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METHODOLOGIE
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LES AGRICULTEURS ET LE CRÉDIT

On s'efforcera ici de présenter dé la façon la plus complète possible la
méthode suivie pour arriver aux résultats analysés dans les textes qui précè-

dent. On ne reviendra donc pas sur la problématique générale de la recherche.

Conformément à son orientation, l'étude entreprise devait permettre de

tirer le parti maximal d'information individuelles traitées sous forme statisti-
que, tout en étant assuré de la cohérence, exploitation par exploitation, des

données recueillies sur les caractéristiques structurelles et sur la situation d'en-
dettement auprès du Crédit Agricole.

Une étude aussi détaillée n'aurait pu être menée au niveau national compte
tenu des moyens dont on disposait. Limitée à quelques départements, I'analyse
réalisée assurait en revanche une variabilité de situations structurelles suffi-
sante pour dépasser la monographie.

Ce cadre était particulièrement indiqué pour apprécier I'existence d'éven-
tuelles spécificités locales dans la distribution du crédit.

Il s'agissait d'avoir accès à la fois à des données de structures pour un
groupe d'exploitations et à des données correspondantes d'endettement et,
plus spécialement, à celles concernant les prêts bonifiés. Pour apprécier le
phénomène dans toute son ampleur et en tenant compte de ses diverses com-
posantes, il fallait appréhender vis-à-vis de I'endettement des situations d'agri-
culteurs aussi variées que possible, tout en les pondérant de façon à rendre
représentatif cet éventail par rapport aux principaux critères caractérisant les

agriculteurs des départements choisis.

Une telle option éliminait a priori les données tirées de l'échantillon d'agri-
culteurs du RICA ou provenant des comptabilités des Centres de Gestion
qui ne prennent que partiellement en compte le champ des exploitations agri-
coles. On a donc décidé, avec I'accord du SCEES, d'utiliser les enquêtes sur

les structures d'exploitations qu'il réalise périodiquement.

Cette base de sondage permettait de couvrir la totalité du champ à étu-
dier et de situer toutes les exploitations agricoles par rapport à I'objectif de
l'étude, I'endettement auprès du Crédit Agricole.

Toutefois, les données sur I'endettement étant inexistantes dans les enquêtes
du SCEES /// au moment où l'étude a été lancée, une banque de données
d'endettement a dû être constituée à partir des données du CAM'

De là, pour chaque exploitation étudiée, un rapprochement a été effectué
entre caractéristiques de structure et d'endettement.

Le choix des dates a été imposé par le rythme de réalisation des enquêtes
et recensements du SCEES. Elles permettent cependant de rendre compte des

changements intervenus, grâce aux Recensements Généraux de I'Agriculture
(RGA) de 1970 et 1979-80 et à I'Enquête Communautaire sur les structures
des Exploitations Agricoles en 1975 (EPEXA).

Enfin, on s'est fondé sur I'hypothèse que les caractéristiques d'endette-
ment sont corrélées à la nature du système de production et à la dimension
économique des exploitations agricoles. Une stratification selon ces deux cri-
tères devait par conséquent se révéler efficace dans le tirage d'un échantillon
aléatoire. Un tel échantillon a été constitué dans chaque département, de façon
à être représentatif, en 1970, de la population des exploitations agricoles pour
deux critères structurels croisés : OTE et taille exprimée en PAT.

/// Lacune en partie comblée lors d'enquêtes spécifiques comme I'enquête foncière de 1980,

ou par I'EPEXA-]925 (vague O) dont une question portait sur les annuités payées (cf. Annexe l).
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Cet échantillon a été suivi de 1970 à 1979-80. Les caractéristiques structu-
relles des exploitations ont été notées pour 1970, 75,79. Pour les chefs d'ex-
ploitation et les membres de leur ménage qui étaient endettés auprès du CAM,
I'historique détaillé des engagements a été reconstitué.

1. L'APPARIEMENT DES DONNÉES

On procède au rapprochement, pour une même unité statistique étudiée,
des données provenant de deux sources indépendantes, I'une étant constituée,
dans le cas présent, de dossiers administratifs (prêts des Caisses Régionales),
I'autre des résultats d'une enquête statistique.

D'emblée se pose la question de la légitimité de ce rapprochement qu'on
peut aborder sous I'angle de la comparabilité des champs couverts par les deux
types de données.

r.T. LES CHAMPS COUVERTS
La définition même des unités statistiques dont on cherche à préciser les

caractéristiques d'endettement, présente une certaine ambiguïté : s'agit-il des

exploitants ou des exploitations ? Cette ambiguïté tient évidemment à l'étroite
imbrication au sein de I'exploitation agricole d'une entreprise individuelle et
d'un ménage oir ce qui est destiné à I'une transite Ie plus souvent par I'autre.

On peut estimer a priori que les prêts, consentis par le Crédit Agricole,
et en particulier le's prêts bonifiés, le sont en vue de favoriser I'activité agri-
cole et qu'ils sont donc destinés à des exploitations. L'aide de I'Etat par
la bonification, et plus généralement par un système de taux plafonnés,
s'adresse à des entreprises et n'est attribuée que secondairement au soutien du
revenu des agriculteurs. Par conséquent, les prêts devraient être consentis aux
exploitations. Ils le sont pourtant aux exploitants dans la mesure où I'exploi-
tation individuelle n'a pas d'existence juridique en dehors de son chef.

On se heurte alors à une difficulté pratique : la population étudiée doit-
elle être une population d'exploitants ou d'exploitations ? Faut-il, dans
I'analyse, privilégier I'un ou I'autre des termes de ce couple ? La nature de
I'entreprise individuelle agricole s'oppose à un choix tranché. En fait, dans
le cas présent, les deux champs ont été pris en compte simultanément car les

statistiques agricoles sont réalisées sur une population d'exploitations, alors
que les dossiers de prêts sont établis pour des agriculteurs exploitants.

Ces deux champs sont-ils strictement comparables ?

1.1.1. Les exploitations agricoles selon les statistiques ministérielles

Les recensements généraux et enquêtes agricoles dénombrent des exploi-
tations. En fait, ces enquêtes sont établies essentiellement dans une optique
de production et I'on répartit le territoire agricole en unités de production.
Celles-ci sont définies sur une base extrêmement large qui conduit à inclure
des éléments très disparates dans le champ des exploitations agricolesrz. Il en
résulte un certain nombre d'inconvénients :

- les seuils utilisés sont bas et I'on peut se demander si une unité non spé-

cialisée de I ha de SAU peut être considérée comme une exploitation agricole.

- la notion d'activité principale n'est pas prise en compte : sont considérés
comme chefs d'exploitations des agents relevant clairement d'une autre caté-

/, Tout élément du territoire agricole placé sous la responsabilité juridique d'une personne
ou d'une collectivité constitue une exploitation agricole, s'il dépasse un certain seuil de surface
ou de production (l ha de SAU en grande culture, 0,20 ha en culture spécialisée,...)' L'exploi-
tation ainsi définie est dirigée par un chef unique.
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LES AGRICULTEURS ET LE CREDIT

Tableau I.
Exploilation dont la force

de travail est inférieure
à celle d'un travailleur

agricole à plein temp5/a/.
Elfectifs, pourcentages

par rapport à I'ensemble
des exploitations

gorie socio-professionnelle, par le temps de travail qu'ils consacrent à une
activité extra-agricole ou par I'importance des revenus qu'ils en tirent. Des
exploitations de complément, de retraite, etc. sont par conséquent incluses
dans le champ.

On peut donc s'attendre à ce que le nômbre d'exploitations trouvé consti-
tue I'enveloppe maximale de I'effectif des < véritables > exploitations qu'on
peut évaluer à partir de celui des exploitations dirigées par un agent dont I'ac-
tivité principale est I'agriculture.

Or, il n'existe à I'heure actuelle, aucun critère absolu, juridique ou admi-
nistratif, permettant de définir, au sein de Ia population des exploitations agri-
coles, celle des exploitations apportant à un ménage non retraité I'essentiel
de ses ressources ou la population complémentaire. Une approche indirecte
de ces populations peut être tentée en répartissant les exploitations agricoles
selon qu'elles emploient ou non l'équivalent d'un travailleur agricole à temps
plein (tableau l).

/o/ La classification en termes de PAT (norme du temps de travail égale à 300 jours de tra-
vaillan) a été utilisée pour le RGA de 1970 et I'EPEXA 1975. Elle a été remplacée lors du RCA
de 1979-1980 par I'unité de travail annuel ; de plus, la partition selon la force de travail, au niveau
qui nous intéresse, n'est pas faite au même seuil dans les tableaux fournis par le SCEES
(PAT : 0,75 unité, UTA : I unité).

Sources : SCEES /// LAPROSE. 04-09-1974.
t:r Série S n" l19 - Fév. 1980.
/r/ PROSPER déDartemental.

Les données présentées ne sont pas strictement comparables d'une année
à I'autre puisque le critère utilisé n'est pas le même en 1970 et 1975 d'une
part, et en 1979-80 de I'autre. La partition n'est donc pas réalisée au même
niveau. On peut cependant apprécier, au moins dans leurs grandes lignes, la
variabilité interdépartementale et l'évolution du nombre relatif des exploita-
tions agricoles utilisant une quantité de travail réduite.

Force de travail

< 0,75 PAT <IUTA

RGA I97O

/t) Vo

EPEXA I975

a) Vo

RCA 1979-1980

r:t Vo

( Efiectifs
Alliêr j

(90...
4 240

25

3 003

ZJ

4 864

J)

( Efiectiis
Cantal I( 90.....

l 486

t2

| 420

IJ

| 469

( Effectifs
Côtes-du-Nord 

ir, ..
9 456

1À

7 240

22

1 719

25

I 
Effectifs

(o/0...
Creuse

| 564

ll
| 440

l2

I 812

t7

( Effectifs
Oise j

(90......
| 676

22

I 310

l9

( E f l'ecrifs
Sarthe J(90.....

6 362

27

4't52

26
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Tableau 2.
Chefs d'exploitations

à activité agricole inférieure
à un mi-temps

ou qui ne sont pas
agriculteurs à titre principal.

Effectifs et pourcentages
par rapport à I'ensemble

des chefs

Dans certains de ces départements, les exploitations utilisant moins de 0,75
PAT représentent environ le quart de I'ensemble dénombré par les statistiques
agricoles en 1970 : c'est le cas de I'Allier, des Côtes-du-Nord, de la Sarthe
et de I'Oise. En revanche, dans le Cantal et la Creuse, leur importance est
nettement plus faible (environ l0 9o). En 1975, cette distinction subsiste
toujours.

En 1979-80, les statistiques agricoles ont défini un seuil plus élevé permet-
tant de distinguer les exploitations professionnelles et non professionnelles :

celles-ci dépassent en proportion le tiers de I'ensemble des exploitations dans
l'Allier ; elles atteignent le quart dans les Côtes-du-Nord.

Le tableau 2 permet de compléter ces observations, en passant de I'unité
de production, prise dans son ensemble, à son chef : il rapproche deux décla-
rations faites par ce dernier concernant, d'une part, son taux d'emploi sur
I'exploitation, de I'autre, son activité principale.

Sources : SCEES /, Série S n" ll9 - Fév. 1980.
/2/ PROSPER - Tableaux 8 et 9.

Les chefs d'exploitations employés à moins d'un mi-temps sur leur exploi-
tation constituent généralement plus d'un quart de I'effectif global en 1975
dans le groupe de départements déjà cités. Ils sont un peu moins nombreux
dans le Cantal et la Creuse. En 1979-80, les deux critères conjugués (moins
d'un mi-temps, chefs ne se déclarant pas agriculteurs à titre principal) don-
nent des résultats concordants ; ils corroborent ceux de 1975.

Les populations des chefs d'exploitation et celles des exploitations agri-
coles définies par la Statistique Agricole, sont donc loin d'être homogènes
au regard des critères utilisés. Globalement, dans des départements comme
I'Allier, les Côtes-du-Nord, I'Oise ou la Sarthe, le quart environ des chefs
d'exploitation ne se considèrent pas comme des agriculteurs. De fait, on y

83

Chefs d'exploitations

A activité agricole inférieure
à un mi-temps

Ne se déclarant
pas agriculteurs

EPEXA I975

/t) Vo

RCA 1979-1980

oVo
RGA r979-1980

@ olo

( EffecrifsAllier t{. 90.....
3 384

26

4 328

)L

^ t'l9
3l

f Effectifs .

Cantal t(90.....
| 744

l6

I 291

l2

I 4s9

t4

8 468

26

7 448

24

7 631

25

f Effectifs
Creuse J(90.......

2 497

2l

| 723

l6

| 793

l6

I 
Effectifs

190......
Oise

| 723

26

I 
Effectifs .

(90...-...Sarthe
4 786

26

( Effectifs .

Côtes-du-Nord I( 9o .....



LES AGRICULTEURS ET LE CRÉDIT

Tableau 3.
Nombre et encours

des agriculteurs
de plus de 65 ans

endettés au CAM comparés
à ceux de I'ensemble

des agriculteurs endettés
(en 1977)

retrouve bien la même proportion de chefs employés à moins d'un mi-temps
sur leur exploitation ou d'exploitations non professionnelles. Dans le Cantal
et la Creuse, c'est entre l0 et 15 9o que se situent ces chiffres.

1.1.2. Les agriculteurs exploitants selon le Crédit Agricole

Le Crédit Agricole attribue ses prêts à une personne physique (ou à une
collectivité) et non à une entreprise individuelle agricole. Il ne connaît donc,
sur le plan juridique, que ses sociétaires ou ses clients non sociétaires. L'ex-
ploitation agricole, en tant qu'unité économique, n'est prise en compte
qu'indirectement.

L'agriculteur, sociétaire traditionnel du Crédit Agricole se voit réserver cer-
tains prêts spécifiques (foncier, surbonifié et bonifié, prêts à I'installation,
etc.) En revanche, d'autres prêts à vocation agricole - les PSE par exemple

- peuvent être attribués au titre de son exploitation à un chef d'exploitation
ayant une activité extérieure. Des prêts comme le MTO peuvent être réalisés
pour le logement tant au bénéfice des agriculteurs qu'à celui des autres ruraux.
Les critères sont par conséquent divers.

La possibilité d'utiliser à bon escient les données issues des Caisses Régio-
nales dépend donc d'une codification précise de la notion d'agriculteur exploi-
tant et de la mise à jour régulière de leur fichier sociétaire. Malheureusement,
il n'existe pas de définition légale du statut d'agriculteur et souvent même
l'existence d'une codification acceptable est insuffisante pour garantir la mise
à jour des fichiers. Ainsi les chiffres fournis par le Crédit Agricole peuvent
contenir une part d'incertitude et il est difficile de distinguer au sein du fichier
< clients )) ceux qui sont véritablement chefs d'exploitation à temps plein, tout
en n'étant pas retraités. Ce repérage nécessite des tris spécifiques qui ne peu-
vent pas toujours être faits par les Caisses Régionales.

Agriculteurs endettés

Plus de 65 ans Ensemble

Nombre
Encours

(en milliers
de francs)

Nombre
Encours

(en milliers
de francs)

( Effectifs
Côtes-du-Nord J(90......

f Effectifs
Sarthe ,(90.....

418

2

^14
À

8 559

0,6

12 935

t5

l8 433

100

ll 088

100

| 525 tr1
100

885 471

100

Source : tri informatique opéÉ à la mi-l977 par les CRCAM de la Sarthe et des Côtes-du-Nord.

Ainsi, pour les Côtes-du-Nord et la Sarthe un dénombrement par classes

d'âge a été opéré au sein des sociétaires identifiés dans le fichier client comme
< agriculteurs >. L'âge est une des données les plus fiables de ces fichiers'
puisqu'il est indiqué par I'année de naissance et peut être mis à jour automa-
tiquement. Il permet d'isoler les agriculteurs disposant d'un encours, âgés de
plus de 65 ans. On a donc par ce moyen une estimation du nombre d'agricul-
teurs retraités encore endettés. On constate que ces sociétaires détiennent un
volume d'encours négligeable (0,6 9o au total dans les Côtes-du-Nord, 1,5 9o

dans la Sarthe).

1.2. L'UNIVERS DE TRAVAIL RETENU
Les deux champs à rapprocher se recoupent très largement. Toutefois,

celui qui est défini par les enquêtes agricoles comprend la totalité des agricul-
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Tableau 4.
Recoupemenl des champs.

Les pourcentages sont
exprimés par rapport

âu total de chaque
sous-ensemble

teurs à titre principal non retraités, certains agriculteurs à titre secondaire et
certains agriculteurs retraités. Ces deux dernières catégories ne sont sans doute
pas très endettées : elles représentent ensemble l0 à 20 9o du total. Par
ailleurs le champ utilisé par les Caisses de Crédit comprend des agriculteurs
à titre principal non retraités et une faible proportion d'agriculteurs à titre
secondaire et de retraités. Globalement, leur importance ne doit certainement
pas dépasser 5 à 6 Vo du total.

/o/ Calculé sur le sous-échantillon 20 de I'EPEXA.
(à/ Pourcentage de 1970 (RGA).
/.7 Calculé sur I'ensemble de I'EPEXA 1975.

Une solution aurait pu consister à tirer du fichier des Caisses de Crédit
Agricole un échantillon représentatif des agriculteurs endettés et à. reconsti-
tuer pour les exploitants correspondants les données structurelles à partir des
enquêtes de la Statistique Agricole. Elle n'était pas praticable à cause des incer-
titudes du fichier du Crédit Agricole et parce qu'il aurait fallu établir une
base de sondage au sein de ce fichier, ce qui, matériellement, n'était pas pos-
sible. En outre, I'objectif était d'apprécier l'évolution de tous les types d'ex-
ploitations agricoles face au problème de I'endettement, y compris de celles
qui n'avaient pas accès au crédit. Un échantillon < Crédit Agricole >, négli-
geant les agriculteurs non sociétaires ou non endettés, n'aurait pas permis d'at-
teindre ce but.

Enfin, sur le plan statistique, il fallait repérer la situation des agriculteurs
de l'échantillon aux trois dates des enquêtes de structure. Pour tirer parti des
données de I'EPEXA 1975, réalisées par sondage, il était impératif d'étudier
des exploitations qui en faisaient partie.

L'appariement a donc été réalisé en utilisant un échantillon d'exploita-
tions, tiré des enquêtes de la Statistique Agricole, fournissant les variables
structurelles recherchées. Pour cet échantillon, on a reconstitué auprès des
Caisses de Crédit Agricole I'historique de I'endettement des chefs correspon-
dants entre 19'70 et 1979-80.

Quels sont, enfin, les problèmes qu'une telle option entraîne ?

Sur un plan strictement technique, I'appariement nécessite un collation-
nement de listes très précis. Le rapprochement des données se faisant à partir
de I'exploitation agricole, on rassemble pour celle-ci les informations concer-
nant I'endettement des ménages concernés, même si, pour le Crédit Agricole,
les personnes en cause disposent de comptes distincts. On fait ainsi, s'il y a
Iieu, la somme des encours de chaque membre d'un couple, celle des encours
des divers associés d'un GAEC ou d'une société civile. L'opération est alour-
die par la nécessité de suivre pendant dix ans une cohorte d'agriculteurs et
d'exploitations. Cette durée rend inévitable de nombreux changements de
situation concernant les liens entre le chef d'exploitation et son entreprise :

maintien ou disparition de I'exploitation, remplacement du chef, fusion ou
éclatement. création ou dissolution d'un GAEC ou d'une société de fait...

Côtes-du-Nord Sarthe

EPEXA I975
(SCEES)

CRCAM
(mi 1977)

EPEXA I975
(SCEES)

CRCAM
(mi 1977)

Agriculteurs à activité exté-
rieure principale .......

Agriculteurs âgés de 65 ans
et plus .

I l(a)

l3(c)

(4 ?)

2

l7(b)

l4k)

(2-3 2)

^
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LES AGRICULTEURS ET LE CRÉDIT

L'ensemble de ces modifications, qui se répercute sur la situation d'endefte-
ment, est intégralement pris en compte.

Par ailleurs, I'absence d'informations sur les caractéristiques d'endette-
ment dans les enquêtes de structures amène à utiliser des échantillons censés
être représentatifs de critères structurels (dimension économique, force de tra-
vail, orientation de production, etc.) et non d'endettement. Il faut donc faire
en premier lieu I'hypothèse d'une bonne corrélation entre les variables de stra-
tification des échantillons choisis et celles que nous nous proposons d'étudier.

Enfin, rappelons que par construction l'échantillon utilisé dans chaque
département sera tiré d'une base comprenant toutes les exploitations, qu'elles
soient professionnelles ou non. L'analyse du rapport à I'endettement des
exploitations professionnelles en sera donc légèrement biaisé.

2. LA CONSTITUTION DE GROUPES HOMOGÈXNS
Pour tirer parti de la dimension temporelle de I'analyse, le traitement de

l'échantillon s'est fait en définissant des groupes d'exploitations, homogènes
dans le temps, vis-à-vis de deux critères structurels. Leur combinaison donne
la < situation > de I'exploitation, caractérisée par :

- la permanence dans l'échantillon, ou la disparition, au cours de la période
et la présence continue d'un même chef ou I'existence d'une succession entre
1910 et 1979.

Les modalités suivantes sont prises en compte :

- pour la présence dans l'échantillon :

. exploitation permanente,

. exploitation disparue ;

- pour Ia succession :

. absence de succession,

. succession par une personne âgée,

. succession par une personne jeune entre l97l et 1975,

. succession par une personne jeune entre 1976 et 1979.

Une population spécifique au sein des exploitations permanentes a été défi-
nie : celle des exploitations pérennes ; celles-ci n'ont subi ni changement de
chef, ni modifications juridiques (morcellement de I'exploitation initiale en
exploitations-filles ou constitution de GAEC). Ce groupe permet de suivre
l'évolution d'exploitations présentes en permanence dans l'échantillon avec
le même chef d'exploitation et Ie même statut juridique.

Les exploitations disparues sont celles qui, présentes dans l'échantillon
en 1970. ne se retrouvent ensuite ni en 1975 ni en 1979-80.

Enfin, I'appréciation de la position, a priori particulière vis-à-vis de I'en-
dettement, des exploitations qui ont connu un changement de chef au cours
de la période, paraît indispensable, ce qui explique la présence du groupe des
exploitations ( avec succession >. Il y a < succession par jeune > si le nou-
veau chef est âgé de 40 ans ou moins au moment de I'installation, quand la
date de celle-ci est connue. A défaut, pour la période l97l-75, il faut que le
chef soit né après 1930 et pour 1975-79, après 1934.

Cette première répartition de l'échantillon en groupes d'exploitations
homogènes est complétée par le repérage des < positions )) d'endettement, qui
fournit une autre grille de classification. Elle est beaucoup plus complexe que
la première car les cas sont multiples @. Les deux critères utilisés sont les sui-
VANTS :

d/ On trouvera en annexe 2 un tableau récapitulant les diverses positions d'endettement
repérées.
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- situation d'encours en tel ou tel prêt, en tel ou tel groupe de prêts, etc.,
pour I'ensemble des prêts.

- réalisation de prêts au cours de la période (ou d'une des deux sous-
périodes : l97l-75 ou 1976-79).

Le premier critère permet de définir les exploitations endettées ou
non endettées pour tel ou tel objet à une date donnée. On étudie par exemple
les caractéristiques des exploitations dont I'encours à long et moyen terme
est nul en 1970, celles qui disposent d'un encours en prêts fonciers en 1980
ou encore celles qui sont constamment endettées de 1970 à 1980 (encours LMT
non nul en 1970 et en 1980).

L'application du deuxième critère conduit au repérage des exploitations
qui ont contracté tel ou tel prêt. Ainsi, on peut définir le groupe des exploita-
tions qui ont réalisé au moins un PSE entre l97l et 1975.

La combinaison des deux grilles (situation des exploitation x position
d'endettement) permet de dresser une typologie des divers cas rencontrés et
de Ies analyser.

3. LA BASE STATISTIQUE DE L'ÉTUDE
Elle est dérivée directement des travaux réalisés par le SCEES lors de la

préparation de I'EPEXA 1975. Cette enquête a constitué une étape intermé-
diaire entre les recensements de 1970 et 1979-80 et avait pour but de fournir,
de 1975 à 1978, des données statistiques sur un échantillon permanent d'ex-
ploitations agricoles.

Enquête par sondage, I'EPEXA 1975 a été réalisée en utilisant pour base
le recensement général de I'agriculture de 1970. L'échantillon utilisé a été cons-
truit pour être représentatif de la population des pxploitations agricoles pré-
sentes en 1970. On a fait I'hypothèse que son évolution entre 1970 et 1975
rendait bien compte de celle de la population dont il était tiré et qu'il
< vieillissait > par conséquent de la même façon.

La démarche adoptée a donc consisté, pour chaque département, à extraire
de I'EPEXA un sous-échantillon de caractéristiques homologues de celles de
l'échantillon EPEXA proprement dit et à analyser son comportement de 1970
à 1975 et à 1979-80. Cette opération nous a été grandement facilitée par Ia
conception du plan de sondage de I'EPEXA, qui prévoyait la possibilité de
travailler sur des sous-ensembles de l'échantillon principal /ai.

3.1. CARACTÉRTSTTQUES DES SOUS-ÉCHANTILLONS

Le tableau 5 récapitule la liste de ceux que nous avons utilisés, avec le
nombre d'exploitations correspondant en 1980. Il donne également ce nom-
bre pour les années 1975 et 1979-80.

Dans les départements du Cantal et de la Creuse, l'échantillon de travail
est constitué par la somme de deux sous-échantillons de base. Cette solution
a été retenue de façon à disposer d'un nombre suffisamment grand d'exploi,
tations pour limiter les erreurs aléatoires.

Le sondage est à deux degrés. Le coefficient global d'extrapolation des
exploitations appartenant à un sous-échantillon est le produit du taux d'ex-
trapolation de I'EPEXA proprement dit multiplié par celui propre à ce sous-
échantillon. Si T est le coefficient d'extrapolation de I'EPEXA et S celui du
sous-échantillon, le taux global est S x T (tableau 6).

tl Cf. annexe 5.
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Tableau 5.
Numéro des

sou s-échan ti llon s

de I'EPEXA 1975 utilisés.
N ombre d'exploitations

correspondanl
(en 1970, 1975,1979,

avant extrapolation

Tableau 6.
Coefficient d'extrapolation
à appliquer aux exploitations

des sous4chantillons

Chacun des sous-échantillons utilisés possède en principe les mêmes qua-
lités que l'échantillon (vague 0 ou 9) dont il est tiré, mais les erreurs aléatoi-
res dont il est affecté sont amplifiées par le deuxième degré de sondage.

Pour éviter d'analyser des résultats affectés d'une erreur aléatoire trop
importante, nous avons systématiquement utilisé ceux du sous-échantillon pris
globalement ainsi que ceux de quelques OTE particulièrement nombreuses.
Elles sont dénommées dans le texte ( OTE représentatives )).

3.2. ANALYSE DE LA ROBUSTESSE
DES SOUS.ÉCTTENTILLONS

3.2.1. Représentativité vis-à-vis des variables structurelles

A partir des sous-échantillons, appelés < échantillons de travail > ou plus
simplement < échantillons )), on a calculé pour 1970, 1975 et 1979-80 :

- d'une part, I'erreur d'équilibrage globale affectant, dans chaque départe-
ment, le nombre total d'exploitations, le total des UTA et celui des MBS/j/ ;

- d'autre part, une (( erreur de répartition )) au sein des échantillons dépar-
tementaux pour les variables de stratification (OTEX et MBS), pour la répar-
tition par âge des chefs d'exploitation et pour la distinction entre exploita-
tions professionnelles et non professionnelles (en 1979-80 seulement pour ces

deux dernières variables) /6/.

Les résultats de ces calculs fieurent dans les tableaux 7 et 8.

/j/ La méthode de calcul de I'erreur d'équilibrage est décrite et commen[ée par P. Lnnnr
(< Estimation des erreurs aléatoires de I'EPEXA 75 >, note interne du SCEES, 14 p., s.d.).

/6/ Rappelons que le plan de sondage de I'EPEXA utilisait I'OTE et la PAT comme raria'
bles de stratification (voir SCEES, Enquête communautaire, op. cit.). ll s'agit donc ici d'une
stratification a posteriori réalisée après recalcul, pour chaque exploitation de l'échantillon, de
l'OTEX et de la MBS. Cette modification a été rendue nécessaire pour des raisons de comparai-
son, à cause de l'adoption par le SCEES de la nouvelle classification européenne des exploita-
tions agricoles.

Département
Numéro du ou des
sous-échan tillons

Nom bre d'exploitations

r970 197 5 1979

l0

20+30

20

l0+20
l0+20

t9

296

339

483

s04

302

341

242

3ll

402

446

261

278

2t4

271

351

392

Cantal ....
Côtes-du-Nord

Crerrse - -

Oise. .

Se rfhe

< Crosses
exploitations >

< Moyennes > ( Petites D

Coefficient T EPEXA 75

Coefficient S échantillon l9

Coefficient global T x S...

I

l6

l6

2

l6

3Z

J

l6

48

À

8

)z

5

8

40

8

8

m

l0

8

80

l6

4

64

20

80

)z

À

128

40

À

r60

88
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Tableau 7.
Calcul de

I'erreur d'équilibrage
des échantillons (en 9o).

Valeurs globales du nombre
d'exPloita tio ns,

des UTA et de la MBStur

Erreur globale d'équilibrage

Les échantillons donnent un nombre total d'exploitations correct en 1970,

mais un écart se creuse au cours de la période ; les échantillons deviennent
déficitaires en 1979-80. L'erreur d'équilibrage est, à cette date, supérieur
à l0 90.

Allier

Côtes-du-Nord

Creuse

/o/ Dans chaque case, le premier nombre représente la valeur absolue de la variable
fournie par les résultats des RcA de 1970 et 1979-80 et de I'EPEXA 1975. Le second nombre,
en italique, donne I'erreur d'équilibrage par rapport à cette valeur ; elle est exprimée en

pourcenlage.

Source : Inventaires réalisés par le SCEES pour 1970 et 1975, documents internes. Résultats
publiés pour le RGA de 1979-1980.

Variables

Années

Nombre
d'exploitations

UTA
totales

MBS
totales

1970.

t975 ..

I 979-R0

t7 251

l3 165

13 680

J

-12

25 961

t9 694

16 123

-7
{

-3

I 28 l8l

133 303

l3l 600

-4

Nombre
d'exploitations

UTA
totales

MBS
totales

I 970 l2 585

ll05l

l0 804

2

2

2t 9M

t9 490

l7 207

-8
-7

93 534

98 892

98 800 - II

I 975

I 979-80

Nombre
d'exploitations

UTA
totales

MBS
totales

1970.

1975 . .

l 979-80

39 998

32 917

30 677

-3
,)

57 775

46 9t8

46 326

-8
,,

238 33 I

26t 243

306 500

a

-2
-9

Nombre
d'exploi tations

UTA
totales

MBS
totales

1970...

t975 . .

l 979-80

l4 295

lr 863

l0 969

Ê

3

24 881

t9 676

t7 6t6 -9

81 730

83 666

84 400

-l
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Tableau 8.
Exemple de calcul

de I'erreur de épartition/a/
des exploitations

de l'échantillon
enlre les classes

d'une variable donnée :

Marge brute standard/ô/

Les deux autres variables sont affectées, dès le départ, d'une erreur d'équi-
librage négative inférieure à l0 90. Elle se maintient à ce niveau de 1970 à
1975 mais a tendance à croître légèrement de 1975 à 1979-80.

L'origine de cette erreur peut être attribuée, pour la MBS, au plan de son-
dage initial établi à partir de la PPBS, qui n'est pas étroitement corrélée à
celle-ci.

Sa permanence est sans doute I'indice d'un déséquilibre global des échan-
tillons en faveur des exploitations de plus petite dimension économique.

Erreur de répartition
Les tableaux proposés nous donnent une mesure de I'erreur de réparti-

tion à un moment donné et de son évolution dans le temps.

OMBS:
Les échantillons donnent une. idée assez exacte de la répartition des

exploitations selon leur MBS en 1970.

A I'inverse, I'erreur de répartition globale, qui peut être appréciée par
la somme des valeurs absolues des erreurs de classe, croît notablement de 1970
à 1979-80 dans I'Allier et les Côtes-du-Nord, alors qu'elle se maintient au même
niveau dans le Cantal et la Creuse. La déformation de l'échantillon dans les
deux premiers départements se fait au détriment des petites classes de MBS
(moins de 4 000 UCE) et au profit des classes intermédiaires (de 4 000 à
16 000 ucE).

Moins
de 2 000

De 2 000
à morns
de 4 000

De 4 000
à moins
de 8 000

De 8 000
à moins

de 16 000

De 16 000
à moins

de 40 000

40 000
et plus

(r) (2) (1) (l) (2) /t\ (l) (2) (3) (l) (2) (3) (l) (2) (3) (l) (2) a1l

ALLIER

I 970

| 979- l 980

21

2l

26

26

I l6

8

l6

t2

0 20

2l

22

l7 4

27

30

26

26

l
4

9

t7

9

t1
0

0

I

J

I

2

0

I

CANTAL

1970 ..
l 979-r 980

l8

II
l5

IJ

3 l6

IJ

l7

t2 I
JJ

26

34

25

_I
l

ln

J)

zo

35

0

0

7

t5

8

t4
-1

1

L

e

COTES-DU.NORD

t970 .... ...
I 979-r 980

3l

l8

30

25

l r3

1

15

ll
1 28

24

28

l9

0

5

1À

JI

23

26

l
5 l8 t7

0

l 2

L

2 0

CREUSE

1970 .. .. .

I 979- I 980

l6

t4

l8

t4

a

0

25

20

1/

r9

l
l

38

30

-JO

30

2

0

l8

z3

l9

zi

_t

0

J

8

3

q

0

I
E e

e

/o/ Colonnes (l) : Pourcentage du nombre total d'exploitations représentées par cette classe dans l'échantillon Le total des
colonnes fait 100.

Colonnes (2) : Id. dans le RGA de 1970, I'EPEXA 1975 ou le RCA 1979-1980. Le total des colonnes fair 100.

Colonnes(3) : (l) - (2). Le total des colonnes fait zéro.
/D/ Les calculs complets sont présentés dans I'annexe 6 pour la MBS, l'âge du chetet les orientations technico-économiques.
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Tableau 9.
Calcul de I'elreur

de réPartition/o/
des exploitations

de l'échanlillon enlre
exploitations

non-professionnelles
et professionnelles/a/

en 1979-19E0

En rapprochant cette constatation des résultats du calcul de I'erreur d'équi-
librage, on peut en déduire que le déficit en exploitations des échantillons de
ces départements en 1979-80 provient surtout des très petites et petites exploi-
tations dont le nombre a décrû plus vite que dans la population. Dans le Cantal
et la Creuse, la diminution globale du nombre d'exploitations a également
été plus rapide dans l'échantillon que dans la population, mais avec une struc-
ture d'évolution proche de celle-ci.

o Age du chef :

Les données disponibles ne permettent pas d'analyser rigoureusement l'évo-
lution relative des échantillons et des populations. Force est donc de s'en tenir
à I'examen de la situation en 1979-80.

La répartition par âge donnée dans I'Allier est très proche de la réparti-
tion réelle ; dans la Creuse, il y a globalement un léger déséquilibre en faveur
des chefs âgés (de 55 ans et plus). C'est dans le Cantal et surtout les Côtes-
du-Nord que les erreurs de répartition sont les plus fortes. Il n'y a pas de

tendance nette dans le Cantal, alors que l'échantillon des Côtes-du-Nord sous-
représente fortement les agriculteurs de 45 ans et plus et renforce le poids
des jeunes exploitants.

En 1970, aucune tendance notable ne se dégageait de la comparaison entre
échantillons et populations départementales réparties par classes d'âge, les

échantillons représentant assez bien la réalité.

r Orientation technico-économique :

Chaque département constitue un cas particulier à cet égard. Nôtons sim-
plement que les erreurs de répartition ne sont pas négligeables en 1970 et ne

semblent pas s'accroître, globalement, avec l'évolution des échantillons. Les
orientations les plus importantes numériquement en 1979-80 sont bien esti-
mées dans les départements du Cantal, des Côtes-du-Nord et de la Creuse,
alors qu'elles sont affectées d'une erreur non négligeable dans I'Allier
(< bovins-viande )) surreprésentées, < autres herbivores ) sous-estimées).

. Exploitations professionnelles et non professionnelles :

Les départements peuvent être répartis en deux groupes :

- dans le Cantal et la Creuse où la proportion d'exploitations non profes-
sionnelles est relativement faible, les échantillons donnent une bonne image
de la réalité ;

- dans I'Allier et les Côtes-du-Nord, où les exploitations non profession-
nelles sont proportionnellement plus nombreuses, leur nombre est sous-estimé
par les échantillons (tableau 9).

Exploitations Non-professionnelles Professionnel les

Départements (l) (2) (3) (t ) (2') (3)

A I lier 31 36

13 t4

22 25

18 t7

-5
l

_J

I

69 64

87 86

78 75

82 83

J

l

3

-l

Cantal ......,

Côtes-du-Nord

Creuse......,

roi Cf. tableau 3, nelg /a/.

/bi Une exploitation dont la force de travail est supérieure ou égale à une PAT est considé-
rée comme professionnelle.
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En conclusion, les échantillons ont connu une évolution globalement pro-
che de celle de leur population de référence. Ils représentent toutefois les par-
ticularités suivantes :

- la diminution du nombre de leurs exploitations est plus rapide. Dans les

Côtes-du-Nord et I'Allier, cela se traduit par une surreprésentation des
classes de dimension moyennne et une sous-estimation du nombre des peti-
tes exploitations en 1979-80.

- l'échantillon des Côtes-du-Nord surestime I'importance des jeunes exploi-
tants en 1979-80.

- la répartition par OTEX donnée par celui de I'Allier en 1979-80 doit être
considéré avec prudence /7i.

- enfin, les exploitations professionnelles sont surreprésentées par les échan-
tillons de I'Allier et des Côtes-du-Nord.

3.2.2. Représentativité vis-à-vis de la structure des emprunts
Les données permettant d'apprécier la précision de nos échantillons sont

peu nombreuses, car les Caisses Régionales ne tiennent pas de statistiques sur
la part d'encours détenue par les agriculteurs. Il est assez difficile d'obtenir
ce genre de données, compte tenu de la structure de leurs fichiers-clients /8r.

La comparaison ne peut par conséquent porter que sur les encours et prêts
réservés à I'activité agricole. Sont ainsi exclus du champ les prêts MTO et
MTE et les prêts à I'habitat rural qui peuvent être obtenus par des non-
agriculteurs /ç;.

Si I'on examine le tableau 10, on observe des situations extrêmement con-
trastées d'un département à I'autre. On peut regrouper le Cantal et la Creuse
où manifestement les échantillons sous-estiment de façon p€rmanente la valeur
de I'encours. C'est dans le Cantal que cette sous-estimation est la plus forte
puisqu'elle porte sur près de 30 9o de I'encours en 1979. Dans l'Allier et les
Côtes-du-Nord en revanche, il ne se dégage aucune tendance nette.

La répartition entre les divers types de prêts permet de préciser ces obser-
vations. L'écart important observé dans le Cantal et la Creuse provient d'une
sous-estimation d'à peu près tous les types de prêts. Elles atteint 40 % pour
le foncier et 26 Vo pour les PSE dans le Cantal, alors que ces prêts représen-
tent les deux tiers des encours en 1979. Les prêts aux jeunes agriculteurs sont
également minimisés, tandis que les prêts de modernisation sont surestimés.

Dans la Creuse, où la sous-estimation d'ensemble est globalement moins
forte, l'écart porte encore principalement sur les PSE (- 22 Vo)et sur le fon-
cier (-14 9o) qui constituent plus de 50 9o des encours en1919. Les prêts
aux jeunes agriculteurs sont également sous-estimés, particulièrement en 1970.

L'échantillon de I'Allier rend bien compte, en 1970, des deux types d'en-
cours dominants : le foncier et les prêts JA. Cet équilibre se dégrade en ce
qui concerne ce dernier type d'encours, qui est très mal estimé en 1979 (mini-
misation de 50 9o). ll en est de même à cette date des encours de modernisa-
tion (PSM : - 30 9o) et des prêts-calamités ( - l9 9o). Par contre, les encours
en prêts spéciaux d'élevage sont connus avec une bonne précision. Le cas des
Côtes-du-Nord est un peu différent. ll y a surestimation progressive des
encours < fonciers > de 1970 à1979. L'importances des encours en prêts aux
jeunes agriculteurs commence par être légèrement minimisée, puis est sures-

/7/ A côté de la part provenant de I'erreur aléatoire, ce problème est peut-être dû plus géné-
ralement à certaines difficultés constatées pour la prise en compte des effectifs de jeunes bovins
lors des enquêtes. Les erreurs constatées pour les'exploitations de l'échantillon ont été corrigées,
alors que cela n'a évidemment pu être fait pour la population (voir aussi I'annexe 4)

/8/ Voir la discussion de ce point au $ 1.1.2.
/er Une lraction des prêts-calamités peut être attribuée aux propriétaires ruraux, mais elle est

certainement minime.
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Tableau 10.
Evolution de I'encours
à long el moyen terme

des agriculteurs,
par prêt spécifique ;

compa.raison entrc echantillon
et population en 1970, 1975

el 1919 (en millions
de francs).

Calcul de I'erreur
d'équilibraget'r

timée en 1979. Les encours en prêts d'élevage ont tendance à être sous-estimés
à partir de 1975. En 1979,le déficit de l'échantillon dans ce type d'encours
est d'un tiers du total. Quant aux encours ( calamités )) et de modernisation,
ils sont bien estimés en 1979.

L'interprétation de ces écarts reste délicate, car ils sont de sens et d'am-
pleur divers. Quelques hypothèses peuvent être faites :

- il existe probablement un biais systématique des échantillons du Cantal
et de la Creuse, qui minimise de façon permanente I'encours global des agri-
cufteurs de 1970 à1979. Etant donné les relations constatées par ailleurs entre
encours et dimension économique, on peut penser que ces échantillons ont
tendance à minimiser le poids des exploitations de moyenne et grande taille,
ce qui contredirait sur ce point les observations faites lors de I'analyse de l'er-
reur de répartition. Si I'on accepte plutôt ces dernières, il faudrait conclure
de manière amplifiée au ( décrochage )) que manifestent les exploitations de

grande dimension. Dans la Creuse par contre, la légère surreprésentation des

exploitants âgés, considérés généralement comme moins endettés, pourrait
expliquer partiellement ce phénomène.

- l'échantillon de I'Allier minimise probablement le poids des jeunes agri-
culteurs et des exploitants les plus concernés par la course au développement.
Etant donné par ailleurs les incertitudes relevées dans sa structure d'OTEX,
il se peut que I'excellente estimation qu'il donne des encours destinés à l'éle-
vage ne soit que le résultat d'un phénomène aléatoire.

- dans les Côtes-du-Nord, l'échantillon avait tendance à minimiser en 1975

I'importance des jeunes agriculteurs. Cet écart s'est inversé en 1979, où, au
contraire, il gonfle I'encours en prêts d'installation. Cette observation con-
firmerait la surreprésentation des jeunes constatée au paragraphe 3.2.1. La
minimisation du volume de I'encours en prêis d'élevage de 1975 à 1979 peut
s'expliquer par une insuffisante représentation des exploitations exclusivement
orientées vers le hors-sol (porcins et volailles) dans notre échantillon. Il est
probable que les réalisations dans ces prêts, très orientées vers ce type de pro-
duction dans le département, ont été mal saisies par l'échantllloî(t0)(tt).

Allier

//0i Les OTEX (( porcs ) (51) et < autres granivores > (52) iouent un rôle considérable dans
I'endettement en PSE, mais elles sont peu importantes numériquement et sont par conséquent
mal saisies Dar notre échantillon. En 1975, le déficit de l'échantillon atteint 73 exploitations sur
I l09 (pour les deux OTEX cumulées) et, en 1979,314 sur 3 090.

(11) L)ne comparaison plus détaillée des résultats de notre échantillon et des données réelles

a été réalisée pour les Côtes-du-Nord à la fin de 1980. Elle figure dans I'annexe 3.

l 970 t97 5 1979

(l) (2) r1r (l) (2) (1I (l) (2\ /1I

Foncier t20

54

4

e

|7
52

5

I

3

n.c.(b)

273

9l

100

54

265

19

89

)v

3

15

t)

I

392

68

139

43

107

q2

l3'l

139

6l

90

2

-)u
0

-30

-19

Jeunes Agriculteurs

Elevage(PSE)......

Modernisation (PSM)

Calamités

TOTAL 178 175 2 518 492 5 749 829 -t0
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Tableau l0 (suite).
Evolution de I'encours
à long et moyen lerme

des agriculteurs,
par prêt spécifique ;

compraison entre echantillon
et population en 1970, 1975

ea 1919 (en millions
de francs).

Calcul de I'erreur
d 'équ ili brageror

Côtes-du-Nord

Creuse

/o/ Colonnes (l) : Valeurs de l'encours au 3l décembre
Colonnes (2) : Id. dans la population (source.' Caisse
Colonnes (3) : Erreur d'équilibrage (en 9o).

lb) n.c. : non calculé compte tenu des valeurs considérées.

de I'année dans l'échantillon
Nationale de Crédit Agricole)

}à--- 
Années

des prêts -----r-
au 3l décembre ------

I 970 t9'7 5 1919

(l) (2) (3) (l) (2) (3) (l) (2) (3)

Foncier

Jeunes Agriculteurs

Elevage(PSE)....

Modernisation (PSM)

Calamités . ..

65

2l

2

1

74

ZJ

2

- 12

-16

n-c.

n.c.

109

29

56

l)

t)f

45

'12

2l

-12

36

22

-30

129

80

89

44

42

219

99

38

47

4t

- I9

-26

t6

TOTAL 95 l0l -6 20s 293 30 384 524

\\\ Années
Encourù----_
des prêts --'\\
au 3l décembre -"---

1970 1975 1979

(l) (2) (3) (l) (2) (3) (l) (z) /1r

Foncier

Jeunes Agriculteurs . ,

Elevage(PSE).....,

Modernisation (PSM)

Calamités . .

188

84

45

2

t76

88

l7

:

7

165

n.c.

386

98

138

8

351

r09

183

5

10

-t0
-24

n. c.

541

259

l9l

ll0

l8l

443

zJ)

288

n2

187

22

-34

_J

TOTAL Jl I 281 t3 630 &8 -3 | 282 | 263 ')

A nnées
Encours---r- -
des prêts ---r\
au 3l décembre -----

| 970 t9'r 5 t979

(l) (2) (3) (t) (2) (3) (l) (2) l't \

50

l2

I

62

20

I

t9

-41

n.c.

n.c.

99

30

)l

9

il6

JI

46

ll

-t5
-3
-20

18

t46

56

ItZ

53

)lJ

169

trl

87

)6

62

-t0

-29

9

-6

Jeunes Agriculteurs

Elevage(PSE). ...

Modernisation (PSM)

Calamités

TOTAL 63 83 -24 175 204 -14 3?5 438 14
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CONCLUSION

Sur le plan méthodologique, cette recherche constitue une première appro-
che des phénomènes d'endettement, qui doit servir de base pour améliorer
leur saisie ultérieure par les diverses enquêtes agricoles (cf. annexe l). Ce tra-
vail se heurte à des limites de représentativité. Il ne peut en être autrement,
mais il est nécessaire que le lecteur en tienne compte pour apprécier I'exposé
des résultats, qu'ils soient quantitatifs ou qualitatifs. La discussion de cer-
tains problèmes n'a pas été abordée : en particulier ceux que soulève, sur le
plan de la portée et des limites, I'utilisation de la notion de MBS. Nous ren-
voyons les lecteurs aux travaux de Gtneno, GoN,tsEnr et PRosr qui ont abon-
damment développé qette question //2/.

Afin de mieux situer I'apport de ces travaux, de les critiquer voire de les
poursuivre et de les améliorer, ils pourront aussi consulter dans I'annexe 2
la liste des sous-populations et des tableaux sortis et disponibles. Les fichiers
sont, quant à eux, accessibles dans leur totalité.

Manuscril reçu le 16 juin 1983, accepté le 19 janvier 1984.

Lecleurs : Jean-Pierre BurtuLr, Chargé de recherche au laboraloire d'Economie Foreslière
et Agricole à I'ENGREF de Noncy.

Jean-Baptiste VrertoN, Maître de conférences à I'ENSSAA de Dijon.

(t2) q4 lg5 agriculteurs >,
pp. ll-22 et 82-83.

tome 2, Collection de l'lNSEE, série E (82) et, en particulier,

95



LES AGRICULTEURS ET LE CRÉDIT

l-
.,

J-

4-

6-

ANNEXES

Propositions pour améliorer et préciser la saisie de I'endettement.

Listes des sous-populations étudiées et des tableaux sortis.

Comparaison des sorties informatiques de la CRCA des Côtes-du-Nord
avec celles de notre échantillon à la date du 3l décembre 1980.

Quelques problèmes posés par les enquêtes statistiques.

Présentation de I'EPEXA 1975.

Calcul de I'erreur de répartition des exploitations de l'échantillon entre
les classes d'une variable donnée (Allier, Cantal, Côtes-du-Nord, Creuse).

r. PROPOSITIONS POUR AMÉLIORER ET PRÉCISER LA SAISIE
DE L'ENDETTEMENT

Tableau I l.
Montant des annuités LMT

moyennes
relevées pour 1975.

EPEXA et enquête INRA
(en francs)

1.1. Les enquêtes ( structures ) : RGA, BPEXA
Il est nécessaire de poser à la fois des questions simples et pertinentes,

dont on peut vérifier la fiabilité d'ensemble sur certains aspects.
L'interrogation sur les annuités versées par les exploitations agricoles en

est un bon exemple. Les vérifications opérées sur I'EPEXA 1975 (vague 0)
donnent de bons résultats pour les annuités moyennes départementales quand
on les compare avec nos données rt-t; (tableau I l).

Il faudrait néanmoins décomposer I'annuité en remboursement de capital
LMT et frais financiers totaux (y compris CT). Cette décomposition permet-
trait une vérification de la fiabilité de ces données en utilisant les séries natio-
nales et départementales produites par la CNCA pour le Ministère de I'Agri-
culture. Ces séries nous permettent de calculer des remboursements en capi-
tal par type de prêts moyennant quelques hypothèses de ventilation sur le MTO
et le MTE.

Ces remboursements peuvent ainsi être calculés au niveau 4ational et dépar-
temental. A défaut d'une communication, par les Caisses régibnales, des inté-
rêts versés par les bénéficiaires agricoles dans chaque département, on pourra

//r/ Nous avons utilisé divers sous-échantillons EPEXA. En ce sens, notre observarion vise
à indiquer qu'en moyenne les déclarations des agriculteurs sont fiables.

Départements EPEXA INRA

t3 925

9 020

15 910

7 595

30 220

t4 328

8 898

t7 695

5't84

25 296

Cantal

Creuse

Oise .
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Tableau 12.
Encours LMT.

Données CRCA ou CNCA
et enquête INRA,

pour 1979 ou 19E0.
Allier et Côtes-du'Nord

(en millions de francs)

estimer ces sommes à partir des séries CNCA, fournies annuellement et don-
nant les intérêts payés par les agriculteurs. Il n'y a donc pas, sous bénéfice
d'inventaire, de problèmes.

Il serait intéressant aussi de questionner les exploitants agricoles sur leur
encours LMT à une date donnée, fin d'année civile plutôt qu'en fin de cam-
pagne agricole. L'encours LMT pourrait être décomposé par grand type de
prêt :

. encours CAM foncier.

. encours CAM PSE.

. encours CAM PSM,

. encours CAM JA.

. encours CAM autres,

. encours non CAM.
Sur tous ces points, en utilisant les mêmes sources que précédemment, on

peut vérifier facilement la fiabilité des données obtenues.

La connaissance de I'annuité décomposée permet de cerner des groupes
selon leur charge absolue d'endettement ; son montant peut aussi être mis
en rapport avec divers critères structurels et de dimension économique. Celle
de l'encours LMT total et quelques grands types d'encours permet de classer
les exploitations selon leur tranche d'encours, selon un encouts spécifique,
par exemple les bénéficiaires de PSM, et de les caractériser par tel ou tel cri-
tère relevé par les enquêtes de structures. On peut aussi évidemment croiser
I'encours avec la MBS, I'OTEX...

La construction de sous-échantillons de type EPEXA induira selon leur
type de stratification un biais plus ou moins élevé par rapport aux chiffres
de la CNCA ou des CRCA (lorsqu'ils existent et sont fiables). Ainsi, en grande
masse d'encours LMT, on obtient une assez'grand correspondance, qui ne

doit pas, d'ailleurs, masquer des divergences parfois marquées selon I'objet
des prêts (tableau l2).

a) Encours totrl

b) Encours par type de prêt
(Allier, 3l décembre 1979)

Sources.' . CRCA : Sorties spécifiques réalisées à I'occasion de l'étude INRA
. CNCA : Séries publiées.

Départements CRCA INRA

| 064

2 288

I 009

2 533Côtes-du-Nord (31-l 2-80) .

Objets des prêts CNCA INRA

Fnncier 402

137

139

6l

90

392

68

139

1)

107

I

PSF

PSM ....

Calamités
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1.2. Les enquêtes < structures > spécifiques : RGA foncier

Il faut, là aussi, poser des questions pour lesquelles on peut opérer certai-
nes vérifications : les annuités décomposées, I'encours en tel ou tel type de
prêt selon la nomenclature CNCA. On peut faire de même pour des ques-
tions concernant les cumuls de réalisation sur un objet précis, pendant une
période donnée ; par exemple :

- les réalisations de prêts fonciers pour préemption, soulte, agrandissement,

- les surfaces corresDondantes //4.

1.3. Le réseau d'information comptable agricole (RICA)

Sous sa forme actuelle, la fiche de relevé permet de calculer une somme
de bonification d'intérêt, en vue d'estimer, par exemple, I'aide de I'Etat. Rap-
pelons le mode de calcul proposé par le Bureau RCB du Ministère de I'Agri-
culture, appliqué à I'année 1979.

a) Calcul du taux d'intérêt théorique des prêts bonifiés :

- Evaluation du coût national de la ressource au niveau du Crédit
Agricole en 1979 (taux d'intérêt du ( cocktail >> des ressources affec-
tées au financement des prêts bonifiés en 9o) 9,52

- Taux de marge moyen 1,60

- Total ll,l2
b) Calcul des frais financiers théoriques afférents aux prêts d'un agriculteur :

FFT : Encours CAM LMT x 0,ll12
c) Evaluation de la bonification :

Bonification : FFT - frais financiers réellement payés.

La fiche fournit aussi la structure grossière de I'encours sur des postes
intéressants, notamment le foncier et les bâtiments. Elle permet aussi de cal-
culer les parts respectives du CAM et des autres prêteurs dans I'encours des
agriculteurs, de calculer le remboursement en capital LMT et donc le revenu
disponible et, cela, avec une bonne fiabilité des postes < endettement > et
< frais financiers >. Le RICA ne possède, à notre connaissance, aucun con-
current sur ce terrain. Il reste néanmoins que la structuration nouvelle du
réseau en plusieurs sous-échantillons doit amener à être prudent en ce qui con-
cerne I'analyse des revenus après remboursement de capital.

Une décomposition du poste ( autres >> pourrait être intéressante notam-
ment pour faire apparaître le poste ( JA )). Une attention particulière devrait
être apportée aux exploitations ori il y a eu succession et remplacement du
chef par un jeune agriculteur, car c'est dans cette situation que I'on enregis-
tre I'essentiel des comptabilités non fiables en matière d'endettement.

1.4. Une enquête spécifique sur I'endettementrJi

Son objet serait de connaître en détail les diverses populations stratifiées
par type de prêt. Elle devrait permettre de cerner les groupes-cibles de la poli-
tique agricole. Le questionnaire complet devrait se stratifier autour de la
nomenclature précise des prêts CAM (y compris les prêts de consolidation).

l/ai Un autre exemple peut être fournr :

- les réalisations de prêts PSE, PSM, autres, pour la construction de bâtiments,

- la nature des bâtiments concernés (nombre de places,...).
//r/ Il resterait enfin à tester la iiabilité de I'ERDEXA sur ces points.
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Un regroupement des autres prêts par type de banque devrait être envisagé.
Les emprunts à court terme et ouverture de compte, les crédits-fournisseurs
devraient être examinés.

2. LISTES DES SOUS.POPULATIONS ÉTUUIÉNS
ET DES TABLEAUX SORTIS

1.2. Principe de traitement

Le traitement de notre échantillon a été réalisé grâce à I'utilisation d'un
logiciel de dépouillement statistique (SYSTEME 8) exploité sous IRIS 80//6/,

au Centre lnteruniversitaire de Calcul de Bretagne à Rennes.

Le programme utilisé permettait d'obtenir pour des populations définies
les valeurs moyennes d'un certain nombre de variables regroupées par tableaux
et ventilées selon des lris croisés.

Présentons rapidement chacun des éléments.

2.1.1. Les populations

On en donnera la liste plus loin.
Les populations étaient définies en fonction de divers types de critères :

. existence ou non d'un encours.

. appartenance à une population ayant réalisé des prêts d'un type parti-
culier sur une période,

o succession sur une période.

2.1.2. Les variables

2.1 .2.1 . Variables de structure :

Elles sont obtenues à partir des données collectées par le SCEES.

2.1 .2.2. Variables d'endettement

Pour chaque prêt contracté sur la période étudiée, ou ayant donné lieu
pour cette période à remboursement, ont été relevés :

o la date de réalisation.
. le montant.
. le taux,
o la durée de remboursement.

Chaque prêt a été repéré selon un code définissant à la fois un objet et

un type de prêt selon Ia bonification. On pouvait ainsi sur cette base le clas-
ser dans une rubrique par type de prêt surbonifié, bonifié, non bonifié, pla-
fonné et par objet.

Parmi les variables relevées, ou calculables, une partie seulement a fait
I'objet de sorties systématiques.

ll s'agit de données regroupées dans les tableaux suivants :

T20 o Marge Brute Standard
. SAU
o Surface en FVD
. UGB
o Age du chef
o PAT ou UTA.

//6i Ce logiciel est maintenant disponible au CICB pour exploitation sous système Multics.
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T30 . Encours LMT
o Encours CAM à court terme
o Encours surbonifié
. Encours bonifié
. Encours non bonifié
o Encours total (LMT + CT).

T3l . Encours foncier
o Encours habitat
. Encours calamités
e Encours jeunes agriculteurs
o Encours PSE et MTS élevage
o Encours équipement autre que surbonifié
o Encours cheptel autre que PSE
o Encours attributaires préférentiels
. Encours PSM.

2.1.3. Les critères de tri
Les critères de tri les plus fréquemment utilisés sont : (OTEX) x (MBS).

Certaines sorties toutefois sont faites à partir d'un tri (OTEX) x (PAT) ou
(classe d'encours) x (MBS).

2.1.4. Les populations

Liste des populations ayant fait I'objet de sorties informatiques dispo-
nibles :

a. Ensemble de l'échantillon - année 1970.
Ensemble de l'échantillon - année 1975.
Ensemble de l'échantillon - année 1979.

Exploitations ayant un encours LMT non nul en 1970.
Exploitations ayant un encours LMT nul en 1970.
Exploitations ayant un encours LMT non nul en 1975.
Exploitations ayant un encours LMT nul en 1975.
Exploitations ayant un encours LMT non nul en 1979.
Exploitations ayant un encours LMT nul en 1979.
Exploitations ayant un encours LMT non nul en 1980.
Exploitations ayant un encours LMT nul en 1980.

b. Exploitations pérennes sans encours en 1970 et 1979.
Exploitations pérennes avec encours non nul en 1970 et nul en 1979.

c. Exploitations appartenant aux l0 9o les plus endettées en 1970.
Exploitations appartenant aux l0 9o les plus'endettées en 1975.
Exploitations appartenant aux l0 9o les plus endettées en 1979.

Exploitations appartenant aux 30 9o les moins endettées en 1970.
Exploitations appartenant aux 30 9o les moins endettées en 1975.
Exploitations appartenant aux 30 9o les moins endettées en 1979.

d. Exploitations avec succession par jeune sur l97l-75.
Exploitations avec succession par jeune sur l97l-75 et encours LMT non

nul en 1970 et non nul en 1975.
Exploitations avec succession par jeune sur l97l-75 et encours LMT non

nul en 1975.

Exploitations avec succession par jeune sur 1976-79.
Exploitations avec succession par jeune sur 1976-79 et encours LMT non

nul en 1975 et non nul en 1979.
Exploitations avec succession par jeune sur 1976-79 et encours LMT nul

en 1975 et non nul en 1979.
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g. Exploitations ayant réalisé au moins un prêt jeune agriculteur de 197 I

à 1975.
Exploitations ayant réalisé au moins un prêt jeune agriculteur de 1976

à 1979.
Exploitations ayant réalisé au moins un prêt attributaire préférentiel de

t97t à t975.

e. Exploitations ayant réalisé au moins un prêt foncier sur la période

1976 - t979.
Exploitations ayant réalisé au moins un prêt foncier sur la période

r97t - 1975.

f. Exploitations ayant réalisé au moins un PSE de l97l à 1975-

Exploitations avec encours LMT non nul en 1975 et n'ayant réalisé aucun
PSE de l97r à 1975.

Exploitations ayant réalisé un PSE ( bovins > de l97l à 1975.

Exploitations ayant réalisé un PSE ( bovins > de 1976 à 1919.

Exploitations ayant réalisé un PSE ( porcins > de l97l à 1975'
Exploitations ayant réalisé un PSE ( porcins > de 1976 à 1979.

Exploitations ayant réalisé au moins un PSM de 1916 à 1979'
Exploitations n'ayant pas réalisé de PSM de 1976 à 19'79 mais endettées

en 1979.
Exploitations n'ayant pas réalisé de PSM mais ayant réalisé un PSE entre

1976 et 1979.

i. Exploitations ayant réalisé un prêt de crise de 1976 à 1980.

Exploitations ayant réalisé au moins un prêt autre que prêt de crise de 1976

à 1980.
Exploitations ayant réalisé un prêt de crise à I'exception des prêts calami-

tés de 1976 à 1980.

Exploitations avec retard d'annuités.
Exploitations avec prêt de consolidation (Côtes-du-Nord seulement).
Exploitations avec endettement de plus de 6 mois auprès de coopératives

(Côtes-du-Nord seulement).

divers.
Exploitations avec succession par personne âgée.

Exploitations en zone de montagne pour la Creuse.
Exploitations ayant bénéficié au moins d'un prêt surbonifié (JA, Foncier'

PSE. PSM) sur l97l-79.
Exploitations disparues entre 1970 et 1979.

3. COMPARAISON
DE LA CRCA DES
AVEC CELLES DE

DES SORTIES INFORMATIQUES
cÔrns-nu-NORD
NOTRE ÉCHANULLON AU 31 nÉCnVrnRE 1980

On peut comparer la concentration telle qu'elle est mesurée dans l'échan-
tillon étudié et celle que fournissent les tableaux informatiques, réalisés par
la CRCA des Côtes-du-Nord pour I'ensemble de ses sociétaires.

Tableaux selon I'encours total
Pour l'échantillon, Ies tableaux répartissent les exploitations d'après leur

encours tolslrttl à la fin 1980.

(17) f)ans le chapitre consacré à I'analyse de la distribution du crédit, la ventilation se fait
sur la base des seuls encours à long et moyen terme. Les données présentées ici portenl sur I'en-
cours global.
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Tableau 13.
Comparaison de I'encours

des agriculteuN
des Côtes-du-Nord

au 3l décembre 1980.
Données CRCAM,

donnees <echantillon INRA "(en millions de francs)

Les données fournies par la Caisse des Côtes-du-Nord en diffèrent sur plu-
sieurs points :
. elles ventilent les bénéficiaires et non les exploitations ;o elles partent non d'un code d'activité socio-professionnelle, mais du code

des prêts. Si, dans la majeure partie des cas, il n'y a pas d'ambiguité, les
prêts étant affectés à une catégorie socio-professionnelle bien déterminée
et explicitée, il n'en va pas de même pour certains prêts qui vont à des < agri-
culteurs et assimilés > que I'on ne peut décontracter ensuite ; c'est le cas
des prêts MTE et MTNB qui intéressent des groupes plus larges que les
agriculteurs ;r elles intègrent dans le calcul de I'encours global du bénéficiaire le plafond
de I'OCCC alors que nous avons travaillé pour les Cotes-du-Nord sur I'en-
cours annuel moyen de cette OCCC (tableau l3).

L'analyse de ce tableau permet de faire quelques observations. L'écart
entre les estimations et les valeurs fournies par la caisse des côtes-du-Nord
est très important pour les prêts non bonifiés et le MTE.

En ce qui concerne les prêts non bonifiés, I'encours des deux types de prêts
dont les bénéficiaires peuvent déborder le groupe des agriculteurs (habitat
< exploitants et assimilés >, équipement ( agriculteurs et assimilés >) est égal
au total à 89 millions de francs (données CRCAM). Ce volume est trop peu
important pour expliquer I'écart trouvé qui s'élève à 249 millions de francs.
cette différence correspond donc à un biais notable de l'échantillon sur ce
pornt.

On peut tenir le même raisonnement pour les prêts MTE. Dans ce cas,
I'encours total des prêts aux < agriculteurs et assimilés > (bâtiments et maté-
riel) s'élève à 283 millions de francs (données cRCAM), alors que les esrima-
tions minorent le poste MTE de I l2 millions de francs. Etant donné I'impor-

Type de prêt Données CRCA Données
échantillon INRA

Echantillon
CRCA (en 9o)

- Surbonifié et bonifié

oont :

Surbonifié.

Bonifié

I 653

| 223

430

495

385

2 533

I 769

1 238

53 I

246

273

2 288

107

l0l
I zJ

50

11

90

- Non bonifie

- Moyen terme escomptable

Ensemble long et
moyen terme (l)

Court terme (2)... .....

Ouverture de crédit
en compte courant (3)

140

P afond
697

147

Plafond estimé :

414rc)

105

Ensemble (l) + (2) + (3) 3 370 2 683 80 9o

Nombre d'unités statistiques
concernees

Bénéficiaires:
2l 150

Exploitations
endettées : 17 088

t'ol Encours moyen : 249 millions de francs correspondant à 60 go du plafond
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Tableau 14.
Réalisation des PJA

de 1972 à 1980
dans les Côtes-du-Nord

b) Sortie informatique réalisée en décembre l9E0

tance des prêts < agriculteurs et assimilés > dans I'encours MTE relevé par

le CRCAM, on ne peut conclure. Répartition non pertinente des bénéfi-
ciaires et biais de l'échantillon doivent se combiner.

Les ouvertures de crédit s'adressent à de nombreuses catégories socio-
professionnelles. La comparaison des résultats de l'échantillon et des don-
nées de la Caisse des Côtes-du-Nord n'est donc pas aisée' La présence de

bénéficiaires non exploitants agricoles peut se traduire par des ouvertures très

élevées expliquant au moins partiellement I'important écart constaté'

Tableaux selon la date d'installation

Les tableaux construits par la CRCAM des Côtes-du-Nord peuvent four-
nir pour certaines populations des informations intéressantes. Il en est ainsi
du tri des bénéficiaires de prêts à I'installation, selon la date de leur premier
PJA pour les années 1975 à 1980.

Pour les populations ainsi isolées, les causes d'incertitudes sont partielle-
ment levées : on est bien en présence d'exploitants agricoles ; reste le pro-
blème posé par la distinction exploitants/bénéficiaires. Ces tableaux ont été

construits à deux dates différentes : en juillet 1977 avec la rétrospective
1977-1912, en décembre 1980 avec la rétrospective 1980-1975 (tableau l4).

a) Sortie informatique réalisée en juillet l9?7

Date de réalisation
du premier JA

(1977) t976 197 5 197 4 l9'73 1972

Nombre de bénéficiaires

Volume d'encours total
(millions de F)

Encours moyen par
bénéficiaire (F). .

(148)

(23,8)

(160 800)

425

76,4

I 79 800

334

56 1

t68 600

266

46,5

I 74 800

340

60,6

178 200

241

38,9

i61 400

Date de réalisation
du premier JA 1980 l9'79 I 978 1977 1976 197 5

Avant
l9'15

Ensemble

Nombre de bénéficiaires

Volume d'encours lotal
(millions de F)

Encours moyen par
bénéficiaire (F).

431

132,1

306 600

414

140,7

339 900

444

t25,7

283 100

355

I 13,7

320 280

438

t29,0

294 5N

377

92,2

365 500

3 369,6

On constate que le nombre des bénéficiaires s'accroît sensiblement.

On observe par ailleurs que le volume d'encours moyen par bénéficiaire
à I'installation est beaucoup plus élevé en 1980 qu'en 1977 ou 1976. Par
ailleurs, les exploitants, installés il y a quelques années, ont dû accroître forte-
ment leur endettement depuis le moment où ils ont réalisé leur premier PJA.
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4. pRoBr,Èuns posÉs pAR LES nNeuÊrES srATrsrreuEs

4.1. Dates de passage de I'enquêteur et données structurelles

Les Recensements Généraux de I'Agriculture et les enquêtes intermé-
diaires ne sont pas toujours réalisés à la même époque de I'année. Ainsi, dans
le Cantal, pour les enquêtes que nous avons utilisées, les périodes de passage
des enquêteurs s'établissent comme suit :

. RGA 1970 : de septembre 1970 à avril l97l

. EPEXA 1975 : en octobre et novembre 1975

. RGA 1979/1980: en février et mars 1980 pour la majorité des exploita-
tions.

Le fait que les dates de passage de I'enquêteur peuvent varier de manière
importante d'une enquête à I'autre interdit toute comparaison en matière de
composition du cheptel. Nous avons pu le constater par exemple en exami-
nant les réponses aux questionnaires du Cantal. Dans certaines exploitations,
le nombre total des bovins enregistrés chute très sensiblement entre 1975 et
1980. Les différences se situent essentiellement au niveau de la rubrique
< bovins de moins d'un an >, le chiffre de 1980 avoisinant souvent 0. Ces
variations résultent d'un décalage iinportant dans les dates d'enquête :

r octobre en 1975 : les broutards de I'année ne sont donc pas encore vendus,
r janvier en 1980 : les broutards sont vendus et les jeunes veaux commencent

à peine à naître.
Ces observations valent aussi pour d'autres catégories d'animaux : ainsi

les génisses pleines se retrouvent respectivement dans les rubriques < femel-
les de 2 ans et plus >> à I'EPEXA 1975 et < vaches laitières > ou < vaches nour-
rices > au RGA 1979/1980.

4.2. Diversité des systèmes d'élevage bovin et classification

La diversité et la complexité des systèmes d'élevage pratiqués dans le Cantal
rendent parfois difficile la classification des femelles adultes.

Quand on est en présence de races laitières spécialisées, il n'y a évidem-
ment aucun problème.

Lorsque les troupeaux de race Salers sont conduits selon le système tradi-
tionnel, les vaches sont classées à la rubrique < vaches laitières >. Il en va
de même lorsque la traite s'étale sur une période supérieure à trois mois. Par
contre, pour les exploitations qui pratiquent le système < broutard semi-
allaitant > avec traite jusqu'à mise à I'herbe, les vaches apparaissent à la rubri-
que < vaches nourrices >.

4.3. Les vides sanitaires

Pour les élevages industriels (porcs à I'engrais, veaux de batterie, ateliers
avicoles) une partie ou la totalité des bâtiments réservés à ces productions
peuvent se trouver en vide sanitaire le jour de I'enquête. Nous avons rencon-
tré ce problème sur plusieurs questionnaires des Côtes-du-Nord.

Ces observations nous ont amené à corriger quelques données < cheptel >
sur un certain nombre d'exploitations. Cette opération a été réalisée sur la
base d'informations contenues dans les questionnaires (nombre de vaches lai-
tières ou nourrices pour le Cantal, nombre de ventes pour les élevages indus-
triels des Côtes-du-Nord).
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A la suite de ces corrections. nous avons recalculé le nombre total d'UGB
et la MBS. Pour les exploitations des Côtes-du-Nord, possédant des ateliers
hors-sol, il en est parfois résulté un changement d'OTEX.

5. PRÉSENTATION DE L'EPEXA 1975

5.1. Caractéristiques du plan de sondage de I'enquête de 1975

L'enquête est réalisée en deux vagues. Les deux vagues (0 et 9) sont sou-
mises à enquête en 1975 ; seule la vague 9l'est les années suivantes. Chaque
vague compte sensiblement le même nombre d'exploitations au moment du
tirage et le taux de sondage global est de I sur l0/'r8l.

L'EPEXA présente trois particularités par rapport aux précédentes enquê-
tes ( structures > réalisées par sondage :

- le tirage au sort est réalisé dans I'ensemble des communes rurales ;

- à l'intérieur d'un département, la stratification est faite selon un croise-
ment OTE (ou groupe d'OTE) x classe de PAT ; à I'intérieur de chaque
strate, le tri est fait après classement des exploitations selon leur Production
Brute Potentielle Standardisée (PBPS) ;

- le taux de sondage varie selon la strate, c'est-à-dire selon le croisement
OTE x classe de PAT. Aux OTE importantes en nombre et bien connues
on applique un taux minimal, aux OTE mal connues on applique un taux
maximal. On dispose également du taux normal, utilisé le plus fréquemment,
et d'un taux renforcé. Les taux de sondage vont de l/l à l/40.

En outre, le plan de sondage de I'EPEXA 1975 est réalisé de telle sorte
que chaque vague est divisée en huit sous-échantillons utilisables pour des
besoins variés. Deux de ces sous-échantillons dans chaque vague (10, 20 ;
19,29) sont construits pour être représentatifs de I'ensemble de la popula-
tion des exploitations agricoles du département ; les autres le sont pour repré-
senter plus particulièrement tel ou tel groupe d'exploitations spécialisées (vers
le porc, vers les productions maraîchères, etc...). Ce sont certains de ces sous-
échantillons qui ont été utilisés dans cette étude (tableau l5).

Tableau 15

Exemple de découpage
de I'EPEXA 1975 (Sarthe)

rtat Cette présentation est nécessairement succincte. Des détails complémentaires peuvent être
trouvés dans le document : Enquête Communautaire sur la structure des exploitations agricoles
en 1975. Cohiers de Slotistiques Agricoles, (170), janvier 1979, annexe I.

-----------NSF bre d'exploirar ions en I 970

N" du sous-échantillon ---.--.---- Vague 0 Vague 9

IO

lq
339

341

47

| 275

341

341

47

| 2t7

20

29

RO

89. .

Total 0

Total 9

TOTAL. 2 52

Source : EPEXA 1975.
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Un premier test de validité de l'échantillon EPEXA a été réalisé pour I'an-
née 1970. Le SCEES a comparé un certain nombre de ses caractéristiques après
extrapolation avec les données correspondantes du RGA 1970. Pour les varia-
bles utilisées dans ce travail, le test donne des résultats satisfaisants avec une
( erreur d'équilibrage )) toujours inférieure à 1,5 Vo(tet.

En 1975, puis dans les années suivantes, la représentativité a dû être con-
servée, mais on n'a aucun moyen de la tester. En revanche, elle a pu être défini-
tivement appréciée à I'aide d'une comparaison avec les résultats du RCA
1979-80.

La validité de nos sous-échantillons a été vérifiée de manière identique,
en comparant leur structure aux résultats du RCA 1970 pour I'année de cons-
truction, puis àceux de I'EPEXA 1975 à mi-parcours et enfin aux données
du RGA 1979-80.

6. CALCUL DE L'ERREUR DE NÉPANTTTION

Tableau 16.

Calcul de I'erreur de répartition des exploitations de l'échantillon entre les classes d'une variable donnée :

Marge brute standard, âge du chef d'exploitation et orienlations technico-économiques

ALLIER

a) Marge brute standard

MBS

Années

Moins
de 2 000

De 2 000
à moins
de 4 000

De 4 000
à moins
de 8 000

De 8 000
à molns

de 16 000

De 16 000
à moins

de 40 000

Plus
de 40 000

(l) (2) /1) (t) (2) 11) (l) (2) (3) (l) (2) (l) (2) r1\ (l) (2) r1l

1970 .. .

1975....

r 979-1980

27

1^

21

26

21

26

I

J

-)

t6

l3

8

l6

t2

12

0

l

-4

20

t9

2l

22

20

1a

a

4

27

27

30

26

28

26

I

4

9

l5

t7

9

t7

t7

0

0

l

2

J

I

2

2

U

0

l

Colonnes (l) : Pourcentage du nombre total d'exploitations représentées par cette classe dans l'échantillon. Le total des

classes fait 100.

Colonnes (2) : Id. dans le RCA de 1970, I'EPEXA 1975 ou le RGA 1979-1980.

Colonnes (3) : Erreur de répartition. Elle est égale à la différence (l) - (2). Le

(ldem tableau suivant).

b) Age du chef

//e/ Tableaux d'équilibrages fournis
Y - x . I 000 où x est la donnée RGA

Le tofal des colonnes fait 100.

total des colonnes est égal à zéro.

par le SCEES. L'erreur d'équilibrage est égale à

1970 et y la donnée RCA 1970 extrapolée à partir
de l'échantillon EPEXA 1975.

\ Age du

^.)s
Moins de 35 ans De 35 à 44 ans De 45 à 54 ans De 55 à 64 ans 65 et plus

(l) (2) (3) (t) (2) (3) (r) (2) (3) (l) (2) (3) (t) (2) (3)

1979 . ll ll 0 t) 16 JJ 33 0 25 25 0 l6 l5 I
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c) Orientations technico4conomiques considérées comme principales (par leur nombre d'exploitations ou leur contribution à la
MBS tolale).

Note : Toutes les OTEX présentes dans le département ne sont pas reprises ici. Le total des colonnes (l) et celui des
colonnes (2) ne sont pas égaux à 100.

CANTAL

a) Marge brute slandard

Colonnes (l) : Pourcentage du nombre total d'exploitations représentées par cette classe dans l'échantillon. Le total des
classes fait 100.

Colonnes (2) : Id. dans le RGA de 1970, I'EPEXA 1975 ou le RGA 1979-1980. Le total des colonnes fait 100.

Colonnes (3) : Erreur de répartition. Elle est égale à la différence (l) - (2). Le total des colonnes est égal à zéro.

b) Age du chef

)\

Agriculture générale
(ll + 12)

Bovins-viande
(42)

Autres herbivores
(44)

Herbivores
dominants

Agricu.lture générale et
herbivores (810+ 819)

(l) (2) /l\ (l) (2) /1) (t ) (2) (3) (l) (2) (3) (l) (2\

1970 .. . .

1975....

l 979- l 980

I

À

5

J

4

o

0

-l

t1

26

5+

IJ

25

4

J

9

20

2l

22

20

22

28

U

-6

l3

9

8

r9

ll

6

-6

-2
2

23

l5

lt

20

t4

12

J

I
,

MBS

Années

Moins
de 2 000

De 2 000
à moins
de 4 000

De 4 000
à moins
de 8 000

De'8 000
à moins

de 16 000

De 16 000
à moins

de 40 000

Plus
de 40 000

(l) (2) (3) (l) (2\ (3) (l) (2) (r) (2) /1\ (t) (2) (3) (l) (2) (3)

I 970 l8

l)

1l

l5

IJ

l3

3

2

1

t6

t2

t3

17

l2

t2

_I

-I
I

33

29

26

34

29

25

_I

0

I

26

30

J]

26

JZ

35

0

0

7

l4

l5

8

l3

t4

I

l

e

e

I 975

I 979- I 980

Âge du
- chef

Années

Moins de 35 ans De 35 à 44 ans De 45 à 54 ans De 55 à 64 ans 65 et plus

(l) (2) (3) (t) (2) /1l (l) /)\ (3) (l) (2) /1l (l) (2) (3)

1979-r980. . t2 t5 -3 l9 l8 I 38 J+ 4 2l z) a l0 l0 0

107



LES AGRICULTEURS ET LE cnÉnn

c) Orientations technico-économiques considérées comme principales (par leur nombre d'exploilalions ou leur contribution à la
MBS totrle).

No/e.'Toutes les OTEX présentes dans le département ne sont pas reprises ici. Le total des colonnes (l) et celui des
colonnes (2) ne sont pas égaux à 100.

COTES.DU.NORD

a) Marge brute standard

Colonnes (l) : Pourcentage du nombre total d'exploitations représentées par cette classe dans ['échantillon. Le total des
classes fait 100.

Colonnes (2) : ld. dans le RGA de 1970, I'EPEXA 1975 ou le RCA 1979-1980. Le lotal des colonnes fait 100.

Colonnes (3) : Erreur de répartition. Elle est égale à la différence (l) - (2). Le total des colonnes est égal à zéro.

b) Âge du chef

OTEX

Années

Bovins-lait
(41l)

Autres bovins-lait
(412)

Bovins-viande
(42)

Autres herbivores
(44)

(l) (2\ (3) (r ) Q) (3) (l) (2) (3) (l) (2) /1\

t970 .. . .

1975

l 979- I 980

52

56

55

55

)v

53

-3

-3

IJ

l4

7

l3

9

7

0

J

0

l4

ll

t6

t0

l3

l5

4

1

I

a

II

o

9

t0

)

0

I

MBS

Années

Moins
de 2 000

De 2 000
à moirs
de 4 000

De 4 000
à moirs
de 8 000

De 8 000
â molns

de 16 000

De 16 000
à moins

de 40 000

Plus
de 40 000

(l) (2) (3) (l) (2) (3) (l) (2) (3) (l) (2) (3) (l) (2) (3) (l) (2) (3)

1970

I 975

3l

27

l8

30

27

25

I

0

a

I3

7

7

t)

ll

II

-2

-4

28

1^

24

28

22

l9

0

)

24

5Z

3l

ZJ

28

26

I

)

4

9

l8

I

ll
la

0

-2
I

I

2

I

2

0

0I 979-1980

\ Age du

^""){

Moins de 35 ans De 35 à 44 ans De 45 à 54 ans De 55 à 64 ans 65 et plus

(l) (2) (3) (l) (2) (3) (l) (2) (3) (t) (2) (3) (l) (2) /1)

1979-1980. l4 il 3 l7 l6 I 30 34 29 26 3 t0 l3 -3
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c) Orientations technico-économiques considérées comme principales (par leur nombre d'exploitatidns ou leur contribution à la
MBS totale).

Note : Toutes les OTEX présentes dans le département ne sont pas reprises ici. Le total des colonnes (l) et celui des
colonnes (2) ne sont pas égaux à 100.

CREUSE

a) Marge brule standard

Colonnes (l) : Pourcentage du nombre total d'exploitations représentées par cette classe dans l'échantillon. Le total des
classes fait 100.

Colonnes (2) : ld. dans le RCA de 1970, I'EPEXA 1975 ou le RCA 1979-1980. Le total des colonnes fait 100.
Colonnes (3) : Erreur de répartition. Elle est égale à la différence (l) - (2). Le toral des colonnes esr ésal à zéro.

b) Age du chef

OTEX

Années

Bovins-lait
(4il)

Autres bovinslait
(412)

Herbivores
dominants (71)

Autres polyélevage
(72)

Agriculture générale et
herbivores (810+ 819)

(t) (2) /ll (l) (2) (3) (l) (2) (3) (t) (2) (3) (l) (2) (3)

t970 ..

197 5

I 979-r 980

2l

)z

JJ

20

J-t

36

I

-3

IJ

l6

l0

t2

l5

l0

I

I

0

22

t2

7

24

I3

8

a

,

9

l0

ll

6

8

8

3

2

3

l4

6

5

l5

6

7

-I
0

MBS

Années

Moins
de 2 000

De 2 000
à moins
de 4 000

De 4 000
à moins
de 8 000

De 8 000
à moins

de 16 000

De 16 000
à moins

de 40 000

Plus
de 40 000

(1) (2) (3) (l) (2\ /1l (l) (2) (3) (l) (2) (3) (l) (2) (3) (l) (2) (3)

19'70 .. . ,

t975 .. . .

| 979- l 980

lo

l6

t4

18

l)

t4

a

I

0

25

l7

20

24

t9

l9

I
a

l

38

)+

30

36

JI

30

2

3

0

l8

27

L)

19

28

LJ

_I

0

J

6

8

J

7

9

0

-I

e

)R Moins de 35 ans De 35 à 44 ans De 45 à 54 ans De 55 à 64 ans 65 et plus

(l) (2) (3) (l) (2) (3) (l) (2) (3) (l) (2) (3) (l) (2) (3)

1979-r980. t0 l0 0 12 t5 -3 35 35 0 29 27 2 t4 l3 I
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c) Orientations technico-économiques considérées comme principales (par leur nombre d'exploitations ou leur contribution à la

MBS toiale).

Note: Toutes les OTEX présentes dans le département ne sont pas reprises ici. Le total des colonnes (l) et celui des

colonnes (2) ne sont pas égaux à 100.

)\

Bovins-viande
(42)

Bov i n s-lait-viande
(43)

Autres herbivores
(44)

Herbivores dominants
(71)

(l) (2) (3) (t) (2) (3) (l ) (2) (3) (l ) (2) (3)

1970 .. . .

1975 ..

r 979-1980

42

44

J+

40

43

3

I

6

l2

t7

8

ll
t5

a

1

z

l9

20

l9

20

t9

22

I

I

-3

l6

ll
4

l6

l0

4

0

l
0

ll0
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nÉsultÉs / SUMMARIES

LES AGRICULTEURS ET r,n cnÉolr
STUDIES ON FARM INDEBTEDNESS

I. EN AGRICULTURE. S'ENDETTER ?

Issue d'enquêtes mênées dans plusieurs départements, cette étude vise à évaluer les effets de

la politique de distribution du crédit agricole aux exploitations. Les données mises en ceuvre
prjviennent d'un appariement < exploitation par exploitation ) entte les résultats des enquêtes
( structures > du SCEES et des variables d'endettement collectées auprès des Caisses de Crédit
Agricole.

De 1970 à 1980, apparaît une nette adéquation entre les objectifs de la politique agricole et
la distribution du crédit aux exploitations, avec notamment le renforcement d'un groupe de plus

en plus restreint d'exploitations à forte capacité de production. Cela n'exclut pas certaines zones

d'indétermination, plus ou moins marquées selon les orientations et les départements. De plus,

des groupes d'exploitations à I'avenir incertain se révèlent avec la crise généralisée du revenu
agricole. Celle-ci entraîne de nombreux dérapages ou l'endettement a pour fonction principale
de couvrir des revenus monétaires insuffisants.

Sur longue période, I'accroissement de la production agricole s'est déroulé dans une situa-
tion d'inégalité permanente de la distribution du crédit. Si aujourd'hui des exploitations de bonne
dimension connaissent de sérieuses difficultés monétaires, ce sont les petites exploitations peu

ou pas endettées qui, sans grand bruit, continuent à disparaître massivement.

Mots<lés : endettement des exploitations, Crédit agricole, prêts bonifiés, inégalités, crise.

1. A SURVEY ON FARM INDEBTEDNESS

Surveys in severol French depdrlements aim al evolualing the ellects offarm credit policies.
For each Jorm in the sample, data from stalisticdl survels, the so-called slruclurol survels
of the ministry of Agriculture, were paired with dato on loons granted by the Credit Agricole
Banks.

For the 1970 to 1979 period, distribution of loans tolarms oppears in cleor agreement w)ith

the objeclives ofogriculturol policy, particularly through the slrenghtening of a shrinking group
of high produclive forms. This does not preclude the exislence, in cerlain regions and lypes
oflorm, ofcases where loons had no opporent elfects ontarm production. The generol income
crisis reveals lhat certain groups offarms foce an uncertain future ond, in many cases, the main
use of loans is to Jill lhe gops in inadequate monetary incomes.

In the long term, increases in farm prcduction took ploce under condilions of permanenl
inequalities in credil dislribution. Some well sized forms now experience serious monetory
difficulties. It is however small farms, with little or no debts, which silently conlinue lo
disappeor in lorge numbers.

Key-words: farm indebtedness, loans, credit policy, inequalities, income crisis.

2. LES OUBLIÉS DU CREDIT

Qui sont-elles, ces exploitations qui n'ont pas ou peu d'endettement auprès du Crédit Agri-
cole Mutuel ? Les exploitations non endettées, bien que leur taux de disparition soit très élevé,
demeurent encore nombreuses et ne se réduisent pas aux exploitations non professionnelles, de
retraite ou d'appoint. Leurs caractéristiques sont proches de celles des exploitations peu endet-
tées. A l'inverse, un seuil sépare ceux qui réalisent un volume de prêts permettant la croissance
de leur exploitation et les autres. En deçà de ce seuil, et a fortiori pour les non-endettées, la
question de la perennité des exploitations est posée. Parmi ces oubliés du crédit, certains auraient
sûrement pu avoir un avenir.
Mots-clés : endettement des exploitations, crédit agricole, politique du crédit.

2. THE FARMS WHICH CREDIT BYPASSES

Which ore lhefarms with litlle or no debls wilh the Credil Agricole syslem? Though their
rate of disappeoronce b high, farms unencumbered with debts ore still numerous qnd not oll
arc port-lime or retirement unils. There are mony likenesses between them and lhose u/ith lor,tl

debt loods while larms with debts enabling growlh process lo set in are quite different. For
those wilh low levels oJ debt ond still more for forms enlirely without debls the future b in doubt.
Some of these farms bypassed by credit could have hod a future.
Key-words: form indebledness, loans, credit policy.
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3, ( PRIORITÉ À L'AGRICULTURE ) ET SÉLECTIVITÉ
Après une phasc de développement rapide, les crédits consentis dans lcs années 70 par le CAM

n'onl plùs qu'une progression parallèle à celle de I'ensemble des crédirs à l'économie alors que
réBresse I'importance relalive de I'encours des exploitatrons agricoles pâr rapport à I'encours
total de I'insti!ulion. Si les agriculteurs conservenl un endettement plus largement bonlfié que
les aulres bénéficiaires des prêrs du CAM, ils n'en sonr que plus dépendants de la recomposirion
progressive de la distribution de la bonification au profit de quelques lypes de prêt (installation,
modernisation, etc.). A partir d'exemples déparrementaux, est lentée une évalùarion des effers
des réformes réccnles de la bonilicalion.
Mots-clés : crédit agricole, prêts bonifiés

3. FARM LOANS AS A PART OF THE CREDIT AGRICOLE SYSTEM
Afler a period oI ropid developmenl, the loans giyen n rhe seventrcs bt the Crcdit Agricole

sJstem onlJ rncreased al lhe some rate as lhe v)hole of lhe loons to the Frcnch economJ. Wirhrn
Crcdil Agricole's tolal operctions, loans to fatme$ arc rc[ativelJ declining but those [oons lo
larmers benefil morcIrcm subside,ed rntercst rutes. Subsidization is now mostlt concentnted
on cetlan Upes ofloansJot sto rngfarmerc and moale ization. An eysluation of the elects
of rccenl refotms in lhis subsidizotion is presented on the bas6 of surreJs in several Frcnch

Key -\ùofds I Jof m loo ns, su bsid tzo t rcn.

4. MÉTHODOLOGIE
Les relations entre évolution structurelle er endettement des exploirarions agncoles sont analy-

sées sur la base d'échantillons déparlementaux pour lesquels on a âppârié des données indivi-
duelles provenant des statistiques agricoles et du Crédi! Agricole Mutuel. On constttue des grou,
pes d'exploitations, homogènes dans le temps, en foncrion de leur siluation d'endetrement. La
validité des résultals obtenus est discutée en tenant compte des effets induirs par le ( vieillisse-
ment ) des échantillons. La discussion débouche sur des propositions visant à améliorer la saiste
des problèmes d'endettement par les enquêres agricoles.

Mols-clés: endettement des exploilarions, enquêle par sondage.

4. METHODOLOGY
In each of the Frcnch deparleûenG suryeled a sample oI Iatms was buill bt paiting dala

frcm aEticullutol slolislics wilh Jorm tredil dalo. Slructunl er)olution and indebtedness arc lhus
reloled ond studiedJo, the 1970-1979 pe od. Homogenous sub-eroups arc Jomed on the basis
of lhe degrce of indebledness. Sample ogeing prcblems ore discussed in lhe ana[lsis oJ rcsulls
and proposols ore mode to impûve the collection of dalo on indebtedness in fûm survels.

Kej-\uordsi Jam indebledness, fatm surve!
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GLOSSAIRE

. Bonilication Comme dans d'autres secteurs économiques, il existe en agriculture un
système de prêts à taux bonifiés. Ceux-ci sont distribués par I'intermédiaire
d'une seule institution financière, le Crédit Agricole Mutuel. L'Etat lui verse
la différence entre le coût de la ressource, y compris la marge pour frais de
gestion, et les intérêts à taux réduit payés par les emprunteurs.

Le coût de la bonification représente le troisième poste des dépenses de
I'Etat au bénéfice de I'agriculture.

On distingue couramment, en fonction de leur taux, les prêts bonifiés et
les prêts surbonifiés.

o l)imension Lè critère de dimension économique des exploitations retenu est la marge
économique brute standard (MBS). Son calcul résulte de I'affectation à chaque culture

et à chaque catégorie de cheptel d'un coefficient mesurant leur marge brute
potentielle moyenne. Ces coefficients sont établis régionalement pour les

années 1972, 1973 et 1974 en diminuant la production des principales con-
sommations intermédiaires qui lui sont affectables (engrais, semences, pro-
duits de défense, aliments du bétail, etc.).

En multipliant les caractéristiques physiques des exploitations par ces coef-
ficients standards, on obtient une estimation de la marge brute totale, mesu-
rée en unité de compte européenne (UCE).

Les classes de MBS utilisées ici sont :

morns de 2 000 UCE
2 000 à 5 000 ucE
5 000 à 12 000 ucE

12 000 à 25 000 ucE
plus d€ 25 000 UCE

Pour convertir les dimensions économiques exprimées en UCE en équiva-
lent hectare de blé (ehb), par exemple, le SCEES fournit les résultats sui-
vants :

UCE

moins de 2 000

2 000 à moins de 4 000

4 000 à moins de 8 000

8 000 à moins de 16 000

16 000 à moins de 40 000

40 000 et plus

ehb

moins de 5

5 à moins de l0
l0 à moins de 20

20 à moins de 40

40 à moins de 100

100 et plus

D'autres calculs d'équivalence peuvent être effectués en se reportant aux coef-
ficients de MBS publiés dans Za nouvelle classificotion communoutaire des
exp I o itot ions a g rico les.

o Encours Somme des crédits restant dus à une date donnée.

L'encours pour une exploitation est composé de crédits que I'on peut clas-
ser selon leur durée (encours à long, moyen et court terme) ou selon le degré

d'aide apporté par I'Etat (encours bonifié, encours surbonifié).
Il s'agit d'un stock de crédits.
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o Exploitations
professionnelles,

exploitations
non professionnelles

c Réalisation

Subvention
équivalente

La statistique agricole a mesuré la quantité de travail des personnes acti-
ves sur I'exploitation en prenant pour unité la Personne-Année-Travail (PAT),
définie comme la quantité de travail annuel d'une personne à temps plein.
Cette unité a ensuite été légèrement modifiée sous le nom d'Unité-Travailleur-
Annuelle (UTA).

Sont dites à temps complet ou professionnelles les exploitations qui utili-
sent une PAT au moins (ultérieurement, une UTA au moins).

Ce terme est utilisé pour caractériser le versement effectif du montant d'un
prêt à son bénéficiaire. Ce versement est effectué à une date donnée, appelée
date de réalisation.

Il est aussi employé en substitut de I'expression (( montant de réalisation >.
Il désigne alors la valeur initiale du prêt.

Il s'agit d'un flux de crédits.

Notion utilisée pour évaluer l'équivalent de la bonification si celle-ci était
versée en une seule fois.

La subvention équivalente représente la somme actualisée de la bonifica-
tion afférente aux prêts réalisés en prenant comme taux d'actualisation le coût
moyen de la ressource nouvelle de la CNCA.

Ainsi, aux conditions de 1978, pour un prêt :

- foncier d'ancien type à 4,5 Vo sur 20 ans,

- spécial de modernisation à 4,5 t/o sur 14 ans,

- < calamités > à 5 9o sur 4 ans,

la SE est êgale à 44 tlo

de la réalisation.
la SE est égale à 38 9o

de la réalisation.
la SE est êgale à 14 Vo

de la réalisation.
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LISTE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS
EN FORME DE SIGLE

AMEXA Assurance - maladie, maternité et invalidité des exploitants agricoles.

CAM Crédit agricole mutuel.

CICB Centre interuniversitaire de calcul de Bretagne.

CNCA Caisse nationale de crédit agricole.

CRCAM Caisse régionale de crédit agricole mutuel.

CRZV Centre de recherches zootechniques et vétérinaires de I'INRA.
CT Court terme.

DGAF Direction générale des affaires financièrest.

DJA Dotation aux jeunes agriculteurs.

EPEXA Echantillon permanent d'exploitations agricoles.

FASASA Fonds d'action sociale pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.

FFT Frais financiers théoriques.

FNG Fonds oational de garantie.

FVD Faire-valoir direct.

GAEC Croupement agricole d'exploitation en commun.

INSEE Institut national de la statistique et des études économiques.

JA Jeunes Agriculteurs.

LMT Long et moyen terme.

MBS Marge brute standard.

MTE Moyen terme escomptable.

MTNB Moyen terme non bonifié.
MTO Moyen terme ordinaire.

MTS Moyen terme spécial.

OCCC Ouverlure de crédit en comote courant.

OTE Orientation technico-économique des exploitations (classification basée sur la
PBPS. 1966).

OTEX Orientation technico-économique des exploitations (nouvelle classification basée

sur ta MBS, 1978).

PAT Personne - année - travail.

PBPS Productionbrutepotentiellestandardisée.
PBT Production brute totale.

PSE Prêt spécial d'élevage.

PSM Prêt spécial de modernisation.

RBE Résultat brut d'exploitation.
RCB Rationalisation des choix budgétaires.

RGA Recensement général de I'agriculture.

RICA Réseau d'information comptable agricole

RT Revenu du travail.

SAF Service des affaires financières+.

SAFER Société d'aménagement foncier et d'établissement rural.

SAU Surface agricole utilisée.

SCEES Service central des enquêtes et études statistiques*.

SE Subvention équivalente.

SMI Surface minimum d'installation.
SR Surface de référence.

UCE Unité de compte européenne.

UGB Unité gros bétail.

UMO Unité de main-d'æuvre.

UTA Unité de travail annuel.

* Ministère de I'Agriculture.
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