L'Anciq Régime a la Révolutioz, Aloris de Tocqueville oçlique la décadence de I'aristocratie à partir
d'rme étrde de la croissance du pouvoir royal et des progrès de la ceirtalisation sous I'Ancien Régime.
Ce Êisaot' il souligne également I'emichissement de la bourgeoisie et des rotriers qui < acquirent des terres et
achaùaû læ charges vâtalæ r, cf, tw to op. cit., G. 21). A cet égar4 tacqu€s Iæ Gotr indique que la
caractgdsdque première des corporations et des mtivations de leurs membres consiste en la manifestatioo
< d'tnt sottci de défenses d'intérêts ërconomiques nouwaux Iiæ à la montée de nowelles couches sociales r.
Cf, < Corporations >>, op. cit., (0.2).
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Selon Paul Séta, la première communauté d'huissiers < prit Ia forme religieuse, de

tous les groupements, au moyen âge, la confrérie Q{IIÊ siècle). EIle fut fondée par les

sergents à cheval du Châtelet de Paris (...) Le roi Charles VI leur octroya le droit de

s'assembler une ou plusieurs fois par an, pour nommer des procureurs de la confrérie, et

élire quatre d'entr'eux, chargés de recevoir les cotisations et les autres droits, et de

gouverner les intérêts de la communauté (1407) >u'. En 1353, une lethe du roi Jean donne

naissance à cette confrérie qui sera reconnue à nouveau en 1372. En 1415, les sergents à verge

s'organisent également sous cette forme. Cependant ce n'est qu'en 1704, par la création dans

toutes les juridictions royales des offices de syndics (présidents) au sein de chaque

communauté de procureurs, d'avocats, et d'huissiers, que les divers groupements se voient

dotés d'une sfructure hiérarchique bénéficiant d'une reconnaissance légale.

Iæs différentes communautés d'huissiers se sont vraisemblable,ment constituées

progressive,me,nt à I'instigation de certains de leurs mernbres et à partir d'inténêts coûrmuns,

mais sans pour autant réunir I'e,nsernble des huissiers exerçant auprès d'un même Eibunal.

Selon Paul Séta, << dans les débuts ces organisations loin de grouper tous les huissiers et

sergents d'une ville, étaient diverses, fragmentaires. I1 y en avait presque autant que de

catégories d'oficiers, avec des statuts et des règlements dffirents. Une anarchie presque

continuelle régnait entre elles, par suite de conflits, relatifs à leurs droits, à lanrs privilèges, à

lanrs salaires, conflits que les *ibunaw ne pouvaient toujours apaiser, et qui nécessitèrent

pafois I'intemention du pouvoir royal>43. \ apparaît, en effet, que des communautés

d'huissiers ont défendu avec ardeur leurs droits contre certains de leurs confrères. Tel est le

cits, par exemple, des sergents à cheval du Châtelet qui jouissent du privilège de choisir leur

lieu de réside'nce et ( ont même obtenu sur requête, un arrêt le 2I awil 1761, qui est imprimé,

par lequel la cour a fait défense à tous huissiers, sergents royaux & autres, d'uploiter ni

résider hors des lieux où ils sont immatriculés, & où ils doivent le service t4.

D'un point de vue g,énéral,les multiples conflits internes à la corporation sont imputables au

sumombre des huissiers, lequel a pour conséquence d'aviver la concurrence, de susciter

antagonismes et convoitises et, par-là même, de conduire à des abus.

12 Cy Paul SétL ,es huissiers et sergents sous I'Ancien Régime,Thèse porn le doctorat de droit, Univenité de
P-aris, Paris, M. Giard & Brière libraires+diteurs, 1913, (p. 69).tt lbid., (p. 69). Pour une analyse historico-juridique dà 

"ooditio 
d'exercice des huissiers €n Provence, voir

JearPaul Gaiil,.Elzissl'ers et sergents de Provence sous I'Ancia Régime,These pour le doctorat dc droit, Nice,
tnz.
u Cï. t.g. Denisart, &llection de decisions nouvelles et de notions relatives à ta jurispntdence actuelle,pars,
edité chez la Vzuve Desaing tome second, 7h éditioq 1771, Gt. U7).
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Malgré la grande diversité des attributions, des privilèges ainsi que des formes de

groupement, il apparaît que I'ensemble des huissiers demeure soumis à des conditions

communes d'exercice. A cet égard, si les conditions requises à I'origine pour intégrer la

corporation sont quasiment inexistantes dans le droit écrit, nombreuses sont celles qui

apparaissent au cours de I'Ancien Régime à mesure que le pouvoir royal s'étend. Afin de

dresser un tableau sommaire des modalités de groupeinent et d'activité des huissiers, nous

n'évoquerons que les principales conditions d'entrée et d'exercice auxquelles ces derniers

sont soumis.

Pour être reçus, les postulants doivent ête âgés de 25 ans minimum (selon les

ordonnances de janvier 1560 et d'août 168l) - ou 22 près les juridictions consulaires et

20 près les tribunaux de police (selon la declaration du roi de décembre 1699 et des edits de
juin 1708 et mars 1710) - et êfre Français, laibs (c/ I'ordonnance de Henri VI de mu 142545)

et de religion catholique (cf. Arrê*du parlement de Paris, décembre 1680)46.

Dans I'exercice de leur ministere, les huissiers sont tenus de se monfrer diligents,

d'instnrme,lrter pour toutes les parties - sauf pour les parents et alliés - et de respecter les

modalités légales d'activité tels les critères de pe,rception des honoraires ou les règles de

procédure, sous peine de diverses sanctions telles la privation de I'office, la punition

corporelle, l'ame,nde, etc.a7 Par ailleurs, une ordonnance de 1535 fait melrtion que les

<< sergents seront tenus de faire résidence, et de demanrer dans les liau de leur

établissement>48 et selon une ordormance de 1568, les huissiers et sergents sont contraints

< de faire résidence actuelle dans les lieu"r de leur domicile & réception, pour y servir en

leurs charges & états, & exécater les ordonnances de Justice à peine de suspension pour la

première fois, & de privation pour la seconde noe. Enfin, comme le note Paul Séta, <r /es

anciennes ordonnances (art. 89 de I'ordonnance d'Orléans, 31 de l'ordonnance de Moulins,

6 de I'Edit d'Amboise, janvier 1572) prescrivaient aux huissiers et sergents, de porter en

évidence sur leur habit un éansson de trois fleurs de lys, et d'avoir à la main une baguette ou

a5 
Ç Isamberg Recueil général des anciennes loisfrançailses, ûome VItr, l19l, @.717).* Encyclopédie des huissiers, op. cit., tome IV, (Irp. 505-506) au mot < huissier n. A noter que si le fait d'être

Français semble avoir toujours constitué une des.conditions requises à I'entée dans la frofessio4 celle-ci
n-apparaît oplicitcment en droit ç'au cours du )OC* siècle.
1'O" p*t citer ici quelque.s ote,ryles venant illustner notre propos : < Delawoy, huissier à cheval au Chôtelet,
fut PI anêt lu 3I juîlla 1755 ændamné à I'amende honorablè et à neuf ans àe galères pour s'être adjugé des
manbles qu'il vendait ay q9hles ptùIiques. IJn anêt de Ia < &ur du Parlement > de i'ouen, renau (..j te SO
octobre 1765, dhlara, Noël Salomon, huissier au granier à sel de Vernon, atteint et convainan de concasiions et
d'qactions dans son oftce, et le condamna en dk liwes d'amende envent le roi, en trois ans de bannissement
lnn l'étanàte du bailliage de Gison, à se défaire dc son Afrce, a le déclara incryble d'an posséder un
y\e- ! rn Paul Séta" Les huissien et læ sergents sous l'Ancien Régime, op. cit., @. 42).
I 6X Jousse, Traité de I'administration de lajustice,op. cit.,(p. 636).n lbid.,(Ir.636).

50



une verge, mais cela est tombé en désuétude au XVIIf'" siècler,,to. De même, jusqu'au

XVt'* siècle, le port d'un mante aurayé est également obligatoire pour tous les sergentssl.

Tels sont les aspects les plus généraux des modalités d'exercice qui se sont maintenues tout au

long de I'Ancien Régime et dont certaines sont restées en vigueur jusqu'à aujourd'hui sans

avoir subi de modifications majeures telles les conditions d'âge ou encore de résidence.

En oufre, il convient de souligner que sont apparues progressive,ment de nouvelles conditions

d'entrée, lesquelles ont contribué à modifier de façon importante et durable le profil de la

corporation.

Avant de présenter ces conditions, et afin de bien saisir leurs implications sur le plan

du recrutement social des membres de la corporation" il paraît pertinent de déterminer le

niveau social de ces officiers sur toute la période d'Ancien Régime.

Comme nous I'avons évoqué plus haut, les serge,nts peuve,lrt ête considerés à I'origine

comme les serviteurs des diftrents age,nts du roi tels les baillis et tes sénécharx et il semble

qu'ils soie,lrt issus e,n majorité d'une frange de la petite-bourgæisie - ou roture - bénéficiant

d'un faible niveau d'instnrction scolaire, mais détenhice de moyens économiques permettant

l'acquisition d'un office. A cet égar4 I'anallæe de l'évolution des conditions d'aptitude pour

intégrer la corporation nous invite à considérer I'augme,ntation du niveau social moyen des

huissiere et à en fixer les limilçs temporelles.

L'acte le plus ancien que noui ayons répertorié en la matière est une lettre de Charles

VI en date du 3l janvier 1402 où il est stipulé qu'avant la reception des serge,lrts, il serait fait

information << de leur suffisance et loyautér,,S2. Sans cesse réaffirmé tout au long de I'Ancien

Régime, ce critère de la suffisance ou de I'expertises3 appelle plusieurs remarques.

D'une part, il faut souligner la diversité historique des modes de nomination des

huissiers. Jusqu'au XVt'* siecle, les baitlis et les sénéchaux se réserve,nt le droit de nommer

les huissiers qui exercent auprès d'eux. Leur nomination est effectuée en public, ce qui a

peut-être permis de satisfaire aux conditions évoquées précédemment, puisque les membres

de I'assistance peuvent lors de ces assemblées, informer le juge sur la moralité, voire les

l 
p"ot SétN,Ier huissierc a læ sægents sous l'Ancien Régime, op. cit.,(p. 20).

" I\'lalgé lcs tentatives d'uniformisation du costume des huissiers et des sergents, la diversité des traditions
vestimentairqs semble avoir pcnluré au cours de I'Ancien Régime.

I A tr"-t"tt, Reaail genéral des anciennes loisfrançaises]tome vII, pads, 1791, (p.45).- Elçérience, oçertise ou zuffisance : ce sort les termes eryloyés au sein des divers-æxæi légaruc églementant
les fonctions dcs huissiers porn stiputcr la nécæsité d\"'c formc dc savoir ndfucûilt potant sur les
ditrérclttcs procCaues. A ce prqos, no-us ne déænons aucune information relatant le modc d'afrrentissage des
posûilans. Toutefoig on peut éætte I'hlpothèse selon laquelle lcs candidag sont arnenés à effeetuer un stage
auprès d'un huissier afin d'acquêrir ces rudiments.
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aptitudes du postulant. En pareil cas, la définition de la compétence et, partant, la nomination,

semblent relever pour partie de la respectabilité, voire de la notabilité du postulant.

Par la suite, il est prescrit aux divers juges de prendre I'avis d'un conseil composé de

notables, à savoir des gens d'Eglise, des nobles et des bourgeois. La nomination des huissiers

s'apparente ainsi désormais à une forme d'élection.

Enfi& au XVt'* siècle, le roi se réserve la nomination des officiers de justice. Mais ce droit

souffre certaines exceptions, puisque le prévôt de Paris ou les lieutenants criminels peuvent

nommer des huissiers qui exerce,nt auprès de leur juridiction. En outre, si, dans les justices

seigneuriales, les sergents sont nommés par les seigneurs, dans certaines localités, ces

officiers de justice sont élus par les habitants54.

D'aute part, il convie,nt de signaler l'apparition, dans les usages, d'un examen

d'enfrée. Paul Séta indique que, durant K I'examen qu'on lanr faisait subir, les oficiers

auxilinires de la justice n'étaient intenogés que sur la pratiquenss. Nous ne pouvons pas

nous prononcer avec exactitude sur le degré de généralité de cet exame,n ni sur ses modalités

de passage en raison du laconisme des rares textes légaux relatant son existe,lrce. Toutefois, on

peut faire I'hlpothèse que celui-ci est plutôt pratiqué au sein des juridictions supérieures - tel

le Parlement - à I'entrée desquelles est exigé des huissiers un niveau d'insfiuction plus élevé,

et que l'évaluation des postulants est assurée par un ou plusieurs représentants de la justice

royale, voire peut-ête égale,me,lrt par certains membres de la corporation.

En des temps plus reculés, les postulants n'étaient pas soumis à I'examen corlme I'indique le

jurisconsulte Charles Ioyseau dans son Traité des fficierss6; << quant atn Sergens, pour la

vilité de leurs Offrcessl & pour ta dffianltë qu'il y avait anciennement d'en trotwer, on ne les

a point rendus à I'examen; même le temps passé, il n'était pas seulement requis qu'ils

scanssent lire n'y écrire (...) mais ils faisoient verbalement dannt le juge le rapport et

relation de leur exploits, ainsi appellez pour cette cause, et non pas actes : parce qu'ils

consistent enfait, non en écriture : c'est-à-dire procédures verbales et non par écrit n. Ainsi,

dans I'ancien droit, les sergents procèdent verbalement à leurs missions et aucun examen ne

sanctionne I'entrée des prétendants dans la corporation. La plupart d'enhe eru( ne savent ni

lire ni écrire. Il apparaît sur ce point que le faible niveau d'insûuction scolaire des impétrants

a constitué ôrablement une e,ntave à l'établisseme,lrt d'un examen à I'entée de la

1Cf g""y"topedie det huissiers,op. cit.,tome IV, ûr. 515).
]l ff faU SétN, Izr huissiat d sergqtts sot s I'ancian régime, op. cit.,(pp. 5G51).
" Cf, Cbapite M L.L., Oilrlf sièclQ cité par And!é Gâtinais, L'huissier. Attxiliaire de justice, Thèse pour le
doctorat de &oit, Paris, les éditions Domat-Montcbrétien, F. Loviton et C", 1932, G. 8).5' soulipé par nour.
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corporation. Ceci peut s'expliquer notamment par la nécessité, pour I'appareil judiciaire, de

disposer d'un nombre suffisant d'huissiers. André Gâtinais indique à ce propos que les Etats

généraux présentèrent au roi << un cahier de doléances, à Tours en 1482, dans lequel ils lui

demandaient que les sergents sachent lire et écrire et mettre en termes honnêtes les citations

de leurs exploits. Le Roi Charles VIIIfit droit à ces demandes dans un édit de 1485. Mais ces

conditions qui pour l'époque paraissaient trop sévères, éloignèrent les candidats, et, si l'Edit

avait été obsemé à la lettre, il est fort probable que les Ofices de sergents seraient restés

pendant longtemps sans titulaires >58. Neanmoins, une ordonnance du 16 octobre 1535 fait

défense au Parlement <r de recevoir auann postulant huissier s'il ne savait lire et écrire en

bonne lettre lisable et qu'il ne sut faire promptement les exploits de son estat >5e. Ainsi, il est

jugé necessaire, pour la bonne conduite de I'office, que I'huissier sache lire et écrire. Mais ce

qui est valable pour le Parle,ment ne se,mble pas l'ête pour les autes juridictions du royaume,

puisqu'une ordonnance du 9 janvier 1563 vient tempérer la rigueur de I'Edit de 1485 et se

bome à prescrire que tous les candidats à la charge d'huissier doivent seule,ment savoir

< écrtre lanr seing naturel et paraphe dans le registre du Grefier pour y avoir recours >@.

Un siècle plus tard, il apparaît que le niveau d'instnrction des postulants, à I'image du niveau

d'insûuction général de la population française, a notable,ment augme,lrté, puisqu'une

ordonnance de 1667 < enjoignit à tous canx qui ne smtaient ni lire ni écrire de se démettre de

leur charge, et défendit en outre, pour I'avenir, antx Seignanrs de pourtoir les illettrés >6r.

Ainsi, il y avait suffisamment d'individus instnrits briguant les charges d'huissier pour que

I'on puisse désormais se séparer des illettrés afin de garantir une meilleure administration de

la justice. Par ailleurs, et quasiment simultanément, allait apparaître ce qui doit être considéré

comme une autre condition d'entée dans I'activité : la vénalité des charges.

Sont vénaux, à I'instar des offices publics, les offices à clielrtèle parmi lesquels on

range ceux des huissiers. La vente de ces oflices est devenue chose légale sous le règne de

François l* (1515-1547), qui considère ces derniers cornme ( une partie du domaine

royal n62. Proclamée par la declaration du 23 mars 1672,1'hérffiité des offices des huissiers et

des sergents ne modifie pas ce principe, le tite des offices - i.e. le droit d'exercer les

$ /z André Gâtinais, L'huissiq. Auxitiaire dejustice, op. cit.,(p. 9). n est intéressant de noter çe cette demande
d'alphabétisation est conte,ryoraine d'un mouvemeirt d'alphabétisation général de la société française. Cf, sur ce
Eoing Béatrice Fraenkel et Ëon Gani, < L'alphabétisation >>, in Encyclopedia [Jnivetralis,L991.
]l CI p"ut Séta, tres huissierc et sergents sous I'ancien régime,op. cit.,G. l4).
7 Cf. enare Gâtinais, L'huissier. Auxiliaire de justice, op. cit.,$r.9).o' bd., (P. 9). Cetæ même ordonnance réitere, par aillerus, d'autes exigences - çi corytent oomme autant de
garmties d'rme bonne administration dc la justice - selon lcsquclles les huissiers procédant aruc diverses
exécutions doivent être accorryagnés de témoins et mentionner sur leurs actes le nom et I'adresse de ceux-ci,
9-insi que les sommes versées par le débiæw.
"' Cf,, Paul Séta, .f,€s huissiers et sergents sous I'ancien régime, op. cit.,(p. 53).
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fonctions qui y sont attachées - n'étant pas dans le commerce et le roi n'octroyant qu'un droit

viager. De plus, le monarque se réserve toujours I'investiture des prétendants. Sous I'Ancien

Régime, il revient en effet au roi de nommer les magistrats et les officiers royaux, dont les

huissiers et les sergents. Ainsi, < l'fficier ne put être investi de sa fonction que par lettres

royales expédiées en Grande Chancellerie [etJ les huissiers ne pouvaient donc entrer en

fonction, qu'en vertu de < lettres de provision > >63. L'hérédité des offices, bien que placée

sous le contrôle du roi, a rapidement conduit à l'établisseme,lrt de véritables dynasties

d'huissierss. Il faut en effet rappeler qu'à cette époque, I'acquisition de I'office constitue le

seul obstacle majeur à I'entée au sein de la corporation. L'intégration d'un impétrant

succédant à un membre de sa famille était donc relativement aisée.

D'aufies exigences présidant à I'entée des postulants dans la corporation doivent ête

également satisfaites. Ainsi, en verhr d'une ordonnance de 1560, << nuls sergents seront reçus

sans inquisition préalable de leur bonne vie et æpérience >6s. Aces exige,lrces déjà formulées

dans la lette de Charles VI évoquée plus haut s'ajoute une autre précaution: le

cautionne,rnent. André Gâtinais indique à ce propos que < les lettres de Charles W du 20

janvier 1389 exigent du postulant un depôt de somme de 100 liwes à titre de caution, cette

sommefut d'ailleurs portée à 200 quelque deux siècles plus tardn6. Selon l'Encyclopédie

des huissiers, le cautionneme,nt doit être considéré corlme une forme de << garantie de

l'æercice régulier [des fonctions des huissiersJ >6t. Appanre formellerrent au Xr\/èn* siècle,

la caution est une somme d'argent sur laquelle sont destinés à être prélevés les dommages et

inter,êts reverant aux parties qui ont subi des préjudices dus aux négligences ou atu( fautes de

l'huissier. En tant qu'invention royale, le cautionnement peut être envisagé ainsi comme une

précaution supplémentaire visant à garantir la bonne administration de la justice6s.

Outre les modalités d'accès que nous venons d'évoquer, une autre condition, plus

informelle, préside à la nomination des huissiers et consiste en la mobilisation d'un réseau de

relations. En effet, selon Félix Aubert, << les recommandations ne nuisaient pas pour obtenir

une charge d'huissier au parlement : Ravesson Duchesne, protégé du chancelier, fut tout de

u't lbid.,ûrp.4248).
" Hérédité est s)xnonlme ici de patrimonialité: la charge n'est plus achetee à I'Etat - coulme au terys de la
vénalité -, mais à un membre de la corporation sorùaitant cesser d'exetcer, et fait partie du patimoine de
I'acquéreu. Dans les usages, lme t€ndance à confondre les appellations a pu ête constatée au cou$ de la période
réccnûe. Ainsi, par vénalité, nors ente,ndrons, tout au long de nsû€ analyss, sirylement le fait de céder son office
i.son successcur- ce çd ne doit pas rnener à occulter la dimension patrimoniale que nous venons d'évoquer.
:: Cf Isanbert, Renteil général des anciewes loisfrançaises, tome XlV, Paris, 1791, (p. 86).
i Iz Andr,é Gâtinais, .L 'imssder. Auiliaire de justice, op. cil,(p. 10).
icf, Enqrclopédie des huissiers, op. cit.,tomc I, (p. 538).
* Iæ cautionnenent a peutéûe constitué également un nroyen de sélectionner, à partir de criteres économiques,
les firturs membres de la corporation selon leur origine sociale.
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suite reçu; Jean de Beauvais dut sa nomination à Ia recommandation du duc d'Athènes, et

Thibaud Yves fut redevable à Robert de Lorris, seigneur d'Ermenonville, chambellan du roi

Jean, d'être le successeur de Jean des Fontaines ,ru'.Demême, I'appartenance d'un parent à

la corporation peut faciliter grandement la nomination du ou des descendants : < les

résignations de charges étaient fréquentes. Quand le roi agréait celui en faveur de qui était

faite la résignation, il en avertissait le parlement, qui recevait le résignataire si I'examen et

I'enquête lui avaient été favorables. A ces formalités furent soumis Alphonse, clerc du roi,

na,eu de l'huissier Raoul de Nesles, qui avait resigné en sa fneur (...) et Pierre Augustin,

nerreu de Pierre Baron >70.

Ainsi, il apparaît que I'inscription du postulant au sein d'un réseau de notables rendait sa

nomination plus aisée. Ceci est valablg d'ailleurs, pour la plupart des juridictions du

royaume, coûlme le zuggèrent certains textes légaux évoquant les liens de parenté avec le

pévôt ou le sé,nechal, voire la logique de transmission de I'office au sein de la sphère

familiale. Il se,mble néanmoins que la mobilisation d'un réseau de hauts fonctionnaires ou de

dignitaires demeure llapanage des huissiers parisiens, en raison de leur rang social plus élevé.

Par ailleum, il convie,nt de ne pas surestimer le rôle catalyseur joué par le reseau de relations,

puisque celui-ci peut également parfois faire obstacle aux projets de certains postulants.

Félix Aubert indique à ce propos que << contre ces présentations de parents ou d'amis, les

oppositions ne manquaient pas de surgir. Raoul de Nesles s'était opposé à ce que Louis de

Bntges succédât comrile huissier à son père, Etienne de Btages, qui venait de mourir.

D'autres fois, I'opposant demandait à être entendu par le parlement avant que la personne ne

fit reEte. Quand l'opposition venait des huissiers, le candidat devait soutenir contre eux un

procès; c'est ce qui aniva en l40l à Raoul de Guerges. L'arrêt rendu le 7 septembre lui

donna gain de cause D1r.

Hormis la vénalité des offices, toutes les conditions d'entrée dans la corporation

répondent au souci premier d'une bonne adminisfiation de la justice; le cautionnement,

I'exaûlen, les conditions d'âge, de réside,nce, de loyauté ou d'expérience vont en ce sens.

De plus, nous avons égale,ment mis en exergue, comme Flore,nce Bénard, I'institution par le

souverain d'<< un corps de règles spéciales s'appliquant aux huissiers soit pour les protéger

des jrcticiables dans l'exercice de lanrs fonctions, soit pour les sunteiller dans leurs activités

@ In Iæ Pulqunt de Paris de Philippe le Bel à Charlæ WI (1314-1422). fun organisatian, Genève,
S^latkine-Mégariotis reprints, 1974, (p. 306).

:Ibid.,(p.307).
" fti l.,(p.308).
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et les réprimer en cas defraude v A ce propos, I'auteur note qu'<< en ce sens, nous pouvons

parler de prémices d'un état ou statut des huissiers et sergents, préfigurant ceux des

fonctionnaires du XI*^" siècle >72 et leur reconnaissant de plein droit un rôle d'n agents

représentants de la puissance publique t73.

Malgré toutes les dispositions garantissant la bonne administration de la justice, les huissiers

continuent de perpétrer diverses exactions, lesquelles consistent principalement en I'extorsion

de salaires indus et en la mise en æuvre de procédures illégales. De tels abus, ainsi que < la

clamanr publique n qu'ils soulèvent, sont souvent cités en réference par les rédacteurs des

divers textes de loiTa ; de manière générale, ces multiples exactions sont associées au très
gand nombre d'huissiers et de sergents en exercice.

A I'origine, le nombre d'huissiers n'était pas limité et il en existait beaucoup top relativernent

à la masse des services qui leur revenaient. On assiste à cet égard au cours de I'Ancien

Régime à des mouvements conhadictoires de création d'offices - visant à combler le déficit

des finances du royaume - et de suppressions - ayant pour objectif de pallier les multiples

abus. Les politiques de réductions successives ne sont ainsi parvenues à supprimer ni les

huissiers surnuméraires ni les exactions. Quoiqu'il e,n soit, même une forte réduction de leur

nombre ne saurait faire disparaître la tentation que représente en cas de saisie ou d'exécution

la détention temporaire des biens ayant appartenu au débiteur. Ce même problème, irésolu, se

rencontre encore aujourd'hui. En outre, si les abus des huissiers se font jour à travers les

textes légaux peu après la fondation du Parlement de Paris, ils constituent également < un des

sujets qui tiennent le plus de place dans les innombrables doléances que nous ont laissées les

XWf et XVIff siècles sur ce qu'on a appelé avec trop de vérité le brigandage de la
justice >7s.

2 Florence Bénar4 L'huissier de justice aux XIP" et xP siècles : fonctionnaire public Z, Thèse pour le
dlctorat d'histoire du droit Université de Monlpellier, 1998, (p.40).
!.nu.,(p.40).
" Noys-ne citerons ici qu'un exenple pow illuster nohe propos ; ( et comme de bonne équité vostre vouloir soit
nay à faire entretenir vostre iustice, et descharger vostre peuple des charges qui vons appèrent, dont il est
chargé et grévé; et qu'il soit ainsi dans wstre pays de Languedoc, ait comme nombre tnpù ae notaires et de
sergens qui vivent tous sur le pauwe panple, duquel ils tirent presque toute la substance du tranil et labeur de
lant pauwæ ntaîrrs (...) r. Cf I'ordonnancc du 8 juin 1456, rcoduc sur les doléances des états du knguedoc dn
Fqlgq Ræueil genéral des anciennes loisfrançaises, tome X, paris, 1791, G,.2g7).
" ÇMarcnl Marion, Dictiotuaire des institutions de Ia France aux XVIF 

"t 
Xirnf siècles, paris, Auguste

Picard éditeur, 1923, G,.279), au mot << huissier >.
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I-3 La période révolutionnaire

La révolution de 1789 signe la fin du régime feodal et conduit à I'abolition des

privilèges. La chute de I'Ancien Régime emporte avec elle parlements, justices royales,

seigneuriales et ecclésiastiques ainsi que les offices érigés en leur sein, et le décret du 29

janvier l79l met un terure à la vénalité et à I'hérédité des offices ministériels. Cependant, les

huissiers sernblent avoir été préservés de la volonté de la Constituante de fonder une nouvelle

justice, puisque ceux+i continuent d'exercer à tine provisoire durant la période

révolutionnaire. En 1791, il leur est conferé le droit d'instrumenter en vertu de leurs anciens

immaticules et la loi du 27 Ventôse de I'an VIII les maintient dans leurs fonctions jusqu'à

I'installation des nouveaux ûibunau:r76. Enfin" I'arrêté du22 Thermidor met un terme à cette

période d'incertitude en confirmant la place des huissiers au sein de I'organisation

judiciaireTT.

Jean-Pieme Royer indique, à ce propos, que ( la Révolution n'auit pas fait un sort semblable

à tous les awiliaires de justice : certains avaient été durement touchés, comme les avocats et

les proanreurs dont le norn même avait dispant des tables de la loi, tandis que les huissiers et

les grefiers avaient été maintenus, sous Ia simple réserte que ces derniers étaient soumis au

dogrne de l'électionn78. L'auteur fait ici référe,nce au mode d'élection que nous avons évoqué

plus hautTe. Par ailleurs, nous pouvons émetûe l'hlpothèse selon laquelle le maintien des

huissiers dans leurs fonctions ordinaires peut s'expliquer par un engagement politique

relativement faible ou inexistant eu égard aux autres officiers de justice, tels notamment les

avocatsso, et par la necessité de leur rôle au sein des institutions judiciaires. Il faut bien

considérer, en effet, que les huissiers n'exercent pas le pouvoir judiciaire mais en appliquent

seulement les décisions. Comme le note Flore,nce Bénar{ les huissiers << ne forment pas de

'u C7. Table générale, analytique et raisonnée des Lois, Dérc.rets, Ordonnances, Réglemens etc., torne XII, par
J.B. Duvergier, Paris, chez A. Guyot et scribe, librairesédiærus, 1835, (pp. 151-152).
" rbid., G.281).7t C/ Jean-Pieme Royer, Histaire de la justice en France, op. cit., @. 4/.4).
'iorrr-e nous I'av6ns vq certains huissiers des justices rôigo"urùl"r sont étus par les habitants de la ville dans
laquelle ils vont exercer et, dans lesjuridictions royales, leur nomination peut dependre du rôle consultatifd'un
conseil de notables. A partir du XVI* siècle, c'est au roi que revient I'investihre des posûrlants, mais cette
règle coryre,nd des exceptions puisque certains juges royarx jouissent du droit de nomination des huissiers et
çre, dans les justicas seigneuiales çri ne subissent pas la domination des justicæs royales, I'ancie,n système de
l'élection a dû perdurer. De plus, pou efficace que frrt la lutte des justices royales contre les justices
seigneuiales, ces de,rnières < æistaient enaore par dizaine de milliers à la fin de I'Ancien Régime > (cf. lean
Pierre Royer, Histoire de la justice en France, op. cit.,lp. 681). A partir de ce dernier constat, il nous est permis
de considérer que la pratique de l'élcction pcut encorc exister c,n bicn des cndroib du royaume de France aux
prcrnicrs iours de la Révolution
* CX r* ce point I'ouvrage de Lucien IGrpik intitulé Les mtocats. Entre l'Etat, te public et le marché.
XIIf-fl( siècle. Paris, Gallimard, 1995.
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communauté influente dans les grands corps judiciaires, ils ne sont pds dans les premiers

rangs de la lutte parlementaire et se distinguent par leur manque d'attitude combative >8t.

Ainsi, les huissiers ont toujours été absents de la scène politique et ne constituent en aucune

manière une force d'opposition susceptible de faire obstacle aux projets de réforme des

révolutionnaires.

Cependant les huissiers sont en butte à une autre sorte de menace. Il apparaît, en effet, que les

cahiers des Etats généraux de 1789 restent empreints des plus vives critiques à leur égard, en

raison de leurs nombreuses exactions commises tout au long de I'Ancien Régime.

Les doléances ont pour objet < l'abolition de la vénalité des ffices de quelque nature qu'ils

soient. Mais, elles visent, premièrement, la suppression des huissiers-priseurss2 (...)

Danxièmement, sont demandés avec insistance la réduction du nombre des huissiers et

sergents à la quantité né,cessaire pour le semice public, leur remplacement par des indtvidus

dotes de æmmissions révocables, la surtteillance accrue de lanr activité par les tribunaux,

l'abolition du privilège qu'ont certains huissiers d'uploiter dans tout le royaume n83. Tout au

long de l'Ancien Régime et mê,me durant la période révolutionnaire, la necessité de ces

officiers de justice n'a jamais été réelleme,nt remise en cause par le powoir politique ; seuls

donc la vénalité des charges et les abus commis par les huissiers sont devenus insupportables

arD( yeux du peuple. Iors de la nuit du 4 aott 1789, une des premières décisions de

I'Assemblée nationale a été d'abolir la venalité des charges administratives, mais ce n'est

qu'en 1791 que la vente des offices ministériels est supprimée légalement. A ce propos. il a

été décidé que le projet de leur liquidation - l.e. leur remboursement - serait réalisé en

commençant par les offices de plus petite valeur de sorte à pouvoir réguler plus efficacement

le nombre des huissiers. En oufre, comme le souligne Florence Bénard à propos de leur mode

de rémnnération, ( les Constituants ont limité la gratuité au fait de rendre la justice ; les

moyens de parttenir à la décision n'ont pas été envisagés comme pouvant devenir gratuits :

les frais occasionnés par I'exercice des fonctions d'huissier sont tout simplement restés à la

charge du justiciable, même si de nombreuses doléances les acansent de toutes sortes

d'abus >M.

Ia nouvelle organisation judiciaire issue de la Révolution s'éte,nd à I'e,lrsemble du

teldtoire et donne au statut des huissiers une forme plus unifiée. l-e décret du

tr F'lorence Bénar{ L'huissier de justice aux XLF" et ffi siècles..., op. cit.,(p. 38).* Pour une analyse de la stry'pression des huissicrs-priseurs et dcs jurés-priseurs lors de la Révolution, voir Alain
Qu€min, I*s commissaires-prisanrt. Ia mutation d'une profession, op. cit., (p.32 et s.).u lbid'G.35).
u lbid.,G.86).
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19 Vendémiaire de I'an fV (ll octobre 1795)85 fixe la repartition des huissiers auprès des

tribunaux et le decret du 26janvier 1793 établit la nécessité pour tout impétrant de présenter

un certificat de civisme. Ainsi, <t nul ne pourra être admis à exercer les fonctions d'avoués,

d'hommes de loi ou d'huissiers auprès des tribunaux civils et criminels, sans justifier de son

civisme par un certificat du conseil général de la commune du lieu de sa résidence, approuvé

par le directoire et par celui du département.,r86. Iæs huissiers déjà en exercice doivent

également satisfaire à cette condition pour continuer à assurer leurs fonctions. Ce décret

reactualise et généralise une pratique ancie,nne, et semble mettre sur un pied d'égalité

I'ensemble des huissiers. Cependant, il pinse sous silence les critères retenus pour la

délivrance du certificat de civisme, d'autant plus que ceux qui en ont la charge ( ne sont pas

tenus d'æpliquer les mofifs qui les déterminent à accorder ou refuser ces certificats, leur

vérifcation et approbation>E7. Enfin" avec l'arrêté du22 Thermidor de I'an VItr (10 août

1800), tous les huissiers provisoirerneirt en place sont nommés par le premier consul. Iæ droit

de nomination passe ainsi aux mains du pouvoir exécutif.

D'un point de nre gênéral,la réforme des institutions judiciaires et l'instauration de nouvelles

mesures régissant I'exercice de la fonction d'huissier contribuent grandement à I'unification

statutaire et organisationnelle de la << corporation > - entendue ici non pas comme métier,

mais au se,ns large du te,r:ne -, laquelle se subdivise désormais en trois catégories principales :

les huissiers ordinaires, les huissiers des justices de paix et les huissiers-audie,nciers88. A cet

égard, il faudra attendre le decret du 14 juin l8l3 pour que les huissiers bénéficient d'un

statut et d'un mode d'organisation uniques

Par ailleurs, quinze ans après sa suppression, la vénalité des offices réapparaît sous une forme

détounrée par I'instauration d'wr droit de présentation. < La loi du 28 avril 1816 (art. 9I) a

formellement consacré en favanr des titulaires d'ofices ministériels, de lanrs héritiers ou

ayants cawe, le droit de présenter à I'agrément du souverain des successeurs, et

implicitement admis qu'ils pouvaient stipuler un prix pour l'exercice de ce droit>Be.

En réalité, I'abolition de la vénalité des offices en l79l ne semble guère avoir modifié les

usages car, coûrme I'indique Paul Sét4 si < les ofices n'étaient plus cédés à pri, d'argent, en

fait,les Chambres n'accordaient le certificat de capacité et de moralité exigé par la loi, qu'au

s Cf, Duvergier J.8., Table gén&ale, analyique et raisonnée des Lois, Décrets, Ordonnances, Réglemens etc.,
gp. cit.,torne VlI, 1835, Cr,p. 313-3 14).
* Cf, Duvergier J.8., Table générale, analytique et raisonnée des Lois, Décrets, Ordonnances, Réglemens etc.,
gp. cit., torc V, 1834, (Irp. 127-128).
"J CT. t" décrct fu 29 jmvier I 793, ibid-, Gt. 129).
- qf Abin CTouiilebois, Iæs huissiqs dquis lafin de I'Ancien régime jusqu'à la Rænuralrbn, Thèse pour le
4gctorat de droit, Paris, 1959, (pp. 64 et s.).
e Encyclopedie des huissierc,àp. cit.,tome sixième au mot << office >r, 1905, (p. l2).
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candidat qui avait fourni rtnance au titulaire ,%. L'Eoqtclopédie des huissiers confirme ce

constat : < dans I'intervalle des décrets de I79I et 1793 à Ia loi du 28 avril 1816, I'usage de

traiter des ffices se rétablit peu à peu, et fut sinon autorisé, du moins toléré par le

Gouvernement tet. La survivance de la vénalité des offices peut s'expliquer par le poids des

traditions et notamment par le fait que les huissiers ayant acheté leur office durent considérer

comme légitime le fait de le céder à leur toure2.

n, Cy, Læ huissterc d sergents sous I'Ancien Regirne, op. cit.,ûr. 165).
" Encycbpilie dq haissiæ, op. cit., tome sixième au mot <<office>r, 1905, G. l2). Voir également Alain
$-:il"U"\ I*shuissi*'sdepuislafindel'Ancienrégimejusqu'àlaRætauratioi,op.cL.,9t.5i).
" L6 notaires ont adopté une attitude identique à celle des huissiers en continuant aè cfaer bur office
moyenntnt finances. Ezra Suleiman note à ce propos que <( la suppression de la vénatité des charges, en 17g9,
ne mil P6 fut aæ privîlèges ou monopoles de cauincs profesions. Graduetlanant, b prcfæs,-ion notariale
reprit possessbn de nus les attributs dont on avait wulu la priver sous la Révotutîon. A dire wai, même
pendant cette période, les notaires avaient continué à acheter et à vendre lanrc ofices >. In Les notaires.
Les pouwirs d'une corporation,op. cit., (p. 45).
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II - La nouvelle organisation professionnelle de 1813 et

I'affirmation de I'expertise, ou l'émergence

de la profession moderne

L'e'lrsemble des huissiers constitue, sous I'Ancie,n Régime, une véritable nébuleuse et

non un groupe homogène et structuré. Si la reconstruction de l'ordre judiciaire qui fut l'æuvre

des revolutionnaires leur ofhe les fondeme,lrts d'une harmonisation statutaire et

organisationnelle, les huissiers demeure,nt des agents publics dont les formes d'organisation

collective autonome se limitent aux communautes. En ces temps passés, le corporatisme ne
peut donc s'exprimer que de manière é,minernment isolée et reflète seuleme,lrt les intérêts

d'une partie infime de ceux que I'on considke aujourd'hui comme les ancêfres de I'huissier

moderne. Si certaine.s communautes proches des instances politiques panriennent à êfie

e,lrte,lrdues, leurs dé' arches ne sont dictées géneralement que par leurs propres intérêtse3.

Ainsi, pe'lrdant longtemps, la plupart des huissiers sont de,rneures des auxiliaires de justice

subalte'rnes, totalement dépendants du cadre juridique et politique d'activité et n'eurent

aucune prise reelle sur leur destinee. En oufre, malgÉ son avè,nement au tournant de I'Ancien

Régime, le pouvoir royal ne s'est jamais réellement rendu maitre du devenir de I'ensemble des

huissiers, tant sont nombreuses et polymorphes les communautés qui le composent alors.

Cette maîtrise fut l'@uwe de la Conve,ntion nationale qui instaure de nouvelles conditions de

nomination pour tous les huissiers et, ensuite, de I'Empereur Napoléon lo qui, en vertu du

décret du 14 juin 1813, organise la profession et lui donne sa forme moderne, ce texte

constituant le fondernent du statut actuel des huissiers de justice.

Nous prqposons, dans cette seconde partie, de rendre compte des conditions

d'émergence de la profession d'huissier à partir de I'analyse des principales modifications

apportées par le décret de l8l3 sur le plan des conditions d'exercice professionnel et de la

cohésion de l'ensemble des huissiers. Nous tenterons de montrer en quoi les diverses

communautés fure'lrt le te,lrain d'une régulation de I'activité professionnelle et de

revendications expertes, de sûatégies de protection voire d'exte,lrsion du marché des services.

Nous e'lrvisagerons égalerreirt le ressere,rne,lrt des lie,lrs avec la sphere politique e! plus

e3 Jacqncs Isnard note, à cc prqros, quc jusqu'au ç milian du )OP sibte (1625/1850), sanls les huissiers
parisiens constitués en puissantc chambre sydicale, proche des hautes autorites du pays, sont en mesure de se

faire entendre à l'unisson >. Ç Jacryes Isnard" < I^a Chambre Nationale des 
-Huissien 

de Justice : un
cinquanûenaire pour 175 ans d'[i51eis6 > in Hostarii,Paris, E.J.T. Editiors, 1995, (p. l9).
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globalement, les diverses luttes et stratégies de lobblng ainsi que les compromis successifs

qui ont fait - et font aujourd'hui encore - I'histoire de la profession.

Nous ne retracerons pas l'évolution sociohistorique de la profession d'huissier sur le plan des

relations inter- et intra-professionnelles et avec les instances politiques jusqu'à nos jours.

Nous avons choisi de présenter une étude des principaux éléments de cette évolution dans la

toisiè'ure grande partie de noûe analyse, au sein de laquelle sera abandonnée l'énonciation

chronologique au profit d'une étude de tlpe thématique. A noter, e,nfin, qu'une analyse de

l'évolution du marché des services des huissiers sur la période rece,nte apparaît au cours de la

seconde grande partie, qui est consacrée à la présentation des principales caractéristiques

sociales et professionnelles des huissiers dejustice.

II-1 L'esprit du décret impérial du 14 juin 1813

Le dfuret impérial du 14 juin 1813 est redigé au cours d'une période qu'André-Jean

Anraud identifie coûrme celle du < règne du privatisme >, qui se définit fondamentalement

par ( la conception selon laquelle le Droit a par essence mission de régler les rapports des

partianliers entre eux (...) n%. Rédacteur du décret, le baron Favard de Langlade - haut

magtsfrates - a explicité les intentions qui animent le gouvernement dans son ouvrage intitulé

Instntction sur l'organisation des huissiers%. Dans un véritable panégyrique, l'auteur

promeut I'utilité sociale et judiciaire de leurs fonctions selon la figure archétypale de

I'huissier-médiateur : K un bon Huissier est un homme qui remplit sotment un ministère

paternel parmi la classe la plus nombreuse et la moins aisée ; il est le premier dépositaire de

la confiance des parties ; il connaît leurs secrets, leurs peines, leurs intentions ; il est presque

toujours le maître de les diriger, lorsque les dfficultés ne s'étendent pas au-delà d'un certain

cercle, et on sait que ces sortes d'afaires sont en très grand nombre ; il engage les parties à

se rapprocher, en employant tous les moyens licites qu'il croit propres à y parvenir ; il les

concilie sur leurs diférends, et rétablit entr'elles la bonne intelligence. Quelle jouissance

pour cet Huissier qui partttent ainsi à empêcher dan parties de plaider, au moment même où

elles ontfait le premier pas, et qui les voit s'éloigner du précipice, contentes I'une de l'autre !

C'est alors qu'il honore son état, et que d'un instntment de guerre judiciaire, il fait un

s André-Jean Anau4 I*s juristet face à la sociéæ. Du XIP siècle à nos jours,Paris, P.U.F., Coll. << Sup >,
1975, G.33).t Au cours dc sa calriàe, le baron Fanard de knglade a éé maîte des Requêæs, consciller d'Etat et président
dc la Cour de cassation
$ Favard de Langlade, Instaction sur I'organisatian des huissiers, Paris, Chez Nève, Libraire de la Cour de
Cassation, 1813.
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instrument de conciliation et de paixneT. Ainsi, pour qu'ils soient honorés, les huissiers

doivent eux-mêmes se rendre honorables par leurs compétences et probité. A cet égard, si la

figure idéale de I'huissier-médiateur incarne I'esprit public et traduit une réelle volonté

d'ennoblir la corporation, elle vient à être tempérée par le rappel des nombreuses exactions

commises par ses membres et du peu de considération accordée par I'opinion. Le surnombre

des huissiers a contribué, en effet, à enfretenir l'état d'indigence d'une grande partie de ces

demiers et, partant, les démarches illicites qui entachent I'image de marque de la corporation

tout entière et entravent la bonne marche de la justice. Pour rernédier à ces agissements est

mis en place tm vaste programme de régulation ou, plus precisément, d'assainissernent de la

corporation des huissiers : < I'intention bien prononcée du Gouvernement, est d'améliorer

cette institution, et de Ia purger de ceux qui doivent en être æclus : il vant que tous les

ofrcias qui tiennmt à I'ordre judiciaire soient honorés, parce que rien de ce qui environne

Iaiustice ne doit être avili>s. t-e décret de 1813 prévoit ainsi I'octroi de <commissions

confirmatives > aux huissiers e,n exer,cice dont l'activité est jugée viable, ce qui a permis de

procéder à une réduction sélective de leur nombre. De façon analogue, la loi de 1816 a eu

pour effet de réduire le nombre des huissiers. Confirmant cette te,lrdance, I'ordonnance royale

de 1820 renforce les conditions de maintien et d'entrée dans la profession : < aucune

nomination ne fut plus alors possible sans que I'impétrant soit en mesure de présenter deux

démîssions en sa favanr. En outre, la déchéance encout'ue du fait du non-paiement des

cautionnements supplémentaires était sanctionnée par la perte du droit de pr&entation >ee .

Le souhait du législateur n'est pas tant de redorer le blason de la corporation que de

garantir une bonne administration de la justice à travers son ennoblissement, lequel est

envisagé comme fondement indispensable à toute relation de confiance ente les huissiers et le

public. << L'Huissier est un oficier ministériel revêtu du caractère public, dont les attributions

émanent directement de l'Empereur, () till contribue vëritablement à I'administration de la

iustice (...) un Huissier exerce donc un état honnête, et qui ne doit pas être dédaigné ; tout ce

qui environne la justice doit nécessairement être honoré, et se ressentir de la dignitë des

Magistrats n.lm Ainsi,les fonctions qui lui reviennent doivent ête remplies selon une éthique

de la <modération); sans <<passion> ni (rudessenlol, I'huissier se doit de conduire avec

!-na.,@.vitj).
:Ibid.,(p.jx).
" Cf, Jacques Isnarq < h Chambre Nationale des Huissiers de Justice : rm cinquantenaire pour lZ5 ans
d'hisûoir€ > in Hostarii, op. cil', (p. l3). Iæ dloit dc prés€ntation a été instauré par ta toi de financcs du 28 arnil
1816 a constitue rme forme détournée de la vénalité des officæs.tf favard de langlade, Instruction sur I'organisation des huissiers, op. cit., (p. vij).'"' Ce sont les ternæs erryloyés par le législateur.
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diligence les affaires qui lui sont soumises. Pour atteindre ces objectifs, le décret préconise,

corlme nous allons le voir, une nouvelle organisation professionnelle censée garantir

compétences et probité et, partant, une administration de la justice dont la qualité doit

emporter la faveur du public.

Cette nouvelle organisation repose sur une délimitation precise des droits et des

devoirs des huissiers. Il leur est ainsi interdit d'exercer parallèlement toute auhe fonction

publique salariée et certaines activités de négoce, telles la direction d'auberge, de tabagie, de

café et de billard, car en ces lieux se réunit ( une certaine classe d'individus dont l'éducation

et les usages ne sont pas épurés (...) Jamais ces sortes de matsons ne sont constamment

tranquilles, et il est facile de voir que cetn qui les conduisent ne doivent pas en même temps

exercer une profession qui tient à I'ordrejudiciaire, et qui adge par conséquent une décence,

une tenue qu'il n'est pas possible d'observer dans un billard, une tabagie, ni dans les autres

lieru semblabtes ,to'. Cett" incompatibilité s'étend de surcroît au travail de l'épouse de

I'huissierl03.

De façon plus genérale, le texte de l8l3 renfemre les conditions structurelles d'une forme de

désintéressement qui s'apparente à celle existant chez les avocats : << le désintéressernent n'est

pas le dédain absolu des avantages matériels ; il consiste à ne pas considérer le profit comme

mobile déterminant des actes professionnels >rM. I-a volonté du législateur d'ériger le

désinteresserrent et le primat du public en principes directeurs de I'activité des huissiers est

donc à I'origine des structures nouvelles de la profession. Cependant, celles-ci ne sont pas

identiques aux stnrctwes professionnelles des avocats dont la relation économique au

justiciable est fondée sur I'honoraire libre et dont le désintéressement garantit I'indépendance

corporative. Les huissiers paraissent bien moins autonomes, puisque les tarifs de leurs

prestations, et donc leurs émolume,nts, sont fixés par I'Etat et puisque la corporation demeure

encore largement dépendante de son autorité au début du XD(è* siècle. Globalement,

I'instauration du désintéressement repose sur I'obligation de faire bourse commune, les

conditions d'entrée dans la profession, la création de charnbres de discipline et le contrôle de

I'Etat.

r@ q Favard de La4glade, Instnrction sur I'organisation dæ huissien, op. cit.,(pp. 94-95).'" Ce t54te d'inærdiction se reûouve aujourd'hui de façon étendue puisque I'huissier et son conjoint ne peuv€nt
exercer aucune activité commerciale, et c€ afin d'éviter les pressions financières qui pourraient en résulter.
Cf. Encyclopedie des huissierc, au mot << Huissier de justice >, << Fonction et attibutions >, par Nicolas Fagel
Paris, Editions du Juris-Classeru, 1999, (p. l9).
t* J. Ap'pleton, Traité de la profession d'm'ocar, Paris, 1928, (p. 410), cité par Lucien Karpik ir
< Iæ désintéressernent >>, Annales ESÇ mai-juin 1989, n" 3, (p. 735). Voir également Lucien Karpi(
Iæs avocats. Entre I'Etat, le public et le marché. XIIf-X)( siecle, op. cit., (pp. 2l l-227).
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En vertu du décret de 1813 est instaurée la bourse commune, qui est fondée sur le

versement des 2/5tu des émoluments des huissiers d'un même arrondissementlos. Celle-ci

est destinée à couwir les frais occasionnés par les activités de la communauté et à être

redistribuée à parts égales entre tous ses membres, permettant ainsi de garantir un revenu

minimum aux huissiers qui rencontrent de graves difficultés financières et de faire en sorte

que la corporation soit moins exposee aux pressions d'une clientèle cherchant à obtenir des

remises sur le coût des diverses prestations en faisant jouer la concuffencelo6. Ainsi, la bourse

commune r€,pose indubitableme,nt sur un principe de solidarité unissant tous les membres de

chaque communauté.

C'est preciséme,nt ce principe qui a waisernblablement fait défaut aux intéressés. En effet,

bien que tout contevenant à la régle,rnentation de la bourse commune se voit sanctionné,

celle-ci semble ne pas avoir été respectee.partout et par tous. Comme nous le monûerons,

la pratique de la bourse commune fut mêrne I'objet de discordes et divisa les huissiers.

Cefre de'mière ayant soulevé de vives critiques, Inuis XVItr, par ordonnance, en réduit

grandeme'nt la portée, la bourse coûlmune n'étant plus destinee dès 1822 qn'(( à subvenir auc

dépenses de la communauté et à distribuer (...) des secours, tant aux huissiers en aercice qui

seraient indigents, âges a hors d'état de travailler, qu'aux huissiers retirés pour cause

d'infirmites et devieillesse, mais non destitués, et auxvetntes et antx orphelins d'huissiers >r07.

De plus, chaque contibution ne pourra désormais excéder le dixième, ni être inferieure au

vingtième des émoluments. En dépit de ces restrictions, la pratique de la bourse commune

tombe rapidement en désuétude. Ainsi, des principales structures professionnelles dédiées au

désintéressement, la bourse commune fut la seule à disparaîtrelo8.

Autes sûuctures majeures imposées par le législateur, les conditions d'entrée dans la

profession visent principaleme,nt à garantir la probité et la compétence des futurs membres.

Le décret de l8l3 stipule que pour devenir huissier, les postulants doivent :
- être âgés de25 ans minimum ;

fos Ia bourse oornnrune constitue une obligation << dont l'expérience a dejà denontré I'mtantage à l'égard
des commissaires-prisann>, cf. Favard de Ianglade, Instruction sur I'organisation des huissiers, op. cit.,
(pp. 192-193). Co"r-e nous I'aborderons, le devenir des huissiers semble avoir été influencé en partie par celui
des autes officicrs minisÉriels.
* Ibid.,(Ir. t93).
'"' Cf, Ordonnan@ du lo juillet 1822, rz Duvergier J.8., Table generate, analytique et raisotuée des Lais,
Decrels, Ordonnances, Réglanens etc., tone )Ow, Paris, chez A. Guyot et scribe, libraires4diteurs, 1836,
(pp. 8-9). Pour rme approche historiographique détai[ée de la boruse eomrrure, voir Jacques Isnard, << [æs
Emdes conûovffs€s du )(DC siècle > in Hostarii,op. cit.,Gry.239-266).'* Après avoir été abandomée cn fait, la bourse oomrnune disparaîta en droit sy6ç t'efisnnrnce de 1945. Cette
disparition n'est cepc,ndant pas totale, puisçe la bourse corlmune a toujoun été présen'ée en partie afin de
pounoir aux dépenses de la communauté.
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- avoir satisfait aux lois de la conscription militaire [et donc être Français] ;
- avoir effectué un stage d'une durée minimum de deux ans chez un huissier, un

notaire ou un avoué, ou de trois ans au greffe d'une cour impériale ou d'un tribunal de

première instance;

- avoir obtenu de la chambre de discipline un certificat de moralité, de bonne conduite

et de capacité ;

- être nommés par I'Empereur;

- avoir versé un cautionnementloe '

- avoirprêté serment.

Lapérennité des struc.tures professionnelles de 1813 à nos joars

Ces conditions d'entrée n'ont connu jusqu'à ce jour aucune modification majerne si

I'on y ajoute la nécessité d'acquérir une chargg imposée par la loi de finances du 28 awil

1816t10. Aujourd'hui, les huissiers sont nommés par arrêté du Garde des Sceaux, le

cautionne,me,lrt a disparu et I'impénant ne peut intégrer la profession s'il a connu la faillite
personnelle, le redresseme,nt et la liquidation judiciaires ou la banqueroute. Iæ certificat de

moralité, de bonne conduite et de capacité est remplacé par ut avis émanant des chambres

départe,mentales des huissiers et ne *o"or. plus les compéte,nces proprement

professionnelles des impéhants, même si, comme nous allons le voir, la profession exerce

toujours une forme de contrôle prééminente sur leur intégration à partir precisément de

l'évaluation des capacités. Cet avis est transmis au Procureur de la République et porte une

appréciation sur la moralité de I'impétrant. La charrrbre départementale cherche donc à savoir

si celui-ci n'a pas été < I'auteur de faits contraires à I'honneur, à la probité et aux bonnes

mæurs n et se voit << investie d'une mission de contrôle des conditions de moralité que doivent

remplir les stagiaires, tant au moment de leur admission que pendant la durée du stage >ttt.

Ce contrôle de la charnbre pourrait donc s'effectuer tout au long de la formation jusqu'à

I'entée dans la professionttt. En réalité, il apparaît que celui-ci s'exerce bien plus au moment

l@ Iæ cautionnemÊnt est une garantie financière versée au Trésor. A cette époque, les corptables publics doivent
également satisfrire cette condition ff sur ce poing Florence Bénar{ L'hurssbr de justice o*-np" et X*^"
siàcles..., op. cit., (Ir. I l5).
"- A ce propos, comme nous I'avons ys drns la partie consacrée à la période révolutionnaire, la pratique de la
cessiou des offices semble s'être maintenue, €t ce mqlgré sa srry,prcssionpar le décret de 1791.
ifj g Ntotas Fage\ Encyclopedie des huissierx,paris, Edidon; ôr Jruis-classeur, 1999, (p. 4).
"' IJn avis défavorable émenent de la chambre déparærnentale peut Êire I'objet d;un 

-recours 
devant les

tribunaux coryétents, cornme ce firt le cas par le passé pour la délivrance du certifiù.
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de I'achat de I'office, lorsque le dossier constitué à cet effet est déposé à la chambre

departementale, que lors du stage professionnel.

Concemant les modalités d'entrée dans la profession, il importe également de souligner que le

diplôme d'huissier est aujourd'hui délivré par la profession elle-même, puisque celle-ci est

représentée à la majorité dans les jurys d'examenl13.

En bret depuis le début du XDC* siecle jusqu'à nos jours, il apparaît que les

huissiers ont exercé de façon relativement autonome un droit de contrôle à I'entrée de la

profession - autrement dit, à I'e,ntrée du marché du travail juridico-judiciaire qui lui est

propre.

IJ'-2 La création des organes de représentation et de régulation de

I'activité professionnelle ou la construction sociale de I'expertise

Se fondant sur une pratique médiévale, le décret du 14 juin 1813 réorganise la

corporation des huissiers en communautés. Ce mode de regroupement qui a perduré plus ou

moins officieuseme,lrt elr certains lieuc durant la période révolutionnaire est désormais

appliqué de façon systématique, chaque communauté regroupant tous les huissiers qui

résident et exploitent dans l'éte,ndue du ressort d'un même fribunal civil d'arrondissement.

En oufre, et ceci constitue une reelle nouveauté, les communautés renfe,l:ne,lrt désonnais une

chambre de discipline, laquelle est chargée << de veiller au maintien de l'ordre et de la

discipline parmi tous les huissiers de I'arrondissement, et à I'exéantion des lois et règlements

qui concernent les huissiers ; de prévenir ou concilier tous différends qui peuvent s'élever

entre les huissiers relativement à leurs droits, fonctions et devoirs, et, en cas de

non-ænciliation, de donner son avis comme tiers sur ces diferends ; de s'expliquer,

également par forme d'avis, sur les plaintes ou réclamations de tiers contre dei huissiers à

raison de leurs fonctions, et sur les réparations civiles qui pourraient résulter de ces plaintes

ou réclamations. De donner son avis comme tiers sur les dffiatltes qui peuvent s'élever au

sujet de la taxe, de tous frais et dépens réclamés par les huissiers et enfin d'appliquer

elle-même les peines de discipline (...) et de dénoncer au procureur impértal les faits qui

rrt 
-< L'exannet professionnel est subi devant un jury national qui choisit les sujets des éprarves. Le jury est

présidé par un conseillq à la Cour de cassation. Il est composé d'un professanr de droit en activité ou-émerite,
ou d'un maître de conférences d'une unité de formation et de rechqche juridique dæ universités, de trois
hyissiut de iustice, en activité ou honoraires, et d'un clerc d'huissiu de justièe remplissant les conditions
d'aptitude aigées pour être nommé huissier de justice (...) Ies huissiers de justice sont-désignés après avis du
buruu de la chambre nationale des huissierc de justice, et Ie clerc d'huissiq après avis-dæ irganisations
syndicale.s représentatives >. In Enqclopédie des huissiers, op. cit.,l999, (p. Z).
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donneraient lieu à des peines de discipline excédant la compétence de la chambre, ou

d'autres peines plus groues >rro.

La chambre de discipline est ainsi un organe dont la responsabilité revient exclusivement aux

huissiers. Elle a vocation à réguler I'activité professionnelle en assurant un rôle de médiation

à caractère consultatif concourant à la formulation d'un avis relatif à des situations

problématiques enfre des huissiers, ainsi qu'entre des huissiers et des tiers. Cette activité

régulatrice peut se traduire par des peines de discipline telles :

- le rappel à I'ordre, notamment en cas d'injure à l'enconfre d'un confrère ou de critique de la

chanrbre;

- la censure simple, en cas de comportement irrévérencieux ou de calomnie à I'encontre des

magishats ou d'un traiteme,lrt frop dur à l'égard d'un débiteur ;
- la censure avec réprimande par le slmdic, effectuee devant la chambre assemblée, lorsque

I'huissier exerce I'usure ou emprunte le nom d'un tiers pourrecouwer ses propres créances ;
- et, e,nfin, I'interdiction à I'entrée de la chambre - slmonlme d'inéligibilité atur postes de la

chambre de discipline pour rme période pouvant s'étendre à plusieurs mois - sanctionnant les

huissiers qui effectuent des re,mises sur leurs é,nroluments dans un exploi! produisent un faux,

ou extorque,nt un salaire indu.

Par ailleurs, la chambre peut jouer un second rôle de médiation. Iorsqu'il s'agit de faits

excédant sa compéte,nce, celle-ci doit les << dénoncer au procureur impértallttt. Sott action

disciplinaire n'est en effet pas exclusive et seul le hibunat civil est compétent pour prononcer

contre les huissiers toutes suspensions, destitutions, condarnnations à une amende ou à des

dommages et intérêts. Aussi un ûibunal peut-il reconnaître et prononcer contre un huissier

une des sanctions disciplinaires citées precédemment. De plus, pour des infractions de droit

coûlmun, I'huissier peut ête poursuivi independamrnent par le tribunal compétent et la

chambre de discipline à raison des mêmes faits.

En résumé, la chambre de discipline peut êfie envisagée selon trois degrés de

régulation et de médiatiorç à savoir :

- prerrière'rnent, par la formulation d'un avis quant auc diffërends, plaintes et réclamations ;
- deuxièmernent, par l'exercice autonome de I'action disciplinaire;
- et toisièmement par les relations qu'elle enfretient avec les instances judiciaires.

t" C7 d&ret du 14 juin 1813, n Duvergier 1.8., Table genérate, analytique et raisonnée des Lois, Décrets,
Ordonnances, Réglanans 4c., tarc XVIII, Paris, chez A. Guyot et scribe, libraires4diteurs, 1836, $t. 323 et
o.32$.
7ts q:.'d&tetdu 14 juin 1813, op. cit.,8t.325). Sur c€ poinq il convient de souligner que la chambre s'interpose
pour des faiæ qui seraient auEement passibles de sanctions pénales.
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En matière de sanctions disciplinaires, les chambres ont une portée relativement

limitée, puisqu'elles ne peuvent formuler que des remontrances et prononcer I'inéligibilité de

certains membres au sein des instances corporatives. En revanche, la responsabilité de

dénonciation au procureur semble bien plus importante, puisque la tâche d'identifier de graves

manquements aux règles régissant I'exercice professiorurel revient à la profession elle-même.

Globalement le rôle disciplinaire octroyé par le décret de 1813 se traduit par une forme

d'auto-contrôle professionnel reflétant la relative autonomie ainsi que I'expertise qui est

conferée aux huissiers par les instances politiquestt6.

Au rnr des principales modifications apportées par le decret de 1813, nous pouvons

considérer que la corporation des huissiers s'appare,lrte depuis lors à une << profession

organisée D, au sens des auteurs fonctionnalistes américains, puisque les conditions de

désintéresse,me,nt, de compéte,lrce et d'autonomie sont réunies. Cependan! cette autonomie

demeure relative, puisqu'à bien des égards, la profession reste placée sous I'autorité de I'Etat.

Comme nous venons de I'illustrer, le rôle disciplinaire exercé par la profession se limite au

repérage des manquements aux règles régissant I'activité et à la formulation corrélative de

peines disciplinaires dont la portee de,meure de faible €,lrvergure. De telles considérations nous

invitent à réfléchir plus longue,me,nt sur la place accordée aux huissiers par I'Etat.

Globale'rne'lrf it apparaît que les huissiers sont considérés par ce dernier comme des

age'lrts de la fonction publique. On a pu remarquer, en effet, au fil des citations contenues dans

nohe analyse, qu'il était fait me,ntion à plusieurs reprises par le baron Favard de Langlade du

terme << état >. L'utilisation de ce vocable mérite toute note attention, puisque celui-ci

renseigne précisément sur le statut qui est conferé aux huissiers.

Comme I'indique Florence Bénard, les huissiers sont << des fonctionnaires publics spéciaux.

Ils bénéficient en efet d'un véritable statut législatif ou état, à I'instar des magistrats ou des

offciers de l'arméenll7. Serviteurs de I'Etat, les huissiers détiennent par délégation une

parcelle de la puissance publique relevant de l'ordre judiciaire et sont, à ce tifre, placés sous

116 Iæ terme d'e:çertise doit être ent€ndu ici dans ses deux acceptions. D'une part, il désigne la reconnaissance
sociale - émnant ici du pouvoir politique - d'une corpétence professionnelle et d'une éthique garantissant le
bon dérouleænt de I'activité. D'autre part, la responsabilité e,lr matiere d'auto-contôle octoyê aux huissiers
s'appare, te au ûavail de I'e:çert au sens de Jean-Yves Trépos. Pour ce dernier, I'oçertise se définit
généralement pat K une situation problématique (une dififrculté, qui ne pant être surmontée par I'exercice
professionnel normal, wire une difraité que I'on n'arrive pas à localiser), requérant un savoii de spécialiste
(;.) qut se taduira par un avis (e fameux < rapport d'qenise >, donné à un mandant (qui donne pouvoir à
l'apet, évaaællenent, de sortir du cadre habinellement autorisé), afin qu'il puisse prendre une déctsion
(parfois pour son propre compte, parfois en we d'un tiers, Ie bén$ciairQ >, cf, Sociologie de I'expertise, paris,

lrU.F., 1996, (p.5).
"t Florence Bénar{ L' huissier de jus tice aux XlP et XP' s iècles ..., op. cit., (Ft. l24).
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I'autorité du gouvernement et la surveillance des procureursl18. L'Etat peut en dernierressort

refuser de donner I'agrément à un candidat - i.e. I'accès à la profession - et le gouvernement

a même prononcé certaines destitutions jusqu'à la fin du XI*'" siècle, se plaçant ainsi

au-dessus du pouvoir judiciaire. Cette sanction est redevenue depuis I'apanage des tribunaux

compétentsttn. Fn outre, selon la loi du 27 ventôse an VIII et le décret du 14 juin 1813, le

gouvernement a le droit de fixer le nombre d'huissiers au regard des besoins de la justice et

des justiciables.

Cependant, les huissiers ne peuvent êfre considérés comme des fonctionnaires stricto sensu,

puisqu'ils ne benéficient d'aucun traitement et qu'ils jouissent, comme nous I'avons vu, d'une

certaine independance. Florence Bénard indique à cet égard que l'huissier r< s'éloigne encore

dufonctionnaire en matière de responsabilité civile et de discipline professionnelle : là où un

fonctionnaire fautif dans I'aercice de ses fonctions engage la responsabilité de I'Etat

lui-même, I'huissier est responsable personnellement; là où le fonctionnaire subit une

discipline hiérarchique arbitraire, l'huissier béneficie d'une protection disciplinaire

juridictionnelle>r20. Par ailleurs, outre le rôle disciplinaire athibué à la profession, il est

égale,ment reconnu atur communautés d'huissiers le droit d'élaborer et de metffe en

application certaines règles de fonctionnement inteme. Bien que celles-ci n'aie,lrt pas de

portee générale et ne valent que pour les huissiers de la communauté qui eNr est I'auteurl2l,

leur production reflète globalement la diversité des intérêts professionnels et, comme nous

allons I'aborder, a concouru à l'émergence de multiples foyers de corporatisme. Ainsi, ce

serait donc I'Etat qui a ouvert aux huissiers la voie d'une relative indépendance en leur offrant

la possibilité de se réunir officiellement en communauté et, par conséquent, de donner libre

cours à I'expression de leurs intérêts. On est en droit de se demander, à ce propos, quelles

étaient les intentions premières du législateur.

De I'aveu même du baron Favard de Langlade, I'objectif poursuivi à travers la création des

communautés est < de maintenir parmi Pes huissiersJ le bon ordre, la probité et la décence

nécessaires à leur ministère >r22. L'utilité des chambres de discipline est exprimée en des

llt Durant le Second eryire, les huissiers seront soumis au contôle des juges de paix.
rre Floreirce Bénar4 L'huissier de justice aux)ilX et)* sièrles...,op. 

"ti.,(pp. 
iOS-tOZ).'.!nu.,(p.299).

' .::Ibid.,G. 241).
'" Favard de Langlade, Instntction sur l'organisation des huissiers, op. cit.,Gt. 127). Celui-ci ajoute qu'<< on voit
Ie bon fiet que produisent dæ établissement semblables parmi les notaires et les awués D, (e. nitj).Il apparaît
ainsi que I'organisation professionnelle de ces officiers ministériels semble avoir grandeænt inlluencé la
tédaction du décrct de lEl3. D'un point de urc plus général, I'analyse sociologique de l'évolution d'une
profession juridique dont les membres jouissent du statut d'officier ministériel ne peut raisonnablement ête
realisée isolémeng rnais doit tenir corrpte de l'évolution de I'ensenrble des professions juridiques et judiciaires et
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termes identiques : (( on a généralement senti I'efficacité de l'établissement de ces chambres :
elles centralisent les relations des officiers d'un même corps ; elles veillent à I'intérêt
commun; elles maintiennent la décence et le bon ordre ; elles répriment les abus et
surveillent les membres qui s'écartent de leurs devoirs i'3.Le rédacteur du décret ajoute
enfin que la création de ces deux structures professionnelles repond au souci d'instaurer ( une
espèce de solidarité morale >r24 errfre les melnbres de la corporation ; cet argurnent semble
pouvoir donner lieu à deux interprétations complémentaires qui accréditent le raisonnement
du législateur.

D'une part, la moralité de chaque huissier dependrait étroitement du regard que portent les
autres membres de la communauté sur son exercice professionnel. D'aufre part, les huissiers
sont oficiellement responsables de la conduite de leurs pairs, ce qui rend propice un
auto-conhôle de la communauté consistant globalerrent à veiller à labonne adminishation de
la justice. En de telles conditions, ciær une communauté reviendrait ainsi à créer des intérêts
profiassionnels communs qui garantisse,nt finale,ment I'intérêt général.

Pour re,ndre compte avec justesse de la portée de la nouvelle organisation des
huissiers, il imPorte de souligner, enfiq le caractère novateur des iustances disciplinaires.
Iæs huissiers, comme nous I'avons vu, sont au début du )çpC* siècle placés sous I'autorité
de I'Etat et du Garde des Sceaur eL de façon plus proche, des procureqrs. Avec le decret de
1813, des instances disciplinaires sont désormais présentes à tous les échelons de la
hiérarchiel2s ; leur création constitue un troisième niveau de conhôle fondé sur le principe de
I'auto-contrôle professionnel qui, selon le rédacteur du décret, présente un intérêt particulier
pour la bonne marche de la justice parce qu'<t iI est une foule de petites contraventions qui
peuvent ëchapper à la surteillance du ministère public, et que la chambre est plus à portée de
découwir par ses relations avec Ie corps entier >126.

notanrment de celle des autes officiers ministériels. Nous aurons I'occasion de revenir su ce point au cours de
I'analyse.
t!.nia.,ûr. t3o).
'n ftil., (p.:ix). A ce pro'pos, nous avons évoqué precédemment en quoi I'instauration de la bo'rse commune
se,mblait taduire également cetæ inæntion.'" c.æci n'est pas sans rappeler les analyses de Michel Foucault sur le développement du panoptisme, lesquelles
mettent en ex€rgue << l'ætension progressive des dispositifs de discipline au toig dæ xvli' a xwtf iiaaà, tà,
multiplication à taven tout le corps social, Ia fornaiun de ci qu'on pouirou appeter à gro, Ia société
daapliruire >, cf, Sumeiller et punir,Paris, Gallimar4 éd" 1995, tp.ZU>.ôn peut 

"ioii 
Ait" I'hlpothèse que la

c'réation de charnbres de disciplinre pour c€rtains officiers minisiÈeh pârti"tp" du dévetoppement plus général
de la société disciplinaire obsené par le philosophe.'- Favard de l:nglade, Instruction sur l'organisation des huissiers, op. cit., $ry. ntiij-xix).
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II-3 L'auto-expertise et la volonté de protection et d'extension du

marché des services

En instaurant des communautés au sein de la corporation des huissiers, le législateur a

offert à ces derniers la possibilité de se regrouper et de débattre. Au cours des XIXè'" et

X*"- siècles, il apparaît ainsi que lss ldunisns de ces divers groupernents constituent des

moments privilégiés de promotion des droits et des intérêts professionnels. Bien souvent, les

asse'mblées donnent lieu à des débats et des délibérations touchant aux règles qui régissent la

profession ou à divers projets de réfonnes la concernant. Iæs résultats de ces réunions

pre'lrnent la forme d'avis ou d'arrêtés, lesquels font régulièrement I'objet de publications dans

le Journal des Huissiers.

Iæs rassembleme'lrts communautaires ont permis à des voix de s'élever et de dénoncer

l'état d'indig€,trce de certains huissiers et les abus dont ils étaient victimes. Le discours tenu le

17 aott 1838 par Maîûe Florimond, slmdic des huissiers de I'arrondissernent de Riom, devant

plusieurs communautés voisines, ofte une illusnation exemplaire à notre propos :

< Maintenant, vous parlerai-je des dangers atnquels nous sommes æposés,

des fatigues que nous supportons, de I'immense responsabilité qui pèse sur nous,

en comparaison de Ia séarité, du repos et de I'aisance dont jouissent ceux qui, en

réclamant notre ministère, notn commandent en maître et semblmt nous jeter

I'aumône ?... Non, le tableau serait trop hidau; notre amour-propre blessé ne
pourrait en supporter les couleurs ; chaann de nous peut, sur ce point interroger

ses souvenirs, et voir ce qui se passe dans son anondissement, pour en faire
l'application. Nous n'cvons qu'à nous résumer pour vous dire: Soufriru-vous

plus longtemps que nos veilles, nos sueurs et le passé de nos enfants deviennent la

proie de I'opulence ? Que l'é4uité et nos droits soient foules au pied ? Que nous

renoncions à nos prérogatives et que notre esclavage se perpétue ? On emploie

tous les moyens imaginables pour nous maintenir dans cet état d'avilissement.

Sortons de notre assoupissement, donnons de l'énergie à notre âme, de lafierté à

notre caractère ; soyons libres et que le flambæu du siècle nous érclaire. Fakorc

tour à tour motnroir les ressorts de notre intelligence et de notre dévouement ; que

le passé et le présent nous soient en honeur et que I'espérance d'un meillanr sort

nous console; que nos confrères de France entendent notre voix et secondent nos
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efforts par leur concours ; qu'ils prennent pour devise : Union - Perstfoérance el

Fermeté >t27.

Maître Florimond fait ici réference à I'asservissement et à l'état de relative indigence

de certains membres de la corporation en proie aux multiples exactions des avoués, des agents

d'affaire, et autres maisons de banque et usuriers qui exigent à I'envi des remises sur leurs

émoluments. A la même époque, le Journal des Huissiers précise à ce propos que

tr poursuivant les abus perpétrés sous I'Ancien Régime, les avoués s'obstinent à s'approprier

des droits de copies de pièces et de < dressé > des actes, et continuent d'exiger comme

autrefois de lanrs correspondants huissiers, des remises sur lanrs cotits. Par ailleurs, les

agents d'afaire, importants pourl,oyeurs de procédures vont jusqu'à imposer des

commissions égales aux 2/f* des émoluments des huissiers,,rl28. D'un point de vue général,

les nombreux abus dont sont victimes les huissiers ont arnené progressivement ces derniers à

organiser la défense de leurs intérêts. Ainsi, à partir du milieu du )(Dt'* siècle, voit-on

s'echafauder des manifestations corporatistes depassant le cadre des seules communautés.

En 1840, Maîte Florimond, qui fut nraisernblablement I'instigateur du premier projet de

réunion nationale, fait part aux syndics de toutes les communautés du Royaume de son projet

de défe'ndre à Paris, auprès de la Chambre des huissiers de la Seine, les interêts de la

corporation. Iæs périodiques avaient fait état peu de te,mps auparavant de ce projet. Celui-ci

n'a cependant pas abouti et la première réunion nationale fut I'euwe de Maître Foubert,

syndic de la communauté de Rouen, et Maîte Lambert, syndic de Versailles. La première

assemblée nationale réunit 57 communautésl2e et se déroule les 27 et 28 octobre 1842.

Les résolutions émises par les représentants de cette assemblée témoignent de la volonté de

préserver voire d'étendre le marché des services - ou le champ des compétences - et de

pawenir < à détruire les abus qui sont préjudiciables awc huissiers i30 :

<< Vente de fruits et récoltes : il sera immédiatement adressé à M. le ministre de la

iustice une pétition signée de chacun des syndics ou délégués, dans laquelle on sollicitera du

got )ernement une loi conJërant aux huissiers le droit de procéder, concutremment avec les

notaires, aux ventes même à terme, des fruits et récohes pendant par racines,rr. Au moment

de cette réunion, les huissiers n'avaie,nt pas le droit de procéder, concuremment avec les

notaires, à ce type de ventg sauf à tite excçtionnel. Par ailleurs, << il a été décidé en sens
',!Cf nu-ol des Huissiers,tome 21, Paris, Au bueau du Journal des Huissiers, 1840, G,.275).',iCI Journal des Huissiers, tome 23, Paris, Au bureau du Jouml des Huissiers,1842,(p. 354).'" L€s 57 comnautés ne se sont pas rÉrmies réellement puisqu'une partie d'entre elles ont seulernent envoyé
leuadhésion. S, Journal dæ Huissiers, torne 32, Paris, Au bureau du Journal des Huissiers, 1850, G,.147).'- Nous r€prenons I'arrêté - restitué in atenso - rz Jacques Isnar4 << I: Chambre Nationale des Huissiers de
Justice : un cinquantenaire pour 175 ans d'histoire >>, op. cit., $ry.26-27).
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contraire que les huissiers avaient le droit, concurremment avec les notaires, de procéder à la

vente, mais au comptant seulement, des fruits et récoltes pendant par racines. (...) Mais cet

arrêt a été cassé par décision de la Cour de cassation du 8 juin I83l Dr3t . Ainsi, les huissiers

se sont vus dépossédés d'une attribution qui leur a étê momentanément concédée et

revendiquent le droit de I'exercer à nouveaul32.

< Copies de pieces : on sollicitera du gouvernement une loi portant une pénalité

contre les huissiers qui pourraientfaire remise des droits des copies de pièces, et contre ceux

qui n'exigeraient pas le coût des honoraires de leurs æploits tels qu'ils sont faes par le

tarif D. Cette seconde proposition vise à luffer contre la remise sur les émoluments de

I'huissier, pratique largement repandue depuis I'Ancien Régime. Cette remise est

envisageable sous I'aspect de la négociation voire de la conûainte, lorsque le mandant incite

I'huissier à reduire ses émoluments en faisant jouer la concurrence ou en lui garantissant qu'à

I'ave,nir il recourra à nouveau à ses services. On peut aisérrent imaginer qu'une telle ofte a

de grandes chances d'être acceptée lorsque I'huissier a une masse d'affaires peu importante à

taiter et que, de ce faiL sa situation professionnelle se caractérise par une grande precarité

financière. Rie,n n'exclut cependant que I'huissier agissant de la sorte connaisse une sifuation

professionnelle florissante et propose lui-mêrre au mandant de recourir à ses services

moyennant sous certaines conditions, une remise sur ses é,moluments. Enfin, il se peut

également que les protagonistes cherche,nt tous deux, sur la base de la pactisationt33, à

t.1)^Cf. aeoadu 14 juin l8l3,op. cit.,G'.322).
'"' Cette lutte interprofessionnelle enhe notaires et huissiers pour la délimitation juridique du chanp des
corrpétences s'est étalée sur 20 ans et s'achève le 5 juin l85l en faveur de ces demiers - bien que, par la suite,
ils réclamèrent encore une hausse des émoluments fixés par la loi pour ce type de ventes. La relative longueur de
cette lutte s'e:çlique par les bouleversements politiques de cette période mais aussi et surtout par les multiples
démarches antagonistes de ses principaux acteurs. Ainsi, les notaires qui détenaient teryorairement le
monopole de la ve,nte de fruis et recolûes pendant par racines - et ce donc, nême aux détriments des
commissaires-priseurs - n'ont eu de cesse de faire jouer leurs relations, via notamment leur organisme national
de représentation, afin d'êhe maintenus dans leur privilège. Les huissiers ont obtenu pour leur part le soutien de
notables locaux et d'un membre de la commission parlemenaire chargee à I'origine de cette affaire, devenu
ensuite Garde des Sceau:r, M. Hébert. Cf. Journal des Huissiers, tome 32, Paris, Au bureau du Journal des
Huissiers, 1851, Cr. 143 et202).
"' Ia pactisation, qui consiste en la recherche d'un accord sur une réduction des érnoluments, est pratique
couante au XDf* siècle, tant et si bien que Portalis, le célèbre Garde des Sceauq déclare en 1821 : < quant à la
remise que les huissiers font depuis plus de I0 ans à ce qu'il paraît, c'est un abtu qui, pour êfe ancien, n'en est
pas moins très condamnable. C'est entretenir chæ les a'oués un espit de aryiilité ; c'est æposer les huissiers à
chqcher par det wies illégales les moyens d'sister que de tolerer de te,Is pactes. Si des huissiers sont
réellenent incapables de ramplir leurc fonctions ou s'ils n'ont point la confrorce des justiciables, il faut les
réwquer ; nais tant qu'ils sont conserttés, on doitfaire en sorte qu'ils puissent viwe du produit de lanr place, et
empêcher par conséquent que des traités ne leur enlbent la meilleure partie de leurc benéfues r, q/f Circulaire
du 19 féwier 1821, in Journal des Huissiers, tome ?8, 1847, (Ir. 48). Il faut souligner à cet égard l'évocation
éqtrre ie dans les journaux professionnels du XDf siècle - à travers la publication des délibérations et des
arrêtAs émis par l6s 6omrnrrneutés d'huissiers - de la pactisation avec les avoués. Si l'on s'en tient aux
publications des périodiçres, cette pratique senble se raréfier au tounant du )(Df* siecle. Ainsi, on peut faire
I'h1poûèse çe les multiples nrcsures disciplinaires, voire judiciaires, prises à I'encontre des huissiers et des
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entretenir des rapports durables et lucratifsl3a.

<< Procès verbaux d'apposition de placards : la commission dont sera ci-après parlé
veillera, Iorsqu'il en sera temps, à ce que dans le projet de tarif concernant les
commissaires-priseurs, qui a déjà été présenté aux chambres, il ne puisse s'élever aucune
contestation sur le droit qui appartient aux huissiers seuls de constater par procès-verbatu

l'apposition des placards des ventes mobilières faites par les commissaires-priseurs >.
A moins que certains commissaires-priseurs se soient arrogés ou aient en quelque occasion
revendiqué ce droit, celui-ci n'a jamais été reelleme,nt contesté. Il doit s'agir ici
vraisemblablement d'une statégie préventive de préservation d'une atfibution.

<< Nomenclature des actes en tête desquels se trouvent des copies de pièces ..
l'assemblée arrête qu'il sera dressé une nomenclature de totts les actes en tête desquels se
trouvent des copies de pièces, avec distinction de celles appartenant exclusivement aux
huissiers et de celles où ils sont en concuftence avec les avoués ). Cette demiàe proposition

se,mble traduire la volonté de la corporation de mette un terme aux abus commis par les
avoués qui s'approprient les droits de copies de pieces de I'huissierl3s. n existe des domaines
exclusifs et concurrentiels de copies de pièces elrte les deux professions et, à cette aune, deux
tlpes d'abus peuvent être e'lrvisagés, le pre,mier consistant en ce que I'avoué s'arroge le droit
de certifier des copies du domaine concure,ntiel, le second, que ce demier errpiète sur le
domaine exclusif de I'huissier. Si I'avoué prépare les copies relevant de ce domaine exclusif,
il y a fort à parier que I'huissier accordera relativement facilement une remise sur ses
émoluments, puisqu'il n'a pas réalisé lui-même le travail de reproduction des piecesl36.

Ainsi, et bien que la première et la troisième résolutions proposées ne relèvent pas
strictement de I'objectif annoncé de << destruction des abus préjudiciables ), ces propositions
participent toutes à l'élaboration de ce qui est prése,nté comme une définition de I'intérêt
général de la profession, définition toute relative puisque seule une partie des professionnels

avoués, leur relative visibilité dans les rewes de la profession ainsi que les nombreuses injonctions des instances
pllofessionnelles ont contribué à rme réduction sensible de la pactisation.'.:.]t 

9* prendre garde fe ne pas figer les cas de figure présentés ici ; ceux-ci ne valent ç'à tifie d'exenple ou
d'idéal-t1pe. Il est possible également que le coryortement reel des protagonistes évolue au fil du tenpi et ne
represente qu'iryarfaitement les coqortements t1'piques que nous nJoo*à'éuoqu"r.

;; F copies de pièY - e.s.rm jugement - sont destinées à êûe sipifiées au débiæur er au justiciable.
,- Daot son ouvrage i"Itulé Marais de songsues. Photogrqhiæ d'hommes de loi, pierre Dulac, ancien clerc
!lav_oué, évoqne la condition des différentes corporationsâeJ*irrcr et indiçe qtrc < Ies awués mtaient usurpé
I'intluence des awcats et anpiété lanrs honorairæ ; lls rogn*ent Ia nediocre portion des huissiers : ce qui ne
tt p^ difrcile ; at ces dernierc, rætés fidèIes au cabaretâ aux meurs wlgaies, stationnèrent longtempi dans
l'ignorance a la médiocrité d'esprit. - Leurx anciens camarades prtrent prétææ de lanr rnsufisance pou,
détaurner les cliants d'allq cha eux ; et pw æmnutdq tes uphtts et les procès verbaur ; its\ccapar:èrent
lanr clientèle, et, devenus Iæ Nqtunes des eaux marécaganses, its dictèrent'tous les actes, rédigèreni nus les
aploiu, et retinrent aux Paatres huissierc la meillanre partie de lanrs émoluments > in pads, Librairie des
sciences sociales, Coll. ( Critique sociale >, 1865, (p. 37).
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est réellement représentée. On peut considérer cependant que les résolutions peuvent être
appréhendees comme la traduction de certains intérêts professionnels comptant parmi les plus
communément partagés par les huissiers. Le projet de délimitation et le travail de
réaffirmation des frontières de I'activité professionnelle - ou de protection du marché des
services - peuvent être identifiés globalement dans les quatre propositions évoquées
precedemment. Celles-ci reflètent en effet la volonté de préserver dqs attributions propres,
d'acquérir ou de se réapproprier des fonctions alors en possession d'autres professions, que
I'on peut qualifier de << concurre, rtes >. Ces luttes interprofessionnelles peuvent contribuer,
corlme nous I'avons vu, à la délimitation réelle des athibutions de chacune des professions
qui y participent. A cet égæ4- il ne faut pas occulter le rôle tenu par les instances politiques,
qui constitue,lrt des acteurs actifs de ces luttes et auront parfois, en demier ressort, à decider de
I'issue à leur donner. De tels conflits ont en effet pour caractéristique première de ûouver leur
conclusion par instances politiques - eUou judiciaires - interposees et, gén&alement, de ne
pas se dérouler dans un reel face-à-face enhe les représe,lrtants de chacune des professions
engagées dans la lutte, bien que des oppositions peuve,lrt se rencontrer dans 6r, situations
professionnelles courantes - e.g. entre un huissier et un avoué - et symboliser la volonté
collective - d'une communauté ou d'une plus large frange de I'une ou I'autre corporation - de
pr'eserver les intérêts du groupe.

La conquête d'une relative ûndépendance à I'égard de l,Etat à travers le

developpem ent de no uvelles activités

La conquête corporative du marché des services ne s'est pas déroulée uniquement sur
le mode des luttes interprofessionnelles. Benéficiant de la tolérance du législateur, les
huissiers ont développé, depuis le milieu du XD(tu siècle, des activités liées aux fonctions
légales - appelees également activités prétoriennes -, à savoir la rédaction des procès-verbaux
de constats et la réalisation de sommations interpellatives ; par la suite, en vertu de la loi du
27 d&enrbre l923,les activités de constat feront partie des attibutions légales des huissiers et
revêtiront un caractère monopolistique qui sera confirmé par I'ordoruranc e du 2 novembre
1945. Aussi les huissiers ont-ils développé au cours du )çpf* siècle des activités
indépendantes des fonctions légales coûrme le conseil jtuidique. De plus, en 1956, le
législateur leur reconnaît le droit d'exercer parallèlement certaines activités à caractere privé
appelées activitâs accessoires - e.g. adminishateurs d'immeubles, agents d'assurances, etc. -

et destinées à I'origine à assurer dans la période d'après-guerre un minimum de revenus aux
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offices - principalement implantés dans les campagnes - connaissant de graves difficultés

financières. Depuis lors, I'administration d'immeubles a connu un certain essor et constitue

même aujourd'hui I'activité principale - i.e.laplus lucrative - de toute une frange d'huissiers.

Enfin, tandis que les huissiers acquièrent progressivement une certaine indépendance à

l'égard de I'Etat et développent des activités privées, le statut des fonctionnaires de 1946 ne

laisse apparaîhe aucune ambigui'té: les huissiers, à I'instar des autres officiers ministériels

sont r< tenus à l'écart du statut lëgislatif >r" des fonctionnaires. Ainsi, pour la période

étudiée, le charnp d'activité professionnel se caractérise par son relatif déplacement du public

au privé, lequel s'insère dans le cadre plus genéral de la relative autonomisation de la

profession que nous venons de décrire.

Comme nous I'avons vu, en effet, e,n vertu du decret de 1813, les communautés d'huissiers

sont garantes des intérêts de leurs membres et émette,nt des jugements relatifs à la compétence

et aux pratiques de ces derniers et des membres des professions juridiques et exfra-juridiques

avec qui ils collaborent ou sont en lutte. Ainsi, oute les fonctions disciplinaires et de

médiation, et le contrôle exercé à I'enûée du marché du travail, la profession recèle une

troisième figure de I'expertise - reconnue par le législateur coûlme pratique légitime; une

auto-exltertise qui consiste à délibero, arrêter; en soûrme juger, ce qui la définit, ce à quoi

elle aspire ou ce dont elle souftel38.

Aujourd'hui, les chambres départementales sont placées sous la tutelle de charnbres

régionales et d'une chambre nationale, et le rôle disciplinaire est toujours exercé par la

profession. De même, une forme d'auto-expertise lui est encore reconnue et se repartit entre

ces trois instances professionnelles.

Dans la partie qui va suivre, nous allons tenter de retracer sommairement les

évolutions majeures ainsi que les principaux événements qui ont contribué à donner à la

profession d'huissier ses fonnes actuelles. Ceci nous permettra d'envisager sa dynamique,

c'est-à-dire les divers ressorts de son existe,nce, selon une perspective socio-historique qui

viendra soute,nir utilement I'analyse des changeurents apparus ces hente dernières annéesl3e.

r37 Florence Bénar{ L'huissier de jttstice au XIP et * stèrtes ..., op. cit.,(p. 3 l7).
"" Ç Eliot Freidsog Ia profession médicale, op. cit..
"'Notts tenons à signaler que I'analyse qui va suivre doit beaucoup aux Eavau:( de Jacques Isnard huissier de
justice, publiés dans I'outnage collectif intitulé Hostarii (op. cit) et retraçant, à partir de I'analyse des joumaux
professionnels et de diverses correspondances entre les huissiers et les organes de rep'résentation de la
profession, les événements qui ont marçré celle-ci depuis la Révolution jusqu'à la création de la Chambre
nationale en 1945. Notre tavail a consisté, pour rme parg à effectuer une seconde lecture des faits qui y sont
relatés eir fonction de notre questionneme,nt Notre analpe se fonde égalernent srn la thèse d'histoire du droit de
Florence Bénard intitulée L'huissiq de justice aux XIP et XFc siècles : fonctionnaire public ? (op. cit.), sur
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II-4 Une construction sociale de la profession entre luttes,

lobbying et consensus

Aiguillonnées par les difficultés financières et Ie relatif asservissement de certains de

leurs membres et de toute une partie de la corporation, de nombreuses communautés prirent

I'initiative de faire valoir leurs interêts auprès de l'ensemble des huissiers, voire des instances

politiques. Ainsi voit-on fleurir au cours du )il** siecle et jusqu'à la moitié du )OC* siècle

de multiples foyers de corporatisme, lequel était jusqu'alors I'apanage des seuls huissiers

parisie,lrsl4, en raison de leur proximité avec de hauts responsables de I'administration, des

membres de I'appareil judiciaire et des repÉsentants politiques. Ces fronts de défense des

intérêts professionnels reflète,nt la capacité de mobilisation grandissante de divers segments

qui composent la corporation et paraisse,rt globalerrent désordonnéslol. D'un point de vue

général, l'histoire du corporatisme des huissiers est indissociable,rnent liée à I'apparition des

organes de presse professionnelle et des instances de représentation nationales ainsi qu'à

I'hétérogénéité de la corporation sur le plan des conditions d'existe,nce et d'exercice. A cet

égæd,I'analyse du corporatisme nous permetfra d'envisager e,n quoi la constnrction de la

profession firt l'æuwe pour partie des huissiers eux-mêmes et repose tout à la fois sur des

consensus et des compromis mais également sur des luttes et de.s statégies de lobbying.

En 1842 est créée, à I'issue de la première réunion nationale, la Communauté des

Huissiers de France. Celle-ci est composée de trois huissiers de justice parisiens dont Maître

Buquet, qui est nommé Président. Un an plus tard, un autre huissier de la capitale, Maître

Cabit,lui succède.

La création de la Communauté des Huissiers de France a pour objectif de doter la profession

d'un organe qui garantit la défense de ses intérêts auprès des instances politiques et offre des

conditions de légitimité acceptables, à savoir un certain degré de représentativité de

I'ensemble de la profession. En quelques années, cet organe professionnel semble avoir

réalisé de tels objectifs, les réunions nationales rassemblant un nombre croissant de

cornrnunautés et le concours des huissiers parisiens garantissant des relations suivies avec

c€rtains me,mbre.s du pouvoir politique.

les ûoctes de loi promrlgués durant cette période, ainsi qss sur les publications du Journal des Huissiers de 1840
à 1852 et des amées 1895, 1898, 1901, 1905, 1906, 1910 et 1911, ût Moniteur des Huissierc de 1947 à 1952 et
&laRew,edes Huissien de 1948 à 1983.
tt Eo 

""la 
leur sitntion est similaire à celle des cor"rnissaires-priseurs parisiens de cette période. Cf. Alan

Quemiq lzs æmmissoires-prisann. La mutation d'une profession, op. cit.
'" Cf, Rue Bucher et Anselm Stauss, ( I-a dynamique des professions >>, op. cit.
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En 1843, 70 communautés sont représentées à la seconde réunion nationale qui révèle

une fois encore les abus auxquels prennent part, volontairement ou sous la contrainte, une

grande partie des huissiers. Ces abus témoignent globalement du relatif asservissement de la

corporation et ce, notamment, à l'égard des avoués. A ce propos, seule la communauté des

huissiers de Paris fait exception et semble avoir alors résolu ce problème. Par ailleurs, la

volonté de réfonner le tarif des actes, inchangé depuis 1807, réunit également une majorité

d'huissiers mais ne figure pas parmi les priorités des représentants.

La réunion de I'annéc suivante compte plus de 89 délégués representant 2385

huissiers, ce qui constitue près d'un tiers de la corporation et conftre davantage de légitimité à

I'organe de représentation. Suite à cette assemblée, la Chambre des huissiers de la Seine est

chargée de soumethe au Garde des Sceaux un projet de réforme renforçant I'autorité des

chambres de discipline et imposant de nouvelles règles d'exercice aux huissiers. Est demandé

égalerrent le droit d'élire les slmdics des communautés qui jusqu'alors étaient nommés par les

magishaæ. Ce n'est que bien plus tand, par le decret du 13 octobre 1870, que les huissiers

obtiendront ce droit d'élection En plus d'ête tardivg cette forme d'autonomisation n'est que

relative, dans la mesure où, comme aujourd'hui, les huissiers demeurent malgré tout placés

sous I'autorité des magisfrats.

En 1845, tout comme les années qui ont suivi, les huissiers ne se sont pas réunis en raison

notamment du climat politique et des journées de Féwier 1848, qui fonderent la seconde

Re'publique. Il faut attendre 1868 pour que les huissiers se re,ncontent à Paris.

La Communauté des huissiers, devenue en l85l < Comité central >>, rassemble alors environ

200 communautés sur I'initiative de Maître Labrosse, huissier à Bar-le-Duc, qui devient

Président du Comité suite aux votes de I'assemblée. Aucun huissier parisien n'est cette fois

menrbre du bueau du Comité. Sont soulignés lors de cette réunion << I'inertie des huissiers, le

défaut d'union, le manque d'esprit de corps et surtout I'insffisance du tarif, Les esprits

furent encore occupés par un projet de loi portant modifications des ventes judiciaires qui

constituait une menace pour la profession et la propriété des ofices >r42.

Par ailleurs, malgré la volonté politique de réduire le nombre d'offices, d'améliorer les

conditions d'existe,nce des huissiers e! partant, de garantir la bonne administration de la
justice, la situation financiere d'une grande partie de la profession devient réellement

alarmante. En 1861, le Garde des Sceaux indique dans un rapport au chef de I'Etat que

l{2 Jacques Isnar4 < La Chanrbre Nationale des Huissiers de Justice : un cinguantenaire pour 175 ans
d'histoire >>, op. cit., (p. 35).
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< les huissiers ne peuvent plus vivre de leur charge >t43. Ceci témoigne de la réelle
préoccupation des instances politiques à l'égard de la corporation - et peut-être également des
effets de certaines formes de lobbying -, qui se traduira notamment par la suppression tout au
long du XIXè-" siècle des offices d'huissiers non viables.

Ce sont les huissiers nrarD( qui connaissent les conditions d'existence les plus difficiles,
souffrant à la fois de la fixité du tarif, des diverses réformes - notamment celle des justices de
paix en 1837 - qui ont entraîné une réduction du champ des compétences, et de I'exode des
populations nrales entamé dès le milieu du )(D(tu siècle. En 1872 et l873,ils font entendre
leur voix par I'intermédiaire dtJournal des Huissiers. Emanant de diverses communautés, les
propositions de réfonne se multiplient : les huissiers de Cle,l:nont proposent d'ouwir un cahier
national de doléances; les huissiers de I'Ardeche de modifier le tari{, de créer un examen
professionnel et d'instaurer le clerc assermenté - permettant de déléguer une partie des tâches
reve,nant jusqu'alors obligatoireme,nt à I'huissier - ; les huissiers du Mans, pour le moins
visionnaires, prése,nte,lrt une prcposition de réforme de I'organisation du Comité Cenhal, qui
ressemble grande,ment à I'organisation actuelle de la profession avec des instances
départe'mentalas, régionales et nationales. Les huissiers de Brive ont, pour leur part, remis
directe,lne,lrt au Garde des Scearur une pétition, demandant d'offrir aux huissiers la possibilité

d'accéder aux fonctions de juges de paix, un aménageme,nt du tarit un nouveau mode de
calcul des transports, ainsi que la création de clercs asse,l:nentés. A cet égar4 la perspective

de I'institution d'un clerc à qui serait conféré une part de la signification des actes constitue
une pomme de discorde entre huissiers ruraux et huissiers urbains, les premiers considérant
que l'instauration d'un clerc dans les offices d'huissiers ne profiterait réellement qu'aux
seconds qui, pour leur part, demeure,nt favorables à un tel projet. Une fois encore, un décalage
enfre Paris et la province est observable.

Jacques Isnard note que << les années qui suivirent furent marquées par un concert de
protestations et d'intementions à caractère politique contre le tarif toujours fae depuis 1807.
Chaann y alla avec grand désordre, de sa pétition, de ses relations... Naturellement, suivant
que I'on dependait de riches quartiers ou d'étendues champêtres, on afichait ses désirs de

.taçon variable, si bien que les dëmarches auprè:s des parlementaires ou des autorités

iudiciaires, se contrariaient dans des sens opposés >r4. En effet, les relations étroites
e'lrûetenues par certains huissiers avec la sphere politique n'ont pas pennis de faire évoluer la
professioq tant cette de'mière se divisa sur les principales réfonnes à réaliser. Il faut souligner

iï?o#:,8:i3i:
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à ce propos que la construction progressive des instances de représentation nationale à

laquelle on assiste à partir de la seconde moitié du XIXtu siècle ne fait pas obstacle à

I'expression d'initiatives plus isolées. On peut citer pour exemple la démarche entreprise par

la communauté des huissiers de Bordeaux auprès du Garde des Sceaux en 1846, à qui ces

demiers ont fait parvenir un rapport soutenant la révision du tarif de 1807. Globalement, ces

initiatives ne sont pas toujours très appréciées par les représentants de la Charnbre de Paris et

des instances nationales de la profession - qui se confondent d'ailleurs souvent pour partie.

A cel4 plusieurs raisons : la prise de décision < individuelle > des communautés indique que

les instances nationales légitimes de la représe,ntation n'ont pas la maîtrise de la représentation

elle-même; les moyens qu'elles mettent en æuwe pour la concertation peuvent ête ainsi
jugés insuffisants. Auhement diL en pareil cas, c'est leur représentativité ou la légitimité

mêrne de leur rôle de représe,lrtation qui est remise en causel4t. En outre, les initiatives

individuelles peuve,lrt ête perçues parfois coûrme I'expression d'interêts particuliers et

propres à quelques communautés seulement. Enfirr" les instances nationales de re,présentation

qui, grâce aux huissiers parisiens esse,ntiellement, ont partie liée à des réseaux de notables

menant aux plus hautes fonctions de I'Etat sont plus proches de la sphère politique et

générale,nent bien mieux informées du déroulement des réformes ainsi que des dispositions

des différe'nts acteurs politiques - tels les sénateurs, les deputés, les hauts fonctionnaires de la

Chancellerie, le gouvernement ainsi que les diverses commissions parlementaires - envers la

profession. Elles sont donc mieux à même de juger des opportunités à saisir eu égard à la

conjoncture politique. Pour revenir à notre exemple, signalons qu'après avoir salué I'initiative

des huissiers bordelais, le rédacteur ùt Journal des Huissiers note à propos du tarif que < le

moment n'est pas encore venu de s'en occuper sérieusement tt46.

En 1876, le sénateur Mazeau, qui a toujours été e,n de bonnes dispositions à l'égard de

la profession, élabore un projet de réforme proposant de réinstaurer la bourse commune, de

créer un clerc assermenté et d'augmenter le tarif. Le projet est soutenu fermement par le

Journal des Huissiers et de façon beaucoup plus discrète par le Comité central.

La revalorisation du tarif remporte une adhésion unanime, mais le projet se heurte à I'hostilité

de certaines communautés d'huissiers défavorables au clerc assemrenté - pour les raisons

évoquées plus haut - ou à la bourse commune - qui devait se constituer cette fois à partir de la

moitié des é'moluments -, perçue par certains comme une forme de collectivisme inacceptable

f{5 n Au1 slouligner çe jusqu'en 1942, aucun organisme de représentation ne pouvait revendiquer I'adhésion de
ta totalité des membres de la corporation.
'n C7 Le Journal des Huissiers,tonre27,l846, (pp. 2Og-213\.
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et comme favorisant injustement les huissiers moins productifs. Néanmoins, nombre de

communautés prônent la bourse commune cornme moyen d'éradiquer les abus et de remédier

à l'état d'indigence de certains de leurs membres. Voici, en substance, I'argumentaire de ses
partisans :

<< Avec la bourse commune, nous détruirons cette praie qui nous ronge : les
remises et les pactisations de toute sorte, quifont que certaines clientèIes, certains
act6, se centralisent dans une ou deux études au prQudice de toutes les autres.

Le procès qui s'est fait récemment à Lyon en est ra prane palpable, et que

d'autres villes où le mêmefait existe !...

Avec la bourse commune, ceux d'entre nous qui soufrent le plus verront
leur position s' améliorer sériansement.

Avec la bourse communq enfin, nos titres aquerront une plus-value et
auront unevaleur reelle qu'ils n'ont pas aujourd'hui.

Sans bourse commune, rien de tout cela. >

Maître Viou, Syndic de la commrmauté des huissiers de I'arrondissemeirt de
Rouen, le 28 awil 1877147.

La proposition de loi < relative au tarif,, à I'organisation et aux atfributions des huissiers > est
deposée au Sénat le 20 decenrbre 1876 mais, face à I'hostilité d'une partie de la profession, le
projet est examiné par la Commission d'initiative parlementaire. Celle-ci réunit le 6 fewier
1878 des délégations des huissiers de Paris et de Lyon ainsi que le Comité Cenhal. La réunion
se solde par un échec, puisque la decision qui fut prise de mener des enquêtes par les parquets

sur la situation reelle des huissiers n'a jamais connu de suites. De surcroît, les dissensions
suscitées par le projet Mazeau eurent pour conséquence de cliver le Comité central lui-même.
Au cours de I'année 1878, le président Labrosse charge Maître Gassion et Maître Lemaître de
rédiger un rapport en faveur d'un projet de loi portant sur I'amélioration du tarif. Sans en
avertir le president, les deux membres du bureau du Comité ce1rtral prennent la liberté
d'étudier les questions du clerc assermenté et de la bourse corlmune conjointement au projet
initial, à la suite de quoi ils remettent leur rapport. Ceci dut conûibuer à jeter le houble lors de
la réunion devant la commission du Sénat et à attirer les foudres du Président. Suite à cet

@isode, le Président Labrosse, en réalité hostile à la bourse conrmune, chenche à évincer

l{7 Lette photographiée et reproduite dens Jaçquçs lsnard, < ta Charnbre Nationale des Huissiers de Justice : un
cinçantcnaire pou 175 ans d'fuis1sfus >>, op- cit., (p. 43).
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les cinq membres du bureau favorables à ce projet en appelant la corporation à se réunir

le 24 juin 1878 sans convoquer ces derniers. Ceci fait, le Président a pu declarer que le

Comité était vacant, ce qui mena à l'élection de nouveaux membres du bureau. Après avoir

démissionné, Maître Labrosse est réélu, sans que les huissiers délégataires aient pu ajouter au

vote les voix des procurations, et s'adjoint les services d'un bureau adoptant une politique

identique à la sienne, à savoir opposée à la bourse commune et apportant un soutien modéré à

la création de clercs assermentés. Suite à cel4 le rédacteur en chef du Journal des Huissiers,

M. Dutnrc, pow sa part intimement convaincu de I'illégitimité du nouveau Comité148, est

sommé par exploit de publier une lethe signée par le Président Labrosse dans laquelle celui-ci

explique ses positions face au projet de réforme du sé,nateur Mazeau. Ceci n'eut pour

conséquence que d'aviver les clivages existant enfre les opposants à la bourse commune et ses

partisens.

Ces demiers, conduits par les quafte mernbres évincés de I'ancie,n comité, ne désarment pas

pour autant et invitent les huissiers à se réunir en asse,mblee générale le 19 août 1878. C'est

ainsi que se fonde un derurième Comité ce,ntral rassemblant e,lrviron 2000 huissiere, avec à sa

tête le Préside,nt Gassion, ancien secrétaire du premier Comité Labrosse.

Comme le note avec raison Jacques Isnard, ( toutes ces querelles ne favorisaient pas le sort

des huissiers, car cette situation dt, naturellement, pour conséquence de geler les

revendications auprès des potnoirs publics >rae. A la fois dedoublées et opposées, les

instances représentatives ont en effet consacré presque toute leur force aux luttes intestines,

contribuant ainsi au remarquable immobilisme de la profession durant cette période.

Ce sont les responsables des joumaux professionnels qui semblent avoir mis fin à ces

querelles en proposant aux huissiers d'élire les mernbres du Comité central dont la seule

mission à court terme serait d'améliorer le tarit'so. Ce projet finit par aboutir malgré les

tot Uo autre périodique professionnel, Le Moniteur des Huissiers. ofhe quant à lui son soutien au nouveau
Comité [:brosse.
rae Jacçres Isnard <Ia Chambre Nationale des Huissiers de Justice: un cinquantenaire pour 175 ans

sÏT3ii.i;i{"fi*.";l'l;* professionnels se sonr roujours révélés d,ardenb défenseurs de la corporation.
Un e:ctrait de la préface de la table vicennale du Journal des Huissiers de 1840 témoigne de telles diqpôsitions :
< s'associer à l'éIan généreux qui pousse Ia classe des huissieæ vers un ovenir meillanr ; essayu d'établir mtre
eux un lian commun afin de dowter à lanr corporation phu de force et d'unité ; prandre tâ delense de leurc
intqêts nutes les fois qu'ils sont compromis ; rætittts à lanrs fonctions pafois * a"n*to l'importance qui
Ianr appartient ; relevq lar ytilg profession de I'espèce de discrdit où d;abiurdes préjugés voudraient *"àr"
la maintenir ; aplanir les difiaités de la prati4ue, élendre I'instttction, combattre la-ro-udn" ; marcher enfin,
marcher antæ le temps, suiwe la science dans ses motnentents, signaler ses progrès et les oscillations dà ta
iurispntdence, telle est la desthation de notre ræueil, telle æt la mission Que iæ iancteurs se sont imposée, et
qui sufit à leur anbition n. Il convient de soulign:r, par ailleurs, çe I'on ne coryte à cette époque pas moins de
guate périodiques consacrés à I'activité des huissiers : Iæ Journit des Huissierc, créét en 182b, èt Lc Bultettn de
Ia taxe, dirigés par M. Dutruc, Le Moniteur des Huissiers, créé en 1874 par tri. S"n"ftt"user, et La Basoche,
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oppositions des deux camps. Le nouveau Comité central voit le jour et se compose d'anciens
membres des comités Labrosse et Gassion ainsi que d'huissiers parisiens et ruraux.
Bien que les questions brûlantes - i.e.la bourse commune et le clerc assermenté - continuent
d'alimenter les débats, les instances représentatives reprennent leur activité habituelle dès
1883 en rendant visite au Garde des Sceaux et au sénateur Mazeau. Les années suivantes se
deroulent dans le même esprit mais sans apporter d'importants changements.

En 1894, la < Commission spéciale des huissiers de France > voit le jour et ne réunit pas
moins de230 communautés adhérentes. Cette organisation n'a pas pour objectif de constituer
une force d'opposition au Comité central mais cherche < sans doute [àJ eveiller les esprits au
proiet de réforme de la procédure civile qui était en cours et plus particulièrement la refonte
de la procédure da'ant le juge de paixnlsl. Ceci fait, la Commission ne fit plus jamais parler

d'elle.

Malgré les démarches du Comité et les bonnes dispositions du Garde des Sceaux, M. Monis
- qui avait été par le passé clerc d'huissier -, aucune réforme du tarif n'a été engagée. pis,

I'activité tend à se réduire progressivement en raison notamment de I'extension de
I'assistance judiciaire, de la simplification des procédues à la requête du ministere public et
de la loi gur la saisie-arrêt.

En octobre 1902, Georges Clemenceaq alors Ministe de I'intérieur, depose une proposition

de loi au Sénat visant la suppression de la vénalité des officests2. Malgré un solide
argunentaire, le projet se heurte à divers obstacles. Ainsi, oufie le fait que la
fonctionnarisation des huissiers puisse êhe mal perçue par I'opinion, le coût
de la nationalisation de tous les offices ministériels, qui selon les calculs réalisés, s'élèverait à
951 098 083 francsls3, est, d'après le rapport de M. Gomot, membre de la commission
examinant la proposition de Clemenceau, largement sous-estimé. Peut-être faut-il également

paraissant au Mans sous la direction de M. Denechere. C/ Jacques Isnard, < La Chambre Nationate des Huissiers
de Jnstice: 'm cinquantenaire pour 175 ans d'histoire rr,op.iit.,(p. 58).tr irryorte d'ajouter, enfin, que cette
div-ersité médiatiçe reflèûe P3ur partie les clivages caractéristiquesàe h profesrioo 

",, 
cogrs du >Cl*toiiè"I" 

"tde la pre,mière moitié du )Of* siecle.',11.na.,(p.64).
'J' Iæs projets incluant la suppression de la vénalité des oftices semblent revenir cycliquernent sur la scène
politiçe durant I'Ancien Régine. Il en est de même depuis la Révolution, puisqu'en-te4'8, l87l, lgg0, 1g90,
1E92, 1899, 1902,1920,1933,1944, 1946 et 1981, de tels projets ont été forrnrlés de façon plus ou moins
approfondie mais se sont raf,em€Nrt concrétisés ; la seule application réelle eut lieu sous la Commgne. Si ces
PÎojes viennent ponctuer I'histoire des officiers ministériCls, leurs détacæurs semblent s'être continûment
:Tpl-ét, notalm€'lrt par le biais de pétitions ou lors de déclarations publiques, à I'instar d'Adolphe Thiers qui
déclara en 1871 qae <baucoup d'intéressésen denandent la tupprosioo fdes ofrces minitérietsJ. On a
commencé par les courtiers, Ies autres devront suiwe >, {. Jerrr.Yvés Borel, ,, 13. f-eripeties d'gne institution
,oI la vénalité des charges de Philippe le Bel à clemcnccau >, in Hostarii, op. cit.. to. izqi.
"' ff sur ce point Florence Bénar4 L'huissier de justice au XIP et * sièctà .-., op. ctt.,(p. 35 I et s.).
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lmputer l'échec de cette proposition de loi aux soutiens dont bénéficie la profession au sein du
milieu politique qui est composé à cette époque d'une majorité de juristeslsa.

Quoiqu'il en soit, < ils furent nombreusc dans les campagnes à accueillir favorablement fle
projet de ClemenceauJ, car avec une indemnisation conséquente, alors que les ffices
devenaient quasiment invendables, et un traitement de 2500 francs, peut-être même 4000

francs... après tout voilà qui était peut-être une aubaine ? >tss. Au début du X** siècle, la
situation de certains huissiers nraux demeure, en effet, toujours aussi préoccupantels6.

A cet égard, le vif sentiment de division de la corporation ressenti par ces derniers repose
notamment sur la fixité du tarif, contribuant à la dégradation de leur condition et affectant
bien moins les huissiers des villes à la tête d'offices plus importants. Mais ce sentiment se
fonde surtout sur le projet de création du clerc assermenté, gd, @ 1908, semble sur le point
d'être adopté, et du cantonnement, reposant sur la limitation de la compétence territoriale de
chaque huissier au canton et conduisant à la suppression de toute concurence e1rfie huissiers.
De telles positions térroignent globale,rnent de la défense d'intérêts coûlmuns à une fraction
de la corporation et peuve,lrt êfre appréhendées avec davantage de précisions si I'on s'interesse
à la hajectoire sociale des huissiers nrau(.

D'un point de vue général,les huissiers sont majoritairement issus de la bourgeoisie,
mais des diftrences majeures deureure,nt observables e,nte une frange de la corporation
composée d'huissien parisiens et des grandes villes, provenant pour la plupart de la moyenne
voire de la haute bourgeoisie et une large majorité d'huissiers, provinciaux et principalement
ruraux, qui sont d'origine petite-bourgeoiselsT. Florence Bénard note à ce propos que < les
huissiers sont souvent des fils de modestes artisans ou de cttltivateurs certes aisés mais
éloignés des propriétaires ; les couches populaires sont exclues d'emblée uu Ie prix des
charges et le monde de la rente est fort pan représenté. Ces oficiers parachèvent avec leur

fils I'ascension qu'ils ont eux-mêmes amorcée dans fleurJ carrièrents8. n est ainsi permis de
considérer qu'au tournant du XDf-" siècle, nombre d'huissiers ruraux ont non seulement vu

'. lna.,G.3s?).
'" Jacques Isnard < h Chambre Nationale des Huissiers de Justice : un cinquantenaire pour 175 ans
d-'histoire >>, op. cit., (p. 67).'* L'iryortante réduction des effectifs de la profession constatée depuis le )çxl** siècle jusç'a'x annees l9Z0
fryotgo: de la diqparition d'une grande partie des offices irylantés en zone nuale. Cf, W lapremière section
49 I'analyse morphologique.
"'Nous aborderons de façon détaillée la définition de la bourgeoisie au cogre de la seconde grande partie de
noEe analyse, à la section VI consacrée à l'étude des pratiques sociales exhaprofessionnelles des huiisiers de
iustice.
1st q:. Florence Bénar4 L'huissier deiustice aux )OP et * siècles..., op. cll L,auteur s,appuie ici sur
I'ournage de J--P. Cta\e inJitulé Iæs bowgæis de Rouen, une élire urbaine au')ilP siècteparg aux presses de
la Fondation Nationale des Sciences Politiques en 1982.
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leurs espoirs de prospérité et d'ascension sociale déçus, mais ont dû également subir un
véritable déclassement. Les analyses de Jacques Isnard vont en ce sens : < il y a en France
en 1908,4550 hutssiers sur lesquels 1500 gagnent moins de 2000francs par an et, parmi
ceux-ci, une autre mottié moins de 1000francs, c'est-à-dire un revenu inférieur à celui d'un
ouvrier (.-.) A titre indicatif, un comptable dans une grande entreprise classé dans la
catégorie des < petits bourgeois D gagne 4000 francs par annlse. Dès lors, on comprend
mieux pourquoi les huissiers nuaux ont défendu leur cause avec tant d'ardeur.
Le début du )OC-" siècle est empreint de leur vif mecontenteme,lrt et sera marqué par la
naissance du Syndicat des huissiers ruraux, créé en 1908 en raison de I'insatisfaction à l'égard
des organes de représentation officiels. Les objectifs du Spdicat sont de << permetye aux
huissiers la stricte obsenration de Ia loi dans la déliwance de lanrs æploits ; réaliser une
équitable réduction des frais de justice; mettre une barrière aux clercs des études
importantes des villes ; obtenir une amélioration dans Ia situation de totts les huissiers iû.
Le rappel à I'ordre contenu dans ces objectifs s'explique par les agissements des huissiers des
villes qui, pour certains d'entre eux, employaient des clercs afin de pouvoir déliwer de
grandes quantites d'actes. Bien qu'illégale, cette pratique de délégation était tolérée par les
parquetst6l.

L'année même de sa créatio4 le Syndicat fonde sa propre revue : Le Bulletin mensuel des
huissiers rurantx,, sous-titree < Organe des intérêts des huissiers ruraux >>. D'un point de we
général, I'apparition du Syndicat tourme,nte les instances officielles qui, par le biais de la
presse professionnelle, font part sans ambages de leur désapprobation. Cependant, la relative

'5e C7 Jacques Isnard, < Les grandes contoverses du XDf siècle >, op. cit., (p. 26g). L,auteur note également
que < Ies depenses vers cette période pour un ménage type d'ouwiersiquaæjersonnes) est de I230lrancs par
lgryur 

des sglaires cumulés correspondant approxtmattvement aux aèpen 
"s 1...1r, ç,. ieay.'* Jacques Isnard, <La Chambre Nationale des Huissiers de Justicet uo'"ioi*ntenaire pour 175 ans

d'histoire >>, op' cit., (n. 101. A ce propos, le rédacteur duJournal des Huissiers évoque avec ironie la création
d'un toisième organe de représentation : << après le Comité central des huissiers àe France et le Syndicat
national des huissiers ,'uraux, est apparu un Comité des huissiers ruraux hostiles au cantonnement. Ce dernier
coytité _a pour but de grouper les huissiers cantonaux qui n'ont pas voulu entrer au Syndicat national. Si, après
cela, iI reste encore quelques huissiers qui ne fasyàt panià d'aucan groupement, c'est waiment que ces
réfractaires ont un attachement bien enraciné à t'indépendance et à I'tnàpiauatisme. Il faut savàrr gré,
d'aillanrc, au dernier né de ces C-omites de n'awir pas créé un nowaau Bulletin oftciel tt, cf, Journal des
llTtissiers, Paris, Marchal et Godde, 1910, (p. 34).'-' I1 clerc significaæu a existé en fait avant d'ête institué en &oit, sorrune I'e:çlique le rédacæur duJournal
des Huissien: << a Paris (---),_Ie ministère public saitparfaitemqtt d'il tolère, p*i" ài'it oi inpossible defaire
autrenent, que les huissierc fassentfaire par des clqcs de confiance aæ pitcts qut n" pÀm ête remis auIendemain. Sans cette tolérance, les afaires ne marcheratent'pas ; les huissien seraient matériellement dansl'in-rossilllité /e sgtisfaire attx prescriptions de la loi; les'crhnciers éprouvaaàt un préjudice souvent
ineparable, et les débitanrc eux-mêmes finiraiant par en sot$rir, ta dûancà a u pràootroo'tueraient Ie crédit.voilà trente arut que cette tolérance oitY , qu'oidise quelîont été là inconvéniens de æt ént de chose qui dur6te n'est pas partictlier à Paris >, cf, le Jounal ies Huissiqs, tomÊ 25 pads, Au bureau du Joumal desHuissiers' 1844' (p. l7-). tr fa}t !9nc supposer que les grandes villes-françaises voieni également évoluer au coursdu )il)P siecle ces clercs sipificateurs de la première heure.
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communauté des objectifs relatifs au cantonnement et au clerc assermenté permet des
rapprochements et des compromis, tant et si bien que le Comité et le Syndicat exposèrent
ensemble à la Chancellerie un projet de cantonnement. Les deux camps, via leurs défenseurs
les plus radicaux, ne cessent cependant de se fustiger, notamment par I'intermédiaire des
journaux professionnels. A ce propos, on comprend aisément que I'attention des instances
politiques dont bénéfice alors le Spdicat ne devait pas êûe du goût de tous les membres du
Comité cental. Iæ seul moment où la profession afficha une certaine unité fut lors de la
célébration du centenaire du décret de 1813, honorée par la présence du Garde des Sceaux,
M. Monis. En l9l4,la Grande guerre énlare et met fin aux tensions existant entre Syndicat et
Comité. Elle a également pour consfuuence de suspendre le déroulement des réformes. Il faut
ainsi attendre le 29 dece,mbre 1919 pour que le décret de révision du tarif soit enfin signé...
quelque I 12 ans après la promulgation du tarif précedent. Cependant, ceci n'est pas suffisant -

pow remédier à la situation des huissiers ruraux qui n'a cessé de s'aggraver depuis le début
du siècle. Comme le note Jacques Isnar4 < en 1920, deru tiers des huissiers raraux gagnaient
à peu près lÙ|francs par mois (5 Louis) contre un tiers seulement vers 1905 >162.Bienque la
profession se prononça cette fois unanime,me,nt pour une nouvelle révision du tarif, ce n'est
qu'€n 1925 qu'elle obtint satisfaction. Deu< ans aupiravan! sans susciter aucune opposition
particulière, et ce après avoir divisé la profession pe,ndant une cinquantaine d'années, est
institué par la loi du 27 dénembre le clerc asserme,lrté, dont le rôle principal est de procéder à
la signification des actes dans les limites du canton où est implanté l'office de I'huissier.

Dans la première moitié des années 30 se fait jour le projet d'augmenter la capacité de
représentation de la profession en fondant des associations departementales et régionales
- permises par la loi de l90l -, telles celles des notaires et des avocats de l'époque. Ainsi en
1934, le Comité central devient le << Comité cenûal de I'Association professiorurelle des
huissiers de France > et constitue une émanation de I'association, qui a pour sa pan une
existence juridique propre. Jacques Isnard souligne à cet égard que < I'Association
Professionnelle des Huissiers de France ne fut pas un instntment de discorde ; bien au
contraire, avec les autres associations départementales et régionales, elle forma une force
synergique qui démontra une faanlté de mobilisation collective des huissiers jusqu'alors peu
communenl63. Cette entente infra-professionnelle arrive bien opportunément si l,on songe aux
nouvelles épreuves qui atte,lrdent la profession.

iifr#',8:ll]:
87



En effet, le projet de réforme judiciaire qui s'étale de 193 I à 1936 et dont I'objectif est
de procéder à la simplification des procédures et à la réduction des frais de justice aurait pour
conséquence, une fois mis en application, de réduire sensiblement le champ d'activité des
huissiers, en imposant des réformes des justices de paix et du statut des baux ruaux ainsi que
la substitution des significations par huissier à la lettre recommand ée avec accusé de
reception. De surcroît arrive en mars 1933 le projet du deputé Gruet qui a notamment pour
objectif la fonctionnarisation de certains auxiliaires de justice, dont les huissiers. Selon
I'auteur du rapport, < les huissiers, malgré les élâtations de leur tarif,, se plaignent avec juste

' raison qu'il leur soit, pour la plupart, impossible de vivre avec les seuls produits de leurs

charges. Dès lors, ou bien les huissiers sont des auxiliaires indispensables de la justice et il

faut augmenter leur tarif,, ou bien ils corutitaent un rouage inutile et ilfaut les supprimer >1&.

La suppression dqs huissiers mènerait à la déliwance des notifications par voie postale et à la
repartition de leurs activites entre les greffiers en chef ou les commis greffiers, des experts
-placés sous la tutelle du juge et dont le statut réel reste à déterminer- et des représentants de
la force publique; ceux-ci se verraient confier respectiveme,nt l'exécution" les constats et le

se,lrrice des audiences. Si cette réfonne n'a finaleme,lrt pas abouti, en raison principalement du

second conflit mondial, le decret du 26 aoûrt 1937 athibue aux greffiers, pou les petites

créances, la notification de I'ordonnance en injonction de payer. La réaction de I'Association
professionnelle des huissiers de France est des plus vives, mais celle-ci ne parvient à

convaincre ni le Gouvernement, ni les parlementaires de supprimer le decret. Conjointement à

ces événements, le Comité central et les huissiers de la Seine mettent sur pied le premier

projet de cours professionnels.

Durant la Seconde guerre mondiale, les huissiers, à I'instar des autres officiers

ministériels, font I'objet d'une affention soute,nue de la part des autorités. Dès 1942, le
gouvernement de Vichy pourvoit la profession de chambres départementales et d'une

Chambre nationale et supprime toutes les associations régionales et départementales qui

avaie,nt fleuri jusqu'alors de façon globalement désordonnée sur le territoire national.

Les objectifs du législateur se lise,lrt à havers les taits de I'organisation ; < hormis I'intérêt
déguisé de supprimer toute action corporatiste incontrôlée, [it s'agitJ comme le note Jacques
Isnard, [dJ enfinir avec cefoisonnement de groupements oficieux dont plusieurs jouaient un
rôle considérable, mais qui ne représentaient, en définitive, que lanrs adhérents et non

rs E:rtait du raprport Gnret lz Jacques Isnar4 < k Chambre Nationale des Huissiers de Justice : un
cinquantenaire pour 175 ans d'histoire >>, op. cit.,(p. 86).
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I'ensemble de la profession >t6s. La Chambre nationale a ainsi vocation à représenter tous les
huissiers en regroupant en son sein parisiens et provinciaux. A cet égard, les débats autour de
la composition du bureau de la Chambre sont houleux et il est décidé finalement que les
huissiers parisiens occuperont une place prepondérante au sein de I'instance professionnelle,

la Cour de Paris ayant dès lors obligatoirement trois représentants à la Chambre contre un seul
pour les Cours de province, deux des trois represe,lrtants siégeant au bureau, et I'un de ces
deux représentants occupant altemativement le poste de président ou de vice-président. Cette
remarquable préséance des huissiers parisiens symbolise bien leur rôle traditionnel dans le
cadre de la défense des intérêts professionnels auprès des instances politiques.

Jusqu'en 1945,la Chambre nationale défend sans discontinuer les intérêts de la profession et
l'on assiste, sous I'impulsion du bureau du Président Gozier, à I'adoption du principe de
proportionnalité des érroluments des huissiers. De plus, à I'instigation de la Chancellerie, la
loi du 22 jrlln 1944 dote la profession de chambres régionales.

Aggravée par le conflit, la situation financière de certains huissiers demeure problématique et
nombre d'études ne trouve,lrt pas d'acquéreurs. Ceci a sans doute dt motiver les démarches du
Ministàe de la Justice qui envisage à nouveau la nationalisation. Mais I'indemnisation s'est
averée, semble-t-il, une fois encore rédhibitoire, le projet n'ayantpas abouti.

Cornme à I'accoutumée, ce sont les huissiers nraul( qui connaissent les difficultés les plus
graves, certaines << petites études de campagne [ne signifiantJ guère plus qu'une quinzaine
d'actes par mois n166. Les prises de position de deux huissiers ruralD( viennent illustrer notre
propos :

< La misère est une plaie qui ronge l'organisme des sociétés ; cette question

de paupérkme des huissiers est laissée de côté, pourquoi ? Jradjure la Chambre

nationale d'a,oir à faire toutes les démarches nécessaires auprès des pouvoirs

publics afin que les huissiers des campagnes arrivent à nouer les deux bouts et cela

pour la dignité même de la justice >.

< Ia râtision des tarifs en l'état de la fonction n'a toujours été qu,un
palliatif, et ce n'est pas parce qu'on augmentera les émoluments des actes que les
études ntrales àfoibte rendement atteindront un nivqru normal d'activitë. II faut
Penser à canx nombrapc qui végètent et qui n'ont même pas la possibilité de céder
lanr office, car ils ne trontent pas d'aquéranr i67.

iifr#',8:?3b'o ' f t i l 'G.103).
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Une délibération des membres du Bureau de I'Association nationale des huissiers confirme de
tels constatsl6s, n'hésitant pas ce faisant à critiquer les organismes de représentation officiels :

< (.--) la discussion générale a été ouverte et chacun a insisté à tour de
rôle sur Ia situation de plus en plus crttique qui est faite aux huissiers ntrau)c,
c'est-à-dire [par uempleJ à I'ensemble des huissiers de la Haute-Loire. Des
exemples concrets ont été donnés du dénuement dans lequel se trouvent certains
confrères ; c'est tr'f )frfre, huissier à Massiac (cantat), qui doit, pour vivre,
s'employer comme mineur aux mines d'antimoine de Dèze; Ivf Ttchit, huissier au
Bleymard (Lozère), est dans la même situation; Irt x., qui, bien qu,assurant le
sentice des trois cantons, doit, étant père de cinq enfants, otrrir une quincaillerie
pour élever safamille ; Iuf Y., qui s'est étabti marchand devins en gros et n'assttre
plus que temporairemmt son sqvice à la demande même du Parquet, ni le titulaire
ni l'Administration ne trouvant de candidats pour une profession aussi mal
rémunërée d aussi incertaine, claque jour qui passe voyant grignoter les
attributions et le monopole de ces oficiers minîsÉrtels.

L'assemblëe constate 6r,ec trtstusse que ce sont uniquement les huissiers
nraux, qui ont fait les frais de la nowelle réforme judiciaire qui tend chaque jour
dû'antage à remplacer les æploits par les lettres recommandées, les organismes
légaux représentatfs de la profession composés en presque totalité d'huissiers de
grande ville, s'étant uniquement attachés à défendre lanr monopole sans s'occuper
autrement des huissiers ruraux qui constituent le prolétariat de Ia profession )r,ue.

L'ordonnance du 2 novembre 1945, qui fonde le statut actuel des huissiers de justice,

n'apporte que quelques modifications à la loi de 1942. C'est ainsi que les huissiers parisiens
perdent leur privilège concernant I'occupation des postes du bureau de président et de
vice-président à la Chambre nationale. De plus, à I'activité de représentation professionnelle

dévolue à cette dernière, vient s'ajouter désormais la formation des clercs. par ailleurs, après
une vaine tentative de rapprochement avec Le Moniteur des Huissiers,laChambre nationale

r€ De 1840 à lg46,le no,ribre d'huissiers est passé de 80o4 à 3650. ff Gilles RoueÇ Justice et justiciables aux
)o)( et )ff siènles, Paris, Belin, 1999, (Ir. 100). Au w des diverses informations recueillies dens les journaux
professionnels panrs tout lu long de cette période, il faut en effet considérer que cetûe reAuctionmassive a touché
el erynde majorité les huissiers ruaux. Nous reviendrons plus en détail sur i'évolution du nonrbre des huissiers
9ips la prochaine partie de I'analyse.t* Cl Le Moniîeur des Huisiierc, lg4g, Gry. 26s-26g). Il convient de souligner que certains huissiers
r_tllux guqllaient également leurs fonctions aveg celtgs de greffiers. En oute, a-pattir a, milieu des années
1950, la Charnbre nationale enoouragen les huissiers dei canpagnes a ÉevËrppa des activités dites<< accessoires >r.
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décide en 1948 de produire son propre joumal : La Revue des Huissiers, dont la direction est
confiée à Maître Jean Soulard.

Les préoccupations des instances professionnelles se sont orientées également vers la
préservation de I'activité de signification, dont les huissiers avaient bien failli être dépossédés
avant-guerre en vertu de projets visant son remplacement par I'envoi postal. Le problème
touche aux frais de fransport qui sont comptabilisés pour cette activité et qui varient
grandement selon la z'one geographique au sein de laquelle elle est pratiquée : la signification
des actes e,!r campagne nécessite genéralement plus de trajets qu'en ville. Le problème qui se
pose aw( huissiers est de trouver un système préservant à la fois les interêts du justiciable, qui,
selon le < prtncipe d'égalité des citoyens daw le traitement des prestations de service
public >r7o ne doit pas supporter des ûais plus élevés en raison de son éloignement de l,étude
de I'huissier, et ceux des me,mbres de la profession, qui ne doivent pas voir le montant de
leurs émoluments baisser de façon trop importante. Cherchant à produire à la Chancellerie
une proposition permettant de preserver I'activité de significatioq la Chambre tente en l94g
d'élaborer un système garantissant rur coût de hansport fixe pour chaque acte. Le projet mené
sous I'égide de Maîtres Soulad Lanrat et Madier propose de créer une tane de transports qui,
une fois collectée, sera reversee ensuite aux huissiers au prorata du nombre de kilomètres
parcounrs. Si le projet fut accepté par la Chancellerie et se révélareellement salvateur pour la
profession" il souleva de vives critiques parmi les huissiers qui protestèrent contre le manque
de concertation dont firent preuve les instances professionnelles. Jacques Isnard note, à ce
propos' que K partout en France fleurirent les motions de retrait du projet ; on alla même
jusqu'à saisir les députés et les sénateurs de tous bords pour provoquer une initiative
parlementaire qui eût permis de faire avorter Ia démarche >r" . L'intervention effectuée en
assemblee genérale par Maître Lante, huissier délégué de la Cour de Nancy, explicite de
façon exemplaire ces oppositions :

< Si par impossible, le projet de M. Soulard était entériné par Ia Chambre
nationale et prenait par suiteforce de loi,je suis au regret de vous indiquer que
tous les confrères du ressort de la cour d'Appel de Nancy se refuseraient
catëgoriquement à I'appliquer... il æt inadmissible que sept confrères se soient

t?o Jacques Isnar4 <La Cbarnbre Nationale des Huissien de Justice: un cinquantenaire pour 175
d'histoire >>,op. cit.,(p. l0O.
"'Ibid.,(p. 109).
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arrogé le droit exorbitant d'engager tous les huissiers de France sur le chemin du
collectivisme Ie plus bureaucratique et rracassier qu'il soit ,t72.

Peu de temps après, et malgré I'ampleur des protestations, le calme regagne momentanément
Ies membres de la profession et un organe inteme à la Chambre nationale, le service commun
des transports (S.C.T.), voit le jour.

En 1949, de nouvelles tensions voient le jour entre La Revue des Huissiers et Le Moniteur des
Huissiers qui apparaît désormais corlme un organe concurrent de la voix officielle. Le soutien
offert par ce demier à une instance de représentation dissidente, << L'Association Nationale
des Huissiers de France et d'Outre-Mer >>, n'est pas sans ajouter à la colère des membres de la
Chambre nationale qui ne voient dans la naissance de ce nouvel organe et le soutien qui lui est
prodigué que les signes illégitimes du mécontenteme,nt, de la concurre,nce et de la division.
Un projet émanant de la Chancellerie en faveur de la notification par letfre - qui aurait pour
cons4uence immffiate la suppression de la signification des actes par huissier et, partant, la
dechéance de la profession elle-même - vient achever la nrpture. L'Association se constitue
officiellement dans les jours qui suivent - les 29/30 août 1949 - avec à sa tête, Maître Marcel
Wichegrod, huissier au Raincy, et reproche à la Chambre son manque d'efficacité, I'absence
de toute communication à l'égard des membres de la professiorq ainsi que I'adhésion de
certains membres de la Chambre au projet de la notification par letfie. Les réactions de Maître
Jean soulard, Président de la chambre nationale, ne se font pas attendre :

< Aucane collaboration n'est possible avec un groupement qui commence

par manifester son hostilité à l'égard de l'organisme oficiel (...) cette

organisation dirtgée contre la Chambre nationale tend à abuser nos confrères par

une habile propagande (..) Le groupement au nom pompanx d'Association

Nationale des Huissiers de France et d'Outre-Mer n'arrive pas à sortir de ses

limbes. Il paraît qu'il éprouve de rudes dfficultés pour trouver un président.-.

notæ qu'il lui reste le recours aux petites annonces... lrrt

A la même période, un autre événement devait ébranler la profession. Le Garde des Sceaux,
Monsieur Marie, dépose un projet de loi permettant au gouvernement de porter par décret des
modifications au statut des huissiers. Associee au projet, la Chambre espère pouvoir fixer de

"j grre par Jacques Isnar4 ( IJ chambre Nationale des Huissiers de Justice : un cinq'antenaire pour 175 ans
{histoire >>,op. cit., (p. 110).
"'Ibid.,ûrp. IlGll7).
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nouvelles modalités de formation professionnelle. Le problème repose sur une initiative du

deputé du Puy de Dôme, Jacques Bardoux, qui, bien que défendant ordinairement les intérêts

de la profession, déclare qu'il est inacceptable que les organes de représentation de la

profession d'huissier soient issus du régime de Vichy et dépose un amendement stipulant que

les << associations professionnelles qui existaient au I"' septembre 1939 et qui ont été

déclarées dissoutes pendant l'ocanpation, [soientJ reconstituées et remises en possession de

lanrs biens (...) ,t'0. Après avoir été injustement athibuée à I'Association des huissiers, cette

initiative s'est révélée appartenir en réalité à une association similaire: la Confédération

générale des notaires, comprenant plus de 4000 membres, ( ce que Bardun devait confirmer

par un communiqué >r7s. A cet égard,, il faut croire que la proximité des deux associations au

sein du Comité national des classes moyennes et la volonté de concorde arborée au sein de

celui-ci n'a pas suffi à stopper la démarche des notaires auprès des parlementaireslT6. Si le

projet du deputé Bardoux est finateme,nt retiré, d'autres initiatives sont venues inquiéter la

profession durant cette période. La Revue des Huissiers indique, en effet, en s'adressant aux

huissiers, que ( (...) le parti communiste a déposé il y a peu un projet de réforme de la

procédure comportant la disparition des huissiers (...) Ie parti socialiste S.F.I.O. a déposé

une Proposition de résolution tendant à la suppression du droit de présentation (...) M.P.-H.

Teitgen, ministre M.R.P. de I'information, a été, en qualité de Garde des Sceaux, le créateur

de cette commission de réforme de la procédure qui a prévu la suppression de nombrewc

actes de procédure et (...) enfin M. Lecourt, député M.R.P., atpc côtés duquel se trouve

Itf Wichgrod dans le Comité de Patronage du groupement d'action civique, a été I'an

dernier, comme Garde des Sceaux, un de nos plus sérieux adversaires avec son projet de

procédure accéléréenl77. Si la profession est panenue globalement à se tirer d'embarras, ce

qui témoigne d'une réelle capacité de résistance aux projets politiques fondée sur I'existence

et la mobilisation de réseaux sociaux < alliés >>, force est de constater qu'elle n'est pas à I'abri

de décisions isolées allant à I'encontre de ses intérêts et qu'elle n'est pas toujours en mesure

de préserver son champ d'activité des transformations qui sont projetées, lesquelles

i'.'.Ctr t* Uonitanr des Huissierc,lgs0, (p. 341).
"'Ç, lac4tes Imard, <La Chambre Nationale des Huissiers de Justice: un cinquantenaire pour 175 ans
$lhistoire >,op. cit.,(Ir. 120).
"o Ce comiJé regroupe des représentants des oçloitants agricoles, de I'artisanat et du cornmerce, de la petite et
moyenne indusnie ainsi çe des professionnels libéraux. Il a exercé un rôle consultatif bénéficiant d'une
reconnaissance officielle aupres des instances politiques au sours des années 1950. Ce type de regroupemenr a
constitué unc souroe d'influence - dont I'envergure exacte demeure difficilement -"ri*bl" - I l'éiara des
dq|i*" politiqueo et a permis également à I'Association des huissiers de tisser un réseau de relationsiarmi la
sphère des bautsfonctionnaires a des représentants des auEes professions juridiques libérales-
"' In La Rarye des Huissiers, Paris, 1950, (p. 592).
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demeurent parfois envisagées... par des représentants politiques appartenant à ces mêmes
réseaux.

Par ailleurs, sur le plan des relations intra-professionnelles, I'aûnosphère demeure toujours
plus ou moins tendue entre les membres de I'Association nationale des huissiers de France et
d'Outre-Mer et ceux de la Chambre nationale des huissiers et ce, jusqu'en 1951, période à
laquelle il serrble que les querelles se soient estompées, coûlme l'évoque Le Moniteur des
Huissiers:

< Après de laborteuses conversations qui se sont poursuivies pendant
quatre mois, un accord a été enfin realisé entre la Chambre Nationale (organisme
oficiel) et I'Association Nationale (organisme loi de Ig0I).

Devant la nëcessité de mettrefin à toute division qui ne pouvait que nuire à
I'ensemble de la profession, certaines concessions ont dû être faites de pan et
d'autre ; mais l'Association conserve son rôle, Ia Chambre, son autoité, et I'union
est désormaisfomee entre tous les défenseurs de la Corporation. >r78

L'Association deviendra en 1952 la Fedération Nationale des Huissiers de France ot
d'Oufre-Mer. En 1968, fut créé le Syndicat des Huissiers. Pendant I'inte,lvalle, la Fédération

ne demeure pas pour autant inactive, organisant des colloques et s'exprimant par le biais du

Moniteur des Huissiers, qui cessera de paraîfre en 1987.

Les démarches de I'Association nationale et de la Chambre nationale se recoupent
pour partie, puisque I'une et I'autre cherchent à tisser et entretenir des réseaux de relation via

I'organisation ou la participation à des banquets, des congrès et d'autres rencontres avec de

hauts fonctionnaires, des magistrats, des parlementaires, des élus locaux et certains

représentants d'autres professions dites libérales ou indépendantes. IÆ souci de tisser des

réseaux apparaît de façon explicite dans les journaux professionnels qui ne manquent pas de
préciser le nom des personnalités présentes lors des différentes rencontres organisées par la
profession - i.e. par les chambres departementales, régionales, voire les instances nationales -

ainsi que leur statut - procureurs de la Republique, membres de la Direction des affaires

civiles et du Sceaux ou des affaires criminelles, gardes des Sceatx, mairas, bâtonniers de

I'ordre des avocats, etc.

tn Le Moniteur des Huissiers, Paris, 1951, (p.261).
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Pour illustrer cette volonté d'étendre et de mobiliser des réseaux de relation afin de

promouvoir les intérêts professionnels, voici un extrait du Moniteur des Huissiers de 1951.

issu des pages < doctrine-informations >> et intitulé < Milieux parlementaires >> :

< Un large examen est fait des milieux parlementaires après le

renouvellement de l'Assemblée Nationale. Il résulte que les possibilités

d'intervention ofertes à I'Association Nationale sont nombreuses et elles seront

utilisées au rnaximum pour le bien de la corporation. Des positions ont dejà été

prises et tous les trnaux parlementaires susceptibles d'intéresser les huissiers

seront suivis atec attention >r?e.

L,es derur instances re,prése,lrtatives ont également pour point commun de bénéficier d'une

reconnaissance officielle de la part des représentants politiques - i.e. duMinisûe de la justice,

du Président de la Republique, de la Direction des affaires civiles et du Sceau, etc.

En outre, leurs rôles diffèrent en ce que I'association remplit la fonction de syndicat et peut

davantage investir le terrain politique - ce qu'elle fera par exemple en signant, aux côtés

d'autres professionnels independants, le manifeste du < Front économique >> afin de

<< s'opposer à I'augmentation sans cesse croissante des budgets et par voie de conséquence,

des impôts DrEo.

Panni les divers projets de réforme ou de modification proposée par la Chambre

nationale au Garde des Sceaux, le tarif - qu'il soit civil ou pénal - est celui qui, de 1945
jusqu'aux années 1970, revient le plus fréquemment, et ce, comme par le passé. La hausse du

tarif, mais surtout les réponses du Garde des Sceaux ou bien du Ministère des finances aux

propositions de la profession, alime,ntent ûès souvent les débats intemes à la Charnbre

nationale et sont portées quasi systématiquement à I'ordre du jour des réunions du Bureau de

la Charrbre et des assemblées génerales réunissant tous les membres de cette dernière. Les

raisons invoquées pour justifier I'augmentation du tarif sont principalement la hausse du coût

de la vie - très importante dans I'immédiat après-guerre - et la majoration des salaires des

employés des études en vertu de la convention collective. L'importance des enjeux financiers

ainsi que la relative lenteur das échanges avec les ministères de la justice et des finances

expliquent la fr,équence des discussions autour des tarifs civils et pénaux. Ainsi, alors même
que les huissiers obtienne,lrt en 1962, au prix d'une longue attente, une majoration de 15 %o de

rn Le Moniteur des Huissiers, Paris, lg5l,G,.174).
tû Le Moniteur des Huissiers, Paris, 1950, (p. 177).
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leur tarif, ils manifesteront immédiatement le souhait de bénéficier à nouveau d'un

aménagement tarifairel 8 I .

Le temps des réformes

I-e, 20 mai 1955, les huissiers obtiennent la réforme de leur statut par le décret

no 55-604, fruit d'une collaboration étroite entre la Chambre nationale des huissiers, et plus

precisément son president, Maîte Jean Soulard, et les hauts magisûats du Ministere de la

Justice. Ce decret confinne les atûibutions des huissiers et ofte de nouvelles garanties aru(

activités monopolistiques. Il institue également la Caisse des prêts - dont I'utilité et le mode

de fonctionne,ment seront évoqués plus loin - et modifie le nom des huissiers... qui

deviennent de,s huissiers de justice.

Malgré la promulgation du décret, les huissiers de,meure,nt sur le qui vive car chacun sait
qu'une réforme du code de procédure civile fait partie des projets de la Chancellerie et que

I'institution de nouvelles règles serait susceptible de réduire le champ d'activité professionnel.

De façon générale, tout porte à considérer que ( Ia modernisation de la tégislation (...) est

souhaitable rr, comme le note Malte Asselin en présentant les thèmes du Congrès d'Evian err

1963 ; < le code de procédure civile a phn d'un siècle et demi et les dispositions réglementant

les voies d'æéantion n'ont jamais été modifiées.,r182. En outre, la réforrre de la carte judiciaire

de 1958, qui est présentée comme un preambule à de plus vastes changements, notamment en

matiere de procédure, n'est pas sans ajouter aux craintes des représentants professionnelsl83.

Attendue en l962,la réforme du code de procédure civile ne sera effective qu'en 1966 et ne

portera aucrm prejudice majeur aux intérêts des huissiers. De la même façon, si la refonte de

la carte judiciaire de 1958 conceme directement les greffiers et les avoués dont la repartition
géographique a eté bouleversée, elle ne porte aucune atteinte au champ de leurs compétences.

Seuls, une fois encore, les huissiers ruaux vont souffrir de la réforme, puisqu'une partie

Itl Pour une illustation de I'argumentaire deployé par les représentanb professionnels ,lans le cadre des relations
avec la Chancellerie, le lecrcur pourra se référer en annexes à la partie intitulée << Où en sont les projets
d'aménasem€rû des tarifs ? >.
t-u La Rà'ue dæ Huissierc de Justice,Paris, 1963, (p. 348).ls Pour rme énrde des conditions sociales de prodùction âe h caræ judiciaire - ou de la < territorialisation de la
fonction de justice > -- de 1930 à la période actuelle, c/ Jacques Commaille, Tenitoires de justice. Une
sociologie politique de lg carte judiciaire, Paris, P.U.F., C,oll. << Droit et justice ),2000. Au cours âe I'analyse,
I'auteur souligpe que << les intérê6 des prcfessionne,ls corrcqnes,p constitqent rm tlpe d'eirjeu < ætrêmement
present dans lq Proc*sut de réforme a dons Iæ argwtentations dhetoppées prii to ,r a par les autres
autour de la teûitorialisation de Ia fonc'tion de iustice (..-) Classiquenteni let profæsionnels di Ia iustxe 6es
auxiliaires de laiustice) interviennent dans les processus de réforme pour défenàreiarrs intér€ts D,@p. &-65).
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d'entre eux se verront privés de I'exercice des fonctions de greffierslsa et que la disparition

des justices de paixlss a dû contribuer, dans I'ensemble, à la baisse du volume de leurs

affaires.

En 1960, paraît le Rapport sur les obstacles à I'expansion économique, baptisé

également << Rapport Armand-Rueff >> en référence à ses deux principaux auteurs. Le rapport

adresse une sévere critique aux <( professions fermées >, et principalernent aux notaires, dont

la nationalisation a été envisagée dans un premier temps, puis ecartée, en raison du

coût que repÉsente l'indemnisation des officeslE6. I-es professions d'avoués et de

cornmissaires-priseurs sont également passées au crible. Pour les premiers, le rapport plaidera

notarrment en faveur d'une fusion avec la profession d'avocal rejetant le principe de

monopoles professionnels séparant la procédure de la plaidoirie. Pour les seconds, les auteurs

prônelrt quelques modifications d'ordre secondaire ûouchant aux modalités de fonctionnement

de la bouse coûlmune, du recrute,rne,nt et de la formation des stagiaires, et eircouragent < à la

recherche de I'abaissement du coût de la fonctiourlst. En revanche, nulle mention ne

conceme les huissiers de justice qui, potrrtan! se,mble,lrt êfre concemqs par les critiques

formulées àpropos de < I'organisation de certaines professions >:

< (...) il est aisé de constater qu'en fait certaines législations ou

réglementations économiques ont actuellement pour effet, sinon pour but, de

protéger indûment des intérêts corporatifs qui petment être contraires à l'intérêt

général et, notammen[ aux impératifs de l'æpansion.

l* A la fin des années 1950, on corrpte environ 700 huissiers-greffiers. L'application du décret n" 58-1282 du
22 décrrrt/ore 1958 mit fin au cumul des deux fonctions le 2 mars 1959.
185 Pour une approche sociohistoriçre du rôle des justices de paix et des fonctions des huissiers auprès de
ce-lles-ci, voirGilles RoueÇ Justice et justiciables auxXIX etXX siècles,op. cit.,(p.257 etsq.).'* C7 Ropporl sur les obstacles à l'expansion économique. Paris, Inrp-rimerie-nationale, i960. Selon Ezra
SuleimarU < le rapport Armand-Ruef marque une étape de I'histoire récente de la profession notariale. En la
choisissant comme archétype de I'archabme et en Ia designant comme représentative des groupes responsables
de I'obstruction mise au da'eloppement économique du pays, il lui a rendu un grand service. De cette attaque
date I'entrée des notaires dans l'âge modeme t. In I*s notaires. Les pouwirs d'une corporation, op. cit.,
Cr. 119). Suite à ce npport, on assiste à I'effort d'une fraction dirigeante de la profession en vue de la
mobilisation génerale : la S.E.IvlA., une finne de consultants, est saisie. Ses conclusions, apportées en 1970, se
sihrent dans le droit fil ôr rapport Annand-Rueff. Un organe de planification, tra conférence du Plan, est mis en
place en 1965 et un aute organisme, le C.RI.D.O.N. (Centre de recherches, d'information, de documentation et
d'organisation notariales), voit le jotr à Lyon en 1962. Qrrate autres C.RI.D.O.N. seront créés par la suite.
Grâce aux efforts conjugrrés du Conseil supérieur du notariat et de ces derur organismes, un vaste programme de
modernisation se met en place et se donne pour objectif l'émancipation des activités hors-monopole et le
<< changenent des mentalités >, ibid., (p. I 19 et s.).
It7 qf Annexes at Rapport sur les obstacles à I'qansion éænomique. Eryoses introductifs,Paris, Inprimerie
nationale, 1960, (p. 51). Le rapport Annand-Rueff semble avoir été accueilli avec une relative sérénité par les
cortmissaircs-priseurs. Sur ce point voir Atain Quemin, I*s commissairæ-prisanrs. La mutation d'une
profession, op. cit., (p. 5 l).

97



Tel est le cas lorsque législations ou réglementations ont pour efet de

fermer abusivement I'accès à certains métiers ou certaines professions, de

maintenir des privilèges injustifiés, de protéger, voire d'encourager des formes

d'activité ou de production surannées, de cristalliser dnns leur position les

bénéficiaires de certains droits et de donner ainsi à certaines parties de l'économie

françnise une structure en < offices >, si répandue sous I'Ancien Régime.

(...) Ie Comité a emminé de nombreuses situations qui lui ont paru révéler

des signes certains de rigidité: conditions restrictives et abusives d'accès à la

profession, defaut ou limitation de la conanrrence, faation étroite des prestations

et des turtfs, cessions à titre onéreu du droit d'uercer, dffiatltes opposées aux

changements de structure de laJirme ou de la profession. >r88

Si le rapport Armand-Rueffne vise pas explicitem€,nt I'organisation des huissiers, ce dont se

félicitent leurs représelrtants, nul doute que celui-ci ajoute au se,ntiment d'incertitude ressenti

géneraleme,lrt par la profession durant les temps de réforme.

En 1965, la fonctionnarisation des greffiers est décidée et un projet de firsion entre

avocats et avoués suscite de vives inquiétudes parmi les huissiers qui craignent une réforme

de leur statut ou de leurs athibutions. Ces inquiétudes perdureront les années suivantes, les

médias évoquant fréquemme,lrt la << profession nouvelle ou unique ), ou encore << I'homme

nouveau D, juriste des temps modemes issu de la refonte des professions juridiques. En oute,

les plus vives craintes semblent égale,rnent s'exprimer chez les re,présentants de la profession

lorsqu'ils prennent connaissance des revendications des avocats, qui tentent d'obtenir le

monopole d'activités jusqu'alors pratiquées, à titre concurrentiel, par certaines professions

juridiques, dont les huissiers :

< (...) la question d'actualité qui préoccupe le plus I'ensemble de la

profession est sans contestation possible la réforme mise à l'étude par le Ministre

de laJustice concernant lafusion avocat-avoué qui va recqtoir sa solution dans la

création de < I'homme juridique nouveau > qui englobera non seulement les

cvocats et avoués mais également les agréé.s et les conseils juridiques. Suivant le

projet, ils se tronteront réunis au sein d'une seule et nÉne profession d'otrout.

< Toutes les professions concernées par cette réforme, dit [M.] Huthwohl

[President de la Chambre natiotwle des huissiers de justiceJ, dont ofiiciellement Ia

nôtre ne fait pas partie, cherchent à obtenir une uclusivité et un monopole de

t8 Rapport sur les obstacles à I'expansion économique, op. cit.,G. l8).
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Ieurs activités, plus soucieux, semble-t-il, de défendre leurs intérêts par un

accroksement de leurs prérogatives plutôt que de rechercher I'intérêt du

justiciable qui devrait être leur seul objectif d'une véritable réforme.

< En effet, ce n'est pas sans stupéfaction que l'on examine les revendications

de certains représentants d'une profession concernée. IIs demandent un

monopole:

I) pour la rédaction de tout acte sous seings privés.

2) pour les consultations,

et revendiquent au profit de < I'homme nouveau > les constats d'audience. >t8e

Durant cette période d'incertitude, les huissiers ont cherché à plusieurs reprises auprès du
gaxde des Sceaux à obtenir la garantie que leur profession ne serait pas réformée, ce que

celui+i confinnera en diftre,rtes occasions - lors d'une enternre avec les re,présentants

professionnels ou durant les débats parle,me,ntaires à I'Asse,lnblée nationale - afin notamment

de faire taire les nrmeurs les plus alarmistes.

Finale'ment la profession d'huissier sortira relativeme,lrt indernne de cette période de réforme

et accueillera favorableme'lrt le projet de création des sociétés civiles professionnelles (S.C.P.)

permettant à plusieurs huissiers de s'associer et d'être à la tête d'une étude.

Vraise'mblable,me,lrt freinée par l'élaboration de la réforme de la profession d'avocat et

d'avoué de l97l,la loi dv 29 novembre 1966 instituant les S.C.P. ne sera appliquée aux

huissiers qu'en 1969.

II-5 Le développement des organismes internes ou liés à la Chambre

nationale et les activités de représentation professionnelle au cours du

xxème siècle

Parallèlement aux principaux évenements qui animent la profession d'huissier durant

la période postérieure à la Seconde guerre mondiale jusqu'au toumant du X** siècle, les

structures de la Charnbre nationale connaissent un développement sans precédent témoignant

de I'esprit d'initiative et de I'engage,ment de.s représe,lrtants professionnels qui en sont les
promoteursts. Nous ne nous intéresserons sommairernent ici qu'aux principarur organismes

iÏCf U Rerrue dæ Huissierc deJustice, Paris, 1968, (pp. 1000-1001).
'- Nous ne revicNrdrons pas su la création du scrvice cornmun des transports (S.C.T.), celle-ci ayant déjà fait
I'objet de comnpntaires dans la partie précédente.
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internes ou liés à la Chambre nationale qui comptent aujourd'hui parmi les structures de la
profession.

Le développ em ent de Ia form atio n profess io n n elle

Si I'idée de proposer une formation âux candidats à la profession remonte au XXè-'

siecle, ce n'est qu'en 1952, lors d'une assemblée générale de la Chambre nationale, que
I'application d'un tel projet est votée. Les premiers cours professionnels par correspondance

voie'nt le jour en 1953 et sont réalisés par des huissiers. < Le 15 mai 1959 [entr{ en vigueur
la convention collective réglant les rapports entre les huissiers dejnstice et leur personnel.
(...) A la faveur d'un avenant, introduit dans la convention collective et sigt é le 7 octobre

1960, festJ créëe l'Ecole nationale de procédure IE.N.PJ.rrlel qui constitue une organisation

indfoendante sur le plan juridique. En 1961, les pre,rniers cours par correspondance sont
proposés aux 246 e'rnployés des études inscrits. Les années passan! I'E.N.P. connaît un

nombre d'élèves croissan! permettant I'imFlantation de ses cenfres de formation - situés
géaéralement au sein des Cours d'appel sur I'ensemble du tenitoire français.

Des enseigne'lnents sont dispensés aussi bien au personnel des études qu'aux candidats à la

profession. La responsabilité de la formation et des fonctions d'enseigne,lnent revient aux

huissiers, qui parfois demande,nt à d'ancie,ns professionnels du droit - e.g. des avocats ou des

magistrats à la retraite - d'assurer certains cours. En 1997, on compte environ 1300 élèves

dans les rangs de I'E.N.P.. En novembrc 1999,72 % des candidats au diplôme professionnel

(soit 197 individus sur 275) sont titulaires du diplôme de I'E.N.P. qui est aujourd'hui un

diplôme de niveau III (en ce qui concerne le Certificat de spécialisation en procédures
judiciaires)re2.

En 2001, le nombre d'inscrits à I'E.N.P. est retombé à 840, confirmant la baisse entamée

depuis cinq ans environ. Celle-ci n'est pas due à une réduction du nombre des inscrits parmi

tet In 1960-1998. L'evolution de t'Ecote et de ses textes, Pairs, Editions juridiques et techniques, (p. ll).
Enl972,l'E.N.P. deviendra I'E.N.P.E.P.P. (Ecole nationale de procedue établissement paritaire privé). Malgré
St:icbangement de nom, la première appellation demeire aujourd'hui encore la plus usitée.
"'ftil., (Avis.ds fu çsmmission d'homologation des tites A des diplômes. 1997 ), (p. 59). Iæ diplôme
tjl$9:"""!1" -1* cycle de I'EN.P. est placê-depuis 1997 aumême rang que le brevet ie-technicien ,.rp"ri"*
(B.T.S.) ou le diplôme rmiversitaire de techologie (D.U.T.) - i.e. au niveau ltr. A noter çe I'E.N.p. propor"
plusieurs cycles d'enseignement dont cærtains sont destinés aujourd'hui pr€xque exclusivement au enplôyés
des études - qui ne deviendront jamais huissier. Ainsi, rm diplôme de niveau V est également délivré ;'sa
premtère homologation qui date de 1975 a été confirmée en1997 sous I'appellation de < Cèrtificat professionnel
des procé.dures judiciaires >. Au regard de la convention collective nationale du tavail (réglant les rap'ports ente
les huissiers de justice et les salariés qu'ils eryloieng srr le territoire de la Francg rnétropolitaine et les
départemene d'Oute-M€r), I'obûe,ntiol des certificas de I'E.N.P. se traduit par rme prornotion, i'est-àdire par
un changernent dc poste etlou une évolution indiciaire dans la grille des salaires.

100



les firturs candidats à la profession d'huissier, qui varie toujours entre 320 et 350 individus,
mais à une baisse du nombre d'inscrits parmi les employés des études.

Les cours de I'E.N.P. sont dispensés aux candidats à la profession à raison d'un jour par mois
et sont consacrés à I'enseignement des aspects théoriques et pratiques de la procédure civile.
Par ailleurs, d'autres enseignements sont destinés aux impéfrants via le < Département
formation des stagiaires > @.F.S.), organisme interne à la Charnbre national e créé en 19g4.
La formation D.F.S. est assurée par des huissiers et se déroule par cycle de conference de
deux jous tous les deux mois. Cette formation s'étale sur deux ans et a pour vocation de
prese'nter sous forme d'exposé des thèmes précis touchant essentiellement aux procédures
civiles d'exécution. Obligatoire, la formation D.F.S. est destinée aux titulaires d'une maîtrise
en droit effectuant officiellement un stage - d'une période totale de 2 ans - dans une étude
d'huissierle3. Celle-ci est généraleme,nt couplee avec la formation de lT.N.p. (3h'cycle) -

qui demeure quant à elle facultative.

Enfin, des confére,nces organisees par I'Institut de formation continue des huissiers de
justice (I.F.O.C.H.) sont proposées aux membres de la profession. Organisme interne à la
Chambre nationale fondé en 1992,1'LF.O.C.H., dont la création a été suscitée par la réforme

des procédures civiles d'exécution de 1991, constitue I'une des branches du Conseil supérieur

de la formation (C.S.F.). Assurées par des professionnels, les formations sont proposées aux

huissiers de justice en titre - le. titulaires d'une étude - et à leurs collaborateurs les plus

quatifiés - i.e. les clercs -. Elles concerne,lrt tout à la fois l'étude des textes légaux

nouvellement adoptés et I'utilisation des nouveaux outils de travail - e.g.Intemet, Windows,

etc. - ainsi que le réexamen des modalités traditionnelles de I'activité d'huissier.

Les dispositifs assuranticls et assistanciels de la profession

La création de la Mutuelle des professions judiciaires répond au souhait de la

profession de ne pas dependre d'une caisse rattachée à la Securité socialelea - dont les projets

le3 Iæs conditions de sage n'ont subi que quelques modifications mineures depuis leru instauration oflicielle par
le décret de 1813 (cf. supra << II-l L'esprit du décret iryérial du 14 juin 1813;). Ainsi" le stage doit aujourd'Lui
êûe cfrectué, au moins pendant un aq datts une étude d'huissier.'* En cel4 la position des huissiers s'apparente à cælle d'autres professions libérales. Joseph Vagogne indique à
c€ propos qrrc < I'instauration d'un régime de protætion sociale obliganire n'a jamais ete un mpAatif poir tes
prcfessions libqales. Habinées à I'alén, soucianses de prendre elles-mênes lanrs re4ntaabitités, it iàyait pas
de doue que lanr favanr va dæantage vera une a:tsurance < à Ia carte ,, que vers io *rt oirt" d'ui réitme
obligatoire, de plus pan généranx sur le plan des prætations.

_ C'est pan-fure une suruivance de cet Aat d'esprtt qui a amené le C.E.R.C. [C*ntre d'Eudes des
Revqws a des C-oûts, @mparaison des régimes de Séatrité sociale, 3e trimætre lgyrl à couttater: << des
oomPortemqtts sociaaiturels spécîfques : par uemple les non-salariés recourent moins à I'assurance maladie
que Ia plupan des salaries r. c/ Joseph vagogne, Les professions libérales, op. cit., @. g2).
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d'institution de régime général et unique avaient déjà été contrariés par les oppositions de

divers groupes de travailleurs. L'idée de fonder une assistance mutuelle au sein de la
profession ainsi qu'une retraite complémentaire est née durant le Congrès national des

huissiers de 1950. Dix-huit ans après, la Mutuelle, qui est independante de la Chambre

nationale sur le plan juridique, compte 3575 membres, dont 1963 huissiers, soit environ 83 %
des mernbres de la professiontet. Ia Mutuelle des professions judiciaires fusionnera avec la
Mutuelle des avocats à la fin des années 1960 et se dénomme désormais < Mutuelle des
professions juridiques et judiciaires >>. A ce jour, la Chambre entnetie,lrt toujours des liens
étroits avec cette dernière qui compte une majorité d'huissiers. En outre, des représentants
professionnels participent régulièrement à la gestion de la C.A.V.O.M. - caisse d'allocation
vieillesse des officiers ministériels instituée en 1948, qui est la caisse de rehaite obligatoire

des huissiers de justice - et de la caisse de reûaite compléme,lrtaire de la profession - créee le
l"juillet 1953.

En 1961, une caisse de retraite destinée aux employés des études est crééele6, la

C.ARC.O.C.E.H.J. (caisse de rehaite complémentaire des clercs et des e,mployés des

huissiers de justice). Dénommé aujourd'hui C.A.R.C.O., cet organisme indépe,lrdant compte
parmi ses gestionnaires des representants de la profession et couwe à la fois le régime

obligatoire de cotisation pour I'allocation vieillesse et la retraite complémentaire.

Au cours des années 1950, la Caisse d'ent'aide des æuwes sociales pafronales voit le
jour dans le cadre des services administratifs de la Charnbre nationale pour venir en aide aux

huissiers et à leur famille, notamment lorsque la maladie ou le decès de ces derniers

conduisent à d'importantes difficultés financières. Si cette caisse existe encore aujourd'hui, le

nombre de dossiers traités pax an est très faible (une trentaine environ) et les principaux

bénéficiaires sont des veuves d'huissiers. Cette réduction du nombre de dossiers s'explique

notarnment par I'extension de la souscription de divers contrats d'assurance vie et de rehaites

complémentaires.

En vertu de I'ordonnance de 1945, les huissiers de justice sont responsables vis-à-vis

des tiers des consfuuences des fautes qu'ils commette,lrt dans I'exercice de leur fonction.

Ainsi, les huissiers souscrivent des assurances afin de pourvoir au ve6emert d'indemnités
qu'ils peuvent êfre ame,nés à réaliser.

Par voie légale, la responsabilité de la souscription des contats de responsabilité civile et

financière revient en 1956 aux chambres départerre,lrtales qui doivent voter le budget des

t-% C7 La Revue des Huissien de Jrctice,Paris, 1968, (p. 1099).
'- Iæ premier appel de cotisation date de janvier 1962.
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cotisations nécessaires à ceffe souscription. Rapidement, les instances départementales

délèguent cette tâche à la Chambre nationale qui I'assumera de plein droit en 1992.

Depuis 1985, cette dernière possède un << Service :$surances > gérant des contrats d'assurance

avec des courtiers extérieurs en matière de responsabilité civile couwant les pertes financières

des clients de I'huissier qui sont causées par des sinistres - c'est-à-dire des fautes

professionnelles me,nant à une nullité entachant la procédure, comme, par exemple, une erreur

dans la déliwance de congés. Sont également gérés par ce service des contrats de

responsabilité financière qui permettent d'indemniser les clients des huissiers lorsque ces

derniers détournent les << fonds clients >>, c'est-à-dire I'arge,nt qui a été remis à l'huissier par

les débiteurs et qui n'a pas encore été rendu aux créanciers. Le serice assurance gère

égaleurent d'autres qpes de contrats, tels les contats multirisques destinés à couwir les

dommages qui peuve,nt être causés aux locaux professionnels des huissiers.

Les otganes de presse offrciels

En 1948, les huissiers de justice se dote,nt d'un organe de presse officiel : La Revute

des Huissiers, à I'instigation de Jean Soulard. Dès I'origine, la direction de la revue est

confiee à ce demier. Son fils Roland pre,ndra sa suite fin 1983, jusqu'en 2000. En 1978, sont

créées les Editions juridiques et techniques @.J.T.) qui constituent un organisme independant

sur le plan légal mais qui appartient en réalité à la Chambre nationale. Depuis 1990, vie

professionnelle et actualité juridique font I'objet de publications differenciées, la première

apparaît dans Le Nouveau Journal des Huissiers de Justice et la seconde dans la Revue des

Huissiers de Justice. L'E.J.T. publie également des ouwages concemant exclusivement la

profession et ecrits dans la majorité des cas par des huissiers - comme les extraits de Congrès

ou des réflexions sur les modalités juridiques ou techniques de I'activité. Par ailleurs, d'autres

revues, comme le Parlant à ou, à un niveau plus modeste, Z 'Huis, sont également publiées

mais derneure,nt à un rang secondaire du point de vue de leur diffusion.

La Caisse des prêts ou I'aîde professionnelle ù I'acquisition de lroffice

Iæ projet de création de la Caisse des prêts voit le jour en 1954 sous I'impulsion de

Maître Jean Soulard, alors président de la Chambre nationale, pour faciliter l'accès des
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candidats aux offices. Avant même d'être soumis aux instances professionnelles nationales, ce

projet a reçu les c< encouragements du ministère nte1.

La Caisse des prêts est un organisme interne à la Chambre nationale et son fonctionnement est

relativement simple, puisqu'il consiste à octroyer un prêt aux candidats ne pouvant seuls faire

I'acquisition de l'officete8. Les fonds de cette caisse sont constitués des cotisations de tous les

membres de la profession, qui leur sont reversées en fin de carrière.

La naissance de la Caisse des prêts s'explique à la lumière du contexte socioeconomique

d'après-guerre, période durant laquelle la profession d'huissier, à I'instar d'autes professions
juridiques, soufte d'une relative désaffection due sans doute à la dégradation des conditions

d'exercice en zone rurale, arr ( manque de matière ), - comme disent les huissiers - ainsi
qu'aruc difficultés economiques qui font zuite au second conflit mondial :

< Ias circonstances éænomiques actuelles ont une rëperansion sur Ia

cession des oftces et lcs candidats éprowent de sérianses dffiaites pour rëunir

les mpitaux nércessaires au paiement de lafinanæ.

Les cédants, bien que cotaentant des délais dans la mesure du possible, sont

le plus sotn,ent obliges de limitq à l'extrême lafraction du prix payable à terme.

Il en résulte un recrutqr,ent dfficile et il est regrettable que parfois se trotAtent

élimines des candidats de condition modeste mais ayant les capacitës voulues.

La Chambre Nationale s'est penchée sur cet angoissant problème du

recrutement. >tree

Il faut aussi ajouter aux considérations évoquées précédemment la baisse constante du nombre

d'huissiers qui passe de 8004 individus en 1840 à 3650 en 19462û. Ainsi, il faut croire que les

rçrésentants professionnels craignaient également que la réduction du nombre des huissiers,

liée essentiellement à des critères financiers et donc à la vénalité des offices, finirait par attirer

I'attention des parlementaires ou de la Chancellerie, qui pourraient une nouvelle fois

envisager sérieusement de mettre sur pied un projet de fonctionnarisation, la réduction du

nombre des huissiers rendant l'indemnisation des offices plus aisée.

'.!^Cf. tn Revue des Hudssrier:s, Paris, 1954, (p. 98).
'- Aujourd'hui' ( la Caisse des prêt est ananée à prêtu jrcqu'à 40 % du prix de cession, droits
d'enregistremant inchu, ctec un plafond de !83 000 € au taux preferentiet de S,Sti % auquel s'ajoute une
ascurance de 0,30 %o soit 3,80 96 sur 12 ants. Ie taux de prêt de la Caisse se situant à ptns àe deux-poin* au
dæsous du marché bancaire n. Ç, Le Noweau Jounul des Huissiers de Justice,n" 24, juillet/aott 200i, (p. lg).re La Rewtedes Huissits,Paris; 1954, (p. %).
æ CX Giles RoueÇ Juslce et justiciables au )O)( et )tr siblæ, op. cit., et Florencæ Bénar4 L'huissier de
justice aux XD( et )ffi siècles ..., op. cit.
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Lafondation d'une association internationale des huissiers de justice : I'U.I.H.J.

A I'instigation de Jean Soulard, se tient à Paris en 1952 < le premier congrès

international des huissiers de justice, huissiers judiciaires et fficiers judiciaires I qui réunit,

oufre les huissiers français de métropole, d'Outre-mer et d'Algérie2ot, des huissiers belges,

italiens, luxembourgeois, hollandais, grecs et suisses. Iæs objectifs de ce premier congrès sont

d'instaurer un rapprochement avec les huissiers étrangers et d'examiner les differences entre

les modes d'exercice professionnel au sein des pap re,prese,ntés. Au cours du congrès, la

création d'un organisme de liaison entre les participants est décidée. C'est ainsi que voit le
jour I'Union intemationale des huissiers de justice et des officiers judiciaires qui sera bientôt

doté d'un conseil permanent et dont I'activité a connu une croissanca importante jusqu'à

aujourd'hui. Dans la Rernte des Huissiers, Jean Soulard souligne I'interêt que représe,lrtent une

association ainsi que les re,ncontes intenrationales des huissiers de justice à I'occasion du

compte-re,ndu du Congrès intemational qui s'est te,nu en 1955 à Bnurelles :

( (..) il est vain de prétendre, selon le proverbe, que pour iwe heureux, il

nousfaut viwe uchâ

Le premier but d'un congrès est au contraire d'attirer I'attmtion sur Ia

profession qui I'organise et, à ca égard, te Congrès de Bnrxelles, a pleinement

réassi. La presse et la radio y ont contrtbué pour beaucoup, puisque la

radiodifusion a même efectué un très intéressant radio-reportage de la séance

solennelle d'ouverture du Congrès. La participation aux séances solennelles, aux

réceptions, aux dîners, des plus hautes autorttés du pays, sans compter les

délégations oficielles des Ministères étrangers et les représentants du Corps

diplomatiquefut une démonstration âtidente de I'autortft aquise en peu de temps

pour notre organisme international.

( . . )

L'attention étant attirée, rien de plus facile alors de présenter nos objectifs

qui n'ont rten de révolutionnaire, rten de purement revendicatif,, Ne s'agit-il pas

pour nous defaire voir notre profession sous son vraijour avec son côté humain si

souvent méconnu, de démontrer que les huissiers ont la.rs idéæ personnelles darc

le donaine du droit et qu'ils ne pentent pas être ëcart^ de I'activité procédurale ?

æl Iæs huissiers de justice algériens sont alors sous la nrælle de la Chambre nationale française et ont bénéficié
du mêrne rnode d'organisation professionnelle que leurs confrères de métopole jusçr'à la fin de la période
coloniale.
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N'est-il pas nécessaire de justtfier notre position sociale actuelle qui n'est plus

celle de nos ancêtres de I 81 3 ? >foz .

Au-delà de la stratégie de visibilité adoptée par les huissiers, I'union
d'intégrer les instifutions européennes et internationales afin de s'assurer

a pour objectif

une plus grande

maîtrise de I'avenir de la profession203, notamment au plan de la construction de I'Europe2oa

L'Union est envisagée ainsi par ses principaux fondateurs comme un moyen sûr de se tenir
utileme'nt inforrré des évolutions du droit au niveau international :

<< Un organisme international (...) se tient au courant de tout et, par ses
contacts avec les organisations intergotmernementales, rien ne peut tui échapper.
Tel a été le ba que nous artons poursuivi en obtenant le statut consultatif près du
Conseil de l'Europe et I'irctitution de relatiotts antec l'(Jnesæ. Nous ætimons que
si des questions jurtdiques, intéressant de près ou de loin nos fonctions, sont
disanëp;s à I'échelon international, nous potA,ons faire connaître utilement notre
pointdewe. nM

Des les origines de I'U.I.H.J., des numéros speciaruc dela Revtte des huissiers de justice sont
consacrés de façon plus ou moins régulière à la représentation professionnelle internationale
et, depuis 1995, I'Union possède sa propre revue : |'U.I.H.J. Magazine. S'efforçant de suiwe
les progrès nombreux et rapides de I'internationalisation du droit dans le cadre du Conseil de
I'Europe et du Marché commun, I'U.I.H.J., dont I'activité a pris une importance considérable,

a été aiguillonnée continûment par la construction européenne et a veillé à défendre la place

de I'huissier au sein de l'Europe juridique et judiciaire. Aujourd'hui, l'association, qui compte

2o2 I-a Rewre des Huissiers de Justice, << Numéro special réservé à I'Union Internationale des Huissiers de Justice
et Officiers Judiciaires >, Paris, 1955, (Irp. ?-8).203 Ainsi c'est à la suite de la collaboration Ue I'u.t.u.l. à la Convention de droit privé de La Haye que naîûa, en
1965' la convention de la signification des actes à l'étranger. Verra le jou, deux'ans plus tard,là Cônvention de
Bnxelles réglemeirtant I'exécution des décisions civiles et conrmerciales en Europe.* A cet égard, comme le rap'pelle Flore,nce Bénax4 les huissiers < (...) restent dotes d'un statut spécial
rymta4ry au regard du droit communautaire: lan aaivités sont totalenrent qclues ùt chanp d'apptication
des articles 57-2 d 60 du Traîté de Rome @ncernant la tiberté d'établissenent et la tibre preslàdon des
s|;mi9es, parce qu'elles <participent (...) mêæ à tine occasionnel à I'exercice de I'autorité pubiique > (article
55. Tr. Rome). Izs huissiers ne sont Par conséquant pas sownis à la concttrrelce europëenne'qui uiste pour les
auftes membres de professions libérales tels que les cvocats, médetins, dentistes... IIs dàarent encore et
buioun prtvilégiës, protéges par lanr stutut hybride >. Cf, L'huissier de justice atu xIP et * siècles...,

ffi i h*'f)i ,u*r*, de Justice,<< Numéro spécial réserr,é à I'union Inremarionale des Huissiers de Jusrice
et Officiers Judiciaires n, Paris, 1955, (p. 5).
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5l pays membres206, est membre consultatif du Conseil économique et social de I'O.N.U.,

membre du Conseil de I'Europe au titre des O.N.G. (organisations non gouvernementales) et

membre de la Conference de La Haye. Les rencontres internationales organisées par I'Union,

qui ont toujours bénéficié de la présence de hauts représentants politiques des differents pays

participants, ont pour but principal de < rassembler à travers les chambres ou associations

nationales, les praticiens du droit du monde entier qui sont chargés de I'introduction des

actions en justice, de Ia signification des actes judiciaires ou extrajudiciaires, de l'exécution

des décisions de justice, des recouwements amiables ou judiciaires des créances, des

constats, des ventes aux enchères, des conseils en matière juridique (.) tetl de difuser les

idées, études, projets et initiatives, tendant au progrès et à la promotion du statut libéral fo1 .

Ce faisanl I'Union intemationale des huissiers de justice enfietie,lrt des contacts réguliers avec

les diverses autorités politiques des pap membres, observe l'évolution juridique au sein de

ces de'l:riers et cherche à y associer la profession. Un des objectifs majeurs de I'U.I.H.J. est

d'exporter le modèle de I'huissier à la française. A cet égæd, des relations de coopération

juridique et judiciaire dans les domaines des procédures civiles et d'exécution" voire de la

formation professiorurelle des huissiers de justice, ont été instaurees enfie I'U.I.H.J. et

différents pays - proches géographiquement comme les pays d'Europe de I'Est, mais aussi

plus lointains comme Cuba, le Vietnam, la Lettonie, le Bresil, etc. A ce jour, I'Union a

confribué active,rnent à I'apparition du statut de I'huissier de justice libéral dans une dizaine

de pays environ qui sont devenus depuis des membres de I'organisation.

Comme nous le montrerons, ces divers liens qui conftibuent à la promotion et à I'exportation

du modèle juridique français des huissiers concourent à la bonne entente des représentants

professionnels avec la Chancellerie.

Hormis les organes de presse - qui assurent la circulation des informations touchant à

la vie professionnelle - et I'U.I.H.J., qui constifue, comme nous venons de le voir, un organe

professionnel stratégique aru( fonctions multiples - promotion, prospection, observation,

diffusion d'infonnations, etc. - le développeme,nt de tous les organismes intemes ou satellites

à la profession traduit la volonté des re,présentants professionnçls d'offrir de façon autonome

ou contrôlée aun huissiers une prise en charge pédagogique - i.e. de formation - et sociale
- au sens de I'assurance et de I'assistance sociales - counrant I'e,lrsemble de la carrière.

'* Presque ûous les continents (habités) sont re,présentés, essentiellement I'Afrique et I'Egrope, respectivement
avæ, 2l et 20 pays. Chiffr,es tirés {'U.I.H.J. Magazine International, no 11, Paris, Editions juridiques et

trËËffi 
ffi'lo J?;.t. uos?!?,Wlees - Avril lee6, par Florence Bénad L,huissier de justice aux

XD( et XP sièrcles...,op. cit.,(p. 3?0).
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Les huissiers sont ainsi formés, diplômés et peuvent être aidés financièrement et assurés par la

profession ou sous son contrôle.

A cet égard, il apparaît que I'activité des membres des instances professionnelles dépasse le

strict cadre de la promotion et de la défense des intérêts corporatifs et, comme nous allons le

voir, témoigne parfois même d'engagements nettement plus importants pour le rôle joué au

sein des divers organes de la profession que pour I'activité d'huissier de justice.

Les << hyperactifs ,, ou Infrange des représentants professionnels

quasi-professionnels

En 1967, lors de son discours de clôture du 6h congrès

international organisé à Bad Godesberg, Jean Soulard déclare :

. (( hrsque j'ai créé cette Union en 1952, et même auparavant, (...) je

wulais poursuiwe, dans le cadre international, une action que j'avais

déjà entreprise sur Ie plan national français et tendant à élever la

considération de ma profession >N.

L'étude des activités des membres de la Chambre nationale met en évidence

I'imPortance du travail founi par les re,présentânts professionnels, qui, pour la plupart,

peuvelrt être quatifiés d'< hlperactifs >r20e, tant leur engagemelrt dans ta r€,présentation et la

défense des intérêts de la profession est considerable. La figure archétlpale du re,présentant

professionnel <hlperactif> est incarnée par Maître Jean Soulard qui est issu d'une

< dynastie > d'huissiers et dont le fils, Maîte Roland Soulard, a occupé également les plus

hautes fonctions au sein des instances professionnelles nationales. Jean Soulard est même

considéré par certains des plus anciens huissiers encore en exercice comme le fondateur de la

profession d'huissier moderne. A cet égard, si I'on ne peut raisonnablement envisager

l'évolution d'une profession comme l'æuwe d'un seul homme, la paternité exclusive des

idées novatrices à I'origine de la création d'organismes professionnels fondamentaux, comme

le S.C.T., la Revue des Huissiers, la Caisse des prêts, I'Union internationale des huissiers de

justice, doit lui ête reconnue. Jean Soulard fut également un des instigateurs de I'E.N.P..

Les discours et les nombreux comptes-rendus publiés dans les journaux professionnels

relatant ses diverses activités de représentation laissent apparaîûe, outre ses qualités

d'innovation et d'anticipation, un orateur brillant, parfois tnès incisif mais généralement

M In In Ra,ue des Huissiers deJustice, <<Nunéro spécial réservé à I'Union Internationale des Huissiers de
Justice et Officiem Judiciaires >,1967, (p. 305).
- Nous ne reteixltrs pas c€ ûerne dans I'acception que lui donne la psychiatrie ou la psychologie ; << hlperactif >
qualifre ici des individus qui font preuve d'engagements multiples pour une rruvïe commune - la déiense des
intéTêts professionnels - de façon milianæ, durable etzÉ:lée.
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diplomate, doté d'un charisme exceptionnel - relativement aux autres représentants de la

profession - qui tient non seulement à ses talents de rhéteur mais aussi au fait que, pour

nombre d'huissiers, il représentait une réelle incarnation de I'esprit de corps, son

investissement pour la profession étant sans commune mesure avec celui de ses confrères.

En 1960, Maîhe Léon Mathieu, alors président honoraire de la Chambre nationale, retrace les

débuts au sein des organismes professionnels de Jean Soulard, à qui il rend hommage pour

son troisième mandat de président :

< (...) I'auteur de ces lignes se souvient du jatne confrère, déjà president

de l"4ssociation des Huissiers de Justice du département de Côte-d'Or, qui, au

cours de I'awtée 1934, a parcouru les villes de Bourgogne et Franche-Comté aJin

d'anivq à constituq un Comité Rëgional de ces danc régiotts, dont Ia prësidence

lui a âé ænfiéc au cours de la rânion constitutive tenue à Dijon I'année wivante.

Puis, detn ans plus tard, Ilf Soulard, por un vote à pan près unanime, énil élu

membre du Comité central, organisme de defense professionnelle de l'époque, qui

s'est trouvé eface et remplacé en 1942 par Ia création de la Chambre nationale

dont les membres furent designes par la Chancellerie et parmi eu lt'f Soulard

pour laCour de D{on.

< A Ia Chambre Nationale, I'activité de luf Soulard se fit jour rapidernent

et son ardanr au træail fit que trois ans plus tard, Ie poste de Vice-Prësident lui

énit confié et enfin en décembre 1948 iI était choisi par ses collègues pour

assumer la présidence. >2ro

Au fil de sa longue carière, Jean Soulard a présidé aux destinées de la Chambre nationale à

qualre reprises - record à ce jour inégalé - et a occupé également les postes de vice-président

et de membre du bureau. Durant une quinzaine d'années, il a été également président de

I'Union internationale des huissiers de justice et des officiers judiciaires et président de la

Charnbre départe,mentale des huissiers de la Côte-d'Or. Il s'est illustré aussi comme président

du conseil de direction de I'E.N.P., président du comité de gestion de la caisse des prêts,

président de la caisse de refraite complémentaire des employés, président de la Mutuelle des

professions judiciaires, puis vice-président de la Mutuelle nationale des avocats et des

professions judiciaires, vice-préside,lrt, puis president de la C.A.V.O.M., président du comité

de gestion de la caisse de retaite complémentaire des huissiers de justice... snns compter les

zto qi I'a Rante des Huissierc de Justice, Rubrique < Informations professionnelles >, titrée << I-a présidence de
la Chambre nationale >, 1960, (p. 161).
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nombreuses participations aux commissions qui se sont formées périodiquement au sein de la

Chambre nationale. Jean Soulard et ses proches collaborateurs auront ainsi occupé presque

sans discontinuer durant la période de I'immédiat après-guerre jusqu'au début des années

1970, les postes-clés des instances représentatives nationales.

Après son quatrième mandat de président de la Chambre nationale, Jean Soulard participe

encore dans les années 1970, au titre d'ancien Président de la Chambre, aux assemblées

générales organisées par la profession. Il poursuivra son activité de rédacteur en chef de

La Rewe des Huissiers de Justice, qu'il assure dçuis la première heure - en 1948 -, jusqu'en

novembre 1983, date à laquelle - à l'âge de77 ans - il passe la main à son fils Roland2rr,

lequel exercera par ailleurs les fonctions de président de la Chambre nationale par trois fois,

sâns compter les autres responsabilités dont il aura la charge au sein des différents organismes

professionnels. Jean Soulard sera decoré de la croix d'officier de la Iégion d'honneur en

1961 par le Garde des Sceaux Edmond Michelet. Au total, il aura consacré quarante ans de sa

vie à la défense des intérêts professionnels.

Pour illustrer l'existe,nce et les caractéristiques particulières de cette frange de la

profession constituée d'hlperactifs, d'autes parcours - plus modaux, celui de Jean Soulard

faisant figure d'exception - auraient pu ête évoques ici, e,lrtne autes, et parmi les plus connus

au sein de la professio4 celui de lvf Aribaut, Bertheral Vinit, Duquenne, Huthwohl, Bollet,

Safar, Beaudran, DelatEe, Soulard @oland), Isnard, Dymant, Guépin, Bertaux, Menut, Belot,

etc. Tous ces huissiers, anciens présidents de la Chanrbre nationale, sont ou ont été des

représentants professionnels militants et ce, durant une période relativement longue au cours

de leur canière, l'arivée au bureau et à la présidence de la Charnbre nationale nécessitant

généralement d'occuper préalablement durant une dizaine d'années environ d'autes postes au

sein des chambres départementales et régionales. A ce propos, il nous faut préciser que,

depuis le milieu des années 1980, la représentation professionnelle au sein de la Chambre

nationale, et plus particulièrement la présidence, sont devénues des activités à temps plein,

impliquant necessairement de façon temporaire un relatif abandon de la fonction d'huissier.

2ll Jean Soulard présente la particularité d'avoir €u quaûe fiIs... qui sont tous devenus huissiers. On peut faire
I'hlpothèse que ce de rep'roduction sociale - çasi-parfait au regard du parcogrs de Roland Soular4
qui est deve,nu lui-Eême un éminent représcntant professionnel et a repris l'étude paternelle - s'etçlique par une
fofte. tradition familiale, la famille Soulard corytant des huissiers de justice, de père en fils, de,puis le début du
#siècle.
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Au terme de cette analyse, il est permis de considérer les membres militant le plus

activement pour la profession comme des représentants professionnels quasi-professionnels

en raison principalement du temps qu'ils consacrent à cette activité. Il convient de souligner, à

cet égard, que tous les représentants ne se confondent pas avec cette frange particulière

d'individus; s'il est impossible de définir clairement une limite entre les deux catégories, il

se'rnble néanmoins que le cumul des responsabilités au sein de la Charrrbre nationale constifue

un facteur discriminant pertine,nt, cax ce sont celles-là mêmes qui impliquent le plus

d'investissement personnel2 I 2

2t2 Nous pouvons égelen€nt associer à cctte catégorie d'hyperactfs les huissiers exerçant les plus hautes
fonctions au sein du Syndicat national des huissiers dejustice.

111



fn memoriam

C'est devant une foule émue et recueillie que se sont déroulées ce 6 novembre, les obsèques de
Me André BERTHERAT, dans sa ville de CLERMONT-FERRAND. Maître Marcel DYMANT,
Président de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice, prononça l'éloge de ce grand homme qui a
tant marqué la Profession, dans un discours reproduit cidessous.

<< Mes chers Confrrères, Mesdames, Messieurs,
Nous sommes reunis dans cette église pour rendre un demier hommage au Président André Bertherat

qui vient d'êhe ravi à I'affection des siens.
Iæ nom d'André Bertherat n'est en rien étanger à tous les huissiers de justice, même les plus jeunes,

tellement il a marçé de son ernpreinte I'histoire de notre Profession.
La considération que lui portaie,lrt ses pairs ne s'attachait pas aux seules fonctions prestigieuses qu'il

a occupées rnais bien à I'homme qu'il fut.
Is qualiés de cæur qui étaient les siennes mais également la force de caractère et la volonté dont il

ne s'est jamais départi tout au long de sa carrie,lre professionnelle ont marqué sans aucun doute plusieurs
générations d'huissiers de justice.

André Bertherat est né le 16 mals 1910 à Annecy et nous savons co'rnbien il chérissait cette region de
la Savoie dont il aimait à s€ r€ssourc€r et à venir se réconforter.

Homme de responsabitités, sacbant preNdre position et assumer les options auxquelles il croyait, la
passion qu'il vouait à la Pnofession I'arnena tout naturelle,nrent à occuper les plus hautes fonctions dans
nos Organismes Professiomels.
Il futrespectivement:
- Président de la Chambre Départeinenale du Puyde-Dôme de 1950 à 1958,
- Président de la Chamb're Régionale dès 1951, et, sw le plan national :
- Délégué à la Chambre Nationale de la Cou de Riom de 1952 à 1968, puis de nouveau de 1980 à 1985.

[ fut élu Membre du Bueau de 1954 à 1958 dont il fut secrétaire en 1955, et ensuite Vice-Pésident
en 1960 et 1961.
Iæ l" janvier 1962, il, était porté à ta Pésidence de la Chanrbre Nationale pour un premier mandat puis
pésid4 à nouveau" aur dætinees de la Profession en 1967 et 1968, ces deux époques demeurant
particulièrement délicate pour la Nation Française dans son ensemble.

Il a su remplir ses éminentes fonctions avec autant de compétence que d'inlassable dévouement.
Son sens de I'humain et son goût de I'organisation s'épanouirent encore dans de nombreux

domaines, puisqu'il fut :
- Président de I'Ecole Nationale de Procédure-
- Administrateur des Caisses de Retraites,
- Membre de la Caisse de k€ts.

Son rayonnernent dépassa Clermont-Ferrand, Annecy et même Paris, puisque sur le plan
inteinational, André Bertherat a parcounr une ascension prestigieuse.

Nommé membre de la délégation fiançaise en 1953 au sein du Conseil Permanent de l'Union
Intemationale, il fut Rapporteur Genéral du Congrès de LA HAYE en1964.

Il ne ménagea ni son temps, ni sa peine pour faire coruraîte la Profession d'huissier de justice au
sein du Conseil de I'Europe, des Communautés Economiques Européennes et de la Conference de
I-a Haye.

L'activité débordanæ qu'il n'a cessé de déplofær tant au sein de la Chambre Nationale que de
I'Union Intenrationale ne pouvait qu'êfre reconnue par les hautes autorités nationale et internationale.
Q'ssf ainsi que, sur le plan national, il fut respectivement promu :
- Chevalier du Eériûe social,
- Chevalier des Palmes Acadé,miques,
- Chevalier, puis Officier dans I'Ordr€ National du Mérite,
- et, €nfin, Clrwalier, puis Officier dans I'Ordre de la légion d'Honneur.

Sur le plan intemationa[ il reçut la haute distinction de: Chevalier de I'Ordre de léopold de
Belgique.
(. . . )  >

Ç. Le Nouveau Journal dcs Hulsslers de Justice, n" l, octobrc/novembre 1990, @. 22).
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En guise de conclusion

Exécutants pérennes de la justice, les huissiers ont fait preuve au cours de I'histoire

d'une remarquable stabilité tant sur le plan du rôle qui leur est attribué que des sfructures

corporatives en vertu desquelles celui-ci est exercé. Aujourd'hui, les huissiers sont
globalement en charge des mêmes fonctions que par le passé - i.e. prncipalement du service

des audie'nces, de la signification des actes de procédures et de I'exécution des jugements

condarnnant à une obligation pecuniaire. Ils jouisse,nt toujours d'un statut hybride à la fois

libéral et rattaché au service public de la justice et, de même qu'il y a cinq siecles, ils doivent

égaleme'lrt acheter un office pour pouvoir exercer leurs fonctions. Nous pouvons donc

atrrmer que las huissie,m de justice du )Od* siècle sont tout droit issus de I'Ancie,n Régime.

CependanÇ il ne s'agit là que d'un premier constat d'enserrble qu'il convient d'approfondir.

En effeg la prise en considération de cette continuité historique ne doit pas nous mener à

occulter les évolutions qui ont eu lieq lesquelles semblent te,nir de faç-ôn quasi exclusive,
jusqu'au )CIf'* siècle, à la seule volonté de I'Etat.

Audelà des similitudes fonctionnelles, I'activité des huissiers d'Ancien Régime se

péselrte sous de multiples formes combinant des compéte,nces, des monopoles, des privilèges

et des espaces de concurrence qui varient au gré desjuridictions auprès desquelles celle-ci est

rattachée. En six siècles, cette diversité tendra progressivement - mais jarnais totalement - à

diqparaîte, I'extension de la justice du monarque menant à une unification de la fonction au

profit des huissiers royaux. Il apparaît ainsi que la fonction d'huissier a suivi de façon

continue le développement de I'Etat monarchique et bénéficié de laprotection du roi.

Depuis la Révolution, on assiste au resserement des lie,ns entre la corporation et les

instances politiques, ces dernières s'étant rendues maîtresses du destin de I'ensemble des

huissiers. De plus, nombre d'entre eux ont cherché à faire valoir leurs intérêts auprès des

dirigeants politiques, grâce au développement d'organes de représentation nationaux.

Les démarches effectuées par certaines communautés, ou par divers segments de la

profession" ne pouvant s'exprimer par les voies officielles, de,meurent plus isolées, mais

té,moigne,nt égale,me,lrt de ce rapprochernent.

Avec le décret de 1813, le pouvoir politique éaffirme la reconnaissance de I'utilité des

huissiers et concède à la profession une relative indépendance que celle-ci s'est e,mployée à

développer. Cette indépendance se traduit dans la reconnaissance d'une expertise sur le plan
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du contrôle exercé à I'entrée du marché du travail, des fonctions disciplinaires et de médiation

ainsi que de la promulgation de règles internes atu( communautés - activité que nous avons

dénommée auto-expertise. Par ailleurs, la conquête corporative d'une plus grande

indépendance se traduit notamment au cours des XIf'" et XXème siècles par le

développement des moyens de défense des intérêts professionnels qui s'organisent au sein des

instances de représentation, et par I'extension du champ d'activité à travers la mise en place

progressive de nouveaux services liés aux fonctions légales - comme la rédaction de
proces-verbaux de constats et de sommations interpellatives - ou independanæ - comme le
conseil juridique ou les activités accessoires.

Globalement, outre la stabilité des principales stuctures professionnelles et l'évolution

du cadre juridique d'activité - i.e. principalement de la procédure civile et des institutions
judiciaires -, les pratiques de transmission intrafamiliale et intergénérationnelle de I'office

ainsi qu'un mode d'intégration au corps professionnel confrôlé par la corporation et fondé sur

la compéte'nce, quate phénomè,nes majeurs caractérisent I'histoire de la profession depuis le

début du )(Df* siècle jusqu'aux années 1970 :
- le développe,me,lrt des organismes infra-professionnels garantissant la défense des intérêts de

la corporation tels les organes de représentatioq les revues professionnelles, les organismes

de la Chambre nationale - counrant progressive,melrt à partir du milieu du )OC* siecle

I'e'lrsemble de la carriàe professionnelle, de la formation des huissiers stagiaires à la caisse de

refraite en passant par l'octroi de prêts pour faciliter I'acquisition de l'office, etc. ;
- la privatisation partielle du champ des activités professionnelles ;
- la forte réduction du nombre des huissiers - notamment en zone rurale ;
- et, e,nfin, le resserrernent des lie,ns avec le politique se fiaduisant par des rapports allant du

corurensus au conflit.

Depuis le milieu du XXè-" siècle, I'histoire de la profession d'huissier témoigne de la

mobilisation grandissante de ses membres pour en maîtriser le cours et se tisse notamment à

partir de luttes, de lobbyings, de compromis et de conse,nsus au niveau politique. Les luttes

inna- et interprofessionnelles comptent également parmi les ressorts de cette histoire. S'il faut

les envisager de prime abord coûlme des conflits d'intérêts professionnels plus ou moins

ouverts, il faut rernarquer que ces luttes se manifeste,nt généralernent par représentants et

instances professionnels et politiques interposés. La sphère politique constitue ainsi avec la

profession elle-même - eirvisagée sur le plan des relations e,lrtre ses mernbres - les espaces

sociaux privilégiés où se joue le deve,nir des huissiers.
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Pour faire valoir leurs intérêts, ces derniers ont su trouver des interlocuteurs

constituant de solides appuis au sein de la sphère politique, avec lesquels ils entretiennent des

relations plus ou moins durables leur permettant parfois de faire adopter des projets de

réforme qu'ils ont eux-mêmes élaborés - e.g.le S.C.T.. L'importance des appuis politiques

dont benéficient les huissiers est d'autant plus facile à appréhender que de nombreux projets

de réforme de la profession visant la fonctionnarisation ou la suppression de la vénalité des

offices, d'une activité professionnelle voire des huissiers eux-mêmes, sont demeurés

finalement letfre morte. Ainsi, sans le soutien d'une fraction des membres des instances

politiques, il est sûr que les structures fondamentales de la profession n'auraient pu subsister

aussi longtemps, la période de la Commune en fournit I'illustation. A cet égard, si les

huissiers parisiens e,lrtetiennent de longue date des réseaur de relations avec les hauts

fonctionnaires et des hommes politiques exerçant des mandats nationaux, les huissiers

provinciaux ont souvent bénéficié du soutie,n de fonctionnaires et de dirigeants politiques

locaux gràce à leurs propres réseatx. De façon généralg c'est à tavers tout un ensemble de

relations de natures diverses avec la sphère politique et les décisions prises e'lr demier lieu par

les législateurs que se noue le destin de la profession. Force est ainsi de considérer la pluralité

des rapports des huissiers avec le politique.

En cel4 I'histoire de la profession d'huissier s'apparente à celles des auhes officiers

ministériels qui, comme les notaires et les commissaires-priseuts, ont défendu énergiquement

leurs interêts grâce atu( organes de représentation mais aussi, de façon plus informelle, à la

mobilisation de divers réseaux de relations2l3.

Il faut ajouter à ces considérations I'idée que la construction de la profession ne s'est pas

toujours déroulée à la seule instigation des représentants de cette dernière et sous la protection

bienveillante des dirigeants politiques. Celle-ci s'est également réalisee à maintes reprises sur

un mode conflictuel avec certaines professions du monde juridique et judiciaire - e.g. les

notaires ou les avoués - eUou avec les instances politiques.

Généralemen! le rôle des hommes politiques est à double tranchant: soit leurs

démarches s'inscrive,lrt globalement dans le se,ns des intérêts professionnels - tels qu'ils sont

définis historiquement par ses représentants -, souvent de façon concertée - par le biais

2r3 LY. Alan Quemin, notamm€,nt << C;ornmissaires-priseurs >> in Encyclopædia Universalis, 1998, et
I*s commissaires-prisanrs. La mutation d'tme profession, op. cit. etBna $ulsimrn, I*s notaires. Les pouvoirs
d'une corporation, op. cit. Il convient de souliper que les possibilités de mobilisation de tels réseaux de
relations €n vue de la défense des intérêts professionnels constituent un << capital social >r au sens de Piene
Bonrdieg c'est-àdire rn <ensemble tdel ressources acAælles ou potentielles l, enteûenu consciernment ou
inconsciemment par les individus qui en bénéficient et p€rmettaût de réaliser des profits matériels et
symboliques. Cf, <<Iæ capial social. Notes provisoires >>, Actes de la rechqche en sciences sociales, no 31,
janvier 1980, (p.2).
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notarnment de représentants siégeant au sein des commissions parlementaires et, de façon

plus générale, via les relations entretenues avec les hauts fonctionnaires du ministère de la
justice -, soit ils poursuivent des objectifs contraires, généralement à partir d'initiatives plus

isolées, comme lors de l'élaboration du projet du deputé Bardoux. A cet égard,lorsqu'un

projet émanant des instances politiques est perçu comme insatisfaisant, voire comme une

réelle me,lrace par les représentants professionnels nationaux, est créée quasi

systématiquement au sein de la Charnbre nationale une commission - e.g. pour la période

postérieure à la Seconde guerre mondiale: les commissions des tarifs, des transports (i.e. pour

le service de compe,nsation des transports), de la refonne de la procédure, etc. - chargée de

formuler des alte'lnatives ou des ame,ndements à la decision politique prenant la forme de
propositions ou de conte-propositions destinées à ête soumises aux autorités compéte,ntes, à

savoir généraleme,rt la Chancellerie2ra.A ce.propos, coûlme nous I'avons vu, les démarches

officielles auprès des instances politiques n'excluent pas la réalisation de stratégies

corporatistes plus isolées.

Par ailleurs, il convient de souligner que les nombreu< projets de réfonne qui ont constitué

tme menace pour les intérêts professionnels - lesquels projets n'ayant même connu, pour

certains d'elrtre eux, aucune application - ont joué bien souve,nt un rôle d'aiguillon et ont

mené la profession à évoluer. On peut citer pour exemple le S.C.T. (serrrice de compensation

des hansports) qui est né au mome,nt où la signification des actes par huissier était grandement

menacée.

Toutes les démarches novatrices ne peuvent être cependant expliquées à la seule

lumière des difficultés rencontrées. Des dirigeants professionnels, à I'instar de Maître

Jean Soulard, ont en effet parfois æuwé selon la seule perspective de l'<< intérêt >> ou du

< mieux-êfre > de la profession - tels sont les termes mêmes qui sont employés -, en estimant

peut-êhe et ce, parfois avec justesse, que leur démarche serait, à terme, appréciée par les

politiques, ou qu'il s'avérait nécessaire d'anticiper des problèmes à venir; I'Union

intemationale des huissiers de justice n'est-elle pas créée seulement quelques années après le

Congrès de l'Europe tenu à La Haye en 1948, lequel donna naissance au Mouvement

européen et au Conseil de I'Europe qui laissaient présager I'idée d'une wrification européenne

au plan juridique et judiciaire ? A certains égards, la profession d'huissier apparaît ainsi, sous

2tt n est fr{rænt que de telles comnrissions voient également le joru quand la Chambre nationale décide, sans
décision politique préalable, d'élaborer un projet oq ph$ précisémenÇ des << propositions > de réfonne (les
souhaits des instances professionnelles sont géneralement présentés comme tels).
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I'impulsion de ses représentants nationaux, corune tendue vers un avenir relativement

lointain, comparé à la temporalité des démarches effectuées par ces derniers en temps de lutte.

En bret il importe de souligner la pluralité des modes de construction sociale et des

dynamiques de la profession d'huissier qui se donnent à voir historiquement à travers diverses

formes de rapports sociaux allant globalement du conflit au consensus.

A noter que si ces deux formes extrêmes de rapports sociaux apparaissent toujours

simultanément au fil de I'histoire de la profession" les conflits inter-, intra-professionnels ou

avec les politiques se doublant des consensus propres aux segments qui composent cette

dernière ou, a minima, arrx relations e,ntre certains représe,ntants professionnels, et s'il faut

bie,n reconnaître que le soutien offert par certains politiques pennet parfois aux huissiers

d'obtenir gain de cause de façon relativement aisée, pour la période récente, le destin de la

profession d'huissier semble se nouer le plus souvent sur le mode conflictuel. Depuis le

)CIC-' siècle, les mome,nts decisifs de I'histoire de la profession sont en effet quasi

systématiquement jalonnés de luttes2ls. Le relatif immobilisme des struotures professionnelles

ne re,lrvoie donc pas, loin s'en faut, à un immobilisme social ou à un simple conse,îrsus

garantissant leur pére,nnité.

Iæ conflit se fonde ge,néraleme,nt sur des divergences d'opinion et se traduit par un

rapport de force, chacun des protagonistes cherchant à atteindre ses objectifs. Sur le plan des

relations avec les politiques, et oufe les situations franches lors desquelles la profession

d'huissier fait face à de réelles attaques, le conflit ne conduit presque jamais à une rupture

définitive des discussions, même si les rapports avec un réseau particulier peuvent être

abandonnés temporairement - par les représentants professionnels - suite à une mésentente ou

face au risque que constitue la tentative de faire aboutir un projet lorsque la conjoncture

politique semble ne pas s'y prêteÉ16. A cet égar( si les démarches se déroulant en I'absence

2r5 Sont décisifs les moments dont I'issue détermine la disparition ou le rraintien du statut professionnel hybride
voire de la profession elle-même, les conditions d'exercice fondamentales de I'activité - e.g. I'existence du clerc
asserm€,nté, de la vénalité des offices, etc. -, ou I'envergure du chanp des services, le montant des tarifs
déterminant la émunération, etc.
'to Iæs discours des représentants professionnels retraçant leurs démarches auprès du politique laissent parfois
apparaîte cette stratégie d'attente du moment opportun. Celle-ci traduit souvent la crainte que la demande de
nodification émasant des instances professionnelles s'acconpap.e d'autres changements qui ne sont ni prévus
ni soubaités par celles-ci. Par ailleurs, si la < défection D - compris au seui d'Albert Hirscfnan comme
I'abandon des relations €,ntret€,!ilres avec lme association, un groupe politique, etc. pour cause d'insatisfaction -
estparfois envisagée, il est touûefois inconcevable de couper court aux relations avec la Chancellerie. De plus, le
nombre de réseaux de relation extérieurs au ministère de la justice et touchant les plus bautes sphères politiques
est relativement limité et, en cas de défection, les huissiers ont peu de possibilité de trouver irnmédiatement
d'autres individus €n uresure de défendre lerus intérêts. Lorsque ccux-ci sont menacés, les re,prés€ntants
professionnels péfèlent généraleme rt mrltiplier les démarches arpr'es des int€rlocuteurs babitlels des instances
politiEres, ûout en chcrcbant à mobiliser I'ensemble des résearx de rehtion dont ils bénéficient. S'ap'plique ainsi
la théorie proposée par Albert Hirschman selon laquelle moins le système est concurrentiel, plus les individus
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de tout conflit visent simplement à maintenir le contact avec les politiques ou à promouvoir

certains projets professionnels auprès de ces derniers, sans chercher manifestement à exercer

une quelconque pression, celles-ci font parfois place, comme lors des luttes

intra-professionnelles entre huissiers ruraux et huissiers urbains au cours de la première

moitié du X*'" siècle, à des manifestations classiques de lobbying auprès des instances

politiques. Ces manifestations, qui constifueirt la forme modale des rapports au politique en

cas de lutte, se traduisent par des interventions repétées mobilisant parfois plusieurs réseaux

de relation et visant à administrer la preuve du bien-fondé des objectifs poursuivis et, partant,

à influencer les décisions des instances politiques2tt. D'un point de vue général, le lobbying

ne semble pas toujours réellement organisé ni cohérent, surtout lorsque les communautés

d'huissiers qui se mobilise,nt agisse,nt de maniere isolée et n'e,lrtretienne,nt pas habituellement

des relations avec les hommes politiques du gouvememelrt, de I'Assemblée ou les hauts

fonctionnaires de la Chancellerie. Il apparaît en effet que I'organisation sfratégique du

lobbying auprès de ces demiers demeure surtout I'apanage des instances de représentation

nationale.

Malgré les efforts deployés pour faire valoir leurs intérêts et emporter la conviction

des politiques, les huissiers n'ont pas toujor.rs obtenu gain de calrse et ont subi de nombreux

revers, démontrant ainsi une large dependance non seuleme,lrt à l'égard de I'Etat et des

diversqs forces politiques, mais également de I'action des professions connexes ou

concurrentes auprès de ceux-ci, comme par exemple les notaires qui semble,nt avoir bénéficié

de longue date d'une influence importante à l'égard des instances politiques. A ce propos,

il importe de signaler que I'histoire des relations des huissiers avec leurs soutiens et leurs

adversaires politiques échappe à une interprétation purement manichéenne en termes

d'appartenance et de conflit gauche/droite. Cependant, si des groupes politiques de droite,

auxquels les professions libérales sont traditionnellement attachées, ont pu par leurs projets

inquiéter les huissiers - à I'instar du projet de réforme de la procédure de M. Teitgen, Garde

des Sceaux (M.R.P.) -, il faut souligner que les menaces les plus importantes sont venues des

partis de gauche - avec Clemenceau, la S.F.I.O., les communistes, etc. - et prennent

notamment la forme de la fonctionnarisation" qui est demeurée jusqu'à ce jour la hantise de la

prolestent (wice) en cas de mécontenÛement et moins ils optent porn la défection ( uit). Cf, Alb€rt O. Hirschman,
?.!fntb" et prise de parole. Theories et applications, Paris, Fayad 1995.
"' Pour une anallæe des stratégies de lobbying eryIoyées par diverses professions juridiques à propos des
proje6 politiques de réforme de la territorialisation de la fonction de justice, voir Jacquei C-oninaille,-Tenrtotes
dejustice- Pour une sociologie politique de la carte judiciaire, op. cit.,(p. l6let s.).
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majorité des huissiers, ou tout au moins d'une grande partie d'entre eux et des membres des

organes de représentation offi ciels.

Comme nous l'évoquions précédemment, c'est également auprès des instances

politiques que se déroulent en grande partie les luttes interprofessionnelles, lesquelles

consistent globalernent en des stratégies de défense des intérêts professionnels. Intimement

liés à ces interêts, les enjeux de telles luttes touchent à la préservation ou à I'extension du

champ des services proposés par chacune des professions e,n lutte et reposent sur une

rhétorique déployée principalement à I'attention des instances politiques et s'appuyant tour à

tour sur l'intérêt généxal - ou du justiciable - et, bie,n souvent, sur I'intérêt des huissiers et de

leurs employés, ou bien encore sur des arguments de nature purement juridique, sur

I'anciennetê delaprofession ou du cadre légal qui régit I'activitê voire sur le développement

des organismes internes aux instances repésentatives nationales à << caractere social >>, etc.2l8

Aufre tlpe d'opposition" les luttes inha-professionnellqs constituent un facteur

d'instabilité, d'immobilisme et d'affaiblissement de laprofession et trouvent leurs fondements

dnns 9611 hétérogénéité :

- les conflits inte,nres à la profession d'huissier dépendent non seuleme,nt des conditions

économiques et sociales d'exercice professionnel, dont la variabilité selon les membres de la

profession sous-tend des segments professionnels, mais égaleme,lrt des diverses décisions

politiques qui joue,nt un rôle de déclencheur. Certaines décisions des organes nationaux de la

profession" nous l'avons nr, engendrent également de vifs antagonismes ;
- les luttes intestines contribuent à un relatif immobilisme de la profession car elles ont pour

conséquence de perturber, c'est-à-dire de ralentir voire de stopper ou de rendre inutiles

momentanément, les relations avec les. instances politiques. n apparaît ainsi que les

représe,ntants professionnels ne peuvent demander au politique de réaliser une réforme visant

à améliorer les conditions d'exercice ou d'existence de la corporation alors même que le

projet de cette réforme fait manifestement I'objet d'importants conflits d'intérêts internes ;
- il résulte donc de telles luttes un affaiblissement sur le plan des discussions avec les

instances politiques, la désunion interdisant parfois pour un temps toute action réellement

efficace de représentation des interêts professionnels à l'égard de celles-ci. Ceci n'empêche

pas cependant que des stratégies de lobbying - lesquelles ont alors pour caractéristique d'êûe

antagonistes - soie,nt deployées à l'égard de ces instances.

"t CI r* ce point Catherine Paradeise, < Rhéûoriçe professiomelle et expertise >>, Sociologie du travail XXVil,
nol/85. Nous reviendrons sur I'analyse des rhétoriques professionnelles élaborées par les huissien dans la
toisième grande partie de notre étude.
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Les luttes internes à la profession reposent sur la capacité d'action collective de certains de

ses segments qui sont fondes sur des conditions semblables d'exercice et d'existence et sont

porteurs de causes communes. Généralement, les segments en lutte recherchent le soutien de

divers représentants politiques locaux ou nationaux pour faire valoir leurs intérêts et les

organes de presse professiorurelle permettent de faire connaître leurs positions au sein de la

corporation2le. Au collls du XD(tu et de la première moitié du X** siècles, les luttes

intestines ont opposé principalement huissiers des villes et huissiers des campagnes au sujet

de diverses réfomres à adopter, mais ont également divisé les huissiers nrarD( sur certains

projets corlme le cantonne,ment.

Des oppositions entre une partie de la profession et I'organe de représentation national ont

également pu ête observées. Hormis les divergences d'opinion et la le,nteur de la réalisation

des réformes - tenant esse,lrtielle,ment au fonctionnement des instifutions politiques - qui

peuve,lrt e'n être la cause, ce tlpe d'antagonisme tie,lrt pour rme part à un manque de

communication entre les organes représentatifs et les << huissiers de base >> - expression

désignant aujourd'hui, dans le jargon professionnel, I'huissier qui exerce son activité sans

participer au fonctionneme,lrt des divers organis6ss internes à la profession et qui est

dépendant de leurs décisions. Cette abse,nce de communication tient bien souvent à une

impossibilité de communiquer, les instances représentatives de la profession devant parfois

faire face à des demandes urge,ntes de la part de la Chancellerie et n'ayant pas le temps de

rârnir tous les merrbres de la Charnbre nationale avant de prendre des décisions. Il faut

souligner, à ce propos, les efforts déployés par les responsables des journaux professionnels

qui se sont employés à retracer chaque mois les divers travaux des membres des organes

nationaux220.

D'un point de vue général, tois positions tlpiques des professionnels peuvent être

envisagées face à un projet de réforme ou à un problème touchant la profession :

I'indifférence - qui paraît être, du XI*'" jusqu'à la seconde moitié du XXh" siècle la

position la plus rare -; l'absence d'approbation ou de désapprobation ou de la volonté de

défendre ses intérêts en public, dans le cadre d'organes de représentation, et ce, malgré

I'existe,lrce d'une opinion sur la question; et, enfin, I'engagement ouvert dans une des luttes

2te Co"t-e nous le verroil; au cours de la 3h grande partie de notre analyse, les journaur professionnels sont
aujornd'hui bien plus discrets sur les divisions qui tourmentent la profession et les différentes crises qu'elle
trav€rsê.
a n fau't souligucr que ce souci de diffirsion des informations au sein de la profession a mené les responsables
des journaux profcssionnels à publier parfois I'intégralité des correspondances de la Charnbre nationaie avec la
Chancellerie. Pour une illustration, le lecteur pouna se réferer aux ânnexes, à la partie intitulée < Où en sont les
projcts d'aménagernent des tarifs ? >.
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intra-professionnelles à des degrés divers et dont I'expression la plus aboutie prend la forme
de I'engagement militant au sein d'un groupe porteur d'un projet specifique. Soulignons à ce
propos que des projets corrune la révision du tarif ainsi que les stratégies de protection voire
d'extension du marché des services, corrune nous I'avons vu, semblent avoir bénéficié de
I'assentiment de I'ensemble des huissiers. De façon plus générale, il apparaît que de
nombreuses phases de construction de la profession se sont réalisees pour une part dans la
concorde. Il est intéressant, à cet égard, de chercher à en compre,ndre les modalités.

Grâce au decret du 14 juin 1813, les conditions rl'exercice des huissiers trouvent pour
la premiere fois une totale unité stucturelle - laquelle par ailleurs accompagne la
modemisation des institutions politiques et judiciaires. Cette unification a constitué le terrain
fertile de sentiments d'appartenance, d'esprits de co{ps, suscités de prime abord par la
reconnaissance d'une existe,lrce commune.

Nous pensons, à ce propos, que le sentime,lrt d'apparte,nance se manifeste généraleme,nt dès
lors que des individus pre,nne,lrt en considération I'existence d'alter ego - ou plutôt de ceux
qu'ils e,lrvisagent comme tels - dont le destin est perçu comme scellé de façon ide,ntique22l
Ce sentiment peut se manifester immédiatement par la perception puis I'expression de causes
partagéas - i.e. de valeurs cornmunes -, tendant à e,nge,ndrer ainsi une cohésion et une

dpamique au sein d'un e,nsemble d'individus originelleme,lrt e,pars et enclin à un relatif

imrnobilisme. L'intensité de ce sentiment semble dépendre étoitement des enjeux en
prése,lrce. Ainsi, si le devenir cornmun est perçu de façon alarmante, il est fort probable que ce

sentiment d'appartenance jaillisse avec beaucoup plus d'intensité qu'à I'habitude. En outre,

suivant le point de vue que nous venons d'évoquer, on comprend mieux les possibilités

offertes par toute rewe professionnelle pour assurer la cohésion du groupe auquel elle est
prioritairement destinée, puisqu'elle va contibuer largerne,lrt à la prise en consideration de
I'existence d'alter ego et de causes communes. A ce propos, il est intéressant d'observer à
quel point les responsables de certains périodiques étaient animés du souci de défendre ce

2l Poru illuster cette idee, nous lrcuvons imaginel de façon schématique la sitqation de derur huissiers ; l,un,
rural' est dét€Nrteur d'un office de taille modeste et I'aute est à la 6[ 6t'"e iryortante étude ubaine. Tous
{eul lien çe n'exerçant pas dans les mêmes conditions, se sentent ap'parteoir à la même profession.
C€P€niant, si tm projet-de réforme vient les op'poser radicalement en v€rtu dè ieurs intérêts respectifs - conrme
!o1s de la p'réparation du projet d'institution du clerc assermenté au XDC* siècle -, et si leurs destinées sont
indissociablement liées par-le prgjet même qui les qppose, cælles-ci ne sont plu perçues sornme identiques, et
ce, au moins durant la période des débats concernant la réforme, puisque ieurs poiitions face au projet sont
antagonisæs et qre la réforæ ne_les ûouchera pls de la même façon Dans oe ca!t, lisentiment d"pp.irolo"" 

"uEfoupe des huissiers rualrx ou des huissiers urbains prendra le pas srn le sentiment d'aprpartenance à la même
profession
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qu'ils considéraient comme les intérêts professionnels, voire d'instaurer la cohésion au sein de

la corporation22z

Pour comprendre les conditions d'émergence du sentiment d'appartenance chez les huissiers,

il faut également prendre en considération, outre la totale unité structurelle nouvellement

acquise sous le premier Empire, le fait que le législateur a pris soin de réaffirmer par le décret

de 1813 le rôle des communautés d'huissiers, lesquelles permettent de faire valoir les intérêts

des membres de la corporation et catalysent de cette façon leur sentiment d'appartenance à

une communauté, à la corporatiorç voire à un de ses segments. Comme nous I'avons souligné,

avant le decret, la diversité - ou plus precisément I'inégalité de conditions sociales et

d'exercice - ainsi que le relatif surnombre des huissiers re,ndaient propices les mésententes et

les luttes fraûicides. A ce propos, si I'on peut considérer logiquement que sans unité

sûnctnrelle des conditions d'exe,rcice - comme c'était le cas pour les huissiers d'Ancien

Régime -, aucun esprit de corps n'est possible parmi les huissiers, celle-ci, en revanche, ne

garantit en rien un fort se,lrtiment d'appartenance à la corporation en son entier ni tout

consensus inta-professionnel, elle joue seule,ment un rôle propitiatoire e,n la matière. Tout

dépend finaleme,lrt des << cadrages >>223 opérés par les interessés, qui semblent largement

déterminés non seule,me,lrt par les conditions sociales d'existe,nce du groupe mais également,

au plan individuel, par leur situation et leur expérience sociale propres. De plus, la

focalisation sur le groupe et sa dynamique ne doit pas mener à occulter le contexte historique

dans lequel ce se,ntiment d'appartenance voit le jour. Il apparaît, à cet égard, que les

nombreuses difficultés rencontrées par les huissiers tout au long des XXè'" et XXè'" siècles

ont contribué à la fois à renforcer leur cohésion et leur capacité à agSr collectivement mais

aussi bien souvent à les diviser, et ce en raison de la forte hétérogénéité qui caractérisait la

corporation.

Cette esquisse socio-historique a permis de mettre en exergue certaines des principales

formes abortives de la profession d'huissier et de souligner, ce faisant, le caractère contingent

de sa constnrction qu'une analyse synchronique de la profession a posteriorf, c'est-à-dire

effectuée une fois que cette demiàe est déjà constituée, aurait te,lrdance à occulter. Ce havail

2 Un exEait ûnJournal des Huissiers témoigne de façon oçlicite de cette forme particulière de corporatisme :
< tn journal ne doit pas rester stationnaire. Le nôtre surbut : destiné à établir un lien commun entre les
manbres éparc d'une corporation qui manque d'unité, appelé à aplanir pour chaann dans sa sphère, les
difrEcultes qui entrarcnt si sowent I'a,ercice de sa profession, il a la prétention de marcher avec le temps et de
ne pa:t rester étranger aux progrès de Ia science >. Cf, Journal des Huissierc, << Introduction ll, Tome 21, Paris,
1840, (p.5).
- Cf. Erving GofftnarU Les cadres de I'qffience, Paris, Iæs Editions de Minuit, coll. <<Le sens
cornmun >, 1991.
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d'étude historique permet ainsi de < dé-naturaliser > ce qui peut être envisagé comme allant

de soi - la profession d'huissier de justice dans ses formes actuelles - mais qui demeure, en

réalité, le fruit d'une construction sociale à laquelle prennent part différents acteurs22a.

Nous avons jugé bon de procéder à cette analyse socio-historique non pas dans le but de nous

prêter à un exercice académique, mais dans l'objectif d'offrir un tableau suffisamment précis

des principales modalites d'existence sociale et d'exercice des huissiers avant d'aborder un

nouveau toumant de leur histoire, entamé au début des années 1970, et de constuire ainsi une

interprétation des changeme,nts observés à partir de référe,nces historiques solides.

A cet égar4 notre étude se démarque d'un tlpe d'analyse de la mutation professionnelle

tel que celui développé par Dominique Boullier et Stéphane Chewier à propos des

sapeurs-pompiersz5. Leur interprétation se focalise sw les conditions actuelles d'exercice et,

plus precisément, sur les conditions d'efficacité de I'action de ces professiormels, bien plus

qu'elle ne met en lumière les conditions sociales historiques d'évolution de la profession.

L'analyse de la mutation professionnelle est émaillee de considérations historiques permettant

de pointer les évolutions des conditions techniques et sociales d'exercice et des modalités

d'e,lrtrée dans la profession. De telles réflexions visent principalerrent à fonnuler I'idée selon

laquelle ce n'est plus comme cvant mais ne cherche,lrt pas reelle,ment à expliquer de façon

precise comme,lrl les évolutions observées ont pu se réaliser. La dimension comparative

induite defacto par toute étude historique est réduite dans ce cas à sa plus simple expression,

au risque de présenter, implicitement, l'évolution de la profession comme inéluctable.

Si notre étude a mis en évidence la contingence de la construction sociale de la

profession d'huissier ainsi que I'influence exercée par une pluralité d'acteurs sur son devenir,

nous n'avons fait que dépeindre à grands taits ses principales modalites d'existence et

d'évolution. Nous avons laissé de côté nombre de faits faisant partie notamment du quotidien

de I'activité - et qui n'ont par essence rien de secondaire -, préferant focaliser notre attention

sur les principaux mecanismes de la mutation professionnelle, en suivant la démarche

d'analyse développée par Alain Quemin dans ses travaux sur les commissaires-priseurs226

z Pour une prese,lrtation des theories sociologiques consEuctivisæs conteryoraines, voir notamnent Philip'pe
Corcuff, Les nouvelles sociologies. hnstructiotts de la realité sociale, Paris, Editions Nathan, Coll. << 128 >,
r995.
ot Cf. Les sapetrs-pompiers. Des soldats du .feu aux techniciens du risque, Paris, P.U.F., Coll. << Sciences
sociales et sociétés r>, 2(X)0.
% Signalons, à ce propos, que notre recherche nous permet d'apprécier les similihrdes existant enûe les huissiers
et les cornmissaires-priseurs srn le plan hisûorique. Tout comme les huissiers, les fonctions qui leur reviennent
aujourd'hui éaient déjà exercées par les Hébreu et les Grccs, lesçels pratiquaient les ventes aux enchères.
Au cours de I'Ancien Régime, les comsrissaires-priseurs étaient une catégorie d'huissiers dénommés huissiers-
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Ainsi, nous ne prétendons pas avoir écrit I'histoire sociale des huissiers, même si I'analyse

que nous avons réalisée peut en constituer une premiere ébauche2z7 .

priseurs ; nous trouvonri, pil ailleurs, les traces de ce destin commun dans les attributions actuelles des huissiers,
lesquels jouissent du droit de realiser des ventes aux enchères dans les villes où il n'est pas établi de
commissaires-priseurs. Les formes modernes de la profession remontent au XVt'* siècle et sont demeurées
globalement assez stables depuis cette époque. La profession de commissaire-priseur se caractérise ainsi par son
grand âge et une remarquable continuité. Au cours de leur histoire, ceux-ci ne disparaîûont en effet que durant
une courte période, au moment de la Révolution française. Cette pérennité s'explique notamment par le fait que
ces denriers ont toujous défendu leurs causes avec beaucoup d'ardeur et ont bénéficié de façon durable d'une
rare proximité avec les instances politiques. [.eur appartenance arur catégories sociales de la grande bourgeoisie
et de la noblesse leur a en effet tès souvent offert la possibilité de faire valoir leurs intérêts auprès de la
Chancellerie, des parlementaires ou du gouvemement. Iæs cormrissaires-priseurs se sont caractérisés également
peirdant longterys - i.e. durant toute la période où ceur-ci étaient ofûciers ministeriels - par de fortes taditions
se nânif€stent notament par la tansmission de I'office au sein de la sphere familiale. Cf AJain Quemir,
Is commissaires-prisanrc. La mutatbn d'une profession, op. cit., $l21 et s.).
"' A cet égar{ il convient de souligner qu'une étude historiçe de la profession présente rm réel intérêt pour la
recherche dans la mesure où, co'rrme le note Christophe Charle, < les professions juridiques ont été pratiquement
négligées par I'histoire sociale contemporaine alors que les milieux de robe ocanpqtt une place de choix en
histaire modeme 4 c/ < Poru une histoire sociale des p'rofessions jgridiques à l'époçe conteryoraine. Note
pour une recherche >> in Actes de Ia ræhqche en sciencæ sociales, ao 76,'17, Droit et upertise, mars 1989,
(p. ll7).Pour une présentation spthétique des principales caractéristiqres de I'histoire sociale, voir Guy
Chaussinand-NogareÇ < Histoire sociale >>, Encyclopædia Universalis, 1995.
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Seconde partie

Morphologie professionnelle et sociale

des huissiers de justice
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< La vie sociale repose sur un substrat qui est déterminé dans sa

forme comme dans sa grandeur. Ce qui le constitue, c'est la masse des

individus qui composent la société, la manière dont ils sont disposës sur le

sol, la neture et la configuration des choses de toutes sortes qui afectent

les relations collectives. Suivant que Ia population est plus ou moins

considérable, suivant qu'elle est concentrée dans les villes ou dispersëe

dans Ia campagrre, suivant Ia façon dont les villes et les maisons sont

construites, suivant que I'espace occupé par la société est plus ou moins

étendu, suivant ce que sont les frontières qui la limitent, Ies voies de

communication qui la sillonnent, etc. le substrat social est dffirent [...] la

morphologie sociale ne consiste pas, d'ailleurs, dans une simple science

d'obserttation qui decrirait ces fofmes [<< sensibles, matérielles, des

sociétes >J sarc en rendre compte; elle peut et doit être explicative [...],

elle doit se demander quelles sont les lois de leur éyolution >.

Emile Durlùeim, L'Annee sociologique, < Morphologie sociale r>,

2b année, 1899r.

Nous proposons dans cette seconde partie de I'analyse de présenter, puis d'étudier

sociologiquement, les différentes caractéristiques sociodémographiques et professionnelles

des huissiers de justice, ainsi que leur évolution depuis les années l97},période au cours de

laquelle d'importants changements sont apparus. A ce propos, si la profession elle-même

produit et difhrse quelques données chiffrées, il faut remarquer qu'aucune analyse d'ensemble

portant sur la morphologie sociale et professionnelle des huissiers de justice n'a été entreprise

jusqu'à ce jouf. Or, celle-ci s'avère indispensable si I'on souhaite étudier l'évolution de la

profession, car elle permet d'en apprecier précisément les formes concrètes, grâce à des

analyses chiffrées, et constitue ainsi une étape fondamentale de l'étude sociologique de la

mutation professionnelle3.

I Iz Maurice Halbwachs, Morphotogie sociale,Paris, Armand CrliD, 1970, (pp.)il-)ûD.2 L'absence de touæ analyse de ce g"*" s'oçlique notament par la traditionnelle discrétion des huissiers de
justice à propos de lerus activités. Oe n'est que ve$ le milieu des années 1980 que ces derniers sont sortis de leur
silence poru parler de leur exercice professionnel et chercher à promouvoir leur image, mais, aujourd'hui encore,
les représentants officiels de la profession - don! principalemeng ceux de la Cbambre nationale - attachent une
grande iryorbncæ à la maîtrise de I'image publique des huissiers et il est très difficile, pour ne pas dire
!ryossible, de æner aupès d'eux une enquêûe d'envergure sans I'accord des instances professionnelles.' Cf, sur ce point les anallæes de la profession de cornmissaire-priseur Éaliséæs par Alain Quemin; notarffnent
I'es commissaires-priseurs- La mutation d'une profession, op. cit., et Lcs commissaires-priseurs. Analyse d'une
profæsion et de son rôle dans les ventes atu enchères, op. cit..
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L'analyse démographique - ou morphologique -a présente un intérêt réel pour l'étude

des groupes professionnels; Bui Dang Ha Doan et Alain Quemin I'ont déjà bien montré, le
premier avec ses travaux sur les médecins, le second à travers ses recherches portant sur la
mutation de la profession de commissaire-priseurs. Nous le verrons, ce type d'analyse permet

de metffe en lumière les conséquences du fonctionnement de certains mécanismes sociaux
propres à la profession d'huissier - comme, par exemple, l'instauration de conditions de
qualification à I'entrée de la profession ou la création des sociétés civiles professionnelles

(S.C.P.) -, tant sur le plan des conditions d'exercice - i.e. le nombre d'actifs composant la
structure d'activité, son implantation geographique, son organisation [S.C.P., etc.], les
activités exercées, etc. - que sur celui des caractéristiques sociodémographiques des
professionnels - i.e. âge, origine sociale, sexe, niveau de diplôme, etc. -; cornme nous
pourrons I'observer, la cÉation des S.C.P. s'est accompagén d'une hausse du nombre
d'huissiers - inversant ainsi une te,ndance à la réduction dqs effectifs remontant à I'Ancien
Régime et la Révolution - et d'un phénomène de concentation des professionnels dans des
€spaces proches ou situés au sein même des zones urbaines. A cet égard, I'analyse

morphologique contribue à la compréhension de diverses logiques animant les huissiers de
justice; par exemple, sur le plan de la repartition geographique, l'étude des densités

d'huissiers révèle claire,me,nt une préference pour les departements métropolitains

méridionarur,laquelle ne s'est réellement exprimée qu'à une date rece,nte.

En outre, la perspective offerte par cette éfude morphologique permet de pointer l'existence

de variations fortes de certaines caractéristiques sociales ou professionnelles, coûrme, par

exemple, I'origine sociale ou encore la repartition des membres de la profession selon le

sexe : des années 1970 à nos jours, une baisse sensible de I'hérédité professionnelle demeure

ainsi observable, de mê'rne qu'un phénomè,ne de féminisation de la profession. Cette
perspective permet ainsi d'adopter une démarche explicative sans pour autant rigidifier

I'impact du facteur que constitue le fait d'ête huissier.

a k démographie consiste globalement enl'<étude des populations humaines qui en privilégie les aspects
qua\fintifs (.-.) ,r, cf, Bui Dang Ha Doaru I'es mëdecins en France. Perspectives aiaemogfaphie professioinetle
a d'otganisation sanitaire, Paris, publication du cente de sociologie efde démographie meaicatês, ie3+, 1p. O;.
Nous retiendrons la défnition de la morphologie sociale donnée par Emile Owlteim (c/ la citation phcèe en
exergue à la page précédente). Pour une Éflexion approfondie autour du concæpt de-rnorphologie èt de son
rynlicalon à divers group€s sociatx au cours de I'histoire, voir Jean Baecbler, u iæ coocepf de riorphologie >,
Rewe du M.A.U.S.S.,n. 7, 1990.
t Lucien Karpik amrae elatmcnt I'analyse des avocats à partir de la perspective offerte par la morphologie
sociale - sans touûefois la dénommer oornme telle. Cependanl son approchadeæure beaucoup moins'poussee
que chez ces deux aut€urs. ff notamnrcnt le chap-ite D( (intitulé ( Iæ fait hiérarchique rfde soo ôu*ug"
I*s avocats. Entre I'Ent, le public et le marché. xllf)of siècle, op. cit., (pp. 2gl-303).
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Enfin, l'étude morphologique portera également sur les activités professionnelles réalisées par

les huissiers de justice, sur leur dimension économique, ainsi que sur l'évolution du cadre

juridique de I'exercice professionnel, c'est-à-dire principalement des procédures mises à la

disposition de l'huissier. Comme nous le verrons, I'histoire des activités professionnelles est

intimement liée à celle de la société de consommation.

Au terme de cette analyse morphologique, nous aurons déjà la possibilité d'apprécier à

partir d'indicateurs fiables la < segmentation 116 de la profession, même si l'étude réalisée dans

la troisième partie, consacrée aux trajectoires socioprofessionnelles des huissiers de justice,

demeure plus détaillée, dans la mesure où elle depasse le cadre de I'analyse de variables

isolées ou de ûis croisés.

Concernant le recueil des diverses données sur lesquelles repose I'analyse

morphologique, il convie,nt de souligner, tout d'abord, que les statistiques produites par la

Chambre nationale ne sont pas toujours totalement fiables et ne couwent que des périodes

relativement courtes. Nous avons pu constater, en effet, que certains chifhes n'étaient

confirmés ni par les résultats issus des comptages que nous avons réalisés à partir des

annuaires des huissiers, ni par ceux présentés par Gilles RouetT qui a utilisé, pour sa part,les

annuaires statistiques de la justice et a eu accès aux archives et autres documents de la

Chancellerie. Les ecarts observés demeurent, somme toute, négligeables - i.e. de I'ordre de

I ou 2 % - dans la mesure où il nous importe davantage de saisir une évolution globale plutôt

que de foumir des chiffres d'une exacte précision sur la profession, bien que ce fut malgré

tout notre objectif tout au long des divers dénombrements (d'études, d'huissiers, de sociétés

civiles professionnelles, de bureaux annexes aux éfudes, etc.) que nous avons réalisés au sein

des annuaires des huissiers. Ainsi, dès que cela fut possible, nous avons utilisé les chiffres

obtenus suite à nos propres comptages au sein des annuaires des années 1970, 1974, 1977,

1987,1990,1995, L999,2000,2001 et 20028. Par ailleurs, certaines parties de notre analyse

repose'nt exclusivement sur les statistiques détaillees produites par la Charrrbre nationale,

o q Rue Bucher et Anselm Strauss, < La dynamique des professions >> in La trame de Ia négociation. Sociologie
gualitative et interactionniste, op. iit.
'.Cf, Justice et justiciables aux )OX et )(X siècles, op. cit.
" A ce propos, il faut noter que la mise à jour réalisée chaque année par I'E.J.T. - les Editions juridiques et
tecbniques, qui constituent l'organe de publication de la Chanrbre nationale - en vtle de la confection des
annuaires n'est valable, en réalité, que pour I'année qui précède, ces ouvrages étant publiés généralement lors du
premier trinestre. Ainsi, nous considérons çre les corytages que nous avons effectués ne valent que pour
fannée précédant la publication. En outre, il reste possible que quelques erïsurs se soie,nt glissées aanJ nos
résultats et ce, rnalgré nos vérifications attentives.
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comme celles concernant l'âge des huissiers en exercice ou les taux annuels de réussite à
I' examen professionnel.

Enfin, les données que nous utiliserons dans cette partie sont également issues des enquêtes
que nous avons menées auprès des huissiers de justice par voie de questionnaires (n : 900) au
cours de I'année 2001 et d'entretiens (n : 72) réarisês de 1997 à2002e.

Nota: nous avons pris soin de préciser les sources des diverses données statistiques à chacune
de leur mobilisation au fil de I'analyse. Seuls les résultats issus du traitement statistique des
réponses obtenues au questionnaire que nous avons adressé à tous les huissiers dejustice ne
feront I'objet d'aucune mention particulière au moment de leur utilisation. Tous les tris
croisés et les corrélations qui seront présentés au cours de I'analyse se caractérisent par des
lieirs statistiques fortslo.

lPoru une présentation détaillée des diftrents tlpes d'enquêæs que nous avons réalisés et de leur déroulement,
le lecleur pcut se référer aux atmexes, à la partie intitulée < Méthodologie >.'" Cf €n annexe la partie consacrée à la présentation des résultats de I'enquête par questionnaire.
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I - L'évolution des effectifs de la profession

I-1 Le tournant des années 1970

En 2001, la France compte 3288 huissiers de justice. Depuis le milieu des années
1990, ce nombre n'a connu que de faibles variations et paraît donc relativement stable. Mais il
n'en a pas toujours été ainsi. En effet, depuis le milieu du XDt'-" siecle jusqu'à nos jours,
deux grandes évolutions sont repérables. On constate, d'une part,laréduction progressive du
nombre d'huissiers de justice de 1840 jusqu'au début des annees 1970, aven une baisse de
70,3 yo des effectifsll. D'autre part, de lg70 à2}O7,c'est une évolution inverse qui demeure
observable puisque, durant cette période, la profession e,nregisfre une hausse d'effectifs de
38A N. Déclenchée par la création des sociétés civiles professionnelles (S.C.p.) en 196912,
cette augme,lrtation se,lnble avoir touché de façon analogue I'ensemble des professions
juridiques et judiciaires et ce, au moins pour la période allant de 1970 à 1986. En effet, durant
celle-ci, le nombre de notaires est passé de 6327 à 7316, ce qui représente une croissance de
l'effectif de 15,6 Yo. EnÛ:e 1975 et 1986, I'effectif des magistrats est passé de 4840 à S77l
(soit une croissance de t9,2 %Q, celar des avocats de 8307 à 16484 entre 1973 et 19g6, (soit
une croissance de g8,4 Vùr3. Les commissaires-priseurs ont égaleme,nt vu leur nombre
s'accroîfre de 19 %o enfre 1963 et lg82r4. Selon nos calculs, la population d'huissiers a
augmenté de 16 Yo enfre 1973 et 1986, et de 38,4 o/o de 1970 à 2001.

rf Il est fort probable çe cette baisse continze du norùre d'huissiers ait débuté à partir de la Révolution. Nous
ne possédons milheurerrssment aucune donnée statistique permettant de déærminer ce nombre avant 1g40. A ce
propos' Jacques-Jean Perry, dans sa recherche intitulée Ia gestion informaique ao iii eua" d'huissier de
ittstice (Rennes, Editions nationales administatives a juridiques, 1b791, ioaiqo" qu'* 1g30, la profession
coTtait 8400 membres (c/ p. 41). n faut regretter, cependant que l'auteur ne irécise pas ses sources, ce qui
nous interdit de tenir ce nombre pour exact (d'autant gul-il senble i'agir d'une vategr arroiaie).12 A ce propos' nous verroÊi 

"o 
ôo*, de l'ùa$,se què I'accroisr"-àt des effectifs s,e:çlique également par un

contexte d'activité florissant

i e mnr Le Feurre et Pahicia walt€rs, < Egales en droit ? I,t féninisation des professions juridiques enFrance et en Grande-Bretagne >>, Sociétés contemporaines, no 16, 1993,ft,.47).t1 qt AlaiÂ auemitq Lcs commîssaires-prisatri. Analyse a'un| prijession et de son rôle dans les ventes auxenchères, op. cit.,(p. 83).
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Années I 840 1 850 1 860 1 870 1 880 1890 1900 19 10

Nombre
d'huissiers

8004 7850 7068 6t34 5573 s023 47 57 4516

Tableau no L : Evolution du nombre d'huissiers de justice de 1840 à 2001

Sources.. Jacques Isnard, < La Chambre Nationale des Huissiers de Justice : un

cinquantenaire pour 175 ans d'histoire>> in Hostarii, op. cit., (p.98), Gilles Rouet, Justice et

justiciables auxXIX etXX siècles,op. cit., (p. 100),Annuaire fficiel des huissiers deiustice

de France et d'Outre-mer2 Paris, Editions juridiques et techniques, 2002.

Graphique no 1 : Evolution du nombre

Nombre
d'huissiers

d'huissiers de justice de 1840 à 2001

Années
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Années 1921 1930 1946 1958 t970 1980 1990 200 1

Nombre
d'huissiers

4142 373s 3650 3013 2376 2744 3036 3288



Jusqu'au début des années 1970, la diminution du nombre d'huissiers s'explique par le
< déclin de nombreuses villes *oy"rn"r rr", et, de façon plus générale, ptr I'exode rural
entamé dès le milieu du XIXè" siècle. Ce mouvement de population, nous I'avons vu, a
contribué à I'appauwissement d'une grande partie des huissiers ruraux et, partant, a conduit

rapidement à la disparition de nombreuses études implantées dans les campagnesr6. A cet
égard, la suppression des études rurales laissées vacantes - l.e. sans candidat à la succession

suite à la démission ou au décès des huissiers qui y exerçaient auparavant - n'a pas donné lieu
à un mouvement de création d'offices proportionnel dans les zones urbaines, ce qui explique

I'importante baisse du nombre des huissiers pour la période étudiée. Pour traiter la masse
grandissante des affaires qui leur parvenait, les huissiers des villes ont développé leurs études
en déléguant, dès le XVilf-" siècle, une partie de leur travail à leurs clercs, bénéficiant à cet
égard d'une tolérance des parquets ; comme nous I'avons déjà souligné, le clerc-significateur

a existé dans les faits plus d'tur siecle avant sa création officielle.

D'un point de rnre général, on a assisté depuis le )çpçeme siècle à un phénomène de

concenfration des affaires juridiques et judiciaires dans les grands centres urbains. Comme le

note Gilles Rouet, < la concentration des huissiers est évidente. Ils étaient liés antx

iuridictions, puisque chaque cour, chaque tribunal disposait d'un huissier résidant dans le

lieu où siège le tribunal. IIs ont ainsi suivi I'tfoolution même des juridictions, I'urbanisation

renforçant Ia concentration judiciaire (...) ," .Cependant, il convient de nuancer ce constat

car on n'observe principalement, au cours des XD.f-' et XXè'" siècles, et jusqu'au début

des années 1970, qu'un simple phénomène de diminution des effectifs de la profession dans

les campagnes. Comme nous le velTons, ce n'est qu'à partir des années Ig70 que des

phénomènes de concentration urbaine de la population des huissiers deviennent observables.

Nous l'avons illustré dans la première partie de notre analyse, l'histoire des huissiers

est marquée, notamment depuis la Révolution, par la diminution de leur nombre. Pour en

comprendre les raisons, il faut remonter aux vastes mouvements de création des offices menés

depuis le XVIè" siècle qui, dépassant le cadre des besoins de la justice, eurent pour

conséquence de conduire rapidement au surnombre des huissiers, ainsi qu'aux divers abus

dont ils se sont rendus coupables. Cette situation a amené les instances politiques à prendre

tt Cf.Alain Quemin, Les commissaires-priseurs. Analyse d'une profession et de son rôle dans les ventes aux
enchères, op. cit.,G. 83).
'o Nous n'étudierons pas ici plus avant la dégradation des conditions d'exercice des huissiers ruaux au cours des
XI*'* et X** siècles, celle-ci ayant déjà fait I'objet d'une analyse détaillée dans la partie précédente.t7 In Justice et justiciables aux XIk et XX siècles, àp. cit.,(p. l0i).
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diverses mesures de réduction et, depuis le milieu du XIX"' siècle, l'exode rural a contribué

à pérenniser cette diminution. A cet égard,la création des S.C.P.tt --que un tournant dans

I'histoire de la profession. Le mouvement de réduction des effectifs disparaît pour laisser

place à un accroissement du nombre de professionnels ; I'association en S.C.P. prend

progressivement le pas sur I'activité solitaire traditionnelle et le nombre d'offices continue

lentement de décroîffele. Comme nous le verrons, I'augmentation du nombre de S.C.P. s'est

effectuée à la faveur d'un contexte économique florissant, caractérisé notamment par

I'apparition du crédit à la consommation, lequel s'est rapidement accompagné d'une masse

considérable d' impayés.

Le tableau et le graphique suivants permettent d'apprécier ces changements de façon

plus précise.

Tableau no 2 zLe nombre d'huissiers, d'études et de S.C.P. de lg70 à 2001

* On peut remarquer pour I'année 1973 que l'écart entre le nombre d'huissiers et celui des études demeure très

faible malgré I'existence de 138 S.C.P., lesquelles devraient logiquement contribuer à creuser cet écart. Un tel

phénomène est dû au nombre relativement important d'études vacantes (qui s'élève à cette date à 173).

tt Comme nous I'avons évoqué dans la partie historique, la création des sociétés civiles professionnelles
d'huissiers de justice, par la loi n" 66-879 du 29 novembre 1966, ne sera effective qu'en 1969, âvec la parution
du décret n" 69-1274 du 3l décembre.
re ll est intéressant de souligner que les notaires ont connu des évolutions numériques similaires. Comme le note
Bui Dang Ha Doaq < le corps notarial subit une diminution numérique constante qui conduit son efectif de
8566 en 1903 à 6277 en 1963 D, op. cit., (p. 140). Nous I'avons déjà indiqué : le nombre de notaires s'élève à
6327 en 1970 et à 7316 en 1986. En 1997, la profession conpte 7628 membres. Enfin, depuis la création des
S.C-P., le nombre d'offtces a continué de baisser, comme chez les huissiers, passant d'environ d300 en 1969 à
4569 en 1997 (cf. Droit et patrimoine,no 59, ( Iæs professions juridiques et judiciaires en chiffres >, awil 1998,
(p. 60) ; sources: Conseil supérieur du notariat).

furrées t970 tg73* r976 1985 I 986 1987 1988 I 989 I 990 t99l
Nombre
d'études

2376 2463 2301 2194 2168 2t43 2t5L 2135 2r25 2L2 l

Nombre
d'huissiers

2376 2483 2632 2837 2880 2935 2968 2996 3036 3111

Nombre
de S.C.P.

0 r38 296 634 646 715 750 768 8r8 848

Années r992 1 993 t994 1 995 1996 r997 1998 r999 2000 2001
Nombre
d'études

2128 2ttr 2102 2097 2084 2080 2076 207 | 2055 2058

Nombre
d'huissiers

3155 3199 3r94 3233 3228 3225 3244 3233 3235 3288

Nombre
de S.C.P.

892 832 858 864 858 867 876 l 006 r042 l 06 l
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Graphique no 2: Evolution du nombre d'huissiers,
d'études et de S.C.P. de 1970 à 2001

"ô" SP d.t C ^gf ̂eS sS ge s." sô sd' gdb $ù fre sf sô ""# ser""" fs
Années

Sources . Chambre nationale des huissiers de justice, < Statistiques de 1985 à 1996 >>,

document interne ; Annuaire fficiel des huissiers de France et d'Outre-Mer de 1970, 1974,

1977, et de 1997 à2002,Paris, E.J.T.;Gilles Rouet, Justice et justiciables am XIX et W

siècles, op. cit., (p. 100).

Comme nous l'évoquions plus haut, si le nombre d'offtces s'est réduit

progressivement ces trente dernières années, le nombre d'huissiers n'a presque jamais cessé

d'augmenter durant ceffe période, passant de2376 en 1970 à 3288 en 2001. On assiste ainsi à

la concentration des huissiers au sein des études, laquelle s'effectue par le biais des S.C.P.

dont le nombre ne cesse de croître depuis leur création et ce, jusque dans les années 1990,

période durant laquelle celles-ci ont connu deux baisses successives, avant que leur nombre

n'augmente à nouveau (cf Tableau no 2)'0.

Avant l'apparition des S.C.P., on comptait autant d'huissiers que d'études en activité - i.e.

non vacantes - et, dès leur création, on observe la hausse du nombre de professionnels, alors

même que le nombre d'offices continue de baisser. Il paraît ainsi pertinent de déterminer les

'o L'exercice sous forme de S.E.L. (sociétés d'exercice libéral) - qui ont eté instituées par la loi no 90-1258 du

3l décembre 1990 - n'a été adopté que par I % des huissiers. A noter que la proportion de notaires ayant opté
pour ce mode d'association professionnelle demeure également extrêmement faible à la fin des années 1990.

Cf. Droil et patrimoine, op. clL, (p. 60).

E Nombre
d'huissiers

E Nombre
d'études

tr S C.P.
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liens existant entre la création des S.C.P., leur augmentation, et la hausse du nombre
d'huissiers depuis 1970, après une période de régression de plus d'un siècle.

Du point de we de la division du travail au sein des études, I'association des huissiers
sous le régime de la S.C.P. a facilité I'organisation et le développement des tâches qu'ils
effectuent habituellement, à savoir principalement les diverses activités liées à la gestion
quotidienne de l'étude - i.e. la réception des clients et des débiteurs, la realisation de la
comptabilité, la recherche de solutions pour les dossiers les plus difficiles... -, les constats et
les mest[es d'exécution - comme I'expulsion, la saisie-vente, la saisie-attribution, etc.2l
Comme nous aurons I'occasion de le souligner au fil de I'analyse, I'association
professionnelle a géneralement pour corollaire la répartition de ces tilches entre les huissiers
associés et permet ce faisant, de répondre avec plus de souplesse arD( demandes de la
clientèle.

De plus, ces changements se sont accompagné d'importants bouleversements techniques
confribuant à l'évolution de I'organisation du havail avec I'arrivée des machines à écrire
élechoniques, des photocopieuses, des fær et avec le développe,ment de I'inforrratique et de la
bureautique22. Nul doute que ces évolutions ont confribué à une rationalisation du travail au
sein des études e! partant, à une augmentation de leur rentabilité permettant à un nombre
croissant d'huissiers d'intégrer des offices constitués en S.C.P.. Cependan! les diverses
améliorations apportées ne semblent pas expliquer à elles seules I'augmentation du nombre
des huissiers, puisque, comme nous le montrerons au cours de notre analyse, d'autres
phénomènes, tels que la hausse de la demande de services - repérables à travers
I'augmentation significative de la masse des recettes et du nombre total d'actes signifiés
annuellement par les huissiers - et des tarifs y ont également contribué23.

2t P_our un rappel de la définition de ces teræs , d., ê\annexe, le glossaire.
I Pour une analyse détaillée de I'informatisation des études d'huissier au cours des années 1g70, voir
Ir"T1:r-Jg Perr!, Ia gestbn informatique darc une éade d'huissier de justice, op. cit.' Cf la 6* section de notne analyse intitulé€ < Iæs formes de la division socialeit de la division technique du
travail >.
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l-2 L'évolution de la part d'huissiers de justice exerçant dans une

S.C.P. ou la restructuration du mode d'activité traditionnel

Afin d'affiner notre analyse, observons maintenant plus en détail la répartition des

huissiers au sein des sociétés civiles professionnelles.

Tableau no 3 : Proportion d'huissiers exerçant en S.C.p. de 1969 à 2000

Année Pourcentage de I'ensemble des
huissiers deiustice

t969 0
1973 l3
r976 24
1980 38
1986 49
t994 59
2000 64

Sources: calculs réalisés à partir de I'Annuaire officiel des huissiers de France et
d'Outre-Mer des années 1970, 1974, 1995 et 2OOl, op. cit.; I'Annuaire statistique de la

iustice iz C.E.R.C., Les professions libérales juridiques et judiciaires : revenus et conditions

d'Æercice, no 90, Paris, La documentation française, 3t himesûe 1988, (p. il l).

Tableau no 4 : La répartition des huissiers au sein des études en 2000

Nombre d'huissiers
de iustice par étude Nombre d'études Pourcentage d'études

1 I  158* 56,3
2 624 30.4
3 2t3 10,4
4 40 1.9
5 6 0,3

* Ce nombre comprend les 135 études où I'huissiffi.2o

Sources :l'Annuaire oficiel des huissiers de France et d'Outre-Mer,op. cit.,2001.

z Il peut paraître de prirc abord étonnant qu'un huissier puisse excrcer seul... en association Une telle situation
s'e:çliçe par le fait qu'après le départ d'un ou de plusieurs associés, le dernier huissier en cxercice au sein de
I'office ajugé préférable de garder la formejuridique de son éûrde avant de réaliser une nouvelle association, ce
qui lui permet d'éviter une procédure de dissolution considérée corrrne relativemeirt lornde.
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On ne comptait en 1977 qu'une vingtaine de S.C.P.. En 2000, 2077 huissiers sur 3235.
soit 64 %o des membres de la profession, exercent aux côtés d'un ou de plusieurs associés.
En d'autres termes, si les huissiers exerçant en structures individuelles sont à la tête de plus de
la moitié des études, ils ne regroupent qu'à peine plus d'un tiers des effectifs de la profession.
C'est au cours de la seconde moitié des arurées 1980 et du début des années 1990 que le mode
d'exercice professionnel traditionnel en solitaire a été supplanté par I'association
professionnelle. Les regroupements en duo et, de façon plus secondaire, en trio, constituent
aujourd'hui les modes d'association professionnelle les plus repandus.
Il est intéressant de noter, par ailleurs, que les huissiers de justice ont adopté le régime de la
S.C.P. à un rythme relativeme,nt analogue à celui des autres officiers publics et ministériels ;
en 1986, 55 % des notaires sont associés dans le cadre de S.C.P., de même que 45 %o des
commissaires-priseurs, 58 % des avoués près les cours d'appel, 30 % des greffiers des
fribunaux de commerce et 52 % des avocats au Conseil d'Etat et la Cour de Cassation2s.
Si I'on compare les résultats obte,lrus suite à nos calculs aux statistiques élaborées par Alain

Quemin pour les comnissaires-priseurs, on constate que le rytbme d'association des deux
professions est quasiment identique; on frouve, æ, 1977,27 yo de commissaires-priseurs
associés, 35,3 yo en 1983, 53 %o en 1990 et 54,5 yo en199426.

S'il convient de parler de restnrcturation du mode d'activité traditionnel, les huissiers
exerçant aujourd'hui majoritairement dans le cadre de sociétés civiles professionnelles, il faut
souligner que la plupart des associations ne se réalisent qu'en duo et que seules quelques rares
S.C.P. comptent plus de trois huissiers à leur tête. De plus, pour la majorité des huissiers que
nous avons rencontrés, un des principaux attraits de l'exercice de la profession, à l'instar de
toutes les professions libérales, est de benéficier d'une grande liberté dans I'organisation du
tavail, d'<< être son propre patron >. Certains huissiers exerçant seuls ont declaré être
totalement réfractaires à toute perspective d'association professionnelle et il apparaît que
d'autres n'ont intégrê une S.C.P. que par la force des choses, n'étant pas parvenus à trouver
une étude où ils auraient pu exercer sans associé. Ainsi, malgré une reshucturation du mode
d'activité, il senrble que les conceptions individualistes de I'activité professionnelle n'ont pas
été totaleme,lrt bouleversées.

5 C-E.RC., I'es professions tibérale-s juridiaues a judiciaires : revenus et conditions d,a,ercice, no 90, paris,
Ira docunentation française, 3" tiæstre 1988, (p. 8).- Alain auemin, Lcs commissaires-prisanrc- Analyse d'une profession et de son rôle dans les ventes aux
enchères, op. cit., (p. 85).
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Depuis 1995, on assiste à la stabilisation du nombre d'huissiers de justice, bien que le

nombre d'études continue lentement de decroître. Ceci peut s'expliquer par la baisse

d'activité génerale mesurable à partir de la chute du nombre d'actes réalisés - qui passent de

13276286 en 1994 à 10765017 en lggg27,laquelle n'encourage guère les huissiers en

exercice à ouwir le capital de leur étude aux nouveaux détenteurs du diplôme professionnel.

Une telle démarche ne garantit pas forcément, en effet, une augmentation du volume

d'affaires traitées dans des proportions jugées intéressantes. Par ailleurs, si le nombre

d'huissiers n'augmento p6, la masse des candidats aux offices demeure, en revanche, assez

élevée. Autrement dit, le nombre de demandes est plus important que celui des études ou de

parts de S.C.P. à acquérir ; sur les 2287 lrrrdividus ayant obtenu le diplôme d'huissier entre

1986 et 1999, seuls 1508 ont intégré la profession au cours de cette période28. Ainsi, avant de
pouvoir e,lrtrer en fonction, les jeunes détenteurs du diplôme professionnel sont aujourd'hui

confrontés à un marché du travail en hausse au mome,lrt où l'activité des huissiers connaît,

dans I'e,nse,mble, une baisse se,nsible2e.

De 1946 à l970,le nombre des offices a enregisfié une baisse de 34,9 o/o, alors que de

1970 à 2000, un ralentissement de ceffe diminution a pu être obse,l:ré, celle-ci s'élevant

seulement à 13,5 o/o.I-e nombre d'offices a connu une baisse de7,7 %o de 1970 à 1985, et de

6,2%ode 1985 à2001.

En conclusion" la stagnation du nombre des huissiers et les fluctuations du nombre de

S.C.P. observables au cours des annees 1990 indiquent, pow cette période, un ralentissement

de la tendance obsertée depuis le début des années 1970 à la restructuration du mode

d'exercice des huissiers de justice via I'association professionnelle.

27 C; Document interne à la Charnbre nationale des huissiers de justce, < Statistiques 1986 à 2000 D.^ C/ Document intenre à la Charnbre nationale des huissiers de justice, < Statistiques de I'examen professionnel
d: 1986 à 1999 D, (p. 26).
" Audelà de ces rernarques, il est malheureusement iryossible de déterminer le nombre d'individus qui ont
choisi directement de ne pas intégr€r la profession ou qui se sont résignés à I'idé€ de devenir huissier faute de
rrcyens financiere. tr iryorte, e,n effeÇ de bie,n souligner que toute une part des individus a5rant obtenu le
diplô,me professionnel (qui ne confère pas le tiEe d'huissier de justice) n'oni pas réussi à intégrei la professiorq
car ils n'étaient pas en nrcsure d'assumer le cott financier que représente I'icquisition d'unJ chargè. De plus,
une partie des détenteurs du diplôme professionnel ne sont jarnais devenus huissier parce qu'ils n'ont pas trôuvé
d'études en vente correspondant à I'ensemble de lerus critères. En effeg conme nous È ve11ons au cours de
nofre analpe, si les critères financiers p€uvent être considéés dans un grand nombre de cas cornme
primordiau:r, d'autres tlpes d'exigenc !*--"o n ,ogrpe de l'acquisition des étgdes - e.g. la proximité
géographique avec certains membres de la famille, lc cadre de vie, etc.
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II - La répartition géographique des huissiers et des offices

Pour tenter de comprendre quels sont les facteurs explicatifs de la distribution et de la

mobilité spatiale des huissiers de justice, il paraît pertinent, a priori, de prêter attention au

statut de ces derniers, I'exercice professionnel faisant I'objet d'une importante réglementation
- au sens large du terme. Cependant, I'analyse du rôle joué par la Chancellerie, ministère de

tutelle, et les instances professionnelles n'explique pas, à elle seule, la distribution spatiale des

huissiers, puisque celle-ci ne peut rendre compte de I'ensemble des logiques guidant les choix

des futurs membres de la profession en vue de I'acquisition d'un office3o. La régulation de
leur nombre via un numerus clausus n'interdit pff, en effet, à diverses logiques
professionnelles de se développer e! partant, de détenniner la repartition sur le territoire.

Afin de saisir les différentes modalités de la disfribution et de la mobilité spatiale des huissiers

de justice - i.e. de leur e,lrtrée au sein du corps professionnel à fravers I'intégration d'une

strucftre d'activité donnee et de leurs deplacements vers un aufre lieu d'exercice
professionnel au cours de leur carière -, nous proposons de nous intéresser, tout d'abord, aux

logiques guidant les choix en \rue de I'acquisition d'une étude ou de parts dans une étude

constituée en S.C.P.. Ensuite, nous tenterons de déterminer quelles peuvent être les

principales caractéristiques de leur inscription territoriale, ainsi que les facteurs de leur

évolution sur la période récente.

Le numerus clausus comme principe régulateur du nombre d'offices et d'huissiers

C'est la Chancellerie qui a la charge de nommer les huissiers de justice et de gérer la

répartition des études sur le territoire français. Elle seule peut procéder, après I'avis des

représentants des instances professionnelles départementales, régionales et nationales, à la

suppression, au transfert et, après I'avis de ces deux derniers tlpes d'instances seulement, à la

création des offices. La repartition des études d'huissier sur le tenitoire français est régie par

un principe de nume,lus clausus - l.e. leur nombre est limité en fonction d'une réglementation
préétablie - ce,nsé garantir la bonne administation de la justice e,n assurant la re,partition

s Rappelons que, pour intégrer la profession, les futurs huissiers de justice - à I'instar des notaires et des autes
juristes partageant le statut d'officier ministériel - doivent iryérativemenÇ apres avoir réussi I'examen
professionnel, réaliser I'acquisition d'rm offce ou de parb dans une société civile professionnelle. A noter, par

-et d'un point de we sémantique, çe << charge ) est un slmon)tne àu ærme << office ,, t"odit
gu'-< étude >, qui demeure très usité, et dont le sens est approchanÇ désipe davantage le lieu physique de tavail
de I'huissier.
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géographique des huissiers en fonction des besoins et en régulant les phénomènes de
conculTence intra-professionnelle par la limitation de leur nombre. Ce principe est valable
également pour les sociétés civiles professionnelles ; la demande d'agrément et de nomination
est effectuée par les futurs associés auprès du Garde des sceaux, via le procureur de la
Republique qui demandera à la chambre départementale de formuler un avis sur la création de
la S.C.P..

D'un point de vue général,la repartition des huissiers de justice sw l'ensemble duterritoire
répond au principe, slllls cesse réaffirmé par la Chancellerie, selon lequel il doit exister une
proximité géogaphique entre I'huissier et les justiciables ; à I'instar du notaire, l,huissier de
justice demeure ainsi défini par son ministère de tutelle comme un juriste de proximité3:.

Si les créations d'offices sont aujourd'hui rarissimes, I'accroissement de la population
des huissiers se faisant désormais quasi systématiquement par le biais des S.C.p., les
suppressions, bien que connaissant un net ralentissement de leur baisse depuis les années
1980' demeurent un des phénomenes ayant marqué profondément le cadre d'activité des
huissiers de justice ces trente demières années. De manière générale, la suppression d,un
office est e'lrvisagee lorsque son activité est jugée insuffisante ou bien lorsque celui-ci est resté
vacant de façon durable, témoignant ainsi de sa relative inutilité et du fait que les études
voisines suppléent à son activité32.

Au terme de ces remarques, il apparaît que le rôle de la Chancellerie se limite à une
régulation du nombre des huissiers, à la détermination de l'implantation géographique des
études et à leur suppression. Par conséquent, le cadre juridique de I'activité n'explique pas, à
lui seul, la distribution spatiale des huissiers de justice, puisque ces derniers, avant de
demander officiellernent I'aval des instances professionnelles et de la Chancellerie pour
pouvoir exercer, ont déjà porté leur choix sur une étude.

3l Pour des illustations récentes de la volonté de préservation de ce principe de proximité, voir les réponsesministérielles adressées en20o2 par le Garde des-sceaux 
i d"* p.l.mentaires, réponses dans lesquelles esterçrid clairement le soubait de préserver, dnns l'6 intérêt au iusttcuote tt, << la bonne administration de Ia

iusticeI à ûavers le maiatien des <<serttices de prortmilé, *iog. par les huissien à"iusuc, cf,, Droit etprocédures. La Revue des Huissiers de Jttstice,n" 3, mai-juin t@2, (n.l9g) et no 6, novembredécembre 2002,(p.390).
" Gill€s Rouet indique à ce propos qu'en cas de création d'une étude < la chancellerie choisit elle-même lenotmel ofrcier [ministérielJ e|, comme cette création entraîne uie baisse a" p* ii iesston du droit de
Présenntion des oftces proches, celui-ci doit-v7ser une somme répartie entre ses concurrenrs. Inversement,dans les cas de suppression-d'yn ofrce, tes ofiiciers ministériels vorsins a)rant un surcroît de clientèle, la valeurde lanr droit augmmte et ils doivent indemniser le détenteur de Ia ciarge dispanre >. In Justice et justiciablesau XIX et )ff siècles, op. cit.,(p. 100).
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De plus, toutes ces considérations concernant I'implantation des offices et le nombre de
professionnels ne doivent pas nous mener à occulter le point de vue des huissiers sur ces
questions. En effet, la répartition géographique des études ainsi que le nombre de leurs
confrères ne laissent pas ceux-ci indifferents et ne remportent pas toujours une adhésion
unanime.

Lors des entretiens menés auprès des huissiers, seuls quelques-uns d'entre eux,
exerçant principalement en zone semi-rurale ou urbaine33, ont manifesté leur mécontentement
face au ûop grand nombre de confrères exerçant au sein de leur compétence territoriale, ou le
souhait qu'une étude y soit supprinée, à l'instar de Maître Laurent qui nous a déclaré lors de
I'entretien qu'<t à L., il y a une étude de trop ), sur les hois de cette petite ville de province.
Ainsi, il faut bien considérer qu'en raison du contexte concurre,ntiel dans lequel exercent
aujourd'hui les huissiers, une suppression d'offices semble êhe généralement appréciée,
puisqu'elle synbolise le depart d'un concurrent potentiel. Ceci peut s'expliquer également par
le fait que les professionnels en exercice redoute,nt généralement l'arrivée de jeunes confrères
ambitieux, laquelle pourrait enfrainer, au moins, rme légère baisse d'activité pour les études
voisines. En outre, d'aucuns n'hésitent pas à contacter leur hiérarchie pour demander la
suppression d'un office implanté sur leur compétence tenitoriale ou pour contester
I'association professionnelle (en S.C.P.) d'un confrère d'une étude concurrente.
Un exûait d'enhetien mené auprès d'un jeune huissier exerçant e,n zone semi-rurale, Maître
Colin' à qui nous demandions d'évoquer la nature des rapports enfretenus avec ses confrères,
vient illustrer notre propos : < Moi, je suis arrivé dans un contexte dfficile... J'ai repris une
étude qui était très mal vue... c'était un secret de polichinelle... qui était très très très mal vue
par mes confrères... Tout le monde s'attendait à ce qu'elle parte, enfait fcar l'étude était

t'og de respecter l'anonymat des huissiers enquêtés - anonyrnat auquel ces denriers se sont montrés très
attachés, puisqu'une part d'entre €ux ont volontairement omis de préciser le département dans lequel ils
exercent -' il leur a été demandé dans le _questioruraire d'indiquêr I'inplantatiàn géographique âe leur
corryétence territoriale - i.e. de leur zone d'exercice professionnel -, en effectuant-un-choix enfie trois
réponses : zone rurale, zone semi-nrale ou zone urbaine. Si une telle catégorisation demeure imprécise, nous
pouvons faire I'hypothèse que les huissiers ayant choisi les deux catégories exûêmes ont une conpétence
territoriale plus facilement identifiable que ceux ayant re,pondu < semi-nuile >, option qui a dû servir davantage
de choix-refuge à tous les huissiers ne parvenant pas à selhsser dans les deux auies caiégories. A noter que ces
tois catégories sont directement inspirées des représentations des professionnels idàtifiées au cours des
entetiens que nous avons réalisés. D'un poin!. {e vue statistiçre, côUes+i, nalgré t"* p* d'iryrécision,
présentent respectivement une grande homogénéité. Nous avons touvé en elfet aes retations significatives liant
celles'ci à d'autres variables comme les activités réalisées par I'huissier, la taille des études, leur constitution en
S.C.P., etc.
Soulignons, àpropos de la catégorisation des huissiers selon leur inscription géographique, que I'idéal aurait été
de classer les huissiers selon leurs conditions d'exercice au sein de leurcoryéæic" t",'itoriut" en s,inspirant du
< degré d'urbanisation > de ces delrrières, conmrc y invite Bui Dang Ha Doan dans son ouvnge intitulé
Les médecins en France. Puspectives de démographie professionn"tl" 

"t 
a'orgoiisottoi sanrtaire, op. cit.,(p. 132).
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sinistrée suite au détournement de fonds (revenant normalement aux clients) commis par

l'huissier en exerciceJ- J'ai ni de bon, ni de mauvais rapports avec eu)c (...) on se téléphone

pas, quand on se voit, on se dit un mot D.

Certains membres de la profession vont parfois jusqu'à solliciter, de façon informelle,

I'intervention de personnes influentes au plan politique afin de préserver leurs intérêts.

Les dânarches réalisées par Maître Monin, huissier à la tête d'une importante S.C.P. en zone

semi-rurale, peuvent être interprétées en ce sens : < j'ai des copains à Paris comme A., qui me

disent << si tu veu)c un ministère, tu me le dis, je téléphone et tu rentres au ministère >. Nous

avons également des entrées à la Chancellerie. Par qui ? Avec M. D.. Quand il était juge et

quand il énn procureur de N. (...) on le connaissait bien, je l'ai reçu chez moi... Je dirais,

avec lui, on a réussi à arranger beaucoup de choses... Maintenant, il est proanranr général à

Ia Cour d'Appel de B. (...) il a toujours ses mainmises sur... (...) Quand on a

supprimé l'étude ici à N... depuis cinq, six ans, elle avait été vacante.' Quand elle a été

supprimée, je dirais que ça s'est passé comme une lettre à la poste... on n'a rien vu passé.

Y'a un décret qui est sorti... Ben, c'est pas... N. n'était pas faite pour trois études, il y avait

déjà cinq huissiers >.

Comme le rappelle Alain Quemin, il semble que I'on puisse considérer tous les tlpes de

comportement évoqués précédemment comme (( une caractéristique gënérale des professions

libérales soucianses de défendre leur marché non seulement vis-à-vis des autres professions

mais également vis-à-vis de leurs confrères >30. A cet égard, à la manière des commissaires-

priseurs, les huissiers de justice expriment ce souci de défense de la masse d'affaires qui leur

revient en produisant parfois un ( discours sur la pléthore >> - e.g. < ici, il y a trop

d'huissiers > -, mais c'est bien plus fréquemment un discours sur la trop grande importance

des formes de concurrence intra- et extraprofessionnelles qui a été formulé lors des entretiens.

A I'inverse, et de façon beaucoup plus marginale, certains huissiers entrepreneuriaux,

s'écartant du modèle traditionnel des professions libérales, déclarent ne pas être opposés à une

augmentation du nombre de leurs confrères et ne semblent pas du tout incommodés par la

perspective de I'ouverture de la profession à une plus large concurrence. Nous reviendrons

plus en détail sur la question de la perception de la concure,nce au cours de la troisième

grande partie de notre analyse.

t Alain Quenin, Les commissaires-prisanrs. La mutation d'une profession, op. ctt, O. 113).
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II-1 Les logiques professionnelles de répartition des huissiers de justice

sur le territoire

L'acquisition d'une étude ou de parts dans une S.C.P. est déterminée, comme nous
I'avons vu dans la partie précédente, par le contrôle exercé par la profession sur les cessions
d'office et par la Chancellerie qui, en dernier ressort, autorise et annonce officiellement la
nomination des huissiers. Avant d'intégrer la profession, il faudra au jeune détenteur du
diplôme professionnel monter, puis réaliser le projet de cette acquisition. Les critères de
sélection retenus sont variables selon les individus et les périodes, en fonction notamment des
caractéristiques des éfudes à vendre ou du nombre d'acheteurs, et sont au fondement de
considérations portant sur la dimension economique de I'activité des éfudes en vente et sur
leur implantation geographique. Afin de comprendre comment les futurs huissiers choisissent
leur étude, il imForte de rendre compte des logiques sous-jacentes à la mobilisation de tels
critères3s.

Un exfrait d'entretie,n mené auprès d'un jeune huissier exerçant en zone urbaine, Maître Vega,
vient illustrer notre propos :

<< - Comment cvez-vous choisivotre étude ?

Au hasard ! La première disponible. Parce que vous avez la famanse tiste ofrcielte

faite par le Journal [des huissiers de justiceJ ou le minitel qui est à jour, et puis vous envoyez

des candidatures. Une étude... on achète... : c'est le cédant qui veut bien vous la vendre,
donc ilfaut lui plaire d'abord, alors il se peut très bien qu'avec ce que vous lui envoyez : pas

d'apport personnel... il n'en ait rien à foutre de vous. It va préferer un candidat qui a un
apport personnel, qu'il connaît, qui est pistonné36. Donc, généralement, on est candidat sur
toutes les études quand on vient d'avoir l'examen et on va visiter toutes les études qui nous
répondent. Et ensuite, onfait notre choix enfonction de la viabilité de l'étude, c'est-à-dire si

35 Nous l'étudierons pas de façon détaillée dans cette partie les criteres purement économiques retenus dans les
choix déterminant I'acquisition des études, rr,ais plutôt la manière dont lès huissiers apprehàdent I'implantation
géographique de ces dernières. Pogl une analyse détaillée de la dimension économique de la cession dès offices,
le lecteur pourra se reporter à h 6"' section de nsfr6 anatyss intitulé€ < Iæs formes àe h division sociale et de la
division tccbnique du ûavail >.
s L'4port personnel, lorsqu'il est jugé suffism! ofte goréralanent de sérieuses garanties à l,obtention de prêts
9T:1f*' ce qui eryliquerait le fait que I'huissier qui cède son office préfère parfoiJtraiter exclusivement avec des
individus déteîmt au départ rlr apport personnel important. Iorsque I'achetèur bénéficie d'une telle somme, les
accords conc€rnant la veirte de I'office ont alors de grandes chancesd'aboutir, puisque les banques ou la Caisse des
prêts accorderont tm enprunt sans oPpos€r de difficultés particulières au projet de vente. par ailieurs, an évoquant le
l pistgt >r, Maîtne Vega fait ici éférence à certaines ventes qui se réalisent par le biais de réseaux de relation intemes à
la profession m€ûmt €n contact vendeur et acheteur et oftant une garantie csrtaine à la réalisation du projet de vente,
au détrimcnt d'acheteirrs << extérieurs >>.

143



le prix n'est pds trop cher, si c'est une étude dans un trou paumé, si c'est une étude en perte

de vitesse. Moi, j'ai choisi C. (...), c'est une des premières où Ie cédant était d'accord de me

céder à moi et puis après, c'était une grande vilte, il y a des posstbilités d'éyolution, une

grosse étude, aussi l.

Si la dimension économique < interne > à l'étude - i.e. son rendement, son prix de

cession, etc. - occupe une place de prernier plan parmi les critères de sélection déterminant

son acquisition, I'aspect géographique demeure également très prégnant. Celui-ci est

fréquemment évoqué lors des entretiens et témoigne des aspirations et des logiques expliquant

certains choix réalisés par les futurs huissiers.

On peut ainsi observer, entre autres, des individus qui orientent leur choix pow des études en
fonction des garanties qu'offre leur environnement economique et judiciaire. Les positions de

Maîfre Volluet, jeune huissier implanté en zone urbaine, constituent un parfait exemple de
cette logique :

< Je voulais être dans une K étude-siège-T.G.I. > [tribunal de grande instanceJ.
- Pourquoi < siège-T.G.I. ), ?

Car c'est touiours miern d'acheter une étude dans une grosse ville et il y a le danger

de définition de cartes judiciaires et donc des tribunatu d'instance qui peuvent être

supprimés, ce qui arrive. Après avoir parlé de décentralisation, maintenant on re-centralise.

Après la période des juges de paix, des juges cantonanuc, maintenant, on supprime le T.I.

[tribunal d'instanceJ. Quand on est au siège-T.G.I., il n'y apas de danger, car je suis au

T.G.I-, plus au T.I. de C.. A mon avis le T.I. de C. va pas être supprimé... (rires) Tandis que

sur le T.G.I. de C., vous avez plusieurs T.I. : le T.I. de C., le T.I. de T., le T.I. de L...
- Concrètement, ça apporte quoi ? Plus d'affaires ?

Oui, moi ie pré/ère travailler en ville et ça apporte plus de sécttrité d.e compétence

territoriale. >

Pour cet huissier de justice, l'implantation géographique de l'étude est primordiale, car

celle-ci constitue une garantie de viabilité économique de I'activité professionnelle.

Cette conception de I'inscription territoriale de I'activité témoigne d'une logique axée

exclusivement sur I'exercice professionnel et ses conditions de réussite - i.e. pnncipalement

de pére'nnité, voire de développe,ment -, logique d'ailleurs similaire à celle de jeunes diplômés

ou d'huissiers déjà en place cherchant, généralement dans les zones urbaines ou périurbaines,

une étude assurant de façon durable d'importants revenus. A cet égard, il arrive qu'à I'inverse,

les préte,lrdants au titre d'huissier souhaitent exercer dans une étude considérée comme étant

de taille moyenne, à I'instar de Maîte Vuillaume :
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< - Comment avez-vous choisi votre étude ?

(.-.) c'est une ville de taille moyenne, il ne faut pas une grosse structure. Et c'est une

opportunité que j'ai eue, ça aurait pu être à C. ou ailleurs, mais les études à l'époque

n'étaient pas nombreuses à être cédées. Rien n'était monté à I'avance, il y a eu un concours

de circonstances... que j'ai eu mon examen et que l'ex-confrère de mon père a vàulu céder et

était très heuransc de céder à un de ses amis.

- Vous n'auriez pas souhaité acquérir une autre étude ? Vous êtes pleinement satisfait de...

Aujourd'hui, avec du recul, auriez-vous préferé autre chose ?

Non. C'est une étude ni de petite taille ni de dimension incontrôlable, et qui est maîtrisable. >

Si, dans toutes les situations que nous venons d'évoquer, I'environnement et la

dimension economique de l'étude apparaissent intimement liés dans les logiques d'acquisition

développées pax les huissiers, il apparaît qu'en dehors de cette relation - ou plutôt

parallèle,rnent - I'implantation de I'office est appréhendée selon des logiques dépassant le

cadre stict de I'activité professionnelle. Le recit de Maître Toussaint, aujourd'hui à la tête

d'une des plus grosses S.C.P. de I'agglomération de C., est à cet égard très eclairant :

< Une fois que j 'ai eu mon examen, j'ai attendu [d'avoirJ 25 ans et là, je me suis mis en quête

d'une étude. Mon maître de stage, qui ovait 60 et quelques années à l'époque, m'a proposé

une association ; moi je me voyais mal être son larbin, donc là, j'ai décidé de m'installer

sanl. J'ai cherché dans la régionune ëtude, j'ai pas trouvé. J'aifailli... enfin, j'ai cherché

dans les départements limitrophes, j'ai pas trotné. Et j'ai trouvé dans les petites dnnonces

professionnelles, j'ai trouvé < A céder... Région... pêche, chasse... Etude rurale >. Et là, je

suis partivoir. J'aifait un tour, j'en avais relevé 3 ou 4, donc j'aipris des contacts,ie suis

allé dans l'Essonne, à la Ferté, je suis redescendu ensuite en voir une autre à T., c'est une

très jolie ville, la troisième du département. C'était une toute petite étude, qui était tenue par

un titulaire qui avait 67, 68 ans, qui voulait s'arrêter. Il y avait une seule salariée, un petit

bureau de 2 pièces complètement merdique. Je suis anivé un jour où j'étais bien décidé... il

foisait beau et c'était un bon vendanr. Il m'a fait visiter la région en voiture, c'était

l'automne, il y avait des rivières, des forêts ; je suts chasseur, je suis pêcheur, donc je me suis

laissé... Non... en plus, cette étude avait la chance d'être une étude satellite de D. [grande

ville, chef-lian de départementl. Elle avait la même compétence territoriale que D., donc ça

me permettait tout en acerçant en milieu rural de travailler sur D. qui est une ville

magnifique. Donc, j'ai traité avec eux. C'est pour ça que je suis allé là-bas. C'était pas très

loin, c'était 200 kilomètres, y'avait pas d'autoroutes, mais c'était rapide.
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- Donc vous avez été huissier semi-rural ou rural... [avant d'exercer en zone urbaineJ

tourl Pendant 9 ans l.

D'un point de vue général,les attraits propres à I'environnement de I'office ne se

limitent pas aux seules garanties qu'il peut présenter sur le plan professionnel, comme le

suggère I'extrait d'entretien precédent, même si celles-ci ne sont généralement pas perdues de

vue lors de la prise de decision qui détermine I'achat d'une étude. Aussi d'autres logiques

extérieures à la dimension economique entrent-elles également en ligne de compte.

Il apparaît, en effet, que I'attacheme,nt au pays natal et les liens familiaux pèsent fortement sur

le choix de I'offrce37. Les propos de Maître rWatrin, huissier semi-rural, et de Maîhe Grandin,

huissier exerçant en zone urbaine, viennent illustrer notre réflexion :

< [Pour Ie choix de l'étudeJ iI y avait deuxfacteurs qui jouaient. C'est-à-dire que, parmi les

choix qui m'étaient proposés, parmi les démarches actives... que j'avais fait des recherches,

il se trotnait que celle que j'avais ici, qu'on me proposait ici, était Ia moins chère.
- D'accord, donc vous opté pour la solution Ia phrc...

Il y avait deux avantages, c'est qu'efectivement sur le plan matrimonial... puisque donc

i'étais euh... avec quelqu'un de C. [qui est situé à une vingtaine de kilomètres de l'étudeJ,

mon épouse euh... il y avait un double avantage, oui, c'est wai, c'est... c'est une opportunité

qui afait que je me suis retrotné ici. >

<<' Est-ce que vous avez rencontré des dfficaltes financières pour acheter votre étude ou vos

parts dans la S.C.P. ?

37 Analysant les relations entre parents et enfants, Louis Roussel souligne qu'aujourd'hui ((...) en France,
comme dans les autres pays d'Europe, I'autonomie des ménages ne s'est pas acconpapée de la rupture des
familles. Au XD( sible, les conditions de vie misérables du prolétariat, avaient sans doutè provisoirement rendu
impraticable Ia solidarité des gënérations. Celle-ci s'est aujourd'hui rétablie. On ne vit plus sous Ie même toit,
mais jamais le désir d'être ensemble nefut peut-être aussi vif (...) Le constat d'uneforte proximité gëographique
entrefamilles d'origine et edants mariés ne constitue pas à lui seul la pranve d'une véritable solidarité. Mais la
fréquence des échanges et des contacts entre parents et enfants ne laisse guère de doute sur Ie caractère souvent
intentionnel de ce wisinage. Certes, d'autres facteurs favorisent Ia proximité des générations : l'uistence d'un
réseau local d'amis et de relations utiles, Ia plus grande facilité d'insertion soiiale dans un milieu fomilier,
I'attachement sentimental au pays natal. Mais à l'oigine et comme au centre de toutes c6 raisons, c'est encore
Ia relation aux, parents que I'on retrouve. Si bien que I'on pant dire à la fois que Ie modèIe actuel exclut la
cohabiution des generations et qu'ilfawrise la proxtmité des résidences. Ainsi;'étubtit autour des parents un
esPlce privilégié, afectivenent /r:ès dense, dont il est dificile de s'éIoigner, et vers lequet reviànnent, par
préJiirarce, ceux Eti ont été containts de s'qr éloigaer >. q Louis noussil, < I-a famille âprès le mariage des
enfants. Iæs relations enEe générations > [Présentation d'un cahier de I'I.N.E.D.], population no 6, novembre-
deccrnbre, Paris, 1976, (p. 1196). Voir également sur ce thème des relations intergénérationnelles, les rernarques
de Claude Thélot in TeI père, tel fils ? Position sociale et originefamiliale,pafrs, Duno4 1982, (pp. l7i-11q.
En conclusiog il senrblerait que les rapprochemeirts, observables chez les huissiers dejustice, du hèù où habitent
leurs parents, participent d'une tendance observee au niveau plus général des sociétés occidentales
conteûporaines. Iæ renforcement des liens cntre générations constitueraii à cet égard, rme réponse << à /a
devalorisation gënérale de toutes les relatiotts sociales ,. Cî.l,ouis Roussel, op. cit.,(p. l2O5).
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J'ai acheté une étude à un prix intéressant, dans la mesure où c'est une étude où il n'y avait

pas tellement de demandes extérieures, j'ai racheté le panonceau enfait.
- C'était une étude sinistrée, enfait...

Oui, absolument. J'ai eu des dfficultés si vous voulez ; j'ai dû serrer un petit peu la ceinture,

mais pas des dfficultés immenses, c'est pas l'acquisition d'une étude en pleine activité.

J'ai acheté une étude dont l'activité était tombée. Donc à ce niveau-là, ça m'a permis non

seulement de faire une bonne afaire, mais principalement de rester dans ma ville, C., parce

que je suis de C.. C'était l'opportunité idéale, qui a an lieu quatre mois après que j'ai eu mon

u,amen d'huissier. >

Les logiques de proximité qui sont évoquées ici pax ces deux huissiers sont

observables plus largement parmi I'ensemble des membres de la profession. Ainsi,

l'éloigneure,lrt moyen entre I'office et le lieu où les huissiers ont exercé auparavant en tant que

clercs reste relativeme,nt faible puisqu'il varie, selon les méthodes de calcul, enfre 145 et 160

kilomètes38. Ces moyennes indiquent bien que les huissiers cherchent de maniàe privilégiée

à s'installer non loin du lieu où ils exerçaient auparavant comme salarié - en tant que clerc,

pour 79 %o des huissiers, ou en tant que clerc stagiaire pour les 2l %orestarfis.

En résumé, outre le temps imparti à la recherche, puis à I'octoi des divers emprunts

nécessaires à I'acquisition de I'office,la durée moyenne d'attente avant I'installation (une fois

le diplôme professionnel en poche) - qui s'élève à 2,5 ans - est consacrée, pour la grande

majorité des huissiers, à la recherche d'une étude censée correspondre à differents critères :

des criteres financiers concernant le coût de I'acquisition, des critères économique-s liés à

I'activité de l'étude et à son environnement, et, enfin, des critères strictement géographiques

visant à assurer la fréquence des rapports familiaux ou traduisant I'attachement à la terre

natale, voire le simple attrait pour la région où est implantée l'étude - à I'image de Maître

Toussaint.

* Ces moyennes sont dites << robustes r>, car leur calcul permet d'obûenir des résultats plus proches des
coryortem€tts réels. La première méthode consiste à calculer une ( rrr<lyenne robuste par-suppiession n en
retirant les x % de valeurs e:rtuêmes, quelles que soient ces valerus. L'autre méthode de 

-calcul 
est celle de la

( moyerme robuste par substitution > (ou moyenne winsorisée). Celle-ci consiste à renplacer les xo/o de valeurs
e:rhêmes par les valeurs extrêmes les plus proches - qui n'ont pas été retirées. Dans les calculs qui nous
inJénessent ici" la moyenne robuste par suppression de 2 o/o est égale à 145 kilomètres et la moyenne winsorisée
de2o/o est de 160 kilornetes. L'usage de ces méthodes de calcul a permis d'obænir des résultae plus réalistes en
supprimant les déplacements des çrelques huissiers qui se sont installés drns les D.O.M.-T.O.M. après avoir
été clercs en métropole ou qui ont réalisé le parcours inverse, lesquels déplacements contribuaient à élever la
rnoyerme à 294 kilomèfres.
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La contiguité entre espace de travail et espace domestique

Dans un registre quelque peu différent, d'autres logiques concernant le rapport des

huissiers à I'espace de travail peuvent être relevées: I'analyse statistique fait apparaître que

7,8 yo des huissiers ont une étude qui jouxte ou fait partie du même edifice que leur domicile

personnel. Lors de nos déplacements au sein des études d'huissiers présentant cette

caractéristique, nous avons pu constater que ces deux espaces sont directement reliés, tout en

demeurant clairement dissociés. Globalement les differentes combinaisons observées entre

l'étude et le domicile personnel peuvent se résumer en deux cas de figure typiques: soit

l'étude fait partie de la maison individuelle de I'huissier et occupe une aile ou bien le rez-de-

chaussée de celle-ci, soit elle est située dans un immeuble et pattage le même palier que

I'appartement de I'huissier ou est situé à un aufie étage. Cette configuration spatiale

particuliere associant étoiternent lieu d'activité professionnelle et sphere domestique

- configuration que I'on retouve également dans d'autres professions indépendantes -

prése,nte notanrment I'intérêt d'éviter à I'huissier les déplacements pour se rendre à son

travail, mais lui vaut parfois aussi d'être dérangé en dehors des horaires d'ouverture de

l'étude. Il convient de souligner égaleme,nt le fait que la contigurté entre ces deux espaces

s'accompagne souve,nt de la collaboration de l'épouse de I'huissier à diverses tâches

inhérentes au fonctionneme,nt de I'office, parfois dans le cadre d'une association

professionnelle sous le régime de la S.C.P. ou, bien plus frequemment, dans celui d'une

participation en tant que salariée au( activités liées au secrétariat ou à la comptabilité de

l'étude. Cette collaboration se caractérise également souvent par son caractère officieux.

Les particularités des conditions d'exercice des huissiers ayant opté pour cette

organisation spatiale de I'activité professionnelle appellent plusieurs remarques. Tout d'abord,

il importe de souligner quie 72,9 7o travaillent sans associé : on ne compte ainsi que 27,1 yo

d'huissiers en S.C.P. parmi cette catégorie de professionnels (contre 59 % pour l'ensemble

des huissiers). De plus, la taille de leurs études semble assez réduite, puisque les huissiers

concernés par ce mode d'activité exercent dans un office comprenant un ou deux, ou trois à

cinq actifs - y compris I'huissier - dans respectivement25,T et 44,3 % des cas (contre 9,2 et

37,6yo pour I'enserrble des membres de laprofession). Soulignons égaleme,lrt que ce sont

plutôt les huissiers de plus de 50 ans qui optent le plus souve,nt pour ce tlpe d'organisation

spatiale de I'activité: c'est le cas pour 10,4 o/o d'entre eux, confre 7,9 oÂ des 4l-50 ans et

5,5 yo des moins de 4l ans. Deux conclusions sont alors possibles : soit la tendance à associer

le lieu consacré à la vie privée et I'espace dédié à la vie professionnelle s'amenuise au fil du
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temps, soit la réunion de ces deux espaces se réalise en cours de carrière. Si une combinaison

de ces deux tlpes d'interprétation ne peut être e,cartée a priori, nous pensons que la première

conclusion demeure davantage plausible; la tendance à associer espace de travail et espace

domestique s'infléchirait, selon nous, à la faveur de I'urbanisation de I'activité

professionnelle. [æs remarques suivantes accréditent cette hlpothèse.

Tout d'abord, il faut préciser que les huissiers dont l'étude et le domicile sont contigus

ne se repartissent pas géographiquement de façon homogène. Ainsi, 15,2 yo des huissiers

exerçant en zone rurale ont opté pour cette configuration spatiale de I'activité, tout comme

9,7 o/o des huissiers serni-ruraux. Seuls 2,9 yo des huissiers exerçant en zone urbaine sont dans

ceffe situation. Selon une auûe perspective, c'est-à-dire par rapport à I'ensemble des

professionnels ayant choisi ce mode d'exercice, 60,9 yo d'e,lrtre eux exercent en zone semi-

rurale, 24,6 o/o en mrre rurale et seuleme,nt 14,5 yo en zone urbaine. Il existe donc une

corrélation étroite entre ce mode d'exercice et son implantation geographique en zone rurale

et seuri-rurale. Ceci s'explique notamment par le fait qu'il est peut-être moins aisé pour les

huissiers exerçant dans les grands centes uÉains de trouver un domicile et une étude

contigus, les offices étant genéralement situés au centre-ville, sinon à proximité de celui-ci.

Un tel mode d'activité est peut-être également moins recherché, car les huissiers peuvent tout

à fait ne pas souhaiter viwe au sein même des grands cenfres ubains ou non loin de ceux-ci et

avoir pour domicile personnel un appartement. EnfirU il importe de souligner, à ce propos, que

ce mode d'activité est taditionnellement attaché au cadre d'activité rural - qui regroupait au

XDC'" siècle la très grande majorité des huissiers de justice -, où il est plus facile de trouver

une étude et un domicile contigus.

Les causes du changement d'étude en coars de carrière

Les aspirations au fondement des différents critères retenus pour I'acquisition de

I'office et, partant, pour I'accès à une forme particulière d'exercice professionnel - en zone

rurale ou urbaine, seul ou €,n S.C.P., dans une petite ou une grosse étude, etc. -, varient selon

les individus et peuvent évoluer au cours de la carière de ces demiers. Si certains réussissent

à modifier selon leurs objectifs leurs conditions d'exercice au sein d'une même étude, par

exemple elr parve,lrant à accroltre le volume d'afÏaires, en s'associant avec d'autres huissiers

ou bien encore en formant leur personnel, d'auhes préfèrent revendre leur étude ou leurs parts

de S.C.P. afin d'exercer leur profession dans un aute cadre d'activité, et ce parfois pour des

raisons d'ordre extraprofessionnel. Nohe e'lrquête statistique révèle à ce propos que 18 oÂ des
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huissiers ont déjà été à la tête d'une ou de plusieurs études par le passé, seuls ou en

association. De façon plus precise, que ce soit à titre individuel ou en tant qu'associé,13,7 %o

des huissiers actuellement en exercice ont été auparavant possesseurs d'une autre étude et

ceux ayant possédé deux ou trois études demeurent très marginaux, puisqu'ils ne représentent

respectivement que 3 et 0,33 o/o de I'ensemble des membres de la profession.

Læs causes explicatives de tels changements sont nombreuses et tiennent globalement

à des raisons d'ordre personnel et professionnel. Les raisons personnelles ou

extaprofessionnelles recoupent pour une large part les aspirations que nous évoquions

precédemment et tiennent à I'attachement à la région natale et à la famille ou bien encore à la

volonté d'évoluer dans ur cadre de vie spécifique.

Iæs raisons d'ordre professionnel se fondent globaleme,nt sur la volonté de changer de

conditions d'exercice; ainsi en est-il de I'huissier qui ne s'entend pas avec son associé ou de

celui qui éprouve une forte lassitude à l'égard de I'exercice sur sa compétence territoriale.

D'un point de vue professionnel, le changement d'étude peut être égale,rnent e,nvisagé comme

une stratégie de carrière consistant à acquérir une étude de taille plus importante après

plusieurs années d'exercice3e. C'est bien là ce qu'exprime Maîûe Toussaint, même si son

attachement à sa région natale et à sa famille, ainsi qu'une relative lassitude à l'égard des

conditions d'exercice en zone rurale expliquent également sa decision d'acquérir une nouvelle

étude:

K - Et comment s'est passé le changement [d'étudeJ ?

J'ai repris cette [premièreJ étude, j'avais rien. L'employée qui était là est partie, parce que

son mari était muté, donc ma femme est venue m'aider, elle travaillait avant dans un

économat d'hôpital. J'ai loué des bureaux... J'avais rien ! Y'avait pas de matériel, it était

assureur en même temps, il a gardé son activité d'assureur. Donc je me suis installé dans un

petit local, j'ai travaillé et ça m'a plu parce que je faisais tout moi-même. Tout. Chercher le

courrier, afranchir le courrier, tout, la signification... et c'était très plaisant, très agréable.

Et j'avais une compétence sur six cantons ruraux... et y'avait pas de téléphone de voiture.

Donc i'avais une voiture diesel, 504 mazout, je partais à 40 kilomètres, je ne faisais que ça
toute la iournée, mais c'était pas fatigant, parce que c'était moins stressant que d'être dans

les embouteillages d'une ville. On profite avec les yeux de la nature... qui était belle. Alors

comment j'e'xplique ce Passage ? Donc, j'ai bien remonté cette étude, elle a triplé ou

3e I est intéressant de signaler que des stratégies similaires ont également été observées chez les commissaires-
p-nset]s. Voir sur ce point, Alain Quemin' I*s commissaires-prisanrc. Analyse d'une profession et de son rôle
dans les ventes awt enchères, op. cit., (pp. 99-104).
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quadruplé au niveau activité, c'est là-bas que j'aifait mes premières ventes aux enchères,

j'avais déià d'excellentes relations avec un notaire qui me faisait vendre toutes ses

successions. J'ai vendu sur des faillites, c'était très plaisant, de très belles venles... Mais le

problème, c'est qu'un huissier n'est pas un ours, il a un cæur... Donc on connaît les gens, on

connaît tous les boulangers du village, il arrive un moment donné au bout de deux ans, quand

vous connaissez tout Ie monde, aller bloquer le compte bancaire de votre boulanger, aller

piquer en adultère le charcutier... ça devient insupportable, quand vous connaissez les gens !

Donc là... ça, c'était une des raisons. La dewcième, c'est que mon étude était bien montée,

I'activité serait passée de Ia manière suivante: 1/3 d'activité en zone rurale, 2/3 en zone

urbaine, donc je me retrouve en milieu urbain.-. Au niveau rural, j'étais au taquet, je pouvais

pas espérer évoluer,i'avais 34 ans. Et puis,la troisième raison, c'est qu'à chaquefois que je

revenais dans ma famille sur C., en passant par V., puisqu'il n y avait pas d'autoroutes,

i'artais une petite fibre qui faisait que C., c'est ma ville natale et j'avais envie de rarcnir dans

I'Est. Et j'ai appris qu'une étude était en vente à C., une S.C.P., j'ai pris contact avec celui

qui vendait, c'était un mec qui prenait sa retraite, j'ai signé avec lui, j'ai mis en vente mon

étude et je suis venu à C.. Mais Ià, j'ai pris une étude, je I'ai remontée aussi, mais de la même

façoo... La campagne me manquait quand même... >

Comme on peut le constater à la lecture de cet extrait d'enhetien, une stratégie de carrière

peut tout à fait être compatible avec une logique visant à se rapprocher de la région natale ou

de la famille. Ainsi, les differents tlpes de logiques que nous avons évoqués sont très souvent

conjugués et la possibilité d'acquérir une étude satisfaisant pleinement tous les critères

retenus par les intéressés est présentée généralement comme un heureux concours de

circonstances. Il semble, à cet égard, que les critères financiers demeurent déterminants ; tous

les jeunes détenteurs du diplôme professionnel d'huissier, comme nous le verïons, ne

possèdent pas en effet les mêmes ressources financières et, partant, ne jouissent pas de la

même marge de liberté quant à I'acquisition de I'office.

L'acquisition d'une nouvelle étude en cours de carrière apparaît également parfois

comme la réalisation d'un projet qui n'avait pu initialement aboutir. Ainsi, I'acquisition de la

première étude peut être considérée, dans certains cas, comme la mise en æuwe d'une

statégie d'afte,lrte. Iæs propos rapportés par une jeune huissier stagiaire évoquant le projet de

son nouveau patron" huissier se'mi-rural qui a intégré la profession environ un an avant notre

entretien, illusfrent parfaitement cette stratége : < (...) il dit : << de toute façon, dès qu'il y a

une étude qui se libère à C. fsa ville nataleJ, sacha Mademoiselle que je revends

immédiatement l'étude pour partir m'installer là-bas t t.
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Concernant l'âge des huissiers qui acquièrent un office ou des parts de S.C.P. au cours
de leur carrière, il apparaît que les changements augmentent avec le nombre d'années
d'exercice, 24,6 yo des plus de 50 ans ayant déjà acquis, puis revendu à une ou plusieurs

reprises leurs études ou leurs parts de S.C.P. au moment de I'enquête, contre 20,7 %o des
huissiers âgés de 4l à 50 ans et 10,4 yo des moins de 4l ans. Ces fréquences témoignent

vraisemblablement du fait que les huissiers qui souhaitent changer d'étude concrétisent leur
projet une fois que les emprunts contractés pour I'acquisition du premier office ou des parts
de S.C.P. sont remboursés ou, du moins, le sont en grande partie. Les premieres années dans
la profession auront peut-êûe également permis à certains de constituer un capital facilitant un
peu plus encore une nouvelle acquisition, déjà rendue plus aisée par la vente du premier office
ou des parts de S.C.P.40.

En outre, il nous est impossible de dire avec certitude si cette tendance est à la hausse depuis
cqs trente denrières ann{ss ou si celle-ci a connu d'autres évolutions sur cette période.

Néanmoins, nous pouvons considérer que la création de S.C.P. ofte des opportunités non

négligeables au< huissiers désireux de changer d'étude, puisque I'intégration d'un nouvel

office ne se réalise plus seuleme,nt lorsqu'un professionnel cesse définitive,nent son activité.

De plus, l'acquisition de parts ofte la possibilité à certains huissiers de réaliser une opération

financiere interessantg par exemple lorsque le coût des parts est inferieur au prix de ve,lrte de

la precédente étude, ou peut pennetfre d'intégrer une étude de taille plus importante que ne

I'auraient permis les moyens financiers des intéressés s'ils avaient dû l'acheter seuls. Il est

ainsi fort probable que la création des S.C.P. ait pu stimuler les changements d'étude, en

offrant de réelles possibilités à la mise en æuwe de stratégies de carrière.

Enfin, il importe de signaler que nos croisements statistiques ne font apparaître aucune

tendance générale à des deplacements vers des espaces géographiques tlpiques - témoignant,

par exemple, de préférences marquées pour les zones rurales ou les zones urbaines. De même.

aucun lien significatif avec l'origine sociale des intéressés n'a pu être établi.

L' exceptio n als aco -m o s ellane

On ne peut aborder la question des logiques de répartition des huissie,m sur le territoire

français sans évoquer les conditions d'exercice des huissiers d'Alsace-Moselle, lesquelles font

figure d'exception et semblent constituer le fondement même de logiques differentes.

o Si fefret d'âge demeure ici indéniable, peutétre dissimule-t-il un efret de gé,lrération lié à un çhangement des
conceptions de I'activité et de la carrière - cf. htfra la3tu grande partie de-note analyse -, reposanr poru une
part srrr les possibilités offertes sur le plan de la mobilité inha-professionnelle par la creation des S.C.p..
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Le statut de ces huissiers, de même que celui des notaires implantés sur cette partie du
territoireal, porte encore les marques de I'appareil judiciaire importé par les Allemands,
durant la période d'annexion, de la fin du XIXè* au début du XXè'" siècle. parmi les
différentes particularités du droit allemand qui ont été préservées jusqu'à aujourd'hui, la plus
importante est sans doute I'absence du caractère vénal de la charge, laquelle << s'acquiert >> par
la simple inscription des candidats aux offices sur une liste d'attente. De plus, I'intégration
d'une éfude en Alsace-Moselle suppose, outre la réussite à I'examen professionnel auquel
sont soumis sans distinction tous les prétendants aux fonctions d'huissier, que les candidats
aient réussi I'examen de droit local - lequel demeure d'ailleurs tout à fait à la portée des
individus ayant obtenu le diplôme professionnel.

Iæs diftrences elrfre les huissiers alsaco-mosellans et leurs confrères se traduise, rt par des
distinctions synboliques fortement marquées. Ainsi, lors des entretiens, chaque huissier
alsacien ou mosellan que nous avons rencontré a pris soin de nous expliquer que son statut
ainsi que certaines de ses activités le differencient de ses auhes confreres français. Ces
différences, qui font des huissiers exerçant en Alsace et en Moselle une catégorie
professionnelle à part, sont soulignées par I'utilisation constante de désignations associant des
huissiers, des modes d'activités ou des offices à ( l'Intérieur )) - e! plus rareme,nt, à la
< vieille France >> - c'est-àdire à tout le temitoire français qui n'a pas été annexé en l87la2.

Comme nous I'avons vu, les obligations financières relatives à I'acquisition de I'oflice

sont absentes au sein des departements alsaco-mosellans. Cçendant, tout huissier de justice

doit payer ce que I'on appelle les créances acquises, c'est-à-dire le montant des rémunérations
prove'nant des poursuites engagées auprès des débiteurs avant la cession de I'offrce, lesquelles

rémunérations reviennent de droit à I'huissier qui a cédé ses parts de S.C.P. ou son étude.

Ainsi, cornme I'explique Maître Nodet, I'intégration d'un offrce en Alsace-Moselle nécessite

la constifution d'un fonds de roulement afin de pouvoir subveirir aux dépenses courantes, les
premières renfrées d'argent reve,nant au prédecesseur :

< - Ilfaut contracter un prêt pour devenir huissier en Alsace-Moselle ?

C'est un problème qu'on ne pant pas évoquer de cettefaçon. C'est-à-dire que l'on ne peut pas

dire qu'il y a un achat de quoi que ce soit, ni d'une clientèIe. Mais si vous succédez à un
huissier dans une étude, le titulaire est obligé d'assumer les salaires des employés ; il faut

lf foru une anal)æe des enjeux que recouwe c€tte différence de statuts chez les notaires, cf, Ezta Suleiman,
Les notaires. Lcs powoirc d'une corporation,op. cit.,8r.78).
" l87l marque I'avènement de I'Enpire allemand. Iæ taité de Francfort ratifié le 10 mai consacre I'annexion de
I'Alsace et d'une partie de la Moselle conprenant la ville de Metz.
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qu'il se constitue un fonds de roulement. Autrement, le recouvrement des frais dans les

dossiers, c'est quand même aufur et à mesure des sommes recouvrées- Il est certain qu'on ne

parle pas d'acquisition de parts ou de quoi que ce soit en Alsace-Moselle, mais, quelque part,

c'est pas tout àfait gratuit (...)

- L'argent qui rentre, ce n'est pas pour soi...

C'est très dur d'emprunter à la limite pour régler les charges. Vous pouvez pas vous

permettre d'être négatif au niveau des fonds que vous détenez. Vous êtes obligé d'emprunter

car vous ne pouvez pas vous servir de I'argent de votre prédécesseur.

- Donc, pendant trois, quatre mois, vous travaillez à perte...

Dans les revenus, ouL Vous avez nécessairement beaucoup d'impayés. Il faut avoir le

moral... Celui qui travaille normalement... Ilfaut bien compter trois, quatre mois pour sortir

la tête de I'eau... >

Globalement, les crédits nécessaires à la constitution d'rur fonds de roulement restent peu

importants comparative,rnent au coût que représente I'acquisition d'un office dans la France

de I'Intérieur. A cet éryæc.. il se,rnble que I'absence d'investisseme,lrts financiers pour intégrer

les offices a permis à des individus d'origine sociale modeste de devenir huissier, à I'instar de

Maîfre Nodet qui a declaré lors de I'e,ntetien que devenir huissier alsaco-mosellarç était pour

lui une << réelle oppottunité.rr, compte tenu de ses origines ouwièresa3.

Par ailleurs, comme pour les études de I'Intérieur, un office implanté en Alsace-Moselle peut

êfte recherché, parce qu'il offre la possibilité d'exercer non loin, sinon au sein même de sa

région ou de sa ville natale. Ainsi, ce ne sont pas toujours les critères financiers qui sont

déterminants dans le projet d'intégrer une étude alsaco-mosellane, mais parfois également la

seule implantation géographique de celle-ci.

Pour certains, I'intégration d'un office implanté en Alsace-Moselle a permis de realiser

l'économie d'un investissement personnel important et durable dans le travail, puisqu'il n'est

pas nécessaire d'acquérir une charge et de conhacter pour ce faire un emprunt. Les propos de

Maître lobin4 huissier exerçant en Moselle, vont en ce sens :

< - Pourquoi êtes-vous devenu un huissier mosellan ?

A l'époque, il y avait dewc solutions ; soit passer à la caisse et acheter une étude à I'Intérieur

ou soit patienter et attendre une étude en Alsace-Moselle (...) on peut considérer que les gens

qui avaient un tempérament de battant faisait l'effort, jeunes, d'investir pour démarrer plus

'3 Il est iryossible de vérifier, d'rm point de we statistique, s'il existe significativement plus d'huissiers de
justice issus de milieux modestes en Alsace et en Moselle, note échantillon ne regroupant que 38 huissiers
exerçant dans les tois départements c<incernés.
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vite; plutôt que comme moi patienter l0 ans avec l'examen récent en poche où j'avais

peut-être plus de santé, etc.. On a des tempéraments dffirents les uns des autres, je suis plus

réservé, timide. J'ai pas voulufaire cet efortfinancier pour travailler à I'Intérieur. Mon père

m'aurait aidé, au lieu de m'installer agriculteur, il aurait fait I'efort de m'aider à acheter

une étude à l'Intérieur. Je n'ai pas fait ce choix, c'est tout. l

Enfin, I'intégration d'une étude alsaco-mosellane peut apparaître comme la concrétisation de

stratégies de carrière et de rapprochement avec sa région natale comme l'évoque Maître

Rostaing lors d'un entretien :

< - kiste-t-il des stratégies fen Alsace-MoselleJ consistant à changer d'étude ?

Ço ne se faisait pas, ça se fait depuis quelques années. Il y a des candidats ici qui vont

acheter une étude, vont rester l, 4, 5 ans et qui vont rqvenir. C'est encore marginal, mais cela

poutait sefaire.

- Combien d'huissiers sont concernés ?

J'en connais un, deux. Y'en a peut-être d'autres. J'en ai connu deux, trois avec un gars de

Nancy qui est revenu sur Strasbourg. Il y en a trois queje connais. Les autres,je ne sais pas.
'Donc, Ia stratégie c'est de prmdre des points sur Ia liste d'attente en occupant une étude à

l'ûfiértanr et revenir ensuite ?

Oui. Et faire un peu une plus-value. Le gars qui achète une étude à tel p* et qui n'est pas

fainéant, il va un peu la remonter...

- Pourquoi il rqiendrait ici après ?

Car il va vendre là-bas, prendre un peu d'argent et reviendra ici-..
- Mais quel est l'intérêt ?

...pour revenir sorment à la terre de nos ancêtres. Tôt ou tard (...) n

De telles démarches consistant à attendre d'être en bonne position sur une des lisies de

candidats aux offices en Alsace-Moselle en occupant une étude de I'Intérieur semblent rester

marginales. Cependant, d'un point de vue plus général, si I'on est attentif aux changements

d'étude réalisés par les huissiers alsaco-mosellans, on se rend compte que ces derniers

changent deux fois plus d'office que l'ensemble des membres de la profession. En effet,36 %o

d'entre eux sont dans cette situation, confie 18 % de I'ensemble des huissiers. A cet égard, si

des sfratégies de déplaceme'lrt sont observables enhe les offices du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et

de Moselle et celles de I'Intérieur, cetrtains changements d'études se font également à

I'intérieur même de ces trois départements ou enhe ces demiers, et ce en fonction des diverses

logiques que nous avons évoquées jusqu'ici. Il arrive ainsi assez fréquemment que des

huissiers en exercice au sein d'un departement alsaco-mosellan se soient inscrits sur les listes
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d'attente de plusieurs offices, afin de multiplier leurs chances d'intégrer relativement
rapidement une autre étude. Les jeunes impétrants frais émoulus de la formation d,huissier et
désireux d'intégrer un office en Alsace-Moselle usent également de cette stratégie.
En conclusion' il semble ainsi que I'accès aux études alsaco-mosellanes soit facilité par
I'absence de toute contrainte financière importante, ce qui rend propices des stratégies de
carrière ou d'autres logiques de deplacement à travers le changement d,offrcea.

Les facilités d'accès aux études doivent être toutefois relativisées. En effet, outre
I'obligation d'avoir passé avec succès I'exam€n de droit local, il est généralement nécessaire
d'être en bonne position sur les listes de candidature aux offices ; de durée variable, les délais
d'attente s'étendent selon les périodes sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Ainsi,
lorsque I'offre d'études demeure fiès resfteinte durant quelques années, les perspectives
d'intégration d'un office alsaco-mosellan pour de j.eunes diplômés sont, à court terme, très
réduites,la liste des candidats aux offices étant dqià fort longue avant même leur arivée.

Après avoir dépeint les logiques et les aspirations qui guident les huissiers de justice
dans le choix de leur éfude, il paraît pertinent, à présen! d'étudier comment ceux-ci se
repartissent sur le territoire français.

{.It apparaîg cepcndanÇ que les conditions d'exercice en Alsace-Moselle ne presentent pas que des avantages.Ainsi en va-t-il de cfftaines Dodalités d'association en s.c.P. quiÇosent que ûous les associés d,une étudesoient considérés oornne démissionnaircs à chaque fois que t'u"êorc erur décide de cesser son activité.on imagine aisémeirt les protlèmes que p€uvent poser de teiles conditions d'associati-on, 
"*d, 

l,on connaît lesmécanismes liés à I'inscription sur les lisæs d'atiente r-it r" p"ut fJ,- individu inscrit en dnne position sur laliste - grâce à son ancienneté - se substitue à I'huissier aoot |ars"cie est parti, ;ê-;i;"i-ci so'haite semaintenir eir place. une telle siûration s'est presentê en Moselle au cours deiannêes 1990. Cest principalementpour cette raison que les huissiers alsaco-mosellans désireux de s'associer opt-t pt* *uu"rrt que leusconfrères de I'Intérieur pour la création de sociétés de rnoyens.
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rr-2L'inégale répartition des huissiers sur le territoire

En 2000, on dénombre 3235 huissiers de justice repartis dans toute la France ; seuls
certains territoires d'Outre-mer très peu peuplés n'en comptent aucun, faisant ainsi exception
à la regle.

Pour analyser la Épartition geographique des huissiers, il est judicieux de porter
préalablement noÛe attention sur leur nombre plutôt que sur celui des études, lequel constitue
un indicateur moins fiable - puisque les offices constitués en S.C.p. compre,nnent un nombre
d'huissiers variable- Afin de bien saisir les évolutions de cette repartition de,puis les années
1970, nous avons réalisé tois cartes représe,ntant la repartition des huissiers de justice par
départe'rnent pour les années 1969,1986 et 2000. Trois auûes cartes représentant la repartition
des S.C.P. et la densité des huissiers par départeme,nt ont égale,rnent été élaboreesas.

En 2000, on compte en moyenne 32 huissiers par departement. Comme nous allons le
voir, un tel indicateur dissimule de nettes disparités.

'5 Pour réaliser I'ensemble de ces cartes, nous avons consulté les annuaires professionncls des années lg7o, lgg1et 2001.
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Carte no 1 : Répartition des huissiers de justice par département en 1969

Légende :

I De 125 à 151 huissiers de justice

ffi de76àeo
de 5l ù175

de33à50

t] de 16 ù32

n detà15
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Carte no 2: Répartition des huissiers de justice par département en 1986

De 125 à 15 I huissiers de justrce

de95à115

de76à90

de 5l  à75

de33à50

de 16 à32

de là15

Légende :

I
ffi
ffi

tl
E
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Carte no 3 : Répartition des huissiers de justice par département en 2000

Légende :

I De 125 à 151 huissiers de justice

f f i  dee5àn5

ffi de76àeo
de 5l à75

de33à50

tf de 16 à32

f]  detà15
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Entre l97O et 2000, le nombre d'huissiers passe de 2376 à 3235, hausse équivalant à
un accroissement de 36,2 %. 74 des 99 départements français sont concernés par cette hausse,
cinq départements n'ont connu finalement aucune variation d'effectifs, et la population
d'huissiers des 20 autres a chuté légèrement : on compte environ 4 huissiers de moins en
moyenne pour ces départements. Seul Paris a toujours compté un nombre très élevé
d'huissiers : 127 en 1969 et l5l en 200046 .

Par ailleurs' comme on peut le constater à partir des trois cartes precédentes, les huissiers
étaient inégaleme,nt repartis sur le telritoire français en 1969 et I'augmentation des effectifs
sur les tente dernières années n'a fait qu'accenfuer cette repartition inégale, au profit
globalement de départements fortement urbanisés. Le tableau suivant permet d'apprécier plus
precisément cette tendance.

Tableau no 5: Variation du nombre d'huissiers au sein des départements
ayant connu les plus importantes hausses entre 1969 et200047

Départe,ment Nombre d'huissiers
en 1969

Nombre d'huissiers
en 2000

Hausse en
pourcentages

Seine-Saint-Denis 6 54 800
Hautsde-Seine 1 l 6l 455
Val de Marne 8 40 400

Essonne l5 36 r40
Alpes-Maritimes 3l 74 r39

Bouches-du-Rhône 57 136 139
Var 29 63 l l 7

Pyrénées-Atlantiques 22 44 100
Réunion l3 26 r00
Rhône 46 89 93

Haute-Savoie t6 30 88
Morbihan t9 32 68

Charente-Maritime 24 40 67
Inire-Atlantique 36 60 67

Pyrénees-Orientales 2l 35 67
Haute-Garonne 40 65 63

Vaucluse 20 32 60

6 Toutefois, ce nombre paraît tès faible conparé à celui d'autres professionnels du droit dont la répartition
geoçran$Cle n'est pas soumise au numerus clausus. Ainsi, les unootr sont pr€sque poru la rnoitié d'entre euxinu'lantés_dans la capigl-e. Cornme le rappellent Jean Vincent et Serge ôoioin"tt <en 1999, flenombre
(r'yy!!:, de 33.000 dont I5 000 à Paris ! ,.9f Procédure civile,lais, oa[oz, Zstu eaition, tgig,G,.72).-, ()e tableau présente les effectfs et les hausses de populatioa pour les déparæneirts ayant connu les croissances
du nombre d'huissiers les plus sienificatives : seutJ hs dfuarterncnts ayant oonnu ure augmentation de l0
lyryi* minimlm y sont présentés. Nous avons fait figurer en gas te nornbre d'huissiers-en 2000 pour les
12 déryartenrents dont I'augmentation numérique des huissiers est la plus forte.
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Hérault 44 68 55
Drôme 20 30 50
Marne 23 34 48

Yvelines 33 47 42
Meurthe-et-Moselle 25 35 40

Seine-et-Marne 30 42 40
Oise 28 39 39
Nord 82 rt2 37

Bas-Rhin 34 46 35
Gironde 58 75 29

Isère 38 48 26
Pas-de-Calais 55 67 22

Gad 28 39 22
Paris t27 151 19

Tous les departements figrrrant dans ce tableau ont connu, au moins pour les dix
de'mières années, une augme,ntation ou, plus rarement, une stabilisation du nombre de leurs
habitants. Seul Paris, fait exception à cette règle, e,lr enregistant une légère baisse. On assiste
ainsi à un phénomène de concentration des huissiers dans les départements fortement
urbanisés et qui, pour la plupart, ont connu sur la période récente un accroissement de
populationas.

L'important accroissement du nombre d'huissiers constaté en région parisienne
s'explique notamme'lrt par la crfution d'offices au début des années 1980 en Seine-Saint-
De'nis, dans les Hautsde-Seine et le Val de Marne, départements issus de la division du
departement de la Seine par la loi de lg644e.

Rares sont les departements à enregistrer une forte baisse. Seuls la Manche et I'Orne
font exception avec une baisse respective de I'effectif de 37 % (-14 huissiers) et de 42 oÂ

(-13 huissiers). Les autres departements n'ont connu que de faibles variations.

La variation du nombre d'études et de s.c.p. par département

Entre 1969 et 2000, seuls 12 departements connaissent une hausse importante du
nombre d'études. La Seine-Saint-Denis, les Hautsde-Seine et le Val-de-Marne enregistrent
les tois plus fortes progressions avec des hausses respectives de 23, 17 et 13 études.
Ainsi, l'imFortante augme,lrtation du nombre d'huissiers que nous avons constatée

o Nous nous référons ici aux chiftes du recensement de 1990 et de 1999 produis par I,I.N.S.E.E., << population
-sans {oubles corytes de la France €t de ses départenrcnts >, et disponibies sur le site Internet de I'I.Ir|.S.E.E.,
htb://wnmr.insee.fr.
tl oi*i pendant une quinzaine d'années, les huissiers de Paris ont offrcié dans tes limites de l,ancien
département de la Seine.
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précédemment dans ces départements s'explique au moins partiellement par la création
d'offices. Viennent ensuite le Bas-Rhin et les Alpes-Maritimes avec une augmentation
respective de 5 et 4 études. Les autres augmentations concernent les Pyrénées-Atlantiques
(+ 2 études), la Savoie (+ 1;, Ia Haute-Savoie (+ l), I'Essonne (+ 3), la Réunion (+ 2), la
Guyane (+ 1) et le Var (+ 1). En revanche, les Bouches-du-Rhône ne connaissent finalement
aucune variation (57 études), de même que le departernent du Rhône (46 études).
On peut obsenrer, par ailleurs, quelques fortes réductions. Les dçartements de paris et de la
Seine-Maritime ont connu chacun 28 suppressions d'offices. Pour Paris, cela s'explique
notamment par le fait que la compéte,nce territoriale s'est reduite au début des arurées l9g0
aux limites du departement et par I'important développement de certaines études. En outre, la
Manche et I'Ome ont connu chacune 20 suppressions d'office; on en dénombre 16 dans le
départe'ment de I'Eure, 13 dans le Pas-de-Calais et 12 dans le Nord. Iæs réductions du nombre
d'études dans les autes departements restent relative,rnent faibles.

La suppression ou la stabilité du nombre d'offices dans de grandes zones urbaines n'a
pas endigué, loin s'en faut, la concenûation des huissiers. On peut citer I'exemple de paris qui
a connu à la fois une forte baisse du nombre d'études et une forte augmentation du nombre
d'huissiers. Iæs departements du Pas-de-Calais et du Nord ont connu, dans une moindre
mesure, les mêmes changeme,lrts que la capitale. On peut égaleme,lrt évoquer la situation des
Bouches-du-Rtrône qui multiplient presque par 2,5 le nombre de professionnels pour un
nombre d'études inchangé.

D'un point de vue général, notre enquête statistique révèle que 7l %o des huissiers
installés en zone urbaine exercent au sein d'une S.C.P., alors que les membres de la
profession associés sous ce régime ne représente,nt respectivement que 54 et 4l %o des
huissiers semi-ruraux et ruraux. Parmi I'ensemble des huissiers exerçant en S.C.p., ceux
implantés en zone urbaine représentent 46 % des effectifs d'associés. Ils sont suivis de près
par les huissiers semi-ruraux avec 45 %o.I-es huissiers exerçant en zone rurale ne représentent
que 8,7 o/o de I'ensemble des associés.

Par cons4ue,lrt on peut considérer que la conce,nhation des huissiers s'est réalisée grâce à la
création de S.C.P. dans les régions urbaines et, de façon beaucoup plus marginale, par la
création d'offices. Globalement, I'importance de ce phénomène demeure relative dans la
mesure où elle est due également à la chute du nomlre d'études et d'huissiers dans certains
départements ruatD(. A ce propos, la carte no 4 - claprès - permet de rendre compte avec
plus de precision de la conce,ntration des S.C.p. en zone urbaine.
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Comme on peut le constater en rapprochant les cartes not 3 et 4, de fortes densités de
S.C-P. sont repérables dans tous les départements regroupant un nombre important
d'huissiers- Paris et les Bouches-du-Rhône arrivent une nouvelle fois en tête avec
respectivement 57 et 49 sociétés civiles professionnelles. Par ailleurs, on compte 32 S.C.p.
dans le département du Nord, 28 en Haute-Garowre, 27 dans le département du Rhône,
24 dans le Var et dans I'Hérault, 23 dans les Alpes-Maritimes, en Gironde et dans les
Hauts-de-Seine,2l en Loire-Atlantique, 20 dans le Pas-de-Calais, 18 en Seine-Saint-Denis et
17 dans le Valde-Mame. Tous ces départements comptent à eux seuls un tiers du nombre
total de S.C.P.. Si I'on y ajoute les départements comptant de ll à20 S.C.p., cette proportion
s'élève alors à 62 %. En d'autres termes, un tiers des departeme,nts français renferment près
des deux tiers des S.C.P.. I-a plupart des autres départements en comptent un nombre
relativement modeste. I-a l-azère est le seul departement à ne compter, en 2000, aucune
s.c.P..

En résumé, la moyenne de 10,43 s.c.p. par departement pour l,année 2000 ne doit pas
mener à occulter leur inégale répartition sur le sol fiançais et leur développement constitue
surtout un mode dladaptation des huissiers de justice à I'augme,lrtation des demandes de
services qui émergent dans les zones urbaines.

A noter, à ce propos, que les huissiers de certaines études généralement implantées en zone
se'mi-nrrale ou rurale ont créé des bureaux arutexes ou secondaires, le plus souvent à une
extrémité de leur compéte,nce territoriale, de sorte à faciliter le suivi des dossiers et à gérer un
volume d'affaires plus important. Cette extension des études vient souvent combler la place
laissée vacante par les offtces qui ont été supprimés. En 2000, on compte 99 bureaux
annexesso.
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Carte no 4 : Répartition des sociétés civiles professionnelles d'hu

justice par département en 2000
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La densité d'huissiers pour 100 000 habitants

Si tous les précédents comptages nous ont permis de pointer I'inégale répartition des

huissiers sur le territoire, il est intéressant désormais de prendre en considération de façon

plus précise la dimension démographique de ce phénomène. En nous inspirant des recherches

menées par Alain Quemin sur les commissaires-priseurs et Bui Dang Ha Doan sur les

médecins, nous utiliserons I'indicateur retenu par ces auteurs pour mesurer la densité

d'huissiers par département, à savoir le nombre de professionnels pour 100 000 habitantssl.

En France, on compte en moyenne, pour l'année 2000, une densité de 5,4 huissiers

pour 100 000 habitantstt. En se reportant à la carte suivante (carte n" 5), on peut observer les

départements qui connaissent des densités d'huissiers qui gravitent autour de la moyenne (en

bleu marine)s3. A partir de cette carte, on remarque que les departements fortement urbanisés,

qui sont les plus peuplés, ne connaissent pas mécaniquement une forte densité d'huissiers ;

ainsi en est-il des departements de la petite et de la grande couronne parisienne ou du

departement du Nord. De façon symétrigue, on peut êfe étoruré que des départements comme

le Lot, le Cantal ou la Conèze, qui présentent un nombre d'huissiers parmi les plus faibles

(cf, carte no 3), connaissent une densité relativement forte de professionnels - entre 6 et 7.

En oufre, si I'on considère qu'à nombre égal d'habitants, on compte un nombre d'affaires

revenant aux huissiers équivalent quel que soit le lieu, il faut donc admettre, d'un point de vue

général, que tous les huissiers français ne connaissent pas la même situation d'exercice

professionnel eu égard à la masse d'affaires potentielles qui leur revient. Il apparaît, en effet,

que la densité d'huissiers varie globalement du simple au double, voire plus pour les

départements de I'Aude et de la Corse. Ainsi, on peut considérer que les huissiers sont placés

dans des situations de concurrence très inégales selon les régions où ils exercent leur activité.

t' q.Alain Quemin, Les commissaires-priseurs. Analyse d'une profession et de son rôle dans les ventes aux
enchèræ, op. cit., et Bui Dang Ha Doan, Les médecins en France. Perspectives de démographie professionnelle
et d'organisation sanitaire, op. cit.
" Nous avons réalisé ces calculs à partir des conptages effectués dans l'Annuaire fficiel des huissiers de justice
de France et d'Outre-Mer de 2001 [op. cit.J et des chiffres du recensement de 1999 produits par I'I.N.S.E.E.,
< Population sans doubles conptes de la France et de ses départements D, sur le site Internet de I'I.N.S.E.E.,
htp://www.insee.fr.
53 A noter que les départements d'Oute-mer, qui ne figurent pas sur les cartes n" 5 et 6, présentent tous des
densités d'huissiers inferieures à la moyenne.
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Carte no 5 : Densité d'huissiers de justice par département en 2000
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Cette inégalité d'ordre démographique existant entre les membres de la profession

tient à plusieurs facteurs. Tout d'abord, il faut remarquer que le nombre de services réalisés

pour 100 000 habitants n'est peut-être pas toujours identique selon les régions, en raison

notamment de la plus ou moins grande diversité de ces services, certaines études ayant

développé I'administration d'immeubles, la vente aux enchères ou la rédaction d'actes sous

seing privé. En outre, le principe du numerus clausus n'est pas défini strictement en fonction

de la variation du nombre d'habitants, ce qui explique les différences de densité d'huissiers

selon les départements. Enfin, les écarts observés tiennent à I'inégal développernent des

études. Ainsi, le fait que les zones fortement urbanisées comme, ptr exemple, le Rhône, les

couronnes parisiennes, le Nord, le Pas-de-Calais ou les départements alsaciens ne connaissent

pas de fortes, voire de très fortes densités d'huissiers s'explique par le développement qu'ont

connu les études qui y sont implantées et qui drainent de grandes masses d'affaires. Un tel

constat peut être appliqué dans une moindre mesure à certaines études rurales qui se sont

développées et qui, à I'inverse des offrces ayant souffert de la désertification des campagnes

jusqu'à disparaîfre, ont profité de ces suppressions pour étendre leur zone d'influenceso.

Cependant, ces remarques ne permettent pas d'expliquer I'importante densification des

huissiers dans le sud de la France et située globalement au-dessous d'une ligne allant des

Landes au département des Alpes-de-Haute-Provence - si I'on exclut I'Aveyron et la Lozère,

qui connaissent pour leur part une faible densité d'huissiers. Les trois départements comptant

les plus fortes densités sont la Haute-Corse, la Corse-du-Sud et I'Aude, avec respectivement

12,7 , I I et 9,4 huissiers pour 100 000 habitants.

D'un point de vue plus génêral,la moitié nord de la France - qui est située au-dessus d'une

ligne droite reliant le nord de la Gironde au nord de la Haute-Savoie - est composée à 50 oÂ

de départements connaissant une densité d'huissiers inferieure à la moyenne nationale, contre

environ l5 % pour la moitié sud. Il nous reste donc à tenter d'expliquer pourquoi cette forte

densité est observable dans ces régiorrstt.

5a L'extension des études (semi-)rurales s'est haduite notamment par la création de bureaux annexes implantés sur la
compétence territoriale de I'huissier.
5t I-a pr"-ière voie explicative que nous avons empruntée pour tenter d'éclairer ce phenomène est celle offerte par la
perspective historique ; on peut en effet considerer à titre d'hlpothèse que cette inégale répartition s'explique par une
tendance passée des régions historiquement de droit écrit à être plus << processives >>, dont celles du sud, que celles de
tradition orale [Voir sur ce point Gilles Rouet, Justice et jttsticiables aux XIX et XX siècles, op. cit., (p. 332)].
Cette < processivité > ou, ce que certains appellent la < litigiosité > [C/ Bernard Schnapper, cité par Gilles Rouet,
op. cit., (p. 332).1 des populations - observée pour les procès civils -, aurait des répercussions positives sur le nombre
d'affaires que les huissiers ont à traiter, ce qui expliquerait que I'on observe aujourd'hui une plus grande densité de ces
professionnels pour les régions qui ont été dans le passé les plus processives. Une des illustrations données par Gilles
Rouet au cours de son anallæe vient appuyer notre hypothèse : K en 1920, Ie Languedoc et Ie sud de I'actuelle région
du Midi-Pyrénées consernenl une densité d'avocats et d'avoués bien plus importante que la moyenne nationale: le
parlement de Toulause, historiquement tres actd suscite donc encore, par I'intermédiaire des institutions judiciaires
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Les travaux de Bui Dang Ha Doan sont à cet égard très éclairants. Dans son ouvragc

intitulé Les médecins en France. Perspectives de démographie professionnelle et

d'organisation sanitaire, c€ dernier souligne I'inégale répartition des membres de la

profession médicale sur le territoire français et met en exergue à partir d'une analyse

comparative les proportions plus élevées de médecins et d'avocats dans le sud de la Frances6.

Les notaires, dont le mode d'organisation est identique à celui des huissierssT, sont pour leur
part implantés de façon relativement plus homogène, et aucune attirance pour les régions

méridionales n'est constatée. L'auteur souligne à ce propos que < Ia répartition

départementale des notaires (...) est intéressante. Bien qu'ils constituent une corporationfort

ancienne, Ies notaires ne manifestent pas dans leur géographie Ie contraste nord-sud qu'on a

discerné chez les médecins ou les avocats. En fait, Ia géographie notariale semble être

déterminée avant tout par les restrictions spatio-numériques d'ordre réglementaire qui

privilégient nettement Ia ntralisation f8. Cependant, ce constat est valable pour la première

moitié des années 1960. Depuis cette période, le nombre de notaires a augmenté, et il est tout

à fait concevable que I'accroissement de leur nombre depuis les années 1970 ait pu contribuer

à une hausse de leur densité dans les régions françaises méridionales. En outre, la densité de

notaires par département au cours des années 1960 donne une idée de ce que pouvait être la

densité des huissiers de justice à la même époque, lesquels, rappelons-le, sont également

soumis au principe du numerus clausus. Pour en savoir plus, nous avons calculé les densités

départementales d'huissiers pour I'année 1969 et représenté nos résultats en construisant la

carte suivante.

nouvelles, une activité et un attrait important > lcf.Gilles Rouet, op. cit., (p. 335)]. Cependant, la diversité des formes
- ou des degres - de litigiosité des régions se serait diluée au gré deJ diverJ -oùuç1r,*ts de populations et de
l'évolution des institutions judiciaires. C'est ce que constate Gilles Rouet qui souligne que < Ia iransformation du
paysage iudiciaire, entre 1880 et 1930 est remarqua.ble, comparée à celle constatée entre 1840 et 1880, ce qui
confrme l'hypothèse d'une rupture non à Iafin du XIf^" siècle mais bien durant l'Enrre-deux-guerres. La répartition
spatiale des ressorts de cours d'appel (...) ne semble plus obéir à une logique nord/sud 

"o^^i1", 
précédenies (..) it

s'agit bien d'une transformation des modes de recours aux institutions judiciaires, qui accompagne I'ëvolution des
motifs de litiges t fibid., (pp. 3a8-3a9)1.
En conséquerce, il paraissait peu pertinort de développer notre première hlpothèse jusqu'à formuler I'idée selon
laquelle la forte densité d'huissier observée dans les départements français méridionaux aurait survécu aux diverses
mutations de la profession survenues au cours de la première moitié du XIXtu siècle.* In Lcs médecins en France. Perspectives de démographie professionnelle et d'organisation sanitaire, op. cit.,
(P. 136).
" LÆs notaires partagent également le statut d'officier ministériel et sont à ce titre soumis à des conditions d'exercice
similaires à celles des huissiers de justice. Pour des études sociologiques approfondies de la profession notariale,
c/ notamment Christian Thuderoz, << Notaires et huissiers de justice : du patrimoine à I'entreprisl >>, Revue française
de sociologie, <<hofessions en mutation>, awil-juin 1991, et Fits et offces. Logiques patrimoniales 

-et 
formes

d'entreprenanrisation: le cas des professions notariales et d'huissiers dè iusttce, iyôn, Rapport Glysi no i,, awil
.1"990'ainsi qu'Ezra Suleiman, Iæs notaires. Les pouvoirs d'une corporation, op. cil.'" Lcs médecins en France. Perspectives de démographie professionnelle et d'organisation sanitaire, op. cit.,
(p.  136).
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Carte no 6 : Densité dnhuissiers de justice par département en 1969
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En 1969, la France compte 2461 huissiers pour environ 49,5 millions d'habitants ; ceci

équivaut à une densité de 5 huissiers pour 100 000 habitants. Ainsi, en trente ans, la densité

globale d'huissiers de justice a augmenté de 0,4 pointse.

Ce qui frappe immédiatement à la lecture de la carte no 6, c'est I'absence d'une nette

opposition nord./sud, telle que celle observée pour l'année 2000, de fortes concentrations

d'huissiers demeurant observables pour des departements situés dans le quart nord-ouest de la

France et les départements de la côte d'Azur aflichant de faibles densités. Ainsi, le

rapprocheme'nt des représentations graphiques de la densité des huissiers de justice par

departement pour les annees 1969 et 2000 met en lumière le caractère recent de leur forte

concentration dans les régions françaises méridionales, même si certains départements comme

les Landes, les Hautes-Pyrénées, le Gers, le Int-et-Garonne, les Pyrenées-orientales, I'Hérault

et les Alpes-de-Haute-Provence affichaient déjà de fortes densités en 1969.

A I'instar des notaires, la répartition des huissiers sur le territoire au cours des années 1960

se caractérise globalement par ule importante < ruralisation >r@. On remarque même

d'étonnantes similitudes enûe I'imFlantation geographique de ces deux catégories d'officiers

ministériels, avec notamment de faibles densités de professionnels dans les départements

parisiens, du Nord et du Pas-de-Calais, du Rtrône, des Bouches-du-Rhône et des Alpes

maritimes.

Par ailleurs, les plus fones densités d'huissiers en 1969 sont obseruées pour les départements

de I'Eure, de la Corse et de I'Ome, avec respectivement 11,2, ll et 10,7 huissiers pour

100 000 habitants. Comme nous I'avons vu precédemment, seuls les departements corses

connaissent aujourd'hui encore une très forte densité d'huissiers. En outre, d'un point de vue

général, les variations des écarts de densités par rapport aux moyennes nationales d'huissiers

pour 100 000 habitants en 1969 et 2000 sont quasiment négligeables, l'écart-t1pe s'élevant

respectivement à 1,9 à 1,7 pour ces deux années ; on assiste ainsi à une très faible diminution

des écarts de densité entre les départements sur la période récente.

s Ia densité d'huissiers en France et par départercnt en 1969 a été calculée srn la base de 100 OO0 habitants.
Pour éaliscr la cartc no 6, nous avons utilisé les rézulats de nos corytages rnenés dansl'Annuaire des huissiers
de ln0, ainsi qu€ ceux du recensement de 1968 lcf le site sur le recensement en France,
htç://sref. free.fr/choix_année.hmll.
o il faut indiquer cependant çre les notaires sont plus nornbreur que les huissiers de justice €t ce, au moins sur
la période récente. En 1997, on coupte 3225 huissiers et 7628 notaires [cf, Droit et patrimoine, <<Iæs
professions jtridiqucs et judiciaires en chiftes >>, op. cit., G. 60)]. Ainsi, les densités observees pour les notaires
par Bui Dang Ha Doan dans I'ouvrage cité précédemment s'élèvent parfois à plus de 24,5 professionnels pour
100 000 habitans.
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Enfin. il importe de souligner qu'une dichotomie nord-sud apparaît déjà en 1969, mais moins
fortement qu'en 2000 : 50 % des départements de la moitié nord de la France se caractérisent
par des densités inférieures à la moyenne nationale, contre 30 % pour la moitié sud.

Concernant I'attirance pour les régions méridionales manifestée par les médecins,
Bui Dang Ha Doan note que < le deuxième trait à noter [après celui de la médicalisation
élevée de la région d'Ile-de-FranceJ est que les deux contrastes dans la répartition des
médecins sur le territoire national (et surtout l'attirance vers les départements du Midi, que
certains auteurs ont qualifiée < d'héliotropisme >) ne datent pas d'aujourd'hui [t.e. de 1979J,
mais depuis fort longtemps. Les départements qui accusent à I'heure actuelle une densité
médicale élevée ont touiours distancé les autres, aussi loin que puissent remonter les
statistiques dans Ie passé. II ne s'agit pas defait conjoncturel : on est bel et bien en présence
d'une caractéristique permanente de la mëdecine françaisefr. D'autes professionnels
libéraux colnme les chirurgiens-de,ntistes manifestent égalerre,lrt - au cogrs des années 1960 -

cette attirance pour le sud mais de façon moins marquée. Potu I'auteur, cet <héliotropisme >>
fait partie intégrante << des traditions du passé D62, etle fait que cette te,lrdance soit moins forte
pour les chinrgiens-de,lrtistes s'explique par la création relativement recente de leur
professiorl en 1892.

Il est intéressant de souligner, à ce propos, que si la répartition des pharmaciens d'officine
- appréciée sous I'angle de leur de,nsité pour 100 000 habitants en 196l - est soumise au
numerus clausus, celle-ci laisse ( pourtant voir la dichotomie nord-sud n63. A la fin des
années 1960, la situation des huissiers semble être assez similaire à celle de ces
professionnels ; comme nous I'avons abordé précédemment, I'analyse des densités d'huissiers
par departement révèle déjà" au cours des annees 1960, une opposition géographique de ce
tJrpe : 50 % des departeme'lrts de la moitié nord de la France affichent des densités d'huissiers
pour 100 000 habitants inférieures à la moyenne nationale, alors que cette proportion ne

s'élève qu'à 30 % pour la moitié sud. En 2000, ces valeurs s'élèvent respectivement à 50 et

15 %. Ainsi, il apparaît que le phâromène d'opposition nord-sud s'est fortement accentué sur
la période récentefl.

6r Bui D"ttg Ha Doan, Les médæins en France. Perspectives de dânographie professionnelle et d'organisation
slnitaire, op. cit., (Ir. 135).
:Ibid.,(p.139).
:.Ibid.,(p. 139).
" L'opposition nord/sud est observable également chez les commissaires-priseurs, mais de façon inverse, de plus
fort€s d€nsités étant obserr'ées globalement dans la moitié nord de la France, en raison notamment de
I'irryortante conccnûation de ces professionnels en région parisienne. Ç. Alam euemiq Les commissaires-
prisanrc. La mutation d'une profession, op. crT., (pp. 128-134).
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Les causes de I'opposition nord/sud

Paris et << le sud > - dont les limites exactes sont rarement explicitées - sont souvent
présentés par les huissiers - quel que soit leur lieu d'activité - comme des destinations
prisées, même si la plupart de ceux que nous avons rencontrés n'ont jamais cherché à s,y
installer. Au sein de ces régions, les études sont généralement réputées pour être plus
onéreuses; l'importance de la masse d'affaires ou le climat constituerait ainsi la contrepartie
d'un coût d'installation relativement plus élevé. Ce serait donc le climat des régions
méridionales ou un mode de vie qui, aux yeux des huissiers de justice, leur serait propre, qui
attirerait ces derniers, à I'instar d'autres professionnels6s. A ce propos, I'hlpothèse d,une
influence du climat des régions françaises méridionales qui pousserait les individus à adopter
un mode d'activité jugé moins contraignant, semble ne pas résister à I'analyse*. Si, cornme
nous le vellons, il est vrai que I'association en S.C.P. permet d'assouplir I'organisation du
fravail et présente des avantages certains pour les associés (re,mplacement en cas de maladie
ou de vacances, complémentarité dans la répartition des tâches, etc.), le nombre d'heures
tavaillées de'meure quasi identique entre les huissiers des départements ne connaissant que de
faibles densités de professiorurels ou des densités moyennes et ceux exerçant dans des
départements à forte densité: les pre,rniers déclarent en moyenne exercer 55 heures par
se'lnaine, les seconds 54. Ces résultats interdisent d'appliquer aux huissiers les observations
menées par Bui Dang Ha Doan sur les médecins, lequel souligne que < Ia haute
médicalisation de certains départements peut s'expliquer facilement. Ainsi, les Alpes
maritimes ou le Var doivent leur niveau de peuplement médical à l'attirance qu'ils exercent

65 Il ne faut bien évidemment pas occulter le fait que l'attirance pow le sud peut être associée aux autres logiçes
d'inscription territoriale des huissiers de justice évoquées précéâemment, corrme celles visant au rapprochement
avec la famille ou la région natale. Par ailleurs, it impàrte de souligner que l'intrication de ces différentes
logiques est également observable au sein de groupès professiorurils qui ne jouissent pas du statut de
professionnel libéral, comme, par exerrple, les professéurs de I'enseignemeni secondaire. Dans l'étude
monographique que leur a consacrée Jean-Michel Chapoulie, il est precisé, à ce propos, que < la région
d'implantation constitue un _autre cli!ère impofiant seloi lequel les prôfesseurt oppràùt les- avantagi des
dtflérents Postes (...) Dans I'ensemble, Iæ établissemeng dà acaderites du Nord,'clu Nord-ouest et du Nord-
Est, ainsi que certaines régions du centre de la France sont moins recherchées qr" 

"à 
aÀ auftes académies,

en ce sens que les professanrs demandent moins souvent à y être nommés que dans les autres rëgions et que ceux
qui-y æucent tentent Plus frqua nment d'en sortir. t es âeplacements di personnel au àÀ a" Ianr carrière,
qui révèlent ces préférences, renvoient sans doute, comme't'affrment frequernment a"s froyer*o, à certains
m'ûûag6 subiætivement éprowés (conditions climatiques, ai6*encà reàUes ou t tppoieà dans les modes de
uie locaux, etc.), mais ils correspondent surtout à des renuÂ vers des régiots oi'resfde une partie de leur
["y,tts quefavorisent des facteun très variés (commodites de logement, proximité de parents, etc.) >. Cf Jean-
Yigh:l Cn"potiie, Iæs profes-seurs de I'enseignement secondaire. IJn ̂ [t", de classe'moyenne, paris, Editions
de la Maison des sciences de I'homrne, 1982, (pp. 253-255).* Pour une étude des représentations Ée t"* àro-* ou â prétention savante associées à l,opposition nord/sud,
voir Pierre Borudieu, << Le nord et le midi : contribution à une analyse de I'effet vto"t"sqii"u >>, Actes de la
recherche en sciences sociales, n" 35, novembre 1980, Grp.2l-25).
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sur les médecins âgés qui allient sous Ie ciel méditerranéen repos et exercice professionnel

partiel >67.

Par ailleurs, la moyenne d'âge des huissiers exerçant dans ces départements est légèrement

plus élevée que celle de leurs confrères ; ces moyennes atteignent respectivement 45,9 eT
44,4 ans. Cette difference est due principalement à une plus forte représentation des plus de

50 ans qui regroupent 33,5 %o des effectifs, contre seulement 24,8 yo pour les confrères des
départements à faible densité d'huissiers68. Compte tenu des remarques précédentes, il est
impossible d'associer I'exercice des huissiers de justice dans les departements à forte densité

à un moyen de << lever le pied >. Toutefois, I'h5pothèse qu'une minorité d'entre eux cherche à
réaliser un tel projet demeure pertinente.

Sur le plan de la différenciation des densités d'huissiers par département, la situation

des huissiers à Paris fait figure d'exception" puisque la capitale et les departements

environnants drainent une masse d'affaires plus importante que les auhes régions françaises.

Ainsi, I'attirance pour Paris paraît differente de celle manifestée pour les departements

méridionaux, puisque même si un intérêt particulier pour la capitale, comparable à

l'< héliotopisme >> - pour repre,ndre le terme utilisé par Bui Dang Ha Doan -, enfie en ligne

de compte, la situation d'exercice des huissiers parisiens peut êûe envisagee comme offrant

d'importantes garanties, comparé à d'autres départements, quant au niveau d'activité

économique des études. A cet égard, la faible densité de professionnels observée nettement en

région parisienne en 1969 - hormis Paris intra-muros - et, de façon moins marquée, en 2000,

est due au fait que, depuis les années 1970, le rythme d'augmentation du nombre d'huissiers

n'y a pas suivi celui de la population6e, lequel a eu pour corollaire I'extension des études

parisiennes.

Nous avons jusqu'à maintenant tenté de mettre au jour les causes de I'attirance des

huissiers de justice pour le sud de la France. Afin d'approfondir notre réflexion en essayant de

comprendre par quels mécanismes sociaux un tel phénomène panrient à se manifester, nous

proposotu d'observer, à présent, quelles sont les diftre,nces et les similitudes entre les

ot Bui Dang Ha Doan, Les médecins en France. Perspectives de démographie professionnelle et d'organisation
sgnitaire,op. cit., (Ir. 143).
* Pat ailleurs, aucun des croisements statistiques que norui avons effectués avec le niveau de diplôme, I'origine
sociale, le sexe et le niveau d'activité des énrdes (mesuré en nornbre d'actes) ne s'est révélé significatif.6 Cy, Yervé Iæ Bras, << Où vont viwe les Français ? >> in Alternatives'économiques, no 

-200, 
févner 2002,

(p.46).
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départements à faible et à forte densité

I'organisation de I'activité professionnelle.

d'huissiers, principalement du point de vue de

En comparant les modes d'organisation de I'activité au sein des départements se
caractérisant par une forte, voire une très forte densité d'huissiers en 2000 - i.e. allant de 7 à
13 huissiers pour 100 000 habitants - à tous les autres départements, on observe que la
distance parcourue par les clercs pour acquérir leur éfude ou leurs parts dans une s.C.p. est
globalement plus faible pour les départements à forte densité d'huissiers. Autrement dit, les
huissiers acfuellement en exercice dans les departements méridionaux témoigneraient
davantage que leurs confr,ères des autres departements d'un attachement plus fort au lieu
même de leur exercice ou aw( régions voisines et ce, au moins durant la période précédent
I'installation. Ils sont 32,6 yo à deve,nir huissier dans l'étude au sein de laquelle ils ont exercé
precédemment e'n tant que clerc ou dans une étude située dans la même ville, contre zz,g yo
pour ceu( des departements à faible densité d'huissiers. Pour les autres distances, Ies écarts
derneurent plus faibles :72 % des huissiers exerçant dans des departements à forte densité
ont parcouru 200 à 500 kilomèûes pour s'installer, alors que les huissiers des autres
départements sont représentés à 13,3 % danscette catégorie ; enfin, les premiers ont parcouru
jusqu'à 200 kilomètres pour s'installer dans 82 %o des cas, conte 7g % pour les seconds.
Iæs autres résultats concer:rant les distances parcourues demeure,nt peu significatifs.
En résumé, la tendance observée à rechercher une étude non loin du lieu où l,on exerçait
précédemment en tant que clerc est légèrement plus marquée pour les régions à forte densité
d'huissiers, dont celles du sud de la France70.

En outre, la comparaison des modes d'organisation de l'activité en fonction du niveau
- fort ou faible - de la densité d'huissiers par département appelle plusieurs remarques.
Tout d'abord, il convient de souligner qu'aucune difference significative n'a été observée sur
le plan des activités professionnelles, ni sur celui de la taille des études, mesurée à partir du
nombre d'individus exerçant en leur sein. Ainsi, on frouve presque exactement dans les deux
tlpes de départements les mêmes proportions des différentes catégories d,études - i.e. de | à
2 actifs, de 3 à 5, de 6 à 10, de ll à 15, de 16 à20 etde2l à41.

1 l"-* ne pouvolut realiser-aucunc analyse statistique fiable conceinant les deplacements effectués par leshuissiers parisiens depuis le lieu où ils exerçaient precédemment en tant que clerc, l'échantillon des individusayant répondu à notre questionnaire ne comprenant que 25 d'entre eux.
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De la même façon, I'activité accessoire d'administrateur d'immeubles n'est pas plus
développée dans les départements à forte densité d'huissiers, c'est-à-dire que la possession,
par certains membres de la profession, de I'agrément de la Chancellerie pour exercer cette
activité ne se concrétise pas plus qu'ailleurs par le développement de cette dernière. De plus,
le poids relatif du développement des activités accessoires ou des activités hors monopole,
comme la rédaction d'actes sous seing privé, comparé aux activités traditionnelles des
huissiers de justice, est presque identique à celui des autres départements.

Une autre caractéristique mérite également d'être évoquee; il apparaîhait que Ia
concurrence est plus fortement ressentie dans les départements à forte densité d'huissiers,
32%o des membres de la profession qui y exercent jugent les rapports avec leurs confrères très
concurrentiels et 14,6 %o peu concurrentiels, alors que les professionnels des départements qui

connaissent une densité d'huissiers plus faible sont respectivement 27,4 Yo et 19,6 %o à
partager ces opinions. Cependant le test du l(hi-deux se révèle négatif pour la relation entre
les variables observées. Ainsi, s'il est tentant de considérer que plus la densité d'huissiers en
activité est forte, plus les rapports avec leurs confrères leur paraissent concurrentiels,

il est cependant impossible de confirmer cette assertion d'un point de vue statistique.

Enfin, une diftrence significative apparaît et nous éclaire sur le mode

d'organisation professionnelle des departements à forte densité d'huissiers: ceux-ci

comptent proportionnellement plus de sociétés civiles professionnelles que les auhes.

On houve, en effet, 65,4 yo d'huissiers exerçant en S.C.P. dans les departements à forte

densité d'huissiers, conl:re 56,9 yo dans les autres départements. Ainsi, ce sont les créations

proportionnellement plus massives de S.C.P., lesquelles ont permis d'instaurer une plus

grande souplesse dans I'installation des professionnels, qui expliquent, pour une part, les

fortes densités d'huissiers observées dnns la moitié sud de la France. De façon plus precise, le
phénomène d'attirance pour les départements méridionaux que nous avons mis en évidence, et

qui existait déjà avant les années 1970, s'est nettement développé à la faveur de la création

des S.C.P..

Il semble difficile d'interpréter de façon détaillée les modalités concrètes de la

manifestation de cette plus grande tendance à I'association professionnelle des huissiers

implantés dans les départements du sud < à forte de,nsité D, car la simple attirance pour les

régions méridionales n'explique pas tout. Il faut, en effet, que les huissiers en place désirent

ouwir le capital de leur étude à un plus grand nombre d'associés que leurs confrères des

auhes departements. De plus, il faut rester prudent face à un tel constat en pre,lrant garde de ne

pas réifier la tendance observée, car il est fort probable que celle-ci ait connu des évolutions
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au cours des quinze dernières années, en raison principalement de la baisse générale de
I'activité - mesurable à partir de la chute globale du nombre d'actes réalisés -, qui peut jouer

un rôle dissuasif sur le plan des projets d'association en S.C.p..
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III - L'àge des huissiers de justice

Comme le rappelle Pierre Bourdieu, la façon dont est représenté l'àge en société est le

fruit de constructions sociales et recouvre de réels enjeuxTl. Exprimé généralement en des

termes relatifs à la vieillesse ou la jeunesse, celui-ci peut être ainsi mobilisé comme un

élément de rhétorique par des individus soucieux de faire valoir leurs intérêts. Par exemple, si
les membres d'une profession sont jeunes, alors (< on > - à savoir notarnment les divers

représe'ntants de la profession - pourra prêter à ces derniers les qualités de dynamisme et de
compéte'lrce - garantie par une formation récente e! partant, la détention d'un savoir

nouvelleme,nt acquis et au goût du jour. En outre, si ceffe profession est ancienne, celle-ci

ayant survécu à de nombreux bouleverseme,nts historiques, on poura souligner l'évidence de

son utilité sociale, voire sa capacité d'adaptation à la société modeme72. Ce sont là des

arguments déployés par nombre de professionnels plus ou moins conscients que l'âge est une

caractéristique à laquelle sont communément associées des valeurs sociales telles que la

sagesse, I'esprit de justice, le savoir, I'expérience ou bie,n encore le dpamisme, la rapidité,

I'efficacité... etc. Les huissiers de justice usent de ces deux tlpes d'arguments, même si

ceux-ci ne tie,nnent qu'une place secondaire au sein de I'ensemble des éléments rhétoriques

mobilisés, comparé à la compétence, l'efficacité ou aux figures du juriste de proximité, de

I'allié et du conciliateur. Comme nous I'avons souligné dans la partie historique, les

principales fonctions de I'huissier remontent à la plus haute antiquité et ce grand âge est

mobilisé comme un argument rhétorique visant à persuader de I'utilité sociale de la

profession : < aussi anciens que les lois, aussi nécessaires que les juges n. Autrement dit, tant

qu'il y aura des juges et des lois, ilfaudra des huissiers. En outre, la jeunesse de ses membres

figure également parmi I'arsenal argumentatif de la profession. Pour s'en convaincre, il sufTit

de consulter les chiffres produits par la Chambre nationale qui, au cours des années 1990,

tt Voir snr se point Piene Bourdieu, << [,a jeunesse n'est qu'un mot >> in Questions de sociologie, Paris,
Iæs Editions de Minuit, éd.1994.
2 Comme I'indiçe Alain Quemin, la réËrence à I'ancienneté €st une des figuras < les plus classiques de Ia
rhéarique professiannelle ,r. qi Alain Quemin, << Iæs rhétoriçes professionnelles cortt-è ressourcei : analyse
dynamique du discours des commissaires-priseurs >>, (ltinam, n" 23, 1997, @.77). Concærnant la rhétorique àes
corrmissaires-priserus s'ap,puyant sur I'idée de jeunesse, I'auteur souligne qae ( (...) durant la seconde moitié
dæ années 1970 et durant la années 1980, la rhétorique professionnelle a constamment souligné Ia baisse
de I'âge des commissaires-prisanrs. En efet, ceux-ci associaient baisse de t'âge de professionnels et
modernisation >. Cf, Alain Quemin, Les commissaires-priseurs. La mutation d'une pràfession, op. cit.,
Ct. 155-156). En oute, il est évident que les arguments rhétoriques liés à la jermesse ou I'ancienneté peuvent ête
dénpntis par des contre-rhétoriques visant à disqualifier les jeunes professionnels en raison de leur relative
inexpérience orq à I'opposé, à discréditer la profession elle-même pour son archailsme.
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affiche la relative jeunesse des huissiers de justice en annonçant une moyenne d'âge de 42

anst'.

Qu'en est-il réellement ? Depuis une quinzaine d'années, la moyenne d'âge des

huissiers semble faire preuve d'une grande stabilité puisqu'en 1985, 1990 et 2001, celle-ci

s'élève ù 46 ansto. Cependant, si I'on observe plus en détail les variations du nombre

d'huissiers par tranches d'âge, on constate que des changements ont eu lieu.

Graphique no 3 : Proportion d'huissiers par tranches drâge
en 1985, 1990 et 2001, (en %)

8l ans et plus

76 à 80 ans

7l à75 ans

66 à 70 ans

61 à 65 ans

56 à 60 ans

51 à 55 ans

46 à 50 ans

4l à45 ans

36 à40 ans

31 à 35 ans

25 à 30 ans

23,2

21,8

" CI Droit & patrimoine, no 59, awil 1998, (p. 6l). A moins d'une erreur involontaire de la part de la Chambre
nationale, cette moyenne semble avoir été largement rewe à la baisse, puisque la moyenne d'âge des huissiers
est à cette date de 46 ans, d'après les calculs que nous avons effectués à partir des statistiques détaillées
fournies... par la Chambre nationale. Cette même moyenne de 42 ans est également mentionnée sur le site
officiel de la profession en 2001, cJ. http:llwww.huissier-justice.frlprofession/chiffres.
to Nos calculs sont basés sur les chiffres produits par la Chambre nationale pour toutes ces années.
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A la lecture de cette pyramide des âges, il apparaît clairement, en effet, que la

moyenne d'âge de 46 ans dissimule certains changements dans la répartition des huissiers par

tranche d'âges pour la période étudiée.

Les résultats obtenus pour les années 1985 et 1990 sont quasiment identiques ; la pyramide

des âges présente globalement une population relativement jeune, les 25-45 ans représentant

57 oÂ de I'effectifglobal pour ces deux années. La seule difference notable est observée pour

les proportions d'huissiers de justice âgés de 36 à 40 ans et de 41 à 45 ans, qui s'élèvent

respectivement à 23,2 et 15,1 %o en 1985, et à 18,6 et 21,8 %o en 1990. En 1985, la classe

modale est celle des 36-40 ans, alors qu'en 1990, ce sont les huissiers de 4l à 45 ans qui

constituent la plus importante tranche d'âges.

Contrairement à une première lecture mettant e,n évidence, pour la période allant de 1985 à

l990,la continuité dans le recrutement des jeunes possesseurs du diplôme professionnel et,

plus globalement, dans la repartition des huissiers par franche d'âges, la comparaison de cette

repartition entre les années 1990 et 2001, fait apparaîhe d'importants changements, bie,n que,

comme nous I'avons vu, la moyenne d'âge demeure identique pour les trois années étudiées.

On notera égaleme,nt que cette demière n'appartient jarnais à la classe d'âge modale.

En 2001, une égalisation des cinq hanches d'âge regroupant les plus grandes proportions de

professionnels demeure obseroable. Cette égalisation a modifié sensiblement la forme globale

de la pyramide des âges et s'est haduite par d'importantes variations pour les tranches d'âges

allant des 31-35 ans jusqu'aux 5l-55 ans, lesquelles se caractérisent désormais par des

proportions variant enfre 14,9 et 16,8 %. Ainsi, on peut observer, de 1990 à 2001, que le poids

des 31-35 ans a gagné en importance, passant de 13,7 à 16,8 %o, de même que les proportions

d'huissiers âgés de 46 à 50 ans et de 51 à 55 ans, qui s'élèvent respectivement en 2001 à I5,4

et 16,8 %o, conte 13,1 et 9,6 yo en 1990. On remarque également une légère augmentation de

la proportion d'huissiers âgés de 56 à 60 ans, qui est passée de 8,4 à l0 %. A I'inverse, la

classe des 4l-45 ans connaît un net recul, passant de 21,8 à 16,5 %o, de même que les 36-40

ans dont la proportion s'élève à 18,6 %o en 1990 et à 14,9 Yo en 2001.

Enfin, il faut souligner que le poids des 25-30 ans n'a jamais été élevé: pour les trois années

observées ; par exemple, en l990,la proportion d'huissiers composant cette tranche d'âges est

quasiment équivalente à celle des 66-70 ans. Les faibles proportions de cette classe des 25-30

ans s'expliquent par les nombreuses étapes que doivent franchir les prétendants au titre

d'huissier de justice. Depuis le milieu des années 1980, il leur est en effet demandé, en plus

du stage professionnel d'une duree de deux ans, une licence en droit et, depuis le milieu des

années 1990, une maîtrise en droit. De plus, comme nous l'évoquions dans la partie consacrée
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aux logiques déterminant I'acquisition des offices, les huissiers interrogés ont attendu en

moyenne 2,5 ans, une fois obtenu le diplôme professionnel, avant de réaliser I'acquisition

d'une étude ou de parts de S.C.P.. A ce propos, 79 oÂ des huissiers ont exercé préalablement

en tant que clerc, et ce pendant 2,7 ans en moyenne. Cette période peut être envisagée comme

une phase d'attente nécessaire durant laquelle les huissiers partent en quête de leur future

étude ou de parts dans une S.C.P. et réunissent les fonds qui leur permettront d'en prendre

possession. La moyenne d'âge auquel les impétrants deviennent huissiers de justice en titre

- i.e. ofliciellement détenteurs de leur office ou associés au seirr d'une S.C.P. - est

de 30,6 ans.

Les 66 ans et plus

Nous avons pu remarquer, pour les trois armées étudiées, un phénomène tlpique des

professions indépendantes : la présence d'individus exerçant leur activité au-delà de 65 ans,

l'âge usuel de la retraiteTs.

En 1985, les 66 ans et plus représentent 6,8 yo des membres de la profession, soit environ 190

individus. Cette proportion tend à baisser sur la période étudiée, celle-ci s'élevant à 5,4 %o en

1990 (160 huissiers) et à2,3 % (76 huissiers) en 2001. Si I'on constate une nette tendance au

recul de la proportion de cette catégorie de professionnels, il demeure néanmoins difTicile de

se prononcer sur son éventuelle disparition.

Pour tous ces huissiers de justice, la poursuite de I'activité professionnelle ne constitue en rien

une obligation, mais témoigne simplement du souhait de ne pas prendre sa retraite comme

tout un chacun et ce, afin de rester actif comme ils l'étaient auparavant, ou bien de se

maintenir en activité tout en réduisant leur part de ûavail, laquelle se limite parfois à quelques

heures de présence quotidienne à l'étude. Cette poursuite de I'activité au-delà de l'âge usuel

de la retraite s'explique également, outre I'intérêt porté à I'exercice de la profession, par la

perception d'une rémunération mensuelle d'un montant plus élevé que celui des versements

qui auraient été perçus pour la retraite. Par ailleurs, si certains huissiers de plus de 65 ans se

cantonnent à un domaine d'activité précis comme le constat ou I'administration d'immeubles,

d'autres exercent comme par le passé, en effectuant les diverses tâches qui incombent à un

huissier.

t5 Bui Dang Ha Doan note à ce propos que < la supériorité proportionnelle des médecins aux âges élevés relève

du retard des dëparts en retraite qui est commun à toutes les professions dites indépendantes. EIIe se situe dans

Ie cours naturel des choses > in Les médecins en France. Percpectives de démographie professionnelle et

d'organisation sanitaire, op. cit., G. 73).
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A ce propos, s'il faut se prononcer avec prudence sur les résultats issus de I'enquête

statistique compte tenu de la faible représentation des 66 ans et plus au sein de notre

échantillon, il importe tout de même de souligner que ces demiers travailleraient autant, sinon

plus que leurs benjamins : ils déclarent, en moyenne, exercer 59,8 heures par semaine, contre

54,8 pour I'ensemble des huissiers (sic)76.

L'homme a la possibilité de modifter son apparence, sa voix, voire ses attitudes. Mais son
regard, jamois. Et celui de Jeon C. n'était pas commun. Dfficile à soutenir au premier abord, tellement
I'abondonce et I'intensité des sentiments l'animant jaillissaient, déconcertant facilement ses
interlocuteurc lors d'une prernière rencontre.

Mais ne nous y trompons pc6, il n'y avait aucune agressivité cha Jean C.. simplement uneforte
personnalité qu'il utilîsait pur assouvir ses passions de droiture, de loyaute absolue et de ses
engagements pris, tout en restûtt très attentif aux préoccupations des autres.

Ce regard, Jean C. ne Ie baissa jamais.
Succédant à son père, Me Achille C., huissier de jwtice à (...), il prête serment le 2 mai 1935.

Prendre la succession dc son père après 35 années d'u,ercice nefut pas tâchefacile, d'autant plus que la
deuxièrne guqre mondiale approchait. (...) Ses qualites le firent élire par ses pairs Secretaire de la
Chanbre Régionale hors Seine de 1960 à 1965.

President de la Chambre des Huissiers de Justice du département de la Marne de 1965 à 1968,
Jean C. était très attaché à sa ville (..) Celut donc pour lui unejoie intense de pouvoir associer ses deux
fls Jacques et Gerard, à Ia profession dans le cadre d'une des premières sociétés civiles professionnelles
(20 juilla I97l) en France.

Chevalier de I'Ordre National du Mérite, titulaire des Méthilles d'Argent, de Yermeil et d'Or
decernées par la Chambre Nationale des Huissiers de Justice, le regard de Me Jean C. s'accommodait
mal du mot << retraite >. Il decida donc de ne point la prendre, exerçant jusqu'au bout, soit 56 ans
d'q,ercice, devenant le doyen de la profession.(...)

Aînsi vécat Me Jean C., dans la droiture et la loyauté (...) tow ceux qui I'avaient côtoyé ne
pourront à tout jamais oublier le regard du Président C.(...)

* tiré du Nouveau Journal des Huissiers de Justice,1992. Nous avons pris soin de faire disparaître le nom de I'huissier auquel
est destiné cet hommage - en le remplaçant par I'initiale < C. >.

Les 66 ans et plus témoigneraient également d'un engagement plus important au sein des

chambres professionnelles - ce qui paraît cette fois plus logique -: alors que, dans leur

ensemble, les huissiers de justice appartiennent, au moment de l'enquête, à I'une des diverses

charnbres de la profession - qu'elles soient départementales, régionales ou nationale - pour

25,2 o/o d'ente eux, 35,7 %o des 66 ans et plus en sont membres. A noter sur ce point que

78,6 o/o des huissiers de cette ûanche d'âges I'ont été par le passé. Il apparaît ainsi que la

76 On est en droit de se demander si les 66 ans et plus n'ont pas quelçe peu surestimé le nombre d'heures de
tavail hebdornadaires qu'ils réalisent. En effet, on ne voit pas les raisons pour lesquelles ceux-ci tavailleraient
davantage que leurs confrères. Il ressort des tois entetiens que nous avons réalisés auprès des 66 ans et plus
le souci de certains de signifier clairement qu'ils s'investissent comme par le passé dans leur activité
professionnelle. Un tel souci expliquerait peut-être une éventuelle surestimation de leur part de travail.
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poursuite de la vie professionnelle au-delà de l'âge habituel de la retraite s'accompagne assez

fréquemment de la collaboration à I'activité des chambres professionnelles ou lui fait suite

dans la quasi-totalité des cas. Ceci témoigne d'un rapport particulier à la profession qui

s'apparente, bien souvent, à une véritable passion du métier et de la vie sociale qu'il peut

procurer. Ainsi, il n'est pas rare de trouver, parmi les 66 ans et plus, des individus qui ont

compté naguère parmi les << hyperactifs > dont nous avons présentés les caractéristiques

précédemment77.

Du rajeunissement au vieillissement ?

Nous n'avons étudié précédemment l'àge des huissiers que sur une période

relativement courte78. Afin d'approfondir notre réflexion sur ce point, nous proposons

maintenant de nous intenoger sur l'évolution de la moyenne d'âge des membres de la

profession depuis les années 1950 et pour la période à venir.

Peut-on parler d'un rajeunissement ou, tout du moins, d'un ralentissement du

vieillissement de la population des huissiers pour la période antérieure à 1985 ? Nous ne

détenons pas de statistiques officielles permettant d'attester I'existence de tels phénomènes.

Cependant, il semble que I'on puisse répondre positiveme,nt à cette question si I'on compare

les conditions d'exercice des huissiers entre la période qui s'étend de la fin de la Seconde

guerre mondiale jusqu'au début des années 1970 et celle que nous avons étudiée

précédemment.

Pour cela, il faut revenir, tout d'abord, à la stabilité de la moyenne d'âge des huissiers de 1985

à 2001. Afin de comprendre ce phénomè,ne, il faut tenter de voir les liens que celui-ci

entretient avec la transformation des conditions d'intégration des impétrants au corps

professionnel, observable à travers la création continue de S.C.P. à laquelle on a assisté depuis

les années 1970. Cette restructuration du mode d'exercice a permis, en effet, à la population

des huissiers d'intégrer davantage de jeunes détenteurs du diplôme professionnel, comme le

montrent les statistiques de la partie consacrée à l'étude des effectifs de la profession ainsi

qu'au nombre de S.C.P. : nous avons souligné la constante augmentation de ces associations

jusque dans les années 1990, moment auquel le nombre des huissiers a connu une légère

7' C7. supra I'analyse sociohistorique.
78 Il n'a pas été possible de trouver d'autres statistiques émanant de la Chambre nationale des huissiers de justice
pour des années antérieures à 1985.
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chute, puis une nouvelle hausse (y' tableau n" 2). Les S.C.P. ont ainsi contribué à

I'augmentation du nombre de professionnels et à maintenir ou à abaisser leur moyenne d'âge,

sinon à freiner son élévation: c'est donc à partir du début des années 1970, moment auquel

les S.C.P. sont créées, que de tels phénomènes ont pu apparaître.

L'évolution des conditions d'activité depuis la fin de la Seconde guerre mondiale offre

également de solides arguments à notre réflexion. Comme nous l'évoquions dans la partie

consacrée à I'analyse sociohistorique, au sortir du second conflit mondial, les représentants

professionnels créent la Caisse des prêts afin de venir en aide aux impéhants ne possédant pas

les fonds nécessaires à I'acquisition d'un office. Ce nouvel organe professionnel constitue une

reponse à la relative désaffection des jeunes pour la profession d'huissier, laquelle a dû

contribuer à I'augmentation de l'âge moyen de ses membres.

Par ailleurs, il convient de souligner également que latendance de certains professionnels à ne

pas prendre leur retraite et à exercer ainsijusqu'à la fin de leur vie, tendance qui a toujours été

I'apanage d'une minorité, mais qui demeure encore aujourd'hui, a contribué également à

accroîûe l'âge moyen des huissiers. Au cours des annees 1950 et 1960, cette tendance à la

poursuite de I'activité devait être plus importante qu'aujourd'hui, dans la mesure où les

systèmes de cotisations des retraites n'étaient pas encore bien développés - la Caisse

d'allocation vieillesse des officiers ministériels (C.A.V.O.M.) qui est la caisse de retraite

obligatoire des huissiers de justice ne sera instituée qu'en 1948. De plus, la vente des offices

était beaucoup moins rémunératrice, ceux-ci étant moins coûteux durant I'immédiat après-

guelre, en raison principalement du maigre volume d'affaires à traiter et, dans I'ensemble, se

cédant plus difficilement qu'aujourd'hui, en raison de la faiblesse de la demande que nous

évoquions plus haut. Nul doute que ces phénomènes ont encouragé à poursuiwe plus

longtemps I'activité professionnelle et, de ce fait, ont contribué à I'augmentation ou au

maintien à un niveau élevé de la moyenne d'âge des huissiers de justice durant la période qui

a fait suite à la Seconde guerre mondiale.

Quelle est l'évolution la plus probable de la moyenne d'âge des huissiers de justice

pour les années à venir ? Pour repondre à cette question, il est nécessaire de prêter attention

aux conditions générales de I'activité sur la période récente.

Si les effectifs de la profession en 2001 laissent penser à une reprise de I'augmentation

du nombre d'huissiers, et si les fluctuations de I'activité des années 1990 semblent ne pas

avoir affecté la composition de la pyramide des âges des huissiers de 2001 - puisque les

25-30 ans et les 3l-35 ans sont proportionnellement plus nombreux qu'en 1990 -, la baisse de
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I'activité enregistrée depuis le milieu des années 1990 - mesurable, comme nous I'avons

souligné précédemment, à partir de la chute du nombre total d'actes réalisés - a contribué à la

stabilisation du nombre des huissiers et, partant, au ralentissement du rythme d'intégration des

entrants. La chute de I'activité n'a pas encouragé les huissiers en exercice à ouvrir davantage

le capital des études aux nouveaux détenteurs du diplôme professionnel. La tendance logique,

si cette chute de I'activité perdure ou s'accentue, sera plutôt à la fermeture de ce capital,

notamment à travers le ralentissement de I'intégration de nouveaux associés, voire le non

renouvellement des associés partant en retraite.

I-es répercussions des differents phénomènes qui ont marqué les conditions de

I'exercice professionnel depuis les années 1990 sont très difficiles à établir aujourd'hui.

Cependant, la forme même de la pyramide pour I'année 2001 semble être annonciatrice d'un

changement : si la structure de la population des huissiers évolue << normalement >> - l.e. si elle

vieillit sans connaître de nouvelles transformations, notamment des franges les plus jeunes -

celle-ci risque, en effet, de se caractériser d'ici quelques années par une nette tendance au

vieillissement, laquelle sera observable à ûavers I'augmentation de la moyenne d'âge

(cI gaphrque no 3)7e. Cette tendance sera plus ou moins marquée selon la reprise ou la

poursuite de la chute de I'activité globale des huissiers de justice qui, à court terme, a

généralement des répercussions sur les effectifs de la profession et partant, sur le nombre de

jeunes entrants.

Nous avons étudié tout au long de cette partie, dans les limites des données en notre

possession, les principales évolutions de l'âge des huissiers de justice, notamment depuis les

années 1970. Il convient de préciser que nous avons laissé momentanément de côté I'analyse

de l'évolution de l'âge de ces derniers au moment où ceux-ci intègrent la profession ; nous

avons pris le parti de nous consacrer à cette étude dans le cadre de I'analyse de l'évolution du

niveau de diplôme des huissiers, qui est développée dans la section suivante. Comme nous

allons le voir, cette évolution a contibué à I'augmentation progressive de la moyenne d'àge

des membres de la profession.

tt Les 46-50 ans et les 5l-55 ans sont en effet plus nombreux en 2001 qu'en 1990.
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IV - Le niveau de diplôme des huissiers de justice

ry-l L'élévation continue du niveau de diplôme détenu à I'entrée de la

profession depuis les années 1970

L'apparition, au cours des années 1970 et durant les décennies suivantes, de conditions

de diplôme à I'entrée de la profession marque un toumant dans I'histoire des huissiers de

justice. Jusqu'à cette période, en effet jamais aucun diplôme n'a été demandé aux candidats

aux fonctions d'huissier, et ce à I'instar des futurs notaires et commissaires-priseurs8o.

Pendant fort longtemps, il suffisait à I'impétrant de réussir I'examen professionnel - ou de

satisfaire aux conditions de capacité requisessl - et d'acquérir un office pour devenir huissier.

Ainsi, durant une tès longue période, la majorité des mernbres de la profession ne déte,naient

aucun tite universitaire82 et les modes d'accès au corps professionnel étaient placés sous le

conftôle quasi-exclusif des huissiers, lesquels assuraient la formation des stagiaires et

organisaient l'examen professionnel. L'acquisition de I'office constituait alors le principal

obstacle à I'entrée dans la profession. C'est bien là ce qu'exprime Maîte Salerne, vice doyen

de la profession, dont les premiers pas en tant qu'huissier stagiaire remontent à 1937 et dont

l'intégration au corps professionnel fut riche en rebondissements :

- << Comment êtes-vous devenu huissier ?

Cette histoire n'est pas intéressante, mais elle est drôle. Alors, j'étais jeune, je ne faisais rien,

mes parents avaient décidë que je nefaisais rien, mes parents avaient décidé que je nefaisais

pas d'études. Je faisais beaucoup de ping-pong. Il y avait un groupe très agréable dont un

camarade qui un jour dit : << Tiens, je veux être huissier > Je dis : < Quoi, huissier ?

Qu'est-ce que c'est que ça ? )). < Oui, j'ai acheté une étude, je vais être huissier près de C. >.

Je lu i d i s :<Qu 'es t - cequ ' i l f au tpou rê t rehu i ss i e r?> ;<R ien> ;e tb i en jed i s :<Çame

convient ! l. Alors, par l'intermédiaire de mon père, je suis entré dans une étude de C. qui

était la plus grande étude de C. à l'époque, je n'en savais rien, et j'ai commencé mon stage,

c'était en 1937. Ça me plaisait dans un sens, pourquoi ? Parce que mon père était un ancien

to C7 Ezra Suleiman, Les notaires. Les pouvoirs d'une corporation, op. cit. (p. 87) et Alain Quemin,
< Un diplôme pour quoi faire ? Coûts et bénéfices des examens comme instruments de fermeture des groupes
professionnels : I'exenple des commissaires-priseurs >>, Droit et sociétë, n" 36/37 , 1997 , Gt.352 et s.).

il^ Cf. supra I'analyse sociohistorique.
"'Par exeryle, dans le département du Rhône, ( 77 %o des huissiers en uercice en 1920 ne possédaient aucun
diplôme >. Cf. Jean Saglio, Christian Thuderoz, Entre monopole et marché : les professions réglementées face à
I'Europe, op. cit., (p. 39).
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principal clerc de notaire, à l'époque, c'était très fort en connaissance juridique. Bien que

n'ayant pas fail d'études particulières, j'avais eu le contact de mon père qui m'avait appris

pas mal de choses. C'étatt ce que I'on appelait la basoches3. Et Ia basoche ne me déplaisait

pas. J'ai fait mon stage, puis j'ai essayé de m'installer. Il y avait une diférence à l'époque :

c'est quand on voulait acheter une étude, on l'achetait d'abord et on passait I'examen après

(...) Donc, j'ai cherché une autre étude, j'étais prêt à en acheter une, j'étais rt*é à T.. J'avais

déjà eu des contacts et des rendez-vous. Puis j'ai été mobilisé en septembre 1939 et suis

revenu en mai 1945. Evidemment, il y a une grosse coupure. En mai 1945, j'avais perdu

beaucoup de vue la profession d'huissier mais, néanmoins, j'avais rien comme activité.

J'avais six ans de plus (...) Et, en discutant avec mes camarades, on m'a dit : << Il y a une

étude à C., pourquoi, tu ne cherches pas à l'acheter ? > Je me suis renseigné, c'était exact :

une étude vacante qui allait être supprimée. Donc, j'ai pris contact, c'était un israélite qui

était décédé depuis 1940,('étude étanfermée depuis cinq ans. J'ai pris contact et j'ai acheté

cette étude. Après, j'ai passé l'æamen en novembre 1945 (...) sans dfficulté... Examen et

étude, aucun problème : je le croyais... je le croyais. Et mon président départemental me

télëphone quelques jours après : < Salerne, vous savez, il y a une modification. Depuis le

2 novembre 1945, il y a un statut des huissiers qui prévoit I'examen qui n'est pas du tout celui

que vous avez passé. Il faut donc repasser I'examen suivant les nouvelles normes >. Je I'ai

repassé et en attendant, j'ai été nommé huissier suppléant comme successeur. J'ai passé deux

exnmens, i'ai prêté dewc fois serment comme huissier suppléant puis j'ai passé mon examen.

J'ai eu une moyenne extraordinaire: 12 sur 20, c'est pas beaucoup, mais ça m'est égal, ça

me sffisait (..-) j'avais unefrousse terrible, parce qu'avant, l'examen d'huissier, c'était entre

les huissiers. Donc, il y avait beaucoup de sympathie mutuelle avec les anciens qui faisaient

passer et les futurs qui arrivaient. Il n'y avait pas d'exemples de recalés, ni rien du tout. Et le

nouvel examen comportait le contrôle du Parquet général avec un conseiller à la Cour

comme examinateur. Les huissiers étaient majoritaires. Il y avait le président du jury et le

président des examinateurs qui étaient conseillers à la Cour. Je ne savais pas du tout qui

c'était, pour moi, c'était très haut, comme dans I'armée un adjudant ou un colonel. C'était

quelqu'un capable defaire la pluie et le beau temps à lui seul... J'avais peur. J'étais content

quand j'ai repassé mon ex/rmen... tr.

On le voit bien au fil de cet extrait d'entretien; avant la Seconde guerre mondiale, les

conditions d'entrée étaient presque exclusivement basées sur la capacité à réaliser

* Selon ls diçtisnnaire Larousse, la << basoche > désignait anciennemen! de façon péjorative et familière,
I'ensemble des hommes de loi.
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I'acquisition d'une charge. A cet êgard, si I'on peut supposer que le statut du 2 novembre

1945 a contribué à élever le niveau des connaissances requises et apporté un peu plus de

rigueur à I'examen professionnel, il n'est nullement nécessaire à cette date de détenir un

diplôme de droit pour devenir huissier. Ainsi, jusqu'en 1975, aucune obligation de posséder

un titre universitaire ne sanctionne l'entrée dans la profession. Seul le diplôme professionnel

était jusqu'alors exigé84.

En vertu du décret n" 75-770 du 14 aoûrt 1975,les impétrants doivent être titulaires

<< soit de la capacité en Croit ou du diplôme universitaire de technologie des carrières

juridiques et judiciaires ou d'un diplôme national sanctionnant un premier qtcle d'études

juridiques, soit du diplôme de l'école nationale de procédure de la chambre nationale des

huissiers de justice (...) ,tt. Par la suite paraît le décret n" 86-734 du 2 mai 1986 qui stipule

que I'examen professionnel se déroulera devant un jury national et que les impétrants dewont

être titulaires de la licence en droit. Enfin, par le décret n" 94-299 du 12 awil 1994, les

candidats aux fonctions d'huissier de justice doivent être nantis, depuis le lo janvier 1996,

d'une maîtrise en droit. Cette condition est toujours en vigueur aujourd'hui.

En très peu de temps, la fonnation juridique theorique a constitué ainsi un pré-requis

indispensable à I'accès au sein de la profession d'huissier.

L'élévation relativement rapide du niveau de diplôme requis a contribué à instaurer

une grande hétérogénéité au sein de la profession. Si, parmi les huissiers, l'on comptait de

façon continue depuis le Xf)C* siècle des licenciés, voire des docteurs en droit, ceux-ci

sont demeurés largement minoritaires jusque dans le dernier quart du siècle suivant, la

profession étant alors, pour une très large part, composée d'individus non-diplômés. Ainsi,

I'hétérogénéité des qualifications des huissiers d'aujourd'hui est beaucoup plus importante
- comme nous pouvons le constater à la lecture du graphique suivant - puisque I'on peut

distinguer plusieurs catégories de professionnels selon les diplômes détenus. Nous le verrons

au cours de notre analyse, cette élévation du niveau de diplôme constitue un des éléments

majeurs de la mutation professionnelle des huissiers de justice, car les nouvelles formations

requises ont contribué non seulement à donner à la profession davantage de légitimité, les

futurs huissiers étant finalement placés sur le même plan que les magistrats et les autres

e L'expression < diplôme professionnel > - que nous utilisons par commodité - est abusive, car la Chambre
nationale des huissiers de justice ne déliwe aujourd'hui en réalité qu'une attestation de réussite à I'examen
professionnel. Par ailleurs, il est important de souligner que les modalités de cet examen se sont modifiées au fil
du tenps et se sont progressivement unifiées au cours du )Od* siècle, notamment grâce à I'ordonnance du
2 novembre 1945.
85 CTledécretno 75-770 du 14 aoûr 1975.
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professionnels du droit du point de vue de la formation théorique, mais également à offrir la

possibilité d'élargir le champ des pratiques sur la base des connaissances issues de cette

dernière. De plus, comme nous le verrons, il apparaît que l'élévation du niveau de diplôme a

contribué à modifier la strucfure sociale de la profession, favorisant l'arrivée d'individus

jusqu'alors moins présents en son sein - comme les femmes - et en freinant fortement

I' hérédité professionnelle.

Graphique no 4 : Répartition des huissiers de justice en
fonction du plus haut diplôme détenu (en 2001)

Autres diplômes
4,6Yo

Non
diPlômés Baccalauréat

5,9Yo g.4Yo

3ème cycle en droit
6,2 yo

Maîtrise en droit
39 o/o

'u La sous-qualification, au sens où
simplement le fait que des individus
stagiaires sur une période donnée.

L'évolution du cadre légal évoquée précédemment laissait présager une telle diversité

en terme de qualifications . on retrouve aujowd'hui, logiquement, differentes catégories

d'huissiers repérées à partir de leur niveau de diplôme et témoignant des modalités d'accès

qui ont eu cours par le passé. Cependant, la sur- et la sous-qualifications6 d'un grand nombre

Capacité en droit
9,6yo

E.N.P.
5,9 vo

Deug de droig
D.U.T. canières

juridiques et
judiciaires

3 ,8Vo

Licence en droit
r 7%

nous I'entendons ici, n'a rien d'illégal ni de dévalorisant, mais souligne
intègrent la profession avec moins de diplômes qu'il n'est requis pour les
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de membres de la profession empêchent de dater directement I'entrée dans la profession des

différents huissiers. Ce que I'on peut dire en revanche - en occultant momentanément

l'existence de toute forme de sur- et de sous-qualification - c'est qu'environ 15 o/o des

huissiers en exercice en 2001 répondent aux conditions de diplôme en vigueur avant 1975 -

r.e. qu'ils sont bacheliers ou non diplômés87 -; D % d'entre eux répondent à celles de la

période allant de 1975 à 1986 - i.e. qu'ils sont détenteurs du diplôme de I'E.N.P., d'un deug

de droit, d'un D.U.T. < carières juridiques et judiciaires D ou d'une capacité en droit -, 17 yo

à celles de la période suivante et, enfin, 39 % arD( conditions de diplôme de la période

actuelle.

Si I'importante proportion d'huissiers détenant une maîtrise est imputable à I'entrée dans la

profession de jeunes détenteurs du diplôme professionnel entre 1996 et 2001, celle-ci

s'explique également par la surqualification des candidats aux offices des périodes

précédentes. Il paraît donc pertinent d'observer en détail la répartition des titres détenus par

les huissiers selon les fianches d'âge, afin de saisir plus finement I'hétérogénéité des niveaux

de diplôme selon les périodes, ainsi que les divers phénomènes de sur et de sous-qualification

qui peuvent exister.

Graphique no 5 : Répartition des huissiers de justice par
tranche d'âges en fonction du plus haut diplôme détenu

(en pourcentages d'individus en 2001)

E Non diplômés

lBaccalauréat

I Capacité en droit

trE.N P.

I Deug de droit, D.U.T. *

ELicence en droit

IMaîrise en droit

E 3ème cycle en droit

lAutres diplômes
* DLff carriàes juridiques et judiciaires

Plus de 50 ans 4l-50 ans 40 ans et moins
t'' On compte parmi les non-diplômés une grande part d'individus ayant accéÀé à la profession par le biais de la
cléricature. Pour qu'un impétrant puisse se présenter aujourd'hui à l'examen professionnel sans aucun titre
universitaire, il faut qu'il ait obtenu, sans qualification, le diplôme professionnel à une époque où cela était
encore possible ou qu'il ait exercé comme clerc durant 10 ans, dont au moins 5 en tant que clerc principal. Il lui
faudra, de plus, obtenir I'autorisation du procureur. A noter que la proportion d'individus concernés ne cesse de
baisser au fil du temps (cf. graplnque no 5).
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Nous avons construit, autant que possible, ces tranches d'âges en fonction de l'âge d'entrée

minimum des huissiers dans la professionss. Ainsi, les 40 ans et moins ont eu au minimum25

ans (âge minimum requis à I'entrée de la profession) en 1986 et, pour la plupart d'entre eux,

ont donc intégré la profession alors que la licence était requise. Les 4l -50 ans sont entrés à

l'époque au cours de laquelle la capacité en droit (ou les diplômes jugés équivalents, comme

celui de I'E.N.P. qui est déliwé par la Chambre nationalese; était requise. Les plus de 50 ans,

sont arrivés, pour la plupart d'entre eux, avant que la réforme de 1975 ne s'applique.

Pour apprécier les phénomènes de sous-qualification, il faut bien prendre en

considération le fait guo, quel que soit le diplôme requis, celui-ci l'est à l'entrée du stage

professionnel, c'est-à-dire deux ans ou plus avant l'âge de 25 ans requis pour devenir huissier

de justice, c'est-à-dire pour acquérir une éfude. C'est pourquoi I'on trouve encore chez les

4l-50 ans des individus ne détenant aucun diplôme, sinon seulement le baccalauréat, le

diplôme de I'E.N.P. ou le deug de droit. De manière générale, plus les huissiers sont jeunes et

plus les formes de sous-qualification se réduisent. Ainsi, I'entrée dans la profession

( par la petite porte >> - i.e. par la filière professionnelle ; la cléricature - semble aujourd'hui

être proportionnellement moins empruntée que par le passé. Cela peut s'expliquer notamment

par la démocratisation de I'accès aux études universitaires et par la difficulté de I'examen

professionnel qui s'adresse aujourd'hui à des titulaires d'un diplôme de second cycle en droit.

Des phénomènes de surqualification demeurent également observables. On remarque

notamment que plus de 30 %o des 41-50 ans détiennent une maîtrise en droit, alors qu'il ne

leur était demandé, pour la plupart d'entre eux, que la licence pour réaliser le stage

professionnel. Toujours dans le registre des surqualifications, on peut observer I'augmentation

de la proportion des individus détenant un titre universitaire juridique de troisième cycle qui

avoisine les l0 % pour les moins de 4l ans.

Enftn, il est intéressant de souligner que la diversité actuelle des qualifications connaît

aujourd'hui une amplitude maximale, laquelle tendra à s'amenuiser vers 2015, lorsque la

quasi-totalité des professionnels ne possédant aucun titre universitaire sera partie en retraite.

tt Nous avons parfaitement conscience que le regard rénospectif que nous portons sur la profession à partir
d'une observation par tranche d'âges ne pennet pas de saisir padaitement l'êvolution des caractéristiques des
huissiers, puisque ceux appartenant aux classes d'âges les plus élevés ne constituent pas forcément le reflet exact
de la profession telle qu'elle était par le passé, des huissiers ayant pu intégrer tardivement le corps professionnel
ou I'ayant quitté. Ces deux qæes de comportement constituent indiscutablement des biais pour notre analyse,
mais ceux-ci semblent pouvoir être négligés car, cornme I'indiquent Christian Cordellier et Nathalie Missègue,
< les professions libérales supérieures dont l'accès est contrôlé (mëdecins généralistes, spécialistes, professions
juridiques et comptables, etc.) se distinguent par une quasi-absence de mobilité : on entre dans ces professions
pour y faire carrière ,r. Cf. << Les disparités de patrimoine professiorurel des independants >> in Données sociales.
La sociétéfrançaise, Paris, I.N.S.E.E.,1999, (p. 309).
tt Au total, 63,1yo des huissiers de justice sont titulaires du diplôme de I'Ecole nationale de procédure en 2001.
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La carte factorielle suivante nous perrnet de bien visualiser et de résumer les

principales corrélations que nous avons soulignées jusqu'icie0.

Carte factorielle no I : Diplôme et âge

Nota: cette carte aété réalisée à partir d'une analyse factorielle des correspondances (A.F.C.).

Les contributions de chacune des modalités de variable - e.g. < supérieur à 50 ans )), (( 4l-50

ans )), (< 3è'" cycle en droit >>, etc. - à la construction des axes I etZ ne sont pas identiques. Le

premier axe regroupe ici 90,5 % de I'information, le second n'en récupère que 9,5 %.

L'analyse des résultats de cette A.F.C. confirme la lecture de ce graphique - ainsi que nos

précédentes remarques :

- par rapport à l'ære l, un premier sous-ensemble de modalités fortement corrélées, à savoir,

( 40 ans et moins >> et << maîtrise en droit >> - en revanche, aucune corrélation n'apparaît avec

la modalité ( 3è* cycle > - s'oppose à un autre sous-ensemble de modalités fortement

conélees : << plus de 50 ans D, <( sans diplôme >> et << capacité en droit > ;

- parrapport à l'æ<e 2, <<bac >> et << deug >> sont fortement conélés à << 41-50 ans >.

* Afin qu'il n'y ait aucune ambiguité dans la lecture des cartes factorielles qui illustrent notre analyse, précisons
sinplement que plus les modalités qui y sont représentées s'éloignent de I'origine, plus elles sont significatives,
et que celles qui sont corrélées dans la réalité << s'attirent > sur la carte factorielle, c'est-à-dire que ces modalités
sont (graphiquement) proches les unes des autres.

I moins de 41 ans
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IV-z Evolution de l 'âge d'entrée dans la profession: I ' influence des

conditions de diplômes ?

Outre les phénomènes de sur- et de sous-qualification, il importe de souligner que

l'élévation du niveau de diplôme requis s'est accompagnée de l'augmentation de l'âge

d'entrée dans la profession - i.e. d'acquisition de I'officent.

Tableau no 6 : Moyenne d'âge des huissiers

au moment de I'acquisition de I'office

Age moyen à I'acquisition
de I'office (en années)

Période antérieure à 1975 iusqu'à 1975 inclus 28,4
De 1976à 1986 30
De 1987 ù 1995 31,2

Période postérieure à 1996 37,5

Le phénomène d'augmentation de l'âge d'entrée au sein du corps professionnel apparaît ici

très neffement, celui-ci augmentant en moyenne progressivement pour chacune des périodes

d'acquisition de I'office. On obtient des résultats analogues pour l'âge d'entrée moyen par

année, comme en témoigne le graphique suivant.

Graphique no 6 : Age moyen d'entrée dans la profession
des huissiers par année de nomination

Age
moyen
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Années
er Un tel changement est observable également chez les commissaires-priseurs. Cf Alain Quemin,
Les commissaires-priseurs. La nrutation cl'une professiott, op. cil., (p. 148 et s.).
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Pour autant, une telle évolution peut être due à d'auffes facteurs, cornme la difficulté

croissante de trouver des études ou des parts de S.C.P. à acquérir, de financer cette

acquisition, ou bien encore coûlme les faibles taux de réussite à I'examen professionnel,

lesquels semblent temoigner d'une sélectivité grandissante de la part des instances de la

professione2.

L'hypothèse d'une difficulté croissante à trouver une étude ou des parts de S.C.P. semble ne

pas résister à I'analyse, étant donné que le temps d'attente moyen enfre le moment de

I'obtention du diplôme professionnel et celui de I'acquisition de l'office tend à se réduire sur

la periode étudiée, passant de 2,9 ans pour les plus de 50 ans à respectivement 2,4 et2,2 ans

pour les 4l-50 ans et les moins de 41 ans. Du même coup, I'hypothèse de la difficulté pour

réaliser l'acquisition d'une etude ou de parts de S.C.P. est impossibte à confirmer et ce,

d'autart plus que les possibilités d'emprunt se sont multipliées depuis les années 1950e3.

Par ailleurs, il importe de souligner le fait qule les impétrants obtiennent le diplôme

professionnel plus tardivement qu'auparavant, comme le montre le graphique suivant.

Ce serait donc avant la periode consacrée à I'acquisition de I'office qu'il faut aller chercher

les causes de l'augmentation de l'âge moyen d'entrée dans la profession.

Graphique no 7 z Age moyen d'obtention du diplôme
professionnel des huissiers par année de nomination

Age
moyen

25
24
23
22
2 l

$a $ $* eù s& S $ S $ $ d S S Années

n C7 SwistiEtes de l'exannen professiomtel & 1986 à 1999, doqtment interne à la Chambre nationale, 2000.

" A titre indicatif, la Caisse des prêts contribuait en 195? à25 o/o des cessions d'offices ; cette proportion s'élève
à 5O o/o en 1974, au t€rme d'une progression plus ou moins fluctuante, mais assez nette dans I'ensemble.
Iæ pourcentage des cessions d'office avec prêts (tous prêts confondus) passe de 30/o en 1955 à 94Yo en1974.
La progression demeure assez linéùe malgré quelques fluctuations. Cf.In Rewe des Huissiers de Justice,1975,
(p. 165). Nous reviendrons sur la question de I'emprunt au cours de la troisième grande partie de notre analyse,
dans le cadre de l'étude des tajectoires socioprofessionnelles des huissiers dejustice.

28
27
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Si les facteurs explicatifs de la hausse de l'âge moyen d'entrée tiennent en partie à I'obtention

plus tardive du diplôme professionnel, il nous appartient donc d'étudier les taux d'admission

dans la profession. Dans ce domaine, des fluctuations sont observables, mais il apparaît dans

I'ensemble que ces taux se sont élevés au cours de la seconde moitié des années 1980 jusque

vers la moitié des années 1990, moment auquel ils ont connu une baisse waisemblablement

passagère, avant de monter à nouveau. Les taux de réussite sont parfois très bas, ce qui se

ûaduit par un plus grand nombre d'échecs, lesquels contribuent à faire augmenter l'âge

moyen d'entée au sein de la profession. Le graphique suivant permet d'apprécier plus

finement les variations que nous venons d'évoquerea.

&b$'$"$d'$$9€seô

Graphique no 8 : Taux d'admission à I'examen
professionnel de 1987 à 1999 (enYo)

$$"S
Années

Rappelons ici que I'obtention plus tardive du diplôme professionnel peut s'expliquer, en

ouhe, par les phénomènes de surqualification, auûement dit par I'allongement des études

universitaires, les impétrants achevant de plus elr plus tard leu cursus. A cet égard, nos

analyaes statistiques confirme,nt I'existe,nce de fortes corrélations enhe l'âge d'entrée dans la

profession et le diplôme détenu, et enfie cet âge d'enhée et l'âge au moment de I'obtention du

diplôme professionnel.

q 
Les résultab pilesenés ici sont issus du traitement secondaire de données statistiques produites par la Chambre

nationale. Cf. Sta*dques de l'etamen professionnel de 1986 à 1999, op. cit.
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On peut donc conclure, au terme des remarques formulées précédemment, que

I'instauration de conditions de diplôme a contribué à I'augmentation du niveau de l'âge des

huissiers au moment de leur intégration au sein du corps professionnel. De plus, d'autres

phénomènes, coûlme la surqualification ou la baisse des taux de réussite à I'examen

professionnel, même s'ils demeurent d'importance secondaire, ont aussi favorisé cette

augmentation.

Il ne s'agrt là que des preuriers résultats de nofre analyse des conséquences de I'instauration

de conditions de diplôme à I'entree de la profession depuis les années 1970. Comme nous

allons le voir, un tel changement semble avoir limité grandement les logiques traditionnelles

de tansmission de I'office au sein de la sphère familiale et contribué ainsi à modifier le

recrutement social des huissiers ; ceci constitue un des points de la section suivante de notre

analpe.
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V - La répartition des huissiers de justice selon I'origine sociale

V-l L'évolution du recrutement social des huissiers de justice

Les huissiers de justice sont parfois considérés, aujourd'hui encore, comme

appartenant à une profession << fermée >>, c'est-à-dire qu'il serait difficile, voire impossible

d'intégrer sans être soi-même issu d'une famille d'huissier, ou d'origine sociale relativement

élevée. S'il existe toujours de véritables dynasties de professionnels - dont une des plus

connues et, peut-être, des plus anciennes, puisqu'elle remonte au XVIIt'* siecle, est la

famille Soulardes - et s'il faut reconnaître que toute une frange de la profession se compose

d'individus issus de catégories sociales élevées, cette vision commune demeure assez peu

réaliste, même si, comme nous allons le voir, elle repose sur un fond de vérité. De plus, si I'on

suit les travawc que Christian Thuderoz a consacrés à la professiorq il serrble que les modes

d'activité ont connu de profonds changeme,nts, tendant aujourd'hui vers des logiques

enhepreneuriales, qui remplacent peu à peu les logiques traditionnelles ceirhées

principale'ment sur la préservation et la transmission intrafamiliale du patrimoine

professionnels. Nous proposons dans cette partie de I'analyse d'approfondir l'étude menée

par ce sociologue à I'aide des résultats de note enquête statistique et de chercher à prendre la

mesure d'un éve'lrtuel bouleversement des fiaditions professionnelles. Comme nous le

venons, si ces dernières ont nettement perdu de leur importance, elles n'ont pas disparu pour

autant et il paraît ainsi pertinent, pour caractériser la situation actuelle, d'évoquer la

co exis t ence de lo giques professionnelles différentes.

Nous proposons de débuter nofre analyse de la repartition des huissiers selon leur

origine sociale en observant le tableau suivant qui présente les résultats de nofie enquête

quantitativeeT.

's C7 supra f'anatyse sociohistorique à la section intitulée << Les << hyperactifs > ou la frange des représentants
profes sionnels quas i-profess ionnels >>.
- Christian Thuderoz, << Notaires et huissiers de justice : du patimoine à I'enteprise >>, op. cit., et FiIs et ofices-
Ingiques patrimoniales a formes d'entreprenanrisation: le cas des professions notariales et d'huissiers de
ilgstice, op. cit.
" Pour identifier I'origine socirale des huissiers de justice, nous avons intégré les réponses des huissiers
oonc€mânt la profession de leur père à la nomenclaûrre des professions et catégories professionnelles
de I'I.N.S.E.E.. q Ahin Desrosières, Iaurent Thévenog Les catégories socioprofessionnelles, Pais,
la Découvcrte, (3* édition) 1996. Nous avons découpé la catégorie habituelle <Cadres et professions
intellectuelles supérieures D tout en la maintenant. Apparaissent ainsi, pour les besoins de note présentation, les
catégories << huissiers D, (( autre officier ministériel D et (( auûe profession libérale >. De même, une catégorie
< enployé d'huissier > a été créée ; celle-ci ne sera pas utilisée en dehors du tableau no 6, puisqu'elle ne présente
que p€u d'intérêt pour note analyse, en raison du tès faible nombre d'huissiers qui en sont issus.
Conceinant I'usage des catégories socioprofessionnelles dans une perspective d'analyse statistique, nous avons
consulté Alain Chenq < La catégorisation statistique. Présentation au dossier > et << La descriptibilité statistique
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P.C.S. du père Pourcentages
Huissier 14.2
Aeri culteurs exploitants 4,3
Artisans, conrmerçants l 0 . l
Chefs d'enfreprise 9,7
Cadres et professions intellect. sup. 15.8
Autre officier ministériel' 1,,2
Autre profession libérale-- 8.6
Professions intermédiaires 10,5
Emplové d'huissier 0,2
Employés 16,3
Ouwiers 9,2

Tableau no 7 : Répartition des huissiers en fonction de loorigine sociale

Manquants : 3l

Graphique no 9 : Répartition des huissiers de justice
selon I'origine sociale (en 2001)

Ouwiers
9,2 0/o

Aute profession
liberale Autre officier
8,6 o/o 

ministériel
1,2 o/o

Huissier
14,2 0/o

Cadres et
professions

intellect. sup.
15,8 0/o

Agriculteurs
exploitants

4,3 0/o

Chefs d'entreprise
9,7 0/o

Employés
16,5 0/o

Professions
intermédiaires

10,5 0/o

des professions )r, in Sociétés contemporaines, no 26, 1997, Louis Chauvel et alii, <Enjeux et usages des
catégories socioprofessionnelles : traditions nationales, comparaisons internationales et standardisation
européenne >>, Laurence Coutrot < Les catégories socioprofessionnelles : changement des conditions,
permanence des positions ? >, et John Goldthorpe < On Official Classifications in France and in Great Britain >,
in Sociétés contemporaines, no 4546,2002.' 

La catégorie << autre officier ministériel > regroupe les commissaires-priseurs, les notaires, les avoués et les
ereffiers des tribunaux de commerce.t* 

Lu catégorie < autre profession libérale ) regroupe tous les professionnels libéraux hormis les huissiers et les
ofïiciers ministériels (medecins, avocats, géomètres, comptables, etc.).
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On constate tout d'abord à la lecture du tableau précédent que la profession d'huissier

de justice regroupe une proportion d'enfants d'huissiers relativement < faible >> (14,2 %) pour

une profession au sein de laquelle la transmission de I'office s'opérait traditionnellement pour

une large part dans la sphère familiale. A cette aune, elle semble ainsi aujourd'hui ne pas

totalement mériter l'étiquette de < profession fermée >> qu'on lui attribue parfois. Cependant,

il faut bien souligner que ce chifhe s'avère énorme lorsque I'on sait qu'en 2000, les huissiers

de justice représentent seulement 0,014 oÂ de la population active occupéee8 - proportion qui

demeure d'ailleurs à ut niveau quasi nul, et ce au moins depuis la période révolutionnaire.

D'un point de vue statistique, on constate ainsi une surreprésentation des professionnels dont

le père est huissier.

La catégorie des cadres et des professions intellectuelles supérieures est, pour sa part, très

fortement représentée avec 39,8 % (en intégrant au sein de cette catégorie << autre profession

libérale r>, << auûe officier ministériel >> et << huissier >>). Ainsi, si I'on ne peut raisonnablement

considérer que les huissiers de justice constitue,nt une profession << fermée >> en raison d'un

recrute,ment assez large au sein de la société -laplupart des catégories étant représentées avec

des pource,lrtages relativement importants - et du < faible >> tatuc d'autoreproduction du groupe

professionnel, il apparaît, en se basant sur la nome,nclafure des P.C.S., gu€ ceux-ci sont

majoritairement issus des catégories socioprofessionnelles moyennes et, surtout, supérieures.

D'un point de vue général, on remarque que le recrutement des huissiers au sein de la

stucture sociale s'est réalisé de façon diversifiée: ainsi, la catégorie des employés est

représentée à 16,5 % (en y ajoutant les employés d'huissier) et celle des professions

intermédiaires et des ouwiers respectivement à 10,5 et 9,2 %o.I-es artisans, commerçants et

chefs d'entreprise sont représentés pour leur part à I9,8 Vo. La proportion des agriculteurs

exploitants est laplus faible (4,3 yo).

Selon une autre perspective, cette fois-ci davantage axée sur la situation de classe que sur la

professionee, il apparaît qu'environ 215" des huissiers sont issus des classes moyennes alors

s I.N.S.E.E., France, porTrait socia, [2000-2001], Paris, I.N.S.E.E., 2000, (p. 157).
" Nous faisons ici référence aux rcmarques formulées par Jean-Michel Cbapoulie en armexe de son étude sur les
professenrs du secondaire : ( (...) Ia profession ne saisit jamais que tès paniellanent l'appartenance ou
I'origine de classe ; îl est donc parfois néressaire d'adopter un autre point de we et, sans sè préoccaper du
classement précis de telle ou telle personne, de raisonner en termes de situatbn de classe : on æt alorc conduit
à utiliser un terme comme << classe moyenne > pour designer ce qui n'est ni la paysannuie, ni la classe ouwière,
ni la bourgeoisie (au sens de propriétaires de moyans de production). Quand on chqche à établir un lien,
nécessairanent lâche, entre ces danx types d'analyse, on est conduit à employer des ærmes aomme <<fractions
supérianræ des classes moyenn* ), Ircur designer I'appartenance de classe Wque des cadres diplônes >.
C/ Jean-Michel Cbapoulie, I*s professeurs de l'enseignement secondaire. (Jn métier de classe mt yeilne, op. cit.,
(r. 358). A noter que nous utiliserons au frl de notre analyse ces distinctions au sens où I'auteur les a définies.
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que presque la moitié d'entre eux (48 %) proviennent d'un milieu de travailleurs indépendants
que I'on peut associer à la petite ou à la moyenne bourgeoisie.

Par-delà ce premier constat d'ensemble, il importe désormais de porter notre attention

sur l'évolution de I'origine sociale des huissiers, afin de déterminer si les répartitions

observées precédemment se sont modifiées au fil du tempslm.

Tableau no 8 : Répartition des huissiers selon I'origine sociale

et par tranche d'âges

P.C.S. du pere < 41 ans 4l-50 ans > 50 ans Moyenne
iluissier 9 .2% tt.9 % 23.6 % l4,l o/o
{,griculteurs exploitants l,g %o 5,3 yo 6% 43 Vo
ffigans, commerçants 9,8yo 9,7 yo l l ,2yo lO'2Yo
Ohefs d'enteprise tl,4yo tr.3 % 5,2yo 9'7 Vo
ladres et professions intellect. Suo. 2l,g yo t4.s % 9.4% l5,gyo
Auhe officier ministériel 1,3 o/o 0,6yo t.3 % l . 2Vo
{ute profession liberale 8.6o/o g,gyo 8,6o/o 8.7 Vo
hofessions intermédiaires t3.0 % r0.7 % 6,4yo l0'4 Vo
lmployés 14,3 yo t6.4% 19,3 Yo l6,s vo
)uwiers 9,3 0/o 10,7 o/o 8.6% 9.2Vo
Total t00 % r00 % l00o/o 100 Yo

Plusieurs changeme,nts importants ont marqué le recrutement des huissiers au sein de
la sûucture sociale. Signalons, tout d'abord, Que l'autoreproduction du groupe professionnel
était beaucoup plus forte par le passé, puisque si I1,9 To des 4l-50 ans ont un père huissier,
on observe que cette proportion s'élève à 23,6 %o pour les plus de 50 ans. Autre résultat
imFortant : la re,présentation des << cadres et professions intellectuelles supérieures )) - non
comprises les sous-catégories << autre profession liberate >r et << autre officier ministériel > -

a plus que doublé, passant de 9,4 o/o pour les plus de 50 ans à 2l,g yo pour les moins de
4l ans. La proportion de la catégorie < professions intermédiaires > a également été multipliée
pardeux;13% desmoins de4l ans en fontpartie, alors que seulement 6,4yodes plus de
50 ans connaissent cette situation. On note, par ailleurs, une baisse du taux de représentation
des e,nployés (de 5 points) et de celui des agriculteurs exploitants, qui passe de 6 à !,g yo.

A noter égalernent une légère fluctuation du recrutement des individus issus du milieu
ouvrier, qui connaît presque la même proportion pour les deux tranches d'âge exfrêmes.
Enfin, le taux de représentation des huissiers dont le père est classé dans la catégorie << autre

lm Nous ne reviendrons pas ici sur les rerrarques méthodologiques forrmrlées - au sein de la précédente section
de notre analyse - à propos du point de nre rétospectifque nons avons adopté
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profession libérale D n'a, quant à lui, guère changé, gravitant entre 8,5 et 9 %o, de même que

celui des << autres officiers ministériels > qui a connu quelques variations, mais demeure très

faiblement représenté, et ce quelles que soient les tranches d'âges.

Parmi la catégorie << autre officier ministériel >>, apparaissent au sein de notre échantillon sept

notaires, deux greffiers des tribunaux de commerce et un commissaire-priseur. Les autres

professions libérales sont plus largernent représentees. Le recrutement au sein du milieu

médical - et paramedical - semble I'emporter largement sur celui qui s'effectue parmi les
professions juridiques ; ce milieu est représenté à 66,5 oÂ, avæ respectivement 40 o/o pour les

médecins - dont une très large majorité de généralistes -, 13,3 %o pow les pharmaciens,

10,6 yo pour les dentistes, chirurgiens-dentistes et prothésistes dentaires, et enfin 2,6 %o potn

les kinésithérapeutes. Les avocats ne re,présentent, quant à eux, que 14,6 %o des effectifs de la

catégorie << autre profession liberale >. Viennent e,nsuite les assureurs avæ 9,3 %o, les

vétérinaires et les geomètres avec respectiveme,lrt 8 et 1,3 %. Onremarquera que, si toutes les

filiations que nous venons de présenter temoignent de I'apparte,lrance d'une frange d'huissiers

à la bourgeoisielor, l'élite des professions libérales ou des officiers ministériels n'est que très

faiblernent représentég on ne compte presque aucun commissaire-priseur ni médecin

specialiste et les avocats demeurent en faible nombre.

Une autre distinction doit ête réalisée parmi les modalités de repartition des huissiers

selon I'origine sociale: celle touchant au caractère privé ou public de I'activité

professionnelle de leur pèrelo2. On constate, sur ce plan, une relative tendance à I'ouverture de

la profession à des individus dont le père est fonctionnaire, leur proportion ne cessant de

croître sur la période étudiée ; pour les 50 ans et plus, on comptait 17,l yo d'individus dont le

père exerçait dans le public et, pour les 41-50 ans et les moins de 4l ans, cette proportion

affeint respectivem ent 2l et 23,6 %o.

En conclusion, si la profession n'est pas ( fermée D au sens strict du terme, il faut

remaf,quer qu'aujourd'hui, celle-ci n'est pas pour autant ouverte de façon égale à tous les

membres de la société, puisque les couches sociales moyennes, et principalement leurs

fractions supérieures, y sont forteme,nt représentées. De plus, il s'avère que la tendance

observée sur la période récente est toujorns au recrutement des individus vers le haut de

lol I: bourgeoisie est entendue ici exceptionnellement en un sens très resteint; elle désigne la classe des
déteiræurs des moyens de production
r02 Pour rme otalfte d'enscmble des différences sur le plan des pratiques sociales des tavailleurs des sphères
publiEre et privée, c/ François de Singly, Claude Thétot, Gens du public, gens du privé. La grande diférence,
Paris, Bordas, 1989.
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l'échelle socialel03. Il apparaît ainsi que la contrainte économique que représente I'acquisition

d'une éfude constitue toujours un mode de fermeture du groupe professionnel, même si

d'autres mécanismes sociaux, comme l'élévation du niveau de diplôme requis, tendent

aujourd'hui également à rendre plus difficile I'accès à la profession aux individus peu dotés

en capitaux scolaires.

Comparatif de la répartition selon l'origine sociale entre notaires, commissaires-

priseurs, avocats et huissiers de justice

Afin de donner plus de profondeur à notre analyse, nous proposons de comparer, dans

un premier temps, la répartition des huissiers de justice selon I'origine sociale à celles des

notaires et des commissaires-priseurs, professions qui partagent également le statut d'officier

ministériells. Pour ce faire, nous avons utilisé les statistiques produites par le Conseil

supérienr du notariat et présentées pax Ezra Suleiman dans son ouwage intitulé Les notaires.

Les potmoirs d'une corporationlos - statistiques rrraisemblable,ment produites au cours des

annees 1980 - et celles provenant d'une e,nquête conduite en 1977 par la Chambre nationale

des commissaires-priseurs et analysée par Alain Quemin dans Les commissaires-priseurs.

I-a mutation d'une profession 16. A ce propos, ce dernier portera - à bon droit - une sévàe

critique à l'égard de la production de ces chiffres - en raison du manque d'informations sur

les méthodes de recueil de données ernployées, ainsi que sur la constitution des catégories de

la nomenclature utilisée.

Afin que de telles comparaisons soient possibles, nous avons fait disparaître des effectifs

d'huissiers en enlevant la dernière tranche d'âges (la plus jeune), à savoir tous les individus de

moins de 40 ans et nous I'avons remplacée par la catégorie des 50 ans et plus - en nous

inspirant de la méthode de calcul des moyennes par substitution qui consiste à remplacer la

valeur de la catégorie extrême (qui est ici manquante) par la valeur de la catégorie extrême la

103 En cela, les huissiers de justice se distinguent des professeus du secondaire analysés par Jean-Michel
Chapoulie. Cl, Ias professeurt de I'enseignenent seeondaire. Un métier de classe moyenne, op. cit., (p. 57).
Même si cette coryaraison peut s'avâer fragilg puisque I'ana[yss realisee par I'auteur s'applique arx années
1970, il apparalt que les proportions des individus iszus des classes moyermes sont à peu près les mêmes pour les
derr:r professions, alors que le recruteænt au sein de la bourgeoisie demeure plus irryortant pow les huissiers.'* L€s commissaires-prisarrs ayant choisi de se consacrer aux ventes volontaires ne bénéficient plus aujourd'hui
du statut d'ofÏicier ministériel, mais cela ne gêne en rien noûe corparaison. Pour uns anal)rss des modalités et
des conséquences de la transfomration du statut des comnissaires-priseurs par la loi du 10 juillet 2000, cf. Alain
Quemiq In réforme des ventes aux enchèræ, dæ commissaires-prisanrs aux sociétés de ventes publiques
!fft.7-2l5lin ùde des ventes wlontaires etjudician'res, Paris, Iæs Editions Iæ serveurjudiciaire, 2001.'.:E;^z Sulcirran, Les notaires. Izs powoin d'une corporation,op. clr, (p. 88).16 Alain quemu\ Les commissaires-priseurs. La mutation d'une)rofessùn, op. cit., (trt.227).
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plus prochel0T - de façon à observer la répartition des huissiers selon I'origine sociale telle
qu'elle pouvait exister au milieu des années 1980 - compte tenu du fait que les huissiers qui

avaient 40 ans en 2001 ont obtenu, au minimum, leur diplôme professionnel à25 ans, donc en
1986. Nous avons parfaitement conscience que la répartition de la population des huissiers

selon I'origine sociale é:tait quelque peu differente en 1986, notamment puisque nous
observons celle-ci à tavers les individus qui sont encore en exercice aujourd'hui ; une part de
ces derniers s'est ajoutée arD( effectifs de la profession après le milieu des années 1980 et
toute une partie de la population des huissiers de 1986 est aujourd'hui à la retraite. De plus, il
est évident que nous ne pouvons saisir precisément I'ensemble des évolutions du recrutement

social des huissiers à partir de telles projections, lesquelles confinent à la réification de ces
évolutions et, partant, à des sur- et des sous-estimations.

Cependant, si les biais qu'inûoduit une telle perspective ne peuvent ête occultés, ceux-ci

demeure,lrt sonrme toute négligeables, puisqu'il importe de réaliser, à partir de nos résultats,

des comparaisons d'ensemble et non des calculs précis. Cette comparaison peut paraître,

malgré tout un peu oséæ, compte te,nu du fait qu'elle presente des Ésultats dont la fiabilité

n'est pas totaleme,lrt garantie, mais il nous a panr essentiel de te,lrter de comparer la repartition

des me'mbres de ces trois professions en fonction de leur origine sociale. Une telle

comparaison se justifie dans la mesure où il est intéressant de détenniner s'il existe ou non,

e,nfre celles-ci, des différences notables sur le plan du recrutement social de leurs membres,

ces professions partageant le statut d'officier ministériel et I'entrée en leur sein se

caractérisant par un coût financier élevé.

Tableau no 9 : Comparatif de la répartition selon I'origine sociale entre

notaires, commissaires-priseurs et huissiers de justice

Profession du père Notaires Commissaires-priseurs Huissiers de iustice
La même que le fils 34.7 % 20,5 0/o 20%
Autre profession libâale 12 .6% 29,5 % 9%
Ernployé. ouwier. autres 9.4% (avec les cadres) 12.5 % 28%
Chef d'eirte,prise
(industriels. etc.) 3 ,1yo ll,3 yo 7%

Commerçant et artisan r42% l3,L yo Lt%
Cadre 6.7 o/o t t%
Fonctionnaire 9.7 o/o 9,4% 18%
Anriculteur 9.3 % 4,4o/o 6o/o

tot Po. une utilisation de la rnéthode de calcul par substituti oq cf. supra, à la sous partie II-l < Iæs logiques de
répartition des huissiers dejustice sur le territoire >.

203



La lecture de ce tableau comparatif est instructive - même s'il faut, bien sûr, faire
preuve d'une grande prudence dans I'interprétation que nous en donnons et tenir compte du
fait que toutes les observations que nous formulons ne sont valables que pour la période des
années 1970 ou 1980. Dès I'abord, on est frappé, en effet, par les différences existant entre
huissiers et notaires sur le plan de I'héredité professionnelle; ces derniers exerceraient
proportionnellement bien plus la profession de leur père que les huissiers ou les
commissaires-priseurs, une différence d'environ 15 % êtant observée. Il apparaît, en outre,
que les huissiers sont moins issus des milieux de professionnels libéraux que les notaires et,
surtout, les commissaires-priseurs. De même, ils comptent dans leur rang beaucoup plus
d'individus issus des catégories d'employés et d'ouwiers que les notairestos : les proportions
passent du simple au friple enhe les deux professions. Les résultats concemant la catégorie
<< chefs d'entreprise r> de,meurent, quant à eux, difficilement exploitables, car nous ne
connaissons pas, pour les huissiers cornme pour les aufres professions représe,lrtées dans ce
tableau, la taille (en nombre d'employés) des e,ntreprises.

Obseryons mainte,nant la répartition des avocats selon leur origine sociale.

Dans son ouwage consacré à la profession d'avocal Lucien Karpik consacre une
partie de son analyse à l'étude des divers aspects du recruteme,nt social de ses membresloe.

Il ressort qu'au milieu des années l970,les avocats sont issus des professions libérales et des

cadres supérieurs pour 29 %o d'ente eux, et des patrons de l'industrie et du commerce

exactement dans les mêmes proportions. On compte également 27 o/o d'avocats provenant des
professions judiciaires et juridiques et 15 oÂ de la <petite-bourgeoisie > (cadres moyens et

employés). L'auteur conclut ainsi au caractère < bourgeois >> du recrutement social des

avocatsll0. En comparant ce recrutement à celui des huissiers, à partir de la ûanche d'âges des
plus de 50 ans (cf. tableau T), on remarque que les huissiers sont moitié moins nombreux que

les avocats à provenir de la catégorie << professions libérales et cadres supérieurs > et autant à

être issus des professions juridiques et judiciaires. Les pères cadres moyens et employés

demet[ent, en revanche, presque deux fois plus nombreux chez les huissiers. A noter

16 qn 9æ noint' la co4araison avec les comrrissaires-priseurs est inpossible, coryte tenu du fait que les cadres
ont-également été intégÉl dans cette catégorie. Comme le rappelle Alain Quemnt il y a fort à parier que cette
caégorie hybride de << cadre, erryloyé, ouwier ) se compose bien plus d'enfants de caàres que d-'individus issus
des deux autres catégories sociales, I'accès à la profession de commissaires-priseurs nécesiitant d'importantes
resso-urqes économiques. Cf, Alain Quemi4 I*s commissaires-prisanrc. Ia mutation d'une professioi, op. cit.,
G'.22s).
fl t ucieo Karpik, Les awcats. Entre L'Etat, Ie public a le marché. )QIf)0( siècle, op. cit.,.$r.2g7-303).tto lbid.,@.297').
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I'absence de la représentation de la classe ouwière parmi les pères d'avocats, alors qu'elle

regroupe presque 10 % des effectifs chez les pères d'huissiers.

Il faut tout de même se montrer prudent lace à cette dernière comparaison qui mériterait une

analyse plus approfondie. Elle se fonde, en effet, sur une seule tranche d'âges de la population

des huissiers et les avocats ont connu, depuis les annees 1970, une augmentation importante

de leurs effectifslll, ce qui a peut-être conduit à une relative ouverture de la profession.

Au terme de toutes ces observations, il nous est permis de considérer que les huissiers

de justice constituent une profession moins élitaire que les commissaires-priseurs, recrurant

bien plus que ces derniers parmi le milieu des ouwiers et des employés, et moins dans celui
des professionnels libé.auxll2. La profession d'huissier demeure, par ailleurs, plus ouverte
que celle de notaire qui se caractérise par rme hérédité professionnelle plus marquée. Enfin, si

I'on compare le recrute,lnent social des huissiers à celui des avocats (pour les années 1970), on

remarque qu'il est proportionnellement plus faible vers le haut de I'echelle sociale et,

mécaniquement plus fort vers le bas.

En resumé, parmi I'ensemble des principales professions juridiques et judiciaires

libérales, celle d'huissier de justice apparaît comme la plus accessible, la plus ouverte aux

différentes couches sociales, même si les classes les moins aisées ne sont pas celles qui y sont

les plus représentées, loin s'en faut. A ce propos, il paraît tout à fait pertinent de supposer que,

d'un point de vue subjectif, l'accès à la profession d'huissier a constitué, pour toute une partie

des individus issus des classes moyennes et ouwières, une réelle promotion sociale. Nous

ttt Cf, Droit et patrimoine,n" 59, awil 1998, O. 58), ainsi que Jean VincenÇ Serge Guinchard, Procédure civile,
gtp. cit.,@.72) etsupra,la section ( I-l Le tournant des années 1970 ).
"'Afin de rencontrer des huissiers faisant partie de la haute bourgeoisie, nous avons pris contact, par le biais de
Michel Pinçon et Monique Pinçon-CharloÇ avec Blanche de Kersain! rédactice en chef du Bottin Mondain.
Celle-ci nous a confié ne connaîEe aucun huissier appartenant à ce milieu social. Cette réponse nous a quelque
peu surpris, conpte tenu du fait que quelques huissiers parisiens et d'autres grandes villes françaises, en raison
notamment de I'irryortante extension prise par leur énrde au coutls de ces denrières décennies, ont amassé
d'irportants capitau:< économiques au cours de leur cariere, gagnant au cours des années 1990 jusqu'à plusieurs
centaines de milliers de francs par mois, el par ailleurs, ont noué des relations avec les couches socialei les plus
élevées, ce qui autorise à stpposer rme appartenance à la < baute > bourgeoisie. A cet égard, si la rçonsè de
Blanche de Kersaint ne doit pas nous autoriser a priori à conclure à I'absence totale des huissiers parmi- la haute
bourgeoisie, il iryort€ tout de dme de souligner çe les Ésultats issus de nos différentes investigations
eryiriques nous portent à considérer que la quasi-totalité des huissiers, notaûunent en raison de la faiblesse
relative et de la nature des différents types de rcssourees (économiques, sociales et culturelles) en leur
possession, ne peuvent ête assimilés à de grands bourgeois tels que Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot
les ont d@ints à ûavers leus analpes [Cf, notarnment Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot, Sociologie
de la bourgeoiste, Paris, Ia Découveræ, 20001. Nous approfondirons la question de I'appartenance des huissiérs
à la borugeoisie au cours de la partie intitulé€ < Iæs pratiques exFaprofessionnelles des huissiers dejustice >.
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reviendrons sur ce point au cours de notre analyse des trajectoires socioprofessionnelles des

huissiers de justice.

Y -2 IJér édité professionnelle et transmission intergénérationnelle

et intrafamiliale de I'office

Le déclin des logiques traditionnelles

Dans un article prése,lrtant les resultats d'une analyse consacrée aux transformations

récentes des professions de notaires et d'huissiers de justicell3, Christian Thuderoz souligne,
panni les faits dominants qui ont longtemps caractérisé ces demières, le < mode de
reproduction et d'activité professionnelle à cornposante patrimoniale. Stratégies

successorales (transmission héréditaire de I'ofice), stratégies d'alliances matrimoniales

(notaire ou huissier mariant safille au clerc qui reprend l'étude), constitution de lignées et de

quasi4ynasties, fusion entre patrimoine familial et activité productive - la communauté

domestique décrite par Max Weber (...) -, telles ëtaient jusqu'alors lesformes prégnantes et

constitutives d'un mode partianlier de gotnernement des firmes et de reproduction d'un

groupe social.trlla. Selon ce sociologue, un nouveau tlpe de régulatiorç qui s'exprime à

tavers des logiques entrepreneuriales visant, oomme le dit Mær Weber, << I'augmentation et la

consolidation de la rentabilité et de sa position de force sur les marchés ))lts, se substifue

progressiveme,nt aux logiques patrimoniales, qui tendent vers K Ia consolidation et

l'augmentation du patrimoine >tt6 .

Comme I'explique I'auteur, I'hérédité professionnelle s'est pendant longtemps caractérisée

par la transmission infrafamiliale et intergénérationnelle de I'office ; autrement dit, étaient à la

fois fransmis aux descendants le patrimoine et la profession. A ce propos, nous avons signalé

précédemment que I'héredité professionnelle des huissiers de justice s'était réduite au cours

de ces trente dernières années. Il faut donc en déduire que la transmission de I'office au sein

de la sphère farniliale a dû connaîhe, du même coup, une baisse notable sur la même période.

L'analyse du taux de tansmission de I'office au sein de la famille permet de bien mesurer ce

phénomène.

rr3 < Notaires et huissiers de justice : du patimoine à I'entre,prise >>, Revuefrançaise de sociologie, op. cit.
lt'-nu.,(p.2to).
"' Cité par Ctristran Thuderoz lz <<Notaires et huissiers de justice: du patrirnoine à I'entreprise>>, op. cit.,
Gt.2r2).
"" Ibid.,Gt.2l2).
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Comme nous I' avons sou li gné préc éd emm ent (cf tab leau 7 ), l' hér édité pro fessi onnel I e
des huissiers de justice a chuté ; alors que les huissiers fils d'huissier représentent 23,6 %o des
plus de 50 ans, leurproportion n'atteint plus que 11,9 %o et9,2oÂpour les 4l-50 ans et les
moins de 4I ans. Cette baisse ne paraît pas progressive, il semble s'agir plutôt d'une rupture
entre les plus de 50 ans et les 4l-50 ans. L'instauration d'une condition de diplôme, puis
l'élévation du niveau de diptôme requis à I'entrée de la profession constituent
waisemblablement les principaux facteurs explicatifs d'une si nette rupture. Comme le
rappelle Alain Quqnin à propos des commissaires-priseurs - qui, nous I'avons déjà souligné,
ont connu une évolution des conditions de diplômes sanctionnant I'intégration au sein du
corps professionnel similaire et quasiment simultanée à celle des huissiers -, < l'existence
actuelle d'un emmen d'accès à la profession réellement sélectif vient compliquer les
stratégies patrimoniales des commissaires-prtsanrs (...) nt17. Ainsi pour I'auteur, K on ne peut
ignorer le coût, trop souvent négligé, de lafermeture dumarché opérëe en s'appuyant sur des
titres universitaires lrtl8. Rappelant les principarur résultats issus d'une enquête portant sur la
profession de notaire, Christian Thuderoz souligne, pour sa par! qu'<< à I'hanre actuelle, des
enquêtes tendent à proner que le < diplôme a fait reanler Ia dynastie > et que Ie modèle du

fils succédant au père n'est plus aujourd'hui majoritaire ire.

Si I'on observe en détail les conditions d'entrée des huissiers âgés de 4l à 50 ans,
on remarque, e,n effet, que cerD(-ci ont intégré la profession - pour ceux d'entre eux qui ont
fait partie, en leur te'mps, des plus jeunes à être nommés huissier, l'âge minimum requis étant
de 25 ans -, errfie 1976 et 1985, autrement dit, au moment où les conditions d'enfrée dans la
profession viennent d'être modifiées ; si certains ont intégré le corps professionnel juste après
I'instauration des premières conditions de diplôme stipulant I'obligation de posséder une

capacité e'lr droit - ou un diplôme equivalent - d'autres ont dû obtenir la lice,nce en droit.
Par conséquent, il apparaît que I'instauration des conditions de diplôme à I'entrée de la
profession d'huissier au cours de la période étudiée a contribué rapidement à une nette
réduction de I'hérédité professionnelle et ce, à I'instar d'autres professions juridiques

libérales. A ce propos, si l'autorecrutement des huissiers de justice semble s'êfre réduit au
courE de ces trente denriàes années, nous pouvons donc nous attendre à ce que, de façon
mécanique, la proportion d'huissiers ayant repris l'étude d'un parent ait baissé également.
Les résultats suivants permette,nt d'apprécier finement ce phénomène.

ll7 Alein Quemin, <Un diplômc pour quoi faire? cotts et bénéfices des examens comme instuments de

ffff 
ajrïî* professionnels : I'exeryle des conmissaires-priseurs >>, op. cit.,(p. 3i9).

"' Christian Thuderoz, < Notaires et huissiers de justice : du patimoine à l'enteprise >>, op. cit., Gt.2Z4).

207



Aujourd'hui, ll,4 % des huissiers de justice ont repris l'étude d'un membre de leur

famille ou belle-famille. De façon plus détaillée,7,6 % des huissiers ont repris l'étude de leur

pète, 1,2 %o celle de leur beau-père, et seulement 0,7 yo et O,4 %o celle de leur mère et de leur

grand-pèret'0. Les autres cas de figure demeurent beaucoup plus marginaux.

Analysons maintenant ce phâromène de transmission de I'office en observant les proportions

qu'il prend selon les tranches d'âge des huissiers.

Iæs résultats obtenus indiquent une nette tendance à la réduction de ce phénomène pour la
période étudiée. Ainsi, panni les plus de 50 ans, 19,6 %o dæ individus en exercice étaient

concernés par ce phénomène, alors que les 4l-50 ens sf les 40 ans et moins ne sont

respectivement que 10,3 et 6,4 yo dans ce cas. La baisse est importante, puisque la proportion

d'huissiers ayant repris l'étude d'un parent varie de llstu à llz}tu e,n passant des tranches

d'âges les plus élevés aux plus jeunes. Il est interessant de souligner que cette réduction est

observable également chez les notaires. Christian Thuderoz indique, à ce propos, que ( sar

5989 notaires interrogés en mars 1983, cette proportion [de notaires fils de notairesJ

représentait 24 % des nominations effectuées depuis 1978, soit donc un notaire sur quetre,

contre 33 % pour celles antérieures à cette date (...) Ia proportion des héritiers passe de

45,7 oÂ pour les praticiens de notre échantillon nommés entre 1952 et 1969 à 24,2 o/o pour

ceux nommés après Ig80 Dr2t.

Ouhe l'instauration de conditions de diplôme à l'entée de la profession depuis le

milieu des années l970,les transformations de la famille appanres au cours de la seconde

moitié du X)t'* siècle ont pu également contribuer à une baisse de la reproduction sociale et,

partant, de l'hérédité professionnelle des huissiers de justice ; les sociologues de la famille ont

constaté, e,n effet, un phenomène général de < privatisation de la sphere privée >>122.

Auûement dit, et selon Jacques Commaille, ce qui est observé, {< c'est une transformation de

la famille qui était auparavant une institution - au sens où l'entendait Emile Durkheim -

assurant des fonctions sociales importantes : la reproduction biologique, la solidarité

f20 A noter que certains repondants ont omis de préciser à quel membre de leur famille apparteDait auparavant
leur étude.
t2t Ibid.,,,(o. 224). C-ns données nous pemrettent de formuler I'hypothèse selon laquelle, audelà des limites
teryorelles des mesures que nous avons effectuées, l'hérédité professionnelle d€s huissiers de justice, à I'instar
de celle des notaires, augmente à meswe que I'on rernonte le terys. tl iryorte d'indiquer, à ca égard, que la
baisse du nombre d'études - avant les années l97O -, taduisanÇ nôus I'avons uL des drifrcultés financi!rcs tr!5
iuportantes de toute une frange de professionnels, a dû contribuer à limiter I'hérédité professionnelle, certains
huissicrs ne pouvant (ou ne souhaitant) pas transmettre lew étude à I'rm de leun enfants.'- Pour une analpe spthétique des formes de dépendance et d'autonomisation propres à la sphère familiale et à
ses rembres au cours de la seconde moitié du XIC* siècle, voir François ae 

-Singty, 
Soaàtogte de Ia famille

contemporaine, Paris, Nathan, 1995.
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interindividuelle, Ia solidarité entre les générations, l'éducation des enfants, leur

socialisation, dans un sens pas du tout péjorattf ; ce qu'on pourrait appeler la < reproduction

sociale, (...) On serait passé de cette conception de la <famille institution>, qui s'inscrit

dans une conception holiste, à celle d'un nrodèle de Ia famille qui serait la < famille
relationnelle >, c'est-à-dire unefamille qui existerait de plus en plus à partir d'individus qui

cherchent à trouver < un délicat compromis > - comme le dit François de Singty (...) - entre

la réalisation de soi, < le souci de soi >, et le respect de l'autre, la réalisation, l'obligation

d'une æuvre oommune : la vie conjugale (...) ,r.La ( famille relationnelle > se présente ainsi
comme une sphere de la vie sociale < dans laquelle les conjoints, les membres de la famille
deviennent des partenaires qui mettent en jeu des ressources d'ordre cuhurel, social et même

esthétique (...) rt".

Ceci ne veut pas dire que ce nouveau modèle familial supplante I'ancien, il convient plutôt de

parler aujourd'hui d'ambivalence de la sphère familiale, laquelle peut tout à fait combiner

certains athibuts des deux modèles. En revanche, si ces transfonnations ne revêtent pas un

caractère sptéuratique, il faut bien considérer que celles-ci ont pu parfois influencer, au

moins partiellement, les orientations des enfants d'huissiers, peut-être plus soucieu( que par

le passé de réaliser leurs propres objectifs professionnels, et ce, donc, sans sacrifier à ce qui

peut s'apparenter à un devoir familial.

Nous aurons I'occasion d'aborder à nouveau, au cours de cette section de notre analyse, les

questions du devenir professionnel des enfants d'huissier et des aspirations de leurs parents en

matière d'orientation professionnelle.

Un autre indicateur du changement : Ies < S.C.P. familiales >

L'augmentation significative du nombre d'huissiers et de S.C.P. indique une

modification profonde de I'organisation traditionnelle de I'activité professionnelle des

huissiers se traduisant principalement par le partage du capital - l.e. des parts de S.C.P. et des

bénéfices - et la codirection des études. A cet égard, si I'office fait partie intégrante du

patimoine familial pour toute une frange de la profession, les logiques de sa tansmission au

sein de la famille se sont modifiées, laissant place, grâce à I'instauration des S.C.P., à des

périodes fransitoires de codirection de l'étude avec un parent, voire à une association familiale

tu Cf. ,rta famille, lieu de transmission >> in In transmission entre les générations. IJn enjeu de société,Pans,
Fayard, 1999, (pp. 20-21).
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plus durable dont I'objectif, à long terme, demeure la transmission intrafamiliale et
intergénérationnelle de I'office.

Ces périodes de transition prenaient une forme differente par le passé. par exemple, le fils,
futur successeur de son père, exerçait dans l'étude de ce dernier en tant que clerc et devenait
huissier en titre le jour où celui-ci prenait sa retraite... ou devenait à son tour clerc, restant
encore de cette façon un membre actif de l'étude tout en passant la main. Ces formes de
transmission familiale de I'office persistent encore aujourd'hui, mais coexistent avec des
expressions plus modemesl2o. Ainsi, on fiouve des études familiales où père et fils sont
associés et partagent la direction de l'étude avec un ou plusieurs huissiers n'appartenant pas à
la famille.

Suite à ces remarques, il paraît pertinent d'observer plus avant, notamment à travers le
comptage des S.C.P. < familiales >>, la dimension patrimoniale de I'activité et son évolution au
couls des trente dernières années.

On compte aujourd'hui 6,3 yo d'huissiers de justice associés à un membre de leur
famille sous le regime de la société civile professionnelle; ceux-ci représentent l0,g %o des
huissiers associâst25. De plus, 4 o/o deshuissiers en exercice ont été associés à un membre de
leur famille par le passé et une mê,me proportion de professionnels projette au moment de
l'enquête une telle association, le plus souve,nt avec leur fils ou leur épouse.
Afin d'apprecier le caractère faûIilial de I'activité et son évolution sur les trente dernières
années, nous avons denombré au sein des annuaires des huissiers les individus portant le
même nom patronymique et exerçant au sein d'une même société civile professionnelle.
A noter, à ce propos, que I'expression ( S.C.P. familiale >> n'exclut en aucun cas le fait qu'un
individu extérieur figure aussi parmi les associés.

Il faut bien souligner qu'une telle démarche ne peut constituer qu'une estimation a minima du
taux d'association professionnelle intrafamiliale, puisque nous avons été contraints de nous
limiter aux dénombrements de S.C.P. composées d'individus possédant le même patronyme.
Toute une partie des S.C.P. familiales nous a ainsi echappé lors des comptagesl26. Cependant,

l' c"t phénomènes sont repérables également chez les autres officiers ministériels. ff sur ce poin! Alain
$r:mi1 Iæs commissaires-priseux. La mutation d'une profession, op. cit.,'' Ia famille est entendue ici au se'rs large. Elle 

"otptèoa 
pat*ts ei grands-parents, enfants, (futus) conjoints,

(futur) gendre, (futures) brus, menrbres de la franie ainsi que les 
"ous-i*, tgt"oal tante, (granà) orr"f", rr*"u 

"inièce.
16 En effet, les associés appart€nant à une même famille, mais n'ayant pas le même paûonyme, n,ont pas pu ête
conptabilisés. De façon.inverse, il estpossible qge dzux persorrnes portant le même nonr, mais qui ne sônt pas
apparentées, aient été pris en conpte dans nos calculs. Cependanq un tel cas de figrge 

"ri, "o 
toùte probabilité,

extrêmement rare.
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l'association père-fils demeurant, de façon générale, largement majoritaire, ce biais ne remet

pas fondamentalement en question les interprétations que nous allons tirer de nos

observations. Dans une moindre mesure, un autre biais affecte les résultats obtenus puisque,

comme nous I'avons abordé précédemment, certains huissiers souhaitent préserver le statut de

S.C.P. pour leur étude après le départ d'un des associés ; nous avons donc très certainement

pris en compte lors des dénombrements des individus qui n'exerçaient plus au sein de la

S.C.P., mais dont le nom apparaissait encore dans les annuaires des huissiers coûrme

appartenant à cette derniàe. Ce tlpe de comporteme,nt demeure toutefois négligeable eu égard

au caractère minoritaire et peu durable de tels cas de figure.

Les données présentees dans le tableau suivant sont issues des comptages que nous

avons effectues au sein des annuaires d'huissiers de justice des années 1971, 1974, 1977,

1987, 1990, 1995, 1999 et 2001.

Tableau no 10 : Nombre et proportion de << S.C.P. familiales >>

ilel973à 2000.

Globalemelrt, trois tendances sont observables concernant l'évolution de la proportion

de S.C.P. familiales (calculée en fonction du nombre total de S.C.P. par année). Au cours de

la première moitié des années 1970, on remarque une forte représentation des S.C.P.

familiales, une part importante des huissiers en exercice et désireux de partager leur activité

avec un membre de la famille ayant choisi I'association professionnelle; ces S.C.P.

représentent, durant cette période, environ un tiers des associations. Dans un second temps, ce

mouvement perdure à rythme égal jusque vers le milieu des années 1980, mais,

proportionnellement, crolt moins vite que I'ensemble des associations professionnelles non

familiales, ce qui explique la baisse de la proportion que nous constatons. Enfin, on observe

au cours des années 1990 des fluctuations et une relative stabilisation de la proportion et
- surtout - du nombre de S.C.P. familiales.

Années 1973 1976 1986 r989 1994 1998 2000

Nombre de S.C.P. familiales 47 98 t5 l 150 r30 t43 134

Proportion (par rapport à
I'ense,mble des S.C.P.) 34o/o 33,1yo 23,9 o/o 18,3 Yo t5% 13,9 yo t3%

'Nous 
ne présentons pas les résultats pour 1970, car on ne compte en rout pour cette année que 2l S.C.P..
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Afin de mieux appréhender le caractère familial de I'activité professionnelle, nous
avons porté également notre attention sur l'évolution de Ia dimension patrimoniale de
I'activité au cours des quinze demières années à partir des constitutions de S.C.p. et des
cessions d'office réalisées au sein de la sphère familiale. Pour ce faire, nous avons dénombré

leurs occurrences au sein du Journal officiel avec I'aide d'un membre de la Chambre

nationale des huissiers de justicel2T. Nous avons pris le parti de présenter de façon couplée les
successions et les constitutions de S.C.p. au sein de la sphère familiale.

Tableau no 11 : Nombre de successions et d'associations intrafamiliates

de 1985 à 2000

Années 1985 r986 t987 1988 1989 1990 t99l 1992
Nombre d'associations
et de successions
inhafamiliales

t4 20 t6 22 l3 23 t4 t2

Années 1993 1994 1995 r996 1997 r998 1999 2000
Nombre d'associations
et de successions
inûafamiliales

l3 t4 9 10 l 3 10 t3 t0

Si le nombre d'associations et de successions intafamiliales semble avoir diminué au
cours des années 1990, celles-ci continuent bel et bien d'exister. Compte te,lru du fait que le
nombre d'acquisitions d'étude ou de parts de S.C.P. se situe chaque année environ entre 100
et l20,les associations et successions se déroulant au sein de la famille représentent (presque)
toujours une proportion avoisinant l0 % tout au long des années 1990.

A noter que, si toutes les associations et successions intrafamiliales évoquées ici concement
majoritairement celles qui se réalisent entre père et fils, d'autres tlpes de filiation familiale
ont pu ête relevés dans ce cadre ; on repère ainsi des associations entre conjoints, cousins ou
frères, ou bien encore entre deux générations differentes, comme par exemple une mère et son
fils ou un neveu et son oncle. Nous avons également comptabilisé des associations et des
successions entre un huissier et sa fufure femme, ou bien encore entre un beau-père et son
gendre.

127 Nous.tenons à préseirter une fois encore nos plus chaleureux remerciements à M. Roussel qgr a accepté de
nous assisÛer dans la fastidicuse 6che de corytage des successions et des associations intrafamiliales au sein des
journau officiels. Il a constitué I'informateur idéal, dons la rnesure où il a permis de corriger les biais induits par
le seul corrytage des individus - qu'ils soient cédants ou associés - portant le même nom patonymique,
puisçr'il- a su r€p&€r I'ensemble des personnes concernées. M. Roussel èst responsable de la Câisse A"r piett
9:polt phts -de vingt ans et a de ce fait été en contact direct avec un tes grana nàmbre d'huissiers, notamment à
I'occasion des acquisitions d'études ou de parts de S.C.P. se réalisant lar le biais de cet organe inteme à la
Chambre nationale.
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Les autresformes du travoil enfamille

La dimension familiale de I'activité professionnelle ne se mesure pas simplement à la
participation de parents dans le cadre de I'association en S.C.P. ou à la transmission
intergénérationnelle de I'office, il faut également prendre en compte les autres formes de
travail en famille. A cet égard, 23 % des huissiers exercent aux côtés d'au moins un membre
de leur famille qui est employé de l'étude et, au total, 31 Yo des huissiers actuellement en
exercice ont connu ou connaisse,lrt aujourd'hui e,ncore une telle situation d'exercice. A noter
que d'auûes formes d'aide, informelles, que nous avons pu relever lors de nos déplacements
au sein des études d'huissier ou à la faveur des declarations de leurs titulaires durant les
entretiens, ont échappé à notre recueil de données.

Il faut souligner égaleme,nt que, dans la grande majorité des cas, les huissiers emploient un
seul me'mbre de la famille, les situations où I'on en compte deu< ou trois deureurant tout à fait
marginales. Paflni les membres de la farnille exerçant au sein de l'étude, on dénombre 72 %o
d'épouses et d'époux qui assuent diverses tâches inhére,ntes au fonctionnement d'une étude
(suivi des dossiers de recouwemen! redaction de constats, etc.) et qui occupent un poste de
clerc et de comptable dans respectivement 34 et22olo des cas.

Si I'on comptabilise les huissien exerçant avec un ou plusieurs membres de leur
famille, et ce, que ce soit dans le cadre d'une association professionnellel2s ou d'un emploi,
on obtient un total de 29,3 o/o. Aufiement dit, presque un tiers des huissiers de justice

partagent aujourd'hui - officiellement - leur exercice professionnel avec au moins un membre
de leur famille. Rappelons une fois encore que I'on ne comptabilise pas ici les diverses formes
d'aide informelle foumie par les membres de la famille de I'huissierl2e.

En conclusion, si de fortes baisses de I'hérédité professionnelle et de la transmission
intrafamiliale et intergénérationnelle de I'office ont été enregistrées au cours des trois
demières decennies, on ne peut conclure à leur totale disparition. Il semblerait même que ces
te'ndances, malgré leur caractère plus minoritaire, se soient stabilisees au cours des années
1990. A ce propos, la dimension familiate de l'activité, e,nvisagee sous I'angle du fiavail en
famille dans une S.C.P. ou en dehors de celle-ci, se,mble avoir de beaux jours devant elle.
Et, comme nous I'avons souligné dans la sous partie précédente de nohe analyse, avoir un

tT.a3 Wdes huissiers sont associés à un merùre de leur famille sous le régime de la S.C.p..t' 
9"o: participation active des rnenrbres de la famille s'apparente à celle çe l,on observe au sein d,autes

professions indépendantes. Voir par exerple sur ce point Isabelle Bertaux:Wiame, << L'installation dans la
boulangerie artisanale >>, Sociologie du travail no l,lg8a,ûrp. g-23).
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père huissier accroît aujourd'hui encore les chances d'accéder à la professionl30. Ainsi, plutôt
que d'évoquer, corrune le fait Christian Thuderoz, un remplacement des logiques
traditionnelles basées principalement sur la préservation et la transmission
intergénérationnelle et intrafamiliale de I'office - par des logiques entrepreneuriales - visant
la rentabilité et I'extension des structures d'activité -, il paraît plus juste de conclure à la
coexistence de ces logiques professionnelles, tout en soulignant la nette réduction puis la
stabilisation' au cours des trente demières années, de la part prise par les pratiques
traditionnellesl3l.

Le devenir professionnel des enfants d,huissiers

La tendance à I'héredité professionnelle, après avoir connu une baisse sensible ces
trente demières années, continue d'exister. Cette héredité s'accompagne x.ès souvent de la
transmission et, partant, de la préservation de l'étude au sein de la sphère familiale. pour

nombre d'huissiers, la perspective de la transmission du patrimoine professionnel paraît tout à
fait naturellg inscrite dans I'ordre des choses, et c'est non sans quelque regret que I'office est
cedé à une Personne extérieure. Iæs propos de Maîne Simati, huissier exerçant en zone
ubaine et issu d'r'rn milieu bourgeois composé principalement de professionnels du droit,
constituent une parfaite illustation de ce constat :
<< - Comment êtes-vous devenu huissier dejustice ?

J'ai un frère qui, lui, a choisi la profession d'opticien. Nous avons tous les deux un père qui
était huissier de iustice. Quand vous êtes fils d'un huissier, comme fils d'un notaire ou fils
d'un commissaire-priseur, les parents essaient de... qu'il y ait au moins un de leurs enfants
dans la profession. Je connais...i'ai un ami notaire. Et ses deuxfils vont être notaires. C'est
comme ça- On est, comme vous le savez, propriétaire d'une charge... et, atttomatiquement,
mon père a exercé la profession d'huissier de justice en 1948... Quand j'ai choisi cette
profession, c'est parce que ma mère travaillait avec lui et il me semblait intéressant de
poursuiwe ce chemin. D'ailleurs, ie n'ai pas regretté, je vais bientôt avoir trente ans de

rs Pour rmre présentation générale de la tendance à l'hérédité professionnelle au sein de la société française et de
rys évolutions jusqu'au début des années 1980, voir Claude flelot, Tet père, telfits ? positiom sociale et oigine
familiale,op. cit.
r3f Nos conclusions confortent ainsi la position défendue par Alain euemin : < I'u.emple des commissaires-prisanrs monte bien à troverî les logiques de maintien ies éndes au sein des fantlles que, même chæ lesprofessionnels entreprenatriaux, la logique patimoniale n'a absolum"rt p diswn;. Le déclin de la
transmissionfamiliale des charges que I'on obsene pal{ois pant être purement passager et doit être rapporté àtme phase de redfinition de la pratique profæsionielIe. En dehors d" 

"o "ti*^tàor, 
ii ot 

"-" 
une très

forte percistance de la logique potrimoniale qui caractérise selon nous, plus généralmtent læ professions àcapital > ; cf, Alain Quemin, Les commissaires-priseurs. La mutation d'une-profision, op. cit., (p.2gg).
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carrière professionnelle et je ne Ie regrette pas. Donc, lorsque... je n'étais pas à L. dans le
passé et quand mon père a pris sa retraite, j'ai repris son activité à L.. Voilà comment je suis
devenu huissier de justice; c'est parce que c'est un bien uniquement defamilte, de parents.
J'ai d'autres oncles dans Iafamille qui sont déjà huissiers de justice, ou avocats... on est issu
des mêmes professions juridiques et judicaires. Donc on est resté là, on est resté dans les
métiers du droit- Je n'ai pas de regret, dans 4-5 ans, je vais cesser mon activitë. J'ai un seul

fils et j'aurais bien voulu qu'il continue, qu'il aille en fac de droit, malheureusement ou
heuransement, ie ne sais pas, lui, iI a choisi de faire une première année de médecine, il a
réussi à avoir son examen et maintenant, iI a opté pour Ia chirurgie dentaire, en quatrième
année et il ne sera pas mon successeur demain. Moi, je regrette beaucoup, car j'aurais voulu
qu'il y ait un suivi--. Donc demain,ie n'ai phu de successeur dans Iafamilte... ElIe fl'étudeJ
partira à quivoudra bien acheter ceae étude. Ça me contrarie pas dans la mesure où cela me
permettra, dès que monfils sera usé, aura son cabinet, de cesser mon activité plus tôt et de
prendre ma retraite, voilà. S'il avait continu|, peut-être que je l'aurais aidé pendant quelques

années avant de le lâcher. Peutâtre qu'il aurait lui-même voulu que je reste pour sefaire...
pour antoir un petit peu d'assise >.

Au fil de cet exfiait, on mesune à quel point Maîte Simati aurait voulu perpétuer une tradition

familiale dont il avait lui-même bénéficié, en fransmettant son étude à son fils. Iors des
e'lrfretie'ns, la plupart des huissiers qui ont declaré avoir eu un jour un tel soutrait ont présenté

la tansmission du pahimoine professionnel à un de leurs enfants comme une solution idéale
reposant sur la volonté de voir réussir ces derniers et d'assurer une sorte de continuité de leur
propre personne, de leur carrière et des efforts fournis tout au long de celle-ci. Ainsi, comme

le souligne à ce propos Maître Grandin (âgé de plus de 50 ans, licencié en droit et exerçant en

zone urbaine dans le cadre d'une S.C.P.), qui, environ deux ans après notre rencontre, s'est

associé avec sa fille, la transmission de I'office ne peut se réduire à une opération financière :

< L'intérêt efectivementfinancier n'existe pas, parce qu'on vend à un membre de safomille à

un prix plus compétitif qu'à une personne extérieure. L'intérêt à ce niveau-là n'existe pas,

c'est pant-être I'intérêt humain, si vous voula,, de voir continuer sa personne. C'est un petit

Peu ça D.

Ia volonté de transmetfre l'étude aux enfants est d'intensité variable. Si quelques rares

huissiers déclarent avoir été conûaints par leur père d'intégrer la profession, il semble que la

tendance actuelle soit, d'après les propos recueillis auprès des individus enquêtés, au libre

choix, même si comme nous pouvons le voir à tavers les propos de Maîhe Lacour (âgé de
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plus de 50 ans, capacitaire en droit et exerçant en S.C.P. dans une petite ville de province), la
décision des enfants n'est pas toujours exempte de I'influence des parents :
< - souhaitez-vous vous associer à un membre de votrefamille ?

J'attends de savoir efectivement si mon fils est intéressé ou pas, il a encore sa maîtrise à

faire l'année prochaine. S'il a envie, pourquoi pas ? Je lui céderais volontiers mes parts.
Je serais content que mon fils puisse reprendre la profession. Si ça ne I'intéresse pas, il fera
autre chose. Je vais pas le pousser surtout. S'il a envie de Iefaire, il lefera, sinon, non. Mais
il sait que je suis pour >.

Si, pour certains huissiers de justice, la présenration du patimoine au sein de la famille est
quelque chose d'essentiel, d'autres, en revanche, en raison des difficultés qu,ils rencontrent
dans le cadre de leur activité - e.g. une baisse constante du nombre d'actes realises depuis le
milieu des années 1990 -, declarent deconseiller la profession à legrs enfants, à I'instar de
Maîfre Perrot (huissier âgé de plus de 50 ans, licencié en droit et exerçant dans le cadre d,une
S.C.P. en zone urbaine) :

< Monfils qui passe le bac cette année aurait voulufairefac de droit et éventuellement passer
I'qamen professionnel. Je l'en ai pas dissuadé, mais fortement déconseillé. Car je pense que
c'est quand même une profession en perdition. Ça se voit pas beaucoup comme ça, mais...

Çafait 26 ans queie suis dans la profession. Je pense, par exemple, au niveau du nombre de
dossiers : les sociétés de crédit comme vous les avez évoquées tout à I'hanre, on est passé du
double à 10 %o, par exemple. Et puis, il y a le côté profession libérale, c'est assez dur. Je ne
Iui ai pas interdit de suivre cette filière... Je ne I'ai pas torturé... je pré/èrerais simplement
qu'il fasse à la limite Ia magistrature où il est sûr de terminer sa carrière peut-être pas dans
la même ville, mais de terminer sa carrière dans de bonnes conditions, plutôt que de prendre
une étude en Alsace-Moselle ou en France et de terminer on ne sait pas comment. C'est une
sécurité que l'on n'a pas dans notre profession. Au niveau bancaire, on a eu de grosses
restructurations de personnel ; ces gens-là, avant, leur contentieux arrivait directement dans
Ies études- Auiourd'hui, on fait du précontentietac en milieu bancaire : vous n'avez plus que
des dossiers déià traites. A I'époque, chez mon ancien patron... c'est une grosse sociétë de
crédit qui existe encore mais a changé de nom, vous aviez des dossiers brats de béton, pas
travaillés. Vous alliez chez le débitanr le premier jour, votrs, une sommation, il vous payait.
C'est diferent auiourd'hui, car il y a déjà un travail important de fait et ce qui nous revient
auiourd'hui, ce sont presque des déchets... on træaille sur des dossiers de plu en plus
dfficiles. Je pense que ça sera de plus en plus dfficile >.
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Il ressort également de notre enquête par entretiens que le fait d'être issu d'une famille
d'huissiers ne conduit pas mécaniquement à I'hérédité professionnelle, ni même à un
quelconque souhait de transmission de I'office à un des enfants. C'est bien là ce qu'exprime
Maîhe Muller (huissier semi-rural âgé de plus de 50 ans et faiblement diplômé) :
<< - Comment êtes-vous devenu huissier de justice ?

Mon père était huissier et mon oncle était huissier. Bon alors, qu'est-ce que vou.s voulez que
je fasse ? (rires) Mon père était déjà huissier à 8., il y a 30 ans. Il avait son étude dans la
maison où il habitait. Il n'y avait pas de télévision, pas d'ordinateur, tout juste une machine à
écrire, donc on vivait constamment dans Ie métier. Ma mère travaillait avec mon père ; c,est
une histoire de famille. Et mon père était déià clerc d'huissier chez son frère. Après, ils ont
chncun.-. II y en a qui était dans I'Est de la France, I'autre dans la région parisienne.
Par contre, i'ai deux fils et une fille, il y en a aucun qui reprend la profession (...) je ne les
avais pasforcés à entrer dans laprofession >.

D'unpoint de we général, quelles que soient les positions adoptées, la hansmission de
I'office ne laisse auctltl huissier indifférent tous ont un avis relativeme,lrt tranché à ce propos
ou admette,lrt, pour les plus jeunesr QU€ c'est une question qui se posera certainement à
l'ave'lrir. Cet avis s'accompagne généraleure,nt de tout un ensemble de justifications élaborées.
Ceci permet de bie'n apprécier la valeur accordée au pahimoine professionnel. Il ne s'agit pas

seule'lne'lrt en effe! de hansmetfe ou non I'office à I'un de ses enfants, mais de décider
égaleurent de I'avenir professionnel de ce dernier. Il faut regretter, à cet égard, que nous
puissions prls pousser plus avant notre analyse, compte tenu de la faiblesse des effectifs
composant le groupe des enfants des huissiers interrogés qui reprennent l'étude d'un parent,

afin de comparer les conditions de transmission du patrimoine professionnel des huissiers au
sein de la sphère familiale à celles d'autres professions indçendantesl32.

r32 Nots faisons ici réference aux tavaux de Benrard 7arca, réalisés principalement à partir de données sur les
Fitl$ €t corîtnerçants. L'auûeur rnontre notamment que la transmission du patrimoine professionnel au sein de
la sphère familiale < s'accompagne d'une diférenciation selon le sqe et le rang dans la'frame, à I'avantage des
hommæ et des aînés n et sorrligne que ce < droit d'aînæse ,, est K autant un1ewir qi'un droit >, cf Bérnzrd
7anr4,<L'Writ9lge de I'indépendance professionnelle : un ou,plusieurs élus au sein ae h fratrie ? >>, population,

f' juiltgfott 1993, (It. 1039 €t 1038). Dans une précedente étude sur le même thème, I'auteur a élargi ie chanp
habituel des recherches e-n anallæant I'imnortance respective des tansmissions en < lipe directe ,, - i.e. père-fili
ou mère-fille - et en < ligne groisée > - Le. pàe-fille, rrere-fils - 

", " 
tquligné *dro-eot la preeminence du

ryre,mia tlpe d'héritagg ainsi que celle des tansmissions réalisées entre È père et le fils. Èernard Zarca a
égalenent mis en évidence qve < la concuûence entre frères, entre sgurs ou'entre lrères et seurs dépend du
sæe du Parent transmettanr, les pères et les mères n'ayant pas les mêmæ ottinà"s enve6 leurs infants n.
Ç Bernard'7ntc'a, < L'hériage professionnel selon les lip.ées, le sexe et le rang dans la fratrie >, populàfion,2,
mars-awil 1993, (pp. 303-304).
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En revanche, nous pouvons observer dans quelles proportions les enfants des huissiers

interrogés sont devenus eux-mêmes membres de Ia profession ou se destinent prochainement

à I'être.

Selon notre enquête statistique, la proportion d'enfants d'huissiers présents sur le
marché du travail et qui sont huissiers ou se destinent à exercer dans la profession
- lesquels occupent un emploi de clerc, de clerc-significateur, de stagiaire , etc., dans une
étude d'huissier - s'élève à 16 yot33. Toujours panni la population des enfants d'huissiers
présents sw le marché du travail, on dénombre 5,2yode fils d'huissier exerçant aujourd'hui la
profession. De tels resultats témoignent bien de I'existe,nce d'une tendance à I'hérédité
professionnelle et semblent aller dans le sens du maintien des logiques de travail en famille et
de la fransmission intergénérationnelle et innafamiliale des études.

133 Nous avons parfaitemrcnt conscience que tous les enfrnts d'huissiers qui exercent dens des études comme
enployés peuvent tnès bien ne pas devenir huissiers à lern tour. Ccpendani les probabilités qu'ils le deviennent
rme fois arrivés à ce stade des étapes préalables à I'entée dans la prôf"rtioo derneurent beauCoup plus fortes que
pour les individus n'ayant pas de parents d"ns la profession.
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vr - Les pratiques sociales extraprofessionnelles

François de Singly et Claude Thélot ont montré dans leur étude consacrée à I'analyse
des differences existant entre les travailleurs du public et du privé que ces demiers <r se
différencient aussi dans la vie privée >'30. Cæi signifie qu'il existe une réelle continuité entre
sphère du travail et espace domestique. Ainsi, s'intéresser aux pratiques sociales inhérentes à
la vie privée des huissiers de justice nous permetfa d'approfond"ir la connaissance que nous
avons d'eux. Comme nous allons le voir, des éléments relevant de leur vie privée, comme la
participation à divers << clubs de notables ) ou bien encore leur mariage, apparaissent parfois
directement liés à l'activité professionnelle.

A noter que nous n'avons pas la prétention de passer en revue I'ensemble des pratiques
extraprofessionnelles des huissiers, mais seulement, dans la limite des matériaux empiriques
recueillis, de porter un éclairage succinct sur quelques-unes d,ente elles.

Clubs de notables et réseaux de correspondants

Si, comme nous avons pu le constater, tous les huissiers de justice ne sont pas issus de
la bourgeoisiel3s, un grand nombre d'enûe eux semblent cependant se prêter à certaines règles
du jeu de ce milieu social. Ainsi, à I'instar des commissaires-priseurs, des avocats, des
notaites, des médecins et d'autres professionnels independants, les huissiers de justice font
partie de clubs de notables, comme le Lion's, le Rotary, le Kiwanis, la Table ronde ou encore
le Club 41136- Au total, les huissiers appartenant à ces clubs représentent environ 12oÂdes

ii 1.."0"i. de SinclY, gl"od. Thé19Ç Gens du public, gens du privé. La grande dffirence, op. cit.,(p. 16l).'-- Pour une présentation des problèmes liés à la définition de la bourgeoisie,- c/ Béatix Le Wita, Ni vue
ni connue. Approche ethnographique de Ia culture bourgeoise, Editions de la maisin des sciences de I'homme,
Paris, éd. 1995. A noter que nous n'utilisons plus ici le ierme de bourgeoisie seulement dans son sens restreint,
i.e. comme dési8nant un ensenrble d'individus détenteurs de moyens dJproduction. Comme I'indique I'auteur en
se fondant sur une perspective sociologique plus large, il faui plusieurs générations pour devenir bourgeois,
c'est-àdire intégrer les différents éléments constitutifs de la culiure ptopté à cette catègorie sociale (attàtion
porté€ aux détails, contrôle de soi, entretien d'une inportante mémoire àmili"le, etc.y. i'accession de certains
huissiers issus des classes moyennes ou ouwières à une aisance financière ,urp"rr-i largement celle partagée
ordinairemenJ par les membres de leur milieu d'origine ne se taduit donc pas ipsofactopà, un ap,partènanci a
la borrrgeoisie. Par ailleurs, il convieirt de soulignâ que, dans I'ouvrage de Béatrix Iæ wit4 les professions
jtuidiçes libérales sory fts souvent préscntéæs cotnme appartenant à:la bo*geoisie; ainsi les notaires, les
avocats, les avoués et les co_mmissaires-priseurs apparaissJnt à de nombreusesieprises au colrs de I'analyse
{"f W exerylep. 14, 16, 17,19,20,51,52,98,128,t39et142).Maisaucunementiondel'appartenanceâes
huissiers de justice à la borugeoisie n'y est faite. Bien évidemmeng ceci ne veut pas dire que ôès derniers n'y
lryartiennent pas. Au contaire, il est même s{ir que toute rme partie des merùreJde h profession ," 

"oryo."de bourgeois au sens de I'auteur.
tt Pour rme analpe de la participation des commissaires-priseurs aux clubs de notables, cf Alan euemin,Les commissaires-priseurs. In mutation d'une profession, op-. cit., G).24s).
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effectifs de la profession. Parmi cette proportion, c'est le Rotary qui regroupe le plus
d'individus avec 54 o/o. Viennent ensuite le Lion's (28 %),le Kiwanis (ll %),la Table ronde
(4 %) et le Club 4l (3 %). A noter, enfin, que nombre d'huissiers ont déjà fait partie de
certains de ces clubs par le passé.

Il faut remarquer, d'un point de vue général, que les huissiers appartiennent à des
clubs quelle que soit leur origine sociale, mais selon des proportions variables; il ressort de
notre enquête statistique que les huissiers issus des milieux d'indépendants y sont plus
fortement représentés : 4,8 %o des huissiers membres de ces clubs proviennent d'un milieu
d'agriculteurs exploitants, 15,2 o/o d'artisans et de commerçants, 10,5 yo de la catégorie
<< autre profession libérale >>,7 ,6 % de chefs d'entreprise et de 15,2 %o d'une famille où le père
était huissier.

Si la répartition des huissiers au sein des clubs de notables s'effecfuait au hasard, ces
proportions seraie,rt légereme,lrt moins fortes (cf, tablæuno O.A ce propos, les catégories de
travailleurs non indépe,lrdants son! pour la plupart" légèrement sous représentées. Il semblerait
donc que ces clubs attircnt davantage les huissiers issus des milieux d'indépendants que les
autes. De même, il apparaît que I'appartenance à un club de notables est corrélee à I'ancrage
tenitorial de l'étude de I'huissier :69,3 % des huissiers y appartenant exerce,nt e,n milieu rural
ou semi-rural, confre seule,me,nt 30,7 yo de leurs confreres des villes. Ainsi, seuls 9,2 o/o de ces
derniers appartiennent à un club de notables, alors que 13,4 et 12,5 % des huissiers
semi-ruraux et des huissiers ruatu( sont dans cette situation. On peut supposer, pour expliquer
cette affirance plus marquée pour les clubs dans les campagnes et les petites villes de
provincel3T, guo le relatif anon5mat des grandes villes pousse moins les notables à se
regrouper dans tels clubs.

Par ailleurs, les femmes, gé,lréralement peu admises dans ces cercles, sont hès faiblement
représentées. Ainsi, seules 2,5 yo des femmes huissiers font partie d'un club de notables
(contre 14%o des hommes).

Signalons, e,lrfin, que toute une frange de la profession d'huissier appartient à la
franc-maçonnerie. II faut regretter que les huissiers que nous avons renconfiés ne se soient pas
monfrés plus disposés à évoquer ce point lors des entetiens. Un seul d'e,ntre eux I'a abordé,
de façon très allusive, en soulignant le rôle joué par les francs-maçons, à la fin des années
1990, dans le cadre de la défense d'un projet professiorurel auprès de parlementaires.

r37 Po," une illusration du rôle de ces clubs dans une petiæ ville de province sru le plan de I'intégration des
nouvearD( venus apparte'nant aux couches sociales favorisées, c/ Michel Bozon, Vie quotidienne et rapports
sociaux dans une petite ville de province. In mise en scène des diférences, P.U.L., 1984, (pp. 60-61).
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Certains'huissiers appartenant à des clubs de notables sont restés très discrets sur le
fait que cette participation permettait de se faire connaître et d'étendre, par le jeu du bouche à
oreille, sa clientèle. Ils nous ont ainsi déclaré que leur participation à ces clubs ne ramenait
que quelques affaires sans importance à leur étude et qu'il était parfois gênant de travailler
pour un ami ou une simple connaissance, car I'issue de I'affaire peut parfois peser lourdement
sur le cours des relations avec ces derniers. Les propos de Maîte Henneton (huissier exerçant
en zone urbaine, capacitaire en droit et âgé d'une cinquantaine d'années), viennent illustrer
notre réflexion :

< Existe+-il une dimension de pur intérêt dans votre participation au Rotary ?... Est-ce que
vous pensez que cela peut vons apporter des affaires ?

Je pensais au départ que cela powait être le cas. Mais, dans les faits, au niveau des
retombées professionnelles, c'est quasiment le néant. C'est pas primordial. Je ne peux pas
dire que cela ne m'a pas amené de clientè\e... mais, waiment, des petites clientèles sans
conséquences économiques. Je dirais qu'att contraire, on est presque amené à s'occuper de
dossiers d'amis et les dossiers sont parfois les ptus déticats... pas toujours faciles, et c,est
parfois plus dfficile de dire à un ami des choses pan agréables qu,à un client... y.

D'auhes me'rnbres de la profession apparte,nant à ces clubs adoptent une position inverse,
comme Maîhe Guerbert (âgé de plus de 50 ans, faiblement diplômé, exerçant en zone semi-
rurale) qui n'hésite pas à aborder la question des intérêts que représente cette appartenance,
même si ce dernier prend bien soin de préciser que ses motivations personnelles se
caractérisent par le souci de réaliser des rencontres, d'entretenir une forme particulière de vie
sociale :

<< - Avez-vous un réseau de correspondants ?

OuL C'est-à-dire des camarades dans ma profession (e parle de la grande région, pas le
midi de la France, ni Ie Nord) et dans d'autres professions comme les notaires... Je collabore
avec certains notaires. On s'apprécie, on sevoit... Des avocats (...) Enplus, j'aifait partie de
differents clubs ; la Table ronde, Ie CIub 41... Y'a un brassage socioprofessionnel à travers
les clubs (...) On établit un tissu de relations, une toile de relations assez importantes.
- Ces réseaux de notables, de professionnels libéraux, permettent de regrouper des gens de
mêmes milia uc sociaux...

Absolument.

- '..et de répondre à des intérêts purement professionnels. Il y a beaucoup de gens qui n'y
vont que pour cela...
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Oui, c'est vrai, c'est certain.
- Rien n'empêche defoire les deux...

Absolument. Sans vouloir critiquer (...) Le Rotary, c'est uniquement Çe, c'est 90 o% ço.
Le Kiwanis, les motivations sont quand même autres que uniquement professionnelles ou

financières. La Table ronde, c'est pas du tout ça. Au contraire, c'est des jeunes qui
commencent dans Ia vie. Moi, c'est surtout pour rencontrer... )).

La participation à des clubs de notables et à des associations locales, les repas
organisés avec certains correspondantsl3s, voire les cadeaux - chocolats, caisses de
champagne, etc. - de fin d'année qui leur sont destines tendent à soutenir I'activité
professionnelle en garantissant la fidélité des apporteurs d'affaires. Vie professionnelle et vie
privee se conjugue,nt ainsi parfois de telle façon qu'il est impossible de les dissocier
claireme,lrtl3e. Iæs huissiers que nous avons rencontrés sont généralement très discrets à
propos de ce genre de relations quelque peu anrbiguës, mais dont la finalité professionnelle ne
peut êhe occultee ; ils manifestent parfois de la gêne ou expriment souvent des reserves face à
I'importance de ces réseaux sur le plan de I'activité professionnelle. Par ailleurs, certains ont
tendance à présenter I'enfretien des relations avec les correspondants ou d'éventuels
apporteurs d'affaires courme une activité relativement contaignante relevant quasi
exclusive,ment de I'exercice même de la profession l-es propos de Maître Watrin (âgé d'une
quarantaine d'années, titulaire d'une maltise en droit et exerçant dans une S.C.p. en zone
semi-rurale) illustent parfaitement ce point :
(( - ...pour revenir aux professions juridiques et judiciaires, vous me disiez [compter parmi
votre réseau de correspondantsJ notaires, avocats, mais pas d'avoués, ni de commissaires-
priseurs...

Non, enfin, ie vanx dire, je connais... je suis amené à rencontrer quand même ces autres
professions, maintenant si vous me demandez... j'entretiens des relations amicales et
suivies... oui : notaires et avocats, oui...
- ..-Avocats, notaires... Combien en comptez-vous panni votre réseau de correspondants ?

r3t Iæ terme de < correspondant > est utilisé généralement par les huissiers de justice poru désigner rm apporte'r
d'affaires régulier. on touve, panni les corresponaans, les menbres des prôfessions juridiques et juàièiaires,
principalemeirt les avocats et les notaires, les chefs d'eatreprise, les organismes étatiçes teb lL Trésor public, la
Caisse d'allocations la Caisse primaire d'assurance-malàdie, ou les oiganisrnes semi-pùblics ou
p-rivés comme certaines caisses de refiaite, etc.f3e Alai" Qucmin pawient à tm constat similaire à propos des commissaires-priseurs : ( (...) iI n,qiste pas de
oouWre stricte qttre acttvité profæsbnnelle et vie privée des commissaires-priseurs, les activités sociales
pratiquées en dehors dæ_\a17 dltravaîI panu,ent touioun pemtettre de trouver la marchandise à disperser en
ventes aur enchères ,r. Cf' Alan Arcmin, ( ( De I'espace privé à I'espace professionnel >. Iæs commissaires-
priseurs >, lz Françoise Piotet, La réyolution des métiers, op. cit., G. 332).
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C'est habituellement deux notaires, dettx evocats, enfin mon associé dira trois notaires porce
qu'il en y a un de plus encore, mais par exemple, il y a la communauté pour deux en tout cas.
Euh--- avocat, après, c'est directeur ou chef d'entreprise; j'entretiens même de très bonnes
relations, parce que ça a commencé dans le milieu professionnel, avec la police, ou
commandant, commissaire, des choses comme ça... J'étais hier à la sous-préfecture, parce
que i'étais invité à la sous-préfecture, je veux dire si vous voulez, efectivement, votts êtes un
peu intégré dans ce milieuJà. C'est vrai, vous êtes invité à droite et à gauche, c'est pas que

ie... personnellement, je sois très mondain, je veru dire, j'ai une sainte horreur de ça...
Jevewc dire quand ilfaut, ilfaut. C'est wai qu'ily a I'aspect relationnel à côté, c'est vrai que
vous êtes amenés à rencontrer ces gens-là pour dffirentes raisons, pour les diférentes
procédures qui vous concernent. C'est wai que ça pennet parfois de profiter de ce genre
d'occasiow pour aplanir certains points, de remettre Ie point sur les < i >, le cas échéant, et
puis, voilà, c'est opportuniste, quoi >.

A I'inverse de Maîte Wahin, certains huissiers, waisemblablerrent minoritaires et exerçant
au sein de stnrctures de taille modeste, se refuse,nt à toute participation à des clubs de
notables, à I'organisation de repas avec les apporteurs d'affaires ou à I'envoi de cadeauxlao.
Opérant ainsi une nette distinction enfre vie privée et vie professionnelle, ceux-ci declarent
préferer se consacrer strictement aux activités liées directement à leur havail et jugent de
telles démarches tout à fait inutiles.

En revanche, d'aufres membres de la profession, manifestent, dès leur entrée en fonction,
le souci de se constituer un réseau d'apporteurs d'affaires, celui-ci n'étant pas toujours présent

au depart. C'est le cas de Maître Coliq jeune huissier ayant repris une étude semi-rurale

souffrant d'un grave défaut de clientèle suite à un sinistrelal. Il évoque, dans I'extrait

d'entretien suivant, la nécessaire fidélité de certains apporteurs d'affaires pour la bonne santé

économique de son office :

ro A ce-propos, certains huissiers ont déclaré envoyer également des cadeaux de fin d,anné e - e.g.des chocolats
ou du champagne - à certains pourvoyeus officiels ou ifficieux de renseignements intervenant dans le cadre du
recouvrernent ; cf, infra la partie consacrée à I'gnal)'se du recouwement dJcréances. par ailleurs, des invitations
à caractère plus prestigie{ qle celles évoquées jusç'ici, ont été portées à note attention lors des en6etiens,
eomrF par exeryle, un huissier de justicæ exerçant d?ns une S.C.P. de taille irryortante dans une grande ville de
P.fl-T gli invite un procureur à participer à rm week-end de chasse rrens [6s 1"r 66tonniques.'-'Iæ siniste est entenduau-sens jruidique du ærme ; il désigne, dans le cas de Maître Colin, le détournement de
fonds commis par son prédecesseur. n i 

" 
égalenent sinisùe lôrsque la responsabilita icilirel de l,huissier estmise en cause dans une aSairg-!9nnée. On peut-ciûer poru exerylè b cas où le congé io* * bail n,a pas été

présenté au locataire rlans les détais légaux. Iæs dot"-ages intérêô que doit vener I'hiissier à son client piuvent
parfois ête très élevés, c'est potuquoi les membres de la profess-ion sont assurés contre ce dernier'tpe de
sinistre.
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< ("') ça fait partie du réseau de connaissances. C'est important d'avoir ce réseau de
connaissances, c'est important de faire partie des notables. Ça permet d'apporter pas mal
d'afaires. Je pense à la gestion : des gens qui vous connaissent vous donnent leur biens à
gérer, s'ils ont un problème, ils s'adressent à vous. Les avocats avec qui je travaille, c,est
parce que je suis dans un << club service D avec ew, c'est ça qui permet... Vous êtes obligé de
rentrer dans cette communauté si vous voulez apporter un certain nombre d'afaires, c,est
pas un gros pourcentage, mais c'est pas négligeable...
- Vousfaites, entre guillemets, votre pub, en tissant et en entretenant des liens -..
C'est pas de la pub (...) La publicité ici sefait par le réseau de connaissances... par les
banques..- A partir du moment où vous êtes bien vu par votre banquier... : la S.N.V.B., j,ai
réanpéré son contentieu't qui n'était plus ici... < Votre cotespondant m'a parlé de vous , : si
votts êtes eficace sur telle chose, la publicité sefait par votre travail...
- combien de personnes compte votre réseau de correspondants ?
On en a sur toutes les banques du secteur (...) sur I. [petite ville où est implantée l,étudeJ ie
connais tow les commerçants, les trois banques. Sur A. fla vilte voisineJ, c,est plus dfficile
car il y a des gens qui sont là depuis 20 ans. Je suis là depuis un an et demi. Je suis le plus
janne (...) ,r.

D'un point de vue général, la densité du réseau de relations professionnelles est
variable selon les huissiers, mais est également fonction de I'ancrage territorial de l,office.
Ainsi, les grosses études implantées en zone urbaine bénéficient généralement d,un nombre
de correspondants plus élevé que celles de taille plus modeste et situées en zone rurale; le
temps imparti à I'entretien des réseaux de relations y est également plus important.
Enfin' il importe de souligner que les réseaux d'apporteurs d'affaires se composent également
d'huissiers. Il peut s'agir d'une délégation d'une partie du travail, comme cela existe, par
exemple, en région parisienne où les plus grandes études se cantonnent à une clientèle de très
gros apporteurs d'affaires. Un huissier peut également confier tout ou partie des démarches
nécessaires à la réalisation du recouwerne,nt d'une dette à I'un de ses confrères, parce qu'il y
est tenu au regard des regles de procédure ; ainsi en va-t-il, dans le cadre du recouwement,
lorsque les débitenrs ne résident pas au sein de l'aire géographique couverte par la
compéte'lrce territoriale de I'huissier. La délégation d'affaire.s est parfois observée également à
I'occasion d'un départ en vacances; ainsi, par exemple, en I'absence de l,huissier, les
demandes de constats vont être systématiquement adressées à un confrère résidant sur la
même compétence territoriale- Par ailleurs, de même que pour les autres apporteurs d,affaires,
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les rapports professionnels peuvent parfois se doubler de relations amicales, entretenues à

I'occasion de rencontres se tenant en dehors du cadre de I'activité professionnelle.

Le mariage

Nous proposons dans cette section de notre analyse de présenter sommairement

I'appartenance sociale des conjoints des huissiers selon le sexe. Outre la mesure de

I'homogamie, une telle analyse a pour objectif de pointer des differences et des similitudes

entre les hommes et les femmes de la profession. Comme nous allons le voir, l'étude de la vie

exfraprofessionnelle des huissiers de justice offre, une fois encore, de precieuses informations

concernant les conditions de realisation des activites de travail et leurs modes de

diftrenciation elrhe les sexes.

Tableau no 12: Répartition des conjoints en fonction de I'appartenance

sociale et selon le sexe de I'huissier

Huissier

P.C.S. du conjoint Fe,rnme
Gn%o\

Homme
(eno/o)

Fréquence
Gno/ol

{.priculteur exploitant 2,9 0 0.6
{,rtisan s, commerçants I 0,5 0,6
{ufre officier ministériel 0 1.9 1.5
{ufre profession libérale 5,8 8 7,6
Sadres et professions intellect. sup. 21,4 15.8 16,9
lhefs d'enteprise 8,7 2.r 3,4
Employés 16,5 31.8 28,8
Employé d'huissier 18.4 15,5 l6. t
Fluissier 8,7 3.3 4,4
)uwiers 0 0,7 0,6
?rofessions intermédiaires 16.5 20,5 19.7

100 r00 r00

On re,marque à la lecture de ce tableau une homogamiela2 relativement forte, les huissiers se

mariant dans 30,4 Yo des cas avec une personne issue de la catégorie < cadres et professions

t'2 L'homogamie désipe généralement un mariage dont les conjoints sont issus du même milieu social, celui-ci
étant identifié à partir de la catégorie socioprofessionnelle du père. 4 sur ce point I'ournage de référence
d'Alain Girar4 Le choix du ænjoint. Une enquête psycho-sociologique en France, Paris, P.U.F., 1964 et, pour
des données plus récentes de I'homogamie, ainsi ç'une analpe de la place prépondérante, dans le
cadre du choix du conjoint des sEatifications culturelles coryarativement aur( sûatifications à caractère
socioprofessionnel, voir Michel Forsé et Iouis Chauvel, << L'évolution de I'homogamie en France. Une
méthode pour comparcr les diagonalités de plusieurs tables >>, Revue française de sociologie, janvier-mars 1995,
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intellectuelles supérieures )) - entendue au sens courant, i.e. comprenant les catégories
<< officiers ministériels >, << autres professions libérales > et << huissier >. A cet égard,
I'homogamie des huissiers participe d'une tendance constatée au niveau plus général de la
société143.

Il faut souligner, ensuite, la très forte représentation des employés parmi les conjoints des
huissiers ; celle-ci s'élève à 45 % et laisse loin derrière les professions intermédiaires dont la
proportion n'atteint que L9,7 %o et, surtout, les ouwiers, les artisans cornmerçants, les
agriculteurs exploitants, lesquels demeurent tous quasiment absents (0,6 %).

Le mariage avec les huissiers (4,4 %) et les employés d'huissier (16,1 %) confirme
nettement I'influence traditiorurellement observée du tlpe d'insertion professionnelle du
conjoint ; on choisil ainsi celui-ci dans la sphère sociale qui est la sienne et << pour une part,
les rencontres se font sur le lieu de trwail ou avec des personnes du travailn, comme le
note,lrt François de Singty et Claude Ttrélotla. Il semble que I'on puisse tirer des conclusions
similaires pour les huissiers mariés avec des personnes appartenant aux catégories << autre
profession libérale ) ou ( autre officier ministeriel > dont les me,mbres de la profession sont
socialement les plus proches et avec qui ils demeurent fréquemment en contact au cours de
leur activité professionnelle.

Iæ frès fort pourcentage d'employés panni les conjoints peut certainement s'expliquer par
I'origine sociale relativement modeste de toute une catégorie d'huissiers, laquelle origine,
traditiorurellement, détermine une attirance pour le semblable socialementl4s, et par le fait que

la réussite sociale du mari favorise le renoncement de son conjoint à tout investissement
personnel important dans la réalisation d'une carrière synonyme de promotion socialela6.

)OO(V-I, (pp. 123-lal). Ne disposant pas de données relatives à I'origine sociale des conjoints, nous avons pris
le parti de mesurer I'homogamie en fonction de I'appartenao"e soéioprofessionnelle âu conjoint. Une tllle
méthode est utilisée par François de Singly et Claude Thélot in Gens du public, gens du prîvé. La grande
diférence, op. cit., (p. 113 et s.).

iÏ $ry Girax4 Le- choix du conioint Une enquête psycho-sociologique en France, op. cit., @.74).
iiln Gms du public, gens du privé. In grande dffirence, op. cit.,G. I l9).
"' Cf, notamment sur ce point Alain Girard, Le choix du conjoint. Une enquête psycho-sociologique en France,
op. cit.. C-om",e nous I'avons suggéré préédemmen! il sernble qu'une gtuae aê i'homogamie doit aujourd'hui
s'interesser également aux << statuts acquis D, et non pas seulement aux ( statuts assipés > des ànjoinr.
Iæ diplôme constitue à cet égard un indicateur pertinent. C/ sur ce point Michel foÀe et Louis Chauvel,
<< L'évolution de I'homogamie en France. Une rnéthode porn coqarei les diagonalités de plusieurs tables >,
Ra'ue française de sociologie, op. cil. Ainsi, notre analyse ne propose qn'une ap,proche très partielle de
I'homogamie des huissiers de justice.
'* IÆs constats d'ensernble forrrules par François de Singly et Claude Thélot sernblent ainsi s'appliquer aux
huissiers de justice : < le nariage libère I'homme des tâches et soucis domesti4ues qu'il reporte *, *i épouse
a lui pmna d'invætir davantage dans son métier. Les femmes subissent, poi *pport oro ho *o moriës, un
handicae stmbolique et monétaire taduisant leurs rôIes respectifs dans Iafamtlle'i. Cy. C" du public, gens du
privé. La grande diference, op. cit., (p. 125).
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D'un point de vue gênéral, la comparaison de la répartition des conjoints en fonction de

I'appartenance sociale selon le sexe est très instructive (cf. tableau n" l2). On remarque que

ceux-ci se marient bien plus avec une personne appartenant à la catégorie des employés. Les

conjoints des huissiers femmes sont moins issus des professions libérales et des professions

intermédiaires, mais appartiennent davantage aux catégories des huissiers et des cadres et

professions intellectuelles supérieures. Enfin, elles se marient proportionnellernent plus avec

les huissiers et les employés d'huissier que les hommes. Sur ce dernier point, il importe de

souligner que, quel que soit le sexe de I'huissier, le mariage avec un employé d'huissier

signifie généralement que les conjoints partagent le même lieu d'activité professionnelle. En

revanche, il ne faut pas croire que tous les huissiers qui se marient entre eux exercent

ense,nrble. Ceux-ci se sont €n effet parfois re,ncontres après s'êfie installés et ont continué

d'exercer indépendamment I'un de I'aufre. Il arrive d'ailleurs parfois qu'ils soient directement

concurre, rts, partageant une même compétence territoriale.
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VII - Les formes de la division sociale et de Ia division technique

du travail : le marché des services juridico-judiciaires

et I'organisation des études

Par division sociale du travail, nous entendons la répartition des différents services
juridico-judiciaires proposés par les offices d'huissiers sur les divers segments d'un marché
que délimitent, d'un côté et pour les activités monopolistiques, la compétence territoriale de

chacun de ces professionnels, et de I'autre, pour la part hors-monopole, les zones de
concurrence elrtre les divers offices d'huissiers et avec d'auhes juristes et secteurs d'activités

proposant des services juridiques ou exta-juridiques. Par ailleurs, la division technique du

travail constitue une forme de division sociale du travail, mais à I'echelle des études

d'huissiers ; elle désigne donc la repartition des tiiches entre leurs differents membres.

D'un point de rnre général, cette section de notre analyse a pour objectif de mettre en

exergue divers modes de diftre,nciation de I'activité professionnelle des huissiers de justice.

De façon plus précise, nous proposons de présenter sommairement les principales

caractéristiques et l'évolution des conditions d'exercice de ces derniers et des services qu'ils

proposent. Ce faisant nous tenterons de faire émerger les modalités de fonctiorurement des

études et de rendre compte de multiples modes de détermination de la distribution des

services et, par voie de conséquence, des modalités de concurrence entre professionnels.

il s'agit, notamment, d'être attentif aux corrélations qui peuvent exister entre les

caractéristiques sociales et professionnelles des huissiers, celles du marché juridico-judiciaire

- e.g.la forte ou la faible demande de prestation de certains senrices, la diversité des tlpes de

clientèle, etc. -, et leur façon d'exercer - i.e. en S.C.P. ou seul, en situation de forte ou de

faible délégation de la rédaction et de la signification des actes, etc. A noter, enfin, que nous

étudierons également les principales variations historiques du marché des services et leur

inlluence sur l'évolution de la division sociale et de la division technique du travail.
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VII-I Les trois territoires du marché des services

Dans un article intitulé << Les notaires et la réforme du statut des professions du droit >,

Alain Bernard indique que ( chaque profession du droit intervient sur un triple territoire. Sur

le premier, un monopole, garanti par le droit, couvre le domaine d'intervention : les autres

professions du droit ne doivent pas y pénétrer. Sur un deuxième règne une concurrence

restreinte awc sanls juristes. Cette zone intermédiaire - celle de la consultation pour

l'essentiel, du conseil awc particuliers et aux entreprises - est âprement discutée entre les

professions du droit qui, à I'occasion des lois du 3l décembre 1990, tentent d'obtenir

l'expulsion totale des non-juristes. Enfin un troisième territoire (comme la négociation

immobilière, par exemple) est ouvert à une concurrence plus large, celle des e,xperts-

comptables, des agents immobiliers ou des banquiers ia1 .

Iæs huissiers de justice proposent leurs services sur ces ûois territoires. Pour la part

monopolistique, les huissiers signifient les actes de justice, assurent le recouvrement de

créances en phase judiciaire - au cours de laquelle I'huissier met'e,n place I'execution des

juge,ments et peut recourir aux divers procédés d'exécution forcée, cornme I'expulsion ou la

saisie -, effectue,nt des constats et rédigent des tifres executoires en matière de cheques

impayes. pnns le cadre du monopole, les huissiers assurent également le service des

audiences.

Sur le second teritoire, les services proposés par I'huissier comprenne,nt la rédaction des actes

sous seing privé - e.g. les congés ruaux, les pactes civils de solidarité, les baux d'habitation,

etc. - et les diverses activités de conseil. De plus, les huissiers ont le droit de réaliser les

prisées et ve,lrtes aux enchères publiques de meubles et effets mobiliers corporels dans les

villes où il n'y a pas de commissaires-priseurs.

Enfin, la troisième catégorie de services comprend certaines activités dites < accessoires >

- comme administrateur d'immeubles ou agent d'assurances - et le recouwement en phase

amiable, pratiqué, depuis environ une vingtaine d'années, par un nombre croissant

d'organismes independants ou relevant directement des maisons de crédit ou des entreprises

- l.e. les services contentieux -, lesquels e,ntrent ainsi en concurrence avec les huissiers.

A ce propos, nous verrons au cours de cette partie comme,nt certains huissiers décident de

réduire la part de leurs activités traditionnelles afin de se consacrer davantage aux activités

accessoires - ce à quoi ils ne sont pas tenus légalement, puisqu'ils peuve,nt exercer ces deux

ttt Alain Bernard, << Les notaires et la réforme du statut des professions du droit >, Genèses, no 27, juin 1997,
(p. 7l).
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types d'activité conjointement. Sur ce point, il convient de souligner que des huissiers

associés peuvent offrir à la fois les deux tlpes de services au sein de leur office, I'un pouvant

se réserver, par exemple, les services dits < accessoires >> et I'autre se cantonner aux activités

traditionnelles.

VlI-2 L'évolution des principaux services juridiques et judiciaires

proposés par les huissiers des années 1970 à nos jours

Avant d'analyser par le détail la division sociale du havail des huissiers - au sens où

nous I'ente,ndions precédemment -, il importe de retracer sommairement les principales

mutations de l'éventail des services depuis les années 1970. Comme nous allons le voir,

celles-ci se caractérisent notamme,nt par la disparition ou le declin d'une partie des

athibutions haditionnelles, alors que de nouvelles activités connaisse,nt un essor important;

les études d'huissiers ressemblent dès lors de plus en plus à de véritables enteprises, dans la

mesure où.elles sont soumises à de nouveaux impératifs dans le cadre de la réalisation de

services juridiques et judiciaires.

Analysons de prime abord les facteurs explicatifs du declin des activités traditionnelles

des huissiers. En ce domaine, il apparaît que la réduction du volume des activités tient à la

fois aux pratiques tendant à ne plus privilégier le recours à I'huissier et aux mesures de

simplification des procédures judiciaires engagées par les pouvoirs publics, lesquelles

mesures visent à rendre ces dernières plus efficaces et plus accessibles aux justiciables.

Au cours des années 1970, diverses mesures ont pour objectif la modification du

langage judiciaire et la normalisation des procédures, notannment dans le but d'améliorer la

compréhension par les justiciables du langage juridiqueras. Ainsi, la suppression de certaines

formalités a conduit à la création de formules-types d'acteslae et, partant, à la réduction de la

variété de ces derniers - qu'ils soient pénaux ou civils -150 et de leur signification par les

huissiers ; ainsi, dans le cadre des affaires relevant de la compéte,nce du tibunal de police, la

loi du 3 janvier 1972 sur I'amende forfaitaire et la procédure simplifiée de I'ordonnance

pénale exclut toute intervention de I'huissier de justice.

Itft çrot ainsi qu'en 1972 le terme d'<< exploit > sera renrplacé par celui d'<< acte d'huissier >>. Cf la circulaire du | 5
scotcmbre t977.
t* Cf. lo circulaires de la Chancellerie relatives à la rédaction des actes (civils et pénaux) d'huissiers de justice du 2 mai
1974â,du tSiuin 1976.
l$ Certains truissiers ayant exeré dans les années 1960 déclarent aujourd'hui r€grctter le temps où il fallait rédiger chaque
acte, car un tel procédé constituait, selon eux, un mode d'apprentissage à part entière.
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De même qu'en matière pénale, la régression du champ des attributions pour les

affaires civiles est sensible : des assignations et des significations de décisions disparaissent,

au profit de la notification par lettre. De plus, I'extension de la procédure d'injonction de

payerttt a permis à un grand nombre de créanciers d'obtenir sans le concours de I'huissier des

ordonnances contre leurs débiteurs en présentant eux-mêmes les requêtes au juge d'instance

ou au Président du tribunal de commerce. Pour le recounrement de leurs factures et autres

impayés, un certain nombre d'artisans et de commerçants demandent ainsi directement aux

juges compétents leurs titres exécutoires, parfois avec I'aide de certains agents d'organismes

de recouwement independants.

Depuis la réforme du code de procédure civile en l966,la demande par lettre recommandée a

été aménagée devant le Conseil des prud'horlmes et le fiibunal paritaire des baux ruraux.

Concemant le deuxième degré de juridiction, la notification par le greffier de la declaration

d'appel a remplacé I'acte d'appel. Par ailleurs, les significations de jugements par actes

d'huissiers sont devenues moins frQuentes. Elles sont remplacees par la notification via les

senrices du greffe dans les fribunarur paritaires et dans le cadre de la nouvelle procedure de

divorce. Devant le Conseil des prud'hommes, les jugements et décisions peuve,nt êfre notifiés

par le secrétaire du Conseil. De même, la saisie peut êhe signifiee par lethes dans le cadre de

la procédure de paiement direct des pe,nsions alime,ntairesls2.

Depuis les années L970, on observe égalernent une réduction du nombre des constats,

des protêtsl53 et de certaines mesures d'exécutions. Une des principales causes de la

diminution de la masse des constats réalisés par les huissiers de justice est le développement

progressif, vers le début des années 1960, de la pratique des constats amiables des accidents

automobiles, à I'instigation des compagnies d'assurance qui veulent ainsi limiter leurs frais de

gestion. Par ailleurs, la diminution des constats tient égaleme,nt à la quasi disparition des

constats d'adultère, en raison de la loi du l1 juillet 1975 sur le divorce, lequel ne se limite

plus désormais au seul divorce pour faute. A noter, à ce propos, que l'adultère n'est plus

sanctionné pénalement. Comme nous le verrons ultérieurement, les constats ne tiennent

aujourd'hui qu'une place de second rang parmi les activités des huissiers.

l5l Créée par le décret-loi du 25 aott 1937 en matiàe commerciale, I'injonction de paWr s'est étendue aux créances civiles
avec la loi du 4 juillet 1957. Par le décret no 72-7fi du 28 aott 1972, æte procédure connait une nouvelle extension du fait
de la suppression de la limitation du montant de la créance.
to L'huËsier sonserve rnalgé out le monopole de la procédure de paienrent direct des peruions alimentaires, sauf cas
particuliers - e.g. lorsque le créancier est une adminisration publique. C[, la loi n" 73-5 du 2 janvier 1973 et son décret
d'application n" 73-216 du l" mars 1973.
ls Acte dressé par un huissier ou un notaire qui permet de constater le défaut d'acceptation ou de paiement d'un effet de
cornrnerce (conune les lettres de change) ou d'un cheque.
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Les protêts ont connu, pour leur part, une augmentation de leur nombre au cours des

années 1960 à la faveur de la progression de I'utilisation de chèques comme mode de

paiement, puis une chute, notamment suite à la création au cours des années 1960 et 1970 de

nouvelles formules de paiement et de crédit, et de luttes contre les chèques sans provision.

De plus, une certaine désaffection pour le protêt a pu être constatée, à cause notamment de

son coût.

On assiste, par ailleurs, à une modification sensible des modalités de recours aux voies

d'exécution, la période actuelle étant globalernent favorable à la protection des débiteurs.

La loi de 1998 a posé, en effet, de nouvelles conditions plus conffaignantes en matière

d'expulsionls, comme celle de la tentative d'expulsion qui doit être systématiquement

réalisee par I'huissier avant toute réquisition de force publique et qui tend, de ce fait, à

augmenter notablement les délais d'execution. De plus, il senrblerait que les préfets soient de

nos jours de plus en plus reticents à accorder le concours des services de police ou de

gendarmerie dans le cadre de cette procédurelss.

Outue ces conditions de la loi de 1998; on trouve également dans le décret du 3l juillet 1992

la volonté explicite d'humaniser les procédures en accordant plus de protection au débiteur, et

ce notamment grâce au formalisme des actes qui doivent nécessairement présenter les voies

de recours dont il bénéficie. De mêrne, I'huissier est tenu de rappeler verbalement ces voies de

recours et d'expliquer au débiteur ses obligations par rapport à la mesure d'exécution, corrme

par exemple I'interdiction de se séparer de ses meubles après un procès-verbal de saisie-vente.

Il faut également ajouter à toutes ces modifications la facilité de monter un plan de

surendettement depuis la promulgation de la loi Neiertz en 1989rtu. A 
"" 

propos, dans la loi

de 1998157, il est imposé à l'huissier ou à I'avocat, dans le cadre de la rédaction du

commandernent aux fins de saisies immobiliàes, de rappeler que le débiteur a la possibilité de

saisir la commission de surendettement. En règle générale, une fois que le plan de

ts C7.laloi no 98{57 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions.
t55 éorn'ne te suggère Jacques Jean Perry apnès avoir évoqué le bamge médiatique qui est fait autour des expulsions
d'huissier, certains honunes politiques semblent s'être parfois clairement opposés à cette pratique par le passé.
L'auteur prend pour exenple la < ciranlaire du 6 mars 1978 des ministères de l'Equipement et de la Santé aux Préfets et
Direaeurs départementaux relevant de ces ministères, tendont à limiter les æpulsions el les saisies pour loyers impayés.
Quelques arrêtes muicipau ont même été pris pour suspendre sur certaines communes l'exécttion de toutes mesures de
saisie ou qulsion. C.onsidéres illégaut æs anêtés doivent faire I'objet d'annulation par les Préfets. V. Droit et pratigue

fudiciaire - Ra,. Huiss., n" 11, I5 juill. 1978 p. C/ Jacques Jean Perry, La gestion informatique dans une étude d'huissier de
igtiæ, op. cit., (p. 58).
'n Cllaloi no 89-1010 du 3l décembre l9E9 relative au surendettement des particuliers.
It Ii s'agit cette fois de ta toi n" 98-46 du 23 janvier 1998 relative au surendettenrent des particuliers et à la saisie
immobilière.
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surendettement est définitivement accepté par I'ensemble des créanciers, les poursuites

cessent immédiatement I 58.

Autre fait marquant: on observe une diminution du nombre de saisies sur les biens

meubles corporels du débiteur au profit de celles réalisés sur les biens incorporels. Les juristes

Jean Vincent et Jacques Prévault, spécialistes des voies d'exécution, indiquent, à cet égard,

que ( la pratique de procédés d'exécation a, de son côté, bien changé. Les saisies-exécution

sur des objets mobiliers corporels ont perdu beaucoup de leur importance ; I'une d'elles, la

saisie-brandon, est tombée en désuétude. Le développement considérable des biens

incorporels a permis, en revanche, une utilisation très large des saisies de créances (saisie-

arrêt en particulier) ce qui explique que le législateur moderne ait désiré prendre des

dispositions notmelles pour en faciliter la procédure et assurer la pleine eficacité. Il faut

souligner surtout que les praticims (huissiers de justice, avocats) éyitent le plus possible de

recourir aux procédures légales d'exéantion ; nombre de recouwements sont le résultat

d'arrangements amiables, le recours aux voies d'exéantion forcée n'ayant sonent qu'un

uractère comminatoire>r'e. Et les autetus d'ajouterque( la consistance des patrimoines

n'est plus la même (...) La multiplicité des catégortes de biens mobiliers, beaucoup plus

souvent incorporels que corporels, notamment la fréquence des sommes inscrites sur des

cornptes et le développement extraordinaire des valeurs mobilières et des parts sociales dont

la saisie n'était préwe par aucun texte, nécessitaient une réglementation nouvelle pour

assurer la protection des droits des créanciers >160. Ces differents changements figurent

parmi les principaux motifs de la réforme générale des procédures civiles d'exécution et ont

mené à une refonte de toute la réglementation des saisies mobilières par la loi du 9 juillet

1991 et son décret d'application du 3l juillet lgg2t6t.

On assiste ainsi à une généralisation de la pratique de saisie-attribution dont la

réalisation est rendue plus efficace par la réforme. Elle est préferée bien souvent à la

l$ Il àut souligna, à ce propos, qu'en cas d'échec du plan conventionnel de surendettement, le débiteur ou la Banque de
Francc peut demander au juge d'instance de statuer par voie de mesures recommandées. En pareil cas, ce dernier a la
possibilité de contraindre les créanciers à accepter le plan de remboursement échelonné de la dette dont il a déterminé les
modalités au vu de la situation du débiteur.
te Jean Vincent, Jacques Prévault, Yoies d'eréantion et procédures de d$ribulion, 19" édition, Paris, Dallo4 1999, (p. 5).
'n lbid.,(pp.6-z).
tot Bn vertu de cette réforme, la saisie-atribution - l'.e. la saisie sur le conpte bancaire du débiteur - remplace la saisie-arrêt.
La saisie-vente, désormais possible entre les mains d'un tiers, succède à la saisie+xécution. Appanissent également de
nouvellcs voies d'exécution telles la saisie des véhicules à moteur, la saisie des biens placés dans le cofte d'une banque, la
saisie appréhorsion (pour obtenir la livraison ou la rcstitution d'un bien corporel) et enfin la saisie des parts sociales et des
valeurs mobilières. Cf lean Vincent, Jacques Prévault, Voies d'exéantion et procédures de distribution, op. cit., (pp. ll-12).
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saisie-ventel62, même si, dans les grandes villes, celle-ci demeure proportionnellement

davantage pratiquée. Nous reviendrons plus largement sur ce point au cours de notre analyse.

Quelques données chiffrées viennent illustrer I'importance grandissante de I'utilisation des

saisies-arrêts par les huissiers de justice. Selon Gilles Rouet, < l'évolution la plus évidente

pour la procédure de saisie-arrêt est celle observée à partir de 1972. Le nombre de

procédures de saisies-arrêts explose, passant de 160 000 à 230 000 afaires en 1980, soit un

tawc d'accroissement annuel moyen supérieur à 5 %ntu3. Cette augmentation du nombre de

saisies sur les biens incorporels semble s'expliquer, au moins partiellement, pù

I'augmentation de la matière contentieuseltr.

Il faut indiquer, enIirU que la réforme de 1991 aura également pour conséquence de confirmer

I'autorité sur les huissiers du procureur de la République et également de les placer sous celle

du juge de I'execution, nouvellement créé. L'institution de ce demier repond au < désir de

concentrer entre les mains d'une seule juridiction toutes les questions relatives à

l'endettement et aux poursuites æercées par les créanciers i65. Celui-ci constitue le juge des

contestations pour le débiteur, des difficultés d'exécution pour l'huissier et des autorisations

(de mesures conservatoires et aufres) pour le demandeur - e.g.le créancier.

Nombreux ainsi sont les facteurs explicatifs de l'évolution des services proposés par

les huissiers. A cet égard, il est necessaire de souligner également I'importance de l'évolution

de la re,partition geographique et du mode d'activité de ces derniers, car ceu(-ci sont

révélateurs de profonds changements.

En effet, la concentration des huissiers dans les villes et dans les sociétés civiles

professionnelles depuis les années 1970 a permis à certaines études de se développer et

d'assurer le traitement d'une masse d'affaires qui ne cesse d'augmenter tout au long des

Trente Glorieuses et jusqu'au milieu des années 1990. Les entreprises qui confient

généralement, pour une région donnée, I'ensemble de leurs dossiers à un nombre restreint

d'huissiers s'ocfioient les services de ceux qui exercent dans des études dont le mode de

fonctionnement permet de répondre à leurs besoins et s'adresse,nt donc généralement à des

re On assiste, par ai[eurq à la limitation des objets saisissables par le décret du 24 rnsrs 1977. D'un point de vue général, de
nombreuses conditions rætreign€,trt aujourd'hui la réalisation de la saisie des biens nrcubles du débiteur, celle-ci ne pouvant
êr,e effectpée sur quantité de biens personnels a)rant tait tant à I'exercice professionnel qu'à la satisfaction des besoins vitaux
a fondunentaux (nourriture, vêtement, hygiène, formation scolaire, etc.). CI art. 14 de la loi du 9 juillet l99l et art. 39 du
décret du 3 t inillû 1992, op. cit.
f 6 Gilles Rouet, Justiæ et justici4bles aux XIX el )ff siècles, op. cit., (1t. ?-89).
tfl A tite indicatif, on peut noter qu'en 1965, selon les statistiques de la Cour de cassation, on compte en France environ
2500000 affaires civiles a pénales jugées et 6148 anêts. En 1975, ces chiffres s'élèvent rcspectivement à 4000000
environ €t t0 032. C/ Jacques Jean Perqr, La geslion informatique dans une étude d'huissier de justice, op. cit-, G).48).
tot Jean Vincent, Jacques Prévault, Voies d'exéctttion et procédures de distribution, op. cil., (p. 8).
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huissiers à la tête d'offices relativement importants ; nul doute, par ailleurs, que les exigences

de cette nouvelle clientèle a contribué à modifier leur mode de fonctionnement. De plus, la

croissance des populations et, partant, du nombre de justiciables dans les régions urbanisées

conduit également à choisir une étude en ville. Ceci explique la concentration des affaires

dans les mains des huissiers qui y exercent.

Parallèlement à la croissance des études urbaines, on assiste à la diminution du nombre

d'huissiers dans les campagnes. Cette baisse a conduit au développement de certaines études

de zone semi-rurale, c'est-à-dire implantées dans de petites bourgades, qui ont pu recupérer en

partie la clientèle des études de leur compétence territoriale qui ont été supprimées.

Ce développement, qui n'a rien de comparable avec celui des études des grandes villes, est

observable à fravem la création de S.C.P. et de bureaux annexes - implantes au sein du ressort

légal d'activité de l'étude. Ce,pendant, coûlme nous le verrons, les offices de campagne

deureurent généralement de petite taille et ne se développent que hès difficileme,lrt. Ainsi, au

relatif éloignement de toute une partie des justiciables s'ajoute I'incapacité d'ordre logistique

à naiter un nombre important de dossiem.

La multiplication durable du nombre global de procédures évoquée précédemment

signifie que de nouveaux besoins se font jour. Ceru-ci sont étroiteme,lrt liés à la naissance de

la < société de consommation >> qui se caractérise par la hausse du niveau moyen des depenses

des individus, mais également par des incidents de paiement e,lrtre acheteurs et vendeurs,

lesquels expliquent les nombreu( recours aux huissiers pour le recouvrement des créances.

Durant les Trente Glorieuses, la consommation, qui atteint un rythme inégalé jusqu'alors,

s'accompagne d'un accroissement du nombre des entreprises et d'une forte croissance

économique. La multiplication de ces dernières a conduit à I'augmentation de la masse

globale de leur contentieux. Pour les huissiers de justice, un tel contexte concourt rapidement

à I'apparition d'une nouvelle clientèle d'entrepreneurs, qui vient s'ajouter aux mandants

traditionnels que sont le procureur de la Republique - pour les actes pénaux -, les

administrations fiscales ou sociales, les artisans et commerçants, les banques et les

particuliers. Mais là ne sont pas les seuls changements importants.

Il importe, en effet, de prêter égaleme,nt attention au rôle joué par le crédit

à la consommation. Au cours des Trente Glorieuses, celui-ci a contribué à accroître

considérablement la masse des activités des huissiers de justice, la consommation ayant connu
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une augmentation sans précédentl66, de même que les incidents de paiement qui lui sont

associés. Ainsi, toute une nouvelle clientèle pourvoyeuse d'un grand nombre d'affaires vient

- parmi la catégorie des entreprises - grossir les rangs des mandants des huissiers : les

maisons de crédit, parmi lesquelles on compte les D.l.A.C., S.O.V.A.C., S.O.F.I.N.C.O.,

C.E.T.E.L.E.M., etc.

En 1950, les études d'huissiers réalisent au total 2237 000 actes; en 1960, 3269 000; en

1970, 5494000 et, en 1975,7 600000167. Le Centre d'étude des revenus et des coûts

(C.E.R.C.) indique, à ce propos, qu'<{ en 1978 les huissiers de justice ont délivré un peu plus

de 7,7 millions d'actes; en 1983, ce même nombre s'élevait à plus de 9,3 millions yt68.

En 1989, les huissiers ont signifié au total 12 477 435 actes et, en lgg4,13 276 286t6e.

Ainsi, I'augmentation des incidents de paiement et I'apparition de nouvelles clientèles,
- phénomènes qui accompagnent I'expansion de la société de consommation - constituent les

principaux facteurs explicatifs de la croissance continue du volume d'affaires traité par les

huissiers de justice depuis la fin de la Seconde guerre mondiale. Cependant, depuis une

dizaine d'années, de nouvelles fransformations sont à l'æuwe.

Dès la fin des années 1980, les maisons de crédit ont ouvert, puis développé de façon

progressive leurs propres services de contentieux; en règle générale, elles réservent

aujourd'hui aux huissiers les affaires les plus difficiles, qu'ils n'ont pas réussi à taiter, en

raison généralement de la situation de grand endettement du débiteur etlou de sa forte

détermination à ne pas s'acquitter de ses créances. Cette réorganisation stratégique des

maisons de crédit a mis un frein à la croissance globale de I'activité des huissiers et constitue

une des causes principales de sa baisse - avec, notamment, la multiplication des sociétés de

recouvrement - à partir du milieu des années 1990. Il est intéressant de noter, à ce propos, que

la réduction du nombre d'actes observée depuis 1995 jusqu'à aujourd'hui s'est accompagnée

immédiatement d'une stabilisation du nombre d'huissiers, ce dernier correspondant en 2000

presque exactement à celui de 1995 (c/ tableau n" 2). Par ailleurs, en 1999, le volume

d'activité retombe au niveau qu'il a coruru vers le milieu des années 1980, avec un total de

l0 765 017 actesrTo.

16 A titre indicatif, le volume des ventes à tempérament est passé de 1,2 milliard de nouveaux fiancs en 1955 à 7 milliards à
la fin de I'année 1965. CI Jacques Jean Perry, I-a gestion informatique daw une étude d'huissier de justice, op. cit., (p.61).
'o' C/ Thermet Henri, << Rétrospective et actualité - Rapport au Congres national des huissiers de justice à Grenoble >, Za
Rewe des Huissiers de Justice, numéro spécial, 1977. Cité par Jacques Jean Perry, ibid.,(p.64).t6 In lzs professions libérales juridiquæ et judiciaires : revenus et condition; d'u"r"i"", n" 90, Paris, La documentation
françaisc,3'trimestre 1988, (p. I l3).
11 Cette augmentation globaÈ du volume d'activité a dû soutenir I'intégration de nouveaux huissiers au sein de S.C.P..
"' Pour une analyse plus approfondie de l'évolution des conditions d'activité d'un point de vue économique, le lecteur
pourra se reporter infra àla sous partie intitulée <<L'âge d'or de la profession: de 1970 aux années 1990> au sein de la
section VII-7.
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VII-3 Des activités centrées principalement sur le recouvrement des

créances et le monopole

Notre enquête statistique révèle que le recouvrement de créances constitue aujourd'hui

I'activité la plus lucrative pour 80,3 %o des huissiers. Il apparaît également que 8 o/o de ces

demiers I'associent à une auhe activité - généralement celle de constat. Au total, 88,3 % des

membres de la profession considèrent donc le recouwement de créances cornme I'activité ou

I'une des activités qui rapporte le plus à leur éfude. Dans ce cadrg le recouweme,nt représente

en moyenne 75 %o de la part du chiffre d'affaires et les constats, lorsque les huissiers

interrogés placent ceux-ci au premier rang de leurs activités - dans moins de 10 %o des c6 -,

environ deux fois moins, à savoir 35 %.

Les activités relevant du monopole représente,nt en moyenne e,nviron 75 % du chiffre

d'affaires des études d'huissier, les activités hors monopole 15 yo, et accessoires 5 o/ol7l.

A noter que I'on n'obserye globalement qu'une faible dispersion des valeurs relatives des

parts de chiffres d'affaires, saufpour les activités accessoires.

Toujours dans ce regisfre, il importe de souligner également que la part des activités

hors-monopole est légère,ment plus forte en zone rurale, celles-ci représe,ntant en moyenne

192 o/o du chiffre d'affaires des études, contre 15,6 et 14,5 % pour les huissiers

respectivement implantés e,lr zone semi-nuale et urbaine. Ces disparités peuvent s'expliquer

non seule,rne,lrt par les possibilités qui sont offertes au( huissiers des campagnes de réaliser

davantage d'activités hors monopole, comme la rédaction de baux et de congés ruraux, mais

aussi par une plus faible concurrence de la part d'autres juristes comme les avocats, lesquels

sont beaucoup plus concentrés dans les régions urbaines.

Par ailleurs, il apparaît que la part prise par les activités hors monopole varie selon l'âge des

huissiers de justice, les plus âgés pratiquant proportionnellement un peu plus ces activités :

17,9 o/o des plus de 50 ans sont dans ce cas, contre 15,9 o/o des 41-50 ans et seulement 13,8 oÂ

des moins de 40 ans. On n'obsewe, en revanche, pour ces tranches d'âges, que de très faibles

disparités sur le plan des proportions de chifhe d'affaires que représente le recouwement.

Enfin, il faut remarquer égale,ment que les huissiers dont le père était déjà membre de la

profession ou agriculteur oçloitant exercent davantage que les autres des activités hors

monopole, cornme le monfient les résultats suivants.

l7l [æ total n'est pas ici égat à 100 % car il s'agit des moyennes des estimations données par les interviewés,
lesquels ont répondu par des valeurs arrondies, et parfois seulenænt pour une partie des types d'activité.
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Tableau no 13 : La proportion des activités hors monopole

selon I'origine sociale

P.C.S. du père
Moyenne de la proportion des activités

hors monopole
(enoÂ)

Iuissier t9
{.ericulteurs exploitants 18,5
{rtisans. commerçants 15.5
lhefs d'enteprise 13,9
Aute officier ministériel 13.3
Auûe profession liberale 13.7
ladres et professions intellectuelles supeneures l5 . r
Proft sions intermédiaires l5 . l
Employés 15.7
)uwiers 15.6

Ia plupart des disparités observées au sein de ce tableau demeure,nt tnès faibles et seules les

proportions de fils d'huissier et d'exploitant agricole se differencient assez neffernent de

I'e,nse,mble des interviewés. On peut faire I'hlpothèse que les plus fortes proportions

observées potu les huissiers dont le père est ou était huissier ou exploitant agricole peuvent

s'erçliquer par le fait qu'ils sont détenteurs de compétences particulières ou de valeurs

héritées en partie au moins du milieu familial. Nous le verons au cours de note analyse, les

membres de la profession dont le père est huissier ont tendance à s'investir davantage dans la

vie professionnelle que les autreslT2. On pounait donc faire I'hlpothèse que le développement

ou la préservation des activités hors monopole s'inscrit en droite ligne d'une tradition

professionnelle fransmise au sein même de la famille.

Concernant les huissiers fils agriculteurs, I'hlpothèse d'un héritage familial - touchant cette

fois-ci specifiquement au cadre de vie et au droit rural - semble se confirmer plus aisément.

Les croisements statistiques que nous avons réalisés avec la compétence territoriale des

huissiers semblent accréditer cette hlpothèse, puisque les activités hors monopole, nous

I'avons vu, sont davantage développées en campagne qu'à la ville et que les huissiers fils

d'exploitant agricole sont proportionnelleme,nt plus nombreux à exercer dans les campagnes :

24,3 et45,9 yo d'enûe eux déclarent exercer respectiveme,nt en zone rurale et semi-rurale.

'n Cy, tn|ra la troisième grande partie de note analyse, à la section consacrée à la participation aux organismes
intemes à la profession (II4).
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VII-4 La hiérarchie professionnelle ou I'inégal développement des études

<< Il y a des professionnels libéraux exerçant seuls qui sont

proches des artisans, d'autres qui sont à la tête de sociétés qui sont

autant de véritables entreprises. Certains d'entre eux sont sûrs de leur

avenir, d'autres s'interrogent sur leur qistence. t

Joseph Vagogn.e, Les professions libérales, Paris, P.U.F., 1984, b. 3).

Cette citation suggère que l'égalité statutaire des huissiers de justice ne doit pas mener

à occulter d'éventuelles disparités sur le plan des conditions concrètes d'exercice. Or, nous

avons jusqu'à maintenant seulement presenté, selon une perspective d'ensemble,

les principales caractéristiques de la répartition de leurs activités professionnelles.

Ainsi, il paraît pertinent d'approfondir notre analpe e,n observant cette répartition de façon

plus détaillée.

Le nombre d'ac:tes a d'employés comme ûndicateurc de la taille des étades

Afin d'étudier plus fineme,nt les conditions d'exercice des huissiers de justice, nous

proposons, dans un premier temps, de prêter attention aux variations de deux indicateurs

simFles du développe,ment de leurs offices : le nombre d'individus qui y exercent - qu'ils

soient salariés ou huissier(s) de justice - et le nombre d'actes - civils et pénaux - qui sont

réalisés mensuellement.

Il importe certes de garder à I'esprit que ces indicateurs demeurent approximatifs - dans la

mesure où ils reposent sur les déclarations des interviewés - et qu'un même nombre

d'ernployés ne garantit pas un niveau de production identique. Néanmoins, il faut bien

souligner que, n'ayant pas eu la possibilité de demander aur( huissiers d'indiquer le montant

annuel de leur chiffre d'affaires lors de I'enquête par questionnairelT3, les deux indicateurs

que nous avons retenus constifue,nt les seuls moyens d'apprecier, pour la période actuelle, le

volume des activités des huissiers et le développement de leur étude. C'est pour cela qu'il

nous a panr essentiel de développer une telle approche au collrs de notre analyse.

ræ Pour une pres€rniation détaillée des conditions de I'enquête, se r€porter en annexe à ta partie intitulée
< Méthodologie et déroulement de I'ençête >.

239



Tableau n" 14 : La répartition des huissiers par étude

en fonction du nombre moyen d'actes mensuels

Nombre d'actes Fréquence (enoÂl
Vloins de250 30
t50 - 500 35
r00 - 1000 26
[000 et plus 9

Il ressort clairement des résultats présentés dans ce tableau I'importante disparité des huissiers
de justice sur le plan du volume d'affaires traitées, lequel est mesuré ici par le nombre d'actes
signifiés mensuelleme,nt par I'office au sein duquel ils exercent. A ce propos, si certaines
éttrdes ne réalisent tout au plus qu'une centaine d'actes par moislTa, d'autres, en revanche, en
produisent plus d'un millier. La plus grcsse étude française, qui est implantee à paris, en
produirait plus de 8000, d'après les estimations de certains huissiers de la capitale ; la seconde
étude, également parisienne, traiterait, quant à elle, e,nviron 5000 actes par mois.

Ces résultats se precisent encore, lorsque I'on pre,nd en considération la repartition
geographique des études.

Tableau no 15 : Nombres moyen et médian d'actes mensuels par étude

selon Ia compétence territoriale

Compétence territoriale Nombre moyen d'actes
traités par mois

Nombre median d'actes
traités par mois

Zone rurale 265 200
Zone seuri-rurale 449 350
Zone urbaine 766 600

Le nombre d'actes apparaît ici étroitement corrélé à I'implantation géographique de l'étude;
e'n moyenne, ce nombre piNse du simple au triple, lorsque I'on va du cadre d'activité
campagnard vers celui de la ville. Le nombre médian d'actes mensuels est toujours inférieur
au nombre moyen; ceci est dû à I'inégale repartition des services entre les études, c'est-à-
dire, plus précisérren! à I'importante extension prise par certaines d'enbe elles. A ce propos,

nous étudierons plus en détail la productivité des offices d'huissiers dans le cadre de la
toisième grande partie de note analyse.

l?t Au sein de noûe echanti[on, on Eouve même un huissier ne réalisant que 60 actes par mois (observation au
deuxième centile).
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Outre ces premiers résultats qui nous permettent déjà de bien saisir I'inégal
développernent des études, il faut remarquer que I'hétérogénéité des niveaux d,activité des
membres de la profession apparaît également en filigrane, lorsque I'on procède à l,analyse de
la repartition des actifs exerçant au sein des offices d'huissier.

Tableau no 16 : Répartition des huissiers dans les études
selon le nombre d'actifs

Nombre d'actifs Fréquence (en%o)
I  e t2 9,4
là5 38,4
5à10 38,9
l1à15 8,9
t6à20 3,5
Lt à41 l , l
Sans reponse 2

100

Les huissiers de justice déclarent exercer dans des offices comptant en moyenne
6,7 actrfs (huissie(s) compris). A cet égard, les résultats plus détaillés du tableau cidessus
permettent d'affiner plus avant I'anal1æe de la repartition de ces demiers entre les études.
II ressort notaÛrme,lrt qu'une grande majorité d'huissier (77,2%) exercent dans des offices
comprenant de 3 à l0 actifs. Ainsi, les sûuctures d'activité des huissiers constituent, dans la
plupart des cas, des entreprises de taille très modestelTs. II apparaît même, à ce propos, que
9 %o des membres de la profession exercent seuls ou avec seulement un employé.
Lorsque l'huissier demeure I'unique travailleur de l'étude, cela signifie qu'il est tenu de
s'acquitter seul des diverses tâches inhérentes à son fonctionnemen! à savoir non seulement
celles revenant habifuellement à I'ensemble de ses confrères, comme les activités liées
au recouwement, aux constats, aux expulsions, au conseil juridique, à I'exécution forcée voire
aux activités accessoires, mais égale,me,nt des tâches qui font généralement I'objet d,une
délégation à des clercs ou des secrétaires comme la rédaction et la signification des actes, la
préparation et la lecture des courriels, le contrôle et la régularisation des dossiers, la
comptabilité, ainsi que la réce,ption des débiteurs et des mandants à l'étude ou par télephone.

r7t D€s données émanant de I'I.N.S.E.E. indiçent qu'en 1995, l3,l o/o des études d,huissiers de justice
c91q*aient plus de l0 salariés,-ce_qui correspond presque parfaitement aux résultats du tableau précedent.
ff I.N.S.E.E. - EAE - Services, lgg1 in Droit ei patrimoiie, op. cit., (p. 56).
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Pour autant' il faut bien garder à I'esprit que nombre d'huissiers occupant de très petites
structures recourent parfois à I'aide informelle d'un membre de leur famille - généralement le
conjoint -, voire de la famille d'un employé de l'étude - e.g. un de ses enfants, son conjoint,
etc.

En outre' notre enquête statistique révèle que les études d'huissier comprennent en
moyenne environ 4 actifs en zone rurale, alors qu'ils sont au nombre de 6 et de 8,4 au sein des
offices implantés en région semi-rurale et en ville. Ainsi, en moyenne, plus on va vers la
campagne, plus les études d'huissiers sont petites.

Fort de ces résultats qui mettent au jour de façon évidente une difference notable entre
huissiers de campagne et huissiers des villes sur le plan des conditions d,exercice, observons
plus precisé'lnent la taille des études (en fonction du nombre d'actifs) selon leur inscription
territoriale.

Tableaux no 17 : TailIe et implantation géographique des études

Taille eir-

Tane
d'inplantatio

Zone rurale Zone semi-rurale Zone urbaine Moyenne

1et2 27,9 yo 9,5 yo 3,2yo 9,4o/o

3 à5 5l,4yo 44,3 yo 26,7 yo 38,4yo
6à10 l9,g yo 35,9 yo 49,7 yo 38,8 yo

11à  15 0% g ,2yo 12,3 yo g ,gyo

16 à20 0,9 yo r ,6yo 6,9 yo 3,5 o/o

2r à4r 0% 0,5 yo 2,3 yo l , l %
Ensemble 100 % r00 % r00 % rc0%

Fréquence des
huissiers en exercice 12% 48% 38%

Pour résumer I'interprétation des données de ce tableau, on peut dire que plus I'on va
de la campagne vers la ville, plus le nombre d'actifs au sein des études présente de chances
d'êfre supérieur à cinq. On remarqug en effet, QUo, proportionnelle,ment, les structures de
petite taille - f.e. comptant de un à cinq actifs - se rencontent davantage dans les conûées
rurales, alors que les offices les plus importants se trouvent plutôt en zone urbaine.
Par ailleurs, si les petites stnrctures d'activité sont prése,ntes dans tous les espaces
géographiques, on ne peut pas en dire autant des études comptant plus de l0 actifs, lesquelles
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demeurent I'apanage des seules régions urbaines ou périurbaines. Ainsi, si le nombre d'actes

est corrélé, comme nous I'avons vtr precédemment, à I'implantation géographique des études,

cela s'explique plus précisément par le fait que la taille de celles-ci - i.e. le nombre

d'individus qui y exercent - varie significativement en fonction de cette implantation.

Généralement, les perspectives de développement des plus petites structures sont

extrêmement réduites en zone rurale, pour ne pas dire inexistantes, le nombre d'affaires leur

revenant étant jugé trop faible pour pouvoir embaucher un salarié et les possibilités

d'augmentation de la productivité et de la masse d'affaires à naiter demeurant très limitées.

A cet égard, les huissiers exerçant seuls ou avec un employé ne sont généralement guère

optimistes, lorsqu'on leur demande comment ils envisagent I'avenir de la profession.

Ces huissiers ont tendance à penser que la concurreirce des divers organismes de

recouwetnert ou celle de plus grosses études aura peut-êhe un jour raison des petits offices

contme le leur. Nombreux sont ainsi les me,mbres de la profession exerçant en zone rurale et

arrivant en fin de carrière - lesquels ont donc connu des contextes d'exercice bien plus

favorables d'un point de vue economique - à declarer que ( Ia profession est foutue >.

De façon plus générale, les huissiers en activité qui ont exercé durant les annees 1970

considèrent cette période conune l'âge d'or de la profession et I'opposent à la baisse de

I'activité enregistrée au cours des années 1990.

Nous reviendrons plus longuement dans la toisième grande partie de notre analyse sur les

perceptions subjectives des huissiers à l'égard de l'évolution des conditions d'activité.

Afin d'offrir un point de vue synthétique des différents éléments abordés au cours de

cette section, nous avons réalisé la carte factorielle suivante, laquelle fait apparaître nettement

les corrélations existant entre le nombre d'actes et d'actifs, ainsi que I'inscription territoriale

des études.
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Carte factorielle no 2 z Nombre d'actes, nombre d'actifs

et ancrage territorial des études

Nota: Cette carte factorielle a étÉ réalisée à partir d'une analyse des correspondances

multiples (A C.M.). L'a:re 1 récupère 72 o/o de l'information entre les variables corrélées,

l 'axe 2,23 %.

<< lou2>>,<<3à5D, (6à l0D,e tc .sont lesc lassesdés ignant lenombred 'ac t i f sexerçantau

sein des études, qu'ils soient huissiers en titre ou employés. Les classes << moins de 250

actes >>, ( 500 à 1000 actes >>, etc., indiquent le nombre d'actes realisés mensuellement par les

études au sein desquelles exercent les huissiers interrogés.

Les résultats de I'A.C.M. révèlent qrc deux sous-ensembles de modalités fortement corrélées

s'opposent sur ['axe 1, à savoir :

- ( zonerurale>,( 1 et2>>,(3 à5 >>et<<moins de250 actes>;

- ( 500 à 1000 actes >>, ( 1000 actes et plus >, ( zone urbaine >.

Sw l'axe 2, on observe un seul sous-ensemble de modalites fortement conélées : < 16 à

20 >r, << 2l ù 4l )) et ( 1000 actes et plus >.

3,50

3,00

2,50

2,00

I ,50

ç  1 a n 2  1 , O O

. .Moins 
de 250 actes

zone rurale 0,50

. 21 à41

e  1 6 à 2 0

1000 acbs et

. 1 t à 1 5

zone urùaine h<ei

1,00 1,50 2,OO

500 acæ? . 5(X, à llFo ectg

-1,50 -1,00 -0,50 .
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VII-S La répartition des services et des catégories de clientèle

Le recouvrement de créances

Principale activité professionnelle, le recouvrement de créances amène à I'huissier
divers tlpes de clientèle. Là encore, I'analyse statistique révèle de neffes disparités entre
huissiers des villes et huissiers des campagnes; avant d'aborder de façon détaillée
I'interprétation des resultats issus de cette analyse, il est important de rappeler que les
catégories d'huissiers rurau)q semi-ruraux et urbains ne comptent pas un nombre identique
d'individus. A la seule lecture du tableau suivant, nous ne pouvons donc procéder à des
comparaisons enûe celles-ci que sur le plan de la stucture de la clientèle, à partir de
proportions qui ne valent que pour chacune des catégories de professionnels évoquées et non
pour l'ensemble des huissiers de justice. Il faut donc toujours garder à I'esprit que ces trois
catégories représe,lrtent respectivement 12 yo,48 % et38 % des me,mbres de la profession.
De plus, il ne faut pas occulter le fait que les huissiers de justice ont réalisé we estimation de
la part d'affaires revenant à differentes clientèles, estimation qui, par définition, comporre une
part plus ou moins importante d'approximation ou d'erregr. Comme nous allons le voir, il
ressort néanmoins des résultats de ce tableau des ecarts importants et significatifs selon les
divers tlpes d'huissiers.

A signaler, enfin, que nous raisonnons ici en termes de proportions moyennes et que, ce
faisant, nous occultons la dispersion des valeurs autour de celles-ci. A cet égard, tous les
ecarts+ypes que nous avons réalisés révèlent une assez forte dispersion des valeurs (de I'ordre
environ de la valeur moyenne). Ces dispersions n'ont rien d'étonnant, dans la mesure où les
clients qui apportent un nombre de dossiers de recouwement relativement important ne les
repartissent pas de façon égale entre tous les huissiers d'une région géographique donnée,
mais préfèrent limiter le nombre de ces derniers, afin non seulement de ne pas multiplier
inutilement les démarches nécessaires à la mise en place et au suivi du recouwement, rnais
également d'exercer une influence peut-êfie plus grande sur les modalités du traitement des
dossiers. On peut prendre ici pour exemple certaines maisons de crédit qui, étant
pourvoyeuses d'un grand nombre d'affaires, n'hésite,nt pas à faire << marcher la concurrence >
en me'naçant de retirer I'e,nsemble de leurs dossiers si les resultats escomptés ne sont pas
atteints, et à chercher à imposer certaines de leurs méthodes, par exemple, en convoquant à
l'étude de I'huissier l'ensemble de leurs débiteurs ou en indiquant tès explicitement, parfois
pour chacune de leurs affaires, les procédures qu'elles souhaitent voir appliquées.
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Tableau no 18 : Part moyenne des types de créanciers et de débiteurs
selon I'ancrage territorial de l'étude (en Zo)

Les résultats présentés ici appelle,nt de nombreux commentaires. précisons, tout
d'aborr( que les << caisses >> - i.e.I'U.R.S.S.A.F., les A.S.S.E.D.I.C., les caisses d,assurance
maladig les caisses de retraite, la caisse des congés payés, etc. - constituent aujourd'hui, avec
les maisons de crédi! les principaux clients des huissiers de justice, c'est-à-dire ceux qui leur
apporte'lrt la plus grande quantité d'affaires. Ces deux catégories de créanciers représentent un
peu plus du tiers de la clientèle globale de la profession. Viennent ensuite les particuliers,
avec près de 15 %o, ainsi que le Trésor public et les sociétés avec 13 %.
Par ailleurs, il apparaît globalement dans le tableau précédent une certaine continuité entre les
proportions de clientèle des differentes catégories d'huissiers - appréhendées ici sous I'angle
de leur inscription territoriale. Dans la quasi-totalité des cas, en effet, les divers tlpes de
clientèle des huissiers semi-ruraux connaissent des proportions intermédiaires à celles des
membres de la profession implantés en ville et en zone rurale.
Si les proportions de clientèles varient globalement selon les aires geographiques, Ies écarts
obse'lvés sont plus marqués pour certaines catégories de mandants. Il en va ainsi de la
proportion des affaires du Trésor public, laquelle est deux fois plus importante pour les
huissiers rurau( que pour leurs confreres des villes ; on peut forrruler une remarque inverse
pour les organismes de H.L.M.. La proportion des sociétés, quant à elle, est plus grande de
presque six points pour les huissiers exerçant en zone urbaine, comparés à leurs confrères des
campagnes. Pour les autres catégories de clientèle, les écarts observés derneurent moins
importants.

Zone d'implantation Zonerurale Zone semi-rurale Zone urbaine Ensemble

.t)
t<c)
o
F.O)
Lr

()

laisses 2r,4 19 ,1 17,9 18,9
lrésor public 18,4 14,5 9.3 13.0
Maisons de crédits r6.0 17,5 18,5 17,7
)rganismes H.L.M. 5,2 7,7 10,0 8,3
Sociétes 9.3 r 1.8 15,4 12,g
Petits comme,rcants 9,5 8,6 6.9 8,1
Particuliers l5, l 15.4 13,5 14,7
A.uhes 1.8 2,9 5.1 3.6

9=(l)
!.()
a

Débiteurs poursuivis à
itre personnel 71,8 70,6 64,2 68,4
lociétés 23,6 24.4 3 l , l 26,9
Aufres 0,6 1.3 1.4 1,2

100 100 100 100



La proportion moyenne des maisons de crédit est légèrement plus forte - de 2,5 points - en
zone urbaine et les petits cornmerçants et les particuliers sont un peu plus fortement
représentés dans les zones rurales et semi-rurales.

Concernant les catégories de débiteurs, on remarque que les particuliers sont
majoritairement représentés et composent près de 70 o% de I'ensemble de ces derniers. A noter
également que des écarts demeurent encore une fois obsenrables en fonction de I'inscription
tenitoriale de I'activité professionnelle. Les proportions de débiteurs poursuivis à titre
personnel sont plus fortes dans les campagnes, et les sociétés débitrices sont davantage
représentées dans les villes.

Il est difficile de fournir avec certitude une interprétation des differentes disparités
observées à partir des seules données presentees dans le précédent tableau. En revanche, on
peut affirmer que la plus forte proportion de H.L.M. parmi les clientèles des huissiers des
villes s'explique par la forte implantation de ces demières dans les zones urbaines. De même,
la plupart des sociétés de taille importante - qui constitue,nt donc potentiellerrent de gros
pourvoyeurs de contentieux - sont implantées en ville, ce qui contibue à expliquer au moins
partielle'ment la forte représe,lrtation des sociétés en géneral, pow les huissiers exerçant en
région urbaine, tant dans les catégories de créanciers que dans celle des débiteurs.

Après avoir fonnulé ces commentaires pe,nnettant d'éclairer certains modes de
différenciation des clientèles des huissiers, il paraît pertinent de prêter attention à leur
re'partition en fonction d'une aufie variable dont I'influence a déjà étté) soulignée
précédemment; la taille moyenne des éfudes, qui, nous I'avons vu, varie selon I'implantation
géographique. Voyons donc maintenant si les differences obseruées tiennent aussi à la taille
des stnrctures d'activité.

Afin d'éviter d'évenfuelles elreurs d'interprétation, rappelons que les huissiers
exerçant au sein d'études comprenant de I à 2 actifs représentent g,4 oÂ des membres de la
profession et les proportions de ceux officiant dans des stnrctures de 3 à 5, de 6 à 10, de I I à
15, de 16 à20 et de 2l à 41 actifs s'élève,nt respectivement à 38,4 o/o,38,8 yo,8,B %o, 3,5 %o et
l, l Yo.
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Tableau n" 19 : Part moyenne des types de créanciers et de débiteurs
selon la taille de l'étud e* (en yo)

Taille de l'étude en nombre d'actifs t-2 3-5 6-10 I  l -15 t6-20 2t -41 insemble

rt)
Q)

o
s!
al
t
O

laisses 14.3 18,2 L9,4 20.9 23.7 29.3 18,9
frésor public 16.0 r4.6 I1 .0 10.3 15.8 10,0 13,0
Maisons de crédits ll,4 r5.5 19.9 20,4 21.2 t2.7 17,7
)rganismes H.L.M. 4.3 7,9 9.5 8,9 r0.2 11,0 8.3
Sociétés 13.9 12-r 13,6 13.4 I1 .9 9.r 12,g
Petits commerçants t2.4 8,7 7.3 5.5 5.6 7.1 8,1
larticuliers 22,6 16.3 t2.8 9,2 '1,9 20.2 14,7
Autres 2,9 3,6 3.7 5.0 2,3 0,6 3.6

9
o
5
.C)

A

Débiteurs poursuivis à titre
rcrsonnel 73,5 69,3 68,2 62,6 63,2 57,0 68,4
Sociétes 2t.7 26-r 27-3 31.8 30,9 33.0 26,9
{utnes t.2 1.0 1.8 0,3 0,5 0.0 1,2

* La taille de l'étude est saisie sous I'angle du nombre d'individus qui exerceirt en son sein,
qu'ils soie,lrt huissiers en tihe ou employés.

A la lecture du tableau, il apparaît de façon assez évidente que Ia repartition
proportionnelle de certains tlpes de clients varie selon la taille des études. Honnis quelques
rares exceptions, on observe ainsi que, plus la stucture d'activité est importante, plus la
proportion des caisses augmente, de mêrne que celle des maisons de credit et des organismes
H'L'M" L'inverse se produit pour les proportions de petits commerçants, le Trésor public et
les particuliers.

On réalise un constat analogue à propos de la repartition des types de débiteurs : plus la taille
des études est importante, plus la proportion de débiteurs poursuivis à titre personnel tend à se
réduire et à se rapprocher de celle des sociétés qui, pour sa part, connaît selon cette
perspective une augmentation.

Si les dispersions autour des valeurs moyennes des differentes proportions de clientèle
par tlpe d'études demeurent variables dans I'ensemble, il faut tout de même remaxquer que la
quasi-totalité d'entre elles confirment les tendances obsenrées précédemme,nt en fonction de
I'ancrage territorial des structures d'activité. Au vu des résultats de ce tableau, on peut noter
que les maisons de crédit et les caisses confient tendanciellement leur contentieux à des
huissiers à la tête d'offices de taille importante. Ceci peut s'expliquer par les exigences
particulières de ces catégories de mandants en matière de suivi des dossiers. Il faut que l,étude



à laquelle ils s'adressent puisse assumer des flux importants d'affaires. En effet, les gros
clients que rçrésentent les maisons de crédit ou les caisses ne répartissent pas leurs dossiers
concemant des débiteurs résidant sur une compétence territoriale donnée entre les divers
huissiers exerçant en son sein, mais, comme nous I'avons souligné précédemment, préfèrent
se limiter à quelques correspondants afin d'obtenir un meilleur traitement de leurs affaires.
Ceci contribue donc à une relative concentration de clientèles dans les études.
En outre, le fait que les organismes H.L.M. soient plus présents dans les grosses éfudes tient
au fait que ceu(-ci s'adressent davantage à des huissiers exerçant en zone urbaine ; or, comme
nous I'avons vu, les structures d'activité les plus importantes se trouvent dans les grands
centres urbains.

Nous évoquions precédemment la concentration des clientèles dans les études;
il convient de souligner, à ce propos, I'existence de fomres de substitution, proc&é légal par
lequel rur huissier peut déléguer une partie de la réalisation de son travail à I'un de ses
confrères exerçant au sein d'une autre étude. Cette pratique permet aux plus grcsses sûuctures
de concenfrer leur activité sur une partie seulernent de I'orercice professionnel comme, par
exemple, I'exécution - i.e. la saisie effective des biens du débiteur, I'expulsion, etc.
Une telle specialisation permet de repondre efficacement à la demande de gros apporreurs
d'affaires, genéraleme, rt soucieux de voir aboutir très rapidement 1e recouwement de leurs
créances. Par ailleurs, ce sont souvent ces mêmes stnrcfures d'activité qui orientent les
clientèles de particuliers vers d'autres offices - il ne s'agit plus ici de substitution musd'une
forme particulière de délégation ou de division du travail entre huissiers -, dans la mesure où
celles-ci ne représentent qu'un très faible intérêt financier.

L'activité de constat

Nous I'avons déjà signalé, le constat occupe globalement une place de second rang au
sein du champ des activités professionnelles des huissiers de justice: même lorsque, dans
environ 5 % des cas, celui-ci constitue pour les huissiers interrogés I'activité la plus lucrative,
il ne re,prése,lrte en moyenne que 35 % de chiffres d'affairesl76. Au-delà de ce premier résultat,
il est intéressant d'approfondir note analpe en suivant la perepective que nous avons adoptée
precéderrment pour l'éfude du recouwement de créances, c'est-à-dire en observant la

r?6 Près de l0 o/o des huissiers interrogés placent le constat - scul ou avec rme autre activité, comme, par
exenple, celle de recowr€ment - au premier rang des activités les plus lucratives de leur étude.
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repartition de la quantité globale des constats réalisés par les huissiers en fonction de
I'implantation géographique et de la taille de leur office.

Tableau no 20: Nombre moyen de constats mensuers

selon la compétence territoriale de l'étude

Nombre de constats mensuels
Zone urbaine 34,2
Zone serri-rtuale 20,5
Zonennale 14,6

Les variations obseryables du nombre de constats selon I'inscription territoriale de l,étude
recoupent un des resultats precedemment observés : les stnrcfures d'activité en zone rurale
sont ge'néraleme'lrt plus petites que celles des villes et ne peuvent gérerun aussi gand nombre
d'affaires que ces demières. De plus, le nombre de de,mandes auxquelles celles-ci répondent
demeure beaucoup plus faible que dans les regions urbaines. Les resultats du croisement entre
le nombre moyen de constats menzuels par étude d'huissier et la taille de la structure
d'activité son! à cet égard, tout à fait significatifs.

Tableau no 2l: Nombre moyen de constats mensuels par étude d'huissier
selon la taille de la structure d'activité

Taille de l'étude Nombre moyen de
constats

I etZ l l
3 à5 t6
6à10 3 l
l1à  15 36
16 à20 55
2r à4r 60

Les moyennes présentées dans ce tableau peuvent susciter, de façon implicite, I'illusion d,une
certaine homogénéité dans la repartition des constats au sein des differentes catégories
d'huissiers - établies ici en fonction du nombre d'actifs dont se compose leur étude. par souci
de précision' nous avons calculé l'écart-t1pe pour chacune des moyennes. Il ressort de ces
calculs que les dispersions observées sont variables selon les catégories, et, dans l,ensemble,
qu'elles demeure,lrt beaucoup plus fortes pour les études comprenant plus de 5 travailleurs
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- et, notamment, celles qui en comptent de 6 à 10. Ceci témoigne globalement de I'inégal

développement des activités de constat au sein des études.

Il convient de souligner, à ce propos, qu'une minorité d'études tentent de se spécialiser dans

l'activité de constats - en cherchant, par exemple, à se constituer, puis fidéliser une clientèle

apportant un grand nombre de constats, corune certains propriétaires fonciers qui sollicitent

fréquemment les huissiers pour des états des lieux - alors que d'autres semblent délaisser

totalement celle-ci, préferant se concentrer sur le recouwement de créances. En termes

d'organisation du travail au sein des éfudes, la volonté de prése,lvation et de développement

de I'activité de constat, normalement réservée aux huissiers titulaires, peut être repérée par la

présence d'un ou de deux << clercs habilités aux constats >>, qui en assurent la réalisation, mais

seulement à la requête des particulierslTT. Toutefois, comme nous I'avons vu precédemment,

les étrudes specialisees dans I'activité de constat restent minoritaires - les huissiers la plaçant

au prernier rang de leur activité (sur le plan du chifte d'affaires) représe,lrtant moins de l0 %o

des me,mbres de laprofession.

Les activités accessoires

En vertu du decret du29 fewier 1956, les huissiers de justice se voient reconnaître le

droit d'exercer des activités dites << accessoires >. Par définition, celles-ci s'inscrivent en

dehors du domaine usuel des pratiques professionnelles et leur création a pour objectif d'offrir

la possibilité de développer de nouveaux services assurant un soutien financier à I'activité

traditionnelle d'huissier de justice, afin de freiner autant que possible la disparition

progressive de toute une frange de la professionlT8. L'apparition de ces activités témoigne

plus précisément de la volonté de pallier les difficultés économiques des membres de la

profession à la suite de la Seconde guerre mondiale, qui se caractérisent, nous I'avons w, ptr

la relative faiblesse de la quantité d'affaires à traiter. Si I'ensemble de la profession est

concerné, seuls les huissiers des régions rurales demeurent les plus touchés et il apparaît que

la création de certaines activités accessoires leur est directement dédiée. Le développement de

ces activités 2 einsi permis d'assurer un minimum de reve,lrus au cours de la période d'après-

guelre aux membres de la profession connaissant d'importantes difficultés financières.

17 Un huissier exerçant seul ne peut enùaucher plus d'un clerc habilité au constat, alors qu'une S.C.P. peut en
eryloyer deux. Outre les conditions générales requises pour devenir huissier, le clerc habilité aux constats doit
ête tiûlairc du diplôræ de I'Ecole nationale de procédure, ou d'un diplôme sanctionnant deux années d'études
uni- versitaires, oontme le deug de droit ou le D.U.T. de carières juridiques et judiciaires.
læ Dans la partie de noEe ètude consacrée à I'analpe sociolistorilue ae h profession, nous avons vu que
jusqu'en 1959, les huissiers cumulaient parfois également leurs fonctions avec celles de greffier.
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Au titre des activités accessoires, les huissiers de justice ont eu ainsi, en 1956, le droit
d'exercer, après autorisation préalable du garde des Sceaux, en tant qu,administrateur
d'immeubles, agent d'assurance, colTespondant de la caisse d'épargne, correspondant ou
secrétaire de caisse de crédit agricole ou de mutuelle agricole, correspondant de société
d'auteurs et secrétaire de coopérative agricole. Comme on peut le constater, plus de la moitié
de ces activités concernent exclusivement les huissiers implantés dans les campagnes, alors
que leurs confrères des villes souhaitant développer une activité accessoire doivent se
cantonner principalement aux activités d'agent d'assurances ou d'administrateur
d'immeubles.

Il est regrettable que nous ne possédions aucune statistique officielle de la repartition des
activités accessoires entre les huissiers pour la période allant des années 1960 à nos jours ;
toutefois, notre enquête statistique nous permet d'obsenrer fine,ment celle-ci pour la période
actuelle. D'un point de vue juridique, le seul fait notable est l'abrogation par le décret no 94-
299 du 12 avil 1994 des activités de correspondant de caisse d'épargne, correspondant ou
secrétaire de caisse de crédit agricole ou de mutuelle agricole, correspondant de sociétés
d'auteurs et de secretaire de coopérative agricole. Nul doute que cette abrogation entérine une
situation de fait se caractérisant par I'absence de toute pratique effective de ces activités
accessoires.

Par ailleurs, les résultats issus de noûe enquête statistique révèlent que seule I'activité
d'administration d'immeubleslTe est aujourd'hui pratiquée: 25,6 yo des huissiers de justice
possèdent I'agrément de la Chancellerie pour I'exercer, et 18,8 % declarent l,avoir
développée|8o. L'activité d'agent d'assurances n'est quasiment pas exercée ; seuls deux
huissiers de notre échantillon possèdent l'agrément pour pratiquer celle-ci.

Pour revenir de façon plus approfondie sur I'activité d'administrateur d'immeubles,
signalons que celle-ci est majoritairement pratiquée dans les campagnes ou non loin de
celles-ci : sur un total de 25,6 yo d'huissiers possédant I'agrément , 16,2 et 4,2 %o exercent
respectivement en zone semi-rurale et rurale. Seuls 4 %o des huissiers qui possèdent
I'autorisation sont implantés en zone urbaine. Selon une autre perspective d'analyse, 33,g o/o

des huissiers rurarrx sont les bénéficiaires de cet agrément, de même que 33,6 et I0,4 oA de
leurs confrères semi-ruraux et urbains. Comme nous allons le voir, nous retrouvons ces

lD L'adminisûation d'irnmeubles consiste à assurer I'ensernble des tâches de gestion liées à Ia location de locaux
destinés à I'habitation ou à un usage professionnel.180 [a possession de I'agrément t 

"-tignin" 
pas que I'activité accessoire concernée est développée.
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disparités au niveau de la taille des études, les plus petites d'entre elles se trouvant en zone
rurale.

Tableau no 22: La proportion d'huissiers possédant I'agrément

selon le nombre d'actifs dans l'étudelsl

Agrémerrt(%)
I  e t2 37
3à5 3t
6à10 25
11à15 t2
t6 à20 3
2t à4r 0

A la lecttfe de ce tableau, on constate aisément que les études de petite taille sont
celles qui, proportionnellement, bénéficient le plus de I'agrément de la Chancellerie pour
exercer I'activité d'administrateurs d'imrneubles - ce qui paraît aller de soi compte tenu des
modalités d'obte,lrtion de I'autorisation d'exercer les activités accessoires. Iæ fait que des
autorisations soie,lrt aujourd'hui en possession d'huissiers exerçant dans des études de taille
plus importante s'explique simplement par l'extersion que celles-ci ont prise depuis la date
d'obtention de I'agréme,lrt.

Afin d'affiner nofre analyse, nous avons réalisé un nouveau croisement statistique qui
tient compte du < développement >> de I'activité d'administration d'immeublesls2.
Les résultats obtenus figurent dans le tableau suivant.

Itr ce tableau se lit de la manière suivanæ ; par^exenpl9, pour le premier résuttat :37 vodes huissiers exerçant
11n" des-énrdes comprettant de un à deux actifs possèdent l'agré'ment pour exercer I'activité d,adminisûateur
d'irnmeubles.

1t F qqto"*ment d9 I'activité sipifie ici sirylemcnt que l'huissier ne possède pas seulement l,agrément
dc la Cbancellerie, mais qu'il pratique Éellernent I'adminisûation d'immeubles en ptus ae ses activités
taditionnelles. Nous avons bien conscience qu'un tel indicateur demer.re relativement inrprécis ,tans la mesureoù le < dévelorppernent D recouwe I'ensenrble des diverses situations d'exercice effectif de I'adminishation
d'immeubles. Néanmoins' celui-ci permet de faire émerger, comme nous allons le voir, des differences
significatives entre les huissiers des villes et ceux des canpagnes.
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Tableau n" 23: Le développement de I'activité accessoire d'administration

d'immeubles selon I'ancrage territorial des études

Zonerurale Zone
semi-rurale Zone urbaine Ensemble des huissiers

possédant I'agrément
Activité dévelopoée 76.3 % 7g,g oÂ 69.4 % 76,gyo

Agrément seul 23,7 yo 2 l ,2yo 30,6 yo 23,20/o

Les résultats de ce tableau mettent bien en relief le fait que les huissiers des villes développent
moins I'activité d'administration d'immeubles que I'ensemble de leurs confrères lorsqu'ils en
possèdent l'agrément. Cependant, malgré les faibles proportions observées pour les huissiers
exerçant en zone urbaine - seulement 10,4 yo de ces derniers possèdent I'agrément, contre
33,9 et33,6 %o pour leurs con-frères des zones rurales et semi-rurales -, il faut bien considérer
que les activites accessoires semble,lrt leur avoir profité malgré tout - puisqu'ils développent
cette activité dans près de 70 %o des cas, lorsqu'ils possèdent l'agrément.

On observo, Pt ailleurs, de faibles disparités entre les huissiers selon les tranches
d'âges et le sexe. Ainsi, les plus de 50 ans sont proportionnelleme,nt un peu plus nombreux à
posséder I'agrément de la Chancellerie pour exercer comme administrateurs d'immeubles que

les 4l-50 ans et les moins de 40 ans : ils sont 30 oÂ à enêtre les bénéficiaires, alors que leurs

confr,ères des deux dernières tanches d'âges ne sont respectivement que 25 et 24 % à
posséder cette autorisation. En outre, 30 % des femmes en bénéficient, contre 25 %o des
hommes. Pour tenter d'expliquer les disparités observées, on peut indiquer, à propos de I'ecart

entre les tranches d'âges, que, si l'agrément fait parfois I'objet d'une acquisition au moment

de I'achat de I'office, celui-ci est parfois obtenu en cours de carrière, suite à la demande

effectuée auprès de la Chancelleriels3. Concernant l'écartconstaté entre hommes et femmes, il

semblerait que celui-ci soit dû au fait que ces demières exercent proportionnellement

davantage au sein d'études implantées en zone rurale et semi-rurale. Nous reviendrons sur ce

point au cours de notre analyse.

Soulignons également que I'activité accessoire d'administrateur d'immeubles est

devenue, de façon paradoxale, I'activité principale d'une frange très reduite d'huissiers de
justice - i.e. de I'ordre de moins de 5 %oru. On peut citer pour exemple, parmi les individus

It3 I senrble, par aillews, que cette autorisation soit aujourd'hui plus diffrcile à obtenir que par le passé, ce qui
oçliçerait également l'écart obsewé ente les tanches d'âges.'* On observe, dans une pro'portion encore plus réduite, des huissiers qui se sont spécialisés dans la vente aux
encheres. Nous reviendrons sur ce point dnns fu froisième grande partie de note anaiyæe à la section consacrée à
l'étude de I'exercice quotidien des activités.
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que nous avons interrogés, I'huissier ayant indiqué que la valeur prise par les activités
accessoires en part de chiffres d'affaires dans son étude s'élèv e à70 %otïs.

Enfin' il importe de signaler que la possession du seul agrément présenterait un intérêt
non négligeable sur le plan des perspectives de développement des études. Ainsi, certains
huissiers ruraux avec qui nous nous sommes entretenus ont déclaré que le fait de bénéficier de
I'autorisation de la Chancellerie pour pouvoir exercer I'administration d,immeubles
constituait < un plus n au moment de la cession de I'office. Il faut regretter, à cet égard, que
nos interlocuteurs n'aient pas été plus éloquents sur ce point, car nous demeurons dans
I'incapacité de founrir un ordre de grandeur valable pour l'ensemble des sifuations où
I'agrément se négocierait. Un seul exernple nous a été donné par un clerc stagiaire dont le
patron a vendu en 2001 son office, ainsi que son autorisation de pratiquer I'administration
d'imrneublest86 :

< (...) je sais que mes anciens patrons ont vendu lanr gérance 30 000 francs...
- Mais elle était developpée ?

Non, il n'y anit que trois appartements t.

Au vu de tels propos, il se,mble que l'on puisse légitimement considérer que l,agrément pour
realiser I'adurinistration d'immeubles ne se cède pas à des prix très élevés.

Le sentice des audiences

Le service des audiences est aujourd'hui une activité que I'on n'associe pas toujours
spontanément à la profession d'huissier de justice. Elle demeure pourtant celle-là même
qui lui a donné son nom. Au cours de I'Ancien Régime, nous I'avons w, les huissiers étaient
ceux qui gardaient I'huis, c'est-à-dire la porte d'entrée du tribunal et des salles d'audience.
Cette fonction s'est perpétuée jusqu'à nos jours et la profession compte ainsi dans ses rangs
toute une catégorie d'huissiers audienciers qui doivent assister aux audiences solennelles et
aux audiences publiques, annoncer I'arivée du tribunal ou de la Cour, maintenir I'ordre dans
la salle d'audience sous I'autorité du Président, effectuer I'appel des causes - l.e. des divers
dossiers qui vont être haités durant I'audience - et réaliser la signification des actes d'avoués
à avoués.

lÏ 3 **:.""t: constitue la valeur maximale observée pour cette variable parmi les individus interviewés.'* En câs de cession de I'office ou de parb de S.C.P. du détenûeur de I'agrén:ent de la Chancellerie, I'accord dupræureur est nécessaire pour pouvoir transmette à I'acquéreur I'autorisation d'exercer I'activité accessoire
d'administation d' immeubles.
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Le service des audiences est assuré exclusivement par les huissiers dont l'étude est située dans

la ville du siège du tribunal d'instance ou de grande instance. Généralement, les membres de

la profession concemés réalisent celui-ci à tour de rôle.

Nous I'avons déjà souligné, au XIXè* siècle, le service des audiences était considéré

comme une fonction valorisante par les membres de la corporation, même si celui-ci

impliquait de réaliser de basses æuwes, comme I'entretien du feu dans le poêle et, plus

généralement, la borure tenue de la salle d'audience. Cela menait, en effet, les huissiers à

côtoyer les représentants les plus éminents de la hiérarchie judiciaire que sont les avocats et

les magisfrats et àparticiperplus directement à l'æuwe dejustice.

A I'heure actuelle, cette activité sernble largement deconsidérée par la majorité des membres

de la profession, qui ne voient souvent en elle qu'une contrainte associée à une perte de temps

et d'argent. Peut-être, également, le rôle de subalteme qu'elle réserve à I'huissier est-il jugé

d'autant plus inconve,nant que ce demier s'est élevé au sein de la hiérarchie des professions

juridiques. Ainsi, lorsque le développe,rnent de leur étude le permet, les huissiers délèguent

souvent à leurs frais le service des audie,nces à un clerc assermenté ou à un clerc agtéé au sein

de la juridiction. Cette délégation constitue généralement une source d'insatisfaction, dans la

mesure où les émoluments perçus ne parviennent pas toujours à couvrir les frais engagés pour

employer ces clercs.

VII-6 La division technique du travail ou la répartition des tâches

au sein des études

Fonne particulière de la division du travail, la repartition des tâches au sein des offices

d'huissier constitue un objet fondamental pour nohe étude de la morphologie de la profession,

dans la mesure où son analyse vise à rendre compte des conditions concrètes de réalisation

des activités professionnelles et tend à mettre en relief les similitudes et les disparités existant

entre les huissiers dans ce domaine. Apprécier de façon détaillée la division technique du

travail constitue un approfondissernent des précédentes parties de noEe analyse, au cours

desquelles nou{i avons eu I'occasion d'insister sur les dissynéhies des stnrctures d'activité

des huissiers et sur les dichotomies existant entre les cadres d'exercice urbain et rural.
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Le stalut et la délégation du travail

L'organisation des études d'huissiers se caractérise généralement par une répartition
des tâches déterminée à la fois par les contraintes liées au statut et par la volonté et la
nécessité de déléguer certaines activités courantes.

En vertu de leur statut, les huissiers de justice sont contraints de réaliser personnellement
certaines phases des procédures d'exécution forcée, comme I'ensemble des saisies et
I'expulsion. Toutes les autres tâches peuvent ainsi être déléguées à des secrétaires ou à des
clercs.

Aux secrétaires reviennent généralement la preparation du courrier, de certains actes
courants, la mise en forme des constats, voire la réalisation de tâches touchant à la
comptabilité. Elles assurent égale,lnent l'accueil des débiteurs et des mandants à l'étude et au
télephone. Ce sont elles qui constituent la majorité des emptoyés des études. Notre enquête
statistique monte, en effet, que les offices comprenant de I à 5 travailleurs embauchent en
moyennedeIà2særétaites.Cellesde6àl0etdelletplusenemploientrespectiveme,ntde

3à4etde6à7t87 .

Iæs clercs d'huissiers ont, quant à eux, la responsabilité des tâches plus techniques, comme la
préparation des actes de procédures, la rédaction d'actes sous seing privé, la gestion et le suivi
des dossiers de recouwement, qui consistent globalement à conhôler l'évoluton des
remboursements des dettes par les débiteurs. Ils reçoivent également ces derniers à l'étude
pour évaluer leur situation financière et convenir des modalités de règlement de la dette.
Enfin, de màne que les secrétaires, ils peuvent se consacrer aux divers travaux de
comptabilité.

Certains clercs sont affectés à des domaines d'activité précis, comme le clerc habilité aux
constats, déjà évoqué, et le clerc significateur dont la fonction principale est de réaliser le
travail ambulatoire de signification des actes, c'est-à-dire de porter à la connaissance du
débiteur, généralement à son domicile, differents actes de procédure, qu'ils soient civils ou
pénaux. Iorsque l'éfude comprend plusieurs clercs, il est d'usage que I'un d'entre eux soit
nommé clerc principal et constitue, à ce titre, un intermédiaire ente le ou les huissiers à la tête
de l'étude et les ernployés qui y exercent.

Concemant la délégation de la signification des actes, il importe de signaler que certaines
grandes villes coûlme Paris, Lyon ou Marseille ont vu s'implanter en leur sein un bureau

It? n s'agit des résultats is-sus d-'un9 n1é-enquêje par questionnaire menée auprès de 9l huissiers de justice
rencontrés lors des XVf* Journées de Paris en 2000.
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commun de clercs significateurs qui travaillent pour I'ensemble des études. L'organisation de

ces bureaux permet de centraliser la signification d'une grande quantité d'actes tout en

garantissant un rendement optimal du fait de la division du travail : les actes des differentes

études sont mis en commun et signifiés par des clercs selon un découpage en aires

géographiques des lieux de signification.

Au sein des offices d'huissiers, on compte globalement moins de clercs que de

secrétaires. Les études de I à 5 travailleurs embauchent, en moyenne, de 1 à 2 clercs et celles

de 6 à l0 et de I I et plus en emploient respectivement près de 2 et entre 3 et 4.

On peut distinguer, parmi I'ensemble des clercs, ceux qui réalisent leur stage en vue

d'intégrer la profession d'huissier. Nous I'avons déjà signalé, tous les impétrants doivent

nécessairement avoir réalisé un stage d'une durée de deux ans avant de passer I'examen

professionnel. Pendant cette période, ils exercent en tant que clercs et suivent parallèlement

les formations théoriques du D.F.S. et de I'E.N.P.188. D'un point de vue général, les

conditions d'exercice de ces stagiaires sont variables, certains maîfres de stage ne cherchant, à

travets leur embauche, qu'à s'ocfioyer les services d'une maind'æuvre bon marché, alors que

d'autes s'efforcent de participer concrètement à leur formation. Certaines études forment de

façon permanente des stagiaires, en embauchant tous les deux ans de nouvelles recrues, tandis

que d'autres e'n emploie,nt de façon plus sporadique. Les tâches qui sont confiées aux

stagiaires sont donc variables selon les études; alors que certains sont cantonnés à la

signification des actes ou à la gestion des dossiers et à la réception des débiteurs, d'autres, à

I'instigation de leur maître de stage - qui est nécessairement un huissier de l'étuCe au sein de

laquelle ils sont employés -, ont I'opportunité d'exercer les différentes tâches inhérentes au

fonctionnement d'un office ou, au moins, d'obseryer leur réalisation, en accompagnant par

exemple I'huissier lorsque celui-ci réalise des saisies, des expulsions, voire des constats

d'adultère. Nous aurons I'occasion de revenir sur la question de la disparité des conditions

d'exercice des stagiaires lorsque nous analyserons les trajectoires socioprofessionnelles des

huissiers de justice; nous verrons, notamment, que les conditions d'activités réservées aux

enfants d'huissiers semblent généralement bien plus orientées par des preoccupations

touchant à la formation que celles de I'ensemble des stagiaires.

Il importe de souligner, enfin, que les huissiers embauchant des stagiaires doivent, à I'issue

des deux années de formation, rédiger un rapport faisant état notamment de la qualité des

Itt Pout une présentation des organismss professionnels chargés de la
cf. supra, dans la partie consacrée à I'approche sociohistorique de
< Le développernent de la formation professionnelle >.

formation des huissiers de justice,
la profession, la section intitulée
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prestations de ces demiers. Ce rapport est censé pouvoir contribuer, ne serait-ce que pour une
faible part, à déterminer la réussite de I'impétrant à I'examen professionnel ; la teneur des
remarques qui y sont formulées constitue donc généralement pour lui un véritable enjeu. Il
peut ainsi conditionner les relations entre les huissiers et leurs stagiaires et son existence
explique que certains de ces demiers acceptent sans opposer trop de résistances de travailler,

sans aucune contrepartie, au-delà des heures pour lesquelles ils perçoivent une rémunération.

Toutes les formes de délégation du travail que nous venons de recenser peuvent

s'accompagner des formations organisées par la profession. Créée en 1960, l'Ecole nationale
de procédure dispense aujourd'hui des cours aux employés, clercs et stagiaires des études
dans le cadre de trois cycles de formation continue correspondant à differents niveaux
d'études. Le premier cycle est accessible sans condition de diplôme et I'accès aux cycles
suivants est sanctionné par la réussite aux examens. Seuls les clercs stagiaires, qui possedent

aujourd'hui une maîûise e,n droit, enfrent directernent en troisième cycle de fomration.

Iæs certificats délirnés conespondent chacun à un niveau de qualification au sein de la

conve,ntion collectivelse. Ainsi, pour les employés des études, la fonnation continue constifue

un moyen sûr de voir évoluer le montant de leur rémunération" voire de leurs conditions de

tavail, dans la mesure où I'acquisition de compétences nouvelles peut mener à occuper un
poste plus élevé au sein de l'étude.

D'autres cours sont dispensés aux clercs significateurs, sans conditions de diplôme, et une

formation ( E.N.P. perfectionnement > portant sur des thèmes précis - e.g.les techniques de
procédures, la communication, I'informatique, etc. - est proposée à I'ensemble du personnel

des études d'huissiers.

Au vu de I'ensemble des remarques précédentes, il paraît désormais évident que les

huissiers de justice ont tendance, à I'instar d'autres groupes professionnels, à déléguer une

partie des tâches courantes les moins valorisantes et les plus fastidieuses et à former du

personnel pour les réaliser. On retrouve là tous les traits tlpiques de la < délégation du sale

boulot ) déjà soulignée par Everett Hughesrm. Les propos tenus par Maître Berguet, huissier

'n Cf bConvention collective nationale du tavail réglant les rapports ente les huissiers de justice et les salariés
ç'ils euploient, sw le territoire de la France rnetopolitaine et les départements d'Oute-mei.'- Notts retiendrons ici une des définitions du << sale boulot > formulées par I'auteur : ( (...) le sale boulot peur

à ce qui va à l'encontre de nos conceptions morales-tes ptus héroiques. Tous les *étierc
cornPortent du sale boulot. Il est dificile d'imaginer un métier où les menbres nà sont pas, de manière
récurrante, pratiquement obliges d'apparaître dans un rôIe dont ils pensent qu'ils devraient awir un peu honte.
Darc Ia mesure où un métier implique une conception du moi, une notion àe dignité personnelle, ses membres
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exerçant en zone semi-rurale, constituent une illustration de la hiérarchie syrnbolique des

tâches communément partagées par les membres de Ia profession.

< - Comment répartissez-vous les tôches ?

Comme ça a beaucoup évolué, il n'y a pas de règle absolue. (Jn peu en fonction du travail

qu'il y a. Comme je suis tout seul, je fais tous les constats. C'est déjà un gros travail, je suis

pas mal sur le terrain. Jefais toutes les exécutions, toutes les tournées de saisie. Je n'ai pas Ie

choix, je suis tout seul. Par contre, tout le suivi classique des dossiers, c'est le personnel :

onerture, sutvi courant des dossiers. Et moi, au bureau, je rédige les constats, je règle les

problèmes dfficiles, iuridiques, sur lesquels sèche mon personnel. Je règle les problèmes

d'opportunité, car, parfois, mon personnel ne peut pas prendre de décision à ma place:

< Qu'est-ce qu'on fait ici ? II y a un risque à prendre. Est-ce que vous le prenez ?... ,)...

C'est au patron de décider. Et je règle, je gère l'énde. J'embauche, je choisis mon personnel.

J'ai un départ en congé rnaternité : comment je vais faire... ? J'essaie de détéguer le plus

possible toutes les tâches que je pew déléguer. Malhanreusernent, je ne peux pas assez

déléguer actuellement. Je nefais jamais de la signification. Ça pant m'arriver ponctuellement

de signifier un acte, mais waiment si je reçois un trac et que je suis tout seul le soir, c'est Ie

dernier iour. Ça, j'estime que n'irnporte qui... enfin que les clercs peuvent le faire, ce n'est

pas mon travail. Chacttn s'organise comme iI vant. Je sais qu'il y a des études où l'huissier va

signifier et en profite pour disanter et essaie d'obtenir des accords et ça peut marcher, je ne

sais pas. Mais moi, pas tout le temps, je ne peux pas tout faire (...) Pour moi, la mission de

l'huissier, c'est le recouvrement, qu'il soit amiable ou forcé, c'est notre métier. C'est un

métier qui s'apprend. Quand je vois des huissiers qui disent : <t Non, le recouvrement est

foutu. Notre métier, c'est de signifier des actes >. Moi, quand je suis arrivé dans la

profession, ie me suis demandé ( Qt'est-ce que c'est que ça ? * On va signifier des actes, ça
veut dire quoi ? On va faire facteur ? On n'a pas besoin de professionnels pour faire le

facteur. Je suis pour la signification, mais quelque part la signification des actes... Bon y'a

pas que les huissiers qui pourraient faire ça. C'est pas très compliqué, c'est pas pour ça que

I'on a besoin de iuristes, hein, un facteur amélioré, il n'y a pas besoin de juristes. Notre

métier, là où on pant apporter waiment un semice, c'est à faire du recouvrement.

C'est d'abord ça qu'il faut développer. On doit investir tout le recornrement. Ça doit être

notre métier, le passage obligé, hein. Et puis, il y a quand même le constat. Le constat, c'est

Ennd même une activité qui est intéressante >.

devront probablement, à certains moments, faire quelque chose qu'ils considèrent comme infra dignitate >.
Cf. Le regard sociologique. Essari choisis, op. cit., (p. 8l).

260



Dans I'extrait d'entretien précédent, la volonté de déléguer le travail est présentée à la fois

comme une nécessité, Maître Berguet exerçant sans associé, mais égalernent comme fondée

sur le faible niveau de qualification requis pour réaliser les activités dont il se décharge et sur

une conception particulière du rôle de I'huissierlel. Si tous les membres de la profession ne

sont pas forcément en accord avec I'ensemble des positions prises ici par I'interviewé, en

revanche, il est évident que les tâches de signification des actes, qui reviennent aux huissiers

en raison de leur statut, sont généralement considérées comme les plus fastidieuses, ou les

moins importantes, les moins centrales du rôle de I'huissier de justice. Seuls les membres de

la profession exerçant dans les contées rurales ou semi-rurales declarent souvent apprécier

les < tournées > - terme utilisé par ces demiers pour désigner la réalisation de la signification

des actes - en raison notamme,nt du cadre dans lequel celles-ci se déroulent et de I'importance

accordee aux relations interpersonnelles avec le débiteur.

Iæs constats me,nés précéderrment ne doivent pas nous mener à réifier les formes de

délégation du travail que nous avons présentees. Si I'exercice des huissiers se concentre

souve,lrt sur quelques activités principales, ces derniers sont fréquemment me,lrés à effectuer la

signification d'un acte urgent, à ouwir un dossierjugé difficile ou à rencontrer un client ou un

débiteur qui souhaite s'adresser à I'huissier en personne. D'aufres, malgré une organisation

fondee sur une importante délégation du tavail declarent ouwir tous les jous I'ensemble du

courrier afin < de se tenir au courant ll et s'occuper < un peu de tout D. Dans [e même esprit,

d'aucuns nous ont confié déléguer le travail... mais en même temps tout surveiller. C'est bien

là ce qu'exprime Maître Herber (huissier exerçant en zone urbaine) lors de notre entretien.

<< - Comment vous répartissez-vous les tâches dans votre étude ?

On le fait au feeling. Au feeling. Moi, j'ai essayé de voir comment on manageait une

entreprtse... parce qu'une étude est une entreprise. J'ai pris des ouvrages, parce que le

métier de patron ne s'apprend pas, mais on peut quand même avoir des manuels. Bon, c'est

vrai qu'il y a dffirentes méthodes pour manager une boutique. Au point de vue strictement

matériel, soit on est autoritaire et on retient tout, soit on délègue. Moi, j'ai tendance à

déléguer, mais de temps en temps, je délègue, mais... je surveille tout, c'est un peu

lel A noter que I'image caricaturale de I'huissier comme facteur a été utilisée également par certains détracteurs
de la profession d'huissier. ff noarnnrent Maître SoulezJa-rivière (avocat), < 20 propositions : << les huissiers,
des facteus spécialisés r> cité par Jacques Isnard rz 1960-1998. L'evolution de I'école et de ses textes, Paris,
E.J.T., 1998, (p. 7). Conme le rappelle Marie Cartier, il est toujours associé symboliquement au facteur <(...) la
condition d'ouwier qui pudwe dans Ia ræIité quotidienne du travail (gestes repétitifs, manutention de charges
lourdes) (...) n. Cf << Le calendrier du factew. Iæs significations sociales d'un écbange anodin >>, Genèses, no 41,
décenrbre 2000, (p. 81).
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contradictoire. Je délègue car je suis tout seul. Si je veux dormir la nuit (...) il n'y a pas

d'autres moyens ,r.

Il est important de signaler à propos des modalités de délégation du travail que les

contraintes liées au statut de I'huissier sur le plan de la réalisation des activités ne sont pas

toujours respectées. En effet, la délégation des tâches outrepasse parfois le cadre

légal. Nombretx sont les exemples de clercs signifiant des actes habituellement réservés aux

huissiers de justice - e.g. des actes de saisies-attribution, les commandements aux fins de

saisies immobilières, etc.

Iæs propos d'un clerc d'huissier illustrent bien ce point :

<< - Vous avez déià procédé à des démarches qui ne vous reviennent pas légalement ?

Oui, des saisies-attributions.

- Il y a beaucoup de stagiaires quifont des saisies-attributions ?

Ouais, c'est courant. C'est courant tant que les banques... c'est courant tant que les avocats

n'ont pas trop mis au courant les banques que les clercs n'ont pas à faire des saisies-

attributions...

- Les æocats ?

Les wocats du coin où vous travaillez. Il y a certaines régions en France où les avocats ont

mis les banques au courany'e2. Lo banques, quand elles voient arriver les clercs, elles

refusent de faire les saisies-aftributions. Elles ne font les saisies-attributions que si c'est

l'huissier qui vient... >.

Toujours dans le même registre, un autre clerc avec lequel nous nous sommes entetenu

souligne également I'existence de formes de délégation du havail situées en marge des

dispositions légales :

( A I'E.N.P., les formatanrs nous ont demandé : < quels sont cetnc d'entre vous qui font des

saisies-attributions ? > et Ià, il y a la majorité de I'assemblée qui a levé la main. Non c'était

pas à I'E.N.P.... c'était le D.F.S., d'abord...

- Et ils ne vous ont rien demandë à propos d'autres tâches réservées à I'huissier ?

Sl, /s ont demandé pour les commandements immobiliers, les commandements aw fins de

saisie immobilière.

- Et alors ?

le De te[es démarches de la part des avocats visent la protection des intérêts de leurs clients et semblent
pcut-être également venir témoigner, d'un point de we plus généd des luttes intcrprofessionnelles existant
entre huissiers et avocats au cours des années 1990. Une présentation sommaire de ces rapports conflictuels sera
effectuée au sein de la troisiàne grande partie de note analyse.
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Non, là, non, il n'y en a pratiquement pas qui ont levé la main... t.

Lors de I'entretien, ce clerc nous a confié également que son patron déléguait plusieurs fois
par mois une partie de la signification des actes et de la réalisation des saisies-attributions à

son beau-père, qui n'est ni formé, ni même salarié de l'étude.

Toutes les démarches évoquées précédemment n'ont rien de nouveau; comme nous

I'avons évoqué, la délégation illégale de la signification aux clercs était déjà pratique courante

dans les grandes villes tout au long du XDC" siècle.

Par ailleurs, leur existence semble êfre avérée au sein de la sphère du droit, I'illégalité de
certaines démarches ayant été soulignée pax des juristes specialisés dans les voies
d'exécution ; Jean Vincent et Jacques Prévault notent, en effet, qu'<< il est fréquent que flesJ
pratiques [professionnellesJ soient en marge des dispositions de la loi. Ainsi, dans les saisies-
arrêts pratiquées sur des comptes en banque, la procédure utilisée ne suit pas les
prescriptions légales ie3. Signalons qu'il demeure toutefois exûêmement difficile

d'apprecier avec un haut degré de precision dans quelle mesure les membres de la profession

oufrepassent les règles de procédue dans le cadre de la détégation des tâches. La seule chose

que I'on puisse alfirmer avec certitude, c'est que le respect de certaines modalités

d'application des procédures semble moins marqué dans les régions rurales ou semi-rurales.

n apparal! en effet, que les huissiers qui y exercent demeure,lrt les plus portés vers ce genre de
pratiques situées e,!r marge des règles de procédure. Leurs rapports avec les differents acteurs

des situations de recouwement se caractérisent hès fréquemment par des liens

d'interconnaissance. Pour ne citer qu'un exemple, dans les campagnes ou les petites villes,

les huissiers et leurs employés parviennent plus facilement à nouer des contacts durables et

plus ou moins cordiaux avec leurs interlocuteurs dans les banques. Cela leur permet souvent

de contounrer le fonnalisme de la procédure, largement plus présent dans les grandes villes où

I'huissier est plus fréquemment tenu de présenter sa carte professionnelle, par exemple

lorsqu'il souhaite procéder à une saisie sur le compte bancaire d'un débiteur. A noter que la

plupart des huissiers semi-ruraux ou ruraux évoquent sans ftop de gêne durant les entretiens

les << petits >r écarts à la règle dont ils sont les auteurs et les considèrent comme des

<< raccourcis D ou des << gains de temps >> leur perrrettant de se soulager d'une part de travail
jugée forrraliste et quasiment inutile, dans la mesure où l'absence des modalités de procédure

qu'ils contoument ne fait concrètement, selon eux, de tort à personne. Sans porter de
jugement de valeur, il faut reconnaître que les ecarts à la regle que nous évoquons ici

263

r'3 Jean Vincent, Jacques Prévaulg Voies d'exécution et procédures de distribution, op. cit., $t. 4).



demeurent d'ordre secondaire, dans la mesure où I'huissier agit en vertu d'une décision de

justice.

La < délégation du sale boulot > est déterminée à la fois par les préférences des

huissiers, mais également par le nombre de salariés que l'étude peut embaucher.

Afin d'apprecier précisément la portée de cette pratique, nous avons demandé aux membres

de la profession - dans le cadre de l'enquête par questionnaires - de classer par ordre

d'importance sur une échelle allant de I à 5 les principales tâches qu'ils sont amenés à réaliser

en fonction du ternps qu'ils leur consacrent personnellementlea. Le traiteme,nt des réponses

obt€,nues révèle que I'activité de constats et la réalisation de la denriere phase des procédures

d'exécution arrivent en tête (saisies, expulsions). Viennent ensuite le contrôle et la

régularisation des dossiers. Puis, trois autres types d'activités sont cités en troisième position :

la comptabilité, la lecture et la signature du courrier, et les relations à la clientèle.

Audelà de ces pre,miers résultats d'ensemble, il importe de souligner que des disparités sont

observables entre les huissiers en fonction du nombre d'enrployés des études. Globalement,

plus la taille des études diminue jusqu'à ne compter que I'huissier, plus I'ensemble des tâches

se concente dans ses mains. Ce phénomène est observable à tavers l'évoluton de la position

des activités qui sont habituelleurent déléguées arD( clercs ; les huissiers occupant des études

de 1 à 2 actifs sont 59 %o àplacer la signification des actes au premier ou au deuxième rang de

l'échelle d'importance que nous avons établie, conte respectivemerfi25,2yo,l0,8o/o et6,5 Yo

pour leurs confrères occupant des offices regroupant de 3 à 5, de 6 à 10 et de ll à 15 actifs.

Aucun huissier exerçant dans une étude comprenant de 16 à 20 actifs n'a classé cette activité

en première ou en deuxième position. Par ailleurs, les études de plus petite taille se trouvant

proportionnellement davantage en zone semi-rurale et rurale, plus on va de la ville vers la

campagne, plus on a de chances de voir des huissiers de justice exercer l'e,nsemble des

diverses tâches inhérentes au fonctionnement de l'étude. On retrouve donc mécaniquement les

résultats obtenus précédemment en observant, cette fois, les variations des estimations du

temps imparti aux activités de travail quotidiennes en fonction de I'implantation geographique

des études; si la signification des actes est détéguée aux employés des huissiers dans la

mesure du possible, et ce quelle que soit I'inscription géographique de l'étude, elle semble

beaucoup plus pratiquée par les huissiers dans les campagnes ; 37,5 % des huissiers ruraux

placent la signification des actes au premier ou au deuxième rang de I'echelle d'importance

ls Iæs répondants avaient la possibilité de placer plusieurs activités au même rang.
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que nous avons établie, alors que leurs confrères semi-ruraux et urbains ne sont

respectivement que 21,2 et 13,3 yo dans ce cas.

Des résultats similaires apparaissent, même s'ils demeurent moins nets, pour la réception des

débiteurs à l'étude. Respectivement 14,3 %o et 15,7 % des huissiers ruraux et semi-ruraux la

placent au premier ou au second rang de l'échelle d'importance, alors que leurs confrères des

villes ne sont que 9,5 Yo à opérer un tel classeme,nt.

La répartition des tâches entre huissiers au sein des S.C.P.

La création des S.C.P. a permis aux huissiers de justice de former entre eux des

associations et, partant, d'instaurer plus de souplesse dans le fonctionnement des études.

En règle générale,la consttution en S.C.P. s'inscrit dans une perspective de développernent,

I'arrivée d'un ou de plusieurs huissiers pennettant d'effectuer plus rapidement les diverses

tâches qui leur sont habituellement réservées ef partant, d'en réaliser un plus grand nombre

en un te,mps donné. L'analyse détaillée de la division tecbnique du û:avail au sein des offices

constitués e,n sociétés civiles professionnelles révèle le polymorphisme de la répartition des

tâches e,nfre huissiers ; au-delà des caractéristiques que nous avons soulignees précédemment,

comme I'association professiorurelle < familiale >r ou le fait que les S.C.P. se composent très

majoritairement de seulement deux titulaires, il est possible de dégager des formes typiques

de répartition des tâches entre les huissiers, lesquelles apparaissent étroitement liées à certains

motifs de I'association (volonté de passer la main à un membre de la famille, de < lever le

pied >, etc.).

Tout d'abord, il est important de signaler que les associés n'ont pas toujours le même

poids au sein des S.C.P., tous ne possédant pas des parts d'industrie et de capitauxtnt à niveau

égal. Notre analyse statistique montre bien, en effet, que la proportion des parts de capitaux

est plus faible chez les jeunes professiorurels et que celle-ci augmente progressivement au fil

de la carrière ; il arrive même, parfois, que de jeunes entrants dans la profession ne possèdent,

durant les premières années de leur association, aucune part de capitaux. Ainsi, 24,2 oÂ des

huissiers de plus de 50 ans associés sous le régime de la S.C.P. détiennent plus de 50 % de

parts de capitaux, alors que les 4l-50 ans et les moins de 4l ans ne sont respectivement que

l9,l et 9,9 o/o dans cette situation.

les Iæs parts d'industrie représentent le pourcentage des bénéfices revenant à chaque associé et les parts de
capitaux ne sont autes que les parts de capital social de la S.C.P..
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En revanche, les écarts entre les proportions de parts d'industrie sont peu importants. Mais ce

sont, une fois encore, les plus âgés qui sont les plus favorisés: 10,6 %o des plus de 50 ans

détiennent plus de 50oÂ de parts d'industrie, contre 7,4 et8,2o/o pour les 41-50 ans et les

moins de 4l ans. Pour les membres de la profession, les déséquilibres dans la répartition des
parts de S.C.P. au début de I'association se justifient généralement par le fait que le jeune

entrant doit être consideré comme le bénéficiaire du fruit du travail de son ou de ses associés.

Ce principe s'applique le plus souven! lorsque I'association intervient quand I'huissier faisant

I'acquisition de parts de S.C.P. s'installe avec un confrère ayant derrière lui plusieurs années
d'exercice au sein de l'étude. En revanche, il est plus fréquent de voir deux individus

s'associer à parts égales lorsqu'ils intègrent simultanément un même office lors du départ en
retraite du ou des cédants.

En oute, il faut indiquer que, plus les parts de capitaux.de S.C}. sont faibles, plus I'entrée

dans la profession est rendue aisée. Les propos de Maîte Imber! huissier seuri-rural associé

avec son fils, soulignent bien ce point :

< - [A propos de I'association père-filsJ Qui a proposé à l'autre de... ?

Je ne sais plus. Ça s'estfait naturellement. La seule chose que moi j'aiformulée... car là où il

y a des problèmes de sociétés, c'est dans les sociétés où on n'est pas à 50/50... Moi, j'ai

@nnu ça au depart. Je m'étais associé avec un collègue de la place, il me proposait trois
quarts pour lui et un quart pour moi. Et comme moi, j'avais rien, je me suis dit que ça serait

pant-être pas si mal >.

Parmi I'ensemble des associations professionnelles émerge la forme typique de la

S.C.P. dont I'objectif est, pour I'huissier déjà en exercice et cédant des parts de son étude, de

<< lever le pied >> tout en maintenant le niveau d'activité de l'étude, voire en I'augmentant.

A cet égard, certains huissiers qui ont exercé seuls tout au long de leur carrière ne rejettent pas

a priori l'éventualité d'une telle association, à I'instar de Maître Vuillaume :

< - Pourquoi exercez-vous sans associé ?

Il n'y a aucltne raison précise, si ce n'est que la taille de l'étude ne permet pas de prendre un

associé. C'est une question de logique.

- C'est la seule raison paftianlière... L'ovez-vous déjà envisagée ?

Non,ie n'y ai pas songé, mais, à la limite, si j'étais posittl je ne vois pourquoi je ne m'associerais

pas avec un janne... qui rentre dans la profession et moi prendre une semi-retraite...
- Donc, ce serait pour vous une période intermédiaire qui précéderait votre retraite...

Voilà. >
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Un autre tlpe d'association professionnelle relativement proche du précédent émerge

de I'analyse des entretiens et détermine également la repartition des tâches entre

huissiers : I'association à vocation successorale. Il apparaît, en effet, que la majorité des

associations de type familial que nous avons repérées précédemment a pour objectif d'assurer

la transmission intrafamiliale et intergénérationnelle du patimoine professionnel et de

soutenir celle-ci durant une période plus ou moins longue par une participation active du

parent qui cMe son étude. Cette phase de hansition existait déjà par le passé, le fils, suite à

une période plus ou moins longue de cléricature au sein de l'étude, succédant officiellement à

son père qui devenait lui-même, pou un ternps, clerc principal. La création des S.C.P.

contribue à faciliter la transmission de I'office dans la mesure où son acquisition peut se

réaliser de façon échelonnee et où le père continue à assumer une partie des tâches qui lui

étaient dévolues; dans un tel cas de figure, I'enûée et les premières années de carière du

suocesseur sont donc rendues plus aisées.

Lors des entretiens, I'association entre père et fils est presentée sous le jour de la

complémentarité, I'un et I'aufie détenant généralement des qualifications et des compétences

différentes. Les propos de Maîfte Imbert vont en ce sens.

< Il y a beaucoup d'associations qui se créent, mais pas beaucoup qui marchent... y compris entre

père afils, sûrement... Pour I'instant, nous, ça vafaire un an. Au début, c'6t un peu dfficile...

Après, on tron'e ses rnarques, chacun fait son... Je me consacre plus à la gérance... Pour

l'instant, lui, c'est un secteur qu'il ne connaît pas très bien, parce qu'il n'enfaisait pas tà où il

était. II sera obligé d y venir. Nos marques se sont très vite faites : lui, tout ce qui est plus

juridique ; baux commerciawc, professionnels, d'habitation... constats sur le terrain, et si,

vraiment, il y a un problème, un moment où je dcwais être à deux endroits, on se dédouble (...)

J'ai prts des gérances sur C., donc çafait déplacer. Le matin, je vais à la poste, je regarde le

courrier. On prépare la journée et si il y a un truc particulier... un problème qu'on ne sait pas

très bien résoudrç, que je ne sais pas..., je vais le voir, et lui aussi >.

Cet autre huissier associé avec son fils oppose clairement les savoir-faire des plus anciens et

la relative inexpérience des jeunes confrères :

< L'ancien qui a travaillé a de I'expérience. Monfils sait que, daw certains domaines, je vais le

voir,ie dis : << ça, c'est pour toi >. Mais, quand ily a un problème, quand c'est le nez qui parle, il

va me voir (...) Vous avez un type enface de vous, c'est un tuanr ou quoi qu'est-ce... On le sent

tout de suite. Un jeune qui va faire du zèle va se retrot ,er sur le arrreau. Le viern qui a de

l'æpérience va tout de suite voir jusqu'où il peut aller... baisser la pression ou mettre un coup de
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pression. Alors que Ie jeune risque de s'exciter et ça va mal lerminer. L'expérience est

primordiale n.

La complémentarité dans la répartition des tâches entre huissiers qui est évoquée ici par ces

deux interviewés n'est pas seulement I'apanage des membres de la profession exerçant aux

côtés d'un de leurs enfants. Elle est plus largement observée au sein de I'ensemble des

huissiers associés. A cet égard, il paraît pertinent de tenter de déterminer quels peuvent être

les differents facteurs de la repartition des tâches.

Les jeunes entrants, nous I'avons vu, sont généralement beaucoup plus diplômés que

leurs aÎnés et ont des compéte,nces que ces derniers ne détienne,nt pas toujours, comm€, pil

exemple, celles touchant à I'utilisation de I'outil informatique. D'un point de vue général,

I'anal1æe des entetiens que nous avons réalisés laisse apparaîhe que la disfiibution des

compéte'lrces elrfre les associés confiibue à déterminer la repartition des tâches. Les propos de

Maîfre Lauren! qui a succédé à son père et exerce avec I'associé de ce dernier dans le cadre

d'une S.C.P., soulignent bie,n ce point :

(( (...) mon associé a tendance àfaire ce qui est simple, courant, et moi tout ce qui ne va pas.
- Qu'est-ce qui explique cette répartition ?

L'histoire, car mon père avait déjà tendance à faire ce qui n'allait pas et mon associé ce qui

allait. Mon père a pris un associé pour le décharger du gros du volume d'affaires. Mon associé a

uneformation de capacité en droit, donc, tout ce qui est un peu trop technique, c'est pas son truc.

Donc, c'est un peu ça. L'infurmatique, il aime pas trop ça, moi, j'aime assez ço. C'est un peu

comme ça qu'histortquement, que cela s'estfait. Et puis, ça ne marche pas trop mal comme ça,
donc... Ça veut dire que c'est moi qui dëcide de modes d'organisation et c'est moi qui les mets en

place. Mais on décide ensemble et quand on est d'accord, je les mets en place >.

Nous avons pu constater très fréquemment que, parmi les huissiers exerçant au sein

d'une S.C.P., un des associés allait davantage sur le << terrain D - pour reprendre I'expression

utilisée par les membres de la profession - que son ou ses collègues. Il apparaît, à cet égard,

que les préférences ne se manifestent parfois pas tant sur le plan du contenu même des

activités que sur celui du contexte de leur déroulement, à savoir si ces demières se déroulent à

l'étude ou à I'extéri€w, - lesquelles impliquent dans le second cas de se deplacer sur le lieu

de la saisie, du constat, etc. A noter également que toutes les activités se déroulant à

I'extérieur demeure,lrt souvent les plus coercitives et donc les plus délicates à mener - même

si les relations avec certains débiteurs à l'étude s'avèrent parfois très difficiles - ; par

définition, c'est à l'extérieur que sont réalisés saisies-vente, saisies-attribution, expulsions,
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constats d'adultère, etc. Ainsi, le fait de préférer exercer au sein de l'étude peut aussi

s'expliquer par la recherche d'une relative sérénité dans le travaille6.

La complémentarité des huissiers exerçant au sein d'une S.C.P. se décline ainsi également sur

le mode d'une partition des tâches entre I'intérieur et I'extérieur et, partant, d'une

différenciation des préferences et des rôles des associés eux-mêmes. Les propos de Maître

Valanti (huissier âgé d'une cinquantaine d'années, licencié en droit et exerçant en S.C.P. dans

une petite ville de province) viennent illustrer notre réflexion.

( (...) à partir d'un certain â9e... on est plus intéressé par certaines pratiques, une certaine

gestion, si vous voulæ, de I'entreprise et laisser à son associé une autre partie de I'activité, c'est-

à-dire enfait, un partage des tâches. Parce qu'auparavan4 bon, bien sûr, on était obligé de tout

faire, à titre individuel, j'étais obligé de toutfaire. Actuellement, il y a un partage des tâches qui

s'est créé dans le cadre de la S.C.P..

- D'accord, quel est-il ? Quel est ce partage enfait ?

Ben écoutez, moi, je suis plutôt 1e..., comment dirais-je ?... la personne qui..., qui..., qui gère, qui

s'occttpe de Ia doanmentation, de la comptabilité et je m'oacupe enfait de..., de tout ce qui peut

m'intéresser, de tous les problèmes épinanx, de tous les actes un peu particuliers, des ventes aux

enchères, (...) de I'activité de vente... Et mon associé, lui, bien sûr, il va un peu plus sur le

terrain, etc.

- Ça illustre parfaitement ce que je vous disais...

Donc, actuellement, je suis un peu plus au bureau et un peu moins sur Ie terrain, sauf pour des

constats ou des inventaires, etc.

- Vous êtes plus un adminktratif...

Maintenant, je deviens plus l'administratif que 1e...

- Vous recevez aussi les débiteurs peut-être davantage que votre collègue ?

Peut-être oui, pour des cas partianliers, parce que bon..., comme c'est lui qui est quand même sur

le terrain, il connaît mieux maintenant les débiteurs que moi, donc à ces conditions, il les reçoit

quand même et, effectivement, s'il y a des débiteurs particuliers ou qui ont un dossier particulier,

bon, à ce moment-là, il me refile le bébé, comme on dit x

La complémentarité e,lrtre associés se caractérise également pæ divers degrés

d'interchangeabilité. Nous I'avons déjà illushé, I'association professionnelle permet

d'instaurer plus de souplesse 6ans le fonctionnernent d'une étude en donnant la possibilité aux

l$ Pour une illustation de I'emploi du terys d'un huissier exerçant essentiellement des activités se déroulant à
I'intérienr de son éwde, cf. infra la troisième grande partie de notre analyse, à la section V-4 intitulée ( Des
formes d'exercice professionnel en reûait >.
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huissiers de se remplacer mutuellement et de répondre plus facilement à des demandes

urgentes - e.g. un constat, un acte << dernier jour > (i.e. à signifier le jour même), etc.

Cependant, selon les études, I'interchangeabilité entre huissiers est à géométrie variable ; si

certains associés partagent la quasi-totalité des affaires de leurs études, d'autres, au contraire,

se les répartissent strictement et les traitent de façon exclusive. L'extrait d'entretien suivant

mené auprès de Maître Mahler (huissier âgé d'une quarantaine d'années, licencié en droit et

exerçant en zone urbaine dans une importante S.C.P. avec deux associés) illustre parfaitement

un b/pe d'organisation du travail fondée sur I'interchangeabilité et la complémentarité :

<< - Comment vous répartissez-vous les tâches dans votre étude ?

On a une activité accessoire de vente aux enchères très consëquente, c'est Maître Thouvenin qui

s'en occttpe exclusivement et, ovec Maître Molet, on se répartit la gestion [des dossiersJ, les

recouvrements, Ies constats. On n'a pas de clienls attitrés, ni de division en nombre de dossiers.
'L'un ou I'anûre, on suit altemativement les procëdures, sauf cas partianliers : un dossier un peu

complue, on n'a pas à tout reprendre dès le départ, on en garde la gestion jusqu'à lafin. Sinon,

il n'y a pas d'attributions partianlières n.

L'interchangeabilité évoquee ici témoigne d'une forme de coordination existant entre les

huissiers et du relatif conse,nsus qui existe à propos des façons de travailler. Autement dit,

pour qu'il y ait une interchangeabilité efficace, c'est-àdire pour que I'huissier qui se substitue

à son associé agisse globalement cornme ce dernier I'aurait fait, il faut que ceux-ci puissent

adopter une ligne de conduite relativement identique, laquelle repose sur le partage de

conceptions conimunes du travail. Par exemple, reprendre une procédure entamée par un

collègue suppose, si les associés sont interchangeables, que soient respectés les engagements

que celui-ci a pris avec le débitew à propos d'un plan de remboursement.

Il est intéressant de souligner que le caractère consensuel de I'interchangeabilité

apparaît d'autant plus clairement lorsque sont évoquées des situations de travail inverses où

les associés ne partagent pas les mêmes conceptions du rôle de I'huissier, et partant, les

mânes pratiques professionnelles.

Parfois, les modalités d'exercice d'un membre de la S.C.P. sont à I'opposé de celles de son

associé. En pareils cas, il est fréquent que I'association se solde par un echec et, donc, par le

départ d'un des associés. Les incompatibilités ne se situent donc pas exclusivernent sur le seul

plan du caractère des individus et sur leur capacité à maintenir une arnbiance de travail

relativement bonne, mais reposent directement sur des divergences au niveau des pratiques

professionnelles et des conceptions du rôle de I'huissier.
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Le récit de Maître Henneton (âgé de plus de 50 ans, capacitaire en droit et exerçant en zone

urbaine), ancien membre d'une S.C.P., constitue une illustration parfaite de telles divergences

d'opinion et de pratiques :

<< - Commenl se passe le processus d'association ?

Pour se mettre en S.C.P., ilfaut vraiment bien connaître les gens... si onveut durer en S.C.P.. Ou

bien, it y a S.C.P. < temporaire >t, on le sait d'avance. On s'associe avec quelqu'un qui a déjà 60 ans

jusqu'à sa retraite. Même si ce n'est pas génial, on tient le choc en attendant, puisqu'il y aura des

jours meilleurs. Moi, ce n'est pas le cas. Celui avec qui je me suis associé à R. avait cinq ans de plus

que moi, en première expérience à son compte... On était à égalité au départ... Je dirais que c'est une

certaine naiveté, parce qu'on n'était pas dans la même étude [mrant de s'associerJ, donc on ne se

connaissait pas à ce niveau-là. On n'avait pas fait I'E.N.P. ensemble. On s'est rencontré, car on était

tous les deux sur la même étude. J'y étais déjà, car je travaillais a lui cherchait une étude à acheter

également. Bon, et le coût financier de l'étude faisait que I'un aomme I'autre, on ne pouvait pas

I'acheter individuellement. Donc I'tmion afait laforca on a été dq alliés de circonstances. Mais avec

le reanl, efeaivement, c'était un part fis risqué...

- Qu'est-ce qui n'allait pas ? Qu'est-ce quifait que I'on ne s'entend pas (Nec son associé ?

Là, en I'espèce, c'étaient les relations humaines, des questions de tanpéraments totalement diférents,

une façon d'aborder le trnail et I'organisation diférente. A tel point que, pour que l'on tienne Ie

choc, dès que l'étude s'est un pan développée, on s'est sectorisé géographiquement les dossiers, si

bien qu'on énit en.S.C.P., mais on vivait de manière parallèle. On anit chacun notre secrétaire,

chaann notre clerc signif.cateur et deux bureaux, parce que les clercs significateurs tournaient fifty

fifty, un le matin, un I'après-midi. Celui qui ne tournait pas était au bureau, faisait le suivi des

dossiers, et ne travaillait que pour son huissier-associë. Les secrétaires, c'était pareil au niveau des

dossiers et des constats. Le téléphone était dispatché en fonction des dossiers et des zones

géogaphiques (...) la seule chose qui était en commun, et par la force des choses, c'était la

comptabilité. On avait un comptable quand même, parce que c'était une S.C.P.. C'était le seul moyen

de se supporter- Bon, néanmoins, les choses devenaient insupportables quand il y avait une

responsabilité commune uktant dans la S.C.P., de par Ia structure. Quand il y avait un problème... Il

y en a an... quand il y a eu des problèmes de responsabilité dans certains dossiers ou pour une

signification de certains actes, même si c'était mon associé, j'étais malhanransement tout autant en

première ligne. Là, ilfallait régler les problèmes en commun c'est pas touiours evident.

- C'est W qui vous a poussé à partir ?

Oui, il y a danxfaisceau. Il y a lefaisceaufamilial, personnel et cette raison-là.

- Professioruel et personnel...

Faut pas se faire d'ilhtsion... On élait parti pour viwe plus de 30 ans ercemble. Si ça mtait été une

S.C.P. jusqu'à son terme, c'ëtait inenvisageable, car, dès la première année, il y avait des problèmes.
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- Qu'est-ce que vous n'aimiez pas chez lui ?

Le fait que c'était un peu < je fonce dans le tas et on verra bien les conséquences )r. C'était un peu Ie

style cow-boy ; c'est chez les huissiers, dans les procédures, à matraquer un peu trop à mon goût les

débiteurs, sans que ce soit plus fficace. Et également un état d'espril, unefaçon de se comporter chez

les gens quand on y est. Moi, j'estime qu'en tant qu'fficier ministériel, on est là pour garder une

certaine retenue, bien qu'on agisse à la demande d'un client, on n'est pas à la botte du client non

plus. On est là pour agir avec mesure et en fonction de la loi, évidemment. Tout Ie monde n'a pas ce

point de we là. J'appelle ça un peu les chasseurs de prime, ils sont prêts à tout, un peu sur la limite,

un peu sur leJil rouge. Et puis, quand on est en association, quand il y a des problèmes... car les

retombées sont directes, soit par le biais de plaintes, soit par I'intermédiaire des avocats qui sont

saisis des ffiires. Je trouve que c'est ætrêmement desagreable. Parce que, de toutefaçon, il nefaut

pas sefaîre d'illusion, en S.C.P., I'image de marque æt globale, on pant pas dire : c'est pas moi, c'est

mon associé... >.

Nombreux sont les huissiers à s'être exprimes sur les raisons de la réussite ou de I'echec

d'une association en S.C.P.. En règle générale, celle-ci est comparée à << un martage > et

certains huissiers font preuve de beaucoup de précautions pour choisir leur associé, lorsque

cela est possible. En effet, il faut bien garder à I'esprit que, lorsqu'un huissier cède ses parts

de S.C.P., son objectif premier est surtout de trouver acquéreur et ne consiste pas forcément à

choisir pami les repre,neurs éventuels celui dont les pratiques et les conc€,ptions seraient

parfaitement compatibles avec celles du ou des auûes membres de la S.C.P.. Ceci explique

sâns doute les echecs ou les associations dont I'equilibre demeure précaire.

Pour revenir à la question qui nous occupe, il importe de souligner que la répartition des

tâches dépend de multiples facteurs qui tiennent à la position des huissiers dans la S.C.P.

- à savoir, par exemple, s'ils sont jeunes entrants dans I'association et ne possèdent que peu

de parts d'industrie et de capitaux et, du même coup, un faible pouvoir de decision -, à leurs

compétences, ainsi qu'à leur préférence pour certaines activités - comme, par exemple, celles

consistant à travailler à l'extérieur ou au sein de l'étude - et aux caractéristiques de leurs

pratiques professionnelles concrètes et de leur conception du rôle de I'huissier - comme dans

le demier cas de figure que nous avons évoqué en nous appuyant sur les propos de Maître

He,lrneton.
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VII-7 l)'autres indicateurs de la hiérarchie professionnelle: rémunérations

mensuelles des huissiers, recettes, bénéfices et valeur des études

Nous avons précédemment mis en évidence la diversité des conditions d'exercice des

huissiers de justice en appréciant notamment les dissymétries existant entre les volumes

d'activité - à partir du nombre d'actes et de constats réalisés - et, corrélativement, celles de la

taille et de I'implantation géographique des offices. On rehouve bien évidemment ces

disparités au plan economique, les études qui drainent d'importantes masses d'affaires

possédant également les chiffres d'affaires les plus élevés et ayant à leur tête les huissiers les

mieux rémunérés. Il demeure, en règle générale, extrêmement délicat d'aborder la dimension

économique de I'activité des huissiers de justice, ces derniers faisant tres souvent preuve

d'une grande discrétion à ce zujet voire craignant que la divulgation d'informations sur le

caractère lucratifde I'exercice de leur profession ne concourre àjeter un certain discrédit sur

ses membres. La Chambre nationale s'avère de même tès soucieuse de I'image de la

profession et fait toujours montre de beaucoup de précautions dès lors qu'il s'agit d'aborder la

dimension financière de I'activité ave,c des me,mbres extérieurs au groupe professionnelleT.

Les seules données en note possession concernant les reve,lrus des huissiers, ainsi que les

recettes, bénéfices et prix des études re,monte,nt à une quinzaine d'années. Néanmoins, celles-

ci permettent de donner une idée d'ensemble de la dimension économique de l'activité

professionnelle et de son évolution sur lapériode récente.

Nous allons, dans un premier temps, aborder la dimension économique de I'activité

d'un point de vue général. Puis nous nous intéresserons aux disparités observables entre les

membres de la profession.

L'âge d'or de Ia profession : de 1970 aux années 1990

Un grand nombre d'huissiers s'accordent à considérer aujourd'hui que, d'un point de

vue économique, un âge d'or a caractérisé I'histoire de la profession durant la période allant

du début des années 1970 jusqu'aux années 1990, lesquelles marquent symboliquement

re7 hrs de la réalisation du questionnaire que nous avons adressé à l'ensemble des huissiers de justice, plusieurs
responsables de la Chambre nationale nous ont demandé de façon explicite de retirer les questions touchant
directement au caractàe lucratif de I'activité professionnelle, en justifiant leur décision par le fait que, < de toute
façon, ils fles membres de la professionJ n'y répondront pas.r. Pour rme présentation des conditions d'enquête,
voir en annexe, la partie intitulee < Méthodologie >.
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l'entrée dans une époque caractérisée par le net infléchissement du volume global d'affaires

traitées.

Une étude du C.E.R.C. menée en 1988 corrobore ce sentiment partagé par I'ensemble

des membres de la profession, qu'ils soient en fin de carrière ou jeunes entrants; pour la

période allant de 7970 à 1985, les recettes ont connu globalement, en effet, une importante

hausse. A ce propos, il apparaît que ( I'évolution globale de I'activité des huissiers et des prix

de leurs services est Ia cause principale de l'évolution de leurs recettes entre 1970 et

1985 >re8. Nous I'avons indiqué precédemmen! le volume global du nombre d'actes réalisés

annuellement par les huissiers ne cesse de croître depuis la fin de la Seconde guere mondiale

et s'élève à 5 494 000 en 1970, 7,7 millions en 1978,à plus de 9,3 millions en 1983, à

12477435 en 1989 et 13276286 en 1994. Outre l'augme,ntation continue du volume

d'activité, l'évolution de la masse des recettes des huissiers s'explique également par les

revalorisations successives de leurs tarifs, qui ont lieu e,lr 1972, 1975, 1978, 1979,1980 et

1985. Dans un autre rapport d'étude, le C.E.R.C. indique que les huissiers son! parmi toutes

les professions libérales, ( ceux qui connaissent, en moyenne, et sur I'ensemble de la période

F970-IùSIJ, la croissance ta ptus rapide de lanrs rqenus réels >re.

Il faut regretter que nous ne diqposions pas d'informations aussi precises concernant la

dimension économique de I'activité des huissiers pour la période allant de 1985 à 2001.

Toutefois, quelques remarques d'ensemble peuvent être formulées.

Jusqu'en 1994, la hausse du nombre d'actes et la forte revalorisation des tarifs

intervenue en 19852æ ont dû contribuer à entretenir I'augmentation du montant des recettes et

des bénéfices. Par ailleurs, si la baisse du nombre d'actes observable depuis 1995 - qui, pour

I'ensemble des huissiers, passe de 13 276 286 en 1994 à l0 765 017 en lggg20t - semble ne

pas avoir eu de répercussions majeures sur le nombre de S.C.P., celui-ci connaissan! dès 1997

ttt C.E.R.C., Les professions libérales juridiques et judiciaires : revenus et conditions d'exercice, op. cil.,
(pp. I l4-l l5). A cet égard, il inporte de préciser que le nombre total d'actes constitue un indicateur relativement
grossier de l'évolution globale de I'activité professionnelle, puisque ceux-ci ont un coût variable et qu'ils
peuvent relever ou non du monopole. En revanche, l'évolution des recettes apparaît directement liée à celle du
nornbre d'actes i <( entre 1975 et 1976, le ralentissement de Ia hausse des recettes globales coincide avec la
diminution du nombre d'actes. Entre 1977 et 1978, l'augmentation plus rapide des recettes globales
accomPagne une ar.gmentation, un pan plu rapide qu'entre 1975 et 1977, du nombre d'actes. En 1980 et 1983,
la stagnation anfrancs constonts des recettes globales pant être rapprochée de la stabilité du nombre d'actes >.
cx C.E-R-C., op. cit.,(t . lt5).
'" C.E.RC., Les revenus des Français: la croissance et la crise (1960-1983), numéro spécial, Paris,
h documstation française, 1985, (p. 169).
m Iæ rapport du C.E.RC. indique à propos de cette revalorisation qae < les droits fues ont été augmentés de
30 oÀ, et les limîtes des tanches du tarif des droits proportionnels ont été relevés de 22 % (...) Ainsi constate-t-
on une hausse sensible des prix des émoluments plus forte que la moyenne, entre 1984 et 1985 * Ç. Les revenus
des Français : la croissance a la crise (/,960-1983), op. cit., (p. I l5).
-' 

fl Documant interne à la Chambre nationale des huissiers de justice, << Statistiques 1985 à 2000 D.
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et jusqu'à 2001, une nouvelle période d'augmentation, il est sûr, en revanche, que cette baisse
de I'activité a conduit mécaniquement à une diminution du montant des recettes.

Cette baisse peut être attribuée, en partie au moins, à la création et au mode de
fonctionnement des services contentieux des maisons de crédit qui, depuis le début des années
1990, traitent de façon quasi systématique I'ensemble de leurs dossiers de recouwement avant
d'en donner la partie la plus difficile aux huissiers de justice2o2. De plus, certains membres de
la profession avec qui nous nous sommes entretenus ont souligné également la tendance
relativement récente de certains juges < à protéger les débiteurs >r, en matière, par exemple, de
saisie-arrêt sur salaire, tendance qui se traduit par une suppression de certains actes dans le
décompte produit par I'huissier. En d'autres termes, il s'agirait ici pour les membres de la
profession d'une sorte de manque à gagner. It fau! toutefois, se monher extrêmement prudent

face de telles déclarations que I'on ne peut raisonnablerrent ni confinner, ni infirmer.

A contrario, on peut formuler I'hlpothèse selon laquelle de telles démarches ont toujours

existé en des proportions quasiment identiques, mais sont rendues plus visibles aujourd'hui en
raison des difficultés liées au contexte d'exercice de la profession d'huissier. Cependant, il

faut bien recormaître que, globalem€nt, la mise en place des juges de I'exécution par la loi de

1991 a pu contribuer à limiter les frais d'huissier dans certaines procédures. De même, la loi

Neiertz sur le surendettement a égalerrent privé les huissiers de justice d'une partie de leurs

débiteurs2o3.

Il est sûr, en effet, que I'application de cette loi a contribué à reduire le nombre de dossiers
qui revenaient habituellement aux huissiers et peut donc être considérée comme I'une des

causes de la baisse globale du nombre d'actes observée depuis le milieu des années 1990.

Selon Les échos du 30 mai 2000, << les commissions de surendettement ont enregistré plus de

140 000 dossiers en 1999. Un chifre record, en hausse de 20,6 o/o par rapport à 1998. Au

total, pas moins de 912 000 dossiers ont été déposés depuis la mise en place, au mois de mars

1990, du dispositif Neiertz, du nom du secrétaire d'Etat à la Consommation quifit adopter la

loi éponyme au mois de décembre 1989 D204.

æ Il serùle, Gn ouûe, que la baisse globale du nombre de dossiers confiés aux huissiers ne peut ête inputée à
une réôrction de la consommation sur la période de 1994 à 1999 qui aurait eu pour conséquence de faire
diminuer la masse des dettes. Voir sur ce point, I.N.S.E.E., Francà, portrait toàiot. 2000-2b01, <<Avec la
çS,ogrcssion soutenue de leur revenu disponible, la consomrnation des nénages reste dynamique >, (pp. 5l-56).." Pour une a"alyse détaillée de la l'évolution des services juridiques réalisés par les huissiers de justice,
cf, supra à la section Vl-2 <L'évolution des principaux services juridiques et judiciaires proposés lar les
huissiers des années 1970 à nos jours >.
2u Les érhos, <<Iæ surendetærnent atteint un niveau record >, 30 mai 2000.
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Enfin, I'importance prise par les organismes de recouvrement indépendants semble également

constituer un des facteurs explicatifs de la baisse du volume d'activité des huissiers. Le mode

de fonctionnement de ces structures permet, en effet, de proposer des services très attractifs et

à des prix largement inférieurs à ceux pratiqués par les huissiers de justice qui sont soumis,

rappelons-le, à un système de tarification obligatoire. Autrement dit, ceux-ci ne peuvent en

aucune manière proposer une réduction du coût des actes qu'ils réalisent. Si des modulations

du montant des honoraires demeurent envisageables, les huissiers ne bénéficient pas de la

m:rge de manæuwe des organismes de recouwement, lesquels ne demandent généralement

des honoraires à leurs clients qu'en cas de remboursement de la dette. Les créanciers ont ainsi

tout à gaglircr à recourir à leurs services.

Toutefois, ces organismes couwent une part de marché du recouwement amiable qui

n'intéresse pas toujours les huissiers de justice, celle des petites créances. Et il demeure

extrêmement difficile d'apprecier avec justesse I'importance du rôle joué par les organismes

de recouvrement indépendants sur la baisse du volume d'activité des huissiers ; nous savons

seulement qu'en 2002, ils sont près de 400 à être inscrits au Regishe national du commerce et

des sociétés2o5.

Graphique no 10 : Nombre d'actes réalisés
par les huissiers de justice de 1970 à 1999

Nombre d'actes
(en millions)

2
r970 1987 1989 t99l 1993t9't8 1997

2os C7 leregistre national du commerce et des sociétés sur le site Intemet http://www.euridile.inpi.fr/.
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Les revenus des huissiers de justice et les bénéJices des études

Nous ne disposons malheureusement que de peu d'informations concemant le montant

des rémunérations des huissiers pour la période actuelle ; seuls quelques-uns d'entre eux ont

accepté d'aborder lors des entretiens cet aspect de leur activité professionnelle. Les chiffres

les plus récents en notre possession datent de 1987206. L'examen de ces données demeure

cependant instructif et permet de bien saisir la position des huissiers au sein de I'ensemble des

professions libérales en fonction du montant moyen des rémunérations mensuelles.

En 1987, le bénéfice moyen mensuel par actif des huissiers de justice s'élève à 40 600

francs. Ce montant les place juste devant les avocats et les médecins spécialistes qui

perçoive,lrt respectivement en moyerme 34 500 et 38 000 francs par mois. Ils ont pour

devanciers imrnédiats les notaires, dont le montant moyen des rémunérations me,nsuelles est

égal à 49 400 francs. Et, juste devant ces derniers, se trouve,nt les commissaires-priseurs avec

51 800 francs. Les auûes officiers ministériels - beaucoup plus faibles en nombre - se situent

globale,meirt au sommet de la hiérarchie : ainsi, le montant des rémunérations des avoués près

les cours d'appel s'élève à 53 700 francs, celui des greffiers des fiibunaux de commerce, qui

devance,nt les électroradiologistes (54 000 francs), à 55 600 francs, et celui des avocats au

Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation à77 200 francs.

Afin de ne pas occulter les dispersions que dissimulent de telles moyennes, il faut

ajouter à ces considérations qu'à I'instar du prix des études, les revenus mensuels des

huissiers de justice varient globalement en fonction de la taille et de la productivité de

celles-ci.

L'étude du C.E.R.C. évoquée precédemment nous permet d'apprécier les disparités de

revenus enhe les huissiers en fonction de l'organisation de leur étude. Il ressort notamment

que les offrces constitués en S.C.P. ont en moyenne des recettes supérieures à celles des

huissiers exerçant individuellement. < Selon les statistiques fiscales, en 1985, les sociétés

civiles professionnelles ont déclaré des recettes 2,1 fois supérieures, en moyenne, à celles des

huissiers exerçant individuellement (...) la moitié des sociétés civiles professionnelles ont

déclaré en 1984 des recettes inférieures ou égales à I 600 000 francs. La moitié des ffices

d'huissiers exerçant individuellement ont déclaré des recettes inférieures ou égales à 800 000

francs, soit deux fois moins. Pour englober les % des sociétës civiles professionnelles, en

1984, il faut atteindre 2 400 000 ftancs de recettes déclarées. La même proportion d'ofices

M C7. lianeQoncialdi, << Les rcvenus des activités independantes. Des hajectoires qui divergent dans la crise >,
Données sociales I 990, Paris, I.N.S.E.E., 1990, (pp. I 52-1 55).
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individuels est atteinte dès le niveau de I 200 000 francs de recettes. Enfin, dans les tranches

de recettes les plus élevées, on trouve encore près de 15 % des sociétés civiles

professionnelles au-dessus de 3 200 00}francs. A ce niveau, il n'y a plus que I 9ô des offices

individuels >207.

Les disparités mises en avant par cette étude du C.E.R.C. entre les receffes des offices

individuels et celles des sociétés civiles professionnelles tiennent à la structure même de ces

divers tlpes d'études. Notre enquête statistique révèle que les premiers comprennent en

moyenne 4,1 employés et les seconds 6,9, soit 5,1 et au moins 8,9 actifs, si I'on y ajoute les

huissiers. Il n'y a donc rien d'étonnant que les recettes moyennes soient multipliées par deux

lorsque les structures d'activité comprerment en moyenne presque deux fois plus d'actifs.

Si les differents résultats que nous avons présentés précédemme,nt sont aujourd'hui un

peu datés dans la mesure où ils ont connu sans doute d'importantes variations ces denrières

années, en raison notamme,nt de I'augmentation du nombre de S.C.P. et de la baisse globale

du volume d'activité, ils permettent néanmoins de bien metEe en évidence les liens existant

ente les disparités observables pamri les huissiers sur le plan de leurs revenus, et certaines de

leurs conditions d'activité. A cet égard, il faut regretter que l'étude du C.E.R.C. ne s'intéresse

pas de façon approfondie à I'implantation geographique des études d'huissiers, car, coûtme

nous I'avons souligné precedemment, le volume d'affaires que se partagent les membres de la

profession varie grandement, notamme,nt en fonction de la densité de population.

Une approche de la dimension géographique de I'activité n'est pas pour autant totalement

absente de I'analyse. L'étude du C.E.R.C. s'intéresse également aux variations du bénéfice

moyen des huissiers en fonction de I'inscription territoriale de leurs études, appréhendée ici

selon un découpage du sol français en sept aires geographiques. Ainsi, en 1984, la < région

parisienne (regroupant les ressorts de Cours d'appel de Paris et Yersailles est celle où le

bénéfice est le plus élevé : 50 % de plus que la moyenne nationale >'08. La dichotomie entre

Paris et la province est donc extrêmement marquée. Si le montant moyen des rémunérations

mensuelles des huissiers s'élève à 38 250 francs en 1984, celui des membres de la profession

2o' C7 C.E.R.C., I-es professions tibérales juridiques et judiciaires : revenus et conditions d'exercice, op. cit.,

ûr. 113). [æs membres des professions de commissaires-priseurs et de notaires se caractérisent également par
d'iryortantes inégalités de revenus. Ainsi, en 1979, ( I I % des notaires gagnent moins de 135 000 francs par
an, 57 oÂ entre 135 000 a 410 000francs, et 2 9ô entre 410 000francs et I 090 000francs ,r. Cf,F,zr'a Suleinaq
Lcs notaires. Les pouvoirs d'une corporation,op. cit., G. 199). Concemant les conunissaires-priseurs, Alain

Quemin souligne que < 25 % [de ceux] qui avaient q,ercé toute I'année fl9841 avaient declarë un bénéfice
annuel inferieur ou égal à 160 000 francs, taddis que 25 0z6 déclaraient un bénéfce annuel supérieur à 5/,5 000

francs, soit un écart de I à 3,2 >. Cf. Alain Quemin, Les commissaires-priseurs. La mutation d'une profession,
op. cit.,(It.2l3).
ru C.E.RC., Les professions libérales juridiques et judiciaires:

ûr.  l l9).
revenus et conditions d'aercice, op. cit.,
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exerçant dans la capitale équivaut à 57 375 francs. A noter que de telles disparités demeurent

également observables dans d'importantes proportions pour les commissaires-priseurs et les

notaires2oe.

Le quart nord-est de la France comprend des moyennes s'élevant de 5 à l0 % au-dessus de la

moyenne nationale. Viennent ensuite le quart nord-ouest, le centre ainsi que le sud-ouest qui

se caractérisent par une fourchette de proportions identiques, mais au-dessous de celle-ci.

Le bénéfice moyen des huissiers du sud-ouest est inférieur de 25 % à la moyenne nationale.

Au vu de tels résultats, on peut se demander si la plus forte conce,ntration des huissiers de

justice dans la moitié sud de la France que nous avons observée précédemment2lo n'est pas,

au moins en partie, à I'origine des disparités observées sur le plan des bénéfices moyens

d'huissiers par aire geographique.

Luvaleur des étades

La valeur des offices d'huissier et des parts de S.C.P. est déterminee généralement à

partir de plusieurs méthodes de calcul basées sur des indicateurs de I'activité economique

pour les mois précédant la vente2ll. De façon mécanique, la dissymétrie observée sur le plan

de la masse d'affaires traitées se traduit par des variations du prix des offices. De plus, comme

nous allons le voir, il apparaît que d'autres facteurs e,ntrent également en ligne de compte,

coûrme I'inscription geographique des études et les niveaux de I'offre et de la demande.

Tout comme le montant des rémunérations mensuelles, le prix des études est un point

relativement diflicile à aborder au cours des rencontres avec les huissiers. Nous dewons donc

nous contenter de traiter cette question à partir de quelques ordres de grandeur.

En 2001, le prix d'une étude rurale ou semi-rurale comptant un ou deux employés

avoisine généralement le million de francs. En zone urbaine, il est fréquent que ce prix

soit multiplié par deux ou trois. A Paris, le prix de la charge ( nue >> ou de la << plaque >,

c'est-à-dire d'un office d'huissier sans aucune clientèle, s'élève au million de francs, alors que

dans de petites villes de province, une telle étude se négocie généralement aux alentours de

æ q C.n.nC., Les professions tibérales juridiques et judiciaires : revenus et conditions d'exercice, op. cit.,
tr. 102) et Alain Quemin, Les commissaires-priseurs. La mutation d'une profession, op. cit.,(ep.212-213).
zto 

Ç. supra à la section intitulée << La densité d'huissiers pour 100 000 habitants )).
2rr Lc Notmeau Journal des Huissiers de Justice indiçe à ce propos que < les critères communément retenus par
Ia &isse des prês pour une bonne évaluation de I'achat d'un ofrce sont: - le critère qui porte sur le chifre
d'afaires brat pour l'année précëdente (...) - le coefrcient appliqué sur le revenu net de la dernière année >.

Ç. Iz Nouveau Journal des Huissiers de Justice, juillet/août 2ffi!'no 74, (p. 19).
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100 000 francs et parfois moins. Les plus grosses études parisiennes vaudraient jusqu'à

plusieurs dizaines de millions de francs.

L'augmentation globale du volume des activités sur la période étudiée a contribué à

I'accroissement de la valeur des études. Ainsi, < en francs constants de 1985, la valeur

moyenne totale d'un ffice d'huissier a augmenté d'environ 30 96 entre 1970 et 1983, passant

de 900 000 francs à environ I 200 000 francs >"'. On peut légitimement supposer que cette

augmentation de la valeur des éfudes a accompagné celle du nombre des actes et a dû

connaîûe une baisse depuis le milieu des annees 1990.

Outre ces premières données d'ensemble, il importe de souligner que de nettes disparités

apparaissent e,ntre les prix des offices détenus à titre individuel et le prix de ceux qui sont

organisés en S.C.P. i K en francs constants de 1985, les valanrs des ofices tenus par des

huissiers exerrynt individuellement sont passées d'environ 650 000 francs en 1970 à environ

700 000 à 850 000 franas en 1977, 1980 et 1983. IEs valeurs des ofices dont une société

professionnelle est titulaire ne sont pas significatives en 1970. En 1977, 1980 et 1983, ces

ofices valaient entre I 800 000 et 2 000 000 francs >2r3. De mêmg une nette diftrence est

observable enhe Paris et la provincg la valeur moyenne des offices de la capitale (ayant fait

I'objet d'une transaction), qui équivaut environ - en francs corrstants de 1985 - à 1 500 000

francs, étant la plus élevee sur la période étudiée, comparé à I'e,nsemble du prix des études

û:ançaises.

Quelques huissiers de justice avec qui nous nous sornmes enfietenus nous ont confié à ce

propos que les études du sud de la France - c'est-à-dire, globalement, située dans la moitié

sud de la France - coûtaient généralement plus cher, à bénéfice et nombre d'actes égaux.

Il nous est bien évidemment impossible de vérifier de telles affirmations, mais cette idée

semble mériter d'être retenue au moins à titre d'hlpothèse, étant donné qu'il paraît tout à fait

vraisemblable que I'attirance pour le sud que nous avons constatée précédemment se traduise

par une relative surévaluation du prix des offices, comparé au coût d'acquisition des autres

études.

Notons, enfin, que la Chambre nationale n'intervient pas dans la vente des offices,

sauf lorsqu'un ernprunt est contracté auprès de ceffe dernière via le service de la Caisse des

prêts2la. Ses responsables jouent parfois, dans ce cadre, un rôle de régulation des prix de

't' C.E.RC., Les professions libérales juridiques et judiciaires : revenus et conditions d'exercice, op. cit.,
ûr. 123).
"t lbid.,G,.122).
2l{ Environ 60 % des huissiers en exercice au rnorn€nt de I'enquête ont contracté un erprunt auprès de la Caisse
des prêts. A noter que la Caisse des prêts joue également un rôle consultatif : < il a été mis en place au sein de la
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cession, en conseillant ou en demandant au cédant de revoir celui-ci à la baisse et ce, en

fonction principalement d'une détermination de la valeur de I'office qu'ils jugent plus réaliste.

Les responsables de cette caisse contribuent également à déterminer les modalités des prêts

qu'ils consentent en fonction des possibilités de remboursement du futur acquéreur.

Concemant la situation actuelle des impétrants sur le marché du travail des huissiers,

il importe de préciser préalablement que celui-ci se confond strictement, une fois le diplôme

professionnel en poche, avec celui des offices et des parts de S.C.P.. A ce propos, si I'on

compare les taux d'admission à I'examen professionnel avec ceu( de I'e,nûée dans la

profession, on peut observer que seulement 66 %o des diplômés se sont installés au cours de la

période allant de 1986 à lggg2ts. Si, parmi les 34 %o restant, une grande partie devient

finalement, pax choix ou par nécessité, clerc d'huissier, chef de services conte,ntieux dans une

banque, une e'lrfreprise ou une maison de crédits, d'autes cherchent à acquérir une étude, ce

qui n'est pas chose facile compte te,nu du fait qu'il n'y a généralement qu'une centaine de

cession d'études ou de parts de S.C.P. par an.

On peut ainsi faire I'hlpothèse que le marché du fravail des huissiere es! pour le moment, en

hausse, c'est-àdire que la dernande d'études I'e,mporte sur I'offie. Nombre de professionnels

que nous avons rencontés ont évoqué, en effet, les difficultés actuelles des jeunes diplômés

pour intégrer une étude moye,nnant un cott d'acquisition < raisonnable >> - i.e. fondé sur la

valeur réelle de son activité, ou tout au moins, s'en approchant -; toutefois, il ne s'agit là que

d'un simple constat empirique. Cette idée ne vaut donc qu'à tiûe d'hypothèse, étant donné le

peu d'informations dont nous disposons à propos du prix des offices2l6.

Il paraît pertinent, en outre, de formuler une autre hypothèse selon laquelle une forte demande

d'études, en situation d'offre faible, peut avoir pour conséquence de faire monter les prix.

En règle générale, le volume d'activité des offices constitue un réferent que vendeurs et

Caisse des prêts une structure légère (...) qui, sur lafoi d'éléments comptables de base, est habilitée à donner un
avis indicatif sur Ia faisabilité du projet d'installation des futurs huissiers de justice >. Cf, Le Nouveuu Journal
des Huissiers de justice,n" 74, jurllètlaoût2002,(p. l9).
"" Cf. Sntistiques de I'emmen professionnel de 1986 à 1999, op. cit., (p. 26). Au corus de cette période, on
corpte en tout 2287 irryéûants devenus titulaires de I'examen professionnel et seulement 1508 nominations
d'huissiers de iustice.
'tu I serait æotuot, par ailleurs, de considérer le nombre d'études vacantes cornme un indicateur fiable de ce
context€ de demande relativement iryortante sur le marché du travail des huissiers. En effet, la baisse du
nonrbre d'études vacantes - çri passe de 109, en 1969, à une vingtaine au début des années 1990, pour ensuite
quasiment disparaîte au milieu de cette decennie - semble refléter cette évolution. Autrement dit, la forte
demande de la part des individus souhaitant intégrer le corps professionnel aurait contribué à la disparition des
études vacantes. Cependang même si I'accroissement de la population des huissiers a dû contibuer à limiter le
nombre d'études qui ne trouvaient pas d'acquéreurs, un tel raisonnement revient à occulter les modalités de
restnrcfuration de la profession qui, conrrne nous I'avons vq se caractérisent par la concenûation des huissiers
danç les régions urbaines, alors que la baisse du nornbre d'offices vacants - due aux mesures de suppression
engagees par la Cbancellerie - est généralement observée dans les régions rurales.
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acheteurs mobilisent pour établir le prix de cession, mais il paraît tout à fait vraisemblable

qu'une forte demande exerce aussi une influence sur le processus d'évaluation de I'office;

selon les huissiers interogés, les exemples d'études surévaluées ne manquent pas, loin s'en

fau(17. De jeunes détenteurs du diplôme professionnel deviendraient donc aujourd'hui

huissiers, moyennant une relative surestimation du coût d'acquisition de leur office ou de

leurs parts de S.C.P., à un mome,nt où le volume global de I'activité connaît une baisse

sensible. A cet égard, on peut se demander à quel point la surévaluation des études n'est pas la

consQuence de cette baisse, les huissiers révisant le prix de cession de leur office à la hausse

afin de combler, pour une pa( les pertes financières qu'ils estiment avoir subi.

Il est impératif d'ajouter à ces considérations que la création des S.C.P. a contribué, au

conl:rairg à abaisser nettement le coût d'entée dans la profession. Ainsi, << enfrancs constants

de 1985, I'acheteur a en moyenne déboursé 650 000francs en 1970, 620 000francs en 1977,

et 590 000 à 600 000 francs en 1980 et 1983. Comme pour les notaires, on pant attribuer

l'essentiel de cette âtolution à l'appartfion de sociétés civiles professionnelles après 1970;

cela a pennis des transactions sur des parties d'ofices, à des valeurs plus réduites qu'en

Ig70 rr2r8.

Par ailleurs, de 1970 à 1983, la part de I'emprunt realisé en vue de I'intégration d'un office

passe de 40 à 60 yo, et son délai de re,rnbourseme,nt de 5 à l0 ans. Ceci s'explique, au moins

partiellement, par I'arivée au sein de la profession d'huissier d'individus extérieurs à la

sphère des professionnels libéraux et moins bien dotés économiquement au depart de leur

carrière.

Si I'on rapproche ces dernières remarques des résultats concemant la repartition des huissiers

de justice selon I'origine sociale, il importe de souligner que I'apparition des S.C.P. ne s'est

pas taduite par ture ouverture de la profession aux individus issus des milieux moins

fortunés ; au contraire, contme nous I'avons vu, c'est une tendance au recmtement vers le haut

de I'echelle sociale qui a été constatée.

217 IJ tcchniqu€ utilisée généralement pour ( gonfler > le prix d'une étude consiste à produire plus d'actes qu'à
I'habiarde au cours de la periode qui s€rt de éference poru l'éablissement de ce prix.
2f8 C.E.RC., Ia professions libérales juridiques ei iudictaires : revenus et conditions d'u,ercice, op. cit.,
ûr. 123).
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VIII - Les femmes huissiers de justice

<< Des personnes sceptiques pensaient que la profession ne

convenait pas auJ( femmes en raison des dfficultés rencontrées,

parfois dans les exécutions. Raison de plus pour féliciter

Mademoiselle Planchin et ses futures consoeurs du courage dont

elles ontfoit preuve en entrant dans la profession, où les qualités de

sang-froid et d'énergie doivent s'allier à la souplesse et au tact

dans læ sinations les plus délicates >.

La Revue des Huissierc, 1948.

Le fondement historique de la férrinisation de la profession d'huissier de justice

remonte à la loi no 48-460 du 20 mars 194821e ouv r'tt I'accès des fe,mmes à certaines

professions d'officiers publics sl ministériels. Le 6 dece,mbre de cette même année, Marcelle

Planchin devient la pre,mière huissier de justice et, depuis cette date, le nombre de femmes

composant la profession n'a cessé d'augme,nter, mais sans panenir à égaler celui des

hommes.

Afin de relldre compte de la place des femmes parmi les huissiers de justice, nous proposons

de déterminer le rythme auquel la profession s'est férninisée et d'observer les principales

modalités d'insertion feminine sur le maxché du fiavail des huissiers. Plus précisément,

il s'agit d'établir si les femmes possèdent des caractéristiques sociales et professionnelles

differentes de celles des hommes et comment I'exercice féminin est perçu par ces derniers, car

leur point de vue semble exercer une influence sur le processus de féminisation.

zte q, Recueil des tætes professionnels, tome l, Cbanrbre Nationale des huissiers de justice, mars l99l . Cette loi

autorise les fermes à accéder aux professions de notaires, d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation,
d'avoués et dc greffrers en chef près les Fibunaux de Première Inshnce et les Cours d'ap'pel, de greffrer de

Tnbunal de Commerce, de Justice de pai:r, et de Tribunal de Sfurple Police.
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La place desfemmes sur le marché du travail

Avant de mobiliser les résultats de nos analyses statistiques et des données en notre

possession concemant I'insertion des femmes au sein de la profession d'huissier, il paraît judicieux de

rendre compte préalablement du contexte général dans lequel celle-ci s'est déroulée en s'intéressant

aux évolutions récentes de la place des femmes sur le marché du travail. Un tel détour nous permettra

d'affiner notre questionnement, mais également d'offrir des repères à nos interprétations de la place

des hommes et des femmes au sein de la profession d'huissier de justice.

L'arrivée massive des femmes sur le marché du fravail correspond à la période où celui-ci

connaît un vaste mouvement de salarisation et de tertiarisation. C'est << aux femmes que I'on doit

l'essentiel de la croissance de l'emploi en Europe depuis le milieu des années soixnnte I (Margaret

Maruani, Travail et emploi des femmes, Paris, Ia Découverte, Coll. << Repères >, 2000, p. 8)

puisqu'elles sont ve,nues occuper en majorité des ernplois salariés du secteur t€rtiaire, seul domaine

d'activités dont la crise de I'emploi n'a pas enrayé I'expansiell Féminisation, salarisation et

tertiarisation apparaisse, rt ainsi comme trois phénomènes étroitement lies.

Plus précisémenÇ cette montée en puissance du salariat féminin s'explique par < laftxation continue

desfenmes dans I'activitén (ibid., p. 14) qui naduit une tansformation des conportements face à

I'emploi. Iæs fe,mmes poursuivent désormais leur activité quelle que soit leur situation mariale et

familiale (Cf. Jac4ues Commaille, Les stratégies des femmes. Travail, famille et politique,

I: Découverte, Coll. << Textes à I'appui >>, 1993, pp. 102-103). Cette évolution a pour conséquence de

modifier le statut social des femmes pour qui le salariat est devenu synonyme d'autonomie

professionnelle et familiale.

Parmi la population active française, on compte aujourd'hui presque autant de femmes que

d'hommes. Cette population feminine est constituée principalement de mères de famille occupant un

emploi salarié du secteur tertiaire et se caractérise par des qualifications équivalant voire surpassant

celles des hommes. Si I'augmentation du niveau de diplôme constitue un des éléments moteurs de la

feminisation du marché du travail, des inégalités professionnelles entre les sexes demeurent

cependant. L'analyse du travail feminin laisse apparaîte, en effet, la forte concentration horizontale et

verticale des emplois. Sur le marché du travail, on ne dénombre ainsi que quelques branches d'activité

fortement féminisées ; < en 1995 plus de la moitié des femmes de la Communauté anropéenne (53 %o)

travaillent dans cinq secteurs : la santé et les serttices sociaux (16 %o), le commerce de détatl (13 o/o),

l'ëdtrcation (10,5 %o), I'administration publique et les senices aux entreprises (7,5 %ù l (Margaret

ldaruani, Travail et emploi des femmes, op. cit., p. 40). En oufre, si les femmes occupent

principalement des emplois moins valorisés socialement que ceux des hommes, il apparaît aujourd'hui

que certaines professions supérieures reservées anciennement à ces demiers leur sont ouvertes.

Néanmoins, là encore, des formes de ségrégation peuvent ête relevées. Bien que plus nombreuses que

par le passé à exercer des professions ou des fonctions traditionnellement masculines - oonnne par

exernpte celle de cadre -, les femmes ont toujours moins de chances que les hommes d'y accéder.
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D'un point de vue général, une nette bipolarisation de la population active féminine est observable.

Celle-ci se caractérise par deux phénomàres simultanés et inverses, à savoir I'accès d'un nombre

croissant de femmes qualifiées aux professions anciennement masculines, et I'expansion de I'emploi

feminin peu ou pas qualifié : Margaret Maruani observe ainsi que les métiers qualifiés sont en majorité

masculins << alors que Ia plupart des travaux/ëminins sont " sans qualité " D (ibid., p. 48).

Par ailleurs, les inégalités entre les sexes sont également présentes en matière de chômage.

Globalement, le taux'de chômage des femmes est plus important que celui des hommes ; en France, il

lui est supérieur de quatre points et s'élève à environ 14 %o en 1998. tæ chômage feminin est de surcroît

plus durable, les fernmes étant davantage confrontées au chômage de longue et de tnès longue durées.

Mais les inégalités ne s'arrêtent pas à ce constat. En effet, le problème du sur-chômage féminin reste

largement invisible, c'est-à-dire méconnu ou occulté. Selon Margaret Maruani, ce silence s'explique par

wre << tolérance sociale au chômagefutinin > (ibid.,p.6L).

Enfin, d'un point de we général, le tavail à tenps partiel se caractérise par son importante proportion

de fernmes; en 1996, celles-ci sont repésentées à 8l o/o au sein de la population active totale de

I'Europe des Quinze. Plus nombreuses que les hommes à occuper ce type d'emplois à temps partiel et,

de ce fait, percevant de bas voir€ de très bas salaires, les femmes sont davantage concernées par la

paunreté - celle des < tranilleurs parmres > (ibid.,p.l0O - et le sousænploi ; parmi les 1,6 million de

personnes en situation de sous-eryloi en 1998 en France, 1,2 million sont des femmes.

D'importantes inégalités professionnelles enfre les sexes sont encore observables

aujourd'hui sur le marché du tavail, malgré le fait qu'hommes et femmes re,présentent chacun

environ la moitié de la population active. Si I'on met e,!r lien les résultats précédents avec

note questionnement, on peut s'attendre, en toute hypothèse, à ce que les femmes soient peu

représentées au sein de la profession d'huissier et à ce que leurs conditions d'exercice révèlent

des formes de domination masculine au sein de I'univers professiorurel - la domination étant

entendue ici comme une inégale rçartition des differentes formes de ressources

professionnelles.

Notre analyse de la dynamique de la féminisation de la profession d'huissier de justice vise à

appréhender les mecanismes sociau( favorisant (ou freinant) I'intégration des femmes au sein

du corps professionnel. Pour ce faire, nous proposons d'apprécier le rythme auquel la

profession s'est fé,minisée et d'observer les principales conditions d'insertion des femmes sur

le marché du ûavail des huissiers. Globalemenq il importe de déterminer si les femmes

possèdent des caractéristiques sociales et professionnelles differentes de celles des hommes, à

savoir, notamment, si elles détiennent des qualifications plus élevées et réussissent mieux ou

moins bien que leurs confrères à I'examen professionnel, si elles exercent globalement dans
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des conditions identiques à celles des hommes et occupent des positions particulières au sein

des instances professionnelles - coillme les chambres départementales, régionales et

nationale, ainsi que les organismes de formation corrune I'E.N.P., I'I.F.O.C.H. et le D.F.S..

Il importe également de déterminer cornment I'exercice féminin est perçu par les hommes, car

leur point de vue contribue aujourd'hui encore, au moins partiellement, à lui donner ses

principales formes. Si, comme le note Josiane Pinto, << nulle subordination n orr nulle position

sociale (( n'apparaît plus légitime que celle qui, inscrite dans le cours des choses, semble ne

rienfaire d'autre que de refléter Ie destin de chaque sexe et l'inégale propension à ordonner,

à prescrire )220, nous pouvons d'ores et déjà formuler I'hlpothèse selon laquelle, a contrario,

la feminisation du corps professionnel a dû se réaliser conte des représentations

communément partagees et ayant pour point commuû d'enoncer que ( ce métier n'est pas fait

pour une femme >. Cette dimension de notre recherche s'inspire directement d'un

questiorurement récurre,nt de la sociologie du havail ft,minin consistant à s'intemoger sur la

perpétuation de formes de domination et de ségrégation ou sur la redéfinition des diftrences

enfre les sexes à I'occasion de I'intégration des femmes dans un bastion masculinzl.

VIII-I Lente féminisation de la profession

et sous-représentation féminine

Dans cette section de notre analyse, nous présenterons l'évolution du taux de

féminisation de la profession d'huissier que nous comparerons à celle d'autres professions

juridiques. Ensuite, après avoir évoqué les conditions historiques de I'insertion des femmes

parmi les huissiers, nous tenterons de déterminer quels sont les principaux facteurs explicatifs

de la sous-représentation feminine, à savoir l'apparition relativement tardive du droit d'accès

des femmes à la profession d'huissier, les résistances des effectifs masculins à la féminisation,

les formes de (ou d'auto-) ségrégation à I'entrée du corps professionnel, les conditions

familiales qui préside,nt à cette entrée, dont celles de la ûansmission intergénérationnelle et

intafamiliale du patrimoine et, plus précisément, de I'offrce.

a Josiane Pinto, << Une relation enchantée : la secrétaire et son patron >>, Actes de la recherche en sciences
socialæ,n" 84, 1990, (p. 39).
'' CI tvtargaset Maruani, Chantat Nicole, Au labeur des dames. Métiers masanlhs, enplois féminins,
Paris, Syros/Alternatives, 1989 et Catherine Marry, << Femmes ingénieurs : une (ir)resistible ascension ? >,
Informations sur les sciences sociales, n" 28, 1989.
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Depuis les années 1950, I'intégration des femmes au sein de la profession s'est

effectuée à un rythme extrêmement lent. Ainsi, en 1970, on ne compte que 50 femmes parmi

les huissiers de justice - ce qui représente seulement 2,1 o/o des membres du corps

professionnel - et il a fallu exactement 40 ans depuis I'autorisation légale d'exercer pour

qu'elles atteignent le dixième des effectifs de la profession. La principale progression est

intenrenue entre 1995, où elles représentaient alors 13,5 o/o du total des huissiers, et 1996 où

ce taux est passé à 17,4 %. Celui-ci atteint 20,6 yo en 1999 et diminue légèrement I'année

suivante ' ainsi, de 1970 à 2000, le nombre de fernmes est multiplié par près de 13222.

En 1995, les femmes ne représentent que 13,5 %o de l'effectif total de la profession,

alors qu'elles constituent 45,3 yo de la population ac6ve223. Cinq ans plus tard, la première

proportion s'élève à 18,9 %o et la seconde à 48,1 yo22a . Au vu de ces résultats, les femmes

apparaissent nettement sous-représentees parmi les huissiers de justice, et ce, malgré la hausse

constatée ces dernières années.

Si I'on compare la proportion de femmes parmi les huissiers avec celle d'autres professions

jnridiques, les résultats sont plus mitigés ; en l997,les femmes sont proportionnellement un

peu plus fortement représe,ntées parmi les huissiers (17,7 yù que chez les notaires (12,4 %) et

les avocats aux conseils (14,6 %). En revanche, cette représentation feminine est presque

ide,ntique à celle des cornmissaires-priseurs (16,7 Yù et paraît faible comparée à celle des

avocats (M,2 W et des avoués (30,2 yù22s. Les huissiers sont également loin des magistats

qui comptent 45 % defemmes226.

En résumé, il apparaît que la sous-représentation des femmes au sein de la profession

d'huissier de justice est due à la lenteur du rythme de feminisation durant une quarantaine

d'années. Læs femmes ont ainsi ntégrê bien moins vite la profession d'huissier que d'autres

segments du marché du travail - comme l'éducation, la santé et les services sociaux, etc. -,

plus largement, le secteur tertiaire2z7 ou même de nombreuses autres professions juridiques.

u C.mrésultats sont tirés des statistiques réalisées par la Cbambre nationale des huissiers de justice.
a Ponr le pornce rtage de fentmes dans la population active en L995, cf. Alain Desrosieres, Laurent Thévenot,
I*s catégoies sociopofessionnelles, op. cit., (p. 105).
- I.N.S.E.E., Froæe, portait social. 2000-2001, Paris, 2(X)0, (p. 154).
u Cy. Drott et patrimoine, << I-es professions juridiçes et judiciaires en chifûes >>, op. cit.,(p. 59).
% Anne Boigeo! < Iæs femmcs et les cours. La difticile mise en æurne de l'égalité des sexes dans I'accès à la
magistatnre >>, Ganèses,no 22,mrs 1996, (p. 129).C,8 pourcentage est valable pour 1996.
227 Margaret Maruani, Trm,ail et emploi des femmes, op. cit., (p. 40).
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Graphique no 11 : La lente féminisation de la profession
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Sources: Chambre nationale des huissiers de justice, Srafistiques de 1985 à 2000, op. cit.,

2000.

Afin de mieux saisir le contexte dans lequel s'est déroulee la feminisation de la

profession d'huissier, il paraît pertinent de prêter attention à celle de la magistrature qui

débute également au cours de l'immédiat après-guerre. Anne Boigeol souligne à cet égard que

< la feminisation de Ia magistrature constitue un phénomène majeur de la sociographie de la

profession. Dans le motnement des réformes progressisles d'avant-guerre (notamment en

faveur des femmes: droit de vote) les femmes sont autorisëes à se prësenter à l'examen

professionnel d'entrée dans Ia magistrature dès la deuxième session de 1946. Tant que le

nombre de postulants reste minime, leur entrée ne paraît pas soulever d'objections

particulières. Mais, Iorsque, au début des années 50, les femmes sont nombreuses à se

présenter à l'uamen professionnel, et, à partir de 1956, deviennenr plus nombreuses que les

hommes, Ia résistance du corps va s'exprimer clairement. En témoignent les rapports des

présidents de jurys de l'examen professionnel s'alarmant d'une telle ëvolution et soulignant

le manque d'aptitude des femmes à l'exercice des fonctions de magistrat (. ) L'entrée des
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femmes dans la magistrature renvoie donc à ce corps << masculin > I'image de sa propre

dévalorisation >228.

Il nous serait difficile de dire si, à la même époque, les femmes ont subi des formes de

ségrégation à I'entrée de la profession d'huissier. Néanmoins, il y a fort à parier que toute une

partie du corps professionnel a dû réagir négativement à I'annonce de I'autorisation légale

d'accès des femmes en son sein, et ce d'autant plus que cette réforme n'a apparemment pas

été conduite à I'instigation des instances de représentation de la profession. En effet, l'étude

des joumaux professiotmels ne révèle aucune démarche en ce sens. De même, il semble

qu'aucune tentative parlementaire n'ait été me,née, même si des projets, qui, au final, resteront

lettre morte, concernent d'aufres professions juridiques22e. Ainsi, si les féministes militaient

au début du )Of* siecle pour I'intégration des femmes dans toutes les professions, celle

d'huissier ne se,mble pas avoir réellement fait I'objet de revendications particulières23o. il faut

dire qu'à cette période, I'exercice de la profession de,meure peu atfrayant, en raison

principalement des difficultes economiques re,nconhées par toute une catégorie d'huissiers et

se traduisant par la réduction continue des effectifs, principalement dans les contrées

nrralesæl, et, peutétre de façon plus secondaire, du manque de matière contentieuse à I'issue

des deux gueres mondiales. De plus, les fonctions d'huissier sont moins prestigieuses que

celles d'avocats ou de magistrats; leur conquête par les femmes recouwait donc

synboliquernent beaucoup moins d'e,njeux.

En somme,la loi de 1948 semble s'inscrire dans la suite logique des évolutions fondamentales

de la place des femmes qui ont animé la société française d'après-guerre : en 1944, celles-ci

obtiennent le droit de vote et l'éligibilité dans les mêmes conditions que les hommes et, en

l946,le droit d'accès à la magistrature leur est accordé. Les avocats ayant déjà ouvert depuis

un demi-siecle les portes de leur profession à la gent féminine, il ne restait donc plus aux

officiers publics et ministériels qu'à s'aligner sur I'ensemble des professions juridiques et

judiciaires.

2 Anne Boigeol, < Ia formation des magistrats : de I'apprentissage sw le tas à l'école professionnelle >,
Actes de la recherche en sciences sociales, < Droit et oçertise >>,n" 76177, mars 1989, (pp. 50-51).
2t Anne Boigeol note que < la Chambre repousse en 1932 deux propositions de lois, l;une concernant l'accès
desfemmes auxfonctions de grefier auxiliaire, I'autre I'accès desfemmes auxfonctions de notaire et d'avouë >.
Ir << Les fenæs et les cours. La diffcile mise en æuwe de l'égalité des sexes dans I'accès à la magistrature >,
op. cit.,(p. ll l).
æ Pour une analyse des divers projets parlementaires d'intégration des femmes dans la magistrature, du contexte
politique dans lequel celle-ci s'est déroulée et des actions menées par les féministes au oounl de la première
mitié du )Of* siecle à propos de I'enûée des femmes dans diverses professions, voir Anne Boigeol,
<< Iæs femmcs et les cours. La difficile mise en cuwe de l'égalité des sexes dans I'accès à la magistrature >,
op. cit.
u' Cf Jacques Isnard <Ia Chanùre Nationale des Huissiers de Justice: un cinquantenaire pour 175 ans
d'histoire >> in Hostarii, Paris, Editions juridiques et techniques, 1995.
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Outre le droit d'accès des femmes au corps professionnel, << I'effet levier des

diplômes >> constitue un des principaux facteurs explicatifs de sa féminisation. En effet, la

démocratisation des systèmes d'enseignement supérieur et I'imposition de critères de

qualification à I'entrée des professions parmi les plus valorisées socialement - et

traditionnellement réservées aux hommes - a permis I'intégration des femmes en leur sein232.

On peut ainsi faire I'hlpothèse que I'arrivée massive des femmes au sein des universités de

droit a concouru à la feminisation de la orofession d'huissier.

Parmi les facteurs explicatifs de la sous-représentation féminine, il convient de

signaler, tout d'abord, I'apparition relativement tardive du droit d'accès des femmes au corps

professionnel, comparativement à d'autres professions indépendantes coûlme les avocats et

les médecins qui ont ouvert leurs portes à la gent féminine, respectivement en 1900 et 1868233.

La lente féurinisation des huissiers - et la sous-representation féminine qui en

découle - peut également s'expliquer par les réticences opposées par les hommes à

I'intégration des femmes dans la profession. Les enfretiens que nous avons menés auprès de

ces derniers, coulme nous le verrons, donnent e,n effet à penser que, pour une large part,

ceux-ci considèrent que le métier n'est pas. totalement fait pour les femmes, car elles

re,nconteraie,nt selon eux, davantage de difficultés lors de la realisation des tâches les plus

coercitives de I'activité professionnelle. La citation de Ia Revue des Huissiers de 1948 que

nous avons placée elr exergue semble bien confirmer le fait que cette vision masculine de

I'exercice feminin existait également par le passé. Concrètement, une telle conception peut se

manifester aujourd'hui chez les huissiers par le refus de s'associer avec une femme ou, plus

en arnont de la carière, d'embaucher une femme en tant qu'huissier stagiaire. Nous

reviendrons de façon détaillée sur la question du regard porté par les huissiers sur le travail de

leurs consæurs.

Au terme de ces remarques, nous pouvons nous demander également si la lenteur de la

feminisation de la profession d'huissier est I'effet d'une ségrégation à I'entrée du corps

a2 On touvera chez Nicky Iæ Feuwe et Patricia Walters une présentation détaillée des taux de féminisation des
filières universitaires entre les années 1960 et 1980. Iæs femmes représentent ainsi 37,3 % des étudiants en droit
en 1968-1969, contre 582o/o en 1986-198'7. In <<Egales en droit ? Ia féminisation des professions juridiques en
France et en Grande-Bretagne >>, op. cit., (p. 49).
't CI ahio Quenia < Modalités féminines d'entée et d'insertion dans une profession d'élites : le cas des
femmes commissaires-priseurs >>, Sociétés contemporaines,no 29, 1998, (p. E9). Soulignons, à ce propos, que les
commissaires-priseurs constituent une exception parmi les professions d'officiers ministériels et publics, puisque
I'autorisation légale d'accès des femmes à la profession remonte à 1924 (et non 1948). Sur ce point, voir
également Alain Quemin, Les commissaires-priseurs. La mutation d'une profession, op. cit., Grp. 267-277).
Concærnant la féminisation de la profession d'avocaÇ voir Lucien Karyik Iæs awcats. Entre l'Etat, Ie public et
le marché. XIIf-Xf siècle, op. cit., (p. 286).
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professionnel ou celui d'une relative désaffection pour I'activité de la part des femmes, qui

ont peut-être pendant longtemps considéré, comme les hommes, que les fonctions d'huissier

revenaient légitimement aux hommes. Si ces deux phénomènes ont pu exister simultanément,

il faut impérativement ajouter que le contexte général d'entrée dans la profession après la

Seconde guerre mondiale ne favorise guère d'importantes modifications de la structure

démographique du corps professionnel. Une seule modification de cet ordre semble alors

rendre presque impossible tout changement : la chute continue du nombre d'huissiers.depuis

le XDC'" siecle23a. Cette importante erosion des effectifs de la profession, qui se poursuit

jusqu'aux années 1970, ne semble en effet guère favoriser la feminisation, dans la mesure où

nombre d'offices vacants n'ont plus jamais houvé repreneurs et ont été supprimés ; nous

sornmes donc precisément ici dans un cas de figure inverse à celui de la magishature qui

connaît une importante crise de recrutement alors que des postes viables de,mandent à être

pounus. La profession d'huissier bénéficiait ainsi, au cours de la période d'après-guerre, de

bie'n peu d'attraits. Ce n'est qu'avec le mouveme,nt de création des sociétés civiles

professionnelles (S.C.P.) à partir des annees 1970 - qui a contribué, dans un contexte

économique favorable235, à la croissance du nombre de professionnels jusque vers le milieu

des années 1990 - que s'est réellement amorcée la lente feminisation des huissiers de justice.

La question que nous posions precédemment à propos de I'altemative ente ségrégation et

désaffection s'applique donc davantage à la période s'ouwant à partir de 1970, moment

auquel I'intégration des femmes au sein de la profession semble plus propice.

Si les differents facteurs que nous venons d'évoquer jusqu'ici expliquent la faible

féminisation de la profession d'huissier, il nous reste encore à évoquer de façon plus précise

certaines conditions concrètes d'entrée des femmes au sein du corps professionnel, lesquelles

conditions sont liées au contexte familial. A cet égard, la thèse défendue par Alain Quemin
pour les commissaires-priseurs est particulièrement éclairante; une part des femmes ont

intégré cette profession, parce que les hommes de leur entourage, à qui l'étude familiale était

destinée, n'ont ps pu, pour des raisons diverses, I'exercer ou poursuiwe leur activité en son

sein. Ainsi, I'auteur évoque les différents cas de figure où < le môle [estJ en défaut )), c'est-à-

a Corune nous I'avons vu, de l84O à 1970, le nombre des huissiers passe de 8004 à 2376 e\ de 1970 à 2001,
c'est une évolution inverse qui demeure observable puisque, durant cette période, la profession enregistre une
bausse d'effectifs de 38,4 7o, ceux<i passant de2376 à 3288.
I Pour rme analyse détaillée des conditions économiçes d'augmentation du volume d'activité des huissiers de
justice ct de ses conséquences sur le niveau des recettes et de la valern des études des annees 1970 au milieu des
années 1980, voir C.E.R.C., I*s rarcnus des Français : la croissance et la crise (1960-1983), op. cit., ainsi que
Les professions libérales juridiques et judiciaires : revenus et conditions d'æercice, op. cit.
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dire les situations familiales se caractérisant par un ( garçon manquant )), un < frère

défaillant ), un <( frère nanti > ou un << mari défaillant #36.

Ne disposant pas de données approfondies à propos de la situation familiale des femmes

huissiers de justice, il nous est impossible de vérifier si toutes les constatations effectuées par

Alain Quemin à propos des femmes commissaires-priseurs peuvent être formulées à leur

égard. Seul le cas de figure du mari défaillant concerne la profession, dans la mesure où il a

été évoqué àplusieurs reprises lors des entretiens. A noter que celui-ci a dû se raréfier suite à

l'élévation du niveau de diplôme requis pour intégrer la profession ; avant les années 1970, en

effet, aucune condition de diplôme ne velait entaver ce tlpe d'enfrée des femmes sur le

marché du travail des huissiers237. Les autres constatations évoquées par I'auteur peuvent être

mobilisées à titre d'hlpothèsg dans la mesure où les professions de commissaire-priseur et

d'huissier de justice présentent un grand nombre de naits communs, tant du point de vue de

leur stnrcture démographique que des conditions d'activité et d'entrée de leurs mernbres au

sein du corps professionnel23E.

Des difËrences e,lrûe les sexes sont observables, d'un point de vue plus gênéral, sur le

plan des modalités de transmission du pafrimoine. Avant les années lg70,les huissiers de
justice se caractérisaient par une importante héredité professionnelle23e ; la profession étant

quasi exclusivement masculine de 1948 à 1970, la tansmission intergénérationnelle et

intafamiliale du patimoine professionnel ne s'est donc réalisée qu'avec les enfants de sexe

tu Alaio QuemirU < Modalités féminines d'enfrée et d'insertion dans une profession d'élites : le cas des fernmes
commissaires-priseurs >>, op. ci|., (pp. 9a-98). S'inspirant des travaux d'Isabelle Lasvergnas, Alain Quemin
souligne que < les femmes ont d'autant plus de chances de nhtssir scolairement et professionnellement que leurs
parents n'ont pas de fils en qui investir leurs espoirs (et, ici, une part du patrimoine familial), les ftlles se
substituant alors à eux ,, (p. 94). La < théorie du frère défaillant > fait référence à un contexte familial se
caractérisant par le fait que les femmes commissailçs-priseurs ont un frère au moins, mais que celui-ci s'est
révélé incapable de répondre aux aspirations parentales, en raison de son désintérêt pour I'activité ou du fait qu'il
ne présente pas toutes les conditions requises pour intégrer la profession. Et l'auteur d'ajouter, < de façon
apparemment paradoxale, nous pouvons formuler une hypothèse du frère nanti complémentaire de celle,
précëdemment exposée du frère défaillant. Si la théorie du frère manquant est désormais moins fréquemment
vériJiée, on observe encore très souvent qu'il existe, en plus des frères défaillan*, un frère present mais
<< nanti tt ; il n'est donc pas besoin pour les parents d'investir en lui et ils peuvent ainsi reporter leurs eforts sur
leur fille r (p. 96). Enfin, un dernier cas de figure est à envisager; celui du rnari défaillant. Cette situation
particulière se caractérise par la poursuite de I'activité professionnelle par la femme du commissaire-priseur qui,
suite à la maladie ou au déces de ce dernier, reprend la tête de l'étude après avoir passé I'examen professionnel.æ7 Rappelons qu'avant le décret n" 75-770 du 14 août 1975 qui stipdê çe les i.peto"t" doive,nt ête titulaires
de la capacité en droiÇ aucun diplôme de I'enseignemeirt secondaire ou supérieur n'était demandé aux
imÉûants. Ensuite paraît le décr€t n" 8G734 du 2 rnai 1986, lequel iryose la licence en droil Enfin, par te
décret n" 94-299 du 12 awil 1994, les candidats arx fonctions d'huissier de justice doivent ête nantis, depuis le
f janvier 1996, d'une maîEise en droit Cetæ condition est toujours en vigueu aujourd'hui.
"" Pour une analyse aprprofondie de la profession de corrmissaire-priseur, voir Alain Quemin, Les commissaires-
priseurs. La mutation d'une profession, op. cit.
"'Notrre analyse statistique révèle à cet égard que les huissiers fils d'huissier représentent 23,6 yo des plus de
JQ nnç sf que cette proportion ne s'élève plus qu'à ll,9 yo et9,2o/opour les 4l-50 ans et les moins de 4l ans.

292



masculin. Cette pratique a contribué pour une large part à fermer le marché du travail des

huissiers de justice aux femmes et à en réserver I'accès aux enfants d'huissiers et, parmi ceux-

ci, aux fils. Ces phénomènes sont observables de façon indirecte à travers la répartition sexuée

des huissiers selon I'origine sociale. Il apparaît, en effet, que les femmes huissiers ont

proportiorurellement environ deux fois moins que leurs confrères masculins un père qui

exerce ou exerçait la profession (en moyenne 8,1 o/o, contre 15,6 %). De façon plus précise, en

prêtant attention à la repartition des huissiers selon I'origine sociale en fonction du sexe et de

l'âge, on s'aperçoit que l'&art entre hommes et femmes observable pour ceux dont le père est

huissier a tendance à se creuser pour les moins de 41 ans (4,4 % des femmes, contre ll,3 yo

des hommes), et ce malgré la réduction de I'héredité professionnelle. Les hommes

bénéficieraient ainsi plus que leurs consæurs de conditions d'intégration professionnelle

favorables, la transmission intrafamiliale et intergénérationnelle de I'office s'accompagnant

géné,rale,me,nt d'avantages importants sur le plan de la formation professionnelle - le stage se

déroule dans la quasi totalité des cas au sein de l'étude familiale et I'attention accordée par

l'huissier employeur à la formation est accrue - et sur celui du financement de I'acquisition de

I'office - qui peut être cédé à un prix revu quelque peu à la baisse lorsqu'il s'agit d'un

membre de la famille, sans compter I'aide financière qui est généralement consentie pour

réaliser cette acquisition.

VIII-2 Des caractéristiques sociales différentes de celles des hommes ?

Afin de comparer les conditions d'intégration au corps professionnel des huissiers des

deux sexes, nous proposons de prêter attention à certaines de leurs caractéristiques, à savoir le

plus haut diplôme détenu, leur origine sociale et les taux de réussite à I'examen professionnel

d'huissier. Comme nous allons le voir, hommes et femmes, tout effet de génération mis à part,

ne semblent guère se différencier en fonction de ces caractéristiques.

Nous I'avons vu, I'arrivée des femmes au sein de la profession s'est déroulée de façon

plus nette à partir des années 1970. Cette féminisation intervient donc au moment même

où la profession coûlm€nce à connaîfre d'importants changeme,nts structurels comme

I'augme,lrtation du niveau de diplôme requis, la création des S.C.P. et un recruteme,nt social se

caractérisant par une baisse de I'hérédité professionnelle. Il paraît dès lors pertinent de

déterminer si ces évolutions peuvent être repérées à tavers la comparaison entre les sexes, de

l'âge, du niveau de diplôme et de I'origine sociale.
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Signalons, tout d'abord, à propos de la variable < âge )), que les femmes huissiers sont,

en moyenne, plus jeunes que leurs confrères. Les differences apparaissent très nettement,

puisque que plus de la moitié d'entre elles ont moins de 41 ans, alors que la valeur médiane de

l'âge des huissiers interrogés est de 44 ans. De façon plus précise, seulement 6,7 oÂ d'entre

elles ont plus de 50 ans, alors que la proportion d'hommes dans cette tranche d'âges est de

31,4 oÂ ; 35,2 %o ont entre 41-50 ans, contre 37,2 yo pour les hommes et, enfin, 58,2 %o des

femmes ont moins de 4l ans, conhe 31,4 yo pour leurs confrères. Ces differences d'âge

s'expliquent par I'arivée relativemeirt récente des femmes dans la profession, laquelle se

traduit mecaniquement par une relative jeunesse. Intéressons nous maintenant au niveau de

diplôme des membres feminins de la profession.

Tableau no 24: Répartition du plus haut diplôme détenu par sexe

Femmes (enYù Hommes Gno/ol
Baccalauréat 6 9
Carracité en droit 1.8 11.3
Deug de droit ou equivalent 4,9 3,5
Diplôme de I'E.N.P. 2,4 6.7
Lice,nce de droit t7 t7
Maîfrise de droit 52,7 35.4
3""" cycle e,n droit 9.7 4,5
Autres diplômes 3.6 4,9
Sans diplôme 1.8 6,8

Les résultats présentés dans le tableau n" 24 laissent apparaîûe que les femmes sont

globalement plus diplômées que leurs confrères. Elles sont proportionnellement plus

nombreuses à détenir les plus hauts diplômes - i.e.la maîtrise et un troisième cycle en droit.

De façon mécanique, elles détiennent moins que les hommes, e,lr proportion et comme plus

haut diplôme, les titres les moins élevés comme le diplôme de I'E.N.P.'oo,l" baccalauréat, la

capacité et le deug de droit. [æs << sans diplôme >> sont également moins représentés parmi les

femmes. Enfin, seules sont identiques les proportions d'hommes et de femmes détenant

comme plus haut diplôme une licence en droit.

Cette surqualification globale des fe,mmes s'explique par leur arrivee relativement tardive

dans la profession, c'est-à-dire, plus précisément à une période où le niveau de diplôme

requis à I'enfrée du corps professionnel augmente progressivement. A ce propos, il faut

æ Dans le cadre de son dernier cycle d'enseignement suivi généralernent par la plupart des candidats aux
fonctions d'huissier, I'Ecole nationale de procédure - qui est un organisme paritaire privé dirigé par des
membres de la profession - déliwe un certificat de specialisation en procédure civile (homologué niveau III).
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regretter que la faiblesse des effectifs féminins par tranche d'âges interdise de nous prononcer

sur une éventuelle surqualification des femmes par tranche.

Pour compléter notre approche, il convient de prêter attention à la réussite des femmes

à I'examen professionnel. Celui-ci constitue en effet une des principales étapes déterminant

I'entrée dans la profession et son analyse va nous permettre de savoir si ses modalités de

passage constituent un facteur explicatif de la lente féminisation du corps professionnel pour

lapériodeallantdes années 1980 aux années 1990.

Graphique no 12: Nombre de candidats reçus à I'examen professionnel de

1986 à11999 selon le sexe

Sources: Chambre nationale des huissiers de justice, Statistiques de I'examen professionnel

de 1986 à 1999, document inteme, (p.24).

Les variations du nombre de candidats admis selon le sexe observables sur le

graphique no 2 peuvent être découpées en trois sous-périodes :

- de 1986 à mai l99l,le nombre de femmes admises à I'examen professionnel est nettement

inférieur à celui des hommes ;
- de novembre 1991 à mai 1996, ce nombre est quasiment identique voire depasse légèrement

celui des hommes ;
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- enfin, à partir de novembre 1996,le nombre de femmes admises est à nouveau inferieur à

celui des hommes, mais de façon légèrement moins marquée que pour la première période.

Globalement, ces differences semblent s'expliquer par les fluctuations du nombre de femmes

candidates, lesquelles sont moins nombreuses que les candidats masculins au cours de la

première période, et presque aussi nombreuses que ces demiers durant la seconde.

Elles demeurent enfin à nouveau moins nombreuses que les hommes tout au long de la

troisième période.

Tableau no 25 : Taux de réussite à I'examen professionnel

selon le sexe' de 1986 ùt999

Sources: Chambre nationale des huissiers de justice, Statistiques de l'examen professionnel

de 1986 à 1999, op. cit., (p. l9), [analyse secondaire].

Les taux de réussite des fe,lnures à I'exame,n professionnel, à l'instar de ceux de leurs

confrères, varie,lrt selon les périodes. De 1986 à L999,1'ecart e,nte ces taux demeure très

faible, en s'élevant seulement à 1,4 point. Il apparaît donc que le faible nombre de femmes

ayant obtenu le diplôme professionnel observé pour les deux périodes extrêmes tient à un

nombre de candidates moins important et non à des baisses du taux de réussite féminin à

I'examen professionnel. Toute hlpothèse formulant I'existence de formes de ségrégation

systématique des femmes sur la période étudiée au moment de I'examen professionnel semble

ainsi devoir être rejetée - si I'on admet qu'hommes et femmes se caractérisurt globalement

par un niveau de connaissances identique. Autrement dit, les modalités de mise en æuvre de

cet examen ne constitueraient pas un facteur explicatif de la lente feminisation de la

profession, puisqu'il demeure rme épreuve au cours de laquelle hommes et femmes semblent

placés sur ul pied d'égalité.

En oute, bien que ne disposant d'aucune dorurée statistique sur la question, il paraît pertinent,

à I'aune des constats empiriques que nous avons menés, mais surtout des analyses conduites

par Alain Quemin pour la profession de commissaire-priseufot, de fotmuler I'hypothèse selon

ar L'auteur note qu'<< une première inégalité majanre apparaît à travqs le fait que, pendant très longtemps
- el encore actuellement - les fanmes réussissant I'qamen professionnel avaient plus de chances que les
hommes de devenir premier clerc d'énde et non commissaire-priseur, c'est-à-dire de se retrouver dans une

Taux de Éussite
Novembre 1986

- mai 1991
Novembre 1991

-mai 1996
Novembre 1996

- nove,rnbre 1999
1986-1999

Hommes 37.9 Yo 30,2Yo 31.7 % 33,3 yo

Fernmes 35.4% 37.t % 29,3 o/o 31.9 %
Ensemble 37,3 0Â 32% 3t% 32,7 yo
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laquelle, une fois le diplôme professionnel obtenu, les femmes sont proportionnellement

moins nombreuses que les hommes à intégrer le corps professionnel. Observons maintenant la

repartition des hommes et des femmes selon leur origine sociale.

Tableau no 26: Répartition des huissiers en fonction de I'origine sociale

par sexe

Femmes (en%) Hommes (en%)
Fréquence relative

elobale Gn%o\
{,ericulteur exploitant 5 4.1 4,3

{rtisans et commerçants 9.9 l0 l0
lhefs d'entreprise 17.4 7,9 9,7
Juissier 8,1 15.6 t4.2
lrutre offi cier mini stériel 0 1.4 1,2
{utre profession libérale 3,7 9,8 8,6

ladres et professions
ntellectuelles supérieures

18 15,3 15,8

hofessions intermédiaires 10.6 10.5 10,5

lmployé 14,9 t7 16.6

)unier 12,4 8,5 9,2

Si, à partir des résultats pésentés dans le tableau no 3, I'on additionne respectivement les

fr,éque,lrces relatives des hommes et des fernmes pour les catégories des employés et des

ouwiers, on constate, en depit des disparités observables, que les huissiers des deux sexes sont

représentés à proportion égale, à savoir environ 25 %. Autrement dit, et si I'on prend en

compte le fait que les professions intermédiaires sont aussi représentées de façon identique,

il faut bien considérer que, dans I'ensemble, les huissiers femmes se caractérisent, comme

leurs confrères, par un important recrutement au sein des couches les plus favorisées de la

société.

Cependant, de nettes differences apparaissent pour certaines catégories socioprofessionnelles.

Ainsi, les femmes sont davantage issues des milieux de chefs d'entreprise que les hommes

(17,4o/o,contre 7,9 W mais, coIrlme nous I'avons vu" elles sont beaucoup moins nombreuses

que ces demiers à avoir un père huissiefa2. De même, elles proviennent moins que les

position subaltqne, alorc que la possession du diptôme garantit une compétence élyivalyte aux diplômés
'mascdins 

rr. Cf. <rModattes feminines d'entée et d'insertion dans une profession d'élites : le cas des femmes

comissaires-priseurs >>, op. cit., G. 98).
,jNo* po*o* nous demnder ii ce plus faible degré d'appartenance familiale à la profession observable pour

les feumes n'oçlique pas une autre diftrence entre les huissiers des deux sexes : 66 o/o des femmes trouvent

seules (l'autre iæ. â. Épo* était << par relations >) leur stage professionnel (étape nécessaire dans I'intégration

au corps professionnel), contre 57 %" des hommes.
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hommes de la catégorie << autres professions libérales ,1203 13,7 oÂ, contre 9,8 o/o). Enfin, la

catégorie << cadres et professions intellectuelles supérieures > est davantage représentée chez

les femmes (18 Yo, contre 15,3 Yo).

Ces différences semblent tenir, une fois encore, à I'arrivée tardive des femmes sur le

marché du travail des huissiers de justice, le recrutement des membres de la profession ayant

de plus en plus tendance à se réaliser vers le haut de l'échelle sociale, notamment chez les

cadres et professions intellectuelles supérieures et les chefs d'entreprise. En revanche, la

proportion des femmes de père huissier est très réduite; ceci est dû, vraisemblablement, à la

baisse du taux de transmission inffafamiliale et intergénérationnelle de I'office constatée

depuis une fientaine d'années2#, mais aussi, nous I'avons vu, à une différenciation des

conditions d'entrée dans laprofession selon le sexe.

Afin d'affiner nohe propos, il aurait été pertinent d'observer I'origine sociale des femmes et

des hommes par tanche d'âges, mais la faiblesse numérique de certaines catégories ne nous

pel:net pas de confimrer ni d'infirmer l'hlpothèse d'une << sn-sélection sociale >>us.

VIII-3 Des positions professionnelles plutôt dominées

Après avoir évoqué les conditions d'enfiée des femmes dans la profession, il importe

désormais de focaliser nofie atte,ntion sur la place qu'elles occupe,nt en son sein. Pour ce faire,

nous proposons d'établir une comparaison enfre les huissiers des deux sexes à partir de

plusieurs indicateurs, à savoir le nombre de travailleurs exerçant au sein des éfudes, la

fréquence des associations professionnelles, I'ancrage territorial des offices et la participation

à I'activité des instances de formation et de représentation professionnelles. L'hypothèse

principale qui sous-tend cette analyse est que les femmes huissiers, comme dans d'autres

professions traditionnellement masculines, occupent les positions ayant tendance à se

caractériser, comparativement à celles de leurs confrères, par la faiblesse relative de divers

u3 La c,atégorie << aute profession libérale D regroupe tous les professionnels libéraux (médecins, avocats,
géomètes, conptables, eûc.) hormis les huissiers et les autes offrciers ministériels.
4 L'autoreproduction du groupe professionnel était en effet beaucoup plus forte par le passé, puisque, si ll,9 Yo
des 4l-50 ans ont un père huissier, on observe que cette pro'portion s'élève à 23,6 yo pour les plus de 50 ans.
Autre résulAt iuportaût : la représentation des << cadres et professions intellectuelles supérieues > - non
coryrises les sous+atégories < autre profession libérale D et ( aute officier ministériel > - a plus que doublé,
passant de 9,4 o/o pour les plus de JQ ans à 21,9 % pour les moins de 41 ans. Ia proportion de la catégorie
<< professions intermédiaires > a égdenænt été rnrltipliée par deruc ; 13 % des moins de 4l ans en font partie,
alors qre seirlernent 6,4 o/o des plus de 50 ans connaissent cette situation.
2r5 C'est à ce constat que pawient Alain Quemin pour les femmes commissaires-priseurs. C/ < Modalités
f{minines d'entée et d'insertion dans une profession d'élites : le cas des femmes commissaires-priseurs >,
op. cit.,(pp.9l-93).
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types de ressources comme le pouvoir, le capital économique (de départ ou en termes de

niveau de vie) et le prestige associé à I'importance de la structure d'activité (que I'on peut

appréhender à partir du nombre d'actifs). Des conditions inégales d'exercice entre les sexes

ont en effet été constatées dans d'autres professions juridiques indépendantes comme les

commissaires-priseurs et les avocats - qui, par leur mode d'activité etlou leur statut sont très

proches des huissiers de justice. Pour les premiers, Alain Quemin souligne que (( tous les

indicateurs démographiques, économiques et géographiques convergent (...) pour indiquer

une certaine domination des femmes dans leur activité professionnelle, alors même qu'elles

disposaient de ressources importantes à leur entrée dans la profession ,r'ou. L'arrulyse de la

place des femmes au sein de la profession de commissaire-priseur révèle notamment qu'elles

dirigent des études moins performantes (compte tenu du chiffre d'affaires), de taille plus

modeste et plus souve,nt sans associé. De plus, leur repartition spatiale se réalise globalement

au sein des espaces les moins valorisés.

Concemant les avocats, Lucien Karpik indique que (( I'inégalité des sexes forme une

composante bien réelle d'un ordre statutaire qui détermine des variations systématiques dans

les domaines aussi craciaux que Ia composttion de la clientèle, la qualification du travail ou

le revenu économique D'o'. Ainsi, les femmes sont plus re,présentées que les hommes aux

positions inférieures de la hierarchie statutaire - e.g. elles occupent plus de postes de

collaborateurs - et, au début des années 1990, leurs revenus sont en moyenne presque deux

fois moins importants que cetD( des hommes. Les femmes semblent écartées du marché des

affaires et se cantonnent à celui des particuliers. De plus, Nicky Le Feuwe et Patricia Walters,

en s'appuyant sur les travaux d'Anne Boigeol2as, soulignent I'inégale distribution spatiale des

avocates : < les divers barreaux français présentent d'importanE écarts de Jëminisation et les

femmes ont traditionnellement eu plus de dfficalté à s'imposer au barreau de Paris et dans

Ies petites villes de province qu'anac barreaux de la banlieue parisienne (...) [A la fin des

années 1980J les femmes représentent 43 94 des avocats parisiens, mais elles ne représentent

que 20 96 d.es avocats spécialisés dans le droit commercial, et 51 9ô de ceux qui sont

spécialisés en droit de lafamille (y compris le drott matrimonial) ,'on.

% Ibid.,(Ir.l0l).
u'LncienKarptrç Les avocats. Entre I'Etat, le public et le marché. XIIÊ -XX siècle, op. cit.,(p. 288).
2s Anne Boigeo! << The French Bar : The Diffrculties of Uniffing a Divided Profession >r, iz Abel, R.L., Lewis,
P.S.C., (sors la direction), Inwyers in Society, Tome 2, lawyers in the Civil World, California, University of
California Press, 1989.
ze Nicky Iæ Feuwe, Patricia Walters, << Egales en droit ? Iâ féminisation des professions juridiques en France et
en Grande-Bretagne >>, op. cit., (pp. 55-56).
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Tableau n" 27 : Répartition des huissiers en fonction de la taille de l'étude

et selon le sexe

rlombre d'actifr Femmes (en%o Hommes (enoÂi.Ensemble (enoÂ',

Sans réponse 1.8 2 2
I et2 15.2 7,9 9,2
3à5 48,5 35,1 37,6
6à10 24,2 4l,l 38
1rà15 6.7 9 8,6
16 à20 2,4 3.7 3.4
2t à41 t.2 1,1 1 ,1
Total 100 r00 100

Les résultats du tableau n" 27 font apparaîfie de tès nettes differences e,lrte hommes et

femmes du point de vue des conditions d'exercice : ces denrières occupent beaucoup plus que

legrs con-frères les petites structures d'activité compre,nant globalement de I à 5 actifs - qu'ils

soient employés ou huissiers. Elles sont ainsi deux fois plus nombreuses en proportion que les

homrnes à occuper des études comptant de I à 2 actifs, c'est-à-dire à exercer seule ou en

compagnie d'un unique employé. Par ailleurs, presque la moitié des effectifs féminins occupe

une étude de 3 à 5 actifs, alors que seuleme,nt un tiers des hommes sont dans cette situation.

Et ces demiers sont proportionnellement deux fois plus nombreux à exercer dans des offices

composés de 6 à l0 actifs. Pour les aufres catégories d'offices, les ecarts sont beaucoup plus

faibles et la quasi égalité des proportions d'hommes et de femmes pour les études de 2l à 4l

actifs n'est guère significative eu égard au faible nombre d'individus concernés.

Les autres résultats relatifs aux modalités d'exercice professionnel s'inscrivent dans la suite

logique de ces premières constatations : les femmes exercent moins en S.C.P. que les hommes

et leurs études sont davantage implantées en zone rurale. Ainsi, 51,5 o/o d'entre elles

travaillent dans le cadre d'une S.C.P., alors que 60,6 oÂ des hommes se trouvent dans cette

situation. Ce résultat recoupe le précédent : les plus petites études, vers lesquelles les effectifs

féminins ont tendance à s'orienter, sont moins souvent organisées en S.C.P., en raison de la

faiblesse relative de leurs be,lréfices qui ne permet pas d'assurer, Pow deux huissiers, des

niveaux de réurunération inensuelle considérés comme étant suffisamment élevés. De façon

mécanique, la position dominee des fe,mmes au sein de I'univers professionnel se taduit par

un niveau global de rémunération inférieur à celui des hommes, car elles exercent davantage

que ces demiers au sein de petites études qui ont pour caractéristique de procurer à leur(s)

détenteur(s) les rémunérations les plus faibles.
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Tableau n" 28 : Répartition des huissiers par zone d'activité selon le sexe

Femmes (enoÂ\ Hommes kn%ô) Ensemble (en%o\

Zone rurale 16,6 tt.7 12,6
Zone semi-rurale 52.8 47.7 48,6
Zone urbaine 30,7 40,7 38.8
fotal 100 100 100

Les résultats présentés dans le tableau n" 28 mettent au jour les inégalités entre les sexes sur

le plan de la distribution spatiale des professionnels. Ces differences sont toutefois moins

marquées que celles observées précédemment, puisque les écarts entre hommes et femmes ne

s'élèvent qu'à 5 o/o pour les régions rurales et semi-rurales. De façon mécanique, les femmes

sont moins représe,lrtées dans les grands ce,ntes urbains25o, zone d'activité la plus valorisée au

sein du corps professionnel , cæ y sont implantées les plus grosses études25l.

Sur le plan de la mobilité (inta-) professionnelle, des disparités sont également

obseryées enfie les sexes. Les fe,rnmes changent moins d'études en cour's de carrière que les

hommes : elles ne sont que 12,1 %o à avon réalisé un tel changement, alors qu'ils sont 19,3 %

dans cette situation. Elles paraisse,nt égaleme,nt moins préoccupées que leurs confreres par la

concurrence intra-professionnelle, comme le monftent les résultats présentés dans le tableau

n" 29. Les différences observées sur ce plan s'expliquent en grande partie par le fait que les

femmes exercent davantage en zone rurale, où le nombre de concurrents est beaucoup moins

important que dans les villes.

Tableau no 29: Rapport à la concurrence selon le sexe252

Femmes (en%o\ Hommes (eno/o) Ensemble (en%o)

Très concurrentiels 25.s 29.2 28.5
Assez concurre,ntiels 44.r s0.6 49.4
Peu concurrentiels 26.7 16,6 18,5
Très peu concurrentielt 3,7 3,6 3.6
Total 100 100 100

2$ Parmi les plus grandes villes françaises, Paris fait exception avec 24,5 yo de femmes, comparé aux
pro'portions de Lyon et de Marseille qui s'élèvent respectivement à 16 et 15,4 %. Ces données sont valables pour
I'amée 2000 et proviennent des conptages effectués au sein de I'Annuaire des huissien deiustice de France et
d'Outre-mer 200 I,Pais, Editions juridiques et tecbniques, 2001.
Ët Plus precisémeirg les membres de la profession exerçant en zone rtrrale ou semi-rurale se définissent ûès
fréquemmenÇ nous le verromi, corrme de < petits > huissierc. S'ils opposent souvent le caractere hurnain de leur
pratique au caractère indushiel du mode de traitement des dossiers .tans les études irrylantées en z)ne urbaine, le
fait d'exercer dans d'iryortantes stnrctures d'activité constitue pour €ux malgré tout le signe d'une réussite
sociale et professionnelle. Cf. infra à la section intitulée < Huissiers des villes, << huissiers des chanps > >.
Ë2 La question à laquelle ont r@ndu les enquêtés se prése,ntait de la rnanière suivante : << [æs raprports avec les
confrères de vohe corpétence territoriale vous paraissent-ils très concurentiels, assez concurrentiels, peu
concurrentiels ou très peu concurentiels ? >>.
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Aucune difference significative entre hommes et femmes n'a été observée à l,issue de
notre analyse statistique sur le plan de la repartition de leur temps de travail entre les tâches
effectuées quotidiennement. Les représentantes de la gent féminine exercent, à conditions
égales, à peu près de la même façon que leurs confrères. Ainsi, d'un point de vue général,
elles ne semblent pas pratiquer moins que les hommes les activités liées à I'exécutio n - e.g. la
saisie ou I'expulsion. Ce constat bat en breche, nous le verïons, nombre d,idées reçues
véhiculées par une majorité d'huissiers de sexe masculin.

Au tenne de toutes ces observations, une question demeure: pourquoi les femmes
exercent-elles davantage dans de plus petites strucfures d'activité ? Deux types d,explications
étroiteme, rt liés permettent d,y répondre.

On peut te'lrter d'expliquer cette situation en postulant que les femmes huissiers, bien
qu'appartenant à des couches sociales relativement aisées, connaissent un contexte
d'intégration au corps professionnel moins favorable que celui des hommes, les familles se
monfrant généralement moins disposees à aider financierernent les filles que les garçons.
Ainsi, les sommes engagées pour I'acquisition de l'étude seraient moins élevées, ce qui
expliquerait le fait que les femmes sont davantage que leurs confrères à la tête de petites
sfructures d'activité. Ceffe différenciation de I'aide familiale selon le sexe des enfants tient
waisemblablement à une moindre valorisation de la réussite professionnelle des femmes2s3,
ainsi qu'à des conceptions differenciées des rôles masculins et féminins au sein de la sphère
familiale2sa.

En résumé, on peut faire I'hypothèse que les femmes, à I'entrée de la profession d,huissier,
subissent globaleme,nt une contrainte économique plus forte que les hommes2ss. Iæ fait

253. cegi constitue pour Alain Quemin un des facteurs explicatifs de la domination que subissent les femmes ausein de la profession de commissaires-priseurs. Selon i'auteur, ( (...) dans la sâciété frarnçaise actuelle, la
PluPart des familles investissent moins spontanément des sommis éievées dans I'acquisition d'une charge pourunefille-qu: ?our un garçon. Lo moindrà réussite desfemmes s'uplfue principalement par Ia place secondaireaccordée à la râtssite professionnelle des fiUes dans des faniles'pourtaû'richemenj doftes en patrimoine,d'autant plus que le ,ro4?g? ? k ni,, ou ity", y apparaissent encàre comme des solutions acceptables pourcelles-cin, <<Modalités féminines d'entéè Lt a''iosârtioo dmr;; profession d'élites: le cas des femmescomissaires-priseurs >>, op. cit., (pp. 99- 100).
: +--q"t Pûg.t qu'aujourd'hui, homnes et femmes ne jo,uent pas les mêmes rôles au sein de la sphèrefnmiliale' contrairercnt è certaines idées reçues, le partage des 6Jhes dornestiques aon 

-t", 
sexes demeure

P 
jgJt largement inéealitairl Pgur nlus de précisions sir ce poing oo 

"o^olt 
." avec profit le dossier deCécile Brousse intitulé ( La répartition au n"u"it domestique 

""Ë" 
.oioi"s reste tès largement spécialisée et

Ség:!_l_r 
t.N.s.E.E.,frazce, portrait sociar, rggg-zooo, p"rir, 2000,(p. r35 et s.). 

---e-J
-- A plopos des comtissaires-priseun, Alain Qu€min-souligne également < ta ptus Torte contrainte économique
ryt p?" sur les fanm6 D- cf ( Modalités féminines d'entàe 

"t 
à'i*otioo d; É pt"f*ri"" d,élites : le casdes femmes commissaires-priseurs >>, op. cit., (p. lo0). De prus, ,"* po*r", leur anat16€ jusqu,à cetteconclusioq Nicky tæ Feuwe et Patricia waltersla suggèrent Ëo not"nt 6'o * ce qui 

"oni"^" 
Ies notaires.
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qu'elles aient intégré plus massivement la profession au moment où le coût économique que

cela représente en est sensiblement réduit, en raison de I'apparition des S.C.P. - qui permet

d'acheter des parts de société au lieu d'une étude -, semble accréditer cette hypothèse.

Le deuxième tlpe d'explication s'inscrit en droite ligne du premier: les femmes se

conformeraient plus ou moins spontanément aux valeurs et aux aspirations familiales.

Elles anticiperaient en quelque sorte les attentes de leur famille en cherchant à intégrer des

études de taille plus modeste - et ce, alors même qu'elles sont, tout comme les hommes,

issues de couches sociales aisées. Après leur entée dans la profession, il apparaît que les

femmes manifestent dans I'ensemble un souci moins marqué que leurs confrères de s'élever

au sein de la hierarchie professionnelle - élévation entendue ici comme accroissement des

ressources professionnelles et principalement, développement de I'outil de tavail - ; le fait

qu'elles changent moins d'étude en cours de carrière semble également en témoigner.

Nous pouvons nous demander également si le fait que les femmes occupent plus

souvent des études de taille ptus réduite et sans associé ne s'explique pas aussi par la volonté

de réaliser un double proJet, à la fois professionnel er familial'56. Les e,ntretiens biographiques

que nous avons réalisés auprès des huissiers de justice révèlent, par ailleurs, que les femmes

pre,nnent également, et ce davantage que leurs confrères, une part active dans I'organisation

de la vie familiale et domestique - surtout lorsqu'elles ont des enfants. Contairement aux

femmes, aucun homme n'a longuement évoqué les difficultés que représentaient, sur le plan

de la vie familiale, les contraintes liées à I'activité professionnelle d'huissier de justice,

malgré le fait que celle-ci demeure généralement très prenante et se caractérise pour une part

par son imprévisibilité : il est fréquent que I'huissier doive recevoir un mandant ou un

débiteur sans rendez-vous, signifier un acte reçu le jour même ou partir réaliser un constat

urgent. Les huissiers femmes nous ont davantage parlé de leur vie de famille, de leurs enfants

et, toujours sans perdre de vue les liens avec I'exercice de la profession, des événements de la

vie personnelle les plus marquants (naissance d'un enfant, projet d'un enfant, divorce, etc.).

L'évocation de la vie privée lors de ces entretiens nous a paru ainsi bien plus poussée que lors

de ceux réalisés avec les huissiers de sexe masculin.

l'uistence de très fones banières Jïnancières, Iiées aux pratiques traditionnelles de transmission du patrimoine,
a certainement contribué ëgalement à maintenir I'q,clusion des femmes jusqu'au milieu des années 1980 D.
ff < Egales en droit ? Ia feminisation des professions juridiçes en France et en Grande-Bretagne >>, op. cit.,
(p.51).
* Nicky Iæ Feuwe et Patricia Walters, < Egales en droit ? La féminisation des professions juridiques en France
et en Grande-Bretagne >>, op. cit., (p. 58).
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Pour certaines femmes, I'exercice de la profession paraît difficilement compatible avec
I'aboutissement d'un projet d'une vie de famille considérée comme << normal >> (comme, par
exemple, avoir des enfants avec son époux) :

("') Le seul inconvénient, pas défavorable [à t'entrée dans Ia profession d'huissierJ, mais un
inconvénient, c'est que Ie métier estprenant. Pour lavie defomilte, c'est pas I'idëal, il y a
des côtes négattfs. On n'est pas fonctionnaire, on sait pas comment ça va se passer le
lendemain...

- [EnquêteurJ comment concevoir parailèrement une vie defamille ?

C'est très dfficile. Comme mes trois consæurs [du départementJ, je ne suis pas mariée, je
suis célibataire, en couple mais pas mariée, j'ai pas d'enfants. J'ai 36 ans et j 'ai pas trouvé le
temps d'avoir une vie de femme normale. Je l'envisage aujourd'hui, vous me direz qu,il est
temps. Jusqu'à présent, le métier a été unfrein à ma vie privée en tant quefemme. A 36 ans,
on n'a pltn la même mentalité que quand on a commencé. Je suis entrée dans Ia profession à
25-26 ans (...) Là, j'ai I3 ans de plus, je me dis bon, y'a peut-être pas que ça non plus, j,ai la
chance d'avoir un conioint très tolérant, qui m'aide beaucoup. Ça aussi, fallait trotner... (...)
Mon métier passe avant tout, même un enfant... Je pourrais lever le pied, c'est-à-dire partir à
6 hanres 30 [de I'après-midiJ au lian cle 7 heures i0. Je continuerais à travailler Ie samedi
matin... Je dis pas, le jour où ça se présente, ça peut tout changer. Mais aujourd'hui, non,
pour moi... J'envisage de travailler [en cas de grossesseJ jusqu'au dernier jour et reprendre
I5jours après... >

Nous pouvons déceler, dans cet extrait, à travers l'évocation des contraintes Iiées à
I'exercice de la profession, une volonté forte de mener de front vie professionnelle et vie de
famille, volonté qui demeure d'ailleurs tout à fait représentative des nouveaux comportements
féminins257.

Avant d'aborder l'étude de la place des femmes au sein des instances professionnelles,

il nous a paru pertinent d'offrir un point de vue synthétique sur leur position au sein de la
profession en construisant une carte factorielle représentant les conélations entre les
principales modalités que nous avons étudiees.

57 Michèle Ferrand note ql'aujoud'hui < Ia pratique dominante des femmes, c'est-à-dire dæ mères, n,est plus
cglui du thoix entre famille et travail, ni celui dà t'alternan"", -oL celui de travailler ai yaçon continue etd'avoir des enfants >t. Cf' <<Présentation au dossier >>, Sociétés contemporaineJ, no 16, tee3, (p. Oy.
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Carte factorielle no 3 : Les principales caractéristiques sociales et

professionnelles des femmes huissiers de justice
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Nota: Cette carte factorielle a été réalisée à partir d'une analyse des correspondances

multiples (A.C.N,I.). L'axe I récupère 45 % de l'information, I'axe 2,40 oÂ.

Les catégories socioprofessionnelles sont celles du père des huissiers interrogés. < I à 2 >>,

( 3 à 5 ), etc., designent le nombre d'actifs dans l'étude où exerce,lrt les huissiers interrogés.

L'analyse des résultats de cette A.C.M. révèle que les modalités liées aux deux sexes

apParaisseNrt par rapport à l'ære 2; on constate deux sous-ensembles de modalités fortement

corélées qui s'oppose,nt, à savoir;

- d'une part, ((femmes ), ( pas S.C.P. >, (<zone ruraleD, ( I à2>>, (3 à 5 >, <<moins de 4l

ans > et ( maltise en droit )) ;
- et, d'aute part, (( hommes D, (< S.C.P. D, ( zone urbaine >>, << plus de 50 ans )), ( 6 à l0 ).
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Ces résultats confirment bien toutes les observations menées précédemment: hommes et

femmes ne présentent pas le même profil socioprofessionnel, ces dernières étant

significativement plus jeunes, plus diplômées que leurs confrères et occupant des positions

dominées au sein de I'univers professionnel.

Une évolution plutôt positive mais limitée de la place des femmes

au seÛn des instances professionnelles

Concernant la participation au fonctionnement des instances de représentation

professionnelle, on constate une évolution plutôt positive mais limitée de la place faite aux

ferrmes. Aujourd'hui, des differences de faible envergure sont observées entre les sexes:

20,6 yo des femmes participent à I'activité des chambres professionnelles, conûe 26,3 %o des

hommes. Par le passé - i.e. avætt200l -, seulement 8,5 Yo d'enûe elles y ont exercé diverses

fonctions, alors que 26,2 %o des hommes étaient concemés. Un tel écart semble indiquer que

des pvolutions ont eu lieu et que les fe,mmes peuvent désonnais accéder plus facilement à

diversqs fonctions au sein des instances professionnelles. En revanche, elles n'ont jamais

fiæré panni les membres du bureau de la Chambre nationale depuis sa création en 1945.

Iæs hommes se réservent ainsi toujours les fonctions les plus hautes et les plus prestigieuses

au sein des instances de représentation.

Des écarts moins importants apparaissent sur le plan des activités de formation (E.N.P.,

I.F.o.c.H., D.F.s.)2s8, puisque 10,3 yodes femmes et 12,5 Yo deshommes y participent.

Au vu de ces résultats, et malgré la persistance de certaines inégalités, il semble que les

femmes soient parvenues à imposer leur présence au sein des organismes professionnels et

que les taux de re,présentation des deux sexes tendent à s'égaliser. Toutefois, il faut se montrer

prudent face à un tel constat fondé uniquement sur des fréquences relatives et non sur la

taille absolue du groupe des femmes, lesquelles demeurent aujourd'hui encore largement

minoritaires au sein du corps professionnel. Nous pouvons nous demander, à cet égard, si

elles ne sont pas d'autant mieux acceptées que leur nombre est e,ncore aujourd'hui hès faible

et qu'elles n'ont quasiment aucun poids dans les decisions prises par les instances

professionnelles2se

æ Rap'pel: E.N.P. ; Ecole nationale de procédure; I.F.O.C.H. : Institut de formation continue des huissiers de
i5ti* ; D.F.S. : Département de formation des stagiaires.
-'C'€st à rm tel constat que pawient Anne Boigeol à propos de la'nagistatuf,e, au sein de laquelle, selon
I'auteur, < (...) les femmes sont admises dans la mesure où elles sont peu nombreuses t. In <<Iæs femmes et les
corus. I-a difficile mise en æuvre de l'égalité des sexes dans I'accès à la magisûatrîe >r, op. cit., $r. I l9). A ce
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A la difference des autres professions juridiques, les organes de représentation de Ia

profession ont utilisé la présence des femmes parmi les huissiers pour promouvoir I'image de

marque du corps professionnel. Au début des années 1990, les femmes huissiers apparaissent

ainsi dans une publicité visant à mieux faire connaître la profession et modifier son image

auprès du public. Dans le même registre, la participation de Maître Bouvet - huissier femme -

aux émissions télévisuelles de Julien Courbet, au sein desquelles les juristes tiennent le rôle

valorisant de conseiller, semble déterminée par la volonté de certains membres de la Chambre

nationale de faire évoluer les représentations traditionnelles associées aux huissiers en tentant

d'en adoucir certains aspects.

VIII-4 lluissier : un métier d'hommes ? Ce que pensent les huissiers

de sexe masculin de leurs consoeurs...

Nous avons évoqué précédemment les résistances manifestées par les hommes à

l'égard de I'intégration des femmes au corps professionnel. Nous proposons maintenant

d'analyser de maniere plus détaillée les discours masculins à propos de la place de ces

dernières au sein de la profession, car tous les hommes ne parle,nt pas d'une seule voix et

parce que leurs conceptions contribuent, pow une large part, à déterrriner cette place à travers

les divers rapports entre les sexes au sein de la profession260, par exemple lors d'interactions

au cours d'une réunion professionnelle, d'une élection dans une instance de représentation, au

moment de s'associer dans le cadre d'une S.C.P. ou de I'embauche d'un stagiaire26t. Nous ne

proposons pas ici de réaliser une étude approfondie ou complète de la socialisation

professionnelle des femmes, mais simplement d'établir une tlpologie des conceptions

masculines de I'exercice professionnel féminin. A cet égard, les divers tlpes de discours

masculins sur le travail féminin qui seront mis ici en relief pourront être confrontés, dans le

PrcPos, il apparaît que certains huissiers expriment de façon quasi explicite ce point de rnre lors des entetiens :
< originairantant, il n'y avait que des hommes fau sein de Ia professionJ, l'apport des fmmes, qui est en petite
importatæe, est très valable, très faisable, ne nuit pas à I'homogénéité >.- Pour prendre un exeryle sinple, si tous les huissiers de sexe masculin pensaient que les femmes n'ont pas
leur place au sein du corps professionnel, il y a fort à parier que le taux de féminisation de la profession serait
bieir inférieur à ce qu'il est aujourd'hui.
fil I scrait intéredût de meier une étude approfondie permettant de déterminer si des préftrences demeurent
obsenrables dans le choix du stagiaire en fonction du sexe de ce dernier et de celui de son eryloyeur. Nous
pourrions voir, ainsi, si les femmes contribuent proportionnellement davantage que leurs confrères à la
socialisation professionnelle de leurs futures consoeurs.
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cadre d'une autre partie de notre analyse, avec certains résultats issus de l'étude des pratiques

feminines elles-mêmes262.

D'un point de vue général,les discours masculins sur les femmes peuvent être classés

en quatre catégories distinctes. Nous les présenterons en partant des opinions les moins
favorables.

De la part des huissiers de sexe masculin, nous avons pu constater des attitudes de
rejet pur et simple de la gent feminine, le métier d'huissier devant, selon eux, être réservé aux
hommes. Une telle opinion, qui ne se rencontre aujourd'hui que fort rarement, est exprimée
par Maître Volluet (un jeune huissier exerçant avec un associé (de sexe masculin) en zone
urbaine):

< - Unefemme pant-elle être un ausst bon huissier qu'un homme ?

Non ! (rires) C'est ce que je vous disais tout à I'hanre, je vois mal une femme face à

I0 gugusses dans une cité... que ce soit unefemme toute sanle ou en S.C.p., elle dira qu'elle

est dans une S.C.P. et c'est l'associé qui ira quand il y a un truc... Alors, c'est un
K sous-ctssocié >, parce que I'on ne pant pas I'envoyer à tel endroit en se demandant sinon ce
qui va se passer.

- Vous ne vous seriez donc jamais associé avec unefemme...

Je ne me serais jamais associé avec unefemme.

- Même s'il s'agissait de votrefemme...

Je ne me serais associé avec rien du tout ! (rires)

- Les femmes ont peut-être des atouts...

On dit que ce sont de bonnes gestionnaires, mais quand même... Donc non. Ça peut être des

très bons collaborateurs (rires). En premier clerc, c'est pas mat (rires). Pas huissier...
- Vous diriez donc que l'huissier est un métier d'homme ?

Ben oui (rires).

- Vous êtes sérieux ?

Oui, très sériauc. Moi, on m'a déjà dit : <t une profession qui sefëminise, c'est une profession

en perte de vitesse > (rires). Et comment voulez-vous... une femme... c'est une profession très

prenante, pendant qu'elle est enceinte, etc. Non, c'est pas possible.

'Vous pensez que c'est I'une des causes de tafaibleféminisation de la profession d'huissier ?

J'espère (rires).

w Cy' tnîra la toisième grande partie de noEe analyse, à la section intitulée < I: place de la feminité dans le
cadre des pratiques professionnelles >.
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- Bon, ie vous pose la question franchement ; est-ce que votre point de vue n'est pas un peu

machiste ?

Non, ie suis contre ce système, c'est par rapport à la profession d'huissier. J'ai des amies

pharmaciennes, elles sont aussi bien qu'un homme. C'est un métier d'homme, c'est comme

militaire ou pompier, je ne vois pas une femme militaire ou pompier... ou commissaire de
police.

- Qu'est-ce qu'un homme a de plus qu'unefemme ?

Non, ce que je veuc dire, c'est par rapport aux problèmes urbains, après vous me diriez... car
j'ai déjà eu des discussions avec des consoeurs... Il y a en a qui m'ont dit : ( c'est simple, il

sffit de prendre une ville qui correspond, par exemple une ville plus rurale D. Non, ça veut

dire qu'elles se ferment la porte, ça ne marche pas. La France est faite comme elle est faite,
y'a des quartiers plus ou moins dfficiles, des endroits où si c'est unefemme toute seule, etc.,

y'a des risques. Ou parfois des débiteurs qui n'auraient pas eu I'idée face à un huissier

homme de vouloir faire peur physiquement. Ça veut dire qu'on va créer I'incident, parce que

c'est une femme. Aprè:s, i'ai des consoeurs femmes qui travaillent très.très bien. Mais je parle

d'un point de vue général. >

Ce point de vue est généralement partage par des huissiers considerant qu'il est nécessaire de

se monfrer dur dans les rapports avec les débiteurs.

Les opinions formulées le plus fréquemment par les huissiers de sexe masculin - et ce,

quelles que soient leurs caractéristiques sociales ou professionnelles - à propos de leurs

consoeurs sont généralement plus positives que celles de cet interviewé, même si des réserves

sont formulées de façon quasi systématique. Ainsi, dans des situations particulières

d'exercice, liées notarnment aux phases les plus coercitives de I'activité professionnelle, les

femmes apparaissent, selon les huissiers de sexe masculin, plus démunies que les hommes.

Les propos de Maître Berguet (huissier âgé d'environ 50 ans exerçant en zone semi-rurale)

vont tout à fait en ce sens :

< - Unefemme peut-elle êtreun aussi bon huissier qu'un homme ?

Ouûis, ie pense. Elle peut rencontrer des dfficultés en exécation essentiellement, sur le

terrain, notamment dans les milieux maghrébins, où les femmes passent très très mal. Chez

les musulmans, la femme est encore un petit peu quelque part un être in!ërianr. Donc, il y a

beaucoup de gens d'origine maghrébine qui n'acceptent pas qu'une contrainte vienne d'une

femme. D'ailleurs, je connais une consoeur qui a fini par abandonner la profession (...)

Elle s'est waiment fait casser la gueule, à Marseille en plus, où it y a une immigration très
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forte. Elle a eu trop de dfficultés par rapporî à ces problèmes-là. Les fentmes dans cerlains

milietn passent mal. Maintenanî, ce qui est un inconvénient d'un côté est un avantage de

l'autre : un gros balourd qui va pas hésiter à envoyer son poing dans la gueule à un homme

ne le fera pas sur une femme. A mon avis, c'est quand même plus dfficile avec une femme,
pour unefemme, uniquement au stade de I'exécution pure et dure. Les saisies, les tournées-

saisie, les enlèvements263 surtout... C'est pas évident.

- Diriez-vous çlue le métier d'huissier est quand même un métier d'homme ?

J'aime pas le terme. Non, je ne voudrais pas que ce soit un métier d'homme, mais je voudrais

pas que mafille lefasse, j'ai pas defille cela dit. C'est pas un métier d'homme... mais si,

quelque part. Si, quelque part, si j'analyse... C'est quand même plus un métier d'homme.

J'aimerais Pas qu'il y ait que des hommes, mais je pense que c'est quand même plus adapté.

Car c'est quand même un métier prenant qui demande beaucoup d'investissement en temps,

donc mener une vie defamille avec des enfants parallèlement, ça doit être dfficile, c'est pas

encore insurmontable, mais aller tournicoter le soir pour aller chercher des voitures dans les

quartiers dfficiles, unefemme c'est plus dfficile. J'aimerais pas que mon épouse parte le soir

à la Cité des (...) à tournicoter, qu'elle aille saisir des voitures Ie soir, je ne serais pas

tranquille. Maintenant, mon épouse n'est peut-être pas tranquille non plus... A mon avis, y'a

moins de risque qu'unefemme... )t.

A I'instar de cet interyiewé, la ûès grande majorité des huissiers que nous avons interrogés

pensent que les femmes sont d'aussi bons huissiers que les hommes, mais que, lors de

confrontations difficiles avec des individus de sexe masculin, elles seraient plus souvent

démunies que leurs confrères - même si elles échapperaient davantage aux agressions

physiques.

Selon certains huissiers, la femme présenterait également d'autres inaptitudes aux activités

professionnelles liées au terrain, en raison notamment de la relative faiblesse de leur capacités

physiques. Maître Muller (huissier de plus de 50 ans exerçant en zone semi-rurale) exprime

bien ce point de vue :

< - Unefemme peut-elle être un aussi bon huissier qu'un homme ?

Je déconseillerais à une femme d'être huissier, car c'est pas évident. Vous avez afaire

queQue fois à des gens, des retors, hein, et des machos, et ils prennent les femmes pour des

moins que rien. Si c'est un petit bout de chou de femme, elle fait pas le poids. Si c'est une

femme qui a une catrure, ça aura pant-être du poids. Mais, si c'est une jeune de 30 ans,

310

26 C'est-à-dire le fait d'enlever un véhicule ou des meubles et effets mobiliers corporels.



surtout si elle est mignonne, votts avez des gars, c'est pas éttident. Quand vous allez en

H.L.M. et autres.

- Mais lafemme a des atouts, non ?

Oui, je ne dis pas le contraire. Mais des femmes... des saisies courantes, passe encore.

Mais quand vous avez des expulsions, c'est pas évident. Enfin, on en fait de moins en moins !

Mais des saisies, c'est pas non plus évident, et des constats, ilfaut... Je ne vois pas unefemme

faire certains constats. Je suis monté unefois dans un silo à grains, je ne vois pas unefemme

lefaire... Ou sous un pont ; je rampais presque parce qu'ilfallait constater qu'il y avait des

fissures sous le pont. Je ne vois pas unefemmefaire ça. Unefemme ne peut pas faire ça.

- Lafemme a des atouts, mais il y a des choses qu'elle ne peut pas faire...

Voilà >.

Nous I'avons vu, d'auhes raisons sont également avancées pour expliquer le fait que le

métier d'huissier convient mieux aux hommes. Celles-ci touche,nt esse,ntiellement aux

conceptions du rôle dévolu à la femme au sein de la cellule familiale - lesquelles témoignent

de l'attachement à un modèle haditionnel de la famille. Les propos de Maîte Vega (eune

huissier exerçant en zone urbaine dans le cadre d'une S.C.P.) soulignent ce point :

< - Unefemme peut-elle être un aussi bon huissier qu'un homme ?

Intrinsèquement, oui. Mais le problème... Y'a le problème social etfamilial qui entre en ligne

de compte. Familial : c'est parce que, tout naturellement, si une femme a des enfants, ça va

engendrer quand même certaines contraintes normales. Ça serait utopique de se dire qu'il

n'existe pas par rapport aux hommes (...) ,r.

Ce ne serait donc pas seulement le contenu même de l'activité professionnelle qui poserait

problème aux femmes, mais aussi le fait que celle-ci se réalise sur le mode de I'exercice

libéral, puisque ces dernières doivent s'acquitter davantage que les hommes de certaines

tâches familiales. Pour nombre d'huissiers, I'exercice du métier paraît ainsi difficilement

conciliable avec les fonctions de mère de famille. Maître Vega exprime, non sans ironie,

ce point de vue :

< - Unefemme peut-elle être un aussi bon huissier qu'un homme ?

Oui, si elle est célibataire, moche... Célibataire, parce que si elle est rnariée, enceinte, c'est

pas compatible, on peut pas s'arcêter six mois, on peut même pas s'arrêter... En S.C.P.,

l'associé va faire des bonds, même si elle s'arrête un mois. D'autre part, on travaille

beaucoup, tard le soir, c'est peu compatible avec une vie de mère >.
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Par ailleurs, la grande majorité des huissiers de sexe masculin que nous avons

rencontrés pense que les femmes présentent davantage de prédispositions pour les travaux liés

au fonctionnement interne de l'étude, alors que le << terrain >> revient plus naturellement aux

hommes, en raison des difficultés qu'il peut comporter2@. Un huissier qui, au moment de

I'enquête, a pour projet de s'associer avec sa fille, opère de façon quasi explicite cette

distinction:

< Moi, je pense que la profession peut très bien être faite par une femme. D'autant plus que

I'activité des études est diférente, il y a des études purement administratives, des études de

terrain... Actuellement, la profession peut très bien êtrefaite par unefemme >

Globalement, nous retrouvons au fil des discours masculins les oppositions

slmboliques classiques entre hommes et femmes : la douceur et la négociation sont des

attibuts presentés comme étant tpiquement feminins et s'opposent à la force et I'autorité des

hommes. Ces oppositions recoupe,nt celle existant entre l'<< intérieur ) et l'( extérieur > de

l'activité professionnelle, les tâches se déroulant au sein de l'étude conespondant davantage

aux aptitudes féminines, alors que les phases les plus caractéristiques de la coercition,

domaine masculin par excelle,nce, apparaisse,lrt cornme étant beaucoup plus liées aux activités

d'extérieur, de terrain265.

Toutes ces conceptions procèdent de perspectives essentialistes associées aux individus des

deux sexes, hommes et femmes étant censés présenter, par leur nature même, des qualités

specifiques. A ce propos, I'utilisation de I'adjectif < feminin >> est parfois utilisé par les

interviewés afin de souligner qu'il existe des femmes plus féminines que les autres - i.e. se

conformant davantage aux représentations communes - et, partant, que certaines ne le sont

pas, ou demeurent plutôt << masculines >. Les propos d'un huissier illustrent parfaitement cette

constatation :

( (...)

- Vous suggérez parJà même que la profession d'huissier est plutôt une profession

d'hommes...

Oui, ça nécessite dans certaines... Y'a des femmes qui ont des caractères d'homme. Pour

elles, ça ne me gêne pas. Mais, pour une femme Jëminine, qui a une sensibilité d'une femme

æ Des dilférences similaires ont été observées chez les commissaires-priseurs. Cf. AlainQuemin, < Modalités
féminines d'insertion dans une profession d'élites: le cas des femrnes commissaires-priseurs >, op. cit.,
Cp.101-102).^'Tout ceci n'est pas sans rappeler le schérna des oprpositions associées au feminin et au masculin présenté par
Pierre Bourdieu rz < la domination masculine >>, Actes de Ia recherche en sciences sociales, no 84, 1990,
(p. 6). Voir également, du même auteur, I-a domination masculine, Paris, Editions du Seuil, 1998.
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<femme 4 je crois que Ie métier, si on l'exerce seul... Dans une S.C.P., la perception est

difërente, bien souvent, ce sont les hommes qui font les exécutions dfficiles ; Ies femmes

s'occupent de la gestion, de la relation avec la clientè\e... unefemme peutfoire huissier >.

Les conceptions de I'exercice professionnel feminin formulées par Maître Colin (ieune

huissier exerçant en zone semi-rurale) viennent également illustrer notre réflexion :

( - (...) Existe-t-il des diférences [du point de vue de I'exercice professionnelJ par rapport

auxfemmes ?

Je pense qu'huissier n'est pas forcément un boulot de femmes, car... mais bon, elles sont à

leur place. Je suis pas machiste, mais il y a des femmes qui sont tout aussi bien que les

hommes. Ça dépend comment on travaille, je pense qu'une femme travaille dffiremment

qu'un homme, ou je me trompe peut-être complètement. C'est vrai qu'aujourd'hui, ma façon

de travailler est un pan feminine. Je travaille plrc dans la négociation que dans la saisie,

c'est-à4ire que je vais rencontrer les geru, disanter, trouyer un terrain d'entente, chercher

une voie pour régler les problèmes (...) ,).

Une fois encore, le sens de la communication, de la négociation, symbole d'une douceur

opposee à la force inhérente aux moyens de coercition, est présenté par I'interviewé comme

un attribut tlpiquement féminin.

La troisième catégorie de discours masculin sur la place des femmes au sein de la

profession d'huissier est aussi rarement représentée que la première et se caractérise par sa

conception de l'égalité existant entre les huissiers des deux sexes. Ainsi, selon certains

interviewés - à propos desquels il est difficile de dire si c'est plutôt I'expérience vécue ou

bien la volonté de défendre l'égalité des sexes qui détermine leur point de vue -, les cas où la

force physique entre en ligne de compte à travers la brutalité du débiteur sont extrêmement

rares et la relative faiblesse des femmes dans ces situations est compensée par celles où elles

parviendraient à leurs fins plus facilement que leurs confrères. C'est bien là ce qu'exprime

Maîne Barou (âgé d'environ 50 ans et exerçant dans une S.C.P. en zone urbaine) :

< - Unefemme pant-elle être un aussi bon huissier qu'un homme ?

Oui, tout à fait. J'estime que le métier, bien qu'étant de droit et basé sur des actes de

procédure, c'est pas at:c fles actesJ qui vont donner le plus grand résultat. Ils sont là comme

une épée de Damoclès qui pant tomber à tout momen4 comme des armes. Mais la plus grande

des armes, c'est la communication, le débat de face-à-face avec le débiteur, le créancier, le

correspondant, etc. C'est la qualité du débat, de la communication qui mène à la solution.

(...) C'est par la communication qu'on arrive à un certain résultat. Et les femmes, à ce
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niveau-là' sont souvent plus psychologues que les hommes et ont la facutté de pouvoir
débloquer les situations, c'est différent de nous ou mieux que nous. Là où elles sont plus
désarmées, c'est dans les situations brutales ; c'est l'image d'Epinal qui fait un peu la
réputation du métier, pourtant, cela n'arrive que dans 0,5 % des cas dans I'année. Les gros
esclandres n'arrivent que très rarement. Faut pousser un coup de gueule, ça sera peut-être un
peu plus dur pour elles, mais à d'autres moments, ce sera peut-être plus facile aussi >t.

La dernière catégorie $pique du discours des huissiers de sexe masculin à propos de
leurs consoeurs demeure parmi les plus rarement représentées lors des entretiens, même si elle
I'est plus souvent que la première opinion - très radicale à l'égard des femmes - que nous
avons présentée. Elle consiste globalement à considérer les femmes, en raison de leurs
qualités spécifiques, comme << meilleures ) que les hommes. Les propos de Maîûe Salerne
(huissier âgé de plus de 66 ans exerçant dans le cadre d'une S.C.p. en zone urbaine) vont tout
à fait en ce sens :

< - Lafemme présente-t-elle des atouts par rapport aux hommes ?

Oui, dans les contacts humains, elle arrivera à des choses qu'un homme nefera pas. C'est ce
qui dffirencie la femme de I'homme. Y'a le contact, l'approche. La femme, par ruse, par

finesse, par malice... arrivera à des choses qu'un homme nefera pas. >

Maître Sourgne (âgé d'environ 50 ans et exerçant en zone urbaine) adopte le même point de
vue que cet interviewé :

< - Unefemme peut-elle être un aussi bon huissier qu'un homme ?

Je pense qu'elle peut être meilleure qu'un homme. Car une femme a des qualités qui lui sont
propres que n'a pas un homme. EIle va avoir une approche diférente tant du dossier que de
I'qéantion du dossier, que des contacts avec la personne. Je pense qu'unefemme peut être un
excellent huissier. Souvent, les femmes rencontrent moins de dfficulrés, style coup de poing

dans lafigure.-. que les hommes. Elles ont un autre regard sur...- je ne suis pas unefemme,

donc je ne pewc pas vous donner une définition - elles ont une autre approche. Ça n'agit pas

sur tous les dossiers du début jusqu'à la fin, c'est bien éyident, mais elles ont une autre
approche, un autre regard... une autre approche des débiteurs. Tant huissier que clerc...
A un moment, i'étais associé. On avait deux clercs significatanrs qui déliwaient les actes,

c'étaient deuu femmes. On obtenait d'excellents résultats. Pas de problèmes, elles passaient
trè:s bien. t
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Les femmes sont ainsi décrites par toute une frange d'huissiers de sexe masculin

comme possédant un sens du contact plus développé ou plus efficace que celui des hommes.

Elles sont parfois également dépeintes comme < plus dures >, < plus vaches >, < plus

cassantes n dans les relations avec les débiteurs, ce qui constitue une réelle qualité sur le plan

professionnel, car elles surpasseraient leurs confrères dans le domaine typiquement masculin

de I'exercice de l'autorité. Soulignons qu'une telle conception se situe à la fois aux antipodes

de la représentation de l'huissier femme apparaissant démunie dans les phases les plus

coercitives de I'activité professionnelle et de celle la prése,ntant comme plus intuitive, plus

fine dans les rapports humains. Ces opinions sont le fait d'huissiers ayant eu I'occasion

de travailler avec des femmes - qui exerçaient comme employées de l'étude ou comme

associées - etlou qui mettent I'accent sur leur volonté de conciliation lors des interactions

avec les débiteurs.

Il faut ajouter, enfin, que certaines des conce,ptions masculines que nous avons évoquées

apparaissent parfois associées : selon ces conceptions, les femmes de,meurent généralement

plus démunies que les hommes dans les situations de tension, mais elles s'avèrent quelquefois

meilleures que leurs con-frères, en raison du fait qu'elles sont plus dures ou plus subtiles

qu'eux dans les relations au débiteuf6.

L'analyse d'ensemble des discours que nous venons de réaliser ne doit pas mener à

occulter I'efficace que constituent les représentations masculines de la place des femmes dans

la profession d'huissier, car elles contribuent à en déterminer concrètement les principales

caractéristiques. Ces représentations concourent à définir, en effet, la répartition des tâches

entre les sexes au sein des études, comme l'évoque Maître Braun (eune huissier exerçant en

zone urbaine) dans I'extrait d'entretien suivant :

< - Unefemme peut-elle être une aussi bon huissier qu'un homme ?

Peut-être même meilleure, parce qu'elles sont plus vaches. Et contrairement à ce que l'on

peut penser, elles sont moins assistantes sociales que les hommes. Je sais pas s'il y a un côté

<t rqanche >... C'est la recherche qu'il faudrait faire... de faire un métier typiquement

masanlin (...) Je pense qu'elles peuvent être plus eficaces car elles passent mieux dans un

premier temps. Souvent, quand j'ai des merdes, j'envoie Patricia qui n'est pas huissier [elle

* Iær tavaux d'Anne Boiçol su I'insertion des femmes au sein de la magistature mettent également bien en
évidence le fait que, dans un contexte où la féminisation ne va pas sans réticence, il est tout de même reconnu
arx femmes, à la faveru de conceptions essentialistes, des qualités propres qui les rendent supérieures aux
hommes pour certaines affaires, en v€rtu de leur << finesse > et << sensibilité > ou en raison notanrment du fait que
les domaines du droit concernés sont associés à certains attibuts feminins cornme l'éducation ou le rôle de mère
de famille, tels par exerryle les affaires de délinçance juvénile. Cf, Iune Boigeol, << Iæs femmes et les cours.
k diffrcile mise en æuwe de l'égalité des sexes dans I'accès à la magistatrxe >>, op. cr7., (p. I I 5).
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est entployée de l'étudeJ car elle va passer mieru. Dans les banques, j'envoie Patricia qui

passe mieux que mon clerc ou moi.

- C'est en rapport avec le sexe de la personne...

Oui, complètement.

- ...ou une personnalité typiquement masculine... ?

M., mon ancien patron, disait que safemme, quand elle avait travaillé avec lui pendant deux

ans et demi et s'était fait assermentée, elle faisait clerc, elle allait signrfier, elle allait

chercher le pognon. Elle revenait quasiment tout le temps avec du poguon. On en donnera

plus vite à une femme, elle sera plus vite persuasive et elle sera plus vite salope aussi. (Jne

huissierfemme, j'en ai une en tête, je ne voudrais pas avoir de dettes chez elle, c'est une vraie

pourriture >.

Selon cet interviewé, les femmes << passent mieux ) dans certaines situations tout en étant plus

dures. Ainsi, dans la mesure du possible, c'est à elles que seront confiees les tâches pour

lesquelles elles sont considérées comme plus efficaces que les hommes.

Les propos d'un autre interviewé, Maître Guerbert (huissier âgé de plus de 50 ans

exerçant en zone semi-rurale) monhent bien que les conceptions masculines liees à I'exercice

ftminin peuvent avoir également des répercussions directes sur le devenir professionnel des

filles d'huissier :

( (...) J'ai une fille qui a fait droit et je lui ai demandé de faire le notariat et elle termine

actuellement ses études de notaire. Elle est au C.F.P.N. [centre de formation professionnelle

des notairesJ à C. (...).

- C'est une demande expresse de votre part...

Oui, surtout pour unefemme. Ça aurait été un garçon, j'aurais certainement perçu les choses

d'une autre façon... Mais pour une femme, compte tenu de l'évolution de la profession...

C'est pas tellement la profession... Compte tenu de l'évolution des mentalités... j'ai préféré la

diriger vers le notariat, ce qui lui convient d'ailleursfort bien >.

Au terme de ces observations, il est permis de considérer que les conceptions

masculines parmi les plus communément partagées contibuent, pour une part, à déterminer la

place des femmes au sein de la profession et, plus particulièreme,lrt, la division sexuelle des

tâches dans les sociétés civiles professionnelles où hommes et femmes exercent cornme

associés, en réservant à ces dernières des positions considérées comme étant en adequation

avec leurs ressources personnelles.
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En résumé, I'observation de la plupart des indicateurs que nous avons mobilisés met
en évidence la position dominée des femmes au sein du corps professionnel des huissiers de
justice : elles exercent davantage que les hommes sans associé, dans des études de taille
modeste et au sein de régions relativement éloignées des centres urbains. De plus, elles
gagnent moins bien leur vie que leurs confrères. Nous reformulons donc ici à propos de la
profession d'huissier un constat établi par la sociologie du travail pour I'ensemble des femmes
composant la population active267 : à une ségrégation horizontale - que nous avons observée à
travers la sous-représentation feminine au sein de la profession - s'ajoute une ségrégation
verticale - que nous avons fait émerger à travers la description de la repartition differenciée
des hommes et des femmes au sein de I'univers professionnel en fonction de la détention de
divers tlpes de ressources. Cependant, il faut bien prendre garde de ne pas durcir les résultats
présentés ici : nous n'avons observé que des tendances et non des phénomènes de ségrégation
implacables conhaignant absolument les femmes à occuper une place précise au sein du corps
professionnel. Ainsi, la < domination >> - perçue comme dissyrréhie des ressources - des
hommes sur les femmes est loin d'êhe absolue; elle doit être interprétée d'un point de vue
probabiliste et de façon nuancée, c'est-à-dire en tenant compte des differences réelles - qui
demeurent parfois assez faibles - enfré les situations professionnelles des huissiers des deux
sexes. De plus, comme nous I'avons \ 1, cette position peut permettre aux femmes de réaliser
leur double projet familial et professionnel, et, partant, relever d'un << choix délibéré >268.
Il convient de souligner, enfin, que, si elles occupent des positions professionnelles dominées
et connaissent des conditions d'insertion moins favorables que les hommes, les femmes
semblent pourtant conquérir progressivement une place de plus en plus importante au sein de
la profession d'huissier; leur proportion, qui atteint aujourd'hui le cinquième des effectifs, a
connu une nette progression au cours des années 1990. De plus, elles semblent s'être

w cf,, notzmment Margaret Manrani, Travail et emproi desfemmes, op. cit.,(pp. 39al).-- upter pour c€tte expression n'est pas sans poser problème au niveau ae t;interpre-ation. Si l,on adopte uneperspective sociologique critique, le < choix délibéré > dissimule la perpétuation d'îune position dominée ou, end'autres termes, le déplacement - observable dans notre étude à t*"ti la dissynéhi"'d", ,"rro*"es enhe les
sexes - et non la disparition das inégalités hommes/femmes. En revanche, si l'ân suit une démarche purement
coryréhensive, la poursuite dtr double projet farnilial et prcfessionnel, par exenple, peut apparaître comme le
fruit d'une décision rationnelle. Nous considérons, po* note part, que les ai* p"op".'tinrs doivent être
cornbinées, car il senrble çe les femmes réalisent bel et bien d". 

"t 
ôi* : elles auraieni pu toot à faiÇ dans

cÆrtains cas, décider de se retirer de I'activité professionnelle pour se consacrer exclusivement à la vie de famille- laquelle peut êûe fortement valorisée par les femmes : c/ François de Singly, << Charges et charmes de la vieprivée > iz Laufer Jacqueline, Jvlarry Catherine, Manrani Margaret lsous-râ'directi&r), Masculin-Féminin :guestions pour les sciences. de I'homme, Paris, P.U.F.,2(/|/2, Né-anmoins, en même t"ttpr, il est rnai qu'elles
acceptent plus ou moins inconsciemment les containtes sociales et professionnelles 

'iniérentes 
au fait decontinuer à jouer un rôle prépondérant au sein de la sphère familiale, en poursuivant leur carrière.
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imposées relativement rapidement au sein des organismes de formation professionnelle et leur

présence est utilisée par les instances de la profession afin d'améliorer I'image des huissiers.

Rien ne semble ainsi devoir freiner la tendance à la féminisation observée ces dernières

années, si ce ne sont les comportements découlant des représentations masculines parmi les

plus communément partagées et qui demeurent encore déterminantes en matière d'insertion

professionnelle. Pour clore notre réflexion, nous pouvons nous demander si la place

grandissante prise par les femmes dans la profession, et plus particulièrement au sein des

organismes de formation, ne va pas constituer, pour les générations d'huissier à venir, la

preuve évidente qu'elles peuvent exercer comme huissier au même titre que les hommes et

que ceffe activité professionnelle est bien plus affaire de tempérament que d'attributs sexués,

comme leurs témoignages ne cessent de nous le rappelef6e.

rc Cy. inlra,au sein de la troisiàne partie de notre analyæe, la section intitulée < Ia place de la féminité dans le
cadre des pratiques professionnelles quotidiennes >.
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Conclusion de la seconde partie

Au-delà de la simple présentation sociodémographique des membres de la profession
d'huissier de justice, I'analyse morphologique a permis de prendre la mesure des diverses
ûansfonnations du corps professionnel depuis les années 1970 et de mettre en lumière son
hétérogénéité, tant sur le plan des caractéristiques sociales que des modalités d'exercice de
I'activité. Aussi proposons-nous dans cette conclusion de revenir brièvement sur les
principaux résultats de nos analyses afin d'en offrir un point de vue synthétique.

L'étude des effectifs a permis de souligner la tendance continue à la baisse du nombre
d'huissiers remontant au moins à la première moitié du )O(è* siècle, puis son inversion au
début des années 1970, à I'occasion de la création des S.C.P. et à la faveur d'un contexte
économique relativement favorable. Derrière la baisse et I'augmentation des effectifs, c'est
une véritable restructuration de la profession qui s'opère, conséquemment aux phénomènes
d'urbanisation. Cette restnrcturation se réalise principalement en favew des huissiers des
villes et s'accompagne de la création de S.C.P. qui, progressivement, vont constituer le
nouveau mode d'activité professionnelle, remplaçant celui, haditonnel, de l,exercice
individuel. Aujourd'hui, près des deux tiers des huissiers sont membres d'une S.C.p..

La partie de notre analyse consacrée aux modalités de I'inscription territoriale des
membres de la profession a mis en lumière leur inégale repartition géographique, laquelle
s'est effectuée sur la période étudiée, principalement au profit des villes. Une étude plus
approfondie a permis de mettre en évidence les logiques associées aux déplacements effectués
en cours de carrière et a montré que, si le coût financier que représente I'acquisition d'une
charge ou de parts de S.C.P. demeure primordial dans la plupart des cas, d'autres aspirations
guident les (futurs) huissiers comme la volonté de se rapprocher de leur famille ou d'exercer
dans un cadre ubain ou campagnard, dans une étude de taille modeste ou moyenne, etc. Autre
fait important: malgré les confraintes liées au numen$ clausus, I'analyse révèle une
densification recente de la population des huissiers dans la moitié sud de la France, laquelle
s'est réalisée pat le biais des S.C.P.. Enfin, la comparaison des modalités d'exercice et des
logiques professionnelles.des huissiers d'Alsace-Moselle avec leurs confrères du reste de la
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France - e.g. sur le plan des changements d'étude en cours de carrière, de I'intégration des

offtces, etc. - semble justifier I'utilisation de I'expression d'<< exception alsaco-mosellane >.

L'étude de l'âge des huissiers est intimement liée aux précédentes analyses. Celle-ci

révèle notamment que I'apparition des S.C.P. a dû contribuer au ralentissement du

vieillissement de la population des huissiers, voire à son rajeunissement sur une partie de la

période étudiée. Globalement, l'âge des huissiers est dépendant du contexte général

d'exercice qui détermine I'entrée de jeunes recrues au sein du corps professionnel. Ainsi, nous

pouvons formuler I'hlpothèse selon laquelle la poursuite de la baisse de I'activité globale des

huissiers contribue au ralentissement de la tendance à l'ouverture, voire à la fermeture du

capital des études aux jeunes détenteurs du diplôme professionnel. La structure de la

py:amide des âges en 2001 semble indiquer, par ailleurs, une tendance au vieillissement.

Enfin, à partir de données quantitatives et des entretie, rs que nous avons menés, I'analyse a

évélé I'existe,nce de membres de la profession âgés de 66 ans et plus, lesquels n'ont donc pas,

pour I'heure, souhaité pre,ndre leur retaite, à I'instar d'autres professionnels indépendants.

L'étude du niveau de diplôme des huissiers de justice témoigne de la ûès grande

hétérogenéité de la profession sur le plan des qualifications - qui vont de I'absence de tout

diplôme... à lathèse en droit. Les disparités obsenrées témoignent de l'apparition au cours

des années 1970 de conditions de diplôme à I'entée de la profession, puis de l'élévation

progressive de leur niveau d'exigence; il apparaît ainsi, sur le plan des qualifications, un net

clivage entre les jeunes professionnels et leurs confrères plus âgés. Par ailleurs, l'élévation des

conditions de diplôme basees sur la possession de titres universitaires a conduit à une légère

hausse de l'âge moyen d'obtention du diplôme professionnel et, partant, d'entrée dans la

profession.

De plus, ceffe élévation du niveau de qualification explique, pour une large part, les

modifications du recrutement social des huissiers de justic e. La répartition de ces derniers en

fonction de leur origine sociale révèle, en effet, que I'apparition de conditions de diplôme,

puis l'élévation du niveau de qualification requis a confibué à réduire fortement I'hérédité

professionnelle et, du même coup, la transmission intrafamiliale et intergénérationnelle de

I'ofEce. Cette transfonnation du recrutement social s'est ûaduite par une augmentation des

proportions d'individus issus de catégories sociales comme les cadres et professions

intellectuelles supérieures, les professions intermediaires et les chefs d'entreprise. S'il ne

s'agit pas ici d'une véritable ouverture de la profession à I'ensemble des différentes couches

de la société, puisque la transformation du recrutement s'est faite en faveur de catégories

souvent situées vers le haut de I'echelle sociale, la profession d'huissier apparaît moins
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élitaire que celle de commissaires-priseurs et de notaires. Par ailleurs, si la transformation du

recrutement social a contribué à une forte baisse de la transmission intrafamiliale et

intergénérationnelle de I'office, la dimension patrimoniale de I'activité n'a pas pour autant

disparu et I'analyse révèle également I'existence durable d'autres formes de travail en famille.

Les logiques traditionnelles tendent ainsi à coexister avec des logiques plus récentes à visée

entrepreneuriale.

Concernant les conditions d'exercice, les huissiers présentent également d'importantes

disparités, lesquelles recoupent les différences obseroées sur le plan de l'inscription

territoriale des offices. Ainsi, les huissiers des villes occupent de plus grosses études que leurs

confrères des campagnes, exercent davantage sous le régime de la S.C.P. et brassent un

nombre d'affaires plus important, et ce gâce à une plus forte de délégation du travail.

En oufre, les services juridico-judiciaires réalisés par les huissiers se caractérisent par une

grande homogénéité : le recouvrement des créances représente environ les trois quarts du

chiffre d'affaires des huissiers, le constat n'occupant qu'ure place secondaire. En revanche,

les proportions de tlpes de clientèle se différencient selon I'ancrage tenitorial des études et

toute une frange d'huissiers a adopté un mode d'activité plus ou moins marginal fondé

principalement sur les activités accessoires. Nous avons pu constater, d'un point de vue

général, que l'évolution de la nature et du vôlume des services juridiques assurés par les

huissiers, depuis la fin de la Seconde guerre mondiale, était liée à celles, plus générale, du

droit, et aux transformations qu'a apportées le développement de la société de consommation,

notamment les nouveaux tlpes de crédits et de paiement, ainsi qu'une masse de dettes

croissante. Nous avons pointé également la baisse globale de I'activité - i.e. du nombre

d'actes réalisés par I'ensemble des huissiers - enregistrée depuis le milieu des années 1990,

laquelle est liée principalement à I'essor des organismes de recouwement indépendants, au

changement de politique des maisons de crédit en matière de gestion du contentieux et à la

protection juridique grandissante des débiteurs (loi Neiertz, création du juge de I'exécution,

etc.).

Enfin, I'analyse de la position des femmes au sein du corps professionnel est

également révélatrice des dissymétries observées sur le plan des conditions d'activité: les

membres feminins de la profession exercent davantage à [a campagne que les hommes et dans

de plus petites structures d'activité. Les femmes ont intégré relativement récemment le corps

professionnel et la feminisation de celui-ci s'est effectuée lentement. Aujourd'hui, la

proportion des femmes parmi les huissiers est faible, à I'image de celle des membres féminins

composant les professions de commissaires-priseurs ou de notaires.
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Au terme de cette courte synthèse, il nous est donné d'apprécier les principales

caractéristiques sociales et professionnelles des huissiers de justice, et, à travers celles-ci,

dépassant le cadre du statut légal qui procure nécessairement un caractère d'unité à la

profession, les importantes disparités observables entre ses membres. Se trouve ainsi confirmé

pour les huissiers le précepte de la sociologie des professions selon lequel les groupes

professionnels se caractérisent par leur segmentation - laquelle n'a été saisie, pour I'instant,

que sous I'angle des differences objectives de conditions d'entrée dans la profession et

d'exercice. Il paraît ainsi tout à fait pertinent, cofilme y invitent Rue Bucher et Anselm

Shauss, de forrruler I'hlpothèse selon laquelle la profession d'huissier de justice peut être

définie comme 1llte << agrégation de segments poursuivant des objectifs divers >270.

Ce,pendanl avant de valider une telle hlpothèse pour la période actuelle - rappelons que' par

le passé, des formes de segme,lrtation ont pu êfie observées, notamment entre huissiers ruraux

et huissiers urbains2Tl -, il nous faudra prêter atte,ntion aux valeurs et aux pratiques

professionnelles, ainsi qu'aux éventuels conflits d'intérêt existant entre les huissiers de

justice.

Il importe d'indiquer, enfin, que l'étude morphologique ouvre de nouvelles perspectives de

recherche que nogs allons te,lrter de suiwe dans la prochaine partie de noûe analyse.

Nous proposons notamment d'approfondir les résultats obtenus en étudiant les aspects

dpamiques de I'exercice professionnel, c'est-à-dire les trajectoires socioprofessionnelles

e,rrpruntées, les conditions d'exercice et les << formes identitaires > qui leur sont liées - i.e.

principalement les diverses définitions du rôle professionnel. Rappelons, à cet égard, qu'une

étude des trajectoires et des identités socioprofessionnelles se justifie d'autant plus que le

contexte d'exercice a grandement varié ces trente dernières années.

Il paraît également pertine,lrt de prêter attention aux réactions des professionnels face aux

réformes les concernant, ainsi qu'aux activités de leurs représentants, qui, comme nous

I'avons largement illustré dans le cadre de I'analyse sociohistorique, contribuent à déterminer

le devenir de la profession d'huissier de justice.

2ro Rue Bucher et Ansetm Strauss, < Ia dpamique des professions >> in I-a trame de Ia négociation' Sociologie

qualitative et interactionniste, op. cit., (p. Ogl. A noter que Claude Dubar et Piene Tripier avalisent cet

âmeignerrænt de la sociologie intèractionniste en soulignant qu'<< tI n'y a pas de profession < unifiée > mais des

,"grrrât p*lotionnels ptiu ou moins identifrabtes, plus ou moins organisés, plus ou moins conctrrentiels

f ..-.1 ,.Cf. Ctaude Dubar, Pierre Ttipi"t, Sociologie des professions,op' cit', (p' 248)'
nt C7. supra I'analyse sociohistorique.
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