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AGRICTTLTURE et DEVELOPPEMEM ECONOMIQUE

Plan du Cours

CRAPITRE II.IIRODUCTIF

- Croissance, développement et récession: ta problémâtlque de la crlse.
- Ltanalyse dynamique de ltexpansion et de Lfaccumulatlon du capital.
- Lrenchatnement entre les tyÊflmes de croiseance, dfinvestissement, de

productlvité et dremploi.

CIIAPITRE 1 . LES RELATIONS ENTRE LIAGRICULTURE ET LES AIITRES BRANCHES.

- La méthodologie des tableaux intersectoriels.
- Le complexe agro-alimentalrear,r.fairr dc lttconomia {rr^ajr.(-

CIIAPITRE 2 - LIANALYSE DE LA CROISSANCE AGRICOLE. lzê
- Les trols fact,eurs; les modalités dtestimation du capiÈal et du progràs

technlque.'- La fonction de production globale COBB-DOUGLAS.
- Le processus de croissance cyclique. ÀyUl

I

CHAPTTRE 3 - LE FTNANCEMENT DU DEVELOPPEMENT AGRICOLE.

- La demande de capital : ltendettement, de ltagriculture.
- Lroffre de capltal : 1es caractéristiques, lroriglnallté et la poLit,ique

flnanclàre du CREDIT AGRICOLE.

CHAPITRE 4 - LES PERFORMANCES PRODUCTIVES . ,ir 119

- Les prtnclpes de mesure de La producÈivité.
- Les comptes de surplus; applicatlon spécifique à lragrlcultuïe.

CHAPITRE 5 - tA REPARTITTON DES BIENFAITS DE LA CROISSANCE

t

ii

- I.e jeu dlstributif entre agentsl le concept drhérLtages.
- Les transferts lntersectorlels des galns de productiviÈé : la sltuation

relatlve de ltagriculture.

CI{APITRE TER}IINAL

- Ltagrlculture dans la planificatlon française.
- Perspectlves et scénarli de lragriculture de lfan 2OOO.

NOTA

Ce polycoplé comprend un ensemble de plans-résumés, les travâux dirigés et la
document,ation statistlque essenÈieLte; certains passages de cours sont spéciale-
nent rédigés. 11 doit être considéré conme un outil de travall de base qui néces-
site dtêtre largement complété et enrichl par des not.es prlses lors de la présen-
tation du cours et des réponses aux questlons ou discusslons conrnunes.
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LES RELATIONS ENTRE L'AGRTCULTURE ET LES AUTRES BRANCHES :

LE COMPLE)@ AGRO-INDUSTRIEL DIAPRES LE TABLEAU INTERSECTORIEL

Les tableaux économigues encore appelés tableaux Ressources-
Emplois, d'Achats-VeRtes, Outputs-Inputs, drEntrées-Sorties, conçus à
lrorigine par LEONTIEF et sans doutp inspirés par le lointain précur-
seur QUESNAY, sont devenus de nos jours d.run usage courant d.ans l'étude
des structures de lrappareil productif d'un ensernble économique donné.

Lranalyse de 1réquilibre économique sur le plan très global des
agrégaÈs peut ainsi être complété par un examen plus détaillé et. appro-
fondi au niveau de lréquilibre des diverses branches drune économie na-
tionale : on peut ainsi mieux comprendre les mécanismes de production eÈ
de dépense qui pe:mettent aux divers types dractivités de contribuer pour
leur part. respective à la fo:mation du PIB.

Lridée fondamentale qui sert drassise à un tableau économique
est I'j-nterdépendance qui unit Ia plupart des sous-ensernbles : iI
existe un effet entre tous ou certains secteurs des relations privilégiées
issues de liaisons réciproques de fournisseurs à clients ou de donateurs
à receveurs.

Le tableau économique drensemble (tnS; décrit la façon dont une
économie se dote de ressources et conment elle les utilise ; il reprend
les données des Comptes Nationaux de production des diverses branches et
présente leurs interrelations dréchanges sous forme dropérations de livrai-
sons (outputs) et de consommations intemédiaires (inpuÈs).

Nous étudieirons drabord 1es bases drarchitecture du modèle inter-
sectoriel que nous appliquerons ensuite à lranalyse concrète de la comptabili-
sation des flux au niveau de la France entière en concentrant principalernent
notre attention sur le complexe agro-ah:nentaire.
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Chapi.tre I MErdoDoLocrE DEs TABLEAUX ECONOMIQUES

Section 1" Présentation. des s de lecture et de fonc +

s TES

Un t'ableau entrées-sorties constitue un ensernble de conptes
de ressources et dtenplois de bj"ens et services qui permet une analyse
des flux de produits"

Raisonnons à partir drun cadre schématique qui bien que
très simplifié s'avère suffisant pour nous familiariser dans une
première approche avec les concepts et iltustrer les fondements de
lranalyse structurelle des nodèles de type LEONTIEF"

Imagj-nons wre économie fe:mée divisée en un certain
noml?re de branches (i) nr.mérotées de I à n. Sur la base des info:mations
statistiques dj.sponibles il est. possible de les préqenter pour une année
donnée sous fo:me dtun tableau nr:mérique à dor:bte entrée où figurent
en colonnes les ressotlrces et en lignes les emplois. Par consÈruction
conptable, de même gue tout bilan équilibre actif et passif, re total
des ressources est égal au total des emplois aussi bien pour une branche
quelconque que pour lrensemble de ltéconomie. un te1 systène revêt la
fo:nne ci-jointe"

(1) nappelons qutune branche est définie conne ltensernble d,es
activités qui créent une cerÈaine gamme de grroduits homogènes.
Lrensemble des branches correspond. donc à r:ne nomenclature des
produits
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De façon plus précise :

- chague colonne exprime verticalement pour chaque branche les
achats effectués à toutes les autres branches ainsi que les frais
de production inte:rres à la branche : en bas de colonne on lit
la valeur tot,ale de la production de la branche dans ltoptiquet'originett ou "provenancett.

- chaque ligne indique horizontalement pour une branche donnée la
manière donE la production se répartit au sein d.e lréconomie :
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en bout de ligne on lit la valeur totale de la prod,uction de la
branche Concernée dans Itoptique "destinationt' OU "utilisation""

Afin dren faciliter Ire>çosé, on peut utilement décom-
poser le tableau Entrées-Sorties en trois blocs élénentaires raccordés
les uns aux autTes par des relations compt'ables.

Le cadxen /t/ :

Ctest le vérjlable tableau des échanges interindustriels
proprernent dit a i1 se présente sous la forme drun das|er ou tableau
carré puisque chaque branche est portée dans le rnême ordre à Ia fois
en ligme eu en colonne"

Ce cadran regroupe lrensenble des transactions inter-
branches en biens inte:médiaires : conformément aux règles énoncées
plus haut les ventes ou livraisons d'r:ne branche aux autres sont
représentées en ligmes et les achats ou approvisionnements drune
branche auprès des autres (y coxnpris les intra-consomrnations) se lisent
en colonnes"

Dans les opérations d.'échanges entre les diverses branches
de. lréconomie, il n'y a pas de raison que les achats et ventes de
chaque branche s'équilibrent parfaitement maj-s en revanche le total
des achats de toutes les branches est forcérnent égal au total des
ventes de toutes les branches puisque ce chiffre est situé au croi-
sement de la colonne et de ta ligme e:q>rimant les totaux respectifs.

par slmbolisdtion on convient d'appeler x-, Ia valeur des biens
r-l

provenant drun secteur quelconque i livrés à un autre secteur j ; chaque
ligne du TEI peut donc s'écrire :

*il**i2n*i3 + "." x 1n
x+ x., +rt r-l ï *..'].l

Le eadran /T

11 renseigne sur les ressources complémentaires crest-à-
dire les facteurs de production gui honris les consommations inter-
médiaires précéderoment comptés ont pe:rnis à chaque branche intéressée
de réaliser une certaine production finale : il s'agit essentiellement
des apports en travail et capital qui transparaissent dans la valeur
ajoutée laquelle autorise la branche à distribuer des salaires et
charges sociales, intérêts et aaortissements, impôts.

Le cadran

11 indique la destination des biens produits au stade de

la distribution et fait, donc apparaÎtre ce qurest devenue la fraction
de !a production qui nrest incorporée à aucune autTe et gui êst
"sortie'o du cycle de transformation du premler cadran au profit des
utilisateurs finals essentiellement Les consomrnateurs.

On appelle généralpment Y, la demande finale ainsi absorbée en
biens et services produits par te sÈcteur i"



7En résumé, le tableau économique TES s'équilibre pour
chaque branche selon les relations :

Ressources = Somne des achats ou consornrnations interrsédiaires + Valeur
ajoutée

Ernplois = Somne des ventes de produiÈs internédiaires + UtilisaÈion finale.

Si au lieu de considérer une branche particulière on envisage
lrentière éeonomie on retrouve alors sous une auere présentation
lridentité bien connue de la Conptabilité Nationale :

Sornme des valeurs ajoutées = Sonme d,es consommations finales

Sect:ion 2" Intérêts et utilisations pratiques des TES

Il éclaire lranalyse descriptive et structurelle drr:ne
économie mais constitue surtout un remarquable instrr:rnent de calcul
et de mj"se en oeuvre de stratégies ou de prograrnmes économiques à
moyen terme : il est ainsi à la base essentielle des travaux de
planification"

Soit X. = F x.. + y,rJt

1 Caractérisation des productions d.e branches les coefficients

Le tableau interindustriel pemet de définir et de classer
plusieurs types dractivités ainsi que de mesurer J"timportance rel"a-
tive des fLux dtéchanges entre les diverses branches. '

A" Double classification des branches

a" Dtaprès l'origine des ressources :

Les colonnes pennettent de caractériser'la structure de
la branche puisque dans cette optique B

Production de la branche = Entrées achetées + Valeur ajoutée

On peut ainsi distingruer deux tlT)es de branches, celles
où prédominent les approvisionnements achetés, et celles où est
prép.ondérante la valeur ajoutée" Cette distinction entre les deux
tlæes dtindustri"es est intéressante notâmment en rztre de mettre en
évidence lrimpact relatif des h"aisons en amont et de percevoir la
nature et l|ineidence du progrès technique ; les braneires à entrées
prédominantes peuvent bénéficier des progrès réalisés en :mont alors
gue dans le cas inverse, le progrès dépend de la capacité de gestion
et drorganisation de la branche elle-même.

b. Draprès la destination principale des produits :

Les lignes délimitent la structuïe des branches selon
lroptique de la répartition pui-sque :

Producti-on de la branche = Emplois internédiaires + Ernplois finals

On aboutit ainsi à la elassique et bien connue distinc-
tion des branches en trois grands groupes 3
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- ies industries productrices de bj.ens inte:médiaires incorporées
aux d,eux suivantes s ce sont surtout les comhustibles, la sidé-
rurgie, les matériaux d,e construction et produits chimiques.

- les industries productrj"ces de biens d'éguiperoent entre autres :
bâtiment et travaux publics, machines électriques, aéronavale...

- les industries productzlces de biens d,e consommation où I'on trouve
principalemerrÈ les I"A.A", le textile, la presse et l'édition et
Ia ;ù:part des services.

LrAgri.culture apparaft r:n peu comme r:ne branche mixte
à la eharnière des premières et des troisièrnes puisqu'en moyenne
sa productj"on finale se répartit par noitié aux autres branches
et aux ut,ilisateurs finals"

B" Les opérations dréchanges interbranches
Pour traduire Ie degré de relations directes et de

dépendance entïe diverses industries, on calcule des ratios s1mé-
triques de ventes et drachats sectoriels d,'r:ne'branche d,onnée par
rapport au total de ses sorties et entrées et lron peuÈ ainsi
eonnaÎtre guels sont ses principaux fournisseurs-et clients"

A partir de ces coefficient,s d'achats et de ,r"rrà=,
on peut songer à hiérar&iser les branches dtaprès lïntensité
de leurs échanges ce qui donne lieu (par des procédés dits de
trianguratlon du TEr) à r:ne nouvelle distj-nction des rndustries :

- les industries de.base gui vendent à r:n grand nonbre d.rautres
secteurs et leur achètent relativement peu si bien qu'e1les sont
teehniquenent indépendanrtes : il sraqit des branches de lrénergie,
des matières premières, etc"." qui constjtuent L'infrastructure
industrielle.

- les industries médianes qui vend,ent et achètent à presque toutes
les branches et qui, en conséquence, exercent des effets propa-
gaÈeurs importants ên atnont, et aval I I'exemple le plus typique
est eelui des industrj"es mécaniques ët électriques.

- les industries du sonrnet qui achètent beaucoup aux autres secteurs
tout en leur vend.ant que fort peu et sr:bissent donc une dépéndance
élevée, notammeRt commerces ee services"

2" Dlmamique des productions de branches : les coefficient,s techniques

ces coefficients mesurent pour chaque branche le rapporL
entre les consornmations inte:médialres absorbées dans le processus
productif et le produit final d.e eette branche ou, en drautres
te:mes 1e quotient d,es achats drr:n secteur à un autre par la produc-
Èion du secteur demandeur" Les coefficients techniques qui traduisent
donc les propoyitions, supposées fixes, dtut,ilisation des facteurs
variables, sont évalués à partj"r des info:srations figurant en colonnes"
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Autrernent dit la livraison du secteur i au secteur j est fonction
de I'output final du secteur j et les emplois s'exprirnent linéairenent
sous la fome l

= a.. X.r-l lx.rl

Le coefficient a
est nécessaire à

r: indiquant quelle quantité du bien produit par le secteur i
'iafabrication drune unité du bien j"

En regroupant les relations présentées notre système économique se
traduit en équations sous la fo:me matricielle suivante :

x1.= t1l x1 + ur2x2 + "'" t1i xi n

x2= u21 xl + u22x2 + .". "2i xi n

xi = "il *t * tt? xzn """ "ii xi n

Xn = anl Xl + 
"rr2 

XZ * """ an. X. +

a x +Y.nt1

a^ X +Y^znnz

a. X + Y.
INN].

n

a x +Ynnnn

. Ces coefficients montrent clairement conment toute branche
a besoin pour sa propre actj"vité de biens issus drautres branches
et lron entTevoit du même coup cornment I'analyse interindustrielle
se révèle txès précieuse dans lrétablissement de prévisions conjonc-
tuelles ou la fixation drobjectifs drun plan. Les modèles de LEOIiIIIEF
oRt en effet la propriété de quantifier avec précision la répercuss'ion
générallsée à tous Les secteurs d'une variation imprimée en r:n endroit
queleonque de circuit économique" Si la dennande finale (et donc Ia
production) d.rune branche quelconque augruente drr:ne manière autonome,
Ies autres branches doivent égalenent suivre en raison des fournitures
qu'elJ-es selrocuraient les unes auprès des autres et selon des propor-
tions qui dépendent justement des coefficients techniques réciproques ",

nous voici alors entraînés dans un système de vagues successives
alinentées par r.:n jeu dractions et de rétroactions : un tel ensernble
complexe drinterdépendances se traduit mathématiquement, par des équa-
tions linéaj"res nultiples résolues par 1es techniques du calcul
moderne"
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OrapiÈre IT. LE TES DE LIECONOI4IE FRANCAISE :
RTSTIQUES

DESCRIPTTON ET CARACTE-

Dans la réalité 1es tableaux publiés dans les Comptes
de la Nation. sont évidemment plus compliqués que Ie schéma sommaire
que nous venons dr6lemJ.ns3 3 ee dernier était certes fort utile
pour la compréhension des mécanismes essentiels mais se révèle
naturellement tTop dépouil1é tant ses indications demeurent limitées :
il faut donc lui adjoindre de nonbreuc éIérnents supplémentaires quj" vene
considérablement I I enrichi"r"

Les TES sont établis à partir de nonbreuses sources sta-
eisej-ques de production, de marchés, d'enquêtes de consom'nation,
de eomptabilit,é publique, de chiffres douaniers, etc"" néanmoins
toutes les cases du tableau ne sonÈ pas systémat.iquement remplies
soit en raison de leur caractère né$igeable soit du fait de lrabsence
dtinfo:matj.ons valables mais les contraintes d'équitibre comptable
permettent de suppléer lrabsence de données directes.

Le TES annuel est élaboré dans une nomenclature en
36-branches mais périodiquement i"s expert! se livrent à r:n travail

'FÏ-ù= compiet et plus affiné allant jusqu'à r.:ne décornposit,ion en
91 branches"

Certaines explications sont nécessaires pour une bonne
lecture du tableau : il faut en effet connaîÈre la singification
de certaines ligrnes ou eolonnes qui ntexistaient. pas dans le roodèle
initial, il importe d'écl"aircir la nature des valeurs monétaires
eÇ préciser à quel prix sont évalués les flux et tenir compte bien
entendu des relations avec lrExtérieur"

1 Du eôté des Emplois Finats, la décompostion se réalise en 4
grandes catégories dont, les d,eux prenières distingn:ent en outre
les flux par catégories dragents économiques :

- Consommation finale
- Fo:mation brate de capital fixe crest-à-dire investissements

en biens dréquipement ee outillages neufs
- Exportations
- Variations (en plus ou en moins) des stocks détenus "

2" Du eôté des Ressources, j"l faut ajouter celles qui ne sont pas
eréées par le système lui*même mais qui provieRnent clrailleurs,
en un mot, J-es importatj-ons ; il faut aussi comptabiliser les ventes
aux diverses branches qui proviennent dragents non producteurs
(Administrations et Institutions Financières) "Il faut également indiquer pourquoi dans certaines branches, la
production effective nrest pas nécessiarement égale à la production
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? Le traitenent des Conmerces
At'tardons-nous plus longueuent, car la question estdélicate, sur Ia manière d,ont est appréhendé le secteur de ladistribution d.es biens et, se:rrices.

Ltévaluation des ressources disponibres terle que nousI'avons jusqurici enregistrée est iuparfaite car lorsqu'on retraceles échanges de blens et, services entre producteurs et coflsornma-teurs inte:médiaires ou finals, ra valeujr perçue par les premiers
ese toujou.rs inférieure à cell"e payée par les second,s : en effet"
nous anans inplicltement corapÈé les produits aux prix à rap:rcduetlon or rls parr,'iennent généraleuent, à I'acquéreur par lebiais de cororoerces qui se rémr:nèrent par une maïge commerciarelaquelle srajoute au prlx de production pour d,onner le prix dedétall ef,f,ectj"veoent payé lors de la transaction.

Les conventions du tableau économigue français compt,àrbllisent les êmplois (intezrnédiaires et finjls) de chacr:ne Ces
branches au prix dtutilisat!.on, crest-à-dire raarges commerciales
comprises alors quten colonnes la production des branches apparaît,
aux prix réels à la production crest-à-di.re hors Earges , pour
rétablir un équlu.lre correct entïe emplois et ressources, ir estdonc nécessaire que les InaJrges commerciales soient add,itionnées
aux productions réelles et donc à rassenbler tous les commerces
spécialisés de g:ros et détail en une seule branche tïès particu-lière puisgurelle ne d,onne pas naissance à r:n prcduit nais nrin-te:nrient que eornyne branche consonîmatrice de bi.ens et services
inte:.rnédiaires. Ainsi le T"E"r. proprement dit a-t-ir Èoujours une
eolonne'de prus qulil n'a de lignes et lron trouve dans cette
colonne ttcomtnercestrr co!@e dans toute autïe, les eonsonrmat,ionsinte:médialres (ce qutachètent les co,nqerçants en électricité,
machines à ealcul, papier, transports..") ainsl que la valeurajoutée corresFondante aux eharges dtexploitation des commerçalts ;la soome de ees deru< f}::c donne, conme pour les autres branches, laproduction d,es conmerces uais avec cette dj.fférence qurà cette
''production" commerciale ne coïrespond aucun pïodûit ; néanmoi.nsbien que les comnrérces ne fa.briquent aucun bièn ou service, iIsajoutent une val-eur aux autres produits et paï définiti.on taproduction de la branche "com-erces,o est égale à la somme d,e toutesles marges incluses dans les dlfférents pràaoiæ.

Etant donné que paï ventiration res marges sont comprises
dans les ressources de chague branche il faut prend,re en garàe de
ne pas add.j"tienner deux fois la valeur des flux cornrnereiaux :ctest pour cette rai.son qu'à lravant-d,ernière ligne du tableau
en rela1che le Dontant total d,es marges commerciales dans la
colonne "co@erces" c il se produit en quelque sorte l:n transrertenere les co'n'nerces et les branches qui inco:çorent les marges
eommerciales dans Ia valer:r d,e leu.rs prodrrits.

Pour des rai<ens simiraires on est égarement tenu dropérerdes correctlÊ)ns de prj.x à lrimtricrtatj.on ee Ê, irexporcatio" 
"" raisondes droits qui frappent les prcduits à l,entrée ou à la sortiedes frontières"
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sent gur ume
cont estables

Conclusion: elro d. od.o erind.us-
trielle.

En d.épassant le stad.e d.e lrdquilibre entre quelques gren-deurs globales LEO.TTIEF a remarquablemeni systômatisd 1r-;tud.e de lrajus_tement d.e toutes les quantitSs interécbangéâs au sein du circrrit écono-
mi"que en rnettant notamnent en vaLeur le rôle d.es liaisons anont-avalet les interdépend'ances teehnico-éccnoniques. La constnrction des matri-ees de branches eonstitue d.e nos jours le fond.eurent d.e toute analyse
nacro-éconor:nique approfond-ie. En lbance le prenier l. E. r. f\:t dlaboré
potl? lrannée ltJl nais avec une nomenclaturà r6duite I des T. E. Ltrès ddtaiLlés en 77 branches ont dtd rnis au point pour 1959 et 1962et publiés en 1)66 et 1970. Depuis 1970 I'I" lr, S. È. E" ââ5oirrt 

"rr_nuellernent aux Conptes d.e 1a lTa116n des tablear::c empiois_ressourees en
S6tr"trches à la fois à_prix courants et à Brix oonstants-

T,E0IITIEF f ut ainsi à i t origine d.es reoherches micro-
dconomiques il.e pro€:ranmatlon lindsirs consistant à raariniser les out-puts par une mininisation des inputs. Iïdannoins les modèIes se heur-tent enoore à un ce:rËain nombre de difficultds irnparfaiternent rdsoluesmais qui font sans cesse ltobjet d.e retouches et àramdlioratiorb.

ii/ In,convénients et insuffisances

les fondenents néthorlologiques d.es tableaur carrds ropo-
série d.thypothèses souvent trop sinplificatri.oes et clônc
c-

oonstance d.es coefficients techniques ç ceci iraplique
une stabilitd d.es condltions structurelles et ignore donc 1taôtiàn auprogrès teahnique 3 oT, oelrti-ci entraine un processus d"e restnrctura-tion d.es actllritds proêuctrices prrisque toute hausse de productivitd
nrest que la traduction approxinative de la baisse d.es càefficients.

- absence d.e rdférence aux variations de prix r les coef_flcients d'e IEONTIEF étant en effet ea1cul6s à partir d.es valeurs d.es
aehats rapportées à celLes des prod"uctions, 1I srensuj.t d.onc que les
interdépendanceg fonctionnelles ne sont pas purement teohnoLog:iques
mais compoztent aussi d.es aspects âcononniques d.ans Ia Besurê où Ie mo-diflcation des prix'relatifs ent;rafne des changements d.ans 1?utilisa-*ion d.es quantitds d"tinputs"

- hogrogdnéisation très relative d.es branches : le nod.èleest earactdris; per une grando spdclfieitd sectorielle or, par suite
ôo 1 I obligation d.u Teg:roupement, les branches sont artificiellenenttraitées comne honogènes à lteneontre d.es prod.uits conjoints ou sub-sid"iaires" Ï1 faudrait lmposer une dénultiplicatlon deÀ branchos très
poussés mais crest souvent incompatible avec les erig:en,res statistiques.
En or:tre, malgrri la correspondanàe branche-produit on butte en prati-
quê sur Ia question des tproduits li{srr et sous-produits"

* exelusive d.es reiatlons d"e eonpldnentarité s 1es fonctions
de prod'uction sous-jacentes Eont à base dtinpute tous oonpldnentairesorr les facteurs sont toujours plus ou moins concur?ents àonc substi-tuables ; tous les calculs sont d.onc faussés par d.t6ventuelles substi-tutlons dane les achats interméd.iaireso .

- absence des éeononies dréchelle : les équations linéaires
d'e stricte proportj.onnalité ne sont ad"nissibles qutaudant que les di-
verses branches comptennent des unitds de produc{ion de tai1le à peu
Brès semblable i orr e.n raison cle la conceitration d.es firnes, le fac-teur dimension i.ntroduii inévitablenent d.es phdnomènes d.e dominationet d.e relatlons asymétriquec!.
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cet enserable de rdflerions montre à quel point il existedrgne laçon générale un certai.n foss6.entre ie scU$ma théorique d.es_criptif et ltensembre 6conomique concret qutil est censé ràprxsenter"

B/ Correct ifs et nouveLles per-slectives"

La eonstatation d.es linites dtun cad.le trop statique dû àIa fixité des paramètres d.e LEOIITIEF rl.evrait entrâiner certaines ten-tatlves d"raménag:ement et d.tertension d.estin4es à rend"re p1r:s opdration-nels les tablear:x intersectorieis : il convenait en partlculier drin-trod.uire Ie facteur terirps qul est vecteur de progrès économique d.onc
de transfornatlon d.es strrrctures et d"es rapports d.e prix.

- T,EOIITISF lui-rÉme stest efforcd d.e d.Smaniser son mod.èleprimitif en p.qeJrÆnt en consid,<ration lt6voluiion des coefficients tech-niques par a't#Ëhl"r6es d"e eapltal et d.e progrès technique sur outiL-
Lage, en faisant inte:sreni-r d.es d4lais c1â propagation ôt de réaction
d-u système aj"nsi que certaines contraj.ntes-timiiant IternpLoi rLes fac-teurs produetifs" Les travaux de triangulation d"es T" E" r, d"rAujAc
ont égalernent permis d"e raffiner la i-::esute d"es ir:apacts sectoriels.

- On est a116 au-delà d.e sinples projections er1 vol-ume en
mod"iflant Ie systèrile des prix en viÊueurl ors d.e lf année d.tétablisse-
ment d.u damier. En fo:rction d"e ltdvolution prévue des p:rix relatifs
on proeèd.e alors en introd.uisant des scalaires d.e type p. e chaque,

uj

dldment d"e la raatrice dtant obtenu en multipliant Ltaneien par ltin-
d'ice du rapport des prix payds ar:x prix reçus par la branche util"isa-
trice" Ces nouveaux T. E" T" sont utillsés pour sui'rre, notamnent en
eonjoncture infï"ationniste, les effets d.e contagion d.es prix les uns
par rapport aux autres i il"s se sont rrîv61ds particulièrement prdcieux
ees d'ernières années pour prdvoir les r,dpereussions nécaniques d.rune
dévaluation sur 1es prix ou très r4cernnent d.e la hausse d.u prix d.u
pétro1e brut.

Signalons enfin que ltanalyse interindustrielle a xté ap_
priquée d.ans deux domainôs où son apport srest r6vÉ1d fructueux :

- en construisant d.es natrices d?emplois qui font entrer
les flux de rnain-d.toeuvr'e d.ans le systèr,ie drintàrd.6p"nd.rne" et per-
mettent alnsi d.e faire cadrer les objectifs d.e 1a d.emand.e finale avec
les d.isponibilitÉs en travail c l-a teehnique est alors axfie sur Ia pîé-
rrision d.es effectlfs d.e population active elassée par niveaux d"e quà-
l"ification professionnelle et par secteurs cractivité"

- en construlsant d.es tableaux intemdgionaux
nes gdographiqou* remplacent les secteurs, d"ans le but d.e
eomptabilitô des flux entre grandes r6gions"

où les zo-
suivre la

-3-S-3-3-3-!-3-3-â-
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DéJinition en nitelu tt lM t" det nomenclqturet en 14 ec 38 tou'cec'curc'

Non.tcl.tuæ 6tr l{ iouH.ctâuÉ

d'acrivira {ul

Nom.ûclâtur. .Ê 38 .ou.-t.ctcuÉ

d'cc!ivitô ('O

Daûnitiotr

.t00'

U01. furicdtue, rylvicultue, Pêcha

U 02, Iuduuio rgriola ct aliucatriræ

U 03. Éldgie

UOl. Indunio d6 bi.!. iûtcmédiriro.

T0t. Agricuftw' sylvictdtuc, pêchq 01à03

T 02" hdqrtria do h viudo ct du lait.

T 03, lodurio dæ gulrcs produir alioorteira.

35, 36

c7 i42

T 04. Production do cooburiblæ ubÉau olida 04

et coLéfretio[

'I 05. Production de pétrolo et d. 3u iltwl
f06. Éleciricité, gu ?t flu.

T 07. ltincnir ct mét.ur fcn.qtr promièro trrasfor'
@rion dê I'scier.

T 08. ltinerois, mél.u Êt dcni.produit! noû fcrcq.
T 09. ]latériau do coû.tructiot ct oaér.u divcrs.

T 10. Indugtrio du vcnc'

T 11. Chimic dc baæ, Âbra ùti6ci.llé ct
tiqud.

T 13. Fonrlerie ct tEv.il d.t méhu.

T21. Papict, artor.
T 23. Iadustric du qoutchouc, lruforutioo da

@tiè!6 phrtiqué.

09a lt

12, 13

14, 15

16

77,43

20" 2l
50

52" 53

22 r25,34

2iÀ30
3t

26, 32, 33

78, t9
44, 47

45" 46

48,49,5+

5t

)t
58À60
61" 62

63, 64

05

06t08

68ô 74

7S

U 05. lodustrio dæ bieac d'équipcmot.

U06. lqdutric da biæs do eouæmutio! eollrule'

U0?. Bttim€lt" grnio civil ct agricola.

T 14. Conlltuctiot mé@ique.

T 15. Conrrructiol élcdiiqu. et élætroniquc.

T 16. lleléri.l do tmsPod leæræ'

T 17. Courtnction uavalc ct

T 12. Pargchinio et indu*ric phmoutiçro.
T 18. Iaducrio tcrtilo ot habillcncut.

T 1.9. indutrio du cuir ct dc le chause.

T 20. Boir" mcublcr, indwtricr divær"

T 22. Imprimeric, praæ" édilion.

T24. BÂtiû6t, gélic civil ct agricolo. 55

U 08. Commece.

UolL Tluporre d tôlé@86@i6tioÉ

U 10. Saviq wcùeadr.

T25. Comoeræ dc gror elimcnuirc"

T!6. Coamcrco dc gror not qlimenteirc.

T 2?. Cooacræ do détail alimcnuirc'

T28. Coh@rco dc détail aon glimuip.

T 31. Trû.port..
T32. TéléænnuiatioD êt Po3tc.

T 29. Réporioa 6l coûEcaæ dc I'nutooobile"

T30. Hôtêb, @.fé." réElreÈ.
T33" Scnis uchudr ændu principrlcmcn

oDtrtP!i&5'

T 34. Scrio ucbsds reodu priacipalctcut eu
pmicu.licn.

U 11. taotior ct 6édit bÀil immobilicn' T 35" læotiou et ctédit bril i6oobilic6.

65

67

56, ?6 à 80,
83

66, 84 À 87

90à 98

81

88
U 12, Àcrwæs. T36. -{ssuq@.

T 37. OrÈanismæ 6nuciets. 89
U 13. Orgui:aæ 6nocicn.

U14. Scnis aoa rucheadr. T 38. Serice noo marchands.
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A partir du TES de 1980 on se propose drétudier plus particulièreroent
la structure et l!influence du complexe agro-alirnentaire i pour cel

on confectionnera un tableau Ressources-Emplois en- 3 branches ; lrAgri-
culture, les Industries agricoles agrégeant les deux sous-branches et le
reste de lréconomie non agricole regroupant tous les autres secteurs.

t. Construire le TES tri-sectoriel (A, IAA, ENA) simptifié de lrécono-
mie française" On incorporera en ligne dans I'agrégat Consoxomation la
FBCF et les variations de stocks, en colonne dans les marges comnerciales
les léqères différences entre les productions et dans Ia TVA les droits
de douane.

2" Caleuler les coefficients technico-économl-ques des -trois secteurs.

3" Admettons que de nouveaux marchés extérieurs srouvrent pour nos pro-
duits alimentaires transfo::nés lesquels enregiistrent un accroissernent de
5 milliards de francs de leurs exportations (soit un peu plus de 11 ts

des actuels débouchés) " Quel en sera à court, tsme I'impact sur I'enseno-
ble de notre économie? Calculer les nouveaux flux et eommentêr les effets
drinduction obtenus.

En utilj"sant Ie fES de lrannée 1980, évaluer le coût énergétique de
I I agrieulture française "

Ën drautres te:mes, combien La production agricole consom'ne-t-elle
de roùllions de francs sous fo:me d'énergie.: co'nhien cela représente-È-
il en proportlon des corSts toeaux et du revenu ,agricole"

TRAVAUX DIRTGES
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LIEVOLUTION HISTORIQT'E DES GRÀNDES COMPOSA]qI'ES DI' COMPIÆ)G AGRO-ALIMENTAIRE FRANCAIS
valeurs en Billlons de francs courants et, en pourcentages

Consonnations des
par produit

en biens AGRI
en biens IÀA
TCTTAL

Va1eur ajoutée brute par
branche

r ÀGRI
) too
/ narges commerciales
L (estimation)

Complexe ÀGRO-ÀLIMENT/PI

Sources 3

- Tous les chlffrea non calcurés sont extraits dê 3 Le mouveDenè économlquê en France Lg4g-7g. sérles macro-économiques longues"Mai 1981 - INSEE"
- De 1949 à 1959 les données sont présentées en fonction de ltancien système de c,N. en base 1955 ; à pa!Èir de 1959 en baseactuelle 1971; les deux sértes constlultes sur des systèoes de nomenclature diffèrents ne sonÈ donc pas parfalte&ent comparabres- colDpte Èenu des sources eÈ ales plocédures de raccoldenent d.es sérj"es j-l nty a pas une stricte concordance entre les donnéesci-dessus eè celles qui seraient obtenues dlrecteoent àpartir des lEs mais l'évolut,ion relativê (qui nous importe prus que lesvaLeurs absolues) nrên est pas affectée.
- La consomatlon est évaluée aux prix de marché (lEpôts indlrects" notamene rvÀ conpris) ce qui a pour effet. de gonfrer artifi-clellement le Poids de la dlscribution puisque les valeurs ajoutées sont évaluées hor's taxes.
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CHAPITRE II - LIAÀTAI,YSE DES CONDITTONS PIIYSICO:ECONOMIOUES DE LA CROISSANCE "

APPLICATION A LIAGRTCULTURE,

Nous allons dans ce chapitre étudier guels sont les principaux
facteurs de croissance et conrnent leur combl.naison autorise une certaine
expansion à long terme" Nous tenterons ainsi d'expliguer res taux de
eroissance observés en chiffrant la contribution des facteurs mesurables
(quoique souvent de façon imparfaite) tout en sachant par avance qu,une
tell"e tâche est difficile tant nombreux sont les phénomènes qni influent
sur le cours du développement"

Section L. Les trois facteurs

Dressons donc lrinventaire des facteurs physiques de croissancei
en principe il faudrait recenser du côté de I'offre toutes les causes
possibles de croissance et qui plus est toutes l-es sources indépendantes
mais nous nous limiterons à Itessentiel"

Partons d.'un point de départ fort sinpJ-e : Ia production esÈ
mise à.lroeuvre à lraide dtun certain équiperaent et d'un certain volurne d.e
travail oeuvrant ensemble avec une certaine technologie. Lraugrnentation de
la production peut donc venir "essentiellement de 3 facteurs :

- Iraccroissement de Ia main d'oeuvre employée
* I'accroissement du capital
- lraction conjuguée du progrès technique

Nous dirons peu de choses du 1er facteur I la croissance de la
main d'oeuvre-résulte elle-même de ta croissance de la population en âge de
travailler, du taux dractivlté actifs , de la durée effective du travail,
tout ceLa est assez si.mple à EGîcomprendre et à mesurer i ajoutons
que les questions démographiques font l-robjet d'un cours spécia1 dans leguel
tout sera déveJ"oppé" Inutile de s'y attarder et concentrons notre attention
sur les d.eux autres facteurs beaucoup plus délicats à appréhender en 2 $"

L'évaluation du Capital Fixe productif

' Nous nous plaçons ici sous lrangJ-e économique du capital-facteur
de production et non sous I'angle du capi.tal financier.

A) Principes méthodologigues

Le capital est estimé selon la méthode "chronologique" ou de
"l'inventaire permanent'r mis au point en France par I"IAIRESSE (INSEE) : crest
une méthode qui partant des flux remonte aux stocks.

Pour bien faire comprendre cette méthode on peut utilement établir
un parallèle entre I'étude du capital et des équipements et lrétude de la
population active : la tenninotogie nous invite déjà à ce rapprochement s nous
sonmes en présence d.e deux facteurs de product,ion qui ont en comrûun drêtre des
facteurs physiques donc mesurables eÈ "reproductibles" ctest-à-dire employés
au cours de nombreux cycles de production : on parJ-e souvent de capital
matériel et de capitalhumain ; par ailleurs pour les honrnes cormne pour
I'outillage' on parle de durée d.e vie ou de.survie, de mise à la retraite, de
la mobilité des travailleurs conne de la mobilité des capituax etc"..



21

On part, donc de I'idée d'une dénographie des équipenents quelque
peu comParable à une"pyramide des âges des individus et on va calculer Ie
capital-stock à parÈir du capital-flux c'est-à-dire les invesÈissements (ou
FBËf) E:e lron connait statistiquement bien à parti-r des donriées de Ia
Coutptabilité Nationale" Notre situation est en quelque sorte analogue à celle
dtun démographè,qui, connaissant les naissances (entrées) et décès (sorties)
et Ia distribution des durées de vie, devrait estimer la population totale"
La soLution consiste à considérer la population cornme formée des effectifs
des différentes générations en provenance des naissances intervenues aux
différentes époques : les effectifs d'une génération à une date donnée ne
sont autres que ceux entrés initialement moj-ns ceux qul sont sortis, c'est
pourquoi cette méthode srappelle "chronologique"T "historique"r "longitudi-
nale" ou inventaire perpétueI.

Toutefois comparalson n'est pas raison et. même du seul point de
vge du processus de production nous ne saurions totalenent assimiler un
hornme et une machine. La"popuration" des équipements est en effet plus
hétérogène que celle des travailleurs : un camion, une machine-outil, un
tracteur, sont par exemple plus dlssemblables qurun chauffeur routier, u::
ouvrier qualifié métallurgiste ou un agriculteur. Mais Ia différence va
bien au-delà : si en matière démographique on peut se contenter de recenser
les effectifs une telle opération nrauraLL pa's de sens pour les équipements
qui exigent, pour ce, une évaluation ce qui oblige à recourir à un système
de prix à des figrs dragrégation"

B) La conc ion de la "valeur" du tal

Lrévaluation du capital est délicate dans la mesure où la nature
des équipements change au cours du temps : ces chanqements résul,tent des
modifications de fabrication, d'amélioration des performances, des progrès
de rendement, etc""" A la Limite on peut envisager ltapparition d'équipements
de caractéristiques tout à fait nouvelles" Dans ces conditions à quel prix
évaluer un équipement qui srest vu progressivement modifié et peut même ne
plus exister entre n. et n"

Otx est en présence de deux conceptions théoriques extrèmes qui
correspondent au double aspect du prix 'TcottE

\utilité

D'une part le vohlrrte de.s équipements peut être entendu corBme
le volume des facteurs de production qui ont été utilisés à leur fabrication :
dans ce cas on ne tient pas compte des progrès de productivité d,es industries
E:i les fabriquent. Drautre part, à I'autre extrème, on peut Ie considérer
eomme le voh:me.des services productifs que leur ut.ilisaLion peut procurer
(principe du rendement actualisé de I'exploltaÈion) et dans ce cas on incorpore
alors toutes les améliorations survenues (à I (inverse d.u vin qui se bonifie
avec le temps, Ie capital neuf vaut plus que I'ancien) " Ces deqx conceptions
sont opposées en ce,sens què la première est tournée vers le passé et la
seconde vers le futur c dans le l"er cas les volumes marquent en général une
croissance très leirte (voire même une décroissance) r tandis que dans. le
2ème cas ils connaissent généralernent une forte croissance" Nous opterons
en fait pour une conception intermédiaire : celle de Ia Corqptabifté Nationale
avec une évaluation "supposée" au corit de reproduction" II reste un dernier
problème : I'estirmation part des données de ta Conptabitité Nationale en
valeurs et volurnes de la FBCF mais les valeurs font intervenir des changements
de prix uniguement liés à des phénomènes monétaires" Afin d,e contourner ces
difficultés on choisit une année de base conme référence et toutes les
évaluations se font alors à prix constants de cette même année"
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C) Terminologie en et mode opératoire ,

A une date donnée tous les équipements existant en service'(ouparc dréquipenents) constitue le capitar brut fixe productif"

Entre deux dates ce stock dréquipements connaît une variaÈion qui
résulte de deux flux en sens opposé :

- les entrées dréquipements nouveau>. ou investissements bruts
qu'on appelle FBCF"

les sorties d'équipements anciens qu'on appelle indifférem*
ment: déclassemenQ remplacements, rhises à la retraite, renouvellements "

En règle généra1e, les entrées sont supérieures aux sorties et
font plus que les comparyier de telle sorte gu'il y a croissance du stock
d'équipements "

La date des entrées est directement connue par la Conptabilité
Nationale par la FBCF mais par contre on ne sait pas Ia date de sortie (il
n'y a pas de fichier des équipements cortrne déparËs en retraite pour lesindividus) : on essaie d,onc de la mesurer a posteriori en essaltn d,e
connaitre Ie temps pendant lequel les équipements restent en ser:rrice autre-
ment dit les durées drutilisation qui séparent les entrées et les sorttes.

Jusque 1à nous nous somnes attachés au seul capttal brut c'est
à-dire que nous avons ignoré Ia composition par âEes des équipements t ài on
veut tenir compte des services productifs réels des équipements it faut faire
intervenir lrid.ée d'usure et de vieillissement du capital grâce au concept
dramortissement : lramortissement est défini par I'estimation comptable duflux sortant correspondant à la dépréciation estimée du potentiet de serrrice
du capital. Précisons que nous nous préoccupons ici seulement de lramortisse-
ment économi"que qui caractérise au mieux lrutili,sation ou.la consornmation decapital fixe pendant la période i nous faisons totalement abstraction des
amortissements financiers ou fiscaux.

En résumé on considère que Ie eapital est Ie résultat d'un
processus d'accr:mulation qu'iI est possibte de "simuler" pour obtenir une
mesure du capi"tal. A une date donnée le capital est en effet constltué de
différent,s équipements qui y sont entrés lors.des périodes antérieures et
en sortiront au terme de leur "vie'l à des périodes ultérieures, Four
reconstituer l-a valeur du capital brut, à une année donnée, il sr:ffit donc
de cr:muler les entrées déminuées des sorttes. De la même façon on peut
reconstituer la valeur du 'lcapital net" en cr:mulant les valàurs des entrées
déminuées des amortissements. La modificatlon s'effectue alors autour d.es
équations suivantes (cf. annexes schéma). précisons que tous. les calculs
srêffectuent initialement à partir de séries à prix constants : on passe
ensuite aux résultats à prix courants'en multipliant par f indtce des prix
de la FBCF"

' Reste naturellement à préciser comment se d.éterminent les.tusorties" et les "amortissementst'

D) Lois de mortalité et lois de dépréciat.ion

La loi de mortalité permet. de prévoir les renouvellements des.
investissements cependant que la loi de dépréciation permet de calculer les
arnorÈissements .
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1) La loi de mortalité est supposée déterminer l-es sorties en
fonction des entrées : eIIe est établie à partir de l'étude détailtée des
parcs dréquipenents" La durée de vie (ou lnversement Ia date de la mort)
des équipements dépend des proprl.étés de robustesse et des conditions
d'entretien des équipements mais aussi des phénornènes d'obsolescence.

Pour des parcs d'équipement suffisarnnent nombreux d.ans des
conditions normalesr les distributions statistiques de leur durée d'utilisa-
tion sont vraisemblablement assez régulières et stables et on peut valable-
ment considérer ces distributions coûme des "Iois" de durée d'utilisation de
l'équipement ou cormre des lois de longévit'é ou de mortalité" En fonction des
observations faites on a été ainsi conduit à considérer que Ia distribution
théorique log-no:male était bien adaptée aux équipernents. La loi log-normale
que llon déte:mine à I'aide de 2 paramètres (la moyenne et la dispersion)
a donc été choisie comme loi de mortaliLé et lfon sait qu'elle, s'ajuste
sourzent de façon adéquate aux distributions empiriques de nombreuses
variables économiques.

ï1 stagit bien entendu d'estimer des durées de vie moyenne qui
ne correspondent pas à une catégorie particulière de matériel mais à une
durée de vie moyenne entre différents tlpes d'équipement utilisés dans le
même secteur" Dans de nombreuses branches les durées de vie les'plus fré-
quentes sont, de I'ordre de 6 à t2 ans et s'appliquent à presque 40 I des
matériels, la durée de vie moyenne pouvant être calculée étant alors de
16 ans"

A partir de ces valeurs nr:rnéri,ques et à titre d'ilLustration,
nous présentons an graphigue (cf. annexes) Ies histografl[nes simples et
cumulés ou plus exactement le complément à lrunité"

D En ce cnri concerne la loi de dépréciation

on suppose que si la durée de vie d'un équipement homogène est
de n années, la dépréciation se fait à ryEhne constant de 7/n I ee qui
revient à pratiqr:er un arnortisspment Iinéaire constant. En conséquence
les lois de dépréciat,ion se déduisent, logiquement des lois de mortalité.
On peut représenter de la mêne manière sur le graphique, l'évolution des
amortissements et du capital net correspondant, au même ensernble dréquipe-
ment d'une durée moyenne de 16 ans : on observe naturellement lrinportance
des amortissements les premières années puls leur rapide décroissance.

Conclusion : Les conséquences éventuelles des évaluations du
capital -

Pour engendrer d.es séries de capital longues et suffisamrent
homogènes' Ia méthode chronotogiqr,re oblige à disposer de séries drinvestisse*
ments encore plus longiues et audelà d,es durées de vie des équipements et
bâtiments les plus anciens ou encore en serviee"

11 y a donc une certaine inertie à la balsse des processus
d'accurnulation puisque les évaluations disponibles du stock de Capital
reposent sur lrhypothèse que les rythnes de déclassemenL sont insensibles 

.

à la conjoncture et dépendent seulement de la chroniqr:e passée de la FBCF
et drune distribution stationnaîre des durées de vie" Les séries de capital
brut qui supposent. donc des durées de vie constantes (ce qui a d'aùlleurs
été observé entre 1962 eE 72) ne révèlent donc qlle I'influence des
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fluctuations des investlssements'mais lgnorent les variations des déclasse-
ments : or si lrobsolescence s'accélère il y a tendance au rajeunissemenL du
capital, à Ia diminution de Ia durée de vte et donc à la dirninr:tion de
valeur du stock de capital existant.(effet comparable à l'âge des voitures
Argus + valeur du parc automobile) "

cornnent dès rors expliquer Eu'il puisse y avoir depuis 1973
(cf " statistiques) progression du capital malgrré.des taux d'investissements
peu dlmamiques et en retrait : ceci provient de la conjoncture récéssionniste
Ia période récente vit une intense restructuration de I'appareil productif
crest-à-dire que la modernisaÈion du capital Joue à plein : Ies déclassements
progressent et ces sorties augmentent en outre par des ftux de mises au rebut.
liées aux fermetures d'établissements et d'entreprises : on assi,ste à une
substiÈution drinvestissemenb de remplacement à des investissements de
capacité et les équipements anciens sont éliminés plus vite : il y a donc
en fait raccourcissement de la durée d.e vie des équipements que les experts
nront pu encore mesurer avec précision.

Au total, 1révaluation réelle du Capital disponible est
certainement inférieure à celle qui résulte de lrestirnation comptable
basée sur un taux de mortalité stable r il y a donc incontestablement un
effet de surestimation du stock de capltal.

conception et Action du Frogrès Teelrnigue .

La croissance nrest pas seulernent due à une augmentation en
volume des moyens de production, elle est aussi la conséquence de I'amélio-
ration de Ia qualité de ces moyens'gue lron englobe souvent sous Le vocable
de "progrès" où l'on retror:ve pêle-même :

mod,ernisation et perfectlonnernent des Èechniques- de production
amélioration technologique de I'outillage plus adapté et plus

spécialisé ou "sophistiqué'!
* organisation plus efficace des struetures et rationalisation du

travail
- meilleure fo:mation et éducation des homnes, qualifi.cation de la

main dtoeuvre"

Dès que lron
d.onc guron est aux prise

parle de proErès techn.r-*que en
s avec un concept. difficile à c

économie on s'aperçoit
erner avec autant de

précision
les progrè

que le travair et le capital : crest pourguoi l'économtste analys'e
s et les innovattons non d,'après leurs causes très.nonbreuses et

pJ"us ou moins bien eonnues mais surtout draprès les résultats qui affectent
lrexpansion : on se préoccupe donc surtout des conséquences du progrès.
technique sur la croissanee éconornigr:e"

Crest ainsi que dans le sens' strictement économique on peut
pratiquement considérer le progrès technique corrrrne déstgnant purement et
simplement tout progrès de prodggÊLvité e d'une manière plus préeise le
progrès technique est envisagé conune permettant d'augrmenter la production
pour des quantités de main droeuvre et d'éguipement données.ou ce qui revient
à peu près au mêmeu permet une production identique pour des ressources.
économisées" En raccourci, on peut donc déftnir le progrès.technique corrne
tout accroissement du rapport. OII|PUTSIINPUTS i crest donc de maniè::e'fonc*
tlonnelle que I'on cherche à analyser les modalités.selon fesa;efle;:F
progrès influe sur la croissance en caractérisant l-es.nouveaux rapports qui
srétablissent entre produit et facteurs"
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Ctest pourquol lorgquren économie on parle de progrès Èechnique
on place en fait "1'écsnsmicité" au ler plan à f imrerse du sens courant qui
envisage surtout Ia !'technicité" crest pourquoi dans'ce cas est-il préférable
d'utiliser des expressions telles que progrès de la techntque ou des techni*
ques ou à la rigueur progrès technologique

Interrogeons-nous maintenant sur la nature du progrès teehniEue,
la question fondamentale étant alors de savoir corment 1e progrès transmet
ses bienfaits par le truchement de I'apparei.l produetif : plusieurs conceptions
sont alors en présence :

1- Le progrès technigue indépendant,"

Le progrès est un élément irnrnatériêl su intangible qui vient
régulièrernent favorlser les conditions de la production en éIevant Ia
productivité des facteurs : c'esL un facteur autonome et exogène, une gorte
de tnmanne" tombée du ciel"

Les prernières études économétri.ques- gui partant de l'établisse-
ment de séries chronologiques sur les indices du PIB, du K et de la main
d'oeuvre, ont essayé de chlffrer la contrlbution d.es'divers éIéments de Ia
croissance ont été faites aux USA en particulier par DENISON dans un rapport
resté célèbre en 1953" On s'aperçoit en effet que I'ensemble capital-travail,
crest-à-di.re les accroissements de volume dtéquipement et de main d'oeuvre,
ne rendait compte que d'une fraction du taux de croissance et quril subsistar't
toujorurs un "résidu" inexpliqué qui correspondait à lraction et à la mesure
du progrès technique que l'on appela ainsi "Ie facteur résiduel" ou
"troisième facteur" (cf" Statistique) " La méthode DENISON appliquée ensulte
pour Ia France aboutissait à dénontrer qr:e la moitié de la croissance
française srexpliquerait par Ie facteur rés'idueI.

En fait, il est utopique de croire qu'à long terme un perpétuel
"deus ex machtna' .fasse chaque année progresser Ia production en llabsence
de modifications de la main droeuvre et de l'éguipement,. En falt, on sent
bien que les 3 faeteurs ne sont pas tous substituables mais au contralre
largement complémentaires les uns des autres sinon pourquoi 'linvestir" et
pourquoi améliorer Ia "formation" ? Le progrès en fait nrest pas désincarné
mais a besoin dtappuis

2- Le progrès incorporé,

Réaction inverse considérant E:e lrinvestissement joue au contraire
un rôle essentiel en permettant d'absorber les arnéliorations technologi.ques
ce qui semble beaucoup plus proche de la réalité que l"'hypothèse d'un progrès
extérieur ne nécessitant aucun apport en biens eapi,taux.

Pour le champion de cette thèse, SOLOW, iI existe en effet une
très forte complémentarité entre format,ion du capital- et mise en oeuvre du
progrès technique : ee dernier, pour faire sentir ses effets, a besoin d'un
support matériel lui permettant de rendre bénéfiques les nourreau:< procédés
de fabrication ee gui revient à dire que toute tnnovation exige un nouvel
équipement qui lui soit adapté" Le progrès entraîne d.onc la construetion de
biens spéeiflques puisqutil ne peut être effectivernent appliqué au processus
productif gue par I'inter:nédiaire dfouttllages spécialisés" Dès lors, les
tnnovations apparaissent corme étroitement solidaires des st::uctures captta-
listiques en gestation : c'est I'investissement, qui devient le véhicule du
progrès tectrnique lequel est alors tri'butaire du facteur eapital puisqu'une'
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amélioration ne peut êtr:e obtenue que sS, l'on procède à des.r-rnvestissemenÈs
en rernplaçant les' rnach"lnes. anciennes par des n-ouvelles. La creis'sance repose
alors logiquement sur une accéIération de la formation de capital qui, en
rajeunissant 1.'âge rnoyen de lréquipement, Earantit une rapide intégration
du progrès technique dans l'économie. Cette théorie paralt particulièrement
réaliste quand on sait que les entreprises s'efforcent toujours d.e
pratiquer des amort,issement.s accéIérés afin d'éviter l'obsolescence de
leur rnatétier et quren outre une économie se révèle d'autant plus
progressive que 1récart srannenuise entre l'emploi des.techniques optimales
et ltensemble des techniques en service.

. En résr:mé, on mesr.rre à quel point cette optiquer ên mettant
l'accent sur la nécessité drun important volume d'investissemenÈ, est
une véritable réhabititatlon de la miss*on du capital dans le dérleloppement"

3- Le progrès mixte.

Entre les deux conceptions extrêmes du progrès (substituabilité
et complémentarité) r il convient, au terme de cette analyse, dropérer un
compromis car en réa1ité les innovattons' sont toujours.de nature mixte :

le progrès incorporé exlge La construction de nouveaux
équipements (davantage drusines'et de rnachines) qui transforment le
processus de production.

- le progrès autonome moins matériel exige d,es investissements
intellectuels de formation et de qualification (davantage de laboraËoires
et drécoles techniques) qui contribuent à. mieux utiliser le potentiel
existant grâce à ltarnélioration du savoir-faire, des qéthodes drorganisat.ion,
des compétences et du management.

ees deux formes de progrès ne sont pas exclusives mais inter-
viennent généralement simul"tanément avec des, effets réciproques car elles.
sont, en définitive issues des mêmes causes, recherche appliquée. et appro-
fondissement des connaissances.

Signalons' pour terminer, que de nouvelles Berspectives ont
dernièrementétéouvertesparuneautreconceptiondu@
Ha"it"" Au lieu drenvisager le progrès contrne facteur de crôislsance, on
en vient à se d.emander s'il n'est pas plutôt un effet ou un. résultat de
I'erçansion dans la mesure où il est lui-même stimulé par Le développer4ent
de l'activité. 11 a en effet été constaté que face à I'accéIération des
innovations il est fréquent qu'une améll,oration technologique donne
naissanee à une autre ; iI y aurait en quelque sorte rétroaction de
1'accroissement. d.u niveau d'activité sur lraceélération du progrès
tectrnique selon ltenchalnement suivant : plus on produit, plus on acquiert
drexpérience, plus on irnrente et en définitive plus on est capable de
prod.uire" c'est le phénomène d'apprentissage du progrès'par la pratlque
mis en évidence par ARROW sous le nom de 'olearnlng by doing""

Section 2. La fonction lobale de outil d' ication des
modalités I expansion ,

L'instrument explicatif privilégié, auquel on songe aussitôt,
est évidemrnent la fonction de production dual-e puisque la croissance d.e
l''output.Èotal est mise en oeuvre à I'aide d'un certain €quipement et drun
certain voLr:rne de main droeuvre * d'où I'idée de reehercher Le rôLe de
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lrassociatton Capi.tal-Trav4il dans le processus de dé.veloppement en étudiant
dans queJ-l"e mesure on peut attrtb:rer la croissance soit à lraug4entation
des effectifs employés'soit à. I'accutulation des moyens de production.
L'approche la plus caractéristi'que qui: hase son analyse sur Ia combinaison
optimale des facteurs., est le. .nodèle d.e croissance "néo-classique" ainsi
qualifté car ses'auteurs reprennent pour I'essentiel les fondements de Ia
théorie micro*économique d'4. MARSHALL du début dq XXème siècl_e.

La fonction Ia plus fréquement utilisée est celle de COBB-
DoucrÀs : ce nrest pas ra seule foncti:on de production classique m.ais
crest la plus simple, aussi présente=t-elle liavantâge d.e constituer un
out:tl" pédagogique de réf,lexion permettant de bonnes interprétaËions d.es
données concrètes'" Cette fonction a suscité un gr:and nombre d'analyses
théoriques et d.e recherches empiriques i des formules cornplexes ont été
proposées par différents économistes maisr pour le rnomentr tenons-nous en
à la forme originale susceptible. d'être ensuite améliorée,"

Sous sa fornnrlation généralen la fonction COBB-DOUGLAS se
présente sous la forme 3

Q=f (Ncl )

Q étant la production nette en valeur ajoutée
N le nombre de travallleurs fncluant Ia durée du travail
K Ie stock de capital fixe
cr et B étant des paramètres dont la somne égate L, ce qui

postule des. rendements d'échel-le constants

CeÈte fonction se prête fort bien à l'étude de Ia croissance.:
elle indique $r'à un moment donné la production nationale est fonction de
lrimportance de la popr:tation acttve et de la durée du trayaiJ- ainsi que
du stoek duéquipement et d'outillage" Elle inprique d'autre part que K etN

sont d.es variables eontinues et substltuables et que chaque combinaison
correspond à un output unique : cette hyrpothèse est parfaitement adurissible
â Long terme puisque, les structures de production se modifiant, le processus
productif peut alors.être considéré conne suivant Ia loi des proportions
variables

Les coefficients g et B étant, toujours inférieur€ à I'unité,
la fonction est donc compatlble avec la loi des rendement.s non proportion-
nels" On suppose drautre part que la som'rre des exSrosants cl +.9 = 1 ce qui
postule des rendements dréchell-e constants, hypothèse relativement valable
sur le plan macro-économique" It srensuite gue Ie produiÈ net s.réIève dans
Les mêmes proportions que les quantités de facteurs e si on multiplie. cha-
que input par un eertain eoefficient L , I'output gtobat s'accroît du.même
montant puisquren effet :

'ÀwY" Àrs=f,tB, *o" KÊ = luc, rB = Iy car o + Ê = 1
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'Etudions l-es caractéristiques et. les propriétés de la fonction

Les Broductivités :

- productivl.tés apparentes (brutes)

. du travail dP - dN
aN

9q dK
Ka

. du capital

* productivités partielles

" du travail

" du capital do
a

-QE,' a
K, P

- productivité totale (nesure de I'actton du progrès supposé agiÈ
sur les facteurs CapÈta1 et Travail)

.do dN(Ë- N) 0+ do
a 0

En admettant, conformément au modèle néo-clasgique' que Ie
système économigue est animé par Ia recherche de la maxirlisation du profit
et qurune concurrence suffisante règne sur tous les marchés, on sait que.
le niveau de la producti,on effective se s.itue au, poi'nt où les rendemenLs
marginaux des facteurs sont égaux aux prix correspondants, crest-à-dire
que la productivité marginale du travail est égale au taux de salaire et
que celle du capital est égale au taux de profit par untté de capital
utilisé, quell"es que soient les quantités'drinputs utilisés,

Dans ces conditions, Ifinterprétation économique du théorème
dTEULER conduit à poser guêr si chaque facteur est rétribué sel-on son produit
marginal, le Revenu global se répartit sans surplus ni déficit :

Q= xN+ xK

ift=g*r 0

g
dK

" .,.N0-1 =.(" S

dF
K

La rémunération des facteurs;

or do
ég

dr{

gs"
dN

B
K'

g
K =0"

g
N

e"
dK =g par anale"

K

donc QEqQ+BQ

Alnsi les exposants 0, et I .mesurent les- parts respectives de
chaque facteur dans. le Revenu National"
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Le Èaux de croissance j

Il permet de chiffrer Ia contribution des "3 facteurs" puisgue

dN
N

Section 3" La croissance clrcl-igue le cniadri.latère de I'expans'ion "

Malgré leurs inpe.rfections et leurs amhigruités les critères
appréhendant les eonditions phlsiques de l"a croissance perqettent d'expli-
quer et de comprendre le dynami'sue drune économie i on peut décrirre
"en grros" le processus ttnormal" de croissance de la manière suivante :

L'expansion à moyen et long terme repose sur deux mouvements
qui se eonjugent et dont les 2 iridicateurs pri'ncipaux sont les productivivités
du travail et du capital" Lraecurnulation du capital est Ie ressort central de
la croissance car il permet d'introduire le progrès, de réduire les coûts
et draugmenter la capacité de production" En règle générale lrintensifica-
t,ion du capital entraine bten urre anélioration sensible de la productivité
mais les gains sont réalisés au priX d'une capitalisati:on telle qurau bout
d'un délai t long ils sont plus que compensés par l''accroissement du stock
de capital : lralo3:rdissement du processus de production gui en résulte
déprime le rendement de 1téquipement au-delà.drune certaine période et 1a
productivité du capital se retourne vers.la baisse.

Ce processus peut être exprimé de façon s{mple :

soit g
K

Lorsque vient le'moment où productivité du travai'l et du capital
évolue en sens opposé, quel est I'effet de ces deux nouvements contradic-
toires gui t'emporte ? La réponse dépend du compromis qui'paralt devoir
srétablir entre (-amélioration de la productivité.

{ *nise. en place de techniques' plus capitalist,iques.
\- créat.ion d'enptois.

et e'est la manière dont est résol-ue cette question qui impriqe à la
croissance une certaine allure mais on conçoj-t bien quril soit quagi impossible
de maintenir à 1r itÉini une croissance régulière "

Les contraintes mêmes d.e lraccumulation imposent à intervaLles
plus ou moins réguliers des décélérati\cns de croissance .yoire Dêrne des
récessions plus ou aaoins'profondes : les variables de I'expansion aecusent
alors des évolutions en rupture avec le passé, et c'est pourquoi la crise
économique s'inscrit dans la logique même de la croissance"

4q
a

$+ (dK
K

+0dN.
N

gs
a

)cr+,€-* B

I
N

K;
N

l.i

ooK
N K".N
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on peut proposer le schéna suivant qut tente de représenter les diverses
phases cycliques. d'une crotssance l

1) la phase de démarraqe + alrcun obstacle

2) 1a phase (2) où I'on assiste déJà à une détérioration des
conditions de prodrrction, à lrapparitlon de rend.ements décroissants, tout
cel"a débouchant sur des mécantsmes inflatlonnlstes.

3) Ia phase d,e retournement de la tendance r le système essaie
dréchapper à ses contraintes et s'refforce notarment de malntenir le ptein
emploi alors gue 1'expanston srest déjà fortement rarentte.

4) Ie système 'rimplose" et doit se redéptoyern procéder à. des
refontes de structure, à une rationalisation du processus.de production
d'où obsolescence accéIérée, etc. ".
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-ANNEI,I

. T,A MCtsTLTTE DES FACTE@-_

Nous avons Jusqurlci ldenttflé les pr.inclpar.x éIéments lntrlnsèques
d.e la crolssance, mals la dotatlon en factei:rs et les potentlalités offertes
par le progrès tàchnlquer paf, leur simple présence, nt expllquant pas entlèrement
la causallté de lt expansion contlnue ; Ies modlf icatlons de structr.re de

lrappareil produotif entrent J-argement en llgne de compte, Les déplacements
ae iâeteurs dtune branche à r.rne autre ont en effet des répercussions favorables
sr:r Ie développement économique dans Ia mesure où toute réorganisation est
susceptl.ble draccroltre lfeffncaclté des ressources productives exlstantes.

Lrétude des fonctions de productton a d.éJà démontré qutau stade
de ltentreprlse (cf. Cours trEconomle de la productiontt, tronc cornmun), Ia
recherche de la comblnalson optimale entrai.nalt Ia plupart du temps la
substitution dt imputs entre eu:r. 11 en va de même sur Ie plan macroéconomique :
ltaccélération du rythme de lrexpansion ntest pas étrangère à des transferts
de facter:rs auJourdthul plus intenses qutautrefols. rl nous faut donc examiner
malntenagt dâns quelle proportlon on peut attribuer à la redistribution et à

1a mobilité du capltal et du travall une certalne part de hausses enreglstrées dans

le niveau du Prodult Natlonal (1)

Sectlon 1" Princlpes de Lr l-ncldence des transferts intersectlonels
de facteurs

Ia théorie marglnaliste nous enseigne qurr:n déplacement de
facteurs dtactlvités à basse productivlté vers des activités à haut rendement
entralne un relèvement slntultané de la production et de la productlvité
globales. De façon plus précise tout ehangement de localisation sectorielle
des ressources provoque r.me influei:ce favorable sur 1e Revenu Natlonal si Ie
rapport entre 1es produits marglnaux du travall et du capital est plus grand
dans Ie secteur draccueil que dans celul de provenartce; nous pouvons donc
conclure à un effet positif propre au redéploiement des facteurs chaque fois
que le rendement marginal dtun imput de qualité'unlforme ntest pas le même en

dêr.u< eitplois concernés : dans ce cas 1e transf ert de 1r endroit où sa prod.uctirrité
marglnale est la plus faible vers celul où elIe est plus éIevée se traduit par une
hausse quasi-mécanique non seulement de lroutput mais encore Ce 1a productivité
de chacune des deux aetivités.

(l) prAcfsons dtemblée que dans ce chapitre, nous ntenvisageons e:ccluslvement
que lfoptique de Itoffre. .-
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Ce code d.e bon:re gestlon srapplique conjointement ou séparément
aussl bien à Ia main d"toeuvre qurà ltoutillage disponibles. Si par exemple Ie
capital avalt une prociuctivité marginale identlque dans toutes les parties
drune économle mals que ce1le du travail y dfffèrer d.es transferts àoéquats
df effectlfs stimuleraient la croLssance ! 1es mlgrations interprofessionnelles
exercent blen à el1es seules r:n effet entralnant pulsque la populatlon actlve
mieur< répartle se trouve ainsl mieurc employée. ITt phénomène anàtogue Eeprésoterait en ce qul concerne lréqulpement : lorqutbn constate que raproductivlté marglnale du capltal a été particullèrement é1evée dans 1es
branches à croissance raploe, erest qutune partie des progrès productlfs dupays sre:cpllque par les d.ifférences de rythmes de croissance du capltal entre
1es dLverses branches. Drailièurs, la plupart du temps, la réallocàtlon d.tr:n
facteup se Jolnt à celle dtun autre car les secteurs fortement productlfs sont
également ceurc qul e:clgent trte plus grande quallfication d.u travail et une
lntensité capitallstlque plus éIevée aussl srexpllque-t-on que les mlgrations
professlonnelLes solent généralement concomltantes avec lraccumulatlon du
capital. Sl wr secteur dtaccueil dlsposalt d.feffectifs peu abondants mais d.tun
équipement par travallleur insufflsant, sa capaclté dr embauche serait amoindrieet ltabsorptlon des mlgrants venus de secteur" peu productifs ne serait guère
aisée ; en règle générale, taux de mlgratlon et taix de fornation,.du capltal
vont de palr.

51 Ia théorle générâle de Ia mobillté factorlelle est d.rune
appllcatlon unlverselle, il lmporte cependant de soullgner les dlfférences denature entre les mouvements démographlques et 1es mouvements de eapitar:x :
1e travall et le capital sont blen tous der,rx des varlables insirumentales mais
11 existe une dlssymétrie entre 1es traitements ar.rxquels ces ressourcesproductlves peuvent être respectivement soumlses. Iprsquron parle de capltaltransf/rable (au sens rée1 bien entendu et non en termes flnanciers) il'nepeut sfaglr-que d.e celul nouvellement formé pend.ant tme périoae aonnee, oi"stà dire de lt lnvestissement. Les lmmobtllsattôns sont larlement lrréversibles
pulsque comme son nom 11 lndlque, le capltal fjxe est par déflnitlon très peu
moblle : on ne démantèle pas.des uslnes, des lnstallations ou d.es infrastructureslndustrlelles anelennes ou mâe,r'r,. récentâs ! Face à ltimpossrUrfité physique ae-déplacer du capltal-stock en raison de sa rlgldité, 

"".ri 1u capltal-flqx estsusceptlble drêtre orienté vers de nouvelres destinatlons. par contre, refacteur travail est beaucoup plus rfmalléablet' parce que les transferts depopulation actlve peuvent Jouer tant sur le ttstocktr àxlstant que sur 1es f}:xà naltre. Les mutatlons professlorurelles intéressent non seulement les jeunes
travallleurs parvenus à Itâge dtactlvlté mais surtout 1a totalité des eifectifsdéjà employés et ayant depuls longtemps accédé au marché de ltemplol. ci"si ---
pourquol, par Ia suite, nous ralsonnerons de préférence sur la mobilité de lamain df oeuvre qul est beaucoup plus complète ôue celle d.u capltal et qrden outre,est statistlquement nettement mler.uc connue ; en privllégiant cette varlableopératioru'relIe, nous serons alnsi mleun à mème de mesurer Ie soutien apportépar les mutatlons professionnelles à Ia eroissance ; dans le cas de la F"u.n"e,les relatj.ons entre qcod.e rural, progrès agrlcole "i urcpan"ion générale ont éiéen effet partlcullèrement mlses en évldsrc€. Le recours à un moàè1e formaliséchlffrable facilltera la compréhension et lrestimation des équations atinter-dépendanee entre productivltés et échanges mlgratoires.
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Section 2. Analyse économétrlque des eonséquences srr 1a croissanee des
oéolacements de facteurs

Ce modèle explicatif se propose de reohercher comment sont affectés
les croissances globales et sectlorrèLles lorsque sont utilisées comne varlables
motrices diverses locallsations disponibles du travall et du capltal ; lrobjectlf
est donc d.e caleuler Ie taux drâugm'enta.tlon du prodult dans chaque branche et
darrs lrensemble de ltéconomie en fonction d.es variations relatives et des taurc
de migration de Ia maln d.roeuvre et des investissements alnsl que d.es caractérls-
tlques technlques du processus productif.

Par soucl de simplification nous raisonnerons dans Ie cadre drune
économle bi-fiatôofdle tout en saehant que Les formules élaborées sfappllqueraient
à r:n découpage plus poussé et ne constituant qutun polnt de départ à des modùes
plus compleres,

Consid.érons une économle à d.ewc branches (par exemple, lragrleulture
et 1r économle non agricole) et admettons que 1es productions sectorielles soient
régies par des fonctj.ons de type COBB-D0UGIAS et que les wtités de meswe des
biens et facteurs soient homogènes. E::. situation dtéquiIlbre initial, on peut
donc écrire à ltalde de symboles prédloÉment utllisés dans 1e cours :

Relations purement comptables : Relations technlques de
productlon :

Y=Y
N=N

L 2
N

1 2

Y = Nooi
Y1 = N1-

+

+

BL
K

Kf

B
K

ĉ.

c.
Y^ = N^' .t1

K=Kr+K,

I

2

tr termes de croissance les variatlons relatives obéissent donc ar.x
équatlons suivantes :

dY d"1 
"1 d"z 

"zî= ", 
*F* \ *T

dY. dN.

f-"tT;t*u

dK
K6

qN

N
G

dY
Y

qR
R

dK
1

1K

z

I

dY dN?
o, rÉ* B

1i,
K2

2

I1
Y.

apparalt clairement que le dé'reloppement de lrensemble de notre
économie est donc trlbutalre d.es échanges de facter:rs pulsque ltaccroissement
du produit global dépend de la répartltion de Ia production entre les der.:x
secteurs qui est eLle-même fonction d.e ltaffectation d.es facteurs de productlon
disponibles donc des mouvements de main dtoeuvre et de capital entre les deu:c
branches concernées.
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Nous allons malntenant étudier eomment la production et Ia
productlvlté totales réagissent à de petites variations des quantltés de factegrs
employés dans chaque secteur ctest-à-d.ire à dN.' dNc, dK1 dKo. A eette fin, on
doit supposer que les produits marglnaux factoilelb ne Ëont'pas les mêmes dans
chacune des der:x actlvltés : sl lron déslgnq par a le quotlent entre les
productivités marglnales du travall et par b 1e rapport entre ceIles du capltal :

Y
01 N =a.0

2
1

T

2
*PzI

"2
N2

"z
*2

Ê

B1

cl Yt *42Y2
cr = --ff-

Et lron sait drautre part que :

Y

*1
1 _ o" Bz"

Y Y
1et p

Ta-ïr
Nz *1

KKL2
)+ oru:b) #,p1-n'.2

KK

dN,r dK. ff^
é ^+ I- Iç ="-iE--t

Y

Compte tenu des dlfférences de productlvtté inltlales entre Les
deurc branches, Ia résolution du système permet dtaboutlr à Itéquatiàn générale
sulvante (1) exprimant les résultats des transferts lntersectÈctrnels de faeteurs
sr.rr 1a productivlté et la productlon de lréconomle globale :

f t -,*,
$=u(l-arffi,

tl +l

&z dK

*z
1

K
1

On déduit de cette formulatlon que la mobillté des ressources
productives aurait un effet nu1 :

- sl les productlvités marglnales des facteurs étalent ldentlques
à ltorlglne dans chaque branche (a = b = 1) t

- sl les varlatLons relatlves des quantités de facteurs étaient
slmilalres dN

i"
N-

l_

En cas dfapplleatlon concrète, on peut substLtuer à Ia longue
ocpression précédente, une équation équlvalente plus sfunp11flée qul se ramène
à:

qR
R

€1 dN +dN2dN ^.o"*r 
* dK2 

dK+ Kt----- * 

- 

\' ''b"Kl * K2 K to( 1
)a"N

1
n*z N

Le rythme de crolssance de Ia population actlve et 1e taqx de
F.B.C.p. sont généralement bien connus par Les comptes natlonar.x j par.contre
les coefflclents a et b sont très difflciles à estlmer d.l.rectement aussi. les
assimlle-t-on, conformément à ]a théorle néo-classique, arlc rémwrérations des
facter:rs : on est en effet en droit de,consldérer que les écarts d.e productivlté
marglnale =" fi'raOutsent, à travall équlva&entr:par des salaires réeLs dlfférents
et qutl1 en va de même pour rend.ement marginai du capltal et taux de proflt.

(f ) mous omettrons les calculs intermédlalres que 1tétud.iant d.oit pouvoir
reconstituer alsément .
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Si par ailleurs on admet qur en raison de sa plus grande fluidité,

le capital possède sensiblement la même productlvlté dans ses dlvers emplols
et qut en général une économle se caractérlse plutôt par des dlsparités de
salaires lnter branches, Le second membre d.e 1réquatlon cl-dessus d.evient
négllgeable et lron peut alnsi calculer de manlère approxlmatlve mals valable,
lfinfluence erccluslve des transferts de travailleurs entre les detx secteurs.
Crest alnsl qutont été estimés les galns de croissance attribuables à une
modlflcatlon de la répartition de Ia main dtoeuvre entre ltagriculture et les
autres actlvltés : 1es économl.stes ont chiffré pour plusieurs pays de
comblen l-e P.I.B. auralt été lnférleur en n sl la structure des effectlfs
avalt été la même qur en n - 10,

Cepend.ant lorsque ltacsent est nls sr:r le rôle des mlgratlons
professLoru:e11es dans Ia crolssartce, cecl obllge à détailler quelque peu
les reLatlons du modèIe en ce qui concerne ltéqulLlbre entre lrexpanslon
d.émographique naturelle et la dlstrlbutlon sectorielle de la main d.roeuvre
avant et après mutatlon.

Ltaccroissement de la populatlon actlve dans lrensemble drr.:n
pays pendant rine pérlode donnée se répartlt entre 1es deu:c secteurs de telle
manière que :

N = Nr*Nz

Imaginons qurinterviennent des déplacements de travalllews du
secteur prlmaire vers le seeteur secondaire, cas typlque de 1f exode agrlcole,
les variations sectorlelles deviennent :

AN -N 1"t1 - M'

2"n2 + M'

T

1

T

Alt N
z

n1 et n2 déslgnant les taux respectJ.fs de crolssanee de la
maln droeuvre âfsponÏnte dans chaque secteur en lrabsence de toute migratlon,
et Mr Ie volume d.u transfert des effeetlfs drune branche à lrautre." 

On peut alors éorlre :

. 
^r{ 

ANNl =*f";_+Nt(nl -Ë)-Mr

et en posant : M = Mr * *t( 4[
N

n

AaI "N*tN
NI

En d.éfinlssant le tar:rc de mlgratlon m = + , 1es termes de
Itéquation de référence d.u modèle se préclsent pulsqut'dr\ y insère les taux
de crolssance de 1a maln dloeuvre dans chaque branche après migration qul
devlennent :

ANl Arv M ÀN

=æ€mN"NN.NI1
Aw M _^qTa

*z NN
.*t

N2N
2

Ces relatlons permettent alnsi d.e déterminer ltampleur destransferts éconômlquement posslbles et souhaltables en fonctlon d.e de,x seuilsllmites de mlgratlon, un plancher des échanges lntrerprofesslonrrels néeessalrespour que les disparités de revenu par tête statténuent dans une certalneproportion et un plafond des déplacements de maln dloeuvre à ne pas dépasserpour maintenlr une crolssance sufflsante de Ia productivlté et du r"vuàu partravatlleur dans le secteur dtaccuetl.



LES MODALITES DIEVALUATION DU CAPITAL FIXE PRODUCTIF

- Schéma e 1 tflé de Xa méthode chrono.l,oglque -

Sltuat,ion en début drannée n-l

K

Mouvementa au cours de tfannée n-l
SLtuat.ton en fln drannée n-l
eoLt au début, de Lrannée n

sAI

K etock de capltal brut
C stock de capttal net

I flux dllnveettegements brute ou entréee

S flux de déclasaementa brut.s ou eortLes

A flux diamortlsgements

Pour une année donnée, I est observé statlstl.quement (fACf),

S et A sont estlmés respecttvement en fonctlon dee lols de

mortallté et de dépréclat,lon; et lton obt,lent les dquatlone:

KaK-+L-Stn n-I î-I tr-I
C=C-+I.-Atn n-I Il-I tl-I

-+.

Symbot!.eatlon algébrlque

(.)
o}
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La forrnation d.u capîtal fre productif (capitol en milieu d'année) d.es SQS et EI en rnatériel et bôtim'ent-génie cîoil

o Ensemble des branches
' ltlat&ict Bôtiment ct génic civil En millions de francs 1910

\.(
ç.2
\,^ FfD-
tll r

ozÈo
PF
\-(si
â (')
l\A
om

rr
oz
o
3
ôc
m
t/.)

Ânnée

1950. . .

1951. . .

Capital brut Capitsl net
Amortirgement

linéaire
Déctasgements FBCF Capital brut CapitÂl net

Amortissem€nl
linéaire

Déclassements FDCF

1955. ".

1952""...."
1953" . . . ...
t954...""".

1956. .. ".

1958. " .

t959. . "

1960. . .

l%t" - -

1963.......
1964.......
1965..""...
1966" ".
1967"".

1968" ";
1969...

1Ct0..

7n1..
tn2".
t973. .

1974 " "

7ns..

152 031

162 480

7728;t2

782W2

t91233

200 348

ztr osi

223115

237 923

2S24/J8

267 572

2Un8
304 915

327 059

351 215

3764a2

403û2
43272t

463X07

s00 359

542 360

587 939

637 672

691 800

?45 881

796U28

WA1IB

895 016

9d4tls
991453

n704
94 303

100 864

106 r58

110 654

tt'g74
r21 558

t29414

138 405

wtm
t56 268

167 U2
179ffi'
193 811

209 130

2246t7

241776

258749

277 zfi
300 327

327 331

356 288

387 632

421 4v2

484 456

,180 119

504 3r8

530 192

554 5,lll

5n B2

10 569

71A.il

12 300

13 033

13 680

M32A

75Vtz

15 987

w 022

t8 0?6

t9 181

204dL

219&
23æ2

25 427

27 338

293/d;I

31 579

33 905

36 681

39 871

43324

47 æ7

sl 767

55262

saTgl

62tgp

65723

69 058

72202

7ilz
? 882

8209

I 694

9 308

I 901

104Æ

lt 0t4

11 560

12201

12824

13 496

74343

t5 206

16 148

17 176

18 308

79ffi
2A964.

22 455

24105

2581.J.

2't7m
2993t

32263

348t7

37 67
4ôm7

u322
{t 577

77 52A

1B 901

flns
77 947

t7 757

19 683

22æ3

24693

26297

26434

28 918

322t6

354n
38 341

41326

42 533

qI I9T

Æ924

s3 583

63 t,tO

67 422

73 686

79 413

86 563

85 ?94

79æt
89 BO3

89 867

93617

myzl

315 648

3t9 221

321 927

324 083

326124

328 283

331 363

33527L

339 9t'3

345 3r4

351 641

359 569

369 049

378917

389 385

400 785

4t320d

427 2t2

M2tr$
487 875

4757t5

495 4AI

5t6929

539 5,r4

561 t33

580 9{4

599 016

6t645,t

633 781

650 545

161155

164 458

166 813

168 545

170 071

tltû7
7739%

fi6m3
180 458

!84 608

189 506

195 819

2034/6

zttt74
2t9 196

227 8tO

2370Él

2{t 502

258 4L7

26970iù

2825m

296 815

312249

328 180

3/.2602

ïil524
3ûn9
373 478

382122

380 042

I 146

92û
9 345

9 408

9 471

9SM

9 655

9797

9ffi
10 161

10 385

10 666

11 003

11 352

1l?24

72 t}t
1257?

73 A7l

13 603

1476i/

t4Btz
15 526

16 301

l7 læ
17 868

1B 549

19 160

197û
20 303

20 trt3

I 920

I94:|
'8959
I 946

I 905

I 866

I 829

8782

I 786

B B2O

B 869

B 951

9 ort
9 065

9 ttg
s rbs

9217

9282

9 378

9 475

9 607

9 758

9929

to 112

10 330

r0 569

10 844

ttlffi
71526

tL923

12,183

12528

t07B6

11,tilt

10 501

11 587

t2269

t3 tsB

13 694

14714

15629

18 fi8
78tt4
rB 938

20 182

20 901

22310

24zLL

2429/1

26M2

28721

30 (b2

32 634

32637

30 98il

29 478

28 1{I)

287û
28572

28404,

1976.. .. ...
1977"..."..
rn8
1979.".."."

o)
æ



La forrnation d,u capital fi*e productif (capital en rnilieu d'iwyée) d.es SQS er EI un tnatériel et bâtirnent-génie ciail

o Ensemble des branches

Matériel Bôtiment ct génie eivil En milliong de frnacs coùrants

Année Capital brut Cepitf,l net
Amo!tissoment

lin6aire
DdclassotncntB AmortiBsernent

linérire Déclasscments FBCFFBCF Capilâl brut Capital net

1950. ".
isst"..
1952. . .

1953. . .

t954""-

1955..."...
1956. . . . ...
1957.....""
1958.. . "...
1959.......
1960."."...
t%L.......
1962.".....
1963"..."".
t964... ".""
1965. ... ...
1966,".".".
1967.......
1968.....".
1969. " . . ...
tnÛ.".....
197r.......
7972......_
1913.......
1974..

1975. .

1976. 
"

L97? . .

1978. .

7n9..

67 915

90769

!L2 134

712'.t97

117 M8

t23WI
135 ?38

150 920

175 9tt1

195 020

2t2 522

233 4r9

257 30r.

285 416

312 343

339722

369 521

405 798

414f63

46,2292

542 360

608 062

æ2t22

780 835

987 198

t 779 423

7 36675L

I 5B61,r5

I 788 1,10

2M1,6t4

38 905

52 790

65Æ7

65 624

67 590

71 328

78 tlï
8'1278

102 352

t73?ffi
724137

136 826

151 631.

769 t73

186 019

242750

220 806

242 618

247 887.

277 M9

327 331

, 368 556

41466'2

475 333

s99 580

7W974

814634

937 454

t 047 033

I 164263

4743

6 4t2

I 000

I 076

I 385

I 878

977s

10 808

12 613

t3 988

15259

16 788

18 54il

20 626

22643

24 696

26932

29 637

30 320

33 893

3987t

M816

ffi377

57 7M

72971

B? 001

100 584

116 386

130 640

t457B4

3 425

4387

5324

5 391

5 ?33

6 158

6?ffi
7 455

8572

I 436

10 195

11 063

12 rt6
73279

14 3f,9

15 511

16777

18 368

rB 760

20?ffi
24lo5

26717

2973s

33 874

428s7

St84r
61,276

729s9

84 598

96218

7 799

10 655

11 560

10 949

10 803

12284

74253

16 655

19 {tB
20 452

23 036

26463

30 006

33 541

36827

3B 4t{
43254

45 869

n9M
58 318

67 422

76271.

85 047

97 225

ttz29L
1t6729

143B43

157 W
t74 549

185 850

L24523

153 014

t87 522

173 685

t76 478

776717

186 115

196 tLA

21,4619

225 639

233 296

2{r 99
2&103
292 725

317 411

337 770

361 450

382 189

396 387

,[35 9BB

4757r5

522 905

580 507

670 938

813 4,:13

943 534

1 096 808

1235204

I 389 ?3s

1s32463

65254

't9 032

93 9B:I

89 957

91 658

92 159

97 525

103 634

113 823

120 630

125726

135 059

t4,5 592

t62B[,5

178678

19r 987

207 ns
22t 590

231 676

256 807

282592

313 286

350 6,tB

'!08 115

496 78:l

575 839

667 383

?4B 300

83? 895

918 780

3'.t82

4 438

5273

5 033

5 147

5 140

5 431

5'175

6 306

6ffi
6 890

7 357

7 874

8752

9 557

L0223

10 998

11 ?03

12 196

13 490

14Bl2

16 388

18 306

2t 275

25927

30 129

35 084

39 552

M5t9
49o7B

3 750

4216

5 072

4 Bi]o

4æ4

48o4

4 989

5 153

5 574

5763

5 BB4

6 r74

6Æ
6 989

7 434

7 722

I 063

I 311

B 408

9022

9û7
1029B

11 151

t2 574

14 960

77 tffi
19854

22 377

25275

28 089

5 234

6172

6 r23

6 064

5 660

6 260

6 906

7 7r$

B 65s

9 615

10 369

t2Æ
13 507

14 600

16 451

L7 6r,4

19 515

2Tî/6
21779

247n
28721

31 734

36ffi
40 s8B

+tw6
47 BB3

5t 528

57 6t4

62647

66 892

G)
(o
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F.B.C.F. et amorti$ements totaux n )

Plantations
(Millions de francs)

Prix conrtants l97O Prix courants

F.8.C.F. Amortissements F.B.C.F Amortissements

1970
1971

1972
1973
1974
r975
1976
1977

1978

1979

7 655
I 996
9672

10 231

10 630
9 214
9 263
I54tt
I 290
I 115

6 752
6 951
7 t60
7 416
7 693
7 922
8 099
824l
8 367
8 476

7 655
I 694

11 059
12 641
15 151

14 7S
16 397
16 353
19 372
21 465

6 752
7 514
I 146

I 097
r0 981

1274€
14 47
15 963
17 680
20 r98

Prix courantr

F.B.C.F Amortisssmentg

673
834

1 047
I 455

t 779
1 44:l
1 319

890
r 090
r 66:t

808
915

1 005
1 t&+
1 466
1 518
1 755

1 888
2 091

2 4{t9

{11 La F.S"C.F.'torsl. inclue la F.B.C.F. .n bét.il (cnegtcl). qui n. €tonn6 par lieu à amorriçgomcntl.

Prix courants
Bâtiments

Matériel

Prix courants

(Millions de francs)

Annéet
Capital
brut

Cepitd
net

qmortisserncnE Sorties F.B.C,F

1970
r971
1972
1973
1974
r975
1976
1977
r 978
1979

57 623
62 309
67 07'-|

75 833
86 942

10233/
115 r30
r25 029
138 900
rs7 325

32 530
35 334
38 1€
43 300
497t1
58 588
65 653
71 69
78 820
89 174

1 558
I 689
1 829
2 070
2 380
2 797
3 152
3 431
3 817
4 329

1 203
1 277
1 356
1 512
1 712
1 994
2240
2 432
2 707
3 067

2362
2 389
2497
2 954
3 429
3 322
3 843
4 485
5 062
5 866

x970
1971
1972
1973
1974
1 975
1976
1977
1978
r979

42 014
47 366
5t 377
56 93{
69 570
83 36
94 6æ

106 s28
r18 il:lo
136 188

23 678
26 523
28 503
31 51S
38 668
46522
52?€4
58 341
63 913
73 076

4 386
4 910
5 312
5 863
7 135
84r!
9 540

10H
11 772
13 410

3 350
3 814
4 145
4 646
5 671
6 617
7 656
I 730
9 917

11 590

5 384
5 688
6 634
7 607
9 431
9 57S

r0 780
r1 1æ
13 026
13 æ6
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11. t4r(

En ?"

Croissance de la production Ïntérieure brute
'(en aolurne et en prix) et de Ia productiaÏté, de 7959 à 1973

200

lndice base 100 en 1959
(Echelle logarithmique)

\9

59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 .72 73

100

90

80

19t9 ù t06rr l06zr À 1967 r967 À 1069 t969 À 1973

-
Volume do h production intérieure brute 6,8 5'3 6,7

0,5

7'9

9,7

9'B

62

6ro

_ 1,8

3,8

6,0

Enploi :

Effectifs totaux-. " . 0,5

2;,6

!0,7

9,6

4,9

5,5

- 0,9

3,8

0,1

1"6

LL2

T,L

6,4

5,0

-22
2,1

0,6

4
7rg

714

6,7

6,1

2,1

3,7

Effectifs salariés- " "

Volurne de l'endettement. .. . " '
Investissement productif .

Capital brut/tête..., .. ..

Productivité horaire apparente du travail.,.

Productivité du capital consommé,

Productivité globale des facteurs. . . . ". "

- o,9 0/a

O//o

-1,8 o//o

J 6qrces . €ru,1n( hltlo{ i qu._ ù t/ il'evvw /tu'lLh^rrt+' Ghtl"*t ivt ar E t, "-
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Productiuité totale d.es facteurs

Prod.uctiaité horaire du traaaÏl

Agriculture "

Inilustries agricoles et alimentaireg " "

Énergie.

Industrieg intermédiaires'..

Industries d'équipemeat. " .

Iadustries do consommstion.'. . ......
Logement.

Transports et télécommunications.

Bâtimeotg et travaux publics.

Services. :...... .:.'....
Commerces.

Ensemblc....

1967-1969

En 0/6 par an

En % par un

1959-1969

J

1959-1963 1963-1967

5'l

Irl

416

LL,L

5rt

5'7

6r3

4r7

4,8

5'0

5,4

5,0

8,1

3rB

8,4

6:7

5'1

4'7

2,4

3,2

7,0

3,t
tt

4r7

4r3

ttp
804

e2

719

3'7

6A

4'3

2'5

4rr

7r3

42,

10,1

614

62

6'0

3r6

4'5

5,6

3'9

3,7

5r5 5'5

lt

Trcsl
tl

hc .. ol. cit

1959-1 963 1903-1967 1 967-1969 1959-1969

Agriculture.

Lrdustries agricoles et alimentaires. .

3,5

0,3

516

1,2

2'5

3"r

3r0

7,3

316

216

3J
TA

0,6

2rO

5ro

3rL

3,6

3,0

o3

lrl
4:7

,,
3r0

2"4

Énergie.

Iadustriee in1s16{diairæ.

Industries d'équipement.

Industries de cousommâtion..

Logement

Transports et télécommunicâtio[s. 3r0

1,0

1'3

to

1,8

,,
0,8

0,8

3'4

0,4

0A

tJ

2,6

\,4

0,9

1,8

BÂtiment et travaux publics .

Services.

Commerces..,. . ,

Ensemble . 211 l19 2'l 2"0

S çru*'"
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Épolution d.e la productioité totale

En % par rrppoil À I'année précédeuto

1966 1967

2,6

216

0'6

J"D

3,6
5,9

3,0

4'5

2r5
42

5,2
0,5

rr7
4r3
2,7

3'4

o3
416
4A

4,7

5,3

62
42

3"5

3,0

1,5
2"1

5,0
lr7

215

1,0
6,6
2J

3'0

t,6

217

2A

L2

3,0

3'6
2,6

5'0
7,7

1960 1965

217

t98t 196A 1903 t904

29Productivité bnrte. "., "

nications

U02 à U 10. Braaches marchendes
ron f.lsacières, uon sgricoles et
hors logenent :

U02 À U06. Toutes industries
(hors BTP)...
U 02. lndustries agricoles et

alimentaires.
U03. Énergie.
U04 à U06" Industrie....".

U04. Iadustrie des biens
intermédieires.

U05. Industrie des biens

U 10. Services mÂrch8rds.

d'équipement.
U 05 A. Éguipement prof6-

U 05 B. Éguipement ménagêr
U 05 C. Construction suto-

mobile.,
U06" tndustrie des bieDs dc

ooDsomtnatiod courant€. . ..
U 07. Bâtiment et Génie sivil et

rgricolo.
U 08. Commerce... . . .
U 09. Transports et téléconnu.

eioD.uel.... " " .

1,9

02
3,9
2,3

1r5

219

1B
12,8

3,7

2r7

1,3
214

4,6
0r1

l16

3'0

1,2'
6rl
32

4rg

1'8

2,0
2,5

714

212

3"4
2p,

't

2r5

2rS

2,0
3,5
2,3

1,5

3,0

4,3

- 1r3

0,6

2,5

1,3
t2

2,9

- 0'4

219

0,6
1,9
3r7

316

416

4,1
10,9

4,9

3'1

1'6
1,8

2,6

- 0r1

2r3
l,L

1,8 2,7 1'8

2rl

2,4
2,4
L,9

tr7

116

3r0

3't
2r8

0,6

- 0'4

2,7

1,3
3,7
29

l12

4,4

4,3
6,1

4,L

3,4

0,4
2"7

0J
019

lr7

1972 19?3 19?4 197ô

Uû2 À U06, Toutes indusuiea
(bors BTP)...
U02. lndustries agricolea et

alimcntaires.
U {Xt. Énergie.
U04 À U06. Industrie......

U04. Industrie das. bienE' intennédiairer. .

U 05. tndustrie des biens
d'équipement.

U 05 A. Équipement profæ.
siontrel"...

U 05 B. Equipement ménqgcr.
U05 C. Construction &uro.

mobile..
U06" Industrie deg biens de

consommatiol courarte.. . ,
U 07. Bâtiment et Génie civil et

U02 À U10. Branches marchaudes
19lr finrnsillss, non agricoles et
hors logement :

Productivité brute. .

2,9
02

22
2,8

1970 1971

2r0 2A

216 1"8

1,9
23
trB

0J

2r7

3,9
4'5

,,
1r7

0,5
015

418

1'4

et télécommu-

U10. Services marcbÂûds.

22
8'3
l'9

2r3
0r7

agricolo......"
U08. Commerce"
U 09. Transports

aicatiom.. "..,

- 0'4

2,7

' t,1
s2

1968 1969

3,3

3'1
4'0
3r3

4,7

2,9

2,8
215

3'5

2r8

0,3
3,4

nl

2,6

197ô ts77 1978 1979

19

1,6
2,1
2r0

lr7

216

1'7
49

4'5

1,6

2,8
2,9

4,8
2r5

1,8

09
3,6
1'8

2,8

.t,

2"4
s2

1"4

- 0"4

- 1"6
,'f

09

0r7
1,3
1r0

0'2

0r8

1'0
3'4

0,9

2"4
L,l
0,5

2,2,

0,5
1,3
2,6

4'L

22

1,2
LL2

4,3

t2

1,6

1,8
2rO
1,5

t2

0r4
0r7
tr4

0:r

_ 0,4

-020B

2,0

o2

- 0'6
3,0

- 2rg

3A

t2

lrg

2,3
0'B

12

tA

118

1"4

22

- 1'0

0,4

' 0'6

5r1

- 2"0

: 0,5

2,1

- 0,t

t"0

7,7

0,8

2,3
7r7

4,1

- 0'5 - 0,5
2,6

2,9
0,3

0,6

-02
1,3
0,1

- 0'5
2,3

2,3
0,8

02
t2

3,1
0,5

2,6
t,4 - 0,3

L"7 - 0'7
0,4

2,5 I'6 1,2 1,0 1r8 l"l 1,2 0'8

S *, a L" v.t twv tluurt ,r)rt^^^;a1r./,^ Fd^trq N kg - n n .

tusee . ,t4ùi A4<4,.
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Éaolution d,e la productit:ité horaire appatente du transail

Ea 0/6 par rapport À I'annéc précédento

6,7

79
8,9
6'3

1'9

7,3

6'9
L4"7

7"5

10,6

4,4
5,8

8,0
lrt

5,3

82

6'1
13,4
8ro

t2,6

4'5

4'4
6,1

4,4

5,5

6,7
313

5'6
0,4

SJ

1973 1S75

1960 196 I 1962 1963 1964 1965 1 966 t 967 1068

6,3
10,7
7,7

1969

U 02 À U 06. Toutee iadustries
ftors BTP).
U02. lndustries agricoles et

alimentaires.
U03. Énergie.
U 04 À' U 06. Industrie......

U 04. Iudustrie des biens
intermédi&ires.

U 05. Industrie des biens
d'équipement.

U 05 A. Équipement profes-
sionnel....

U 05 B. Équipement ménager
U 05 C. Constructioq auto.

mobile..
U 06, Industrie des bieus de

cousommatioa courÂnte. .,,
U 07. Bôtiment et Génie civil et

agricole.
U 08. Com-erc€..,. 

"
U 09. Transports et télécommuni-

cations..,
U 10. Services marchands.

U02 À U 10. Branchea rnarchandeg
non finnnsià€s, nou agricoles
et hors logement :

Productivité brute..,

U02 è U06. Toutes iadustries
(hors BTP).
U 02. Industries agricoles er

alimentaires.
U03. Énergie...:....
U 04 À U 06. Indwtrie......

U 04. Industrio des biens
intermédiaires

U 05, Industrie des biens
d'équipement"

U 05 A" Équipement profes.
eiorurcl. "..

U 05 B. Équipemeut ménager
U 05 C. Construction auto-

Bobile..
U 06" Industrio des biens de

consommatioa courante, .. .
U 07. Bâtimeat et Génie civil et

egricolo.
U08. Commeroa.....
U 09. Tranrports et télécommu"

nications.
U 10. Sernices marchnnds.

U02 ÀU10. Brancbes march"ndes
non f,nqncièree, non agricoles et
hors logement :

Productivité brute,

5,8
3r6

7r8

1,7
9,9
912

10,5

10,2

10,9
12,3

7"7

6"1

2"4
2r7

7,0
3,0

6,7

4J
l.s.2
6'6

8,2

3'3

4,7
8,4

L19

?,3

7r3
3't

4,8

0,8
9,0
5,4

4'5

62

4,0
31,3

9,0

6,7

3,1

t;t

3,0
s2
9,1

e5

!0,2

8,5
252

13,4

7,6

3,4
2,9

4,3
0'1

11,0
7,4
512

13,0
12,0

807
I

9,1736,L

3,6

4,L

s2
3,4

1,0

8'0

6"4
4,0

1,5

6,6
5"9

4,0

10,3

9,5
74,7

L2,1"

9,0

0,2
4,0

0,9
0,6

7,0

e2
814

62

8,7
1"6

22
3'6

6J
0'7

4,6
0,6

4,5

7,0

2,5

6,7

2"8
2,0

1"1,L

7"L

9,3

7,5

1,2
5,4

7A
2,4

5,1 5,4 3,9 4,6 42 4,1 6,r

1976 ts77 t978 19791970 1971 1972 1974

7,2

9,0
198
5,4

6,2

416

22
1,9

t32

4,4

3,3

10,5
0,2
l19

- 6,8

9,0

13,1

- 
J'D

3,7

4,3
4"4
319

23

3'4

4"1
70,1

0,2

6"3

5,5
3,2

114
3,5

-225,3

6'8
3"4

6,5

7"
9,8
6,4

6t9
513

10,3
5't

5,9

8,5
8,9
5,4

2,L

6rg

9,0
10,9

0,3

8,2

4,4
7,9

6'6

7,1

r,.r)

t22

12,8

5,3

- -\rf
3,7

6'3

5,0
13,0
6,0

8'8

615

6r8
13,0

4'5

0"7

4,4
7,6
9,L

6,1
4r7
4,6

5,0

4"0
4,8
419

616

4,6

5,7
7,2

2,7

2,8

4r8

2,2
5,1
4,8

7,6

28

0,8
11,5

1"0

4A

0,6
2,3l,o

5"4
t,B

4,9

3,9

5r!

5,6
4,6

4,1

42

2,0
0,5

3,4
0,5

813

12,9

7,9

4A
38,0

14"0

5;3

4"4

6"7
t'0

5'2'
L,S

6,0
0"7

4r8

9,6
0,3

1,0
1,6

5,3
5"7

6,0 6,4 4r8 3,6 2,9 5,1 2,8 3,6

7,4
1,4

3,3



t 962 t964 19ô5t963

1,6
3r4

0'1
13,6

- 1"4 _02 -19 -23

- 3'1

- 3r3

- 2r3

- 7'5

- 5,0

- 1,9

- 3'0

212

- 2,4

- lrB

2"6

4,0

Lr7
12,3

to2

2r7

- 5r4

- 4"4

4'0

- 0,7

- 0'6

4,6
32

- 2r7

02

- 0r1
2r3

- 0r5

216

- 1,3
0,9
3'1

-08
5,5

. 1'0

- 2r7

- 4,5

- 5r0
- 8,9

- 3r4- 5'6

- 316 - 3'8
a, a,

t,6

- 3r7
- 4r5

- 5r3
0,1

- 3r7 - 2,6

-5p

-s2
3,1

2"!
8'3

5,0

113

2'4
4,7

- 0,3

316

- 1'8

-02
5'3

- 0,3

12 0'1 1'4

3,1

219

72
Lr7

72

oe
- 1'3

7,L

* t,4
209

5,1

3,1

- 2,L
* 2r9

ao

- 1,0

L2

- lr5
2r0
0'6

- 6'6

- 2,5

*0p
- 3,4

42,

- lrl
46

- 2,5

tg77 19781974 19751972 r9?3

U 02 à U 06. Toutes industries
(hors BTP).
U 02. Induetries agricoles et

alimentaires.
U03. Énergie.
U04 À U06. Industrie...'...

U M. Industrie des biens
intermédiaires.

U 05. Industrie des biens
d'équipement.

U OS A. Équipement profes-
sionnel.

U 05 B. Équiperrent ménsger
U05 C. Construction 8uto.

mobile,.
U 06. Industrie dps biens de

coDsommetion cour8nte...,
U 07. Bôtiment et Génie civil èt

4ricole... ' . .

U 08" Commerce
U 09. Transports . et télécommu-

nications,
U 10, Services marchÊnds.

U 02 À U 10. Branches msrchatdeg
notr trarncières, Don sgricoles et
hors logement :

Productivité brute..

U02 à U06" Toutes iadustries
(hors BTP)"
U 02" Industries agricoles et

alimentaires.
u 03.
u04 Industrie

U04. lndustrie des biens
intermédiaires.

U 05. Industrie des biens
d'équipement.

U 05 A. Équipement profes-
sionnel.

U 05 B" Équipement mén.ger.
U 05 C" Construction suto-

mobile,.
U 06, Iuduetrie des bieng de

consommation courante. . ,.
U 07" Bâtiment et Génie civil et

agricole. .

U 08. Commerce
U 09" Transports et télécommn-

nications.
U 10. Services msrchands.

U02 à U108. Branches mar.
chandsg non ûusncièresr Don
agricoles et hors logemeDt :

Productivité brute.

1960 1961 1966 1967 1968 1969

4,4

a2
1J
62

7,0

8,4

e2
11,3

5,1

to

22
2,0

4,6
02

1,8

0r3
32
L,4

2r7

0'5

2,0
5'7

5,8

7'6

0rt
lrl

43
t'0

5,4

4,5
4,4
5,1

t13
3r5

72

3"4

t sl

3,9

* 5r5

- 1"5

2,5
0'3

2,2, LA

1979

1,5

1'3

1970

1$

,,,4
11,0

- 0,7

0,7

- 0,6

19?t 1976

- 1r0

0'9

- 0,5

- 1,2

1'3

- 4r4

3r0
0l

- t,4

*12

t2

1,0

:'u

3,3

0,2

0'30,3

0r7
3'6

.0,9

- 4,0

- 8'6

to

* 3,3

- 6'0

-22

0,9
2r1

0,5

- 4,3

- 3,6

1,5
2,5

82

1,0

0,8
3,4

5,1
5'6- 1'1

- 5,4

0,5
3,5

- 2,6
*2J

- 3,4

- 2r9

- 5'4

_rB - 5,7 2,8

72
4r5
32

8,3

0,6

4,6
182

e2

09

- 0"5

l'1
t3
118

1,4
2,0
0'7

- 1,5

- 0'6

- 2,6

-24
- 4"8

- 4'3
2,4

2,3
o,7

7,8

- 14,7

_32
014

- t69

- 7L,4

- 6"4

0,7
6,1

7,3
6,1

- 2,0

- 8,1

- 4rl

- 0,6

- 0,8 09

s2 1,4

t,4

4'5
9,6

5r7

02,

0,4

2'6
1,8

* 1,9
ot

8,0

1,5

tr8

- 5'5

- 6,3
* 3,4

- 416

- 0r7

=520r5

3,2

_52

- 6,5
216

- 2r5

0"9

- 3r5

- 1'0

&cl
3p

l'4

- 0'5

- 4'3
7,L
32

6,6
0,7

-, 0,5 1,3 - 2,3 5r3

* 0"5
et

0,6 1,7 7,L
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Êaolution de lo productiaité du capital consoûùûùé

En 0/6 par rapport à l'année précédente
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ETUDE DE LA MISE EN OEUVRE DES FACTEURS PHYSIOUES DE LA CROISSANCE

TRAVAUX DIRIGES

FRANCAISE

Les taux de croissance annuels moyens dans 1'ensemble
des entreprises des branches marchandes non financières (agriculture
exclue) ont été les suivant.s (en pourcentages) .

source : TNSEE. Economie et statistique no93, octobre 1973 - Rapport sur
les comptes de Ia Nation 1979. Collections série C,noB6-87.

Les volunes sont évalués sur la base des prix constants 1959:
au sein du revenu grobal obtenl& la part du travair a été approximati-
vement de 70 I entre 1963 et 1974 eE de 73 B avant et après cette
période 

"

Calculer Èoutes les données nécessaires à la décomposition
des éléments de Ia croissance puis analyser et interpréter Ie processus

de développement de 1!économie française"

1957-57 1957-63 r963-69 7969-74 197 4-75-
76

1977 -78-
79

Valeur ajoutée

Effectifs au travail

Capital fixe productif
brut

5'0

0'9

3,4

5,6

!12

5r2

6rO

6r6

1 5I

714

612

tr6

2r8

0r3

1rg - !,2

or6

3 1,



COI.IPTES DE LIAGRIOJLTI'F.E EN VOI,U},IES À PRIX CONSTÀNTS
(Données en millions de francs 1970)

(Indlces base 100 en 1970)

1981

97500

t22,2

84058

130, 4

46152

140,0

51348

1o9,7

1856, I

67 ,:

61081

59727

1 30808

131,31

I 980

99482

124,7

84237

130,7

45841

139,1

5364 I
1t4,6

1883, 1

58, 5

50439

68610

129049

t29,5

1979

9S038

122,9

80401

124,7

44939

136, 3

53099

113 ,4

1890,2

58,8

59337

674t3

t26750

r27,2

I 978

9224t

I 15,6

7625t

I 18,3

43646

132,4

48595

103 ,8

t943,9

70,7

58035

55330

124355

t24,8

1977

86413

108, 3

72476

It2,4

41088

124,6

45325

96,9

7999,O

72,7

56840

55323

122t63

t22,6

1976

83778

105,0

70991

110,1

38559

tt7 ,o

45209

96,6

2060,6

75,0

55024

64425

I 19450

I 19,9

I 975

8s230

105,8

72A72

113"1

37956

115,1

47274

101 
"O

2t27 ,3

77,4

53180

63601

lt678t
tl7 ,2

197 4

89728

112,5

73 999

ll4,8

39282

t79,2

50446

lo7,g

2216,4

80,6

50491

62369

1 1 2860

113,3

1 973

90453

113,4

7 19t7

177 ,6

39697

tzo,4

50756

108 ,4

2324,4

84,6

4799A

6l 205

I 09203

109,5

1972

44460

105,9

68937

107 ,0

35450

1 10,6

48010

lo2,6

2454,3

89, 3

4s790

5983 1

1 05621

105,0

r97 r

82 s36

103, s

58091

10s,6

34848

7O5,7

4768A

101,9

2602,8

94,7

44048

587A2

1 02830

ro3,2

1970

79773

100

64455

100

32963

100

468t0

100

2748,6

100

42014

57623

99637

100

I 969

77144

96,?

63728

98, g

3145s

%14

45689

97 ,6

29A7 ,5

10s,8

39240

5571 s

959ss

96, 3

r 968-

80344

loo,7

6477 4

100, 5

31872

96,7

48472

. 103 ,6

3085, 5

Ll2,3

37220

55545

92'766

93, t

t967

78783

98,8

621 04

96,4

31377

95,2

47406

101,3

3237 ,A

tt? ,8

35357

54078

89435

89 ,8

r966

74635

93,6

58781

97,2

3001 0

91 ,0

44625

95 ,3

3360,2

122,3

33232

52930

36152

89, s

I 965

743 95

93 ,3

5821 3

90, 3

28779

87 ,l

45616

97 ,4

3488,8

t26 tg

31302

5201 0

8331 2

83.6

r964

70548

88,c

56831

88,2

26842

87 r4

43706

93,4

3622 
"3

131,8

29468

51170

80638

80,9

1 953

71391

89,5

55940

86,8

27209

82 
"s

44182

94,4

3758 f8
736,7

27935

50349

78285

78,6

1962

70792

88, ?

54041

83,8

25249

7e ,6

45543

97 ,3

3898 , I
141,8

26889

49577

7646A

76,"1

I 961

67967

85,2

53052

82,3

24754

75,t

42213

9h,,3

4044,3

747,!

25383

487 58

74747

74'q

I 960

701 53

87 ,9

51 659

80r l

2436!

73,9

45792

97 
"8

4199,I

ts2,8

24351

48279

72630

72,9

I 959

61679

7'l ,3

45926

72,8

22736

69,O

38943

8l ,2

4344,1

158 ,0

23t66

47839

71005

71,3

Productlon aglicoIe total-e

Livralsons

consormations interuédlaLres
( intraconso@ations cooprlses)

Valeur ajoutée brute

Populatlon active totale
(effectLfs en nilliers)

natéri.e1
CâpiÈal flxe brut bâtiments

Totatr

Sources:
Àgrégats. de 1959 à f9?5" Collections de l,INsEE. Série C, n"79, année l9Z9

à parti! de 1976" Conptes annuels de l,Àgriculture ; derniers chiffres révl.sés
Main d'oeuvre (fanillale plus salariée) : Séries macro_écononiques longues lg4g_7g7g

rNsEE. Mal- 1981

A
{



T'STIT'IÀTION DES PÀRTS RESPECTIVES DU CÀPITÀL E'T DU TRÀVAIL

ÀU SEIN DU PROCESSUS ÀGRICOLE PRODUCTTF

en Dillions de francs courants

1981

23490

90r 3
;

3 2503

I 2588

3916

s2770

69274

lot77'

3l,g
58,06

1 980

21290

8386

29676

tt290

3547

48828

5366s

9334 I

31,79

6A,2r

1979

19856

734A

27204

10r53

2963

4A249

6r 365

88569

30,71

69,29

I 978

17652

6589

2424r

9180

2484

45534

57198

81439

29,77

70,29

l9't7

t5427

5893

21320

8265

2230

45221

55716

1976

14623

5194

198t7

7680

t9t7

t2283

il880

77036

27,68

72,32

71697

27,64

72,36

197 5

72907

4595

17496

7024

173 5

39236

47995

65491

26,7O

73,30

1974

12460

3833

76693

6224

I 54r

37202

44967

61 660

21 tO7

72.93

I 973

I 0561

2926

r3487

5379

1115

3841 9

44973

58400

23,O9

76,9t

19'12

9s3 I
2296

77827

4677

928

35332

40937

52't64

22,41

77 ,59

I 971

8077

I 93?

10014

4249

815

30021

35085

45099

22,20

77 ,8O

1970

77 46

I 660

9405

4002

769

27062

31833

4t239

22 tBO

77,2O

1 959

7 468

1432

8899

3792

72t

25974

30427

39326

22,63

77 .37

I 968

65 51

I 200

7751

3522

603

23994

28119

3 5870

2l,60
78,40

1967

6425

103 9

7464

3285

589

23630

2'1304

61 99

869

7058

31 45

558

22353

26056

1966

33724

2! ,33

78,66

I 965

5592

745

6337

2988

523

21 881

25392

31729

19,97

80 r03

1964

524't

s95

5442

2901

498

21tO2

24501

3031l:}

19,25

80,75

1 963

4783

467

5250

2715

453

23169

26337

7962

4083

401

4490

2490

407

21276

24773

I 961

426t

342

4603

24t9

347

I 8650

27436

31 s87

t 6,62

83,39

28603

15,70

84,30

26059

17 ,66

82,34

t 960

3464

290

3754

2389

373

14752

215t4

25268

14 r85

85,15

1 959

3369

254

3623

2367

356

15737

18469

22092

16r40

83 ,60

FBCF
(BâtiDents + Eatériel)
htérêts versés

Coût du capiÈal-

Salalres

Cotlsations sociales
Part "résiiluelle" du RBÀ censée
rérounérer le travail fanitial
coût du travail

Coilt de l'ensenble cles ileux
facteurs

Part du capital en t
Part du travail en t

34968

2l ,34

78,66

ÀPProche calculée gur valeurs des conptes de forEat.ion du RBÀ (hors transferts goclaux) à partir des sources sn:Lvantes :
ADnées 1959 à 1975 : scEEs' collections de statlstique Agrtiôle. Etuate nol52. Jul}let 1977. A partir de 1975 : c@ptes annuels, collectlons rNsEE.

TRÀVÀUX DIRIGES

Etude de la nlse en oeuvre des facteurs physiques de la croissance de ra branche Àgrlcurture depuis 1960.

A partir des séries brutes ci-dessus, calculer en taux de croissance annuels moyens, toutes les composantes de la fonctton de productlon nécessaires à la
nise en évldence, à Ia compréhension et à rsanalyse des conalltions de croissance à rong terme de lrÀgriculture française. Àu préalabLe, on repérera par
découpage les périodes Les Plus marquantes (trois ou quatre par exmple) de façon à travairler sur les données chronologlques regroup,ées.

F
@
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. La productivité est le concept le plus approprié pour rendre
compte des progrès accomplis par une économie, une branche ou une entre*
prise bien définie, aussi est-ce l-'un des outils de base de I'ingénieur-
économiste"

11 semble donc logique après lrexamen théorique et factuel
des principaux mécanismes dlmarniques dlune économie drétudier, selon quelles
modalités, on parvient effectivement à chiffrer avec précision les résultats
technico-économiques des performances accomplies rors des phases

d I expansion.

En France, les travaux du CERC et de I'fNSEE,en particulier,
ceux de lrun de.fios pionniers M.A" VINCENT ont depuis plus de 20 ans fait
énormément progresser les connaissances et les stastistiques en ce domaine"

L'utilité de tels calculs n'est plus à d.émontrer car la pro-
ductivité a partout droit d'entrée : I'amélioration du niveau de vie, la
répartition des t!.r.no=, I'intéressement des travailleurs, les variat,ions
de prix, Ia spécialisation dans les échanges internationaux, etc...
dépendent essentiellement d.es progrès de productivité. De plus, en matière
de prévision et de pranificâtion, ce sont.principal-ement les taux de

croissance de la prod.uctivité crui orientent la politigue économisue guant
aux prix, à I'emploi et aux salaiies, ainsi quraux invest,issements.

Nous étudierons drabord comrnent I'on doit sry prendre pour
mesurer les gains de productivité effectivement réalisés puis de quelle
façon on peut ensuite évaruer la part obtenue par chacun des agents
économiques et partenaires sociaux"

LES PERFORMANCES DE LIAPPAREIL PRODUCTTF
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CHAPITRE 1 . LA MESURE DE LA PRODUCTIVTTE : LES COI,IPTES DE SURPLUS

Chacun sait que la productivité résulte d'une comparaison soit
sous forme de différence soit sous forme de rapport ou d.'indice entre une

production et tout ou part.ie des facteurs ayant contribué à son obtention.
cette notion, facile à comprendre, pose en fait de délicats probrèmes

drestimat.ion dès qu'on cherche à saisir et chiffrer rigoureusement I'ensemble
des variables économiques en cause.

En pri-ncipe l-es d.iverses composantes doivent toujours s'entendre
"en nature" : quantités de produits obtenus d'une part, quantités de facteurs
ut,ilisés d'autre part ; en conséquence, Ia confrontation directe entre Ia
valeur de Ia production et Ia valeur des facteurs ne saùrait en aucun cas
permettre de mesurer Ia productivité entre deux périodes puisque les deux

termes sont toujours égaux : en vertu de Ia double optique produit-revenu.
le produit en valeur est en effet toujours égal au cott total des facteurs
correspondants si tout au moins on y inclut les bénéfiées des entreprises et
que lron néglige les variations de stocks.

Analysons drabord les problèmes posés et leurs solutions avant
de concrétiser le concept même de productivité"

Section 1 Principes méthodoloqiques des ca lculs de productivité

Toute mesure de Ia productivité repose sur une construcÈion
sYnthétique élaborée à partir de relations comptables issues des comptes
d I exploitation"

$t- f,a dissociation volumes-prix

Si la production et les facteurs étaient uniques et parfaitement
homogènes (tonnes d'un produit spécifique, heures d,ouvriers d.e même

gualification etc"..) il serait aisé de calculer directement des productivités
mais en réalité output.s et inpunts sont par nature très hétérogènes et
diversifiés : il convient aiors d.e se fonder sur une méthode qui permet
d'homogénéiser artificietlàrnent, en les transformant, des éléments
foncièrement disparates..
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Observons les comptes d'exploitaÈion drune entreprise ou d'une
branche : ils décrivent en valeurs les niveaux atteints par les différents
postes de qestion" On y trouve en emplois la production et en ressources les
charges supportées crest-â-dire les moyens et facteurs mis en oeuvre pour
atteindre la production" Si 1'on examine plusieurs exercices successifs les
variatioSrs d'un poste particulier ne permettent pas d,e renseigner directement
si lraug:mentation en valeur nominale résulte d'un accroissement des guantités
à prix stables, d'une élévation des prix à quantités constantes ou d.'une baisse
des prix compensée par un accroissement plus éIevé des qr:antités : il est donc

indispensable de "décontracter" tous les postes afin de disjoindre les
variations respectives des prix et des flux réels.

Drun point de vue opératj-onnel il convient donc de décomposer

les valeurs de tous les éléments rentrant dans les calculs de prod.uctivité
en indices de volume d'une part et en indices de prix d'autre part, procédé

reposant sur la relation :

Indice de valeur = Indice de volume x Indice de prix

Ainsi, tous les calculs de productiv ité qui devraient en principe
partir de la comparaison de guantités physicfues s'exprimen t en réalité au

travers de la eomparaison de t'volumes." ctest à dire de "valeurs à prix
constants" (1). On introduit ainsi dès le départ une contradiction fondamentale :

bien qu'ayant affirmé que 1a productivité est. une notion gui ne peut
stapprécier guten naturer on est"contraint pour Ia mesurer d.e transgresser en

partie ee principe en procédant en volumes à prix constants ; or I'emploi de

volumes implique en effet de nombreuses coRventions liées à la construction
d'indices synthétiques qui font appel à un système de prix nécessairement
conventionnel : prix de l'époque initiale ou terminale, prix moyen ou prix
standard etc" " " 11 ne faut pas cacher qu'une telle opération déforme la réalité
car Ia base même de toute pondération est drattribuer le même coefficient, en
I'occurence un prix, à des quantités d.e produits et facteurs qr:i eux-mêmes

varient en permanence. Mais en matière de mesure d.e productivité lralternative
est, la suivante : ou renoncer à tout calcul ou accepter certaines conventions
qui altèrent. qr:elque peu la réalité.

(1) Signalons en passant qu'iI convient de bien distinguer cette expression de
sa voisine Itvaleurs en francs.constants" car dans ce dernier cas on ntùtilise
qu'un seul indice de prix global pour corriger les valeurs rencontrées,
modalité inappticable en matière drestimation de Ia productivité en raison d.es
variations des prix relatifs"
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En ouÈre la question se pose de savoir si I'on est véritablement
en droit de disjoindre en volumes-prix toutes les rubriques figurant dans les
comptes" Cette d.écomposition nrest pas sujette à difficultés pcur les éléments
de coûËs aisément reconnus conme facteurs physiques de production mais pour
les charges monétaires et financières c'est. beaucoup plus délicat voire
discutable et, iI faut alors trouver des solutions relativement satisfaisantes.

A- La décontraction des éIéments phvsicrues

11 nry a guère de difficultés lorsgue la décomposition quantité x
prix est évidente ce qui est le cas pour la production finale et les
consommations courantes ou intermédiaires" L'opération est déjà plus délicate
pour le facteur travail puisqu'il faut homogénéiser des travaux de nature
différente : le volume du travail est mesura.ble par les effectifs compte tenu
de Ia durée du travail et des quatifications

Le problème est déjà plus difficile pour le facteur capital
puisque la consommation ou cori,t d'utilisation du capital fixe ne se perçoit
que par Ie biais des amortissements : il faut alors tenir compte de Ia durée
de vie de lréquipement et du prix de renouvellement des divers otrtillages et
calculer Ia fraction d'usure du capital correspondant à la contribution des
équipements à Ia production : c'est évidemment réalisable en dépit de

difficultés pratiques d'estimation d'autant que les dotations aux amortisse-
ments sont plus souvent le fait dfévaluations fiscales que technico:-
économiques réelles.

B- La décontraction des éléments financiers

11 faut avouer gue tous les autres postes du compte d'exploitation
$ri n'ont pas de base physique tels intérêts, irnpôts, bénéfices, primes
d'assurances, subvent.ions etc"". se prêtent très mal à une d.écomposition
similaire volume rx"

on pourrait trouver une échappatoire permettant dréviter çette
dissociation en négligeant les éIéments financiers ou tout au noins en ne
Ies incorporant pas dans les calculs de productivité mais en fait, ceci
reviendrait implicitement à admettre gue le volume des charges financières
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est égal à.celuL de l'ensemble des facteurs'retenus ou en d'autres termes

que les éléments financiers progressent en valeur au même rythme que la
valeur de I'output ce qui statistiqr:ement n'est qr:rexceptionnel et cette
hlpothèse fausserait naturellement les calculs de prod.uctiVité. Aussi est-il
impératif d'opérer également pour les facteurs financiers Ia dissociation
"volumes-prix" en procédant sous forme "dtassiettes-taux" et en précisant
les conventions particulières adoptées.

Etudions corffnent on y parvient pour les 3 principales catégori,es

d'éléments financiers : nous verrons qu'il y a matière à débat à propos du

traitement des charges financières dans les'comptes de productivité.

1- Les intérêts du capital

Deux solutions (au moins) sont susceptibles d'être retenues i

a) Dans une première conception ( qui est celle du CERC

et de loin la plus opérationnelle) les charges financières liées aux emprunts

sont interprétées conme Ia rémunération de fourniture de capital par les
prêteurs, sont donc considérées à ce titre comme le cott d'un service rendu

et nécessaire aux entr ises et donc comme un véritable facteur de

production. On dissocie alors en volume-prix en considérant lrendettement
(nominal) coîtrne assiette et donc comme indicateur de volume du capital emprunté.
le taux drintérêt étant alors considéré comme re "prix" des intérêts.

Cette solution est critiquable et incomplète car les charges
d'intérêts nées du coût d'immobilisation du capital sont Iiées au seul
endettement. La productivité dépend, toutes choses égales d'ailleurs, de 1a

structure financière des entreprises (importance comparée des fonds propres
et fonds étrangers) et i1 peut sembler en effet anormal que deux entreprises
physiquement identiques réalisent des performances productives différentes
pour la seule raison gue I'une a plus de dettes gue I'autre.

b) Selon une deuxième conception (celle de ta théorie
néo-classique) charges financières et dividendes doivent avoir un statut
identigue et dès lors l-e partage entre fonds empruntés et fonds propres ne

doit pas s'opérer. On considère alors gue I'amortissement techni-que
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(c'est-à-dire la consommation du facteur capital par usure ou obsolescence)

n'est pas le seul cor3t de productlon lié au capital ,. il faut simultanément,

prendre en charge le service correspondant à I'utilisation du capital en

admettant à titre de cotit de production la rémunération au taux d'intérêt dù

marché des capitaux de I'utilisation de l'ensemble d.u capital . Au totat
I'amortissement économique serait constitué de I'amortissement technique
auquel s'ajouterait le corit d'un "service de location" du capital.

En théorie cette méthode est préférable à la précédente car Ia
dist,inction entre autofj-nancement et endettement, ou coiit d'opportunité et
coût dremprunt, ne devrai-t pas intervenir dans un calcul de productivité
(elle n'intervient qu'au niveau de la répartition); elle est néan.moins

très difficile à mettre en oeuvre car en comptabiliLé le coût de "service"
ou "dtusage" du capital ntest pas enregistré, les comptes ne retraçant que

les seules charqes d'intérêt. On peut en outre rétorquer que le taux de

rémunération du capital'social est fixé par I'entreprise d'après tes proftits
distribués alors que 1e taux d'intérêt du marché I'est par les prêteurs et
s'impose alors à lrentreprise ; de toutes façons cette méthode est beaucoup

trop complexe pour quron puisse songer ltutiliser d.ans la pratique.

2- Les impôts (indirects et assi:ni lés para-fiscaux)

LrEtat et les collectivités locales contri-buent à Ia création
d'un environnement socio-économique favorable qui permet aux entreprises de

vivre et de prospérer : la contrepartie de ce service public est constituée
par 1'impôt. Certes les impôts sont le plus souvent considérés conme une

charge mais vus sous cet angle i1s représentent la rémunération d'un facteur
de production certes diffus mais incontestable. En effet, on peut valablement
considérer gue les impôÈ" t.ptè="ntent Ia contribution de I'entreprise à

I'entretien du capital collectif sans lequel les firmes ne pourraient exercer
leur activité : dans ce cas les impôts sont traités cortrne une affectation
obli-qatoire de ressources. Ltennui c'est qu'il n'y a pas stricte équivalence
entre les taxes payées et la valeur d.es services fournis ce qui est ennuyeux

dans les calculs de productivité puisque 1e volume des charqes fiscal-es.ne
varie pas en fait comme le volume des services rend.us par l'Etat (le "volume"
des irnpôts est I'assiette, le "prtx" est le barême fiscal) mais en réalité
I'erreur n'est pas grande et les eharges fiscales ne perturbent pas trop les
calculs de productivité à partir du moment où pour le principal impôt Ia TVA

le volume de 1'assiette varie proportionnellement au volume de la production.
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3- Les profits

Nous avons jusqu'ici considéré d.e façon e>rhaustive que tous les
élénents du prix de vente pouvaient être considérés coûtrne correspondanl à la
rémunératj-on d'un facteur de production c'est-à:dire comme des éléments

indispensables à. la production. Or cela semble contestable en ce qui
concerne le profit qui en fait ntest pas déterminé a pr iori mais correspond

au contraire à un résultat et non à un corit En d'autres termes les profit,s
peuvent-ils logiquement entrer dans le calcul des productivités et être en

conséguence considérés comme des Lndicateurs d'eff icacité alors qu'ils ne

sont gue résiduels par rapport aux charges proprement dites.

En fait lrobjection ne tient qu'en partie car t,el qr:'il est
comptablement calculé une fraction du bénéfice correspond à la rémunération
d'un facteur de production à savoir le capital propre or seules les charges
financières relat,ives au capital emprunté sont prises'en compte : il faudraic
donc réintroduire la rémunération du capital propre qui bien que non retracée
comptablement fait économiquement partie de la rémunération du service capital.
Mais de toutes façons i1 reste au sein du profit un profit-résidu ou profit
net égal au résultat net d'exploj,tali,on diminué de la rémunération normale

c'est-à-dj-re du taux du marché du capitar propre, qui lui ne peut pas être
consid.éré coî]ne la rémunération d'un facteur de product,ion.

En définitive tout dépend un peu de la conception politico-
économigue que I'on se fait du profit. si I'on consldère que le profit
incorpore les éléments productifs positifs cor:respond.ant aux efforts de

dynamisme, d.'organisation et drinnovation et de création, si on considère
avec P.MASSE que "dans les économies modernes le profit n'est prélevé sur
personne mais seulement sur la masse des inefficacités ambiantes" alors on

peut considérer que le profit joue un rôle dans la recherche de 1'efficacité;
si au contraire on considère que le profit ne résulte que de rentes de

situation ou de conjoncture, de pratiques monopolistiques ou malthusiennes,
ou de hausses de prix al-ors il n'a rien à.voir avec la recherche de la
productivité.

Ouoiquril en soit pour traiter le problème du prof it dans une

opticrue de productivité plusieurs voies compt ables sont possibles
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- Ecarter des calculs 1e résultat net d'exploitation ce qui,
nous 1 'avons 'vu n t est pas économi'quement co.rre.ct et, surtout altère le
résultat car si le proflt est positlf on majore 1a productivité et en cas

de perte ôn la minore.

- Faire varier Ie résultat d'exploltatLon comme les capitaux
propres à condltion bien entendu de considérer la yaleur réelle et non la
valeur comptable de I'actif propre ce qui suppose une réévaluation permanente

des actifs propres. On raisonne alors à. taux de profit réel constant mais

cette hlpothèse est très difficile à mettr'e en pratique car suppose .une

réévaluation annuelle des bilans.

- Faire varier le résultat d'exploitation comme lê volume de

Ia production ce qui revient à raisonner à. taux de marge constant (ce dernier
étant calculé en "dedans"). Tout se passe alors conme. si on considère le
profit comme un facteur gui en voh:rne 'varie contrne le volume de la production
Ia productivité est alors indépendante du taux de marge initial : c'est la
meilleure solution.

- Faire varier le résultat d'exBloitation comme le volume global
des facteurs et donc à calculer à taux de marge constant "en dehors" mais

alors le volume d.u profit est affecté par la manière dont varient les prix
relatifs des outputs par rapport aux inputs.

Conclusion sur la dlssociation volume-prix

Nous avons montré gr.r'il fallait impérieusement utiliser un

système de prix constants et raisonner en volumes pour pouvoir mesurer la
productivité ; nous 1'avons déploré su:: 1e plan des principes mais en fait
peut-on véritablement 1e regretter.

Si deux entreprises identiqr.res réalisent 1es mêmes progrès de

production avec une même évolution de leurs consommations d.e facteurs
mais dans deux contextes de prix différents, celle qui a économisé les
facteurs rares et onéreux a en fait mieux fait que ce1le Sti n'a économisé
gue d.es facteurs abondants et bon marché : éconorniser la main dtoeuvre en

période de chômage, ou l'énergie dans un pays qui en est privé, o'â pas la
même significatton économique qu'une économie de travail en cas de plein
emptoi ou d'énergrie dans un pays exportateur : en matière de productivité
on peut discuter du système'de prix à adopter mais on ne peut s'en passer !
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s2- Le cadre d'anal ec

On sait maintenant gtre :

lropération de base de toute mesure de La té revient

ainsi à décomposer l'évolution économlcnre en deux t,emps distitlcts :

- lère phâse

- 2ème phase

les quantités de produits obtenus et de facteurs

utilisés chanqent mais non les prix.
les pri:< seuLs varient alors que les quant,ités

restent fixes

pour appllqr.rer le principe de la double décornposition qui doit
être désormais de règ1e, nous sommes alors en présence des deux procédés

de calcul suivants q'ue les familiers des combinaisons d'indices connaissent

bien :

t valeurVoIT:ne LASPEYRES

Epoq

PTix PASSCHE

xps

x

x
lère solution Xpoqo Epoq Xpoqo

Volume PASSCHE X PTiX IÂSPEYRES Valeur

2ème solution

Les combinaisons de pondération étant de nature différente, il
est clair que les deux voies ne sont pas équivalentes et, selon la méthode

choisie, Irestimation des gains de productivité aboutit à des résultats

distincts ; I'expérience démontre néanmoins que l'écart entre les deux

procédures est rel-ativement faible et peu appréciable.

x
xpq

xpqo

xpqo

Xpoqo

xpq

xps

Xpoqo
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En qénéral, pour de nombreuses raisons liées à l'éIaboration

des lndices c'est le premier système quj- est le plus usuellement employé.

La structure des prix de I'année initiale coûrne base d.e pondération s'est
finalement imposée dans la pratique pour les deux raisons fondament,ales

suivantes :

- les choix économiques qul président lors d'une période donnée

à la formation du surplus de productivité se font sur la base des prix'des
produits et des corits de facteurs de la période précédente qui sont d.onc

déjà connus en début de I'année alors que les prix de I'année terminale ne

sont. connus qutex post et Itentrepreneur ne peut donc sty référer pour

optimiser la combinaison des facteurs.

- 1'option en faveur de I'année initiale est Ia conséquence de

la conception théorique narginaliste des prix censés réfléter les produc-
tivités partielles des facteurs : c'est dire que l'économie d'un imput
cher doit se traduire par un surplus de productivité supérieur à celui
qr:'apporterait, toutes choses égales d.'ailleurs, 1'économie d'une guantité
phltsique ég'ale d.'un facteur bon marché ; or si on pondérait en fonction
des prix finals, on ferait justement disparaitre ce gain prod.uctif,

'L '{- X

Le calcul des taux de productivité devant nécessairement s'opérer

à partir des comptes de gestion où I'on retrouve la valeur de la production

et de ses facteurs ; on Peut alor s dresser un compte d'exploitation de

référence capable de servir d'in strument de mesure à tous les niveaux

atelier, firme, branche, nation. Le docunent-t1pe ci-joint est ainsi établi

qr:e les résultats économiques d'une unité de production donnée soient

regroupés par grands postes et présentés de manière à intéqrer les notions

d.e volume et de prix.



- Schérna représentatif des comptes drexploitation dtune unité économique quelconque -

Producrion Finale Brute

Ensemble des Facteurs

Facteurs
physiques

Facteurs
financiers

- consoûlmations
couranfes

- travail
- capital fixe

(arnortis sements

incérêt s

- impôts ec
assimilés

- Résultat net
d I exploitation
(bénéfice)

Année N

Velggrg aux prix
courants

(s)=(3)x(4)

P o =Pn'n n
(oo* Ap)-ô

F f F (r +Af)
n n n o o

F
I

f ln

2n

3n

n

F
2nf t1

F f
3n

t
an

f.
bn

F
an tt

F
bn

B = Br +nn AB
o

Ppn'n =Ffnn
I

+ B
n

Taux de crois-
sance ou
indice de va*
riation des
prix nominaux

(4)

Âp
op=l +-

po

^f-f =A+ o

fo

t
I il

f2=

f: il

f
a

b
f

-[

Vg_lgm.e ou valeurs
aux orix de,N'o

(3) (l) x (2)

Pp =(P+ÀP)pn-o o o -o

!-fno (F +AF )o
f

o o

F

F

f
In o

o2nt
2

F
3n

t
3 o

Ffanao= il

F-fbn bo

B B

AP

o tr +n9)
o

n

Taux de crois-
sance ou indi-
ce de volume
à prix
cons tants

(2)

AP
o+-

P
o

l.t I

t! I
AFo

+_
Fo

rl,
I il

rf
2

u3 ll

tp
'la

Ûb= ll

s =À

Année N
o

Yele"fQ.
aux prix
courants

(l)

Poo'o

F f
o o

Ftofro

F 
2of 2o

F3of3o

Ft.ao ao

tbofbo

B
o

Po=Ff+Bo'o o o o

Equilibre des comptes =
Ressources - Emplois

Ltt
(o

(
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Draprès notre tableau les colonnes (1) et (5) sont 1es seules

qui enregistrent les données en valeurs effectives correspondant aux comptes

d'enploitation véritables établis en No , année d.e base, et N, année

terminale, le problène étant de mesurer 1es progrès productifs accomplis

entre ces deux périodes. Pour y parvenir, on décompose les valeurs de

I'année N en volumes (indice Laspeyres) et en prix (indice Passche) de

façon à reconstituer fictivernent le compte d'exploitation à prix constants
de la colonne (3).

Section 2

-

- La genèse du surp lus de productivité

Il convient maintenant d,e construire une formulatl.on qui
permette de mesurer de manière objective les progrès de productivité globale,
la mesure réelle de 1'efficience d'une entité économique quelconque étant en

effet Ia productivité globale et non les d.iverses productivités partielles
qli ne donnent qu'une rnre parÈielle ou déformant,e de Ia réa1ité éconornigue.

11 est en conséquence terûps d'introduire le concept de surplus
de productivité globale remarqr:able outil de mesure eÈ dranalyse forgé par
P. I{ASSE et les économistes du CERC il y a près de quinze ans dans le cadre
des travaux sur la planification française, lequel appréhende l'ensemble des

produits et des facteurs tant physiques que financiers. La première phase du

processus d'établissement des comptes de surplus se représentant schémati-
quement :

Variations des volunes.-----È Formatj-on du surplus F Détermination d.es
' Sains de productivité

En suivant cette démarche basée sur la comparaison des colonnes
(1) et (3) de notre nrodèle schématigue, élaborons à I'aide de relations
comptables appropriées tréquatj-on constitutive du surplus de productivité.

Etudions d.e quelle manière I'améliqration drefficience du
système productif engendre un véritable surplus en comparant 19=
vâriations des quantités de produits et de facteurs utilisés afin
d.e voir s'il y a eu d.ans I'ensemble économie relative de facteurs.
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En rePrenant
Ia comparaison entre

(En ne prenant pas en charge
Le volume de

en no Po.po erl, n

Le volume de

en no Fo.fo anv n

notre schéma de référence effectuons ainsi
volumtes exprimés à prix constant,s :
pour le moment le résultat final perte ou profit)
proouction est :

Pr, . Po ou (eo + aPo) po

facèeurs utilisés est :

F .f ou (F + AF ) fnooo-o

pour
lons

On a donc produit un supplément de biens
cê r on a util j-sé un supplément de f acteury de
s ce supplément de produit-facteurs.

de APo.Po
ÂFs.fe:

^!

aPpe-

s Po.APo fo.^Fo

que ce terme s constitue véritablement et
un surplus provenant, d.e I'amélioration dedans

Peut-on dire
I

son intégralité
la productivité globale des facteurs ? Non car on n'a tenu

te US 'i-ci du résultat net d'ex o tat,ion r ement,
c a re or qu des compt,es en valeurs en n crit

Po.Po=Fo.fo*Bo

Imaginons alors qu'étant en situatlon de rendements
constants (ce qui est généralement le cas lorsque les variatj-ons
sont relativement légères) , on utili-se d.avantage de facteurs dans
une proportion À et que la productj-on augmente également de À,

s

c 'est-à-d,ire que i ffi:
Par hypothèse, on n'a
surplus. Or, si dans
ÀPo et AFq par leur

.Po
Et

un-gain de product,ivit,é
ormule précédente de s,
il vient :

ni donc aucun
on remplace

au
1a

é9a1,

À

I

f

et en remplaçant PoPo Par son égal comptable

1tÉrn.roro

si À est positif, s est clonc positif ou négatif selon
que 86 est lui-même positif (profit) ou négatif (perte) : d'ans
àes cond.iti-ons, il est clair que Ia f ormule S ne correspond pas
totalement à un gain productif puisqu'elle dépend' du résultat
comptable d'explôitation ce qui serait ill-ogique t -Pour éléminer
cet effetr oû doit Supposer conventionnellement qu'on est en
situation de rendements constants égaux à ceux de I'année de base.

À.f .Footr.po.Po

+ Bo)r (Fo.fo = À.Bo
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A cet ef f et, raisonnons de Ia mani-ère suivante 2

La branche (ou I'enÈreprise) a utilisé lors de l'année oe un vo-
lume de facteurs Fofo pour produj-re Po.Po et lors de l'année n
un volume de facteurs Fnfo pour produire PnPo ; s'il n'y avaj-t
pas eu .accroissement d.e productivi'Ë.é, el1e aurait utilisé Pour
produire Pn.po -+Pn.po. x Ë# (principe de la règle de 3), soit

;â " Fofo. Mals en réalit,é, elle a utilisé Fn.fo d'onc l'économj-e
effectivement réalisée a permis de dégager un surplus de 2

P
S

P

Erç
no

vL'+

oo
n

o

et en décomposant P- et F- :nn
P +^P

o (r +
o

AP(r + o)
o

fPD' o'o B
f

S=p AP (f'o AFo+Bo
AP o.

o o
Po

o
! oo

f oo
Ffoox

S
^E'

xFfoo

S (r +^F
Po

AP o f
P

Remplaçons par son égal dans 1'équilibre des comptes

Po

S-Ff +
^r'oooo x:F foo

o

Eatoo
AP os o

ooP
AF

o

c'est 1a véritable formule gg surplus de productivité globa_le qui traite,le profit comme n'impàiià quer facÈeur en Ie d.is-sociant en volume-prix et en faisaie conventionnellement varj.erIe volume du profit. comme le volume de 1a producti;;.

- cette équation exprime 1'orlgine du surplus, c,est-à-cirela masse des gains reàtisés à taùx de marge constant grâce à uneéconomie de facteurs eÈ à r'amélioration àes conditions pro-ductives.
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Secti on 3 - Prob I émat'ique cornpl êmenta'i re

Nous regroupons sous cette rubh'ique un certain nombre de questions

annexes qui ne manqueront pas dese 4oserdès que 1'on cherchera à tester la
fiab'ilité des est'irnations de gains productifs.

F
Y 1 - La compara'i son des ni veaux de producti vi te

Tous les calculs précédents ont éié effectués à partir de données

exprimées en numéraire c'est-à-d'ire en francs courants. Si l'on souhaite pro-

céder à des rai s ons tern il est préfêrable d'obtenir une mesure

indépendante du niveau absolu des valeurs et de raisonner en pourcentages

C'est a"ins'i que si 1'on rapporte la valeun du surp'lus â I'ensenble des facteurs
qui lui ont donnê na'issance soit le volume de i"acteurs de I'année terminale

on obti ent a'insi 1 'exp réssi on du taux de surp'lus :

otl
P

AP
(:. + o)

E

De toutes les façons c.fL tôiton r,iênte de I'inflat'ion, la valeur

de l'étalon rnonétaire se depréc'ie au cours du temps aussi ir,rporte-t-'i1 d'in-
trodu'ire cies corrections afin de ne jariais conparer directenent des surp'lus

nominaux ma'is des surplus réels et d'obtenir des résultats traduits en francs

conrbnis p1 urôi qu 'en francs courants ; ai ns'i I ' es t'imat'i on des gai ns de pro-

ciuctivité est-elle appréciêe de manière totalnent indêpendante de l'êvolution
de l'érosion monétaire. C'est pourquoi, avant de procêder aux calculs des

surplus productifs, il est recomnrandé de ranener toutes les données en une

même un'ité monétaire de référence en Oefiatant toutes les valeurs propres par

rapport à une annêe de base commune (ou inverser,lent en réévaluant) et en uti-
l'isant, pour ce, l'ind'ice général des prix du P.I.B.

x
o

B+oAF- It
\ooAP

o

f +Booo

o

+(F'o AF

o
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En ce gui concerne les comparaisons spatiales, en particulier

entre les product,ivités de diverses branches d'un ensemble économique, il
faut néanmoins être conscient des difftcultés de 1ragrégat.ion i on sait
en effet qu'au plan sectoriel les product,ions totales ne peuvent être
directenent comparées sinon il y aurait, des doubles eurplois en raison des

inter livraisons ! Aussj. est-il préférable, seules les valeurs ajoutées
étant additives, drexclure les consonnaÈions intermédiaires et, d'effectuer
les comparaisons entre les tarr>< de surplus par rapport aux valeurs ajoutées.

{2 - Les modal i tés d'êval uat'ion du surpl us sur des séries longues

Des formulations du surplus de-productivité i1 ressort que

ce dernier s'assimile rnathématiquement à une dérivée par rapport au temps

et on calcul d.onc par unité de temps en pratique par rapport à I'année
précédente. Mais alors comment estimer correctement le surplus entre deux

années éloiqnées, cowoent procéder lorsqu'on se livre à des études

chronologiques à molzen ou long te:me.

Raisonnons sur un certain nombre de périodes et, suivons
l'évolution de la situation comptable d'une entreprise ou d.,une branche
quelconque telle qu'elle apparaît ci-d.essous :

Périodes n n+1 n+2 n+3
Produits Pon+1 - n+1

D'n+2 Yn+2 D'n+3 Yn+3

Facteurs Fç
n+L n+L

tt
n'n

F f fn+2 n+2 n+3 n+3

Pour mesurer Ie surplus de productivité dégagé en trois ans entre
n et n+3 i1 existe en théorie deux 5:ossibilttés :

- le caLcul direct effectué globalement sur 1'ensemble de la
période entre n et n+3 et par rapport aux prJ-:< de I'année d,e base, soit :

g=(P
n+3 -D'\ n

(r F) fn+3 n la

. - Ie calcrul en chaîner êD rêisonnant chaque année par rapoort à

la précédente et en faisant la sommation ; dans ce cas :

S (P lçt -F f,n+1 n+1 n+1. n n

n+2
(D 

-D \ ^'- n+2 'n+1 ' Yn+1 n+2 n+1 n+1
(F -F )f

= (Prr+3 - Pn+2) Pn+2 - (Frr+3 - Frr+2) fn+zn+3

nn
fF

p-n

-p\ n 'n

S

5=5
n+1

+S
n+2

+S
n+3
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Il apparait ainsi que d.ans le prenler cês on se réfère à

un seul système inltial de prix alors que dans 1e second on tient compte

de la défonnation d,es structures de pri:< relatifs ; les résultats obtenus

diffèrent donc quelque peu et les écart,s entre les der:x calculs sont

d'autant plus signlficatifs que les prix des produits et des facteurs ont
eux-mâmes varié.

Les experts (INSEE' CERC) recommandent de calculer Ie surplus
global 'eà- indices-chaîne co'nme une moyenne géométrique des taux calculés
chaque année par rapport à la précédente. Autrement dit pour d.es séries
temporelles on détermine chaque année un surplus "instantané" que |on
cumule de façon à sulvre lrévol,ution dans Ie temps des gains de productivité.

s3- Les rel ati ons entre p roduci'i v; Ûé, effi caci té etre ntab'i l'i tê

. De façon généra1e, le taux de surplus de productivité
globale d,es facteurs est celui qui expri:ne Ie .mier:x les véritables progrès

de productivité mais de là à dire qu'il Eesure avec une certitude absolue

lrefficacité et El'il faut lui fai-re confiance absolue' nont car pour être
pleinenent vrai il faut faire des hlpothèses restrictives en supposant

jmplicit.eroent que les facteurs de production sont tous complémentaires.

Lorsque les facteurs de production sont substituables i1 n'en est plus de

même et bien que I'on prenne en compÈe tous 1es facteurs, i'assi-mitation
entre oroduc tivité et efficacité n'est pas automaticrue.

Supposons en effet 'en N on soit à I' e

et que l'économie fonctionne au ma:<jrnum d'efficacité ou au moins du cotfË 2

ainsi compte tenu des prjx en vigueur lors de I'année de base No, Fofo est

donc minimum pour un niveau de production Po. Considérons alors gu'entTe

No et N le système des prix ou corits a changé mais gue le niveau de

production n'a pas changé donc Pr, = Po, on utilise alors des quantj-tés de

facteurs F de nanière à ninjmiser F f mais par définition F f ) F-f-n -- - --- -n -I] ----- r--- n Q' o o
puisqu'on était au minj.rnr:m du corit en N- .
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onadoncapParenmentunedétériorationoudiminutionde
productivitéqr:andonpassed'eNoàNalorsqu'enfaitlesdeu:rsituations
correspondent chacune à un ma:rj-mr:n d'efficacité et d.onc que la productivité

sraméliore.

Ainsi,IesurplusdeproductiviÈéglobaleest.ilsusceptible
d.,être biaisé car il ne correspond à un véritable gain productif gue si les

facteurs de production sont complémentaires ou si I'on a simplenent de

petites nodifications du système des prix des facteurs : il faut s'en

souvenir lorsqu'on interprète les gains de productivité'

ignalOns pOUr tefminer qU'il est indispensable de bien marquer le dualisrne existant

entrelesder:xconcePtsdeproductivitéetderentabilité.Unesociétéen
expansion se fixe conme but naturel la progression optj':male de la produc-

tivitéalorsquelastrat,égieàl'échelledelabrancheoudel'entreprise
est essentiellenenÈ guidée par la recherche de ra rentabilité maximale' la

productivitén,étant'qu'un:Jloyenparnid'autregd'ypanrenlrmaisnonune
fin absolue en soi. Ainsi rnalgré des resserablances apparentes, certaines

divergencespeuventexisterenÈrelesdeuxobject'ifspoursuivis;oo
pourrait certes démonlrer en économj-e pure qu'en vertu du principe du

,,rendement social" et de l'-arllocat,ion opti-roale des facteurs, I'assi-4ilation

s'opère entre productivit'é et "profitabilité" mais un tel ralsonnenent repose

surlesajustenentsdelaconcuÏrenceparfaj.tequidenosjourssontÈrès
hypothét,igues. concilier productivité et rentabilité derseure finalenent

l,uned,estâchesdifficilesdessociéÈésdeconsoronation.

a
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A}TALOGTE EbI'IRE LES MESTIRES

DES GAINS PRODUCTTFS ET DES PERFORMAIVCES SPORTIVES

Pour faire saisir toutes les dlfficultés et 1es enbûbhes des

calculs portant sur la productivité construisons un exemple schémaÈique

que nous irons chercher sur les stades.

Admettons que lors d,'une année donnée Ie record national du

saut à la perche soit de 5 nètres. (lilous choisissons cette spécialité car

crest actuellement à peu près la seule où nous brillons en athlétisme...
et où nous sonmes précisément conpétitifs !) Deux athlètes pa:rni d,'autres

A et B sautent respectivement 4150 m et 4 m ; la saison suivante, le
champion améliore son record et le porte à 5150 m cependant gu'au prix
d'entraînements répétés A et B panriennent à franchir 5,01 m eE 4,49 n.

Lequel des deux perchistes A et B doit-il être le plus féllcl.té
dans son club ?

La comparalson des progrès accomplis se complique si lron change

de discipline et gue l'on confronte les résultats précédents de A aVec

ceux de A'gui cou:t sur la cendrée.du même stade ; ce dernler quJ- effectuait
le 100 nètres en 10"5,/10ème a été créd.lté d.'un temps de g"gï/tOOèrne alors
que simultanément Ie record national du sprint qui était de 10" s'est vu

améU-oré de 5/I0ème se seconde.

Lequel du satteur A ou du coureur Armérite le plus les
ovations du public ?
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CTIAPITRE 2 -1,A REPARTITTON DES GAINS DE P,RODUCI]VITE

Le chapitre précédent appréhendait Ia productivité sous

1'angle de la production et mesurait les résultats des progrès accor4plis

en envisageant exclusivement 1'écart quantitatif entre Ie volurne des

produits et celui des facteurs i nous devons maintenant nous intéresser
à lrautre optique, celle du revenu, et tenter de répondre à la question
de savoj-r à qui profitent en définitive les bienfait,s de la productivité.
De nos jours, d.ans les pays hautement industrialisés et développés, c'est
bien en effet I'amélioration de I'efficience économigue q1i est au coeur

des mécanismes de partage du ProduiÈ National ,- certes, 1es rapports de

force entre groupes socio-économiques peuvent modifier les données d'une
distribution spontanée mais ce n'est gue lorsqutémanent des combinaisons

plus avantageuses droutputs et d'inputs que tout le monde peut réellement
gagner au jeu de I'expansion

Dès qu'on aborde les processus d.e répartition des fruits de la
croissancê, c'est l'évolution des rémunérations qui indique I'utilisation
gui a été faite de la productivité : ce sont les variations de prix
(combinées à celles des quantités) Sui sont à l'orj-gine des transferts d.e

gains entre les entreprises et les divers agents économiques : clients,
fournisseurs, main dtoeuvre, Etat, épargnants, etc... tout accroissement
de revenu réel créé par une meilleure efficacité, étant en effet intégra-
lement résorbé par le biaj.s des fluctuations des prix relatifs d.es facteurs
et d.es produits.

C'est ainsi que les comptes de surplus primitivement mis en

oeuvre dans les grandes sociétés nationalisées (EDF, GDF) puis qénéralisés
aux divers secteurs de t'économie françatse, enregiistrent et synthétisent
la totalité des échanges de gains productifs entre agents producteurs,
partenaires commerciaux et consommateurs et désignent ainsi tes principaux
bénéficiaires.

Le Processus d'établissement des comptes de surplus construits
à parÈir des mouvements de prix srarticule schématiguement de la manière
suivante :
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Détermination du surplus de productivité --b Variations des prix relatifs -D
RépartiÈion des gains de productivité

En suivant, cette démarche nous étudierons, à I'aide de

relations comptables appropriées, Ia distribution du surplus entre aqent,s,

en mentionnant les principaux problèmes méthodologiques posés et en analysant
concrètement comment s'opèrent les transferts intersectoriels de productivité.

Section 1 - La répartition du surplus entre aoents conômr cruese

1- La relation distributrice d,ë surplus.

Après avoir étudié Ia formation du surplus, recherchons

maintenant de quelle manière ce surplus a été alloué par I'intermédiaire
des variations de prix ou en d'autres termes par guel mécanisme cet
excédent gui apparaît dans le compte d'exploitation élaboré à prix constants,
disparaît dans le compte d'exploitation à prix courants qui est éguilibré :

c'est du fait de Ia rnodif ication des prix (des produits ou des facteurs) que

le surplus de productivité qui apparait lorsqu'on consid.ère les variations
des valeurs stévanouit lorsguton considère les variations en valeurs.

Pour I'expliquer partons de l'équilibre comptable d.u compte

d'exploitation en No et N.

D
o*o Ff +oo

+Bn

+(e Bn

ÂP

PrrPr, = 4t.

Bo

oFf)oo'D r.l = /rr ç- oro '' n-n

[r. ,to) (fo+a1o) jFofo+

Ppn-n

(Po+^Po) (no.+np,j -PoPo = (n;+lr .o+-
P ) +^Bo-BJ

D AP - (f 
^F 

*" *olo,ooooPo' = afo(ro+aFo)+^B -ap (P +aP )o.tooo
ou

+ ( _apo)

et lron obtient ainsi l'équat.ion de distribution du surplus



Or, dans cette équation le mernbre de gauche est justement le
surplus de productiirité primitiyenent rencontré Ie terme de droite exprjrne

donc de quelle manièré se répartissent les q,ains de productivité. On a ainsi
une double approche du surplus de productivltér I'une en termes physiques,

I'autre en termes'monéta.ires : le surplus créé par lramélioration de 1a

productivité des facteurs s'identifie au surplus créé par la déf,ormation

des structures de prix.

Interrogeons-nous alors sur la signification de la partie droite
de lropération qui concerne les avantages des bénéficiaires :

- le 1er terme rend compte de lraugrnentation du prix des

facteurs : par exemple pour la main d'oeuvre, il est clair qurune hausse

des salaires fait participer les travailleurs aux fruits de 1'expansion.

- le 2me terme correspond à Itaccroi'ssement du "prix" du

bénéfice crest-à-dire Ie supplément.de profit obtenu au-delà d'un profit
calculé à taux de marge constant.

- 1e 3ème terme rend compÈe de Ia baisse du prix de vente des

produits : c'est ainsi que 1es consoûunateurs participent aux bienfaits de

la productivité s'ils paient moins cher èe qu'i1s achètent.

On peut d.onc résumer slmboliquement :

avantages allant
aux facteurs de production

et à 1'entreprise
+ avantages allant aux

acheteurs

Surplus de

productivité

gains conservés par le producteur + gains cédés à Ia clientèle

fl est aisé de comprendre, puisque les comptes d'expJ-oitation
successifs sont toujours équilibrés, que la sonrne d.es avantages reçus par
les facteurs et les clients est globalement limitée par le surplus de

productivité : une fois ce dernier parfaitement déterminé et en fonction
d'es variations de prix effect,ivement constatées ayant pour effeÈ d'accorder



70

des gains âux co-pârtageants, il est j:qpossible que telle partie prenante

recueille un avantage plus substantiel sans que ce soit aux dépens d'un

autre partenaire socio-économique.

11 ne faut cependant pas yoir dans cette présentation une

relation causale selon laquelle le surplus de productivité existerait
préalablenent à sa mise à disposition : dans une telle conception le surplus

serait d'abord créé puis distribué alors qu'en fait création et utilisation
du surplus sont indépendantes ; ce n'est que paï un artifice comptable qui

ne doit pas faire illusion qu'on analyse d'abord la création du surplus

puis sa distribution.

s2 - Les comptes répart iteurs de surplus

Dans 1'éguation distributive d.u surplus, les diverses parties
prenantes acquièrent donc des avantages positifs selon le sens (en hausse

pour les facteurs, en baisse pour 1es produits) des mouvements de prix. Si

par conséquent les varj-ations de prix sont inversées on peut alcrs légiti-
mement considérer gue les avantages deviennent néqatifs.

Cette convention pennet d'opérer algébriquernent des changenents

de signe et de faire ainsi passer au premier membre les termes négatifs qui

deviennent alors positifs et s'ajoutent ainsi au surplus de productiVité S

pour financer la répartition des avantages d,evenus tous poSitifs : ces termes

déplacés de droite à gauche peuvent alors être interprétés comme des

léments de lus et sont cette raison a és "héri stt, d toù

le schéma suivant :

Croissance en valeur Croissance en volume
(prix en hausse)

croissance en valenr ( croissance en volume
(prix en baisse)

Ces héritages modifient en effet le compte d'exploitation de la
même manière que les progrès de productivj-té interne et c'est pourquoi ils
leur sont à juste titre assimilables car ils srajoutenè au surplus de

du côté des
facteurs

du côté des
produits

emploi

héritage

héritagre

emploi
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productivité propre pour former le sulplus distribuable. Nroublions pas

en particulier gu'en raison des interlivraisons tout secteur peut bénéficier
par diffusion de progrès producti'fs réalisés dans Crautres activitiés : les
"hèritages descendants" provenant de la baisse des prix des achats courants
sont les plus fréquents et de distinguent des "héritagres ascendants" nés de

la hausse du prix des produits vendus.

Bien entendu au niveau de I'ensemble de l'économie le jeu des
transferts ou héritages a.nont-aval s'équilibre exacternent.

La relation de la répartition définit.ive des bienfaits du

progrès se présente alors :

Héritages * Productivité propre = Somme des avantages reçus

Sous cette formulat,ion apparaît une expression équilibrée qr:'on
appelle Compte de Surplus, qui retrace exactement la manière dont le total
disponible est intégralemenÈ redistribué et gui est susceptible d'être
présenté sous forme d'un bilan-type :

Apports en provenance de... = Emplois en faveur de...
ou

origine des ressources de productivité = Répartition des gains
de productivité

Ainsi au total : une branche quelconque ne répartit pas
seulement son propre surplus productif mais également les héritages qurelle
reçoit ne fut-ce que sur un poste ce gul est pratiquement toujours le cas.
Toute unité de production apparaît ainsi comme un lieu de création et de
transit de surplus entre elle-même et les autre s , mécanismes que l'on peut
décrire par schéma.



$CHÊMA D'UN COMPTE DE SURPLUS

moins rémunérés

mieux rémunérés

surplus
positil

rémunération
du lravail

surplus
négatll

baisse des prix de vente

hausse des prix de venle

rémunération
capiial

augmenléo
diminuée

augmentée
diminuée

{
N

surplus de
productivité globalo

AMONT :

- lournisseurs

- préteurs

- Etat et collec-
tivités locales

TRAVAILLEURS

COMPTE DE
SURPLUS

AVAL :

clientèlB

APFORTEURS OE CAPITAUX

ll
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Section 2 - Les transferts intersectoriels des gains de productivité

Si, au plan global, la répartition du Revenu National porte bien
sur un produit final, Ies revenus eux-mêmes perçus au stade des différentes
branches, se forment effectivement tout au long <Iu processus de produclion
par le jeu des valeurs ajoutées. Dans une société en développement, les clas-
siques analyses des phénomènes de distribution des :lerrenus doirrent alors êt:le
renouvelées car la répartition factorielle devient de plus en plus tributaire c1e

Ia répartition sectorielle, ceci se vérifiant drautant que lre>çansion staccom-
Pagne drune inflation par 1es cotts, situation dans laquelle les effets bien-
faisants du progrès technique sont plutôt confisqués par les producteurs, tra-
vailleurs et pourvoyeurs de capitaux, que transmis aux consommateurs finaux sous
forme de baisse des prix. Les différenciations entre branches et les relations
d'interdépendance dynamique qui les unissent deviennent à cet égard primordi-a1es :
si en effet, les salaires et profits attribués par une industrie dépendent des pro-
grès de productivité qui sry réalisent, ils résultent aussi en partie des gains
productifs réalisés dans les autres branches. Ce sont donc les relations ent:re
les diverses activités qui conditionnent de manière prépondérante la répartition
du Revenu National entre agents et ce sont évidemment les évoLutions respectives
des prix relatifs qui renseignent sur le sens et le volume des échanges de surplus
de productivité de secteur à secteur.
En nous inspirant de la manière dont,
à I'origine, le Professeur BtENAyMÉ
a traité de ces problèmes ( ), on est
amené en combinant les deux critères
productivité-prix, à imaginer un classe-
ment catégoriel illustrant les modalités
de participation des divers secteurs à
la dotation et à la perception de béné-
fices productifs. Le schéma suivant à
double entrée est conçu de telle façon
qu'il fasse apparaitre clairement les
quatre principales situations envisa-
geables :

( ) Cf. eon ouvraga . Polit,quo de I'lnnovaUon 6t
rêpârtitlon des revenua '. Collêction travaux da la
Faculté de Diion.Cuia!.

Au lieu de reprendre in extenso,
comme le fait notamment I'lNSEE, la
terminologie de BIENAYME, nous
avons préféré lui en substituer une
autre qui, de consonance juridique,
nous parait plus descriptive et mieux
marquer le caractère quasi successoral
des cessions de surplus. Nous quali-
fierons un secteur donné de :

- réfenteur si prix et productivité
croissent pius vite que la moyenne
d'ensemble ; il est donc situé dans
le cadran de réservation.

- donateur si la productivité s'élève
à un rythme rapide, alors que le prix
reiatif baisse, ce qui légitirne sa place
en zone de diffusion.

- légataire si les prix progressent
pendant que Ies performances sont
inférieures à la moyenne, d'où la pré-
sence en zcne de captation,.

- déshérité si les deux indicateurs
sont en arrière de I'ensemble et signi-
fient une situation d'exclusion du par-

Variation des prix relatif s

Stabilité des prix
(équivalent effectif de 0o/q après déflation)

Hausse des prix Baisse des prix

zone da réservation zone Ce diffusion

zone de captation zone d'exclusion

La quote-part de surplus transrnis
entre branches dépend de leurs
échanges, lesquels reposent sur les
liens techniques qu'elles entretiennent.
En vue de chiffrer le schéma précé-
dent, I'outil de mesure le mieux adapté
s'avère incontestablement le damier
inter-industriel de type LEONTIEF,
grâce auquel l'affectation de9 gqlp_qq
calcule à partir des consommations
int".tealui*s. La cession de surPlus

"nit" 
J"u" branches clientes se définit'

en monnaie constante' comme. I'aug-

àentation ou Ia diminution de dépense
làî"tut"" par la branche qui achete

;; bi;; à i'autre selon que le Prix de

cet inPut connait une hausse ou une

baisse et vice versa en cas cie recette'
vente.

La matrice des échanges intersecto-
riels de surplus durant une certaine
période est alors bâtie en addition-
nant algébriquemenl les valeurs des
tableaux annuels obtenus par la diffé-
rence des T.E.l. aux prix d'une année n
et aux prix de I'année n-1. En totalisant
les gains productifs transférés aux
autres secteurs et les héritages pro-
venant du reste de l'économie, on
obtient un écart positif ou négatif qui
indique si telle branche est lndéfini-
tivement fournisseuse ou bénéficiaire
nette de surplus de productivité dans
ses transactions avec la totalité des
eutres branches retenues.

Croissance

de la
productivité

Forte productivité

Taux moyen
ds productivitê

Faible productivitè

reYe.



Schénrer atélablissement cles comptes de surplus

Quantités
ou

assiette

(r)

1 million
de mètres

20 000 t
400 000

heures

I mifl- iort
c1e mètres

20 mr]lions
de frarrcs

z/toe ae
laminoir

lJ( Un]'-
taire

ou taux

Valeurs
en F.

Qurrr tités
ou

assiette

(4)

taire
ou t.1ux

ariatlons
des quan't,ités

pri:c cons-
tïl
(z)

e rénunéra-
ions liées

varia-
ons de prix

B)= i(2)-(5Ix (41

Ilxemple trypothéticlue drune entreprise fabriquant cles pouùrel-les dtacier

Année 1- e2
Prix uni- I Valeurs exprimées en

en F.

Postes clu compte
cl 

r exploitation

Pr:orb!!P
Pro'f i Iés ( clientèIe )

F :rc teurs ou charr;e 5

Ac ier" ( f'ourrrisseurs )

Salarres (1.'ersonnel)

fmpôts et taxes (etat)

[mprunts (prêteurs)

Equ.Lpemcnts (amorIis-
scrnellt J

Bénéfice (apporteurs
cte capitaux)

(a)

10F

5OO OOOF 1 JOO 0OO

600 000 F

() )=(r)x(e)

0 000 000 1,1 mill.

1 000 000 F 2L,25 m-

e/toe ae
lamlnoir

(r) (6)=(l)x(a)
ts deannee 'l

= [(+)-Gx- x(2)

10 7BO OOOF 1 ooo ooo Fl + 22O O00 F

6 5oo ooo L lOO 0OO F o o

650 o0o F +!OO00F

9,8 F

L25 F 2 5oo ooo 21 5OO t. 110 F 2 J65 OO)F 187 5o0 - 122 50O F

10F 4 000 000 425 OOO h. 10,8 F 4 59o oooF 25O OOO F + 14O OOO F'

0,6 F 600 ooo 1,1 m111. o,7 F 77O OOO F 6o ooo p + 11O OOO F

5 ',/" 5,2 /' 1 1_O5 0OO F 6e 5oo r' + 42 500 F

Surplus cle
productivi
globale

Somme algébri-
que des supplé
nrents de
rémunérations

440 ooo F
SoUrceq, Docunents du CEFTC no 1 , Lg6g' Surplua de productivité globale et comptes

de sur:plus. Egalement : G. ÇATRE - Théorle et pratique de Ia politique
d€s rÉvenus. PLIF (tatrleau page 122).

{
A

A-B= 440
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Fornt,crtiort ct distributiurt, du su,rplus de produ.ctiaité globulc cn 7967

Formation du surplus de prodrrctivité globale
]lillions d.e l' 1962

['inscrnblu rlos btrrtrclrcs
(,:r'Irl,lu il]lili

ilrs prix'll)lit; t
Indilc:

tlc volurrlr

(lrilrptc Ifr{i7
1[.\ p.is ll)lilj P.\ l.) /ifx,

Prorluction. 571 284 104,9 599 14r 27 857

Travailleurs salariés.
Travailleurs non salariÉs. . . , .,
Consommations internlédiairca.

Détenteurs du capital :

1. r\mortissements.....,,,,
2. Soltle.

État.. , .

Prêteurs.
Divers..

165 131
4s t1B

185 206

aoq
98,i

105,4

164 953
44 5r5

195 L23

- t?B

- 603
9 9t7

39 459
52 90{J

59 950
13 B4B
9 66r

t07,5
100,0

1nJ. q

107,9
10?,4

42 427
52 9()B

62 8i6
14 940
10 375

29æ

2 926
L 092

71"r

Total parti€1.. . .

Surplus de productivité globale

Total .

27 857 16 833

11 02411 024

571 284 599 141 27 857 27 857

pris csl srtltlxr.t! ùgtrt ri lUl),

Répartition du surplus tle productivité globale
llillions de F 1962

Ensenrblc rlcs l)rtuelrcr
{:ônrpte illti;

au\ ptis t!'l;li*

I rrtl irli
rlr.pris
rr.lrrtifs

ilornptc illû7
ilrs pri.\ llltji

1) ri3ine [\riprclition

Clientèle (production) 599 141 99,4 595 i03 3 438

Travaiileurs salariés.
Travailleurs non saltriés. . . . .

Consommations intermétliaires

Détenteurs rlu capital :

1. -\mortissement.........
2. Sol'lc.

Prèteurs
Divers..

164 953
14 5I5

195 123

105,1
104.6

98,6

173 {10
16 582

192 328

B -157

2 A6i

,12 ,127

52 908
99,8

101,7

9i,ô
10.r,6

98, j

42 35j'i
53 BOB

61 3?B
15 625
10 219

2 795

i4

I {98

156

900

685
62 876
1{ 940
l0 3;5

Total partiel.

Surlrlus tlc proJur:tivité. . .

4 523

lr 024

t5 547

11 02-l

Total 599 141 595 703 t5 547 t5 547

IrriX,.-t .rrpp,,s,.,lgrrl rr l{)ll.



Ilépurtitittrt tkts 61uirl;c ùe productiui té antre L959 et 7969, an' rrtoyenn e unnuelle (crt ùe lu

Sectcurs

(llit'ltèlo, ,

'fravril salarié.

Travriil non salarié'. .

Fonrnisccurs.. .

A ntorlisscrnetrts '

SoLlc.

État (y courpril sulrvcn-
lions),. .

Prêteurs. .

f)ivers

Surplus rlo productivlté
gloLale..

'l'rrral partlcl'. ' 1,75 3,12

Âgric-ulluro

t\o

0,49

0,48

2rM

e

0,ùt

0,65

o,o2

1,0?

7,37

0,06

Total 3,12' 3,12

Iudustrics
rgricolcs

ct tli[rcntiriros

o

0,02

lndustrics
rlo bictrs

irtl r:rrrtérl iairog

I rd rtstrics
rlr: biorrs

rl'r!r; triperrtctt l.

It

Irrd ustries
rkr biotrl

c r, t uon rtual iott

o li

liâ t irucDt

lravrux publics

'l't0 rtsports
,liî,t-

ctrtttrrlrttrit:al irttrs
-(rt cr ir t,s (l,rrrrrrtrcrs

lirrrrgio

0 Ir () tt l)

0,01 1,87

2,73

0,16

Ir(.,IIli()It () It o

2,00

1,58

0,03

0,83

0,11

0,23

0,60

e

0,04

0,41

0,02

0,04

0,3?

0,0-d

0,25

0,54.

0,58

0,04

0,440,s6

,,L

1,4:|

0,0,1

0,27

0,31

0,02

0,42

0,01

0,02

0,02

0,40

0,63

0,17

0,17

1,44

1,61)

0,04

0,37

L,76

0,23

1,56

0?26

1,t2

0,53

0,06

0,68

1,23

0,65

0,01
0,35

0,10

2,09

1,10 0,08 0,08

0,0.1

0,05

0,08 e 0,01

0,02

0,4,1, 7,42 1,55 4,31 1,73 3,69 2,73 1,2{J 2,94 1rs 3,q7 0,?1 2,63

0,98 2,76 \96 1,66 1,9f

1,42 1,47 4,31 4,31 3,69 3,69 3,72 3,71. 2,83 2,81 2,73 ,:tt 2,94 7,94 3,97 3,,17 1,63 2,61

0,01

0,60

0,10

0,03

2,0'l

0,6d

2,09

2,830,66

2,17

t16

2,66

0,12

0,14

0,350,82

0,060,05e

0,35

0,31 c

jï
3,72

{
o)

Nottt. -- Potrr lcs cascs urarquées e, fe clrillre cst rrégligeublc'
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Iîchang,t cle s ur p I us i r û e r' b r an c hc t. P é r iocle I 9 59' 7969

rlcheisur

Yquttcul

:\griculture..

lntlustries agricoles et
alimentaires.

Énergie.

lndustries tle biens ia'
termé,liaires.

Ledustrie de biens d'équi'
penrent.

Icdr:strie dc biens de

consommation, '.....
Btitiment et trovaur Pu'

plics'.. .

Sen'ices.

Ensemble (Total C).

Surplus net distribué
(écart L-C).."...

67 599

-l 
l 8S0 -1171 -3 -7 0s7

+ -4
I + 4605

:!gti-
r'ulturu

ugricules
ot

ulirncn-
trircs

Errcrgio
Iudu
tlc biet$

inter-
nrétliaire

Iudustrics
de bicns
tl'éqrripe-

m€nt

Iutlustriss
tlc biens

de
consolrt_
mltiurr

-2639 - 580

33

-5525 -27A5

-LA77

+ 815

4lB

- L276

626

dtc -r

J-

1,266

-1799

+ 2022 + 4980

llillions tlo F 1962

Cotn-

mercci

Total

-t884

, 256

-t987

- lt 634

-- z 4s2

- 2l8t

bJt

263

6

lqo

773

3 763

n8 -lt 9t6

r OtO-r atv

I]àtituent
et

travauX
publics

Surviccs
L

158

47r
651

- x09

B1

9A2

r1trtd

935

122

){ô2B

2L4

44

47'r

,t

s49 a

-2927

+ 738

-1717

0
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Êchanges de surplus interbranclæs
(19 59 - 1963, 7963 - 7967, 1967 - 7969 )

r.A"A. 
.t?rt 

--Energie 2557-
lndustries de biens iôtermédiaiies 141g/

a) Périod'e 1 959'1 963 (quatie années)

FOURNISSEURS

5.567

bl Période 1963-1967 (quatre années)

cl Pâiode 1967-1969 (cleux années)

(millions de francs 1962)

. 
BENEFICIAI]IES.

1724 Agricultrrre
'1798 lndustries de biens d'équipement

425 lndustries de biens de consommation

470 BJ.P.

734 Services

416 Commerces

1333 t.A.A.

1899 lndustries de biens d'équipement.

_ æ2 B.T.P. .,
2395 Services

55 Commerces

852 l.A.A.

908 lndustries de biens d'équipement

-557 lndustries de biens de coirsommation

1020 B.T.P.

1851 Services

594 l.A.A.

4605 lndustries de bienr'd'équlpement

738 lndustries de biens de sonsommation

2022 g.T.P.

4980 Services

Agriculture 1881 \
Enersie ' 1674 >
lndustries de biens intermédiaires Z 15 1
lodustries de biens de consommation 244 /

Agriculture

Energie

lndustries de biens intermédiaires 3855

commercæ 193

5S.\-_*
585'....+ 5.1 88?

d) Période 1959'1969 (dix années)

Agriculture 712 ..1-
Energie 4816 

-+lndustries de biens intermédiaires 7689 
'/

6.214

13.217

278 Commercæ
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ELÀBOR,ATION ET ANAT,YSE DES COMPTES DE SURPLUS DE
L I.AGRICUITURE FRANCAISE

(pérlode 1970-I9gO)

TRÀVAUX DIRIGES

La confectlon des comptes de surplus de productlvlté repose sur la mesure des variatlons
des volumes de productlon et de facteurs : ces données nè Eont fournles par 1es comptes de
1'Agrlcultute que pour les quantltés physlques concernant productlons et consommatlons lnter-
médialres i pour les autres facteurs il nous faudra donc recourir à des données complémentalres
et à certalnes conventlons.

En ce gui concerne les éléments à prendre en compte, nouè ne retLendrons, côté ressources,
que les llvralsons et non la productlon finale : les varlatlons de stocks vlendraient en effèt
Perturber inutllement le déroulement des calculs puisque nous nous sltuons dans des perspectlves
de moyen termê. Le capltal flxe est appréhendé par la FtsCF mieuxconnueque 1es seuls amortj.sse-
ments éva1ués ex Post. Ëe revenu agrlcole flnal est un solde quJ. est censé "fermer" les comptes
et joue un peu Ie rôIe habituel du profit : 1J. n'apparalt pas cornme Ie revenu du seul travail
mals comme un revenu mixte qul comblne des facteurs de productlon appartenant à la famllle
(y compris 1a rénunération des fonds propres engagés sur 1'exploitation) ; on lu1 associe néan-
molns un lndlce "volume" 11é à 1'lmportance de Ia maln d'oeuvre familial-e.

A partir des stat,lstlgues jointes, 1'applicatlon à Iragrlculture de La néthode des surplus
sera conduite dans lrordre suivant :

to ) Dresser un tabreau dans lequel toutes les valeurs courantes seront exprlmées, âprès dé-flatlon, en francs constants 1970.

compléter en calculant par déductlon les é1éments manquanËs et enconvertlssant certalnes données brutes en indices annuels de vor-ume correspondant.

2o) Calculer pour chaque année (en valeurs et en taux) Ie surplus de productivlté global-e

obtenu d'après les varlatlons de volumes ; totallser sur I'ensemble ile la période des

gains de productlvlté absolus et relatlfs

30) calculer pour chague année (en valeurs absolues et en pourcentage) 1a répartltion dessurplus totaux dlsponlbles entre agents économlques. En ralson des conventj.ons de flxitédes prlx relatlfs Portant sur subventlons et assurances, ltEtat et les compagnies neseront pas censés intervenlr dans 1a dlstrlbutlon.

Totallser sur ltensemble de la pérlode et procéder à une analyse économrque des résul-tats obtenus.



DONilEES NECESSAIRES A L,EI.ABORAIION DES COMPTES DE SURPLUS DANS L'AGRICULTURË

(valeurs en nilli ons de francs courants - Indices base 100 année précédente)

: POSTES COMPTÂBLES : ACENTS INTERESSES I NAÎURE DES DoNNEES FoURNIES
:

LIVRAISONS CLIENTS
.:
: Extrait des comptes annuel5 :

VALEUR : 64 455 : ?o 964 ' 81 923 ' 94 z8q- jror onz jroe zsa ;rrs zor ;lsl asa .ur szr ,ror ggo :voLUME . - ' 1o5,6 ; ror,r 3 ro4,a '--ioi,n '---si,Ë l---rà1, :--ioi,l :--id,; :-"ioilË ;:-:_ r___! :_: :_:

: 1970 : 1971 ::-:_: 1972 : 1973 : 19?4 : 1975 : 1976 3 Lg77 : 19?8 : 1979 i

780 73t 3 534 4 073 4 276 4375' 3108 2 703
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SUBVENT IONS
D I EXPLOITATION

CONSOMITIATIONS

INTERMEDIAIRES

F.B.C.F
( totale )

SALAIRIS et
COTISATIONS SOCIALES

FERM,ÀGES et
METAYACE

II{POTS

ASSURANCES
( nettes )

INTERETS

ETAT

3 FOURNISSEURS

l (nicns courants)

' FABRiêA^/1J'
: - (Biens :
: d'équipeoont) :

OUVRIERS
AGRICOLES

PROPRIETÂIRES
FONCIERS

(non exploitants)

FISC

ASSUREURS

CREANCIERS

AGRICULlEURS

Extralt des comptes annuels,
indico dcr pr{.x rupposé être
celui du PIB narchand

Extrait des conptes ar-ùels VALEUR , 20 644 ! 23 E8O
volultEi-:loB,J

Sérics capital - Anortissenent
annexé aux comptes annuels. Vo-
h:rne déduit des séries francs

VATEUR

VALEUR :
vol$tE :

27 075
109 ,0

11 059
107, 5

34 029
111, 5

42 492
10o, 3

15 151
103,9

7 765

319 :

43 596
94,7

14 798
E6 ,7

.19 682
107 ,6

16 397
10O, 5

55 353
1O2,1

16 167
90, 6

62 0E8
106, 6

72 403
. 106, 1

21 508
tot ,4

13 116
233
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constants frmcs courants
Vohme déduit de la variation t
des chiffres de salariés agri- :
coler peruanents dlaprès RCA C:
cnquêtcs (en milliem)

Volume lié À la SAU concernée

VALEUR
VOLIJI{E

5 0644 771
335

7655: 969{
- : 117,5

L2 641
105, I

5 605 6 494

399

l9 020
107, 8

9 597 10 495 11 664

& cnquêtcs
I hectares )

2 320
15 290

I 759
253

3 276
14 19{

VAIEUR 3

VOLUME :

VALETJR

VOLUI{E

: VALEUR

.a

connue par RCA
(en nilliers d

387 . 245

2539 r'2798 | 2647 : S655

I 409 1 519 :

411 :

2 216 558

3 085 x 204 3 4 087
14 731

3 t74 3643: 3O70 3 571
29 496

436s558:645:610

908

Volune lié à 1a SAU totale
connuc par RGA & enquêtes
(en nilliers d'hectares)
Indice des prix supposé être
celui du PfB ûarchand

Indice prix choisi coome le
taux drintérêt à lr et L.T.

L 37L
29 905

2057 :
29 665 :

_--_:
384 :

VALEUR I 660 1 937 2 292 2 926 3 833 4ses': 51e4' 5893 6 589 7 348prati{ué
cultuie

par le CA
âvant 1978

pour I'agri-:
z 6%

s!8 :-_:

-: 

_: _: _: _:
REVENU

AGRICOI.E

Voh:me lié aux effectifs de M.0:
fanilialcévalués en UTA!' lors !
des RGA & enquêtes(en nilliers):
Indice du taux annuel de haussel
du niveau général des prix du :
PfB marchand

v0LurrE 1 992 t 7L6 1 581

110,1
TOUS 100 105,5 105,9 , lO7,4 110,2 . 112,7 1O9, 6 108,5 109,3
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