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J\epuis 1970, le secteur agro-alimentaire français connaît une rn-
L) ternationalisation croissante marquée tant par une ouverture sur

les marchés extérieurs que par une pénétration du marché national par
les produits écrangers. Au sein de ce processus, la CEE a joué un rôle
fondamental: principal débouché extérieur des produits agro-alimen-
taires français (57% des exportations françaises étaient à destination de

la CEE en I9JJ,667o en 1989), c'est également le premier fournisseur
étranger du marché national. Ce mouvement n'est pas spécifique à la
France et a touché l'ensemble des pays membres de la Communauté sous

l'effet conjoint de la constitution du marché commun et du fonctionne-
ment de la PAC (Chevassus-Lozza et Gallezot, 1992-b; Cyncinatus et
Floch, 1992).

En conduisant à I'abolition des dernières barrières (non tarifaires) aux

échanges, l'instauration du marché unique devrait renforcer la concur-
rence entre les pays membres et donc en toute logique stimuler les

échanges intra-communautaires. La référence effective au libre-échange
va, du même coup, accélérer la constitution de nouvelles positions sur les

marchés de la Communauté et le risque est grand d'entraîner une modi-
fication des situations acquises, c'est-à-dire des cartes de la spécialisation
européenne.

Si l'on considère que I'intégration communautaire des marchés des

biens agricoles et alimentaires, déjà bien avancée, va être accéIérée par les

perspectives d'une intégration complète du marché des capitaux dans le
cadre de l'Union économique et monétaire, ce risque de recomposition
des spécialisations nationales est d'autant plus probable. Le renforcement
de l'intégration devrait en effet favoriser le développement de spécialisa-

tions plus fines par industrie ou par produit des économies nationales.

Ce sont de ce fait les avantages marchands et non marchands que

chaque nation a progressivement construits qui sont en cause. Mais plus
encore, il s'agit d'interroger le processus complet de sélection des

branches et des produits qui présuppose l'abandon de certaines produc-
tions - en tout ou partie - et Ie renforcement des moyens sur d'autres
jugées relativement "plus favorables". C'est ce que G. Lafay appelle I'en-
gagement (Lafay,l9lr.

Quelles sont pour les branches agro-alimentaires françaises ces enga-

gements ou désengagements ? Comment ce processus de sélection per-
met-il de comprendre la position de ces branches sur les marchés euro-
péens ?

Lobfet de cet article est de décrire, à travers une typologie des trajec-
toires d'engagement des différentes branches, les processus à l'æuvre depuis

1970 dans l'agro-alimentaire français. Sur cette bæe, la dynamique de l'en-
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gagement agro-alimentaire national sera mise en perspectiye avec l'évolu-
tion des marchés internationaux et plus specifiquement ceux de la CEE.

LES GRANDS PRINCIPES DE LANALYSE
DE LENGAGEMENT

La difftrence strucrurelle entre production et demande intérieure est

au cæur de l'analyse de l'engagement. Cependant, pour en comprendre
les logiques, la seule mesure de l'adéquation de l'offre à la demande in-
térieure n'est pas suffisante. Il est nécessaire de prendre en compte l'im-
portance de I'ouverture de Ia production nationale aux marchés exté-
rieurs et de la pénétration des produits étrangers sur le marché intérieur.

Partant des Équilibres Ressources Emplois (ERE), on peut écrire,
pour chacune des branches, l'égalité suivante:

Production intérieure + Importations = Demande intérieure + Exportations
(q (M) (D) (x)

soit:Q+M=D+X
Lindicateur d'engagement (/) est alors construit en rapportant la

production à la demande intérieure: /\
d-Q =1- [x-'1{ ]

D\p/
Cette approche est séduisante car elle nous permet de prendre en

Gompte les relations d'interdépendance entre les variables nationales (Q

et D) et les flux d'échanges extérieurs (X et M). Ainsi, il est possible
d'associer à la mesure de l'engagement d'une branche son taux d'ouver-
ture sur les marchés extérieurs (exportations/production intérieure), son

taux de pénétration par les produits étrangers (importations/demande
intérieure) et son taux de couverture (exportations/importations). Nous
pouvons donc construire la relation structurelle suivante:

soit: drxTo, = TprxTc,

Bien entendu aucune relation de cause à effet ne sous-tend cette pré-
sentation schématique, il s'agit d'un modèle de type comptable qui per-
met de suivre l'interdépendance des indicateurs. Cette formalisation a la
propriété de permettre une transformation en taux de croissance du
type:

Par ailleurs, il est possible de déterminer ce qui, dans ce double équi-
libre statique et dynamique, s'explique par les prix ou par les volumes.

[s'l " t-r-l = l!.1 .
LD )t LQ )t LD )t

0000
dr+Tor= TP,+Tc,
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En d'autres tetmes, un même niveau d'ouverture sur l'extérieur appré-
hendé en valeur peut traduire une quantité importante de biens expor-

- tés, ou, au contraire, une masse plus réduite de ces biens mais à un prix
plus élevé. Lanalyse des domaines de variation des indicateurs, tant en

niveau qu'en évolution (Chevæsus-Lozza et Gallezot, I992-a, pp. 6 à 8),

monrre que des niveaux d'engagement identiques peuvent correspondre

à des processus différents. Ceci souligne I'intérêt de combiner une ap-

proche statique et dynamique afin de raisonner I'engagement non pas

comme un état mais comme le résultat d'un processus.

Pour conduire cette analyse, nous avons eu recours aux données de la

Comptabilité nationale ec plus particulièrement aux Equilibres Res-

sources Emplois. Cetce information est disponible depuis 1970, Pour les

branches agro-alimentaires, au niveau 6OO de la Nomenclature d'activi-
tés et de produits (NAP 600). Elle reprend les séries annuelles de pro-
duction (0), de demande intérieure (D), d'exportation (X) et d'importa-
tion (M) (cf. annexe 1).

LAGRO-ALIMENTAIRE FRANÇAIS :

UNE INTERNATIONALISATION CROISSANTE
DES ÉCHANGES DEPUIS I97O ,..

Relativement stable depuis 1970,L'engagement de la branche agrc-

alimentaire correspond, en 1989, à un excédent de la production de 27o

de la demande intérieure. Simultanément, les importations satisfont
12,4% de cette demande (taux de pénétration = I2,4%) (cf tableau 1).

A l'évidence, cette situation souligne I'importance des échanges croisés

au sein de Ia branche agro-alimentaire. Cette internationalisation est en

progression depuis 1970 mais se ralentit de manière notable depuis

1982. tévolution du taux d'ouverture passe, en effet, de 1,667o I'an
entre 1970 et 1982 à 0,737o sur la deuxième période; celle du taux de

pénétration de 1,58 7o à 0,12% (cf. tableau 2).

Tableau 1. La branche IAA: les niveaux d'activités en 1970, 1982 et l)$9t"t

Taux Taux Taux
d'ouverture de pénétration de couverture

/exDoftation\/importation\/expoftatlon\

- 

| t,t
\production/\oemanoe/\rmportationl

Total IAA
r910
r982
r989

r00,22
r0l,8i
102,00

J,20
1 1,70

14,10

1,04
10,i0
12,4t

102,50
1 13,i0
I I ( (?

Source: exploitation des ERE
(") Montant en valeur exptmé enTo
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Tableau 2.
La branche IAA enre

1970 et 1989:
l'évolution

...8T UNE PRISSION CONCURRENTIETLE
SUR LES PRIX À PENTN DE 1982

Si I'on considère que le taux d'ouverture n'est rien d'autre qu'une
mesure du taux de marge à I'exportation, la décomposition des indica-
teurs en volume et prix révèle que I'internationalisation de l'agro-ali-
mentaire français s'est faite, notamment dans la dernière période, grâce à

un effort important sur les marges consenties par les exportateurs (cf. ta-
bleau 2). Celles-ci ont en effet diminué de - I,27 % l'an depuis 1982
(contre - 0,337o enrre 1970 et 1982).

Pour compenser cet effort, les exportateurs français auraient fait du
pricing to market, récupérant ainsi les marges perdues sur les marchés ex-
térieurs par une augmentation de leurs prix intérieurs, quitte à perdre en
compétitivité interne. En effet, la décomposition en prix du taux de pé-
nétration (assimilable à un indicateur de compétitivité interne) mer en
évidence une dégradation de la compétitivité des produits agro-alimen-
taires français par rapport aux produits étrangers vendus sur le marché
national.

Engagement Ouverture Pénétration Couverrure

Taux de croissance
r970-1982

Volume

Prix

Valeur

0,04
+

- 0,01

0,03

1,99
+

- 0,33

1,66

1,89
+

- 0,3r

1,i8

0,14
+

- 0,03

0,11

Taux de croissance
1982-1989

Volume

Prix

Valeur

0,0i

- 0,04

0,01

2,00
+
1)1

o 7l

2,02
+

- 1,30

0,12

0,03
i

- 0,01

0,02

Soarce: exploitation des ERE

DES LOGIQUES D'ENGAGEMENT
DIFFÉRTNTES AU SEIN DES BRANCHES
AGRO-ALIMENTAIRXS

Afin d'approfondir I'hypothèse de différenciation des processus d'en-
gagement au sein de l'agro-alimentaire, nous allons supposer que ces
processus se manifestent dans les trajectoires que décrivent les indica-
teurs. Dès lors notre objectif esr de construire une typologie de l'enga-
gement dans les quarante-deux branches de I'agro-alimentaire, qui asso-
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cie à la fois le niveau des indicareurs et la forme que prend leur trajec-

toire durant ces vingt dernières années.

Méthodologie et contraintes de I'analyse

Ia méthode déjà utilisée

Q982) sur les profils d'emPloi
tion, a été généralisée ici à un

Elle consiste à effectuer une c
profils de l'évolution de chacun des indicateurs. Lanalyse des profils per-

met d'éliminer les différences de niveaux (taille) et de ne retenir que le

vis par les différentes dimensions de l'engagement et de ses effets.

Il reste que les différentes stratégies d'engagement que_nous aufons

identifiées ei qualifiées doivent être resituées par rapport à leur position

sur les marchés extérieurs (cf. encadré)'

Les différents types d'engagement de branches

Les niveaux des variables en début de période apparaissent comme

déterminants dans la classification. Les situations initiales observées en

plus complexes.

Les brancbes engagées
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SPÉCIALISATION ET TAILLE DES MARCHÉS:
LES INDICATEURS

L'indicateur dt spécialisation de la France par rapport à l'ensemble de
ses concurrents européens est calculé, pour chaque branche l, de la
manière suivante:

sPr' -!xtlxioo)F'^n"' (xilxi*,)cEB

Si .1P8, > 1, alors la France est plus spécialisée dans la branche I que
I'ensemble des pays de la Communauté (inversement si SpE, < 1).

l^a part dp narcbî occupée par la France sur le marché communau-
taire pour la branche I esr Ie rapporr des importations de la CEE en
provenance de la France sur les importations totales de la Commu-
nauté:

Mrttt <- France

M,tuu
La taille du marcbé connunautaire est pour la branche l:

Mrtuu

1{f:u
Enfin, le poids dc la France dans les exportailons conmunautaires €St câr-

culé, pour la branche u, comme le rapport des exportations de la France
sur celles de la Communauté:

y.France

x,ttt
Pour calculer ces indicateurs, nous avons eu recours aux données de

COMEXT (cf. annexe 1).

vrent sur les marchés exrérieurs par suite d'un déclin du marché inté-
rieur.

L lengagement traditionnel
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bleau 3). Elles se distinguent par des niveaux d'engagement interne im-

portants et une très forte ouvetture de la production aux marchés exté-

iieurs. Les exportations représentenr, en effer, 4t% de la production in-

térieure en début de période et t3% en 1989.

Ia cohérence de certe logique d'engagement inrerne se révèle sur les

marchés communautaires par une forte spécialisation (l'indicateur de

spécialisation yaut 2,84 en 1989). Les exportations françaises de ces

bianches représentent en 1989 près de la moitié des exportations, pour

les mêmes branches, de I'ensemble des pays de la CEE. Néanmoins, I'im-
portance de la place occupée par ces fleurons de l'agro-alimentaire fran-

çais sur les maichés communautaires doit être relativisée. En effet, si en

1977,Ia France satisfaisait 42,8% des importations de la Communauté

de ces produits, sa part de marché n'a guère évolué depuis, puisqu'elle

était de 43,6% en 1989.

En outre, sauf pour le sucre, la France s'est située sur des marchés

étroits et peu dynamiques. Le champagne ne représente, en 1989, que

I7o des importations agro-alimentaires européennes et le malt 0,1 7o.

Engagement Ouverture Pénétration CouvertureTableau l.
Les branches

"traditionnellement"
engagées

Valeur de 1970*

Valeur de 1989*

r,16 0,4r

1,91 0,r3

0,09

0,1i

1,rl
o,/)

Taux de croissance 1970-1989

Valeur

Volume

Prix

0,45

1,01

- 0,t6

0,18

o,9l

- 039

0,24

0,98

- 0,71

0,79

0,99

_o)

Taax dz noissatce en uolumc 1970-1989 Vo)
Denzndz intérierre

Prodrction intérierre
Expmtation

Part dans les exportations dt la France en 1989

0,61
1,62
2,59
30Vo

Soarce: exploitation des ERE
* valeurs moyennes calculées sur trois années

2. L engagement dynamique

Lengagement et le taux d'ouverture de ce type de branche s'affirme

tant en niveau qu'en évolution. La couvefture de la demande intérieure
par la production intérieure passe de 107 % à II4%o entre i970 et 1989
et le taux d'exportation de 97o à I7% (cf. tableau 4). Il s'agit des pro-

daits anylacés, des alinents diététiqau et alinents pour bdb6s, des eaux miné-
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rales naturelles, des fromagu, des liqueurs et aphitifs alcoolisés autres qa'à base

de uin, des uiandcs dz uolailla et gibiers, des aliments pour animaui et des
laits liquiùs.

Ces branches témoignent d'un certain dynamisme à l'exportation.
Elles représentent 26% du total des exportations des IAA en i9g9 et le
rythme d'accroissement du volume d'exportation est de 3,4% l'an. Ce-
pendant, bien que Ie raux de pénétration resre en 1989 encore relatrve-
ment faible (7 %), la croissance des importations. en volume. est très
vive (+ 4,31% I'an). Ceci explique la diminution du raux de couverrure
et souligne l'importance croissante des échanges croisés à I'intérieur de
ces branches.

Tableat 4.
Les branches

"dynamiques" sur les
marchés externes

Engagement Ouverture Pénétration Couverture

Valeur de 1970*

Valeur de 1989*

|,01

114

0,09

O,IJ

0,03

0,07

),21

2,11

Taux de croissance 1970-1989

Valeur

Volume

Prix

O,IJ

0,2

- 0,99

- o'92

- 0,07

1,7 6 2,92

2,lJ 3,29

- 0,03 - 0,4 - 0,31

Taux dp croissance en uolumc 1970-1989 9o)
Denande intérieure

Prodaction intérieue
Exportation

Part dans les expmtations de la France en 1989

1,02
1,22

3,39
26%

Soarce: exploitation des ERE

* valeurs moyennes calculées sur trois années

Nous retrouvons, dans ce groupe, des produits à image de marque
très française: les fromages mais aussi les eaux minérales naturelles. Il
s'agit de produits très spécialisés (1,7 en 1989). La France occupe, en
moyenne, le quart du marché communautaire de ces produits mais, à la
différence des produits précédents, ce marché est à la fois plus important
et en expansion. Ainsi en 1989 ces produirs représentent plus de I7 %
des importations agro-alimentaires de la Communauré contre seulement
lI% en 1977.

Mais tous les marchés de cette classe ne sont pas "porteurs": cerraines
branches, comme celle des eaux minérales naturelles, occupent un mar-
ché très étroit (cette branche ne représentait en 1989 que 0,4 % des tm-
portations européennes de produits agro-alimentaires.
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3. Lengagement sous contrainte

Les branches de cette catégorie se situent sur des marchés intérieurs
en déclin: le volume de la demande intérieure décroît régulièrement de

- 0,1 % par an. Néanmoins, leur engagement interne est relativement

conséquent, et elles sont, de ce fait, contraintes par Ie repli du marché

intérieur à s'ouvrir sur les marchés extérieurs.

Ainsi, les exportations représentaient 13% de la production inté-
rieure en 1917 (cf.tableau 1). Ce taux s'accroît sur toute la période pour
atteindre 247o en 1989. Parallèlement à I'augmentation du volume des

exportations, ces branches connaissent une hausse de leurs importations:
le taux de pénétration passe de 9 à 14% sur la période considérée' Il
s'agitdes cuirotsetpeauxbrutes,delafarine,dubeurre,delabière,deslaits
concentrds secr, des apéritifs à base de uin u du cidre.

Engagement Ouverture Pénétration CouvertureTableau 1.

Les branches
contraintes par les

débouchés internes Valeur de 1970*

Valeur de 1989*

t,04

rJ6

0,l3

0,24

0,09

0,14

1,t

1,99

Valeur

Volume

Prix

)44

3,40

_ o,9l

0,16

- 0,J2

0,88

Taux de croissance 1970-1989

0,34 2,26

0,30 2,)8

0,03 - 0,12

Taux de croissance en aolune 1970-1989 (%)

Dernandt intérieure - 0,66
Prod.uction intérieure - 0,36

Exponation 2,03

Part dans les exporturions d.e la France en 1989 13%

Source: exploitation des ERE

* valeurs moyennes calculées sur trois années

Cependant, cette stratégie n'a qu'une faible portée sur les marchés

communautaires: Ia paft de marché occupée Par Ia France passe de

I4,5% en 1977 à l3,r% en 1989 et la spécialisation à l'égard des

concutrents européens est Peu importante. Au niveau communautaire, ce

marché est également en déclin puisqu'il représente 8,21% des impor-

tations agro-alimentaires de la Communauté en 1989 contre 9,8% en

1977 . Tout ceci contribue à canctériset cette forme d'engagement' en

termes de résultats sur les marchés extérieurs, comme peu efficace.
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Les branches qui se désengagent

Deux types de branches connaissent à la fois un désengagement sur le
marché intérieur et une pénétration étrangère relativement importantes;
mais elles se différencient néanmoins par le niveau et le dynamisme de
leur ouverture sur les marchés extérieurs.

1. La résistance dans le désengagemenr

La production intérieure de ces branches ne couvre pas les besoins de
Ia demande intérieure. Ce désengagement inrerne s'affirme sensiblement
(- 0,0i 7o par an) et se manifeste par une pénétration des produits étran-
gers relativement élevée (I8Vo en 1989). Cependanr, ces branches res-
tent dynamiques sur les marchés extérieurs dans la mesure où leurs ex-
portations représentent 19% des exportations totales des IAA, et
progressent de 3,7 % par at (cf. tableau 6).

Il s'agit des cfuéala secondaires Transforn'les, des condiments-uinaigres-
sauces, des clnserues de fruits et confitures, des cbocolar-confiserie, des bouillons
et potages, des uiandes fraîcbes, des charcuteries et cunserue: de aiandps, des café-
thé-dpices et des boissons non alcoolisées.

Engagement Ouverture Pénétration Couverture
Tableau 6.

Les branches
désengagées et

dynamiques sur les
marchés extérieurs

Valeur de 1!/Q*

Valeur de 1989*

0,92 0,06

0,90 0,10

0,13 0,42

0,18 0,10

Valeur

Volume

Prix

- 0,0i

0J6

- 0,20

r,tg
2,00

- 0,42

- 0,01

0,1t

- 0,16

Taux de croissance 1970-1989

I,O'

2,00

_ 0,37

Taux dz croissance en uoltme 1970-1989 (%)
Denzndz inthietre
Production intérieare
Exlmtation

Part dans les expatatiou dc la France en 1989

1,52
1,69
3,69
19%

Souce: exploitation des ERE
x valeurs moyennes calculées sur trois années

Non specialisées vis-à-vis des concurrents européens, ces branches se
situent sur des marchés communauraires importants mais en déclin
(437o des importations agro-alimentaires de la CEE en 1977,34,4% en
1989).
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raDleau /.
Les branches qui se

2. Les branches désengagées

Ce type de branches, qui représente 12% des exportations totales des

IAA, se démarque de la classe précédente par des niveaux de désengage-

ment intérieur élevés en fin de période et par une trajectoire de désen-

gagement nettement affirmée (tableau 7).

La production intérieure ne couvre en 1989 que 86% des besoins de

la demande intérieure contre 97 7o en début de période. Dans le même

temps, le taux d'exportation
geable cette ouverture sur les

fisante pour compenser la fo
Cela conduit à des balances

taux de couverture est de 0.45).

Engagement Ouverture Pénétration Couverture

désengagent Valeur de 1970*

Valeur de 1989*

0,97

0,86

0,11

0,14

0,14

0,27

0,76

0,41

Taux de croissance 1970-1989

Valeur

Volume

Prix

- 0,38

- 0,38

0

0,11

0,11

- 0,40

))1
) 2,d

_nô7

- 2,28

- l,gt
_ 0,33

Taux de croissance en uolamt 1970-1989 (7o)

Dnnandz inthieure
Prodrction intérieure

Exportation
Part dans les expmtations dt la France en 1989

I ,21
0,83
1,60
12%

Source: exploitation des ERE
* valeurs moyennes calculées sur trois années

Il s'agit des branches pâtes alinentaires et couscous, clmen)es d.e légunu,
biscuits, ssmnule, clnsrn)es de pohsons, tabac, baihs et corps gras, jus dc fruits u
légumes, prodaits alimentaires diaers.

Ces branches occupent une position très faible vis-à-vis de la concur-
rence européenne: leur poids sur Ie marché intra-communautaire dimt-
nue alors que celui-ci est à la fois de taille importante et en expansion.
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Une inlornotionolisolion croissonle
Une pression concurrentielle sur les prix à portir de 1982

Trlr lod rngogrmnl Engogomnl inlrnr ôq
dèt I 970 Foibb ouvrrturr

, ( oSloblc .Ouwrluro

3 / .r*f*."-n1 croirrcnlo
g i drlo
È I Poritiq initiolc l'rxléricurÀr | 

|
,ll
Produils de morque Produils de morque

Schéma 1. Typologie de l'engagement agro-alimenraire français
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CONCLUS/ON

Lélaboration de la spécialisation nationale repose sur des processus

d'engagement dont la construction nécessite un investissement sur cet-

tainJs Éranches et I'abandon d'autres. Cette dynamique se vérifie dans Ie

cas de l'agro-alimentaire français où il apparaît que, durant ces vingt

dernières années, les trois processus d'engag un

mouvement de désengaçment progressif la

hiérarchie des niveaux de spécialisation des ex-

térieurs (cf. schéma récapitulatifl .

Plus inquiétante, pouf I'agro-alimentairc français, est lbrientation

prlse par ces processus car ils d?crivent des engagements sur des marchés

ielatirrement étroits et décroissants et d contrario des désengagements sur

des marchés de taille imporrante et qul sont en expanslon'

Simultanémenr au processus d'engagement et de spécialisation, Ie

mouvemenr d'internatùnalisation des échanges agro-alimentaires s'est

intensifié et affecte toutes les branches. Il est caractérisé par une ouver-

ture croissante sur les marchés extérieurs et une pénétration du marché

nationul par les produits étrangers. cette situation souligne le dévelop-

f.-.n, .i tu ptu.. qu'o...,p.nl les échanges intra-branches dans I'agro-

àlimentaire. Eile témoign. à., trun,formations de la spécialisation intra-

communautaire où I',int'égration marchande est plus poussée (chevassus-

Lozza etGallezot, t99?).Laconcutrence entre les pays se porterait donc

sur des zones de produits plus fines.
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ANNEXE 1

LES SOURCES DE DONNÉES

Deux sources de données sont à la base de notre travail:

. Ies Équilibres Ressources Emplois de branche (NAP 600) de

I'INSEE

. La base européenne du commerce extérieur (base COMEXT)

Les Equilibres Ressources Emplois (ERI) de branche

et leur rétroPolation

libre relativement classique où:

Production intérieure + Exportation = Demande intérieure + Importation

(Pour plus de détails, voir Chevassus-Lozza et Gallezot, 1992-a)'

velle bæe.

9r



E, C HEVAS S U S -LOZZ A, J, G ALLEZOT

La base COMEXT

La base de données COMEXT contient les statistiques du commerce
entre les pays de la Communauté ainsi que leur commerce avec les pays
riers. Chaque produit est identifié selon Ia nomenclarure NIMEXE-, au
moyen d'un code à six chiffres jusqu'en 1987, puis à huit chiffres à par-
tir de cette date. ceci regroupe pour l'ensemble de I'agro-alimenraire
près de 2)00 produits. Les séries ont été obtenues pour la période 1977-
1989 en données annuelles. Pour les imporrations, Ia valéur statistique
est basée sur la valeur cAF tandis que po.,r les exportations, elle se fonde
sur la valeur FoB. Les valeurs sonr indiquées en écus et les quantités en
tonnes' ou dans certains cas selon des unirés de mesure spécifiques
(litres, nombres....).

De manière à pouvoir confronter les données de la base COMEXT
(exprimées en nomenclature NIMEXE) avec les résultats des ERE (en
NAP 600) nous avons utilisé les tables de passage de la Direction géné-
rale des douanes entre les deux nomenclatures NAp .t NGp. Les Z (ou
8) premiers chiffres de la Nomenclature générale des produits des
douanes correspondent en effet aux codes de ra nomenclatùe NIMEXE
(Chevassus-Lozza et al., I992-c).
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ANNEXE 2

MÉTHODE D'ANALYSE DES PROFILS DE SPÉCIALISATIOT,] DES

BRANCHES AU NIVEAU 600 DE LA NAP

Afin de classer les branches selon leur logique de spécialisation (en

intégrant les niveaux et les processus), plusieurs opérations ont été effec-

tuées:

- La première étape consiste à isoler le processus temporel de I'effet

ooids ou taille de chacune des branches: transformation des données ini-
iiul"t .n données de proûls sur lesquelles un lissage (type moyenne mo-

bile) est effectué.

Soit V une variable quelconque qui, pour la branche i et I'antée î,
prend la valeur V;,.

Pour chaque branche, on lisse les niveaux pour ne faire apparaître que

des profils en transformantV;, de la manière suivante:

D_'it -

Pr, est donc une contributron (à un coefficient près) de l'année I à la

valeur moyenne de I'tndicateur, calculée pour chaque branche I sur Ia pé-

riode 7 (de 1970 à 1989). La comparaison sut la période T des deux

coefficients P,ret P,r(i /) est donc bien une comparaison des contribu-
tions (profils) et ndn des niveaux respectifs des branches I et f.

r9t0 r989
Branches

i,, too

>v,,

vt tgto

v i tgto

Vn 1910

1/
' 1.1

v i.t

v n.t

v t :9s9

v; tqeg

Vn lc)89

vr

vi

v,

v.r9to v r.,s9 v

Nous avons effectué cette transformation pour chacun des quatre tn-
dicateurs (QID, XlQ, MID et XIM) calculés en volume et en prix.

- Deuxième étape: Pour chacune de ces variables, nous avons fait
une analyse factorielle des correspondances (AFC) suivie d'une classifica-

n't
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tion ascendante hiérarchique (méthode des centres mobiles) et enfin
d'une consolidation de ces classes par une opération de partition effec-
tuée au vu de I'arbre hiérarchique. Ia matrice des modalités obtenue
pour chaque indicateur est une forme réduite et condensée des variables
continues de base.

- Troisième étape: A partir de ces modalités et des poids initiaux
des différents indicateurs (eux-mêmes transformés en variables discrètes),
il est alors possible à I'aide d'une analyse factorielle multiple et d'une
classification automatique d'obtenir une partition des spécialisations à

l'æuvre en intégrant processus et niveaux.
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