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COMPTES RENDUS

Denis BanrnÉtÉuy, Evaluer I'entreprise agricole.

Paris, PUF, (collection Gestion), 1997, 230 p.

Le su;et de l'évaluarron est particuhèrement imporranr aujourd'hui car il se

présente pratiquement lout au long de la vie de l'enrreprise. Ses conséquences
pèsenr sur les décisions de gesrron du chef d'exploirarion ou des associés qur la
dirigenr, surtout à certains moments crucraux.

Parmi ces moments, on peut citer:

- lorsqu'un jeune décide de s'installer comme agricuheur, er donc envisage
une acquisition ou une reprise à un certain prix er avec certains finance-
men ts,

- lorsqu'un changement de forme staturaire esr envisagé, par exemple dans le

but de créer une société entre membres d'une même famille ou avec d'auues
partenaires,

- ou bien enfin quand il s'agit de céder son entreprise ou d envrsager sa

transmlsslon.

A côté de ces moments importants, de façon plus banale, il faut élaborer au

terme de chaque exercice le bilan comptable (donc évaluer le parrimotne de

I'entreprise) dans le cadre de la fournirure des résultats annuels.

Ceme question est d'auranr plus d'actualité qu'il existe un débac sur I'ins-
rallarion des jeunes - en nombre que beaucoup jugent insuffisanr pour assurer

un renouvellement convenable des générarions dans I'agriculture - et cecr a

cause des diffrcultés tencontrées pour le financemen! de cette opérarron La

rransmission des exploitations est de plus en plus coûteuse puisque Ia taille
minimale requise pour atreindre une certaine efficacité économique ne cesse

de s'élever er il en résulre une vive concurrence entre les agriculteurs en place

qui cherchent à s'agrandir (et en ont souvent les moyens), et les;eunes qui
voudrarent s'rnstaller.

Si l'enjeu de l'évaluation apparaîr clairemcnt, on conçoit ccpendant qu'il
puisse exister auranr de valeurs de I'entreprrse que d'obiectifs poursuivis: pour
quelqu'un qui s'installe la valeur qur prime devrair être celle des gains es-

comprés, dont on imagine bien qu'elle n'est pas facile à estrmer. Pour le ven-

deur ce serair plutôt une valeur de liquidation, orientée sur les coûrs htsto-

riques, c'est-à-dire sur ce que I'acquisition du patrimoine correspondant lui a

coûté. Encore faudrait-il tenir compte du travatl fourni par l'agriculteur dans

la réalisarion de cerrains biens (consrructions ou plantations pérennes faites

par lui-même, insrallations diverses etc.).

Dans le cas de la créarion d'une société, phénomène si fréquent aujourd'hui
pour faciliter I'installarion (GAEC père-fiIs, EARL), ou I'ag-randissement
(lAnf, SCfl...), ou Ia transmission de l'enrreprise, il s'agit de fixer correcte-

ment, c'est-à-dire de manière realiste, la valeur des apports de chacun. Ces ap-

porrs ont une conrrepartie en parrs sociales, qui seronr plus faciles à trans-

mettre le momcnt venu

Quant aux comptes annuels, on vise la mesure du résuftat annuel de I'acti-

viré oui corresoond à la vanation de I'actif net Celle-ci doit être mesurée

d'une manrère aussi incontestable que possible, en excluant toute anriciparton

sur I'avenir (règle de prudence) de façon à offrir le maximum de garanties aux
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parrenaires de I'enrreprise, notammenr à ses créanciers, fournisseurs et prêteurs
divers: d'oir la référence constante aux coûrs d'achat ou de production et l'an-
ticipation sur les pertes à travers I'amortissemenr ou les provisions pour dé-

préciation. Le respect de la doctrine comprable et des règles très strictes cor-
respondantes esr nécessaire pour offrir certe garantie: il n'y a donc qu'une
seule valeur comprable pour un bien, du morns dans la comptabilité luridique
ou fiscale, rrès largement dominanre.

Cette prégnance suscire tourefois un certain nombre de difficultés, voire

d'rncompréhensrons entre comprables, gestionnaires, économisres: les pre-
miers onr de sérreux arguments à faire valoir pour mainrenir ce qui peut pa-

raître comme une certaine intransigeance. La légrslacion et les règles fiscales

sonr effeccrvement conrraignantes er empêchent d'adopter d'autres solutions.
Les seconds, qu'ils soient économrsres ou conseillers de gestion, prennent cer-
taines libertés avec les évaluations comprables er procèdent à des rerraicements

dans une optique n économique,. Par exemple ils évaluent les srocks aux prix
de marché et non aux coûts de produccion. Ils introduisenr des charges usup-
plétives, correspondant à des facteurs de production consommés, mais non ré-
munérés, rels le caprral propre ou le travail familial...

Tous ces experts, qui ne s'accordent pas entre eux, sont d'accord pour trou-
ver la quesrion de l'évaluation particulièrement difficile. En ourre, au cours de

la période récenre, on peut ajouter qu'elle a encore pris une autre dimensron
avec le développement des immobrlisarions rncorporelles. Sous ce poste de-
vraient frgurer aujourd'hui de plus en plus d'éléments o immatériels u : le barl
des rcrres agricoles (que la législarion rurale interdit d'inscrire) est le plus an-
cien d'enrre eux, et il donne lieu à routes sortes de pratiques occultes puisqu'il
a une vraic valeur. Ce sont les pas-de-porte fréquents dans de très nombreuses
régions et noramment dans celles de grande culrure. Les quotas betteraviers ou
lairiers, les droirs à primes en général, constiauent des droits à produire, mais
qu'on ne peut transmettre (sauf à titre gratuit). Les droics de plantarron sont
plus anciens et les seuls qui soient reconnus dans certe carégorie: ils jouenr un
rôle essentiel dans la capacité producrive de l'entreprise er dérerminenr large-
ment son orienration. De tour ceci, il résulte un écarr croissant enrre la réalité
ocomptable,, ou plutôt njuridique ou fiscale " et la réalité "économique,
Sur le droit à produire en agriculrure, on lira avec profit I'excellenr livre de

Jacques Blanchet, Louis Lorvellec et Pascal Raphaël paru en 1996 sous te
même titre aux édirions de la France Âgricole.

Enfio, dans ces immobilisations rncorporelles, les marques, labels, clien-
rèles constituent aussi une gamme de valeurs appelées à jouer un rôle croissanr
dans I'entreprise agricole, dont I'activité commerciale s'affirme (sans que le ca-
ractère crvil de Ia producrion agricole air à être remis en cause pour auranr).

Louvrage de D. Barthélémy esr donc Ie bienvenu pour apporter les mises
au poinr nécessaires. Une première parrie concerne les valeurs parrimoniales,
relles qu'elles sonr calculées en comprabiliré par addition des valeurs atrri-
buées à chacun des biens et créances et à chacune des detces. Linconvénienr
majeur est qu'il s'agir de valeurs hisroriques, donc hérérogènes dans le renrps.

On peut alors essayer de définir la valeur de cession, obrenue si I'on vendait
chaque catégorre d'actrf. On peur aussi envisager Ia valeur de reconstirurion
correspondant à ce qu'il faudrair débourser pour reconstiruer I'ensemble des
actifs de I'enrreprise.
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La deuxième parrie s'attache aux valeurs économiques: celles-ci reposent
sur un calcul économique faisant intervenir la capacité bénéficiaire fucure de
I'entreprrse, elle-même déterminanr un raux de renrabiliré du capiral rnvesti.
La valeur d'rnvesrissemenr résulre de I'apprécration qui a été faite de la capa-
ciré bénéficiaire, pour quelqu'un qui autofinance la roraliré de I'acquisirion. La
valeur de remboursement est la valeur qui concerne une personne devant rem-
bourser le capital servant à I'acquisition de I'enrreprise, c'est-à-dire le roral des
empruncs qu'elle pourra contracrer.

La troisième partie porte sur les actifs incorporels et d'abord sur la positron
du problème: il y a une survaleur ot gooduill, c'esr-à-dire un écart enrre la va-
leur économique er la valeur patrimoniale, issue des règles d'évaluarron ac-
ruelles. Les immobilisarions incorporelles deviennenr de plus en plus impor-
mnres. Depuis la réforme de la PAC de 1992, les droits à prrmes sonr
généralisés aux animaux et aux grandes cultures. On rencontre aussi er depuis
plus longremps des droirs de plantation et de replanrarion dans certaines zones

viticoles. Enfin le développement des contrats, marques, lab€ls et clientèles est

devenu un phénomène caractéristique de l'agriculrure moderne. Or la pluparr
de ces éléments oe peuvent pas être lnscrits à leur vraie valeur dans le bilan
agncole à cause d'un inrerdir légal.

La quarrième parrie examine de plus près chacun des élémenrs consrrtutifs
des immobilisarions incorporelles: bail rural, quotas berteraviers, quotas lar-
riers, droirs à primes, droits de plantation er replanration viticoles, primes en
grandes cukures puis les conrrars, marques, labels et clientèles. Ce qui dé-

bouche nécessairement sur une discussion de I'interdiction légale, ses contra-
dictions er les prariques occultes occæronnées.

Dans la cinquième partie c'est l'évaluation de l'enrreprise sociétaire qui esr

traitée. On rencontre une difficuké particulière en effet dans ce cas au niveau

de la frontière enrre le pacnmoine de la sociéré elle-même et celui des æsociés
(entre lesquels les relations familiales jouent un grand rôle) D'où un problème
fréquenr au niveau des detres personnelles ou sociéraires, des prélèvemenrs prr-
vés, des actifs incorporels (une fots encore). Cela conduit en définitive à une

évaluation qui peut être différentecar on peut céder cecte fois-ci des parrs so-

ciales et non des actifs corporels. La mise à disposition de certajns biens par les

æsocrés (en particulier des superficies foncières), - rrès répandue dans les so-

ciérés crvrles agncoles -, conduit à un mode d'accès à I'usage du sol parcicu-
lièrement précaire et donc nsqué Ce qui n'esr pæ non plus sans conséquence

sur les droirs à produire liés au sol, lorsque un associé se retire par exemple.

La sixième partie envisage la valeur de synrhèse et négociation, utilisée par

les experts qui conseillenr un des acteurs dans la négociarion ou bren arbirrenr

entre vendeur et acheteur Or il existe un déséquilibre srructurel entre les éva-

luarions, lié à la définition de I enrreprise et à la non prise en compte des élé-

ments incorporels illicrtes pour amener à une valeur de reconstitution proche

de la valeur d'invesrissement. Il existe aussi un autre déséquilibre lié au carac-

rère familral de I'entreprrse, quand elle doir être transmise dans la famille, ce

qui I'exclut de fair du marché. D'oir un ensemble de situarions pour le moins

diverses. C'est ainsi que l'évaluateur est iûcrté à considérer la valeur vénale,

soir au plan crvil, soir au plan fiscal, Ia valeur d'entreprise lors d'un agrandis-
semenr, la valeur de cession familiale..
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L'auteur procéde donc à un tour d'horizon sysrémarique des différentes
concepuons de la valeur de I'entreprise agricole, démarche bien nécessaite

pour clarifier des inrerprétations souveot divergentes.

Des annexes sont enfin proposées: elles apportent des précisions sur le pro-
blème foncier er sur différents modes d'évaluation: l'évaluation par capiraLsa-
tion de l'excédenr brut d'exploitation, l'évaluation des experts agricoles et fon-
ciers de I'Union régionale du Nord de la France, celle de I'enrreprise er des

parts de sociétés selon I'association " GÂEC et sociétés ,, celle de Ia Caisse na-

tionale de Crédic Agricole er enfin sur l'évaluation flscale. Une courte biblio-
graphre termine I'ouvrage.

Au rerme de cerre lecture, une interrogation demeure cependanr: on souhai-

rerait connaître les pratiques en vigueur chez nos parrenaires de I'Union euro-

péenne, à un momenr où le droit européen est en pleine expansion et où une cer-
tane harmonisation paraît souhaitable pour évirer de pérenniser des disparrrés
dans différenrs domaines, comme celui des conditions d'insrallarion par
exemple. Mais peut-êrre I'auteur envisage-t-il de compléter par la suite ce pre-
mrer (ravall a

C'est un ouvrage clair, qui s'appure sur un certarn nombre d'exemples, ac-
cessible à rous et sans doute particulièrement aux étudiants et aux cadres de

I'agriculture, qui y trouveront certainemenr matière à réflexion. Et, plus lar-
gement il rendra service à toute personne en contact de près ou de loin avec

l'agriculrure de nocre pays

Raland CARLES

INRA ESR, Griqnon
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