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EES 68/1.1 

ELIMINATION DES VARIATIONS SAISONNIERES: 
LA NOUVELLE METHODE DE L'O.S.C.E., 

par M. MESNAGE, dans Etudes et Enqu8tes, n° 1, 1968 

Office sta.tistique des Communa.utes europeennes 
Bruxelles, avril 1968, 71 pages. 

La. methode d'elimina.tion des variations sa.isonnieres de l'OSCE est 
fondee sur le concept des modeles mobiles et utilise les techniques de 
regression multiple. Elle est conc;me pour tra.iter et mettre a jour a.uto
ma.tiquement sur ordina.teur tous les types de series economiques men
suelles. Elle comprend un nouveau procede d'elimina.tion des va.leurs 
extr8mes. Les programmes FORTRAN figurent dans l'a.rticle. 

EES 68/1.1 
ELIMINATION OF SEASONAL VARIATIONS : 
THE S.O.E.C.'S NEW METHOD, 

by M. MESNAGE, in Statistical Studies and Surveys, no 1, 1968 

Statistical Office of the European Communities 
Brussels, april 1968, 71 pages. 

The SOEC's method of seasonal adjustment is based on the • moving 
models » concept, using multiple regression techniques. It is designed 
for automatic adjustment and updating of all types of monthly eco
nomic series. A new scheme for removing extreme values is included. 
FORTRAN programs are listed in the paper. 
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"OBER DIE BERECHNUNG VON PRODUKTIONS.INDEXZIF
FERN F'OR DIE EUROP AISCHE WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT 

von G. FURST, in Statistische Studien und Erhebungen, Nr 1, 1968. 
Statistisches Amt der Europii.ischen Gemeinschaften 
Briissel, April 1968, 35 Seiten. 

Gutachten, erstellt zur Kllirung methodologischer Fragen, die sich bei 
der Koordinierung und Entwicklung der Indizes iiber die industrielle 
Produktion in den Staaten der Europii.ischen Wirtschaftsgemeinscha.ft 
stellen. Empfohlen wird die Berechnung von Indexziffern der industrial
len Nettoproduktion sowie- insbesondere fiir ausgewahlte Waren
gruppen - von Indexziffern der industriellen Bruttoproduktion. Fiir 
diese lndexarten werden z. B. gepriift : die Anforderungen an die Aus
ga.ngsstatistiken, Definitionen, Probleme der lndexgruppierung, der 
Gewichtung und der Fortschreibungsreihen, W a.hl des Ba.sisjahres, Aus
schaltung von Saisonschwankungen. 





EES 68/1.2 
PROBLEMES CONCERNANT LE CALCUL D'INDICES DE LA 
PRODUCTION INDUSTRIELLE POUR LA COMMUNAUTE 
ECONOMIQUE EUROPEENNE 

par G. Ftffi.ST, dans Etudes et Enqutltes statistiques, no 1, 1968. 

Office sta.tistique des Communa.utes europeennes 
Bruxelles, avril1968, 35 pages. 

A vis ela.bore pour la. clarification de questions methodologiques en 
rapport avec la. coordination et le developpement des indices de la. pro
duction industrielle dans les Eta.ts membres de la. Communa.ute econo
mique europeenne. On propose le ca.lcul d'indices de la. production indus
trielle nette a.insi que - pour une serie de groupes de produits determines 
nota.mment- d'indices de la. production industrielle brute. Pour ces 
types d'indices on examine, par example, les exigences quant aux sta.tis
tiques de base, les definitions, les problemas relatifs au regroupement 
d'indices, ala pondera.tion, ala mise a jour des series, au choix de l'annee 
de base, al'elimination des variations saisonnieres. 

EES 68/1.3 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET COMPTABILITE NATIONALE 

par J.P. LAMOUCHE, dans Etudes et Enquetes sta.tistiques, n° 1, 1968 

Office statistique des Communautes europeennes 
Bruxelles, avril1968, 100 pages •. 

Description et analyse selon un schema. normalise de !'organisation des 
structures et des principa.ux problemas de la. recherche scientifique dans 
les pays de la Communaute europeenne, avec une annexa statistique 
relative a !'execution et au financement par secteurs principaux des 
travaux de recherche effectues en 1963·1964. 

La. seconde partie de l'ouvra.ge formula des propositions precises concer
nant les limites, la classification et la mesure des activites de recherche, 
en vue d'inserer celles-ci dans le schema d'analyse du systeme european 
de comptabilite nationale (SEC). 
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EES 68/1.3 
SCIENTIFIC RESEARCH AND NATIONAL ACCOUNTS 

By J.P. LAMOUCHE, in Statistical Studies and Surveys Series, n° 1, 1968 

Statistical Office of the European Communities 
Brussels, April1968, 100 pages. 

The author uses a standardized pattern to describe and analyse the 
organization, structures and main problems of scientific research in the 
six European Community cotmtries. A statistical annex covers the 
execution and financing of research projects carried out in 1963/64, 
broken down by principal sectors. 

The second part of the work contains precise proposals for defining, 
classifying and assessing research activities with a view to including 
them in the analytical breakdown of the European system of economic 
accounts (SEC). 
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Mitteilung 

Avertissement 

Avvertenza 

Woord vooraf 

Oies 1st die erste Nummer der Zeitschrift « Studien und Erhebungen »; sie tritt an die 
Stelle der « Statistischen lnformatlonen ». 
Es handelt sich nicht urn eine einfache Anderung des Titels, sondern einen Schritt 
auf dem Wege zu einer Zusammenfassung und Neuordnung der verschiedenen perio
disch erscheinenden Veroffentllchungen und zu einer Reduzierung der auf diese Weise 
verbreiteten Zeitschriftenreihen. Es hat sich namlich herausgestellt, dass sehr spezi
fische und detaillierte lnformationen nur eine beschrankte Zahl von Benutzern interes
siert. Diese sollen auch weiterhin bedient warden, aber mit eigens fur sie ausgearbeite
ten Dokumenten mit kleiner Auflage. 

Auch mochte man, dass sich die neue Reihe mehr als die« Statistischen lnformationen » 
auf die TAtigkeit des Amtes konzentriert und im Interesse der Versorgung der Kommis
sion mit Zahlenmaterial besser Ober dessen Eigenleben Rechenschaft ablegt. 

Wie bisher werden Anmerkungen, Anregungen und Kritik der Leser immer ein offenes 
Ohrfinden. 

Ceci est le premier num6ro de Ia brochure « Etudes et enquetes statistiques »i elle 
succede aux « Informations statistiques ». 

II ne s'agit pas d'un simple changement de titre, mais d'un pas dans Ia vole d'un regrou
pement des differentes publications periodiques de I'Office statistique, et d'une reduc
tion des s6rles de publications distribu6es. En effet, il s'est avere que les informations 
tres specifiques et tres detaillees n'interessaient qu'un nombre restraint d'utilisateurs. 

Ceux-ci dolvent encore etre servis, mais avec des publications a tirage limite r6digees 
specialement pour eux. 

Aussi voudrait-on que cette nouvelle serie solt, plus que les «Informations statistiques », 
consacr6e aux travaux de I'Office, et, dans l'int6ret de l'approvisionnement de Ia Com
mission en donn6es chiffrees, qu'elle rende mieux compte de ses activit6s. 

Com me par le passe, observations, suggestions et critiques de Ia part des lecteurs seront 
accueillles avec int6ret. 

Presentiamo II primo numero della rivista « Studi e indagini statistiche » che sussegue 
aile « lnformazioni statistlche ». 

Non si e inteso sempllcemente di dare un nuovo nome alia pubblicazione, bensi di 
avviare una tappa che dovrebbe condurre al raggruppamento delle diverse pubbllcazioni 
periodlche dell'lstituto statlstlco e ad una riduzione delle relative serie. 
E' parso, infattl, che informazloni molto specifiche o molto dettagllate interessassero 
soltanto un cerchio rlstretto di persona. A questa continueremo a rlvolgercl con pubbll
cazlonl di tlratura limitata, redatte espressamente per esse. 

Cl si propone lnoltre di concentrare Ia nuova serie, plu di quanto si facesse nelle « lnfor
mazioni statlstlche », sulle attivita dell'lstltuto e dl fornire maggiori dettagll sull'opera 
che quest! svolge per mettere a dlsposlzione della Commlsslone Ia necessaria lnfor
mazlone numerlca. 
Come in precedenza, osservazioni, suggerimentl e crltiche dei lettori saranno accolti 
col ma~imo interesse. 

Dit is het eerste nummer van het tijdschrlft « Statistische studies en enquetes », dat 
in de plaats treedt van de « Statistlsche lnlichtingen ». 

Het gaat hler niet slechts om een verandering In de titel, maar om een etappe welke moet 
leiden tot een samenvatting van de verschillende periodieken van het Bureau voor de 
Statistlek en tot een vermindering van de door dit Bureau gepubliceerde reeksen. Gable
ken is namelijk dat zeer specifieke of zeer gedetailleerde gegevens slechts een beperkt 
aantal gebruikers interesseerden. Deze zullen de hen interesserende gegevens blijven 
ontvangen, maar dan in de vorm van documenten met geringe oplage, welke te hunnen 
behoeve zullen worden opgesteld. 
Voorts werd het wenselijk geacht dat de nieuwe reeks zich meer dan de « Statlstische 
lnlichtingen » zou concentreren op de werkzaamheden van het Bureau voor de Statistiek 
en bater rekenschap zou geven van het eigen Ieven van dit Bureau, vooral ook in het 
belang van het voor de Commissie uitgewerkte cijfermateriaal. 
Evenals in het verleden zullen opmerkingen, suggesties en kritiek van de zijde van de 
lezers ons altijd welkom zijn. 





M. Mesnage 
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M. Mesnage (1
) Elimination des variations saisonnieres 

Ia nouvelle methode de I'OSCE 

SO:.\DL\TRE 

o. Generidites 

OJ Introduetion 

02 Organisation du traitement des donnees 
03 ~ otions t>t notations 

I. Resume des methodes d'ajustement 

II Traitenwnt dP base (programmP ~EABIRD) 

12 Traitt>mt>nt dP mise a jour (programnw ~l'D) 

2. L'arriere-plan theorique 

3. Description des processus de calcul 

31 Traitt>mPnt dt> bast> 

32 Traitt>mt>nt dt> mist> a jour 

4. Description des resultats 

41 TraitPmPnt dP hast> 
42 ~- Traitement dP mist' a jour 

ii. Programmation 

;;J Xott>s Pxpli!'ativPs sur lt•s pmgrammPs 
ii2 Diagram nws g{•n{•raux 

;)3 , ProgrammP ~EABIRD 

.i4 Programnw CHAT~ 
;;;; ProgrammP ~(']) 

;)6 Programmt> LOVER 

;ii ~ous-routint>s 

0. GENERALITES 

01. Introduction 

011. Pre8enfaf ion 

i 

i 
!I 

10 

12 

12 

1i 

IS 

2;) 

2il 
2i 

2!l 

2!1 

:H 

:l2 

:12 

:n 
42 

47 
4H 

o):? 

.)-I 

Le texte qui suit se propose de decrire les methodes 
utilisees a I'ORCE pour eliminer les variations 
saisonnieres dans les series de statistiques eeonomi
gues. 

Annexes 

2 

Formulaire de transcription des donnees pour It> 

traitement de base 

Formulaire de transcription des donnees pour 
Ia mise a jour 

3 Index alphabetique des notations utilisees dans 

~EABIRD et RUD 

4 Matrice de ponderation du modele de 19 points 
5 Resultats du traitement de base: exempli' de 

tableau de travail 

6 Resultats du traitement de base: tableau-gra

phiquP 

i Resultats du traitement de mise a jour: tablt>au 

de travail 
X Resultats du traitement d!' mise a jour: tabiPIIU· 

graphiqut> 

!I Plan de codification des series 

(i4 

6;) 

66 
tii 

tiS 

i2 

j;j 

ifi 

ii 

<< La variete d'un peu vaut mieux que la monotonie 

de beaucoup. •> J.P. Richter, Levana, 1807. 

<• I'm taking the time for a number of things that weren "I 

important _lj('8ferday. •> 

.John Lennon & Paul McCartney. 1967. 

Le traitement- regulier a l'aide d'un programme 
d "ordinateur des principales series mensuelles concer
nant les six pays membres, a debute en 1963. L'Office 
avait alors fait appel au concours d'un expert inde
pendant, M. Joseph Bongard, dont les travaux et les 
conceptions en Ia matiere semblaient particuliere
ment avances et dignes d'interet. En trois ans d'ex-

(I) Chef d!' Ia Division Htatistiques conjoncturelles et traitem!'nt eiPetronique de !'information, a !'Office Rtatistique dPs Communautes 
Europeemws. 

7 



JIPI'II:'tl<'P~ <·ontinuP~ Pt vari(·P~. Ia <• methodl:' <lP~ 

mod(>)p~ mobi)P~ >) eOil~'UI:' Pt mi~P au point a <'Pttl:' 
oeeasion par ,J. Bongard. n ·a pas dt\·u )ps ambition~ 
dont Pill:' etait ehargep Pt nous nl:' crayons pa~ 

qu'aujourd"hui erworP de nwiiiPurs eoncepts g(•nt'· 
raux aiPnt ete proposes en reponse aux objeetifs qw· 
roftiep s"Hait assigne~ au depart et ~ur lesqm•ls nous 
rPv it>ndr·ons. 

:\lai~ dan~ un tl:'l domainP. l"experiPtH'P pratique P~t 
naturPIIernent synonyme d "enrichissement des in
formations et d<' po~~ibilites de pPrfPctionnement. 
L."oeeasion ofl"pr·tp par rinstallation d"un nom·el 
OJ"dinateur aupri>s des Communautes. qui justifiait 
U·eriture de nou\·eaux programmes. a ete saisie pour 
operer egalement unl:' refonte de Ia methode. en 
tirant parti des le<;ons fourniP~ par l'observation. 

La nom·l:'lle methode qui e~t deerite iei eonspn·p 
l"ideP fondamentale dP~ modNP~ mobiles propo~{·e 
par· ,J. Bongar·d. Pt rP]H'Pml )p~ prineipaux modi•)p~ 
formul(·~ par <·et autPUr. Par rapport a Ia ml>thO<k 
pree(•dPntP. Pill:' comportt• toutpfois unP sirnplifiea
tion :-wnsibiP du ]H"O<"Pssus d'ajustenwnt proprPnwnt 
dit Pt Ulll:' ('()Jl<'Pption tout a fait llOU\'1:'111:' dl:' Ia ('Or
l"Petion des vaiPurs Pxtn~mes. L "importaneP dt- Ia 
emwction des vaiPurs extri'-mPs pour Ia qualite dP 
rajustemPnt Pt Ia diftieulte dP leur corrPction. plus 
gmndPs quP prenr. sont d"aiiiPm·s parmi IPs prirwi
paiP~ constatations dP rPxperiPtl<'P anterit>urP. 

LPs nombrPUX tPsts irwlu~ dan~ Ia methodl:' dPS 
modPIPs mobilt•s n "ont pas ete c·onsPr'\'eH. lis avaiPnt 
~urtout pour but dP facilitPr )p contri))p du comportP
nwnt dl:' Ia methodl:' claws sa phasl:' dl:' demarragP. Pt 
);\ Oll di:'S option~ PfaiPnt PnvisagePS a J"originP. dl:'~ 

ehoix fixes St' sont finalement averes suffisants. 

CnP innm·ation. qui avait deja ete proposel:' par 
,J. Bongard. a ete introduitP: il s'agit de Ia (<~tylisa
tion >) du profil saisonniPr. qui consistP a annu)pr 
dans <'P dPrniPr )ps eomposantP~ qui nP depas~Pnt pa~ 
signifieativPmPnt Ia eomposantP irregulii>rP. ('p pro
<·P~sus permet dP <·on<·Pntrer l"ajustenwnt sur )ps 
spu)s mois signifieatifs. ee qui )p rPnd plu~ ~ensihiP. 
Pt d "edtn dl:'s ('OITI:'etions inuti)ps dans Ia misP a jour. 

La presentation dPs r(•sultats a ete simplifiep: ils 
sont rPgroupes en un tableau ri·<·apitulatif uniquP. 
<'P qui faeilite beaueoup les compar·aisons entre com
po~antes. CP tabiPau dP tra,·ail Pst <·omplete par d<>~ 
tahJeaux-graphi<jUI:'S. Ott figlii'Pilt e!Jtp a C0tl:' )ps don-

s 

neps des prineipa)ps compm;antPs et leur evolution 
~ous forml:' de eourbes par points en echelll:' semi
logarithmique (\·oir chapitre 4). 

f~tant donne la diffusion aetuelle dps ordinateurs 
eapables d"acceptl:'l' )ps programmP~ pffpetuant les 
ajustements Merits iei. il a paru utiiP dP <·ompletPr 
cet artiele par unP rPproduction dPs programmes 
PUx-memes et par·Jps notPs et diagrammPs nt'ePssain·~ 
;\ leur utilisation (voir chapitrP 5). 

,Je tiens a remerc·iN :\1. Dumas. Directeur general de 
)"Office :-;tatistique. et :\1. Paretti. Direeteur. d"avoir 
permis et encourage cPs travaux .• Je remercie egale
ment M. Debroux pour dP preeieux eonseils de pro
grammation et M. Picard qui m ·a aide de sa virtuo
site aux commandes de l"ordinateur et qui s'est 
charge des programmes auxiliairPs. En plus de son 
apport fondamental que j"espi>re avoir mis en evi
dPn<·e par ailleurs, je dois a ,J. Bongard de pertinentes 
<·ritiques d"une premii>re version de <'<' tPxte. 

012. ldh8 yhdm(p.~ dP Ia rnetlwde 

En abordant l"elimination des variations saison
nii>res. roHCE souhaitait repondrP a deux objeetifs 
PssentiPis: 

I. Dispospr d"mw mHhodP aussi universeiiP quP 
possible. c'est-a-dirP eapabiP d"ajustPr pffiea<"ement 
Ia plus IargP variete possible de serips eeonomiquPs 
mPnsuPIIPs. qup) quP soit leur <• eomportPmPnt >) 

saisonniPr. ('p SOUl'i etait inspir·e par l"optique du 
traitPBWilt en ordinateur dont run dPS a\·antages 
principaux Pst justenwnt dP pPrmPttrP l"ajustPment 
de nombreuses seriPs. Par· ailii:'UI'S. l"objPeti,·ite et Ia 
eomparabilite dPs resultats obtenus dans <·<>~ condi
tions sont des avantagPs appreeiablPs par rapport a 
Ia pratiqup des methodps (<sur mesurp >) Ott ron 
t•hoisit Un systPillP existant Pn fonetion dPS ser·ip~ 

tmit{·e~. 

2. ObtPnir le meiiiPur ajustement po~sihiP des don
ni·e~ It'S plus reeentes. ('·l:'~t-a-dire des donn•'•p,; ('()U
mntl:'~ dP misp a jour. qui inten•ssl:'nt beaw·oup p)us 
)p <·tmjon<"turi~tP que )ps donnees rHrospPetivPs. 

))p plus. l"applieation dP Ia methodP a ete volontain•
nwnt SOUtnisP a UllP contrainte pratique assez severP. 
<t ~a voir l'interdiction dP toutP intervention manuelle 
SUI" )p~ donneps brutes OU SUI' Jes resu)tats. 



LPs l'Onl·Ppts Pt les teehniqut'S propos{•;; par ,J. Bon
gard Ollt foumi dPs solutions Ol'igina)es a l'PS pro
b)(•nws Pt )pur applieation a pPrmis d'attPindrP dans 

UnP JargP lllPSUre Jes ohjPetifs fixes (mis a part cit'S 
eauses etrangi>rPs ;\ Ia m{•thodP du typP << aeeidPnts de 
programmation •> ou eneurs materidles. il n 'pst ja
mais arrive. sur un ensPmble d'Pnviron .'500 seriPs 
tmit{•PR. dP rpm•ontrer· un ajustement visihlement 
({PfpetUPUX). 

La reponse au souei d'univpr·saliU· est fournie en par
tie par l'idee mi>me de mod(•)p mohiiP qui admet que 
d!'s hypothi>ses simp)p;; J>PUVent suftire a <·onstittH•r 
urw approximation plausibiP dans un intervallP 
restreint et qu 'ainsi I' on peut rPmlrP eompte d 'mw 
generaJite de cas etPndUP beaueoup p)m; aisement 
que si I' on s 'impose une represPntation << globale •> sur 
un large intervalle. (•e qui eonduit a des hypotht>ses 
a Ia fois complexes et rigides. En ne retenant. eomme 
nous l'avons fait. que I' estimation eentrale de ehaque 
modeiP mobile, on peut aller au-deJa de l'idee initiate 
et admettre que I' on <• explique •> un point de Ia serie 
par son « voisinage •>. ee qui permet de passer plus 
naturellement et plus simplement a Ia synthesP des 
estimations obtenues par le deplaeemPnt des mo
dt>les. t:'ne autre earacteristique qui aeeroit Ia gene
ratite de Ia methode est que l'estimation du mouvP
ment saisonniPr n'Pst pas liee a une hypothi>sP 
rl priori de dependanee entre eelui-ei et Ia tendam·P. 
:\lais s'il existP une dependance de type lineairP 
(et a fortiori multiplieatif). Ia methodP l'utilise. Ceei 
a ete rendu possibiP en adoptant )ps coneepts dP 
<<forme>> l't << d'amplitude •> du mouvement saisonniPr. 
Ia forme etant supposeP relati\·ement stable et inde
pendante. et )'amplitude pom·ant varier. eventudle
ment en fonetion de Ia tendance. mais aussi indepen
clamment de eette derniere. 

Le eoncept du << eoeftieiPnt dP dilatation •>. qui tra
duit a Ia fois <• le dt>gre d'aeeord •> entre Ia serie brute 
Pt le mouvPmPnt saisonniPI' qu'on lui prPte. et 
l'amplitude de eP mouvpment saisonnier. pernwt lui 
d'ameliorer I'ajm;tpnwnt des donnees courantes 
pff{>etue dans Ia mise a jour. en tPnant comptP dP 
I'inforrnation apporteP par ees donnees. plus que rw 

)p fait Ia simple applieation tmditionrwlle cl'tm l'OPfti
<·iPnt saisonniN. Par ailleurs. l'e l'OPftil·ient possi·de 
l'interPssantP propriett'• dP diminupr· jusqu'A s'annu

IPr. si le mouvement saisonniPI' vient ;\ sP dM'omwr 
fortement. OU a disparaitT'P. l'e qui evite dPs ajustp
ments abPrrants et intempPstifs. 

Les formes prises en pmtique par l'PS eonl'Ppts dans 
Ia rnethl>dP de d{•saisonnalisation sont exposeps aux 
dutpitres l t't :J. !'t leur·s aspeds theoriques au 
<·hapitrP 2. 

0:!. Organisation du traitement des donnees 

LPs series statistiques a desaisonnalispr IWUVPnt etre 
SOIItniSPS. se)on IP eas. il J'un OU J'autl'P dP dPUX pro
grammes dP traitPnwnt sur maehine {•lectronique: 

LP traitement de basP. pfl'pdu{• par )p programme 
SEABIRD. sert a obtt>nir· dPs donnees ajustees 
rMmspedives et a caleult•r les paramPtres qui 
l'ameterisent le mouvemPnt saisonnier. II est 
n{•!'essairement utilise Ia prernit>re fois que l'on 
traite une serie. Par Ia suite. il doit Ptre rpnouvele 
i'i l'on eonstate quP les parametres ealeules prece
dPmment ont cPsse d'i>tre representatifs. par suite 
d'une deformation du mouvement saisonnier. En 
pr·atique. I'OSCE proeede a un renouvellement 
annuel du traitement dP base pour les s{•ries qu'il 
tmitP regulii•renwnt. Les seriPs dt>stin{•ps au trai
tement dP base doinnt etre dPS Series mensueJlps 
ininterrornpues eomportant un minimum dP 
72 mois Pt un maximum de 240 mois (1

). Pour le 
premier traitenwnt. on utilise un forrnulaire dP 
releve dPs donnees (•on~·u pour PtrP dirPdemPnt 
transcrit en l'artes perforees (voir Annexe 1 ). 

Le traitement de mi.~P a jour, effectue par )p pro
gramme HUD. sP sert des parametres issus du 
traitement de base pour ajuster les donnees cou
rantes au fur et a mesure de leur disponibilite. 
L'OHCE proeede ehaque semaine a un traitement 
tenant eompte des dernieres donnees parvenues, 
ainsi qut> des revisions eventuelles. Actuellement. 
plus dP 300 seriel'l sont traitePS et tenues a jour. 
En anrwxe B. tigure le plan de eodification utilis{· 

( 1) l'11 JH'O!(I'I\111111!' dt• traitPIIIt'llt ell's do1111,:.,., tl'illlt'stl'iPIIPs Pst t'IIYisagl• . .-\duPIIPmPnt. il Pst po"ihiP tit• traitPI' ,.,., sl•l'iPs J>HI' l'al'titi<·t' 
t'OIIsistant >l l't•pl·tt·•· tl'ois fois <·haqtH• tlollllt't' avant IP tmitPnwnt Pt ,\ n'utiliHPI' quP l!•s mois dl' miliPu tiP tl'imPs!l't' dans lt·s l't'sultats. 
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pour classer ces series. Les resultats du traite
ment de mise a jour sont accompagnes d'un 
graphique par p9ints etabli par l'ordinateur en 
echelle semi-logarithmique. Pour les series les 
plus importantes, ces << tableaux-graphiques >> sont 
reproduits photo-mecaniquement et diffuses sous 
forme de feuilles volantes. Par ailleurs, les resul
tats de )'ensemble des series traitees sont repris 
dans un bulletin hebdomadaire de statistiques 
conjoncturelles. Ce bulletin, qui contient egale
ment des series non desaisonnalisees, est edite 
automatiquement a Ia suite du traitement de 
mise a jour. 

Les programmes de calcul s'integrent en fait dans 
un systeme plus general d'archivage et de diffusion 
des series statistiques par voie d'ordinateur, qui 
comporte divers programmes auxiliaires de gestion. 
On citera seulement ici le programme LOVER 
(loader-verifier) qui sert a transferer sur bandes 
magnetiques, apres perforation sur cartes, le contenu 
des formulaires destines au traitement de base: 
LOVER effectue en meme temps un ensemble de 
verifications des donnees. 

Enfin, un programme intitule CHATH permet d'ob
tenir des resultats retrospectifs sous forme de 
tableau-graphique. 

03. Notions et notations 

Ce paragraphe rappelle quelques notions elementaires 
qui sont a Ia base d'un systeme d'elimination des 
variations saisonnieres. II precise en meme temps Ia 
terminologie et les notations qui representeront par
fois ces notions dans les textes qui suivent. Par souC'i 
de simplification, ces notations seront souvent inspi
rees de celles qui sont utilisees dans Ia programma
tion. 

Le systeme dont il est question ici est con<;·u pour le 
traitement de series de donnees statistiques men
suelles relatives a des phenomenes economiques. 
~ous appellerons simplement serie8 ces suite!' de 
donnees. 

Une analyse, maintenant classique, suppose que 
I' evolution que represente une telle serie resulte de Ia 
C'ombinaison de trois facteurs: le mouvement saison
nier, le mouvement de tendance (1

) et le mouvement 
irregulier (encore appele accidentel ou residue!). La 
methode exposee admet que, pour chaque terme de Ia 
serie, Ia don nee originale qui sera appelee <• donnee 
brute>> peut etre consideree com me Ia somme de trois 
composantes correspondant a chacun de ces facteurs. 

~ous noterons: 

XX : Ia donnee brute: 
XS : Ia composante saisonniere; 
XC : Ia composante de tendance; 
XI : Ia composante irreguliere. 

L'hypothese qui vient d'etre formulee se traduit par 
Ia relation suivante, valable pour chaque terme de 
Ia serie: 

XX = XH + XC + X I (03-1) 

La somme de Ia tendance XC et de Ia composante 
irreguliere XI Pst appelee <• chiffre ajuste •>: elle cor
respond a une donnee dont on a e)imine )e moUVP
ment saisonnier (mais non le mouvement irregulier). 

~otation: XA = chiffre ajuste. 

En tenant compte de Ia relation (03-1), le chiffrp 
ajuste XA peut etre defini par deux egalites equiva
lentes: 

XA =XC + XI 
XA =XX-- XH 

Par suite d'evenements accidentels ayant de fortes 
repercussions sur certains phE'momenes economiques, 
tels que greves, tempetes, cataclysmes, etc., ou 
encore par suite d'anomalies statistiques, voire par 
suite d'erreurs, certains termes d'une serie prennent 
parfois des valeurs anormalemPnt basses ou anorma
lement elevees. On dit alor·s qu'on se trouve en 
presence de valeurs extremes. De telles valeurs etant 
susceptibles de fausser gravement les calculs d'ajus
tPment, i) faut corriger )es donnees de fa<;•on a I'll 
eliminer les elements aberrants. Par extension, on a 

(
1

) II n'Pst pas tPnu <'ompte i('i dP Ia distin('tion supplementairP parfois faitP. a d'autres fins. entre mouvenwnt ('y('lique Pt tPndaneP a 
long terme. 
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aussi appele (I valeur extreme >> Ia valeur de Ia correc
tion effectuee a cette fin dans Ia premiere partie du 
traitement. 

Elle est notee : XE correction de valeur extreme. 

XE est en fait consideree comme une sous-compo
sante de XI qui, pour un terme de Ia serie, est nulle 
en l'absence de valeur extreme, et voisine de XI 
lorsqu'il existe une valeur extreme. 

Aux donnees brutes XX, aux chiffres ajustes XA 
et a Ia composante irreguliere XI correspondent des 
composantes corrigees des valeurs extremes et 
notees: 

XM : donnee brute modifiee; 
XAM: chiffre ajuste modifie; 
XIM : composante irreguliere modifiee. 

Les relations de definition des donnees modifiees 
soot: 

XM 
XAM 
XIM 

XX-XE 
XA -XE 
XI -XE 

Compte tenu de (03-1), on en deduit: 

XM = XS + XC "t- XIM (03-2) 

Les decompositions en composantes dont il a ete 
question jusqu'ici sont applicables a un meme terme 
d'une serie (quel qu'il soit d'ailleurs). Ces notions 
se retrouvent dans toutes les methodes, les relations 
additives pouvant toutefois etre remplacees par des 
relations multiplicatives. 

L'elimination des variations saisonnieres fait neces
sairement intervenir des hypotheses supplementaires 
qui portent cette fois sur !'evolution dans le temps 
d'une composante determinee. lei commence la 
multiplicite des points de vue et des interpretations. 
Cette question est developpee plus en detail au 
point 2. 

Sans approfondir maintenant, rappelons que les 
methodes classiques les plus simples supposent sou
vent qu'une ou plusieurs composantes obeissent 
a. une loi fixe pendant toute la periode analysee : par 
exemple que !'evolution de la tendance est rectiligne 
ou encore que les composantes saisonnieres sont 
rigoureusement constantes. (Bien que de telles 
hypotheses soient tres rigides, il existe des series 

dont Ia structure se rapproche de ces schemas, et 
pour lesquelles des approximations satisfaisantes 
ont ainsi ete obtenues a peu de frais. Dans le cas 
g{meral, Ia situation est helas moins simple). 

Par opposition a ce point de vue, Ia methode decrite 
ici se caracterise par }'idee que les hypotheses faites 
aux divers stades du calcul ne sont valables que dans 
un certain intervalle de temps, au <I voisjnage >> d'un 
terme. Par exemple on admet que, dans un inter
valle quelconque de 19 mois consecutifs, les compo
santes saisonnieres sont constantes pour un meme 
mois, que la tendance peut etre representee par une 
courbe du 3• degre, etc. On peut alors proceder a 
des estimations dans l'intervalle choisi puis, en se 
deplac;ant le long de la serie et en recommenc;ant le 
meme raisonnement, obtenir de proche en proche 
des series d'estimations. 

Lorsqu'on a affaire a des courbes tourmentees comme 
le sont souvent les series economiques, il semble 
intuitivement evident que des hypotheses de ce 
genre donneront plus facilement une bonne <1 approxi
mation>> de Ia realite dans un intervalle restreint que 
sur une longue periode. 

Cette idee generale a ete introduite et utilisee de 
fac;on systematique par M. Bongard dans la <I Methode 
des modeles mobiles>>, et elle s'est revelee fructueuse. 
Le principe en a ete conserve dans la methode 
SEABIRD. II s'est toutefois revele possible d'en 
simplifier considerablement l'app~ication sans in
convenient notable, en ne retenant que les estima
tions <I centrales >>des modeles mobiles de M. Bongard, 
estimations qui sont d'ailleurs les << meilleures >> 
comme M. Bongard l'a lui-meme fait remarquer. 

Aux hypotheses ou aux modeles <I locaux >> de la 
methode correspondent, dans le traitement des 
donnees, des suites de calculs effectues dans un cer
tain intervalle de temps, puis repetes sur un inter
valle voisin. Ces suites de calculs peuvent etre consi
derees comme des operateurs mobiles. L'exemple le 
plus connu est le calcul d'une moyenne mobile. 

II sera parfois question dans le texte de la longueur 
d'un operateur: ce terme designe le nombre de 
termes sur lesquels porte Ia suite de calculs operee 
entre chaque deplacement de l'operateur. Ainsi une 
moyenne mobile de <I longueur 5 >>est telle que chaque 
resultat soit Ia moyenne de 5 termes consecutifs de Ia 
serie. 
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l. REI'IUME DEl'\ METHODE:-; 
D'AJV:-;TEMENT 

II. Traitement de base (programme SEABIRD) 

LPs caleuls du traitement de hasP. tels qu 'ils sont 
pffe~tues par le progr·ammP SEABIRD. eomportent 
quatrP etapPS SUC'('PHSi\'PS. a sa voir: 

Ia eorrPetion des valeurs extl'i•mes: 
l'ajustement saisonnier proprement dit: 
le ealeul de caraeteristiquPs generales: 
les indicateurs de variation du trPnd en fin de 
serie. 

( 'es parties sont decrites rune aprf>s !'autre dans IPs 
paragraphes suivants: 

112. Oorrecfion des valeurs e.rtrhnes 

Quelle quP soit Ia methode utilisee. Ia correetion dPs 
valeurs extremes d'une serie aboutit toujours. en 
definitive. a Ia comparaison d'une composante 
(generalement Ia composante irreguliere) avec un 
eertain seuil considere comme le niveau maximum 
aeceptable. ce seuil etant lui-meme estime d'apri•s 
Ia serie originale. 

Le calcul de Ia composante de comparaison est lui
meme le resultat d'un ajustement prealable. Si !'on 
ne s'entoure pas de precautions particulieres pour 
l'effectuer. les resultats de cet ajustement prealable 
risquent d'etre fortement influences par les valeurs 
extremes eventuelles et de rendre douteuses les cor
rections effectuees, particulierement au voisinage 
de ces valeurs extremes. Des essais effeetues a 
!'ONCE a !'aide de series artificielles ont permis de 
constater que non seulement les corrections faites 
dans ces conditions pouvaient etre inefficaces mais, 
ce qui est plus grave. qu'elles pouvaient engendrer 
des distorsions supplementaires dans l'ajustement 
definitif. 

Pour tourner cette difficulte, nous avons con<;u un 
systeme particulier d'ajustement provisoire dont Ia 
principale caracteristique est d'etre a peu pres 
<• insensible 1> aux valeurs extremes. Ce systeme utilise 
un ~ operateur 1> de calcul auquel correspond une sous
routine du programme, baptisee <• MOTARD 11. Le 
principe de cet operateur est tres simple : il procede 
comme s'il allait effectuer une moyenne mobile 
simple. c'est-a-dire qu'il commence par extraire une 

suite de donnees eonsecutives de Ia serie mais, avant 
dt> caleuler Ia moyenne de cette suite. MOTARD en 
(·limine systematiquement les chiffres les plus eleves 
et les chiffres les plus bas. La moyenne est ensuite 
ealculee sur les chiffres restants. et affectee au milieu 
de l'intervalle, eomme une moyenne mobile normalt>. 

Ainsi. il y a tres pt>u de ehanees pour que les ternws 
rt>pris finalenwnt dans le ealeul soient inftuenees par 
dt>s valeurs PXtl'l~lllPS evPntuelles. X ous appt>lons 
11/0!fe/lne mobile fronquee IP resultat du ealeul pfff>etu{• 
par MOT A RD. La moyenrw mobiiP tronquet> pt>rnwt 
d '{•liminer des fluctuations irreguJif>I'f'S dans Ulle seriP. 
<·omme le fait unP moypnne mobilP ordinairP. 

Toutefois. ellp n 'pst pas utilisahiP pom PstimPr 
dirPetPment Ia tPrHlam·p a partir dPs donneps brutPS. 
ear le <• troneagP 1> detruit lt>s proprietes dt> filtragP 
du mouvement saisonnier que possi•dp par PxempiP 
unP moyPnne mobiiP ordinairP dP longuPur 12. 

Dans SEABIRD. le problf>nw de Ia tendance a He 
tourne Pn utilisant un pmeessus d 'estimation dirPetP 
dt> Ia composantP saisonnif>rP. CP processus debute 
par le ealeul des dtjferenre8 premiere8 (I) de Ia serie 
brute. A chaque suite de differences premieres con
l'Pmant un mois de meme nom. on applique l'opera
tPur :\'lOT ARD. Ensuite. les termes des 12 moyennPs 
mobiles obtenues sont replaces dans leur ordre 
chronologique. 

A ('{' stade. on a obtenu UIH:' serif' de differences pn·
mieres eri quelque sorte debaJ'I'assees du mouvement 
irregulier. La nouvelle seriP subit alors une operlltion 
de <• centrage 1> qui consiste a rendre nulle toute somme 
de 12 termes consecutifs. Cette operation equivaut 
a eliminer !'influence de Ia tendance. Le residu peut 
done etre considere com me representant les differen
ees premieres du seul mouvement saisonnier. En 
'' reeumulant 1> ces differenees. on obtient une estima
tion de Ia composante saisonnierf'. 

La composante saisonniere peut etre deduite dt>s 
ehiffres bruts pour obtenir des ehiffres ajustes. C't>s 
chiffres ajustes contiennent eventuellement des 
valeurs extremes, mais il est maintenant possible 
d'utiliser MOTARD pour estimer une tendanee 
<• libre 1> de ces valeurs extremes, puisque !'operation 
ne fait plus intervenir de filtrage. Entin. la differeneP 
<• ehiffres ajustes moins tendance 1> donne Ia eompo-

(I) On appelle "differenee pr!'miere. Ia differ!'ll<'!' d!' d!'UX t!'I'ID!'H C'Oilsecutifs d!' Ia seri!'. 
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:-;ante irr~guliere qu 'it re:-;te a com parer a un seuil 
d'•u·ceptation. 

Le seuil d'acceptation est determine en multipliant 
par un coefficient fixe rerarf moyen (1

) de la compo
:-;ante irreguliere au coi8inagP du terme test~. ('et 
,, ecart moyen mobile •> est calcule en appliquant 
JIOTARD ala s~rie des valeurs absolues de Ia com
posante irreguliere: de cette fa<;on, le seuil d'accepta
tion n'est pas influenee par les valeurs extremes. 

En definitive. les valeurs de Ia composante irreguW•re 
sont comparees au seuil d ·acceptation correspondant. 
Lorsqu'elles depassent ee seuil. elles sont considerees 
comme des valeurs extremes et deduites des donnee:-; 
brutes. Les donnees brutes ainsi corrigees serviront 
de point de depart pour l'ajustement saisonnier 
proprement dit. 

113. Aju8temenf 8a/:8onnier propremenf dif 

L ·ajustement saisonnier debute par une estimation 
provisoire de la tendance. Cette ·estimation est 
obtenue en appliquant aux donnees brutes corrigees 
des valeurs extremes une moyenne mobile ponderee 
de 19 termes. Cette moyenne. due a ,J. Bongard. 
possede Ia propriet~ de '' filtrer •> le mouvement sai
sonnier et le mom·ement irr~gulier. sans deformer de 
fa~·on appreciable les tendances, parfois mouvemen
t~es, que ron rencontre dans les s~ries economi
ques e). On notera egalement que les resultats eta
blis par J. Bongard permettent d'obtenir des estima
tions de tendance a proximite des extremites dP Ia 
s{•rie. 

La suite des differenees entre les donnees brutes coJTi
gees et Ia tendanee (ecarts a Ia tendance) constitue 
une 8erie 8fationnaire (c'est-a-dire dont le niveau est 
stable et. en l'O<·currence, nul). Elle n•presente Ia 
somme de Ia composante saisonniere et de Ia com
posante irreguliere. Cette serie est notee Z. En 
reprenant les symboles deja decrits au point 03, on 
peut ecrire : 

Z = XM --XC 
- XH ~ XIM 

Helon Ia conception qui avait ete retenue dans Ia 
methode des modeles mobiles et qui est eonservee i<·i. 
le mouvement saisonnier est considere comme n•la
ti,·ement stable dans le temps du point de vue de sa 
''forme •>, mais com me susceptible de ,-ariations 
d'amplitude progressives a relativement court terme. 
Cette conception correspond a run des types de 
<<modeles mobiles•> de J. Bongard. et e'est peut-f>tre 
l'tm des plus fructueux. 

Dans les calculs. Ia notion de forme est represenh'e 
par le profil 8ai8onnier. note PHX e). La variation 
d'amplitude est representee par le coefficient de 
dilatation, note DELT (4 ). 

La composante saisonniere XH s 'exprime com me un 
produit du profil saisonnier PHN par le coefficient 
de dilatation DELT soit, avec les notations cit~es: 

XH = DELT x PSN 

Avant l'estimation du profil saisonnier. Ia sene 
stationnaire Z est normee. c'est-a-dire qu'elle subit 
une correction qui Ia ramene a une amplitude 
moyenne constante. La s(·l'ie stationnaire normep 
Pst notee ZN. 

l'nP premiere estimation du protil saisonnier est 
alors obtenue en eliminant Ia composante irreguliere 
dans Ia serie ZN: a I' aide d'une moyenne mobile 
appliquee a chacune des 12 suites de termes relatifs 
a un mois de meme nom. 

LPs resultats sont reclasses dans }pur ordn• chronolo
~ique et Ia somnw de 12 termes consecutifs ramenee 
<t zero (operation de(< centrage •>). Le profil saisonniPr 
ohtPnu est appele profit saisonnier brut. 

En regie generate. s'il existe un veritable mouvement 
saisonnier. le profil saisonnier brut fait apparaitre 
pour certains mois des valeurs nettement superieures 
a celles de Ia composante irreguliere, alors que pour 
d'autres mois. ees valeurs sont faibles et ne depassent 
pas sensiblement les variations accidentelles. Dans 
ee dernier cas. il est difficile d'affirmer que restima
tion trouvee pour Ia valeur du profil saisonnier est 
reelJpment significative et n'est pas simpJement dup 

( 1 ) J;(•l'art mop•n <l'unl' \·ariabll' null!' en moyenne est simpl<'m<'nt Ia mo~·enne des \'aleurs absolues de c·ette varia hit•. 
{') Chaque resultat dt> moyenne. retl'nu dans HEABIRD. <'orrespond a !'estimation au point • C'entral• du modele de 1!1 point~ tel quP 

l'utilisait Ia mtlthodl' dps modi•)ps mobiles. 
(') ll"un l'ertain point de \'Ul' et en simplifiant quelque peu, le profit saisonnier peut Hre considere comme une composantt' saisonnii>rP 

ranwnee a une amplitude constante. Toutefois. une definition claire ne peut Hre donnee sans recourir a des developpenwnts mathema
tiquPs volontairement l'Xclus de ce resume. II en est de me me pour le '' coeffic·ient de dilatation • dont il est question ensuite. Les lecteurs 
inten•sses voudront bit>n se rt>porter au point 2 : C'onsiderations theoriques. 

('
0

) Lt> <·opffic·ient DELT tiPnt egaleml'nt comptl' dl' Ia t•orrelation entre le profit saisonnier et les ecarts a Ia tendance. En fait. il nl' mesurl' 
doni' pas Sl'ulenwnt d!'s variations d'amplitude. Ce point sera precise plus loin. 
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a !'inevitable approximation du calc~l qu'entraine 
!'existence du mouvement irregulier. II est alors 
preferable d'annuler le profil saisonnier pour les 
mois en question. Cette solution est en effet sans in
convenient pour l'ajustement courant et elle evite 
d'aggraver l'irregularite de Ia serie brute par des 
ajustements sans signification. L'annulation des 
valeurs non significatives est suivie d'une nouvelle 
operation de centrage, afin de retablir Ia nullite en 
moyenne du profil saisonnier. 

L'ensemble du processus de test et de correction des 
valeurs non significatives est appele <<stylisation du 
profil saisonnier >> et il en resulte un profil saisonnier 
stylise. 

Le profil saisonnier est l'un des deux facteurs dont 
le produit constitue Ia composante saisonniere, 
l'autre etant le coefficient de dilatation. 

__!l a deja ete dit plus haut que le coefficient DELT 
representait Ia variation d'amplitude du mouvement 
saisonnier. Plus precisement, DELT est une variable 
definie dans le cadre d'un modele mobile dont on peut 
donner une idee approche~ sans recourir aux formu
lations mathematiques. Ce modele, comme les autres 
modeleJ,mobiles, est considere comme valable locale
ment, clest-a-dire dans un certain intervalfe qui, 
dans le tas present, a ete choisi egal a 12 mois. On 
admet q\}e dans cet intervalle, Ia serie stationnaire Z 
est proportionnelle, aux erreurs d'observation pres, 
au profil saisonnier PSN. Le coefficient de dilatation 
DELT est une estimation du facteur de proportion
nalite. On peut concevoir intuitivement que ce 
facteur varie selon l'amplitude moyenne du mouve
ment saisonnier local. 

Toutefois, Ia methode utilisee pour calculer !'estima
tion DELT (1

) lui confere une autre propriete inte
ressante (notamment pour Ia mise a jour) : sa valeur 
depend aussi de Ia correlation entre Ia serie sta
tionnaire et le profil saisonnier. La valeur de DELT 
s'accroit lorsque cette correlation est elevee, elle 
decroit lorsque cette correlation est faible. II en 
resulte que si le profil saisonnier cesse d'etre repre
sentatif dans une certaine partie de Ia serie, DELT 
devient tres petit, voire nul, et il en est de meme de Ia 
composante saisonniere XS. Le chiffre ajuste devient 
alors proche du chiffre brut. 

(
1

) II s'agit de Ia methode dite des moindres carres. 

Dans Ia mise a jour, cette propriete joue un role de 
<< garde-fou •> en cas de changement important du 
profil saisonnier: l'affaiblissement automatique de 
DELT ·evite alors des ajustements aberrants. 

On calcule DELT par Ia formule: 

L:(Z x PS~ 
DELT = ~(P~X x PRN) 

danslaquelle le numerateur et le denominateur repre
sentent une somme de produits dont les elements sont 
calcules pour chaque terme d'un intervalle de 
12 mois. 

Les estimations obtenues pour PSN et DELT doivent 
maintenant etre etendues aux extremites de Ia serie. 
En effet, un certain nombre de termes ont ete 
<< perdus •> dans les calculs notamment parce que les 
estimations par moyennes mobiles ou modeles mo
biles sont generalement appliquees a~ centre d'un 
certain intervalle. · 

Le profil saisorinier PSN etant stable par hypothese 
est simplement repete pour les mois homologues. 
Pour extrapoler le coefficient DELT, Ia methode 
tire parti des liaisons eventuelles (de type lineaire) 
entre !'amplitude du mouvement saisonnier et Ia 
tendance e). Un coefficient de regression calcule a 
cet effet permet d'exprimer Ia variation de DELT en 
fonction de Ia variation de Ia tendance dans le 
meme intervalle. Ce coefficient est repris dans les 
~ caracteristiques generales •> (voir 114) et utilise dans 
Ia mise a jour. 

Connaissant le profil saisonnier et le coefficient de 
dilatation, il est maintenant possible de calculer Ia 
composante saisonniere d'un bout a l'autre de Ia 
serie, a I' aide de Ia relation de definition : 

XS = DELT x PSN 

En deduisant cette composante saisonniere des don
nees brutes corrigees des valeurs extremes, on obtient 
des chiffres ajustes (egalement sans valeurs ex
tremes) : 

XAM = XM-XS 

A ce stade, toutes les composantes utiles ont ete 
obtenues, et l'ajustement saisonnier proprement dit 
pourrait theoriquement se terminer. Toutefois, l'esti-

e) Selon une terminologie repandue, Ia methode tient compte du caractere multiplicatif eventuel des series, et plus generalement de~ 
liaisons lineaires entre composantes saisonnieres et tendance. 
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mation de Ia tendance obtenue au debut des calculs 
d'ajustement (moyenne ponderee de 19 termes) pre
sente un type de courbe juge trop << rigide >> par les 
conjoncturistes qui utilisent les series de l'OSCE. 
Ces derniers preferent une courbe plus <<sensible •> 
qui reflete meme les aleas a court terme les plus 
significatifs et qui n'elimine que les fluctuations 
mineures a tres court terme (1

). Dans le programme 
SEABIRD, une tendance de ce type est estimee en 
appliquant une moyenne mobile de longueur 5 aux 
chiffres ajustes. 

Le choix d'une moyenne <• courte •> com porte un 
avantage subsidiaire, c'est de restreindre, en impor
tance et en quantite, les revisions des derniers termes 
qu'entraine Ia prise en compte d'une nouvelle donnee, 
dans le traitement de mise a jour. Mais dans ce traite
ment de mise a jour, l'ajustement des nouvelles 
donnees sera fait en utilisant pour les mois ante
rieurs les ecarts a Ia tendance <• courte •>, lesquels sont 
en moyenne plus petits que les ecarts a une tendance 
plus <• longue •>. Pour eviter Ia discontinuite qui pour
rait en resulter entre les resultats du traitement de 
base et ceux de Ia mise a jour, SEABIRD recom
mence I 'ajustement a partir d 'une nouvelle serie 
stationnaire (les ecarts a Ia ten dance courte) mais, 
cette fois, en supposant le profil saisonnier connu. 

A pres ce deuxieme cycle de calcul, les chiffres ajustes 
definitifs sont obtenus en reajoutant les valeurs 
extremes eventuelles qui avaient ete prealablement 
eliminees: 

XA = XAM + XE 

Enfin, Ia compbsante irreguliere s'obtient en cal
culant les ecarts entre chiffres ajustes et tendance : 

XI= XA-XC 

ll4. Calcul de caracteristiques generales 

Les caracteristiques generales calculees dans SEA
BIRD permettent de se faire une idee sommaire de 
ce qu'on pourr'ait appeler le <• comportement •> de Ia 
serie vis-a-vis des variations saisonnieres. Ces carac
teristiques renseignent sur !'importance relative des 

diverses composantes et sur leur degre de dependance 
mutuelle. 

En pratique, des calculs semblables sont faits separe
ment pour Ia composante irreguliere et Ia composante 
saisonniere, par rapport a Ia tendance prise comme 
element de co.mparaison. Sauf indication contraire, 
les explications fournies pouT Ia composante saison
niere sont done valables <• mutatis mutandis>> pour 
Ia composante irreguliere. 

Chacune de ces deux composantes etant <• nulle en 
moyenne >>, une mesure simple de leur amplitude 
moyenne (ou, si l'on prefere, de leur dispersion) est 
fournie par Ia moyenne des valeurs absolues de tous 
leurs termes (ecart moyen). Par ailleurs, on considere 
Ia moyenne generale des termes de tendance (qui est 
approximativement egale a Ia moyenne generale des 
chiffres bruts) comme representant le niveau moyen 
de Ia serie. En exprimant !'amplitude moyenne en 
pourcentage du niveau moyen, on obtient Ia caracte
ristique d'amplitude relative d'une composante telle 
qu'elle figure dans les resultats de SEABIRD. 

II est interessant de savoir dans quelle mesure 
!'evolution dans le temps des amplitudes locales de 
Ia composante saisonniere et de Ia composante irre
guliere depend de !'evolution de Ia tendance. 
SEABIRD fournit a ce sujet des caracteristiques de 
liaison lineaire : 

Le coefficient de correlation entre !'amplitude 
locale de Ia composante consideree et Ia tendance. 
Pour Ia composante saisonniere, !'amplitude 
locale est representee par DELT e). Pour Ia 
composante irreguliere, !'amplitude locale est 
estimee par une moyenne mobile de longueur 12 
des valeurs absolues de cette composante. 

Le coefficient de regression entre ~mplitude locale 
et tendance, ainsi que Ia constante de regression. 

Ces caracteristiques permettent notamment de juger 
dans quelle mesure les variations d'amplitude du 
mouvement saisonnier peuvent etre << expliquees •> 
par !'evolution de Ia tendance. Dans le cas connu de 

( 1 ) Pour Ia clarte des idees, il est peut-etre regrettable que le meme mot,- tendance -,serve a caracteriser une evolution a tres long 
terme ou l'on s'interesse a des fluctuations sur plusieurs annees, voire des decennies, et une evolution a court terme ou les variations 
mises en evidence n'interessent que quelques mois. Mais cette extension de sens est solidement consacree par !'usage. Le remede utilise 
dans ce texte est de qualifier le substantif en parlant de ten dances longues et de tendances courtes, lorsqu'il existe un risque du confu
sion. 

(
1

) DELT, com me on l'explique par ailleurs (voir 113 et 23), ne reftete pas uniquement les variations d'amplitude de Ia·composante saison
niere, mais aussi Ia correl_!ttion locale entre les ecarts a Ia ten dance et le profil saisonnier. La phrase du texte est done une simplification 
de langage qui n 'est correcte que si Ia com\lation est stable. 

15 



s{•ries dites '' multiplicatives •>, on trouvera un coefti
eient de correlation proche de 1, un coefficient de 
regression egalement voisin de 1' et une faible 
constante de regression. Dans le cas de series dites 
<• additives •>. coefficient de correlation et coeffieient 
de regression se;ont proches de 0. 

Tous les degres intermediaires sont naturellemtmt 
possibles. Quelle que soit l'intensite de Ia liaison, 
caracterisee par le coefficient de correlation. HEA
BIRD en tient compte dans les estimations de tin de 
serie. en utilisant le coefficient de regression entre 
amplitude de Ia composante saisonniere et tendance 
pour '' extrapoleu DELT. (Le meme processus est 
utilise dans le traitement de mise a jour). Cette 
methode englobe par consequent dans un processus 
unique, les facultes propres a diverses methodes 
basees sur une hypothese specifique de liaison entre 
mouvement saisonnier et tendance e). 

IIi>. Indicafeur de variation de la tendance 

LP eonjoncturiste observant !'evolution d'une s(·rie 
statistique se pose souvent Ia question de savoir si Ia 
dernii>rl' domu'e di8ponible traduit un '' ralentisse

ment •>. une '' aceeleration •> ou une '' stabilite •> par 
rapport 1\ !'evolution de Ia tendance au cours des 
mois pree{•dents. 

L 'estimation de Ia tendanee qui figure dans le tablt>au 
<iPs resuJtats de J'ajustt-ment flOUr Jes derniers mois. 
IH:' peut fournir Ulle reponse a cettP question, pas 
plus d 'ailleurs qu ·aueunP autre estimation de ten
danep obtenue par ajustement d'unP seuJe serie. 
Dans SEABIRD. les trois derniers chiffres de ten
dance sont alignes (cP sont simplement les points 
d'unP droitt- ajustee aux einq derniers ehiffrps 
ajust(•s) et par eonsequent ils ne peuvent montrer 
aueun ralentissenwnt ni aueune acceleration. lis 
rPtiHent seulement Ia pente '' moyenne •> de Ia tPn
danee au eours dPs derniers mois. 

A titrP experimental. un indicateur d'un type nou
\'Pau a Pte introduit dans HEABIRD. II ne fournit 
pas unP r{•ponse precis!:' a Ia question posee, mais 
SPUIPmPnt Ull element dt- jugement que !'on peut 
utilisPr comnw mw sortP dP pmbabilite. 

LPs notions de ralt·ntisst-nwnt ou d'acceleration sup
posent qup !'on comparp Ia pente d'une courbe entrP 
dPux intervaJip,.; ,.;tweessifs. ou encore que !'on consi-

dere.la ''configuration •> de trois points sueeessifs. Si 
ces trois points presentent un creux, il y a accelera
tion, s'ils presentent une bosse, il y a ralentissement, 
s'ils sont alignes, il y a stabilite. Dans REABIRD, 
cptte configuration est caracterisee par un coefficient 
dP (<flexion>) que !'on calcule tout au long de Ia serie 
pour deux sortes de ,, sequences>) de trois donnees : 

d'une part: tendance (I-2), tendance (I-1). ten

dance (1): 

d'autre part: tendance (I-2). tendance (I-1 ), chiffre 
aj u.ste (I). 

LP premier resultat s'appelle DRC, le second s'appelle 
DRA. 

On construit ensuite une distribution conditionnelle 
de DRC lie par DRA, c'est-a-dire que pour chaque 
tr·anche de valeurs de DRA, on calcule le nombre et 
IP pourcentage de cas ou DRC est positif et le nombre 
et le pourcentage de cas ou il est negatif (ou nul). 

On peut ainsi juger dans quelle mesure Ia variation 
d'un chiffre ajuste (qui peut etre ealcule jusqu'au 
dernier terme) par rapport aux termes de tendancp 
precedents, a frequemment ou non correspondu dans 
le passe a une variation de tendance dans le meme 
sens. Relon l'ecart des frequenees observees, cet 
examen devrait inciter a l'optimisme, au pessimisme, 
... ou a beau coup de prudence. 

Les resultats sont fournis dans SEABIRD sous forme 
d'un tableau a cinq colonnes. La premiere colonne 
indique Ia limite superieure des classes de valeurs de 
DRA: ces classes sont choisies de fa~·on telle qu'ellt-s 
eontiennent un nombre ega! d'observations: Ia 
dt-uxieme colonne indique le nombre de cas ou 
DRC est negatif (frequence de ralentissement) et Ia 
troisieme le nombre de cas oil DRC est positif 
(frequence d'acceleration); Ia quatrieme et Ia cin
quieme colonne donnent les frequences relatives 
e'pst-a-dire le pourcentage de cas ou DRC est positif 
ou negatif. 

Dans le programme de mise a jour, Ia valeur de DRA 
Pst calculee pour chaque donnee nouvelle et le pro
gmmme se refi>re ensuite a Ia table decrite ci-dessus 
pour trouver les frequences correspondantes de 
DRC qui jouent en quelque sorte le role de probabili
t<·s de ralentissement ou d 'acceleration de Ia tendance· 
au dernier mois connu. 

(
1

) l'ar PXPtllplt•. Ia mt'•thodt• du Burt>au of the Census dt•s f:tats-l'nis (nt{•thode ~hiskin) impliquP une hypothi>st> multipli(·ati,·e. <'t>llt> dt•ln 
Bundt>sbank I'll AIIPmagnP impliquP unP liaison linfairP. 
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I:?. Traitement de mise a jour (programme 
SUD) 

LP traitement de mise a jour permet de completer 
les resultats du traitement de base en tenant compte 
des nouvelles donnees devenues disponibles. II per
met egalement, pour autant qu'elles ne soient pas 
anterieures aux 24 derniers mois, de tenir compte des 
donnees revisees. 

En fait, le programmP assimi]p les donnees reviseeR 
a des donnees nouvelles et effectue Ia mise a jour 
tPrtlle apres terme dPpUiS Je chiffre revise )e plus 
aneien qui est fourni. jusqu'au dernier chiffre 
disponible. Dans les methodes traditionnelles, Ie 
traitement de mise a jour consiste simplement a 
appliquer un coefficient saisonnier aux nouveaux 
chiffres bruts. Ce procede se legitimait par le souci 
de limiter le plus possible des calculs effectues 
manuellement, mais il tire tres peu parti de !'infor
mation apportee par les termes nouveaux. La mise 
a jour <• en ordinateur •> qui est decrite ici in corpore un 
<• mini-ajustement •> dont le temps de calcul addition
nel est negligeable par rapport a !'edition des resul
tats, mais qui permet de teniT compte d'une part de 
Ia presenee d'eventuelles valeurs extremes, d'autre 
part des variations d'amplitude du mouvPment 
saisonniPr. 

('om me dans )p traitement de base, on procedP tout 
d'abord a Ia detection des valeurs extr£-mps evPn
tupJips et a leur correction. La detection est effee
tuee en comparant Ia composante irreguliere a un 
st-uil qui tient compte non seulement de Ia variation 
moyenne de Ia composante irreguliere, mais aussi 
dP Ia variation moyenne de Ia tendance. Ceci com
pense le fait que les erreurs d'estimation de Ia tPn
dance, relativem(mt elevees en fin de periode. S(' 
repercutent directement sur !'estimation de Ia com
posante int~gulit\re. 

On calcule d'ahord un chiffre ajuste preliminaire Pn 
deduisant du chiffre brut Ia eomposante saisonnierp 
obtenue en supposant provisoirement stables protil 
saisonnier et coefficient de dilatation. Pour obtPnir 
Ia eomposante irreguliere, il faut main tenant soustrai
re du chiffre ajuste une estimation de Ia tendaneP, 
mais il est souhaitable que cette derniere ne soit pas 
influencee par une eventuelle valeur extreme. CP 

r{-~mltat est obtPnu danR :-It'D dP Ia ml>nw fa<;on 
qm' dans )p traitPmPnt dP hasP: dam; Ia suitP des 
dPrniers chiffres ajustes. on t'-liminP )ps ,·alt'Urs IPs 
plus faibles et les \'aiPurs leR plus eiPvePS. puis 011 

ajustP une droite a Ia suitP dPs chiffrt-s I'Pstants. 
L 'extrt'-mite de cettP droitP donnP I'PRtimation dP Ia 
tendance desireP. La eomposantP irrt'guli{·re qui pPut 
maintenant £-trP ealculee par difft~t'PtH'P pntJ·p chiffrp 
ajuste et tendance est compat·{'P au sPuil dP detpetion. 
1-\'il y a dt'-passpment. Ia composantP irr{-gulierp est 
annuleP et considt'-ret' comme vaiPUJ' extrf.nw. 

A partir dPs chiffres ajustt'S eventueJipmpnt CotTiges 
des valeurs extremes, il est maintPnant possibiP dP 
calculer de meilleures estimations de tPndam·p pour 
les derniers termes de Ia scriP. C'est ace stadP qu'in
tervient Une reevaluation des variations d'amplitudP 
du mouvement saisonnier a l'extremite dP Ia st'-riP. 
compte tenu de ]'information apportep par les chiffrps 
nouveaux. La suite des ecarts entre IPs chiffi·es bruts 
corriges et Ia tendance pour les 12 dernierR ternws 
permet de calculer une nouvelle estimation du coeffi
cient de dilatation centree sur le 6e terme avant Ia 
tin. Pour les termes suivants. le coefficient dP dilata
tion est extrapole a l'aide du coefficient de regression 
calcule dans le traitement de base, ce qui permet de 
tenir compte des liaisons eventuelJes entrP I'ampJi
tude du mouvement saisonnier et Ia tendancP. 

En utilisant les nouvelles ·estimations du coefficient 
de dilatation, on recalcule pour Ia fin de Ia serie unp 
eomposante saisonniere, des chiffres ajustes et unP 
tendance, definitifs cette fois. Par souci d'homog<'-
nt'-it<'- des resultats, Ia composante irreguli!>re et IPs 
vaiPurs extremes sont egalement recalculees en tin 
dP serie par rapport aUX estimations definitives des 
ehiffres ajustes et de Ia tendance. 

En dehors dt's ealculs de desaisonnalisation propr·e
ment ditP. )p programme RUD utilise les indieatPUJ's 
de variation du tn-nd calcules dans le traitement de 
base. La variable << DRA •> detinie plus haut dans Ia 
description du traitement de base (voir I Hi). pst 
calculee jusqu·au dernier ternw. Chaqm• valeur 
trouvee appartient a l'une des elasses dt'>tennin<'-es 
dans le traitt·uu·nt de base. Rl'D reperP cettP classP 
et reRtihw IPs fr<'-quences correspondantes de ralen
tissement ou d'acc<'-leration du trend e). 

(
1

) ('t•s r{•sultats. <'al<'ules a titn• f'xperimental. rw tigm·f'nt que sur le •tableau de travail'' tldite par Hl'D. Cf' tahlf'au nP fait pas l'oh_jPt 
d'unf' diffusion en dPhors des spn·i!'t's dP Ia Commission. 
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2. ARRIERE-PLAN THEORIQUE e) 

21. Introduction 

II a deja ete dit, dans les <• Notions et notations •> 

(§ 03) qu'une serie de donnees brutes (notees XX) 
etait consideree comme Ia somme de trois composan
tes a savoir: une composante de tendance (XC), 
une composante saisonniere (XS) et une composante 

irreguliere (XI) : 

XX = XC L xs -!- XI (2-l) 

Pour Ia clarte de !'expose, nous laisserons de cote 
pour le moment Ia question des valeurs extremes, 
en supposant que Ia serie n'en contient pas. 

Precisons tout d'abord quelques concepts de repre
sentation qui seront utilises par Ia suite. Une serie 
chronologique se presente pour nous comme une 
suite de nombres ordonnes dans le temps: en pratique 
nous aurons toujours affaire a des suites comportant 
un nombre fini de termes que l'on peut numeroter 
de IaN. 

Selon les proprietes ou les relations que l'on veut 
inettre en evidence, il est commode d'utiliser l'une 
ou !'autre de deux representations mathematiques 
possibles: 

Si l'on s'interesse a !'evolution dans le temps des 
valeurs successives de Ia suite, elle sera generale
ment consideree comme une fonction du temps a 
laquelle on peut se referer, so it so us un aspect 
geometrique (une droite ou une cubique par 
exemple), soit sous son aspect algebrique (un 
polynome par exemple). De plus, cette fonction 
peut etre de nature aleatoire. 

Si l'on veut mettre en evidence des relations ou 
des operatrons entre plusieurs suites (les diverses 
composantes, par exemple), il sera souvent plus 
pratique de considerer les suites de termes com me 
des vecteurs. Cette fois ('J}COre, on se referera soit 
a I' aspect geometrique (sous-espaces, projections), 
soit a !'aspect analytique (equations vectorielles). 

La relation (2-l) est ecrite pour un terme quel
conque. Si nous notons "XX le vecteur a N dimen-

sions forme par Ia suite complete des donnees brutes. 
et de meme xc Ie vecteur de tendance, xs Ie 
vecteur saisonnier et XI le vecteur irregulier, Ia 
relation (2-I) devient : 

x-x = xc + xs + xr (2-2) 

On peut encore l'ecrire sous Ia forme equivalente: 

XX(I) = XC(I) + XS(I) + XI(I) I= l,N (2-3) 

oil I represente le rang du terme considere, qui varie 

de IaN. 

II est clair que si I' on considere une fraction seulement 
de Ia serie, limitee par exemple a M termes, Ia rela

tion (2-2) qui porte cette fois sur des vecteurs a M 
dimensions, garde Ia meme forme. Dans Ia relation 
(2-3), les limites de I deviennent I aM. 

Pour pouvoir estimer les composantes de Ia sene 
brute, il faut supposer qu'elles obeissent a certaines 
lois, ou qu'elles satisfont a certaines hypotheses. 
Nous appelons modele !'ensemble de lois et d'hypo
theses valable sur une certaine fraction de Ia serie 
et qui permet de definir les composantes. Un tel 
modele constitue une representation abstraite qui 
n'est malheureusement pas verifiable par !'observa
tion directe, puisque les composantes qu'il decrit 
n'ont pas d'existence reelle. Cependant, ces compo
santes concretisent certaines proprietes des series 
brutes qui, meme vagues, sont observables et que 
le modele doit <• reconnaitre •> et traiter en consequen
ce. On s'attend simplement a ce que les modeles 
rendent compte de fa~~on convenable de ces pro
prietes, et ceci dans le plus grand nombre possible de 
cas puisque nous avons choisi une methode unique. 

La principale propriete que nous avons a considerer 
est !'existence, ou la non-existence, de periodicites 
annuelles dans les fluctuations de Ia serie brute. Ces 
periodicites constituent les variations saisonnieres 
dans leur sens le plus large. Si elles existent, Ia 
methode doit en permettre !'elimination, non seule
ment dans le passe, mais aussi dans l'avenir. Ceci 
signifie que les modeles doivent permettre de distin
guer, dans !'analyse des variations de Ia serie brute, 
ce qui est permanent et ce qui est ephemel'e. S'il n 'y a 

(
1

) Hauf indication contraire, les citations de ce chapitre sont extraites de: J. Bongard, Elimination des variations saisonnii>res par Ia 
methode des modeles mobiles, Informations Htatistiques n• l-1963. 
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pas de periodicites. Ia methode doit etre capable de 
ne rien faire, elle ne doit pas <• inventer>> des variations 
saisonnieres. 

La simplicite de definition du mouvement saisonnier 
n ·e~t qu'apparente, mais pour les deux autres com
posantes, les criteres sont encore plus vagues : en 
particulier, Ia ligne de demarcation entre Ia tendance 
et Ia composante irreguliere est tout a fait indefinie 
et, en pratique, largement subjective. Ri nous consi
derons maintenant les relations entre composantes, 
elles vont, selon les series, de l'independance a des 
liaisons etroites. 

Dans ces conditions, il semble, sinon impossible. du 
moins impraticable de recourir a un modele unique 
qui, avec une precision suffisante, serait capable a 
Ia fois de representer !'ensemble d'une serie quel
conque et de tenir compte des differents cas d'inter
action entre composantes e). 

II est par contre beau coup plus facile de concevoir des 
modeles constituant une approximation convenable 
sur une portion limitee de Ia serie : il est clair par 
exemple qu'une droite est une approximation de Ia 
tendance en general inacceptable pour une serie de 
10 ans, alors que sur un intervalle reduit a 12 mois 
!'approximation sera deja tres amelioree dans beau
coup de cas. En depla~·ant un modele <• court>> de 
mois en mois, on peut obtenir des suites d'estima
tions couvrant finalement !'ensemble de Ia serie. 

,J. Bongard, a qui !'on doit cette idee simple et 
efficace, a baptise <• modeles mobiles>> ces systemes 
glissants, par une analogie evidente avec le pro
cessus de calcul des moyennes mobiles. Selon ses 
propres termes, <• du fait de Ia portion limitee de serie 
traitee a chaque fois, un modele simple et standard 
a de fortes chances de convenir non seulement a 

toutes les parties de Ia serie, mais encore a une gam me 
etendue de series diverses. En effet, sur un intervalle 
peu etendu, des fonctions mathematiques simples 
suffisent pour donner une representation acceptable 
de Ia realite >>. 

Les principaux modeles con~·us par Bongard comme 
parties de sa methode ont ete repris ici e). Nous 
allons les examiner maintenant plus en detail et 
voir comment ils s'integrent dans le processus de 
!'ensemble. 

22. Le modele de 19 points 

Ce modele est le premier a intervenir dans les calculs 
d'ajustement proprement dits. II est considere 
comme applicable sur toute sequence de 19 termes 
de Ia serie. Outre Ia relation de base (2-1), ce modele 
implique les hypotheses suivantes: 

La tendance peut etre representee dans cet in
tervalle par une courbe du 3• degre. Pour situer 
ce choix, rappelons que Ia moyenne mobile de 
12 termes, frequemment utilisee, equivaut a 
representer Ia tendance par une droite sur !'inter
valle de 12 termes, ce qui est une hypothese 
assez rigide. C'est Ia raison bien connue pour la
quelle Ia moyenne de 12 epouse mal les points 
d'inftexion ou de renversement de Ia tendance. 
En choisissant une courbe du 3• degre, on ob
tient une ftexibilite nettement plus elevee eJ. 
Par ailleurs, <• cette courbe correspond au de
veloppement en serie des 4 premiers termes de Ia 
plupart des fonctions usuelles et constitue, sur 
un intervalle limite, une approximation d'une 
large variete de courbes >>. C'est pourquoi le 
degre 3 a ete juge suffisant, d'autant qu'une 
courbe d'un degre plus eleve aurait necessite une 
sequence plus longue pour son estimation. 

( 1) II est c·uriPux dP eonstater que dans Ia presentation de mHhodPs recentes com me, par exemple. celle dP Richard C. HPnshaw (Michigan 
Htate rnivPrsity) qui utilise IPS t{'ehniques dP regrPssion polynomiale, ou celle dp ,J.P. Burman (Bank of England) qui utilisP les tPch
niques d ·analyse spectrale. on tro\1\'P des discussions theoriquPs trf.s poussees des proprietes des methodPs choisies et dPs hypothf.SPs 
sur lesquelles elles rpposent .... a l"exePption du ehoix fondanwntal d'un modf.IP multiplicatif sur lequPI les auteurs sont muPts. t•n 
tel choix est cPpPndant limitatif, non seulement parce qu "il Pxiste des series dont le eomportPmPnt saisonnier n ·est pas multiplieatif. 
mais aussi pour dPs raisons pratiqups: par exemple, Ia transformation prealabiP dPs donnePs brutps pn logarithmes interdit le traitement 
dP serif's comportant dPs <'hiffres negatifs ou nuls. et les resultats intermediairPs du C'aleul sont diffit-ill'mPnt utilisables. 

e) Dans Ia method£' Bongard. une largp plae!' etait aeeordeP a divPrses possibilites d"options eta dPs tPsts dP signitieation. ('{'qui etait 
Ulll' attitude normal~> dans une premier£> phasp dt> misl' PI! applic·ation oi1 I" on souhaitait surveiliPr dP pres IP C'omportt>mPnt dP Ia metho
d£>. En fait. l'PIIP-ci s'pst avere!' assPz sou piP pour quP I" on renonc·p aux «options» dans Ia nouveliP methodP deeritl' ic·i. 

( 3 ) Cette flexibilite est Ia meme que celle qu'on obtient en appliquant Ia moyenne mobil!' de Hpencer, utilisee dans Ia mHhodP du Census 
Bureau: Ia moyenne de Hpencer est en effet con~·ue pour restituer les cubiques. 
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L'amplitudP Pt Ia formP du mouvPmPnt sarson

nipr· dans ePt intPrvallP sont eonstantes. UnP eom
posantP saisonni{•rp doit se rPproduire identiquP
ment a 12 mois d 'intprvallp et Ia SOllllllP dt> 12 
composantes sueeessives doit etre nulle. 

Le mouvement irr{·guliPr est nul en moyemw. 

Ces hypothesPs etant etablies. il est possible d'psti
mer Ia tendaJH'P Pt Ia eomposantP saisonnien· a 
l"aidP dt> Ia mMhodP dt>s moindrPS carres. en J"Pndant 
minimum Ia ('Oill]lOSantP irregulierp. ('p ealcul necPs
site normalement l"inversion cl"urw matriee du 
1.5e ordrP. Mais Bongard a montr·e dP fa~·on eU•ganh· 
qu'il etait possiblt> de simplifipr eonsiderablenwnt 
]ps ea]euls. lfautre part. on pPut etab]ir UIIP fois 
pour toutes Ia valPm d'unP matri<·<' par laquPlle il 
suftit de multipliN Ia suitP des donnees brutes pom 
obtenir l'estimation de Ia tendam·P. En pratique. 
cette estimation se ramen!:' a]ors a Un simple ca]eu] 

dt> moyennes ponder{•t>s. Bongard a donne un expose 
detaille dt> sa demonstration. dans lequel tigm<> 
egalPnJPnt Ia matricP dP ponderation. ~ous prions 
)ps ]pcteurs interPSHeS dP bit>n VOU]oir S 'y referer e) 
Pt nous nous eontentPmns de rappPIPr brievPnwnt 
ici Ia representation veetoriPlle du modele. 

La sequence des 19 donnees brutes est consideree 
<·omme un vecteur XX detini dans un espace a 
19 dimensions note E I H. 1-\elon Ia relation (2-2). 
XX est eonsidere eomme Ia somme des trois vecteurs 

xc.xs et xi. 

La representation dt- Ia tendaneP par une cubiquP 
implique que )p veeteur de tendanee XC appartient 
au sous-espaee a 4 dimension~-; E 4 qui contient 
toutes les cubiques dans E IH. 

L<>H eonditions dt- p(·riodi<,itt· Pt dt> nullite en mo~·pnru• 
im posees au mom·prnent saisonniN sP traduisent 
par l'appartenance du vecteur "'XH a Un SOUS-Pspa<·P 
1\ II dimensions E II qui contient tous IPs veeteurs 
dP E In assujettis a ces conditions. 

Pour les deux sous-espaces E 4 et E II. il est ais{• dt> 
d(•tinir des rPpt\res et !'application de Ia methodP dt>s 
moindres cane~-; equivaut alors a projeter le vectpur· 
X X sur le sous-espace E 15 qui contient l'ensem hi<> 
dt>s variables explicatives. Le processus est illustri· 
figure l : 

(I) ( lp. t·it(•. J' .. !):/ i\ !);), 
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.4 

avec repire 
de E11 

avec repires de E10 

LPs r{·sultats four·nis par Bongard pPrmt>ttent d'eerirP 
I"PHtimation dt> Ia tPndaneP r(•sultant du mod{•]p 
sons Ia forme : 

XC'= A. Y 

oir XC' est un vPetPur-colonnP de IH !ignes qui re

presente !'estimation dP Ia tendan<'P. A est une ma
triee a In !ignes et H eolonneH. Pt Y est un veeteur
eolonnP dP H ternws qui eorrPspond a Ia moyenne 
mobile dP 12 de Ia suite X X. 

Dans sa methode. Bongard utilisait les estimations 
de Ia tendanee ainsi obtenut>s pour les I2 termes de 
Ia partie ePntrale du modelP. Pt il en deduisait les 
<>stimationH eonespondantes dP Ia eomposante sai

sonniere. Apres a\·oir repete CPS operations pour 
chaque position du modele, il se trouvait en presen<·P 
de I2 estimations dP Ia composante saisonniere pour 
chaque terme dP Ia serie. estimations dont il devait 
faire Ia synthesP. Le mode dP synthese ehoisi. 
quoique simple dans son principe. constituait Ia 
partie Ia plus lourde dPs ealeuls. par les nombreuses 
ppr·rnutations qu 'il entrainait. 

Dans Ia methode HEABJRD, le proeessus a Pte 
simplitie de fa~·on draeonienne puisque nous n ·avon~-; 
rPtPnu que !'estimation centrale dP Ia tPndaJH'P. 
pour chaque position du modele de I9 points. Com me 



Bongard l'a note lui-meme (op. cite, p. 94), et>tte 
Pstimation est Ia meilleure. Nous considerons que Ia 
suite de ces estimations est elle-meme une estimation 
de Ia tendance pour !"ensemble de Ia serie. Cette 
tendance s'obtient en fait dans les memes conditions 
et avec It> meme type de cal cui qu 'une moyenne 
mobile pond~r~e. Par un assez long detour, nous 
sommes ainsi ranwn~s a un processus connu. On peut 
en effet, dans unt> autrt> optique. considerer Ia 

moyenne mobile '' fabriquee •> en tant que sous
produit du modele de 19 points com me un << filtre •> 
supprimant les fluetuations de p~riode 12 et Ia com
posante irreguliere. et restituant les cubiques sans 
deformation (' ). 

Les poi9s de cette moyenne mobile sont fournis par 
Ia ligne << 0 •> de Ia matrice A de Bongard (avec mw 
moyenne de 12 termes intermediaire). Mais le rt>~tP 

dP Ia matrice permet egalement d'estimer Ia tendan<·(' 
aux extr~mit~" dt> Ia sfrie. ce qui est un avantagP 
appr~ciable puisque Ia fin de Ia s~rie contient It>~ 

donnees les plus r~centes qui sont les plus'' guettees •> 
par les utilisatt>urs conjoncturistes. 

23. La decomposition de Ia serie stationnaire 

En d~duisant Ia tendanee XC de Ia serie brute XX. 
on obtient une s~rit> Z qui. selon notre rt>lation de 
base. est ~gale a Ia somnw de Ia eomposant•· saison
niet'P et dP Ia composante irr~guliere: 

z = xs XI (2----l) 

('pttp s~rit> est utw st•t·ip station nair!:' en et> sens qu 'ellt> 
rt>stP approximati\·ement nullt> en moyt>nnP (pom· 
toute s~quencP dt> 12 termt>s ou multiple de 12 
t<·nnes). Par contrP. on peut eonstatPr experinwn
talement que sa dispNsion Pst suseeptible de vat·ipr· 
dans IP tPmps. soit par suih' dP variations annuellPs 
de l"amplitudP saisonniere. soit par suitP dP vat·ia
tions liees aux mouvements du trend Pt qui peU\'Pnt 
affeeter a Ia fois Ia composantP saisonniere et Ia 
('OillJlOSante irreguJiere (cas d'une S~rie a comportP
IlH'nt multiplieatif par exemplP). 

Pour degager ce que nous considerons <·ommP 
l"t•lement le plus stable des variations saisonnil'•rps. 

qui correspond a Ia notion de forme et que Bongard 
a baptis~ <<profit saisonnier •>. nous allons etre anwni·s 
a utiliser un modele mobile sur une portion de s~rie 
assez longue U> ans). Dans ees eonditions. il ne 
sera plus possible de maintenir sans risque de biais 
importants les hypotheses simplicatrices du modele 
de 19 points, a savoir composante saisonniere d'am
plitude constantP et composante irreguliere de 
variance fixe. 

Pour tourner cette difficulte, Ia serie stationnairP z 
est sou mise a une correction d 'amplitudP locale qui 
rend celle-ci constante et egale a !"amplitude moyenne 
de !'ensemble de Ia serie. La figure 2 permet d'illustrer 
simplement le principe de cette corrpction. et de 
montrer comment elle SP rattachP a Ia suite dP Ia 
m~thode. Elle met egalement en ~vidence sous UIH' 

form!:' nouvelle It> sens de Ia decomposition du profil 
saisonnier en '' profil•> et ''amplitude •> deja utilis{•p 
dans Ia m~thode Bongard : 

0~--~--~==~--~~----~-------------xs, PSN 

La figure represPnte des vecteurs dans un espaet' a 
12 dimensions. Xous imaginons pour simplifier qu'il 
s'agit d'une seriP de 36 termes decoupee en 3 tron
~·ons de 12 termes. Les vecteursZ

1
.Z

2 
PtZ:

1 
represen

tent Ia serie stationnaire pour chaque tron~·on. Ces 
vPcteurs peuvent etre projet~s sur Un nH;me sous

Pspace (en l"occurrence a 11 dimensions) contenant 

( 1 ) (''est d'aill••m·s sous !"ette form•• IJII<' Bongard l"avait pr{·~!'nt{·•· pour Ia premihe fois dans 1111 do<·um<'nt dl' I"OE<'E. 
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tous les vecteurs periodiques. Les projections XS
1

, 

XS 2 et XS :J representent les composantes saison
nieres, et les verticales Xil, Xi 2 et xr:l les compo
santes irregulieres. La longueur des vecteurs caract p
rise !'amplitude de Ia serie ou de sa composante sur 
l'intervalle considere. La direction des vecteurs est 
au contraire liee a Ia structure de leurs composantes, 
ou si I' on veut a Ia forme de Ia courbe qui les represente 
dans un graphique-plan ordinaire. L'idee de fond 
de Ia decomposition du profil saisonnier en profil 
(suppose stable) et amplitude (supposee variable) 
se traduit ici par le fait que les longueurs des vec
teurs z peuvent etre tres differentes, tandis que 
leurs directions seront generalement voisines et 
qu'ils seront done groupes en faisceau. 

L 'operation de normalisation consiste a ramener 
les vecteurs Z a une longueur commune moyenne 
qui est figuree par le rayon d'un arc de cercle e). 
A partir des vecteurs -zN normes on pourrait ainsi 
obtenir, par projection sur le sous-espace saisonnier. 
des estimations de composantes piwiodiques debar
rassees des variations d'amplitude. En fait, cette 
figure n'a qu'une valeur d'illustration car Ia projec
tion qui est representee ne per met pas d 'estimer 
eonvenablement Ia composante saisonniere dans un 
pspace a 12 dimensions (dans un tel .espace !'estima
tion de Ia composante irreguliere, qui repose sur un 
seuJ degre de liberte, est reduite a Une ConstantP). 
l\lais en considerant Ia serie normee, on peut desor
mais admettre comme approximation plausible sur 
un intervalle assez long, l'hypoth~se d'un mouve
ment saisonnier constant en forme et en amplitude, 
dont le profil saisonnier PSN sera la representation. 

Le nouveau modele qui va servir a !'estimation de 
Pl-\~ est etendu a 60 termes (5 fois 12 mois) (2 ). 

Ce modele s'exprime par l'equation vectorielle: 

-zN = PsR + xr 
oil PSN est de nouveau defini comme un vecteur pe
riodique, de periode 12, dont la somme des compo-

santes est nulle sur cette periode. Xf designe Ia 
composante irreguliere residuelle qui sera rendue 
minimum en estimant PSN par les moindres carres. 

Ce modele est tout a fait identique dans sa forme 
au modele utilise par Bongard dans son test d 'existen
ce du mouvement saisonnier (voir description page 
86, op. cite): il suffit de remplacerZ par ZN et XS 
par PSN. Bongard a montre que, en resolvant ce 
modele, Ia composante saisonniere (ici PSN) s'esti
mait en prenant simplement, pour un mois donne, 
Ia difference entre la moyenne de tous les ecarts ZX 
relatifs a ce mois et la moyenne generale ZN des 
ecarts. 

Etant donne que, comme precedemment, seule 
!'estimation au point central est retenue pour 
chaque position du modele, et que celui-ci est de
place de mois en mois, PHN s'obtient en definitive 
tout au long de la serie en calculant 12 moyennes 
mobiles de 5 termes appliquees aux suites d'ecarts 
zx pour chaque mois de meme nom, les resultats 
remis en ordre chronologique etant ensuite soumis 
a une operation de centrage. Pour remplacer les 
termes perdus aux extremites, on se contente ici d«:> 
repeter les dernieres estimations, c'est-a-dire que le 
profil saisonnier est le meme pendant 36 mois. On 
considere en effet que le profil est stable par hypo
these et que les variations de forme peuvent difficile
ment etre extrapolees sans risques. 

A ce stade, intervient !'operation de<< stylisation •> du 
profil saisonnier qui a ete decrite au point 113. Le 
seuil choisi pour l'annulation des composantes non 
significatives est egal a l'ecart moyen de Ia compo
sante irreguliere normee. Ce seuil apparemment 
simple n'a pas ete choisi a priori, mais a !'issue d'es
sais systematiques avec un ensemble de series. Nous 
avons ainsi constate empiriquement qu'une valeur 
plus elevee pouvait entrainer !'apparition de residus 
saisonniers. Un seuil plus bas est par ailleurs peu 
operant. 

(
1

) En theorie, Ia longu<'ur des vecteurs est mesuree par leur module, egal a Ia racine carrPe de Ia somme des carres des composantes. 
Dans REABIRD, on utilise par facilite de calcul des moyennes de valeurs absolues, ce qui ne change pas le sens de !'operation. 

(
2

) Cet intervalle a ete choisi parce qu'il semble etre le minimum necessaire.pour obtenir des estimations stables. Par ailleurs, un intervalle 
plus long aurait entraine une longueur minimum de Ia serie brute gi'mante en pratique et peut-Hre aussi un manque de souplesse du 
traitement en cas de variation de profil. Le choix de cette longueur est un com prom is empirique qui parait raisonnable, mais il pourrait 
etre interessant de lui substituer un modele de longueur variable selon Ia stabilite du profil saisonnier. II faudrait pour cela entreprendre 
quPlques recherches sur les tests de deformation, ce qui sera peut-Hre envisage dans une etape ulterieure. 
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Apres avoir estime Ia forme du mouvement saison
nier, nous allons maintenant estimer sa variation 
d'amplitude. On admet qu'une telle variation doit 
etre progressive et relativement lente, mais !'obser
vation amene a penser que les facteurs qui l'influen
<'ent doivent pouvoir se circonscrire dans une periode 
au plus egale a une an nee, au moins lorsqu 'il ne s 'agit 
pas uniquement d'une variation induite par Ia ten
dance. C'est pourquoi, un modele de 12 termes a ete 
choisi pour l'estimer. II s'exprime par !'equation 
vectorielle : 

z = 3 0 PRN 'XI 
dans laquelle nous retrouvons, dans un espace a 
12 dimensions, un vecteur Z representant Ia serie 
~tationnaire (non normee cette fois) des ecarts a Ia 
tendance, un vecteur Pf-IN representant le profil 
saisonnier, et un vecteur Xf pour Ia composante 
irreguliere residuelle qui sera minimisee selon le pro
ced(~ habitue! des moindres carres; en outre, nous 
voyons apparaitrP un nouveau coefficient << 3 •> qui 
earacrerise precisement !'amplitude. 
Ce modele a egaiPnwnt et£> propose par Bongard qui 
a baptise 3. coejjirienf de dilatation. La formule 
d'estimation dt• 8 est: 

3 - PR~ .Z 
PRN2 

Elle est naturellement repetee de mois en mois, com/ 
me pour les autres modeles mobiles. 

Afin de mettre a profit. aux extremites de Ia serie et 
dans Ia mise a jour, une liaison lineaire eventuelle 
entre Ia suite a et Ia tendance, le programme com
porte le calcul du coefficient de regression entre ces 
deux variables, qui est utilise pour !'extrapolation 
de a jusqu'au dernier terme. Ainsi, au cas ou l'on 
est en presence d'une serie de type multiplicatif, Ia 
variation d'amplitude du mouvement saisonnier in
duite par le trend est prise en compte, jusqu'au 
6• terme avant Ia fin, par le calcul direct du coeffi
eient de dilatation, et ensuite par !'estimation 
lineaire. 

Le reste des operations d'ajustement du traitement 
de base n'appelle pas d'autres commentaires que 
ceux qui figurent dans les chapitres descriptifs. 

24. La correction des va1eurs extremes 

Dans Ia plupart des methodes connues, le probleme 
des valeurs extremes est soit completement neglige, 

soit traite tres sommairement. Bien souvent, on 
prefere corriger les series a Ia main avant le traitement 
saisonnier proprement dit, quitte a reintroduire les 
donnees reelles apres coup par le meme procede 
manuel. Ce type de processus permet de s'acquitter • 
du probleme a bon compte, mais il n'est pas accep
table dans un systeme d'exploitation des series en
tierement automatise. On peut d'autre part y voir 
une derobade sur le plan theorique. Mais surtout no us 
sommes persuades, pour avoir fait de nombreux 
essais de simulation a I' aide de series artificielles, que 
les valeurs extremes ne sont pas toujours detectables 
a !'aide des procedes habituels et qu'elles ont vite 
fait, par les distorsions qu'elles engendrent, de re
duire a neant les avantages des ajustements les plus 
raffines. Ce fait est d'ailleurs aisement comprehen
sible etant donne qu'une methode assez elaboree 
fait necessairement intervenir des calculs sur de 
(<petits echantillons >), dans lesquels le poids relatif 
des valeurs extremes est considerable. La difficulte 
dans les processus de correction habituels vient de 
ce qu'on commence par supposer que les valeurs 
extremes n'existent pas pour pouvoir calculer des 
elements de comparaison: mais ceux-ci sont alors 
fortement biaises. Apres beaucoup de recherches 
infructueuses (notamment avec des processus d'ite
ration), nous croyons avoir trouve une << arme anti
valeurs extremes •> efficace, qui permet de sortir du 
cercle vicieux des procedes traditionnels. II s'agit 
d'un operateur de calcul mobile que nous avow; 

baptise MOTARD, du nom de Ia sous-routine qui lui 
correspond dans le programme de l'ordinateur 
(MOving Truncated AveRage of Data). 

En fait, le principe de cet operateur consiste simple
ment, avant d'effectuer une operation sur un tron,·on 
de serie, a en tronquer Ia distribution aux deux 
extremires. Puisqu'il s'agit toujours d'echantillons 
dont le nombre de termes est fini, le troncage peut 
se faire simplement en supprimant un nombre deter
mine d'observations a chaque extremite de Ia distri
bution. En se donnant le nombre total d'observa
tions de l'echantillon et le nombre de termes elimines, 
le procede equivaut a retenir pour les calculs une 
partie centrale de Ia distribution qui correspond a 
un ecart intercentile determine. En fait, nous ne 
l'avons pas considere sous cet angle. Si l'on accepte 
I' idee que les valeurs extremes proviennent de causes 
exceptionnelles (que ces causes soient d'ordre econo
mique, statistique ou meme qu'il s'agisse d'erreurs 

23 



materielles), qui induiTont des fluctuations plus 
grandes que Ies fluctuations normales du phenomt>nP 
economique considere, on peut representer ces va
leurs extremes par une variable aleatoire intermit
tente, dont Ia probabilite d'apparition est faible et 
dont Ia valeur absolue depasse sensiblement en 
moyenne Ia dispersion de Ia composante irreguliere. 
Si l'on voulait pousser l'~alyse, il serait d'ailleurs 
preferable de distinguer deux variables, rune cor
respondant aux phenomenes depressifs et se dedui
sant de Ia composante irregum~re, !'autre correspon
dant aux phenomenes expansifs et s'y ajoutant. La 
probabilite de ces deux types de phenomenes peut 
en effet etre fondamentalement differente selon le 
type de series: dans une serie de production, on ren
contrera des creux _exceptionnels, mais tres rarement 
des pointes, alors que dans une.serie de chomage. ce 
sera !'inverse e). 

Mais nous n'avons pas besoin en pratique de cette 
distinction. Pour legitimer notre operateur de tron
cage, il suffit d'admettre qu'en consequenbe des 
hypotheses qui ont ete formulees: 

I 0 ) si une valeur extreme est presente. elle sera exte
rieure a l'etendue des autres valeurs qui sont 
censees avoir une distribution bornee et approxi
mativement symetrique; 

2°) que si l'operateur elimine (< n >) termes a chaque 
extremite de Ia distribution, Ia probabilite de 
presence de plus de <• n •> valeurs extremes est 
negligeable. Pour situer cette condition, si n = 2 
et si Ia frequence moyenne d'apparition des va
leurs extremes est de l'ordre de I fois en 4 ans. Ia 
probabilite d"en a voir plus de 2 dans un intervalle 

de 12 mois est moins de deux pour mille (en consi
derant Jes apparitions com me des evenements 
independants obeissant a Ia loi binomiale aVI:'(" 
une probabilite de 0,02). 

I:operateur MOT ARD proprement dit calcule Ia 
moyenne de Ia distribution tronquee et recommence 
!'operation en se depla(:ant de mois en mois. Dans 
d'autres parties du traitement. le meme procede de 
troncage est utilise avant d"ajuster une droite de 
regression par rapport au temps. 

L"operateur MOTARD n'est pas utilisable comme 
operateur de filtrage d'une composante periodique. 
Le filtrage par moyenne mobile se fonde essentielle
ment sur Ia nullite en moyenne de Ia composante 
p{>riodique, et il n "y a aucune raison que cette nullit{> 
soit conservee Jorsqu'on eJimine une partie des termPs 
pal" le troncage. 

c·est pourquoi le programme HEABIRD utilise. poll!" 
Ia detection des valeurs extremes. une methode 
d"ajustement qui ne necessite pas d"estimation 
prealable de Ia tendance et qui a ete con~·ue pour les 
besoins de Ia cause, dans le seul but d'aboutir a une 
composante irreguliere non biaisee par Ia presence 
de valeurs extremes dans les estimations interm{>
diaires. 

Cette methode s'inspire d'une methodP an('iPnne con
nue so us le nom de (<Links relatiVPS )) e) 0 dont elle 
constitue une transposition <• additin ,, Pt '' mobile •>. 
Les paragraphes descriptifs en decrivent le processus 
qui ne justifie pas de commentaires theoriques. 
etant donne son role auxiliaire. 

(
1

) On pt>ut mtta<"ht>r <'t'~ idtlt>s it Ia distin<'tion entre • alt>as • Pt <• a<'<·idents • propostiP par M.M. MPyraud t>t T.vmt>n dans • I.Rs variation~ 
saisonnii>rt>:< dt> l"aeti,·ittl e<'onomiquP •. Etudes et ronjondure. n" 4-1960. INREE. Paris. 

( 2 ) \'oir par exPmple Harold T. Davis. ThP analysis of e<•onomie time SPries (1941). 
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:~. DE~CRIPTIO:X DE~ PROCE~~lT~ DE CAUTL 

Le chapitre qui suit decrit. sans justification. Ia proce
dun' detaillee des calculs effeetues dans les program
mes de traitement. 

31. Traitement de base 

311. ('onH·tirw de.~ mleur8 e.rfrrmes 
:H 1-1. Calcul des differenre8 premiere8 JJ( I) 

D(l) = XX(I) -- XX(I-1) I ~ 2.::\" 

ol1 D(I) est Ia diff"Prenee premiE-re affeeti·e au terme 
<k rang L XX(I) est Ia donnee brutP de rang (1). 

LP <'alcul est effectue du terme dP rang 2 au tPnnP 
de rang X qui est le dernier de Ia seriP. 

:H 1-2. Jloyenne8 rnobile8 tronquee8 de8 d~fferenrPs 

relatiz•e8 au:r rnoi8 de rnerne nom 
I 

On designe par D(.J.K) une diH"Pren<'e premiE-re rela-
tive au mois K eta J'annee .J. t:ensemble des D(.J.K) 
peut alors etre reparti en 12 suites correspondant aux 
12 valeurs de K. Chaque suite est soumise a J'opera
teur MOTARD qui restitue com me resultat 12 suite:s 
DN (J ,K) debarrassees des fluctuations irreguli&res. 
Les valeurs des parametres L et LR de ~ OT A R D sont 
5 et 1 (voir 311-3). Ces suites sont reclassees en mw 
suiteuniqueDN(J).ou I variede2aN. 

311-3. Fonctionnernent de l'operateur MOTARD 
(L,LR) 

L'operateur MOTARD comporte 2 parametres: 
L qui cara-cterise sa longueur, c'est-a-dire le nombre 
de termes du tron~·on de serie pris en compte a 
ehaque operation, et LR qui represente le nombre 
de termes de ce tron~'on elimines. MOTARD (L, LR) 
extrait les L premiers termes de Ia serie a traiter, puis 
les classe par ordre croissant des valeurs. II supprime 
Pnsuite les LR premiers termes et les LR derniers de 
Ia serie classee, et caleule Ia moyenne des termes 
restants. MOTARD se deplaee ensuite d'un cran et 
recommence le meme ealeul sur les termes de rangs 
2 a L . .)__ 1. Les termes <• perdus •> aux extremites de 
Ia serie sont remplaces par repetition du premier et 
du dernier resultat. 

:ll1-4. Suite 8tationnaire DS (I) 

La suite DN(I) est soumise a une moyenne mobile de 
longueur 12, dont le resultat lui est ensuite retranehe 

terme a terme (les extremites de Ia moyenne mobile 
sont (<rem plies>) par repetition du premier.et du der
nier ternw calcules). Le resultat est une suite sta
tionnaire DH(J) qui represente les differences pre
mieres des eomposantes saisonnieres. Elle est detinie 
dP I c= 2 a N. 

311-5. Cornpo8ante saisonniere X 8 (I) 

On considere un tronc:on de 12 termes consecutifs 
de DR(I). La composante saisonniere au centre de ce 
tron~·on, defini par son 7• terme, s'obtient en cumu
lant les valeurs de DR(I), pour les 7 premiers termes 
du tron~·on. I.:operation est repetE'•e de proche en 
proche. Pour remplacer les termes manquant aux 
extremites, on rep&te Ia derniere composante saison
ni&re calculee pour le mois de meme nom. La serie 
des composantes saisonnieres XS(I) est ainsi detinie 
de 1 aN. 

311-6. Chiffre8 aju8te8, tendance et cornpo8ante irre
guliere 

Les chiffres ajustes XA(I) se calculent de 1 a N en 
d{•duisant Ia composante saisonniere des chiffres 
hruts: 

XA(I) = XX(I) - XS(I) 

La tPndanee s'obtient en appliquant a Ia serie XA 
J'operateur MOTARD (15,2) qui fournit des resultats 
XC(I) de I = 8 a N-7. Pour estimer les 7 termes 
manquant au debut de Ia serie, on procede ainsi: les 
15 premiers termes de XA ainsi que le rang R (de 1 a 
15) qui leur est associe, sont classes seton les valeurs 
croissantes de XA. On supprime les 2 valeurs les 
plus basses et les 2 valeurs les plus elevees. On calcule 
ensuite par Ia methode des moindres carres avec les 
11 couples restants de XA et R. les coefficients de 
regression lineaire permettant d'estimer XA en 
fonction de R. Cette estimation est utilisee comme 
valeur de XC pour R = 1 a 7. Le meme procede e:st 
utilise en fin de serie. La composante irregulihe 
s'obtient de 1 aN par Ia difference: 

Xl(l) = XA(J)- XC(I) 

311-7. Seuil de detection ef correrfion des m1eu 1'8 

PJ'trernes 

be seuil de detection est calcule en appliquant J'op('
rateur MOTARD (17,2) a Ia suite des valeur:s abso
lues de Xl(l). ce qui fournit une serie RY(I). On 
forme ensuitP les diff!>rences: 

J;:X(I) = IXI(I)I - HZ(I) oil HZ(I) 5 . HY (I) 
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Selon le signe de EX{I), on donne les valeurs sui
vantes aux valeurs extremes XE{I) et aux chiffrps 
bruts modifies XM {I): 

Hi K~{l) :( 0 

XE{I) = 0 et XlVI{I) = XX{I) 
si EX{l) > 0 

XE{I) = XI{I) et XM(I) = XX{I) ~ XE(I) 

312. Ajustement saisonnier proprement dit 

312-1. Calcul de la serie stationnaire 

La serie XM est d'abord soumise a une moyenne 
mobile simple de longueur 12. Le resultat est ensuite 
soumis a une moyenne mobile ponderee de longueur 8 
(les poids sont ceux de Ia ligne 0 dans ht matrice de 
ponderation fournie en annexe). On obtient ainsi 
une serie XC{I) de I = 10 a N-9 qui correspond aux 
estimations centrales du modele de 19 points. Les 
termes XC{I) de I = 7 a 9 sont estimes par une 
moyenne ponderee a I' aide des lignes -3 a -1 de Ia 
matrice de ponderation, qui correspondent a des 
estimations laterales du modele de 19 points. De 
meme, les termes XC{I) de I = N-8 a N-5 sont 
estimes a l'aide des lignes 1 a 4 de Ia matrice. En 
definitive, Ia tendance XC{I) a ete calculee de 7 a 
N-5. La serie stationnaire Z{I) s'obtient dans le 
meme intervalle par difference entre les chiffres 
bruts corriges des valeurs extremes, et Ia tendance : 

Z{I) = XM{I) ~ XC{I) 

312-2. Calcul des ecarts normes 

L'ecart moyen TAZ de !'ensemble de Ia serie sta
tionnaire est d'abord calcule: c'est Ia moyenne gene
rale des valeurs absolues de Z{I). On obtient ensuite 
un ecart moyen mobile de Z{l) en calculant Ia moyPn
ne des valeurs absolues de 12 termes consecutifs: Ia 
serie des resultats est notee AZC{I). La serie normee 
s'obtient en calculant terme a terme: 

ZN{I) = Z{l) . TAZ/AZC{I) 

Comme Ia tendance, elle est definie de 7 a N-5. 

312-3. Profil saisonnier 

Pour obtenir le profil saisonnier, on extrait dans Ia 
suite ZN Ia serie des termes 

ZN{7), ZN(7 + 12), ZN{7 + 24), etc ... 
a laquelle on applique une moyenne mobile simple 
de longueur 5, puis ort recommence avec Ia serie 

ZN{8), ZN(8 + 12), etc. .. 
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et ainsi de suite jusqu'a Ia serie 
ZN(18), ZN{18 + 12), etc. 

En ayant prolonge par repetition les termes perdus 
aux extremites lors du calcul de chaque moyenne 
mobile, on dispose a I' issue des operations d 'une 
serie PSN{I) de I = 7 a N-5, qui represente le profil 
saisonnier brut. On calcule alors une moyenne 
mobile de longumir 12 de Ia serie PSN que I'on deduit 
de cette serie. Le resultat, encore note PSN, repre
sente le profil saisonnier centre. La difference terme 
a terme des series ZN et PSN fournit une composante 
irreguliere normee dont on calcule l'ecart moyen SI 
{moyenne des valeurs absolues). Chaque terme de Ia 
suite PSN est compare a SI et annule si sa valeur 
absolue est egale ou inferieure a celle de SI. La 
nouvelle suite est soumise a une moyenne mobile de 
12 termes d"ont on retranche le resultat terme a ter
me. La serie finale, toujours notee PSN, represente 
le profil saisonnier stylise. Pour les six premiers et 
les cinq derniers termes, on repete Ia premiere ou Ia 
derniere valeur disponible de PSN pour le mois de 
meme nom. 

312-4. Coefficient de dilatation 

On pose IDC = 7 et IEC = N-5 {debut et finde Ia 
tendance). Une serie X{I) est calculee de I = IDC a 
IECparlaformule: 

X{l) = Z(l) . PSN{I) 

Une serie Y{l) est calculee de meme par Ia formule: 

Y{I) = PSN{I) . PSN{I) 

Sur chacune de ces deux series, on calcule une somme 
mobile de 12 termes et on divise terme a terme Ia 
somme mobile de X par Ia somme mobile de Y. Le 
resultat donne le coefficient DELT(I), ou I varie de 
IDC + 6 a IEC ~ 5. Sur cet intervalle, on calcule 
un coefficient B de regression lineaire entre DELT 
et XC. Pour les termes de I = IDC a IDC + 5, 
DELT(I) est estime par: 

DELT(I) = DELT(IDC + 6) + 
B[XC{I)- XC{IDC + 6)] 

De I = IEC ~ 4 a IEC, on a : 

DELT(I) = DELT(IEC ~ 5) + 
B[XC{I)- XC(IEC ~ 5)] 

Entin, on repete DELT(7) depuis I 
DELT{N-5) jusqu'a I = N. 
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312-5. Composante saisonniere, chiffres ajustes et 
tendance << courte )) 

La composante saisonniere est calculee de 1 a N 
par la formule : 

XS(I) = DELT(I) . PSN(I) 

Les chiffres ajustes modifies (valeurs extremes ex
clues) sont donnes par: 

XAM(I) = XM(I) ~ XS(I) 

( ou XM est un chiffre brut modifie). La ten dance cour
te XC est donnee par une moyenne mobile de lon
gueur 5 de la serie XAM. Les extremites sont esti
mees par une droite ajustee aux 5 premieres ou aux 
5 dernieres estimations. 

312-6. Ecarts ala tendance courte et iteration 

Une nouvelle serie d'ecarts Zest donnee par: 

Z(l) = XM(I) ~ XC(I) 

ou XC est la ten dance courte, definie de 1 a N. Les 
operations 312-4 et 312-5 sont ensuite repetees avec 
la nouvelle serie d'ecarts, en posant cette fois 
IDC = 1 et IEC = N. 

312-7. Composante irreguliere et chiffres ajustes defi
nitifs . 

La composante irreguliere modifiee, c'est-a-dire 
valeurs extremes exclues, est donnee par : 

XIM(I) = XAM(I) ~ XC(I) 

On calcule enfin la composante irreguliere et les 
chiffres ajustes definitifs qui comprennent les va
leurs extremes : 

XI (I) = XIM (I) + XE(I) 
XA(I) = XAM(I) + XE(I) 

313. Calcul de caracteristiques generales 

On calcule la moyenne generale des valeurs absolues : 

~ des donnees brutes XX, soit EXX; 
~ de la composante saisonniere XS, soit EXS; 
~ de la composante irreguliere XI, soit EXI. 

L 
EXI" . 100 EXI . 100 , es rapports et --"--""-- represen-

EXX EXX 
tent les coefficients d'amplitude relative de la com
posante saisonniere et de la composante irreguliere. 

Un coefficient et une constante de regression lineaire 
sont calcules par la methode des moindres carres 
entre: 

!'amplitude locale de la composante saisonniere, 
mesuree par la serie DELT, et la tendance XC: 
!'amplitude locale de Ia composante irreguliere, 
mesuree par une moyenne mobile de longueur 12 
de la suite des valeurs absolues de XIM, et la 
tendance XC. 

314. Indicateurs de variation de la tendance 

Posons: 

DA(I) = XAM(I) ~ XC(I-1) 
et DC(I) = XC(I) ~ XC(l-1) 

On calcule de I = 4 a N-2 les series: 

DRA(I) 
DA(l) ~ DC'(J--1) 
------·--

XC(I-1) 

et DRC(I) = DC(IJ - DC(ll) 
XC(l-1) -

La serie DRA est classee par valeurs croissantes Pt 
repartie en 6 classes de frequences avec un nom bre 
egal d'observations (le reste de la division de N par 
6 est attribue ala classe des valeurs les plus basses). 
Dans chaque classe de frequence de DRA, on compte 
le nombre de termes DRC correspondants affectes 
du signe positif, appeles IFP, et affectes du signe 
negatif (IFM). Les termes nuls sont negliges. 

Pour chaque classe de DRA, on calcule ensuite la 
somme: 

IFT = IFP + IFM 

et les frequences relatives : 

FP = IFP 
1FT . 100 et FM = 100~ FP 

32. Traitement de mise a jour 

321. Fonctionnement general 

Le programme SUD qui effectue la mise a jour sur 
ordinateur, ne sert pas uniquement a prolonger les 
ajustements saisonniers effectues par le programme 
de traitement de base: il effectue d'une fa<;on gene
rale la mise a jour et la revision de series chronolo
giques (corrigees ou non pour les variations saison
nieres) avec, sur option, une conversion d'unite ou 
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Un changement dP hasp d'indieP. et redition d'un 
graphique par points en echelle semi-logarithmique. 

II ne sera neanmoins question dans ce paragraphe 
que de Ia mise a jour des ajustements saisonniPrs 
proprement dits. 

L'ensemble des caleuls est d'abord effectue en pre
nant en consideration Ia donnee (nouvelle ou revisee) 
Ia plus ancienne introduite dans Ia mise a jour d'une 
serie. Si cette donnee est Ia dernierP disponible (et 
done Ia seule introduite dans Ia mise a jour dP cette 
serie), les calculs s·arrHent Ia. Hinon. ils recommen
cent en prenant en consideration Ia donnee suivante. 
et ainsi de suite jusqu ·a equisement dP Ia serie. ~ ous 
nous contenterons done de decrire un cycle de cal
culs relatif a une nouvelle donnee. 

Le rang de ce nouveau terme sera note NT, Ia serie 
tmitee s'etendant alors, a ep stadP. del a ~T termes. 

:322. Correction des valeur8 e.drhne8 

LP processus debutP par !P ealcul d'un seuil de detee
tion. Pour cela on ealeulP. pour les tPrmes de rang 
~T 24 a NT~l, e'est-a-dirP les 24 dt>rniers termes 
pri>et'-demment ajust{·s. Ia valeur absolue de Ia 
eomposante irn'•gulierP: 

Xl(l)! = JXA(I)- XC(I): 

Pt Ia valeur ahsoluP dt>s difth·erwes premieres de Ia 
tendanee: 

!DT(I) I ·~ JXC(l) .. ~· XC(l-1 )I 

X A (I) et XC (I) sont dPs resultats rPst{•s disponihles 
(sur bande magnl>tiqm·) des traitements pr·eeedents. 

On ealeule Ia moyenne de NT--24a NT~I de lasomme: 

JXI(I)i t /DT(J)j 

Toutefois, les termes eventuellement affecU~s d'une 
valeur extri•me ne sont pas pris en consideration 
(le denominateur de Ia moyenne est naturellement 
diminue en consequence). Le resultat est multipli{· 
par un coefficient qui, sur Ia base d'essais empiriques. 
est actuellernent fixe a Ia valeur 4. Ce produit 
eonstitue IP seuil. note TRAP. 

Une cornposante saisonniere provisoire est calculee 
pour le nouveau terme NT par Ia formule: 

XH(NT) = DELT(NT~l) . PHN(NT~l2) 

oi1 DELT est le coefficient de dilatation du tPI'IIlP 
:\'T-1 estime dans le traitement precedent Pt PHN 

2~ 

est le profil saisonnier calcule dans IP traitement dP 
hase pour le mois correspondant a ::\'T. 

Le chiffre ajuste provisoire s'obtient alors par: 
XA(NT) = XX(NT) -- XH(NT) 

Les 9 derniers termes de XA, de NT-8 a NT. sont 
classes par valeurs croissantes. Les 2 valeurs les 
plus basses et les 2 valeurs les plus elevees sont alors 
t-liminees. 

En associant aux 5 termes restants leur rang initial R 
dans Ia serie, on peut calculer par Ia methode des 
moindres carres les coefficients de regression Ii
neaire permettant d'estimer XA en fonction de R 
(droite ajustee en fonction du temps). Ces coefficients 
sont utilises pour estimer· XC(NT) par extrapola
tion: 

XC(NT) = BA + BB . NT 

oil BA et BB sont Ia constante et Ie coefficient de 
regression. La composante irreguliere est donnee par : 

XI(NT) = XA(NT) - XC(NT) 

Hi Ia valeur absolue de XI(NT) est superieure a 
TRAP, elle est consideree comme valeur extreme, 
notee XE(NT). Dans le cas contraire, on fait 
XE(NT) = 0. 

32:1. Coefficient de dilatation 

On considere pour les cinq dPmiers termes Ia suite 
des chiffres ajustes modifies (valeurs extremes 
exclues) obtenue par: 

XAM(J) = XA(I)- XE(I) 

qui peut etre calcu!t'~e de NT ~4 a NT en utilisant Ies 
resultats de Ia mise a jour precedente et les resultats 
obtenus par les operations 322. La mo.wnne de ces 
valeurs fournit une nouvelle estimation de Ia tendan
ee au point NT~2. 

Une droite ajustee aux memPs valeurs fournit des 
estimations aux points ::\'T-1 et NT. EllPs s'obtiPn
nPnt a J'aidP dPS formuJes: 

XC(NT~l) = L [X.Uf(NT-:3) 
10 

2 XAM(NT~2) '--

:3 X.UI(NT~l) • XAM(NT)j 

X<'(NT) = 2 XC(NT~l) -- XC(NT~2) 

l'ne nouvelle estimation << centrep •> du coPfficiPnt dP 
dilatation DELT sera maintenant recalculee au 
point NT ~5 en utilisant Ies 12 dernieres observations. 

Pour cela, on calcule de NT~ll a NT les ecarts ZN: 

ZN(I) = XX(J)- XE(I)- XC(I) 



DELT(NT-5) est donne par Ia formule: 

XT 

DELT(NT-5) 

L ZN(I) . Pf'N(I) 
XT-11 
~T 

:L PHN(I) . PHN(l) 
~T-11 

En utilisant le coefficient de regression B1 calcule 
dans l'ajustement de base, DELT est estime de 
NT-4 a NT, en tenant compte des variations de ten
dance. par Ia formule: 

DELT(I) = DELT(NT-5) + 
B1 [XC(I)- XC(NT-5)] 

324. Ajustement de.finitif 

A ce stade, on calcule detinitivement de NT -5 a NT : 

- Ia composante saisonniere : 
XS(I) = DELT(I) . PSN(I); 

- les chiffn·;; ajustes: 
XA(I) = XX(I) - XS(I); 

- les chiffres ajustes modifies: 
XAM(I) = XA(I) - XE(I). 

La tendance <• centree •> est recalculee de NT-7 a 
~T -2 par une moyenne mobile de longueur 5 des 
XAM. Les deux derniers termes s'obtiennent a !'aide 
des memes formules que les estimations provisoires 
du323. 

La composante irreguliere definitive est calculee par : 

XI(l) = XA(I) - XC(I) 

Enfin, par souci de coherence, les valeurs extremPs 
eventuelles sont rendues egales aux nouvelles va
leurs de XI. 

325. lndicateurs de variation de la tendance 

On calcule, pour les 36 derniers termes disponibles, 
!'expression: 

DRA(I)= 

[XA.M(I)- XC(I--1)]- iXC(I)- XC(I-1)] 
XC(I--1) 

Le programme compare chaque valeur obtenue aux 
limites de classe de Ia distribution de DRA etablie 
dans le traitement de base, et determine ainsi Ia 
classe d'appartenance, puis les frequences correspon
dantes des valeurs negatives de Ia variable DRC 
associee (frequences de ralentissement de Ia ten
dance). 

4. DESCRIPTION DES RESULTATS 

41. Traitement de base 

411. Tableau de travail 

Un fac-simile reproduisant un tableau de tr"avail 
du traitement de base, a titre d'exemple, figure en 
annexe 5. L'en-tete du tableau comporte: 

le numero de code de Ia serie : le premier chiffre 
indique le type de statistique et les trois chiffres 
suivants identifient Ia serie (voir plan de codifica
tion en annexe 9); les deux decimales identifient 
le pays declarant; 

- un titre abrege designant Ia serie; 
- le nom du pays declarant: 

!'unite dans laquelle sont exprimees les donnees 
du tableau ou l'annee de base s'il s'agit d'indices. 

Le tableau des donnees comporte 8 colonnes dans 
lesquelles figurent les differentes composantes utili
sees dans !'analyse des variations saisorinieres: cha
que ligne concerne un terme de Ia serie. 

Les colonnes concernent successivement : 

X 
- XA 

XC 

les donnees brutes; 
les donnees <• ajustees •>, c'est-a-dire de
barrassees des variations saisonnif.res, 
mais non des variations accidentelles, ni 
des valeurs extremes (XA = X- XH): 
Ia tendance (moyenne mobile de 5 des 
XA moins les valeurs extremes); 

XI Ia composante irreguliere, valeurs ex
tremes incluses (XI = XA - XC); 

XE les valeurs extremes; 
XS Ia composante saisonniere 

(X = DELT . PSN); 
DELT: le coefficient de dilatation (amplitude du 

mouvement saisonnier); 
PSN le profil saisonnier (forme du mouve

ment saisonnier). 

A Ia fin du tableau des donnees, figurent des caracte
ristiques de liaison lineaire, des caracteristiques 
d 'amplitude et les frequences de variation de Ia 
ten dance en fonction de l'indicateur <• DRA •>. 

Les caracteristiques de liaison lineaire sont fournies 
pour deux couples de variables : le coefficient de 
dilatation et Ia tendance (1 re ligne), !'amplitude de 
Ia composante irreguliere (mesuree par une moyennP 
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mobile de ses valeurs absolues) et Ia tendance 
(2e ligne). 

Ues caracteristiques comprennent: le coefficient de 
correlation lineaire ( 1 re colonne) qui indique I' in
tensite de Ia liaison lineaire observee entre les deux 
variables considerees: le coefficient de regression e) 
(2e colonne) qui indique que! est en moyenne le 
rapport entre une variation d'amplitude de DELT 
ou XI et Ia variation correspondante de Ia tendance 
XC; Ia constante de regression (3e colonne). 

Dans le cas ou le coefficient de correlation entre 
DELT et XC est eleve (proche de 1 ), on peut utiliser 
les caracteristiques de regression pour effectuer un 
ajustement manuel rapide de donnees de mise a jour, 
en procedant de Ia fa<,~on suivante: 

On estime DELT par Ia formule: 
DELT = B . XC' + A 

ou B et A sont respectivement le coefficient de 
regression et Ia constante de regression, et XC' 
une valeur approchee de Ia tendance. 
On calcule ensuite Ia composante saisonniere par: 

XS = DELT . PSN 
ou PSN est Ia derniere valeur figurant dans le 
tableau pour le mois considere. 
Entin, on a: XA =X- XS. 

Deux caracteristiques d'amplitude sont fournies: 
elles expriment respectivement !'amplitude de Ia 
composante irreguliere XI et celle de Ia composante 
saisonniere XS, en pourcentage du niveau moyen de 
Ia serie (moyenne generale des donnees brutes). 

Le tableau de frequence des variations de Ia tendance 
en fonction de l'indicateur DRA (voir § 115) com
porte 5 colonnes. La premiere colonne indique les 
limites de classe des valeurs prises par Ia variable 
DRA. Les frequences qui figurent ditns les autres 
colonnes correspondent aux cas ou Ia valeur de DRA 
est inferieure a Ia limite de Ia meme ligne et au moins 
egale a Ia limite de Ia ligne precedente. La deuxieme 
et Ia troisieme colonne indiquent les frequences 
absolues (c'est-a-dire le nombre de cas) de ralentisse
ment ou d'acceleration dans !'evolution de Ia ten
dance. La quatrieme et Ia cinquieme colonne indi
quent les frequences relatives (c'est-a-dire en pour
centage du nombre total de cas dans Ia classe consi-

deree) de ralentissement ou d'acceleration de Ia 
ten dance. 

412. Tableau-graphique 

Un exemple de tableau-graphique etabli par le 
programme CHATS a partir des resultats du traite
ment de base figure en annexe 6. Ce tableau com porte 
les principales donnees issues du traitement de 
base, a savoir: les donnees brutes XX, les chiffres 
ajustes XA et Ia tendance XC. Un graphique par 
points accompagne ces donnees : leur valeur est 
reperee sur une echelle logarithmique horizontale 
par trois sym boles : 

I 

* 

pour Ia donnee brute, 
pour Ie chiffre ajuste, 
pour Ia tendance. 

Si l'intervalle de variation des donnees reste compr:is 
entre 1/3 et 3 fois Ia moyenne generale, une echelle 
fixe calculee sur cette base est utilisee. Elle correspond 
a Ia valeur 3 du Jacteur d' echelle indique au bas du 
tableau. Dans le cas contraire, le programme calcule 
Ia plus grande echelle permettant de representer Ia 
variation maximum des donnees (a !'exception des 
valeurs extremes eventuelles). Si P represente Ia 
plus petite valeur et G Ia plus grande, le facteur 
d'echelle C s'obtient alors par Ia formule: 

C = V GfP ou log C = 1/2 (log G -log P) 
II represente sous forme de coefficient l'intervalle 
maximum de variation de part et d'autre du milieu 
de l'echelle. 

La plus petite unite materielle de graduation sur le 
graphique .correspond a Ia distance entre deux ca
racteres successifs. U ne suite de 10 reperes numerotes 
de 0 a 9 et qui represente ces unites minimum de 
graduation figure au bas du tableau. D'autre part, 
un petit tableau indique le pourcentage de variation 
que representent 1, 2, 3, ... ·IO unites de graduation. 
Ces legendes peuvent servir d'echelle de comparaison 
pour les petites variations de Ia far;on suivante: 

On releve sur le graphique Ia distance horiwntale 
entre les deux points que !'on veut comparer 
(avec le bord d'une feuille de papier par exemple). 
On reporte cette distance sur l'echelle de gradua
tion (a partir du premier repere I, numerote 0) 

(
1

) LP eoefficient dP regression entre DELT Pt XC est le coefficient utilise pour !'extrapolation dP DELT en fin de serie et dans Ia misP a 
jour. 
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et on lit le numero du repere le plus proche de 
l'extremite de l'intervalle reporte. 

- II suffit alors de lire dans le tableau de la partie 
droite le pourcentage de variation correspondant. 

42. Traitement de mise a jour 

421. Tableau de travail 

Un exemple de tableau de travail etabli par le pro
gramme SUD et donnant les resultats de l'ajuste
ment de mise a jour figure en annexe 7. 

Les elements de !'en-tete du tableau sont les memes 
que pour le tableau de travail du traitement de base 
(voir 411). 

Le tableau des donnees est fourni pour les 36 der
niers termes de la serie traitee. 

Les colonnes contiennent successivement: 

X les donnees brutes; 
- DX les modifications des donnees brutes par 

rapport au traitement precedent; s'il 
s'agit d'une donnee nouvelle, DX est 
egal a cette donnee ; 

- XA les donnees ajustees, c'est-a-dire de
barrassees des Yariations saisonnieres, 
mais non des variations accidentelles, ni 
des valeurs extremes (XA = X- XR): 

-- DXA les modifications des donnees ajustees 

par rapport au traitement precedent; 
- XS : Ia tendance (moyenne mobile de 5 des 

XA moins les valeurs extremes); 
DXC : les modifications de la tendance par rap

port au traitement precedent: 
-XI 

-XE 
- xs 

la composante irreguliere, valeurs ex
tremes incluses (XI = XA- XC): 
les valeurs extremes: 
la composante saisonniere (XR 
DELT. PSN); 

-----: DELT: le coefficient de dilatation (amplitude du 

PSN 

- CL 

- FM 

mouvement saisonnier); 
le profil saisonnier (forme du mouvement 
saisonnier); 
la classe de frequence de l'indicateur de 
variation de tendance DRA; 
frequence des cas de ralentissement du 
trend dans Ia classe CJ,., en pourcentage. 

Au bas du tableau figurent les indications suivantes: 

N nom bre total de termes de Ia serie depuis 
son origine; 

B 1 coefficient de regression utilise pour 
!'extrapolation de DELT: 

TRAP: seuil de detection des valeurs extremes 
calcule pendant Ia mise a jour du der
nier terme disponible; 

- IFT nombre d'observations ayant servi au 
calcul des frequences dans une classe 
CL. 
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5. PROGRAMMATION 

51. Notes explicatives sur les pro~rammes 

;) ll. Introduction 

Les programmes dont il est question ici sont el'rits 
en langage FORTRAN IV de base e). lis sont doni' 
utilisables en principe sur tout ordinateur pourvu 
d''un compilateur de ce langage, sous reserve d'adap
tations eventuelles au cas oil les caracteristiquPs 
physiques de l'ordinatem imposeraient des restri<·
tions (capaeite df' memoire. 'absenC'e de bandes 
magnetiques, dimension des lignes d'imprimante). 
To~tefois, il existe une restriction particuliere pour 
)'edition de graphiques par les programmes sro et 
CHATS qui font usage de Ia codification interne des 
caraeteres propre aux machines IBM 360. Les 
notes qui suivent fournissent des renseignements 
pour l'utilisation des programmes et des indications 
pour faciliter les adaptations eventuellement neces
saires. En outre. les listes des programmes-sources, 
que I' on trouvera a Ia suite de ces notes. contiennent 
de nombreux commentaires qui en faciliteront Ia 
lecture. 

On trouvera dans cet article des renseignements 
concernant les programmes suivants : 

- SEABIRD: traitement de base effeetuant l'ajus
tement saisonnier des donnees re
trospectives; 

- CHATS edition du tableau-graphique pour 
les donnees retrospectives: 

(
1 1 Tt·l qu'il<>st clt'·•·•·it dans IIDI Fol'm (' :.!S-662!1-0. 
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SUD 

LOVER 

traitement de mise a jour de l'ajw.;
tement saisonnier: 
chargement cartes a bande dt>s 
donnees retrospectives initiales et 
verifications. 

Ces programmes font partie d'un ensemble de pro
grammes de traitement des series chronologiques. 
intitule CRONOS, qui comprend egalement des pro
grammes auxiliaires (MIXER: modification d'ar
l'hive par introduction ou substitution de series: 
f~LISE: elimination et extraction de series: MOCA : 
modification de caracteristiques dans les series) et 
un programme d'edition condensee sous forme de 
bulletin (RHESUS). Les donnees traitees et les 
resultats provenant de CRONOS sont stockes sur 
dPux archives magnetiques, une archive morte 
ARMOR et une archive courante ACANTE. 
L<'s divpr·s programmes sont con<;us de fa~·on modu
laire t>t pem·ent etre en chaines selon din·rses com
binaisons. Dans J'pnsemble CRONOS, IPs enregistre
ments sur· bandes magnPtiques, en entreP ou en sur
tiP. sont standardises. Ces enregistrt>ments sont Ius 
ou eerits sous forme binaire par deux sous-routinPs 
communes, VENGO et ANDIAM, utilisant dt>R 
instructions <• sans format>>. Toutes les variablPR 
dimensionnees y figurent sous forme de veC'teurs 
complets (le programme ecrit dans tous les cas 
le nom bre de termes qui figure dans les instructions 
DIMENSION). Les fichiers sont supposes tries 
selon J'ordrP croissant du numero de code des series. 
A chaque seriP peut correspondrP un ou deux en
n'gistrements dont le contenu est le suivant : 



Premier enre~istrement: 

~om dam; HEABIRD 

CODE 

lORA 
IORM 
X 
TIT 1 

TIT 2 

UNITf~ 

PAYS 
IOPT 

FIGCE 

XX 
COFA 
AH 

Dimension 

12 
12 

:3 

3 
14 

:3 

240 

240 

Deuxieme enre~istrement: 

Nom dans HEABIRD 

Bl 
CL 
1FT 
FM 
XA 
XC 
XE 
DELT 
PRN 

Dimension 

6 

6 
240 
240 
240 
240 
240 

Signitieation 

~umero de code de Ia serie 

Premiere annee de la serie 
Premier mois de Ia serie 
Nom bre de termes de Ia serie 
Premiere partie du titre 
Deuxieme partie du titre 
~om de I'unite de mesure ou base dP 

l'indiee 
~om du pays Melarant 
IOPT(1) = 0: presence d'un seeond 
enregistrement 
IOPT(1) = 1: absence d'un second 
enregistrement 
Date 

Donnees brutes 
Facteur de conversion 
Indicateur de moditieation des don
nees brutes 

~ignification 

Remarques 

~ombre de 6 chiffres dont 
2 Mcimales 
2 derniers chiffres 
01 ll 12 
I 1\ :!-1-0 

} 
4H (·ameteres Ius sur earh• 
en format 12A4 

1
12 <"aracteres Ius sur eart(' 
en format 3A4 

Autrt'S positions reservees 
pour d'autres usages 

12 caracteres Ius sur cartP 
en format 3A4 

Coefficient de regression entre DELT et XC 
Limites de classe de I'indicateur de variation DRA 
Nombre d'observations dans les classes CL 
Frequences de ralentissement de la tendance 
Chiffres ajustes pour les variations saisonnieres 
Ten dance 
V aleurs extremes 
Coefficient de dilatation 
Profil saisonnier 
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Les series soumises aux traitements de desaisonna
lisation com portent les deux enregistrements e). 
Les autres series enregistrees dans le systeme 
CRONOH ne comportent que le premier enregistre
ment. Ainsi, Ia valeur de IOPT(I) indique egalement 
si les series sont ou non desaisonnalisees. 

5I:2. Programme SEABIRD (traitement de base) 

SEABIRD utilise une fonction externe ABS, qui est 
normalement fournie par Ia bibliotheque du systeme 
( eette fonction restitue Ia valeur absolue de son 
argument). Le programme principal fait appel a 
quatre sous-routines nommees WEAVER, MO
TARD, SAMBA et BICOR, et aux sous-routines de 
leeture VENGO et d'ecriture ANDIAM. Les peri
pheriques utilises sont les suivants (numero d'identi
fieation symbolique entre parentheses): 

lecteur de eartes (5); 
bande magnetique en entree (9): 
bande magnetique en sortie (8); 
imprimante (3). 

U ne carte don nee est necessaire pour !'execution. 
Elle sert normalement a introduire Ia date du traite
ment, mais toute autre information (y compris des 
blanes) perforee dans les colonnes I a I2 sera impri
mee de Ia meme fa\·on dans l'en-~ete des tableaux. 
La leeture sur bande magnetique est utilisee pour 
!"introduction des donnees a traiter et des informa
tions afferentes telles que titres et numeros de code. 
Le transfert des donnees de cartes a bande, qui 
s'aecompagne de verifications, est effectue par le 
programme LOVER (voir 5I4). 

L'annexe I, qui reproduit un specimen du formulaire 
utilise pour Ia perforation des donnees destinees au 
traitement de base, indique clairement le contenu 
et le format des cartes perforees contenant les don
nees initiales. En cas de besoin ou de preference pour 
ce procede, on pourra done remplacer Ia sous-routine 
VENGO de lecture sur bande par une sous-routine 
de lecture des cartes perforees (le programme LOVER 
est facilement transformable dans ce sens). 

1-\EABIRD fournit deux sorties : 

Une liste contenant !'ensemble des resultats. 
Cette liste neeessite 108 colonnes d'imprimante 

et comportt- 1111 maximum de 60 !ignes par page. 

Elle n'utilise pas de caracteres speciaux. 
Une bande magnetique contenant les principaux 
resultats. Cette bande peut etre notamment 
utilisee comme entree par le programme SUD 
pour Ia mise a jour des series, et par le programme 
CHATS pour !'edition de tableaux-graphiques. 

Si !'on ne desire pas utiliser de sortie sur bande 
magnetique, il suffit de supprimer dans le programme 
principal les deux instructions d'appel de Ia sous
routine ANDIAM. II faut noter que SEABIRD 
recopie sans calcul sur Ia bande sortie les series lues 
sur Ia bande entree dans lesquelles IOPT(I) = 1 (un 
seul enregistrement), qui ne sont pas destinees a Ia 
desaisonnalisation. 

REABIRD est dimensionne de fa<;on a accepter des 
series comportant un maximum de 240 chiffres men
suels (20 ans). II est possible de modifier ces dimen
sions sans inconvenient pour le fonctionnement du 
programme, soit pour reduire !'occupation en me
moire, soit inversement pour traiter des series depas
sant 20 ans si Ia capacite de memoire disponible est 
suffisante (il suffit de modifier de Ia meme fa<;on tous 
les chiffres <<240~> dans les instructions DIMENSION). 

Toutefois, 72 est une limite inferieure de dimension 
ear Ia methode d'ajustement ne peut donner de 
resultats satisfaisants avec des series de mains de 
6 ans. II faut noter par ailleurs que le changement de 
dimension devrait alors etre fait de Ia meme fa<;on 
dans_ tous les programmes utilisant les enregistre
ments standardises. 

Avec ses dimensions actuelles, SEABIRD et ses 
sous-routines occupent un total de 28.604 positions 
de memoire. Sur une machine IBM 360-40, Ia duree 
moyenne d'execution pour une serie de I2 ans, y 
compris Ia lecture des donnees et !'impression des 
tableaux, est d'environ 14 secondes. 

513. Programme CHATS 

CHATS permet d'obtenir a partir de Ia bande 
magnetique contenant les resultats de SEABIRD • 
(ou d'une autre bande du systeme CRONOS) des 
tableaux-graphiques dont un exemple est donne en 
annexe 6. 
Quoique ecrit en FORTRAN de base, ce programme 
tient compte du mode d'enregistrement des carac-

(
1

) }h;nl!' it Ia ~ortiP dP LOVER. a\·ant traitement par HEABI RI>: it ee stade. le deuxieme enregistrement ne Pontient que des z,§oros. 
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teres et de leur codification binaire interne dans les 
machines IBM 360, ce qui a permis d'obtenir des 
performances elevees a l'edition. II ne serait pas 
utilisable sur des machines possedant un autre mode 
de codification des caracteres. 

CHATH utilise Ia fonction ALOG 10, a fournir par 
le systeme resident, et les sous-routines CHATOr. 
BROL, KOPF et VENGO (egalement utilisees par 
HUD). 

Le numero de code des series pour lesquelles on 
desire un graphique est lu sur cartes perforees 
(triees par codes croissants) lors de l'execution, en 
eolonnes 1 a 6. Une seule carte sans perforation dans 
e<'s colonnes provoque l'edition pour toutes les 
s{·r-ies de I' archive pour lesquelles IOPT(1) = 0. 
Une carte <<fin •> contenant 999999 en colonnes 1 a 6 
est necessaire. 

n 14 Programme 8 U D ( traitement de mise a jon r J 

Le programme SUD met a jour les series de donn{•es 
stockees sur l'archive magnetique ACANTE (lm· t>n 
entree), que ces series soient ou non soumises a de
saisonnalisation. H'il s'agit de series desaisonnalisees 
(IOPT(1) = 0), SUD effectue le traitement de mise 
a jour et en edite Ies resultats. SUD effectue egale
ment les revisions de donnees brutes anterieures a Ia 
periode de mise a jour (limitee aux 24 derniers mois). 
Les donnees de mise a jour sont entrees sur cartes 
perforees (voir dessin en annexe 2), a raisori d'une 
earte par mois et par serie. 

SCD peut proceder a Ia conversion des donnees 
de mise a jour si ces dernieres sont fournies dans UIH' 

unite autre que celle qui est adoptee dans les ta
bleaux, ou au changement de base des indices. Dans 
ce cas, le facteur de conversion ou de changement 
de base doit figurer sur Ia carte de mise a jour seule
ment s'il est different du taux utilise lors du traite
ment precedent. 

HCD fait appel aux sous-routines CHATOU, BROL 
et KOPF (egalement utilisees par CHATS) pour 
redition d'un tableau-graphique (voir annexe 8). 
Comme pour le programme CHATS, ces sous-rou
tines tiennent compte de Ia codification interne des 
caracteres propre aux machines IBM 360 et ne sont 
pas utilisables sur un equipement possedant un 
autre mode de codification. Dans ce dernier cas, 
HUD peut etre employe a pres suppression des instruc
tions d'appel de ces suus-routines, et l'on peut alors 
supprimer egalement }'instruction referencee 

<<COMMON PART 3•> qui dimensionne des variables 
utilisees exclusivement pour }'edition du graphique. 

Dans ces conditions, SUD produira uniquement les 
resultats sous forme de tableau de travail (voir an
nexe 7) et une bande magnetique representant Ia 
nouvelle archiv.e ACANTE, mise a jour. 

Outre les sous-routines deja citees, SUD utilise Ia 
sous-routine BICOR (egalement utilisee par SEA
BIRD) et les sous-routines de lecture et d'ecriture 
VENGO et ANDIAM. Une carte prevue pour con
tenir Ia date en colonnes 1 a 12 doit etre placee en 
tete des donnees lors de }'execution. Les cartes de 
mise a jour viennent ensuite et doivent etre suivies 
d'une carte <<fin •> con tenant 999999 en colonnes 
1 a 6. Ces cartes sont supposees triees par numero 
de serie et par periode. 

515. Programme LOVER 

LO \' ER lit sur cartes perforees les series retrospec
tives qui seront traitees par les programmes CRO
NOS et les transfere sur bandes magnetiques selon 
le dessin d'enregistrement standard du systeme, et 
apres avoir procede a diverses verifications. Lors
qu'une erreur est trouvee, un message est emis sur 

rimprimante et Ia serie entiere correspondante 
11·e8/ JHt8 tran.<~feree sur bande. 

Le dessin des cartes de base lues par LOVER est 
indique sur le formulaire repmduit en annexe I. 
Toutes les cartes de base relatives a une serie con
tiennent le meme numero de code en colonnes 56 a 61. 
II existe deux types de cart.es de base : 

Le premie~ type contient les titres et diverses 
informations relatives a Ia totalite de Ia serie. 
Deux cartes de ce type doivent etre presentes 
pour chaque serie, dans l'ordre prevu sur le 
formulaire. 

Le second type contient les donnees numeriques 
eonstituant Ia serie proprement dite. Au mains 
une carte de ce type doit etre presente. Chaque 
carte peut contenir un semestre de donnees. 

Les cartes sont supposees triees par serie et type de 
carte et, dans le type 2, par annee et par semestre. 
Une carte finale contenant 999999 en colonnes 56 
a 61 doit suivre les cartes donnees. 
La sortie sur bande de LOVER comprend pour 
chaque serie deux enregistrements s'il s'agit d'une 
serie a desaisonnaliser (IOPT(1) = 0) et un enre
gistrement seulement dans les autres cas (IOPT(1) = 

I). 
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51 - DIAGRAMMES GENERAUX 

52.1 -SEABIRD 

GENERAL BLOCK-DIAGRAM 

START 

INITIAUSATIONS 

COMPUTATION 

OF EXTREM VALUES 

SEASONAL 

ADJUSTMENT 

TABLE OF RESULTS 

END onoe 
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52.2- CHATS 

START 

END 

END 

< 

CHART 

2 
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2 

52.3- SUD 

GENERAL D~AGRAM 

~EE 
DETAILED 
DIAGRAM 

52,4 

START 

LSW = 2 
MSW = 1 
KSW = 3 

COOE 2 = 0 

CHECKS 

OF UPDATING DATA 

E~O 

1 

SEASONAL 

ADJUSTMENT 

TABLES 
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52.4- SUD 

CHECKS OF UPDATING DAJ'A 

ENTRY POINT 
(SEE GENERAL DIAGRAM l 

" 

EXIT 

> 

EXIT 

EXIT 

EXIT 

(SEE GENERAL DIAGRAM) 
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START 

TRANSFER INTO 

SORTING AREA S OF 

L FIRST TERMS OF 

X (I) 

THEIR RANK IN N R 

K=l + 1, L ----.---

NAOAR = NR IM) 
SIMI= Sill 
S(I)=PETIT 

NRIMI= NRIII 
NR (I l= NADAR 

AVERAGE Y (MY} 

J1 = 2 

J1=KIM+1 

J1 = 3 ., 

SUM OFS(I) 
FROM L1 TO L2 I 
AVERAGEY (MVI 

1 

52.5 -SUBROUTINE MOTARD 

Description of the process: 
Initial sort in S is made by 
selecting the minimum value 
in the bottom unordered part 
and interchanging it with the 
first term of this part. The 
top ordered part thus in
creases of one term at each 
of ( L-1) steps. 
The appropriate subset of S 
is averaged. 
A moving process is then 
initiated. X (lOX), which is 
the first term of X, is to be 
suppressed in the next mov
ing subset and replaced by 
X (lOX + L). X (lOX) is 
located in S, using the rank 
NR. This place is now a hole 
available for internal moves 
inside S. The new term is 
compared with terms adja
cents to the hole and inserted 
at the appropriate place in 
upper or lower part. 
The appropriate subset of the 
new set in S is averaged, and 
so on. 
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53 - Programme Seabird 

UISK UPoRATING SYSTEMf360 FORTRAN 360~-F0-4'1 22 

C SEABIRD - SEASONAL ABLATION INTO RECORDED DAH OR SEASCNAL ADJUSTMENT SEC2DOOI 
C WITH BONGARD'S IDEAS ABOUT REGRfSSICN ON DATA- THIS PRCCESSING SCHEMESEC20C02 
C WAS PREPARED AND PROGRAMMED IN 1967 BY M.C.MESNAGE ON ACCOUNT OF THE SEC20003 
C STATISTICAL OFF ICE OF THE EUROPEAN COMM~NITY SEC20004 
C VERSION C2 - DECEMBER 1967 SEC20005 
C SEC20006 
C COMMCN 0 PART I- FIRST RECORDI532l SEC20007 

COMMON CODE 0 10RA, I ORH, No COFAoUN I TEI3l, PAYSI3l, F IGUE I 3 l, fiT 11121, SEC20008 
IJIT2112l 1 1UPTI14loXXI240l,ASI240l SEC20009 

C COHMCN,PART 2 - SECOND RECORDI1214l SEC20010 
COMMON Bl,CL 6 l, I FT ,FMI61, XA I 2401 , XCI240 I oXEI240 l, SEC20011 

IDELT12401oPSNI240I SEC20012 
C COMMON,PART 3 - SEABIRD AREAI5601 SEC20013 

COMMON Xl240l 0 YI2401 0 AI64loPI161 SEC20Cl4 
c 

c 
c 

c 
c 

c 

c 

DIMENSION DATEI3loiFPI61olFMI6l.IF,!;16I,FPI6l,C112loS 16l,T 161, 
1XMI2401, XAM I 2401, XI Hl240 l , X I 12401 ,XS1240 I oDI240 l oZI240loZNI240 I, 
2AZI240 loA ZC f240 l, PSI240l, ORA 12401 ,ORC 1240 I 

EQUIVALENCE lllllo XAillo XAMilloOilll ol AlllloORAI II, PSilloZNillo 
lXI I I l oXIMI lllo IXHilloDRCilllo IXSI11 1 AZC1lllol PllloSillo IFPilllo 
21 P 171 ol FM 11 II, I Tl llo F P 1111 ol C Ill o IF SIll I 

FUNCTION 'IBIS' EQUALS 'J' ~HEN 1•1 ANO 'K' WHEN 1=2 
IBISII,J,KI•12-I I*J+II-li*K 

REAOI5o210ATE 
FORMATI3A41 

MATRIX OF WEIGHTS FOR HOVING AVERAGE CF 17 TERMS 
AI II• -2223. 
AC 2,• 261:!. 
AI 31• 1677. 
AI 41• 741. 
AI 51• ~195. 
AI 61• -1131. 
AI 71• -2067. 
AI 81 • 1593. 
AI 91• -2057. 
AIJO I• 212 3. 
Allll• 1419. 
Al121• 715. 
AI 131• II. 
Al14l• -693. 
All51• -1397. 
AI 161• 887. 
AI HI= -1543. 
AliBI= 1351. 
All9) • 981. 
Al201= 605. 
AI 211= 229. 
Al221• -141. 
Al231= -523. 
A( ~4)= 4<i. 
Al251 = -801. 
Al261= 435. 
A(27i= 435. 
Al28l = 435. 

SYMMETRIC WEIGHTS FROM A(29l TO Al561 
J=29 
DO 4 1=29,56 
J3J-l 

4 AI ll=AIJI 

Al571= 2047. 
Al581= -2413. 
AI ~9) = -1389. 
Al601• ~365. 
Al6ll= 65~. 
Al621= 1683. 
AIOI• 2707. 
AIHI= -1n1. 

RECUCTION OF WEIGHTS 
DO 6 I"' 11 64 

6 AI I l•AilltlCOR. 

TO UNIT SUM 

C INPUT OF DATA 
I 0 CALL VENGd 

IF(CODE-9999.99) tz,q99,'199 

12 !FIIOPTIIII5COolCCo500 
C FIRSJ PART- CORkECT!ON OF FXTREME VALUES 
c 
c FIRST CIFFE"ENCES 

100 DO 102 1=2,~ 
102 Dill= XXIII-X<Il-11 
MOVING TRUNCATEr AVE"AGE OF FIRST DIFFERENCES FCR EACH MONTH 

MOB!LE=z 
00 108 JLJSEPH=l,l2 
J=O 
f.O 104 M011ELF.=MOBILF,N,l2 
J=J+ 1 

104 XIJI=DIMfln(LEI 

I 06 

CAll MOTARilCI5tl 1 J 1 3 1 11 
J=O 
DO 106 MODELf=MOBILtoNo12 
J=J+l 
CI,.LJOFLE)=Y(JJ 

SEC20015 
SEC20016 
SEC2001 7 
SEC20CIB 
SEC20019 
SEC20020 
SEC20021 
SEC20022 
SEC20023 
SEC20024 
sec 2ooz5 
SEC20026 
SEC20027 
SEC20028 
SEC20029 
SEC20030 
SEC20031 
SEC20032 
SEC20033 
SEC20034 
SEC20035 
SEC20036 
SEC20037 
SEC20038 
SEC20039 
SEC20C40 
SEC20041 
SEC20042 
SEC20043 
SEC200'o4 
SEC20045 
SEC20C46 
SEC20047 
SEC20048 
SEC20C49 
SEC20050 
SEC20051 
SEC20C52 
SEC20053 
SEC20054 
SEC20C55 
SEC20056 
SEC20057 
SEC20C58 
SEC20C59 
SEC20060 
SEC20061 
SEC20C62 
SEC 20063 
SEC20C64 
SEC20065 
SEC20066 
SEC20067 
SEC2006B 
SEC20069 
SEC20070 
SEC20071 
SEC20072 
SEC20073 
SEC20C74 
SEC20075 
SEC20076 
SEC20077 
SEC20078 
SEC 20079 
src2ooao 
SEC20081 
SEC2CCR2 
SEC20083 
SEC20084 
SEC2CC85 
SEC20086 
SEC2008 7 
SEC2CC88 
SEC20C89 
SEC 20090 
SEC20C91 
SEC20C92 
SEC20093 
SEC20094 
SEC20C95 
SEC 20096 
sec2ccn 



01/02168 FOR THAIN 
108 MOBILE=MOBILE+l 
REDUCING 12 CONSECUTIVE TERMS TO ZERC MEA~ 

CALL SAMBA( 1Z,z,N,7,o,Y,U 
DO 110 lc2,N 

110 Oil I•D(I I-VIII 
SEASONAL CUHPONE~T XS 

N11•N-11 
00 114 NICOLf•2,NI1 
CLOY I S=O 
COUSIN•O 
00 112 HE~E•l,12 
IR MA•N ICOI.E +HEME-I 
CLOVIS•CLOVIS+OIIRMAI 
Cl HEME I =CLOY IS 

112 COLSIN•COUSIN+CLOVIS 
IH XSINICOLE+bi•CI71-COUSIN/12. 

co 116 1•1,7 
116 XSIII•XSII+121 

00 118 I•Nll,N 
118 XS I I•XS 1-121 

C ADJUSTED DATA 
DO 120 l=l,N 

120 Xlll•XXIII-XSII I 
C FROM ADJUSTED DATA MOTARO GIVES A TREND FREE OF EXTREME VALUES 

CALL MOTARDils,l,N,8,21 
C ESliMATES OF TREND IN END OF SERIES 

Slll•-10E20 
DO 130 JOSEPH=!, 2 
IGEL•I81 Sl JOSE PH ,1 ,N-61 
KAKTUS•I8 IS I JOSE PH ,a, N-151 
DO 128 NAPOL1•1,15 
IC•NAPOLI 
KAKTUS•KAKTUS+ 1 

122 IFIXIKAKTUSI-SIICII1H,126,126 
124 Sl IC+1 I=SIICI 

TIIC+ll•TIIC I 
IC•IC-1 
GO TO 122 

126 SIIC+11•XIKAKTUSI 
TIIC+ll=KAK IUS 

128 CONTINUE 
CALL BICOR(4,14,S,T,R,BACH,BCNGAR,YHI 
DO 130 NAPOLI•l,7 
YIIGELI•SACH+BONGU•IGEl 

130 IGEL•IGEL+1 
C IRREGULAR COMPONENT 

00 132 !•loN 
XIII I=XIl 1-Y(I I 

132 XII I•ABSIXIIIIJ 
C DETECTION OF ·EXTREME VALUES 

CALL MUiAROClltltf"lt9,l) 
CO lt.' t ::.1, N 

c 

PIG~ON•YI I I 
IFIPIGEONI 136,134,136 

134 PIGEON•0.001 . 
136 VOLE•XII I-4.0*PIGEON 

IF I VOLE 1138 ,138,14C 
138 XEI !1•0. 

XMI!l•XXI!I 
GO TO 142 

140 XE I ll•X III I 
XMII I •XXII 1-XE I I I 

142 CONTINUE 

C ENC OF CORRECTIONS FOR EXTREME VALUES c . 
C SECOND PART - SEASONAL ADJUSTMENT 
C TREND XC • HOVING WEIGHTED AVERAGE OF 17 TERMS 

CALL SAHBAI12.I,N,7,XM,Ydl 
C INTERMEDIATE 12-AVERAGE IS IN Y 
C TREND ESTIMATFS IN TAILS 

00 202 NICULE=1,2 
JAWOHL• IBIS I NICOL t, 1, 51 
NEIN•IRIS NICOLE,3,81 
KAKTUS•IBISINICOLE,7,N-121 
DO 2 OZ MAYB E=JAWOHL,NE IN 
KAPI TO= IHAYBE-110 8 
00 ZOO Kl0=1,A 
KNACK•KAP I TO+K I D 

ZOO PIKIDI=AIKNACKI 
KNACK•KAK TUS+HAyBE-1 

202 CALL loEAVER (8.,KAK TLS, KAK IUS+7 ,KNACK I 
C TREND IN CENTRAL PART 

CO Z04 HAATJE•1,A 
204 PIHAATJEI•AI~AATJE+241 

CALL WEAVFR 18, 7,N-5,101 
C BEG INNING AND ENil OF TREND 

IDC•7 
IEC•N-5 

DEVIATIONS FRU~ TRENO, T~EIR ABSOLUTE VALUES AND ~EA~ DEVIATION 
AGNES•O• 
CO 20b HILANO=IOC,IEC 
ll~ILANOI=XMIMILANOI-XCI~!LANOI 

AZIM!LANUI=ABSIZI ~!LANDI I 
Z06 AGNcS•AGNES+AZIMILANOI 

AGNES•A GNES Ill EC-IOC+ 11 
C HOVING MEAN OEVIATI•1N IAZCI 

CALL SAMKAII2,IDC,IEC,13,Al,AZC,21 

0002 
SECZOC98 
SEC20099 
SECZOIOO 
SEC20101 
SEC20102 
SEC20103 
SEC20104 
SEC20105 
SECZ0106 
SEC20107 
SECZO 108 
SEC20109 
SECZOI10 
SECZO 111 
SECZ011Z 
SEC20 113 
SEC20114 
SEC20115 
SECZ0116 
SECZ0117 
SEC20118 
SEC20119 
SECZ0120 
SEC20 121 
SEC2012Z 
SECZ0123 
SEC20124 
SEC20125 
SEC20126 
SEC20127 
SEC20128 
SEC20129 
SEC20130 
SECZ0131 
SEC20132 
SEC20133 
SEC20134 
SEC 20135 
SEC20l36 
SECZ0137 
SECZ0138 
SEC20139 
SECZ0140 
SEC20141 
SEC201't2 
SEC20 143 
SEC20144 
SEC20145 
SEC20146 
SECZ014 7 
~t:C.t!ul .. ti 
SECZO 14~ 
SECZ0150 
S EC20151 
SEC20 152 
SEC20153 
SECZ0154 
SEC20155 
SEC20156 
SECZ0157 
SEC20158 
SECZ0159 
SEC2011>0 
SEC20 161 
SEC20162 
SEC20 163 
SEC20 164 
SEC20165 
SEC20166 
SECZ0167 
SECZ0168 
SECZO 169 
SEC20170 
SEC20171 
SECZ017Z 
SEC20173 
SECZ0174 
SECZ0175 
SECZ0176 
SEC20177 
SEC20178 
SECZ0179 
SEC20180 
SECZ0181 
SECZ0182 
S€CZ0183 
SECZ0184 
SECZ0185 
SEC20186 
SEC20187 
SECZ0188 
SEC20189 
SECZ0190 
SECZ0191 
SECZ0192 
SECZ0193 
SECZO 194 
SEC20195 

43 



H 

0!/02/~8 FORTMAIN 
C REOUCTIUN TO FLAT DEVIATION IZNI 

DO 212 MAATJE=IDC,!EC 
IF IAZCI MAAT JE 112CE,208,21 0 

208 ZNIMAATJEJ•O. 
GO TO 212 

210 ZNIMAATJEI•IAGNES*ZIMAATJEII/AZCI~AATJEI 
212 CONTINUE 

SEASOhAl PATTERN IPSNI 
MARCUM•IOC 
no 218 1=1,12 
l IEGE•O 
CO 214 JANREY•MARCCM,I EC ,12 
LIEGE•L lEGE+! 

214 XlliEGEI=ZhiJANREYI 
CALL SAMBAI5tltl11:GFt3tXtYtU 
LIEGE•O 
DO 216 JANREY=MARCCM,!EC,l2 
Ll EGE =l lEGE+ I 

216 ?SNIJANREYI•YILIEGEI 
21 B MARCOM=MARCCM+l 

CENTERING PSN 
CAll SAM8Ail2, IOC,IEC, IOC+6,PSN,Y,ll 
DO 220 NIVOSF•IOC,IEC 

220 PSNINIVOSFI•PSNINI~DSEI-tiNIYOSEI 
C STYLISATION OF SEASONAL PATTERN 

c 

AL!Nf•O. 
DO 222 l•IOC,!EC 

222 ALINE•ALINE+A8SIZNIII-PSNIIII 
ALINE= ALINE/ IEC-IDC+lll 
DO 226 I•IOC,IEC 
IF lABS I PSNI 111-AL INE 1224,224,226 

224 PSNI II =0. 
226 CONTINUE 

CALL SAMBAI!2, !DC ,I EC, I OC +6, PSN, Y ,IJ 
DO 228 JUSEPH•IOC,IEC 

228 PSNI JOSF PHI =PSNI JOSEPH 1-Y I JOSEPH I 
JAWOHL•IDC-1 
00 230 JOSEPH•!,JAWOHl 

230 PSNIJOSEPHI•PSNIJOSEPH+l21 
NEIN•IFC+l 
CO 232 JOSEPH•NEIN,N 

232 PSNIJOSEPHI=PSNIJQSEPH-121 

C lOOP FUR FINAL ESTIMATE OF OELT AND XC 
lAPIN•! 

C COEFFICIENT OF DILATATION IOELTI 
234 IDY=IOC+6 

DILA•O• 
TAT!ON•O. 
KAKTUS•JOC+ II 
DO 236 l•IDC,KAKTUS 
XI I l•ZIII*PSNI I I 
CILA=OILA+X Ill 
Yl I I=PSNI I l*PSNIII 

236 TATIDN•TATICN+Ynl 
If ITA TION I 23R,23R,240 

238 OELTIIOYI=O. 
GO TO 242 

240 IFIOILA 1238,238,241 
241 DELTI IOYI•DILAITATION 
242 LEQUEL•IOY 

KAKTUS•KAK HS+ I 
00 248 I•KAKTUS, IEC 
MAATJE•I-12 
SA I SON•PSNIII 
XI I I•ZI I I* SA I SON 
VI I I •SA I SON*SA I SON 
CILA•D ILA+X III-X I MAAT JE I 
TA TION• TAT ION+Y I I 1-Y I MAA T JE I 
LEQUF.L •LEQUEL +I 
IF ITA TI ON 1244,244,246 

244 DEL TllEQUEL 1•~. 
GO TO 248 

246 IFIOILAI244,244,Z47 
247 DEL TILEQUEL I•OILA/TATION 
248 CONTINUE 

C REGRESSION DEL T-XC 
CALL BICORI IDY,LEQUEL,DELT,XC,R,80,Rl,YMI 

EXTRAPOLATION Of DEL T 
PI CAR D•DEL TIID Y 1-8 l*XC II DYI 
00 251 I•IDCtiOY 
DEL IE•P ICARD+IIl•XCIII 
IFIDELIEI2~9,Z~9,Z50 

?49 DEL TIII•O. 
GO TO ?51 

250 UELTIII•OEL!t 
251 CONTINUE 

PICARO•DELT ILEQUEL 1-Bl*XCILEQUEll 
DO 25~ 1-LEQUELt!EC 
DELIE•PICARD+Bl*XCIII 
IFIOELIEI 252,2~2,253 

252 DEL TIII•O • 
GO TO 254 

253 DELTIII-DELIE 
254 CONTINUE 

GO TOI255,260l,LAPIN 
255 OELIE•DEL Tl IOC I 

DO 256 l•l,JAWOHL 

0003 
SECZ0!96 
SEC20197 
SECZOI98 
SEC20!99 
SEC20 ZOO 
SEC20201 
SEC20ZOZ 
SEC20Z03 
SEC2020lt 
SECZ0205 
SEC20206 
SECZ0207 
SEC20208 
SFC20209 
SEC20210 
SECZD211 
SECZOZIZ 
SEC20213 
SECZ02H 
SEC20215 
SFCZ02!6 
SEC20217 
SEC20218 
SECZ02!9 
SEC20220 
SEC20Z21 
SEC20ZZZ 
SEC20223 
SECZOZZ4 
SEC20225 
SEC20226 
SEC20227 
SEC20228 
SEC20229 
SECZOZ30 
SEC20231 
SECZ0232 
SECZOZ33 
SEC20Z34 
SEC20Z35 
SECZ0236 
SEC7.0237 
SEC20238 
SECZ0239 
SEC20240 
SEC2024! 
SECZOZ42 
SEC20243 
SEC20244 
SEC20245 
SECZOZ46 
SEC2024 7 
SEC20248 
SECZ0249 
SfC20Z50 
SECZ0251 
SEC20252 
SECZO 253 
SECZOZ54 
SEC20Z55 
SECZ0256 
SECZ0257 
SECZ0258 
SEC20259 
SECZ0260 
SECZ0261 
SEC20262 
SECZOZ63 
SEC20264 
SEC20265 
SECZ0266 
SECZ0267 
SECZOZ68 
SECZ0269 
SECZOZ70 
seczozn 
SECZOZ7Z 
SECZOZ73 
SECZOZ74 
SECZOZ75 
SECZ0276 
SEC20Z77 
SEC20278 
SEC20279 
SEC20280 
SEC202SI 
SECZuZtiZ 
SECZ028J 
SECZ028~ 
SEC20285 
SEC20286 
SEC20287 
SEC20288 
SECZ0289 
SEC20290 
SECZ029! 
SECZ029Z 
SEC20293 



OI/02H8 FrJRTMAIN 
256 OELTC I I•DEL IE 

DEL I E•DFL TC IECI 
CO ?58 I•NE IN,N 

258 DElli! I•DELIE 
SEASONAL COMPONENT,AOJ~STED MOOIFIED FIGURES,T~END 
260 00 262 I•I,N 

XSI II•DEL Tl ti•PSNI II 
262 XAMIII•XMIII-XSIII 

CALL SAM~AI5,1,N,3,XAM,XC,21 
GO TO I 264,268 J, LAPIN 

264 00 26t 1•1, N 
266 ZC II•XMIII-XCI II 

!DC• I 
IEC•N 
LAPIN•2 
GO TO 234 

C IRREGULAR COMPONENT AND HOVING DEVIATICN 
268 DO 27C NICDLE•I,N 

X IHI N !COLE I•XAHI NICOLE I-XC I NICOLE I 
270 xtNICOLEI•ABSIXIMINICOLEII 

CALL SAMBA I 12•1oN,7,X,Y,31 
C REGRESSION BET ~EEN IRREGULAR CCHPONENT AMPLITUDE AND TREND 

CALL BICO.RI 7 ,N-5, Y, XC ,RY ,COY ,BOY, BARTGKI 
c 
C INDICATORS OF TREND VARIATION 

NEIN•N-2 
DO 3CC 1•4,NEIN 
XI li=XC III/XCI 1-11 

300 Yl II•XAHIII/XC 11-11 
DO 302 1•5,hEIN 
ORI•II/XIl-111-2 
CAAIII•IYI I I+DRI 1•100. 

302 CRCI II•IXC I I+ORII•ICO. 
C D!STR IBUTION UF ORA 

DO 304 1•5, NEIN 
K•l-4 

304 XIKI•DRAI II 
HARX•K 
HA~AT•HARX-1 

DO 310 I•I,MARAT 
GARBO .X I I 
MARLEN•! 
MARTHE• I+ I 
00 308 K•HARTHE,MhRX 
IF I GARBD-XI K 1130B, 308,306 

306 GARBO•XIKI 
MARLEN•K 

30B CONTINUE 
XIMARLENI•XIll 

31C XI I I•GARBD 
LIMITS UF FREQUENCY CLASSES 

HARLEN•HARX/5 
Cllli•XI II 
Cli6I•XIMARXI 
MAR THE•HARX-MAML EN 
DO 312 1•1,4 
J•6-l 
Cl I J I•X I MAR THE I 

312 MARTHE•HARTHE-MARCEN 
C FREQUENCY OF POSCTIVEIIFPI AND NFGATIVEIIFMI ORC IN OR~ CLASSES 

DO 314 1•1, t: 
IF PI 11•0 

314 IFSIII=O 
IFMIII•O 
J•2 
DO 326 1•5, NE IN 
8AROOT•DRAI II 

316 IFIBARDOT-CLIJ 1132C,320,318 
318 J•J+l 

GO TO 316 
320 IFIORCI 111324,326,322 
322 IF PI J I•IFPC Jl+l 
3H IFSIJI•IFSCJI+I 
326 J •2 

FPCli•O. 
FHIIl•O. 

RELATIVE FREQUENCIES FP AND FM 
00 332 ... 2,6 
IFMI ll•IFSI 11-IFPC II 
FT• I FSII I 
!FCF.TI328,328,330 

328 FPIII•O. 
FMI 11•0. 
GO TO 332 

330 FPII I•IFPII 1/FT•ICC. 
FHI 11•100.-FPI II 

332 CONTI~Uf 
IFT•F 1 

FINAL COMPONENTS AND LHAKACTERISTICS 
RAVFL•O. 
SATIE•O• 
CO 314 l=l,N 
~AIIl•XAMIII+XEIIl 
XI III•XAI 11-XCC I I 
R AYEL =RAVEL tABS I U II II 

334 SAT! f•SA 1 IE tASS I XSIIII 
IUV'!l =100./RA'IIEL 
CXI•SARTOK•RAVEL•N 

0004 
SEC20294 
SEC20295 
SEC20296 
SEC20297 
SEC20298 
SEC20299 
SEC20300 
SEC20301 
SEC20302 
SEC20303 
SEC20304 
SEC20305 
SEC20306 
SEC20307 
SEC20308 
SEC20309 
SEC20310 
SEC203ll 
SECZ0312 
SEC20313 
SEC20314 
SEC20315 
SEC20316 
SEC2031 7 
SEC2031B 
SEC203l9 
SEC20320 
SEC20321 
SEC20322 
SEC20323 
SEC2032't 
SEC203Z5 
SEC20326 
SEC20327 
SEC2032B 
SEC20329 
SEC20330 
SEC20331 
SEC20332 
SEC20333 
SECZ0334 
SEC20335 
SEC20336 
SEC20337 
SEC20338 
SEC20339 
SEC20340 
SEC20341 
SEC20342 
SEC203"3 
SEC203"4 
SEC20345 
SEC20346 
SEC20347 
SEC2034B 
SEC20349 
SEC20350 
sec2o 351 
SEC20352 
SEC20353 
SEC20354 
SEC20355 
SEC20356 
SEC20357 
SEC20358 
SEC20359 
SEC20360 
SEC20361 
seczn62 
SECZ0363 
SEC2036>o 
SEC20365 
SEC20366 
SEC20367 
SEC2036B 
SEC20369 
SEC20370 
SEC20371 
SEC20372 
SECZ0373 
SEC20374 
SEt20375 
SEC20376 
SEC2oH7 
sec2o37s 
SEC20379 
SECZ0380 
SEC20381 
SEC20382 
SEC20383 
SEC20384 
SEC20385 
SEC203B6 
SEC20387 
SEC20388 
SEC20389 
SEC20390 
SEC20391 
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01/02/68 FURTM4IN 0005 
SEC203q2 
SEC20393 
SFC20394 

. CSI•SAT IE*RAVEL 
c 
C TABLE OF RESULTS 

WRITE 13o400)04 TE SEC20395 
SECZ0396 
SEC20397 
SEC20398 

c 

400 fORMATIIHlo3Xo'STATISTICAL CFF!CE'o70Xo3A41 
WRITF 3o40n 

402 FORMATIIH o2X 0 EUROPE4N CCMMUNITIES'I 
WRITE 13 ,4041CDDEo T llloPAYS 

404 FORMAT lH ,ax,•--------'rl2XrF7.2,2X,l2A4t2Xr'COUNT~Y 1 r2Xt3A4) 
WRITE 13o4061TI T2,UNI TE 

406 FORMAT(lH r4X, 1 SEABIRD PRCGNAJ,.rl8Xtl2Aitt2X,tUNIT 1 t5Xr3A4/) 
WRITEI3,4081 

408 fORMATIIH ol6X 0 °RAW 
!'SEAS. OILAT. 

loR ITE l3o410 I 

EXTRA 
SEAS. oJ 

TRHO IRREG• EXTREME 

SEC20399 
SEC20400 
SEC20401 
SEC20402 
SEC20403 
SEC20404 
SEC20405 
SEC20406 

410 FORMAT!lH ol5Xo'OATA SEAS.• tl5X,•COMP. VALUES COMP.•, SEC20407 
I' COEFF. PATTERN'! 

WRITEI3o4121 
412 FURMATilH rl6A 1

1 X'r8X, 1 XA 1 ,8Xr'XC 1 r8Xr 1 XI 1 rRXr'XE', 
lBX,'XS 1 rbX, 'DEL T'r7Xr 1 PSN 1 1 

K•O 
JAHR•IORA-1 
MILANO=[ORM 
NAPOLI•l2 

'ol'o 00 426 KAKTUS•lo4 
JAHR=JAHR+l 
WR ITEI3o4161JAHR 

416~fORMAT{lH t2X 1
1 li9 1

1 12J 
DO 418 J•MILANU,NAPOLI 
KaK+l 

41B WRITE I 3o420 IJ, XXI K l.oXAI Kl, XC I Kl oX II ~I ,XE I KI,XS (KJ, DELT IKJ, PSNIKI 
'o20 FOR•ATIIH , 7Xo12o 8F 10.11 

KAPITO=N-K 
IF CKAPITU-121422, 42t, 426 

422 IFIKAPITOI432o432o42'o 
424 NAPOLI•KAPITO 
426 "lLANO•! 

hR IT E 13,430 I CODE 
430 FORMA TC lHlt Ill ,3X,f7 .2, 7X, 1 X 1 t8Xt 1 XA' ,8X, 1 XC' ,ax,• X 11 , 8X 1 

1 XE', AX, 
l'XS', 6X 1 'DEL T' 1 7X, 'PSN' ,I) 

GO HI 414 
432 IFIKAKTUS-31438o434o434 
434 WRITEC3o4361COOE 

SEC20408 
SEC20409 
SEC20410 
SEC20411 
SEC20412 
SEC20413 
SEC20414 
SEC20H5 
SEC20416 
SEC20H 7 
SEC20418 
SEC20419 
SEC20420 
SEC20421 
SEC20422 
S~C20423 
SEC20424 
SEC20'o25 
SEC20426 
SEC20427 
SEC20428 
SEC20429 
SEC20430 
SEC20431 
SEC20432 
SEC20433 

. SEC20434 
436 FORMA TI!Hlo 2X,F 7.2, 9X, 'CORRELA Tl CN 

!'COEFFICIENT OF'I 
REGRESS! ON INTERCEPT'o22XoSEC20435 

SEC20436 
GO TO 'o44 

438 WR1TEI3,4401 
440 FOIII!ATII/// 0 !8Xo'CORRELATION REGRESSION INTE~CEPT' o22X, 

l'COEFFIC lENT OF' I . 
444 IIR ITE 13o446l 
446 FORMATIIH o!8X,'COEFFICIENT CCEFFICIENT',31X, 

I 'R El A Tl VE A MPLI T UOE 'I 
I<R lfE 13o448 JR,Bl,80,CSI 

448 FURMATI1H0,3X, 0 0ELT WITH XC'o2Fl3.3,Fl2o3ol2Xo'FOR XS 0 oFl6.ll 
WRITEC3 1 45o~v.aov,cov,cxr 

450 FORMATIIHO, 3Xo 0 /Xl/ WITH XC'o2F13.3,Fl2.3o12Xo°FOR Xl'oFl6oll 
WRITE 13,4521 

SEC20437 
SEC20438 
SEC20439 
SEC20440 
SEC20441 
SEC20442 
SEC20443 
SEC2044'o 
SEC20445 
SEC204'o6 
SEC2044 7 
SEC20'o48 

452 FORMATIIHOolX,•VARIATION 
WRITE C3o454l 

OF TRE~C FCR CBSERVEO VALUES Cf''DRA'''IISEC20'o49 

454 FORMATCIH o4Xo'VALUES OF "ORA" ABSoLUTE FREQUENCY 
1' FREQUENCY'! 

hR ITE 3,4561 
456 FORMATIIH o4Xo 0 CUPPER LIMITI SLCW DOWN SPEED UP 

I' SPEED UP'//1 
00 458 1=1, 6 

458 WRITEI3o4601 CllllolFMIIIolFPIII,FMIII,FFIII 
460 FORMATIIH o4XoF10.3oll3ol!OoFI3.3oFI0.31 

SEC20450 
RELATIVE 0 ,SEC20451 

SEC20452 
SEC20'o53 

SLOW DOWN' o SEC20454 
SEC20455 
SEC20456 
SEC20457 
SEC20458 
SEC20'o59 

C OUTP~T ON TAPE 
500 CAll ANOIAM 

SEC20460 
SEC20461 
SEC20462 
SEC20463 
SEC20464 
SEC20465 
SEC20466 
SEC20467 
SEC20468 
SEC20469 
SEC20'o70 

c 

END 
9'l9 

GO TO 10 
OF FILE 
CAll ANOIAM 
REWIND 8 
END FILE 9 
REW INO 9 
STOP 
END 
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54- Programme Chats 

DISK OPER4TI NG SYSTE~/360 fCRTRAN 3oON-f0-451 22 

C CHATS PROGRAM - PRODUCES A CHART-TABLE F R HIST RICAL DATA ADJUSTED 
C FOR SEASONAL VARIATID~S BY SEABIRD OR SUO PRCGRAHS 
c 
C COMMON PART 1 - FIRST RECORD 15321 

COMMON CODE, WRA, IORH,N,€0f A oUN ITE 131 ,PAYSI31 , F I GUE 131, TIT ll12lo 
lT IT 21121,1 OPTI141, XXI2401 oAS 12401 

C COHMCN PART 2 - SfCONO RECORD 112141 
COMMON B1oCLibloiFT,FPib I oXAI240I,XCI2401 ,XEI2401, 

I DEL T 1240I,P SNI2401 
C COMMON CHART 

COMMON VIDE 0 ASTR llloVIOEi. 0 l1151,zZilOI,l31251o AGNAFI4o 31,. 
1CHAMO 11121, BAT II HloBANC 1311, TETE 1331 

INPUT OF SPECIAL CHARACTERS 
CALL RROL 

C INPUT Cf COOt NUMBERS FUR SELECTICN OF SHIES - A BLANK CARD CCMHANDS 
C THE PLOTTING OF All SERIES IN THE INPUT TAPE WITH IOPT•O 

2 R EA015, 41CAR 
4 FORHATIF6,21 

IFICAR-Q999.991 6,99,99 
IF I CAR 110,8,10 
LIFT•1 
GO TO 12 

10 LIFT•2 
12 CALL VENGO 

IF ICOOE-9999,99114o99,99 
14 GO TOI 22,161,UFT 
16 lfiCOOE-CARI12o24o18 
18 WRITEI3o201CAR 
20 FORHATJ1H1o 'WRONG CODE ',fb.21 
22 IF IIOPTI11112o 24,12 
24 CALL KOPF 

CALL CHATOUI1o3oll 
GO TOI 12o21,LJFT 

99 REWIND 8 
STOP 
END 

CHATS 
C~ATS 
CHATS 
CHATS 
CHATS 
C~ATS 
CI<ATS 
CI<ATS 
CHATS 
CHATS 
CHATS 
CI<ATS 
CHATS 
CHATS 
C~ATS 
CI<ATS 
CI<ATS 
CHATS 
CHATS 
CHATS 
CHATS 
CHATS 
CHATS 
CHATS 
CHATS 
CI<ATS 
CHATS 
CHATS 
CI<ATS 
CHATS 
CHATS 
CHATS 
CHATS 
CHATS 
CHATS 
CHATS 
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55 - Pro!lramme Sud 

DISK OPEFATI~G SYSTE•IJ6ry F".OTRA~ J~ON-F~-~51 22 

SUO - SEASONAL UPDATING - A PROC~SSING SCH~'IE c 
c 
c 
c 
c 

DESIGNED TO UPDATE RESULTS TNITIALLY O~TAINEO BY lJSTNG 'SFARnO• 
PROGRAM 

suo 
suo 
suo 
suo 
suo 
suo 
suo 
suo 
suo 
suo 
suo 
SUD 
suo 
suo 
SUD 
suo 
suo 
SUD 
suo 
suo 
SUD 
suo 
suo 
suo 
suo 
suo 
suo 
suo 
suo 
suo 
suo 
suo 
SUD 
suo 
suo 
SliD 
suo 
suo 
SUD 
suo 
SUD 
suo 
suo 
suo 
suo 
suo 
suo 
suo 
SI.Jil 
suo 
suo 
suo 
suo 
suo 
suo 

VERSION Cl - SEPTEMBER 1967 

C COMMOIII,PART ·t - FIRST REC!>RO 15321 
COMMON CODE ,!ORA,! ORM, N0 COF AoUNI TEI31, PAYS 13J,F I GUE 13 I, TJ TJIIZ I, 

ITIT21121oiOPTI141 ,XX1240I oASIZitOI 
C COMMONoPART 2 - SECOND RECORD 112HI 

COMMON B! 0 CLI61 0 1 FT, Fill b I, XAI 240 I ,XC 1240 I, XE 12401, 
!DEL Tl2401 oPSNI2401 

C COMMON CHART 
COMMON VIDE ,ASTRIX, VIDfXo Zl151 ,z2 1101 oBI 251 oAGRAFI4, 31, 

ICHAM011121oBATII331,BANCIJII,TETEIJJI 
Of MElliS lOIII S 1101 0 TI!Oio X 112401 ,XSIZltO I • XAIIIZ~OI, OX 12401 0 DXA 12401, 

lOXC 121t0), ICLI2401 0 XFMIZ401, XXXI7401, XXAI240 I, XXC 1240 It 04TE13 I 
EQUIVALENCE lOX Ill ,XXX Ill I, IDXAIII ,XXAIIII, l'lXCIII ,xxc II II 

c 
c 
c 
c 
c 
C INITIALIZATIONS 

00 1 1•60t240 
XXIII•O. 
XEIII•O. 
XCIII•O. 
XAIII•O. 

c 

PSNII 1•0. 
OELTil 1•0• 
XXXII 1•0. 
XXAII 1•0. 
XXCiti•O. 

LSW•2 
C0DE2•0000.00 
KSW•3 
IISII•I 

C INPUT OF CHARACTERS FOR CHART 
CALL BROL 

c 
READI5,410ATE 

4 FORMATIJA41 
c . 
C INPUT Of PREVIOUSLY RECORDED DATA 

6 CALL VENGO 
IF ICODE-9999.991 7t99 o99 

1 ISIS•IOPTCll+l 
14 IFICOOE2-CODEI16,26,67 

C SEQUENCE ERRORS 
16 GO TO 1!8,22,171,KSW 
17 KS ... l 

GO TO 65 
!8 KSW•2 

WRITE 13 0 201 
20 FDRIIATI!Hl,'WRONG 

1 1 ARE REJECTE0 1 t/l 
SEQUENCE OF CnDE SERIES -·THE FOllOWING CAROS '•~UO 

22 WRITE 13o241CODE2oiANCoiMDCo YC 
2• FORMAT llH , •CoDE•• ,Fl. 2 ,2x, 1 YEAR• 1 , I z, 2X, 1 MONTH• 1 t12t ZX, 

l'DATA•' tF10.3J 
GO TO 65 

C RANK Of IIIEW DATA 
26 N1•11ANC-IORA1*12+1Mot-IORM+l 

RANK OF NEW DATA MUST RANGE FROM I TO N+l 
IFIN1-l 130 0 28 0 28 

28 IFIN+1-N1130 1 38 1 29 
29 IN•O 

GO TO 39 
30 GO TO 132o361,MSW 
32 IISW•2 

IF III•IORM+N-1-IIN+IORII-2111 21 •12 
IF IA•IORA+I N-1+1DROI- IF 1M I 112 
WRITE 13,341 I FIN, IFI A 

34 FORMAT llH1t 'INVALID PER 100 - ENO OF SERIES IN RECORDS •nNTH 
1 1 YEAR 191 ,12,• - THE FOLLilWIIIIG CARDS ARF REJECTED' til 

36 WRITE 13 1 241CODE2, IANC, IMOC, YC 
GO To 65 

c 
38 IN•1 

C CONVERSION 
39 IF ITAUI40,•rot 1 40 
ItO COFA•TAU 

GO TO 42 
41 IFICOFAIIo2,43,1o2 
io1 YC•YC•CDFA 
43 GO T0149o44,491olSW 

C FIRST UPDATING FIGURE 
1t1o Do 45 hl,N 
45 ASIII•VIOfX 

NP•1200 
Go TOI47,1t61,!SIS 

46 NHI S•N-12 
GO TO 49 

1t7 NHIS•N-21 
C PREVIOUS OATA SAVED fRO~ N-35 Tn N, 

N35•N-35 
00 48 I•N35,N 

N+l SAVED IN ~z 

suo 
sun 
SUD 
suo 
suo 
suo 
suo 
suo 
suo 
suo 
suo 
suo 
suo 
suo 
suo 
suo 
SUD 

'• t2,SUD 
suo 
suo 
suo 
suo 
suo 
SUD 
suo 
suo 
suo 
suo 
suo 
suo 
suo 
suo 
suo 
suo 
SUD 
suo 
suo 
suo 
suo 
suo 
SUD 
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' 

01/02/68 FORTMAIN 
XXXI JI•XX(J) 
XXA( ll•XA (I) 

48 xxc") .xc (I) 

NZ•N+l 
C UNCHANGED DATA 

49 IFIXxiNU-YCl56,50,56 
SO GO TO I 52, 51,54) oLSW 
51 LSW•3 
52 wRITEt3,53l 
53 FORMAT llHl) 
54 WRJTE{3,551CODEoYC 0 1ANCoi~OC 
55 FORMAT.IlH ,•UNCHANGED OATA SERlE NO ',f7.?o4X,•OATA• '• 

tF 11.3 ,4x, • YE4R• •, r 2, 2 x, • -.oNTH• •, t 21 
GO TO 65 

56 XXINU•YC 
IF I Nl-NHI S 157 o62o 62 

C HISTORICAL CHANGE 
57 Go TOI59,58,601oLSII 
58 LSW•3 
5'1 WRITE 13o531 
60 IIRITE(3,611CODEoYCoiANCoiMOC 
61 FORMATilH ,•HISTORICAL DATA SERlE NO 'of1.2o4X,•OATA• '• 

lfll. 3t4Xt 'YEAR• 1 ,12 t2Xt 1 !1110NTH• 1 , 12) 
GO TO 65 

C MINIMUM RANK Of NEW DATA 
62 IF INP-NU6lt,64 0 63 
63 NP•Nl 
6lt AS(Nll•ASTRIX 

N•N+IN 
LSII•l 

C INPUT Of UPDATING DATA 
65 REAOI10o661CDDE2 0 1ANC,IMOC,yc,TAU 
66 FORMATIF6.2o2I2ofl0.3ofl2.61 

GO TO H 
C END OF INPUT 

67 GO TOC68o2261oiSIS 
68 GO TOI 100,69 0 141 I.LSW 
69 00 70 I•loN 
70 AS Ill •VIDE X 

GO TO 227 
C UPDATING COMPUTATIONS - 'NEW'•FIRST TERM ADDED Tn THf SEOIES OR 
C REVISEDo•N••LAST TERM OF THE SfRifS 

100 NEII•NP 
DO litO NT•NE11 0 N 
CHECKING FOR EUREME VALUE IN NEW TERM 'NT' 
J1•NT-l 
JZ•NT-12 
J3•NT-9 
J4•NT-24 
TRAP•O. 
DEN •24. 
DO 102 I•J4oJl 
IF IXEIIl 1107 0 108 0 107 

107 DEN •DEN-1. 
GO TO 102 

108 TRAP•TRAP+ABSil(AI II-XCII IIHBSI XC I I)-XCI t-U I 
102 CONTINUE 

TRAP• I TRAP /DENI*lt. 
XST•DEL Tt Jli•PSNI J21 
XAINT I•XXINTI-XST 

C SORT INS OF NINE LAST XA, ASSOCIATED TI~E POSITION IN T 
J1•J3+1 
1•0 
DO 103 J•Jl.NT 
I•t+1 
TIII•J 

103 SIII•XAIJI 
DO 106 I•1o7 
PETIT•S(I I 
M•I 
K1•1+1 
DO 105 K•Klo'l 
IF tPETIT-SIKII105 0 105 0 [04 

101t PETIT•SIKI 
M•K 

105 CONTINUE 
MAC•TIMI 
Sti'II•Sttl 
SIII•PETIT 
TIMI•TIII 

106 TC II•MAC 
C EXTRAPOLATION OF liC BY REGRESS I ON BETWEEN S (MIDDLE PART) A'f, T 

CALL BICOR(3,7 0 SoToRoBAoABoYMl 
XCT•XC I NT-31+88*3• 
XIT•XACNTI-XCT 
XET•ABSIXITI-TRAP 
IFIXETlll4,114,112 

112 XEINTI.XIT 
GO TO 116 

114 XEtNTI•O. 
C PROVISIONAL ADJUSTMENT 

116 ShOo 
Jl•NT-lt 
DO 118 I•JloNT 
XAM( II•XAUI-XE (II 

118 SI•SI+XAM(I) 
XCINT-21•SI/5. 
XC (NT-11• IXAM(NT-3)+2•XAMINT-2 I+3*XAM(NT-11+4*XAM( 'ITII/10. 

SUD 
suo 
suo 
suo 
suo 
suo 
SUD 
suo 
SUD 
suo 
suo 
suo 
suo 
~UD 

SUD 
SUo 
suo 
suo 
SUD 
suo 
suo 
suo 
suo 
SUD 
SUD 
suo 
SUD 
SUD 
suo 
suo 
suo 
suo 
SUD 
suo 
suo 
suo 
suo 
SUD 
suo 
SUD 
suo 
suo 
suo 
suo 
suo 
SUD 
suo 
SUD 
suo 
suo 
suo 
suo 
suo 
SUD 
suo 
SUD 
SUD 
suo 
SUD 
SUD 
SUD 
suo 
SUD 
Slll 
SUD 
suo 
SUD 
suo 
suo 
SUD 
sun 
suo 
suo 
SUD 
suo 
suo 
SUD 
suo 
suo 
SUD 
suo 
SUD 
SUD 
suo 
suo 
SUD 
sun 
SUD 
suo 
SUD 
suo 
suo 
suo 
suo 
suo 
SUD 
suo 
SUD 

0002 

-
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01102/68 FORTMAIN 0003 
XCCNTl•2*XCCNT-li-XCCNT-21 SUO 
PSNCNTI•PSNCJ21 SUO 
J2•J2+1 SUD 
Si•O. SUO 
SJ•O• SUD 
DO 122 l•J2 0 NT SUD 
SI•SI +I XX ( 11-XE( II-XC (II lOP SN (II SUo 

122 SJ•SJ+PSN(IJOPSNCII SUD 
05•SIISJ SUD 
J1•NT-5 ~uo 
IFID51121o123o123 SUO 

121 DO 120 I•J1 0 NT SUD 
120 OELTIII•O. SUD 

GO TO 125 SUO 
123 DELTINT-51•05 SUD 

C5.XCINT-51 SUO 
J•NT-5 SUO 
oo 124 h1,5 suo 
J•J+1 suo 

124 DEL TCJI•05+810IXCIJI-C51 SUO 
125 DO 126 I•Jl.NT SUO 
126 XAMIII•XXIII-XEIII-OElTC!lOPSNCII SUO 

K•NT-7 SUO 
SI•O. SUO 
DO 128 I•J3 0 J1 SUD 
XAMIII•XAIII-XEIII SUO 

128 Si•SI+XAMIII SUO 
XCCKI•SI/5. SUO 
Jl•J1+1 suo 
J•J3-1 suo 
DO 130 I•J1 0 NT SUD 
~~1 ~ 
SiaSJ+XAMIII-XAMIJI SUO 
K•K+1 SUO 

130 XCCKI•SI/5. SUO 
XC INT-11• ( XAMI NT-31 +20XAM I .. T-21+30XAMC .. T-11 +40XAM INTI litO. SUO 
XCINTI•20XCINT-li-XCCNT-2l SUO 
DO 136 I•J3 0 NT SUO 
XIT •XXIII-XCIII-DELTCJIOPSN!II SUO 
XET•A8SCX!TI-TRAP SUO 
IFCXETI134 0 134,l32 SUO 

132 XEIII•XIT SUO 
GO TO 136 SUO 

134 XE CII•O SUD 
136 XA I II•XIT+XC Ill SUO 
140 CONTINUE SUO 

IF!N-NZll41 0 138,P8 SUD 
138 00 139 i"NZoN SUO 

XXXIII•O. SUO 
XXA ( Il•O. SUO 

139 XXCIII•O. SUO 
141 N35•N-35 SUO 

DO 150 J•N35 0 N SUO 
XAM(JI•XAIJI-XEIJI SUO 
X[IJI•XAIJI-XCIJI SUO 
XSI'H•OELTIJIOPSNIJI SUO 
DXCJI•XXIJI-XXXCJI SUD 
OXA I J I•XA I J 1-XXA C Jl SUO 
OXCIJI.XCIJI-XXCIJI SUO 
ORA•( ( (XAMCJI+XCCJ-2111XCIJ-lii-2.10100. SUD 
IFCDRA-CLCliiU2oi42,U3 SUO 

142 ICLIJI•O SUO 
XFMIJI•O. SUO 
GO TO 150 SUO 

143 DO 144 1•2•6 SUO 
IFCORA-Cllllll46ol46o144 SUD 

144 CONTINUE SUO 
ICLIJ1•7 suo 
XFMIJI•O. SUO 
GO TO 15o0 SUO 

H6 ICLIJI•I SUO 
XFMIJI•FMIII SUD 

150 CONTINUE SUD 
c suo - C PRINTING WORKING TABLE OF RESUlTS SUO 

WRITEC3,200IOATE SUO 
200 FORMATClH1o' STATISTICAL OFFICF• o1'tX,3A4l SUO 

WRITEC3o2021COOEoTJTl,PAYS SUD 
202 FORMATI1H ,• EUROPEAN COMMUNITY SERIES•,F8.2, SUO 

12X 0 12A4 0 4X 0 'COUNTRY ' 0 3A41 SUO 
WRITEI3o2031TIT2oUNITE Slm 

203 FORMATClH o36Xo12A4o6Xo•UNITE 'o3A41 SUO 
WRITE13 0 2041 SUO 

204 FORMATI1H o6X,•SU0 PRoGRAM' ,/I SUO 
WRITE 13o2101 SUO 

210 fORMATClH ,7X,'RAW1 tlL'X,'EXTRA 1 ttlXt 1 TR:EN0 1 t11X,•rRREG. EXTP.E'4F 1 , sun 
1' SEASON.OILAT. SEASON. ORA DRC OOWN't7X, SliD 
2'0ATA CHANGES SEASON. CHANGfS 0

0 9X,•CHANr,Es COMP• V~LUES'o~Xo SUO 
l•COMp.COEFF. PATTERN CL-SS FREOUENCY 0 /9X, 0 X'o6Xo SUD 
4 1 0X 1 ,6X, 1 XA OXA 1 ,6X, 1 XC OXC 1 ,6X,' J',6X,•XE 1 t6Xt 1 XS 1 t3X, S1JO 
5°DELT PSN' ,6X,'CL Flll- 0 //1 SUO 

JAN•IORA+!IORM+N-371/12 SUO 
WRITEI3o2121JAN Sll[) 

212 FORMATI1H o'l9°,!21 SUO 
J •IORM+ .. 35-2-((N35+JORM-2)/121012 SUO 
00 222 I•N35 0 N SIJO 
J•J+1 suo 
WRITE 13 o2141 J, XX C II oDX Clio XAI llo OX4111 0 XC l!loOXC I!J, X I I 11, X E Ill, SUD 
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' 

01/02/68 FORTMAI N 
1XS(IJ,DELT(IJ,PSNIII,ICLI !l,XFMIIl 

214 FORMATilH •2X,I2,9F8.1,F6.2,FB.J,I6,F6.11 
GO TO 1222,222,218,222,222, 218• 222,222,718,722, ?7 2, 2161, J 

216 J•O 
JAN•JAN+1 
WRITEI3,2201 
WRITE13,21Z.IJAN 
GO TO 222 

218 WRITEC3,2201 
220 FORMA TI1H l 
222 CONTINUE 

WRITE 13 •2241 N,Bl, TRAP, I FT 
224 FORMATflHO,' ~·',I3t' 81= 1 tf6.3•' TR"Pz•,F8.l,• JFT=•,I3, 

DO 225 1•1,3 
225 FIGUEI II•DATEIII 

c 
C PRINTING CHART TABLE 

CALL KOPF 
CALL CHATOUIN35,\.5•21 

c 
226 LSW•2 

c 
C OUTPUT Of NEW FILE 

c 

227 CALL ANOIAM 
KSW•1 
MSW•1 
GO TO 6 

99 CALL ANOIAM 
END FILE 'I 
REWIND 8 
REWIND 9 
REWIND 10 
STOP 
END 

sun 
suo 
suo 
SliD 
suo 
suo 
~0)0 

suo 
suo 
suo 
suo 
suo 
suo 
SUD 
SUD 
suo 
SUD 
suo 
sun 
suo 
suo 
suo 
suo 
~uo 

suo 
suo 
suo 
suo 
suo 
suo 
suo 
suo 
suo 
suo 
sun 

0004 

:n 
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56 - Programme Lover 

JI)K OPoRATI~G SYSTt"i36u FORTRAN 36•)N-F0-~51 2 2 

C LOVER - EN~EGISTRE~ENT SUA BANDt OFS DONNEES 
c 

~-UHS FOURNIES SUR CARTELOVER 

C COMMCN PREMIERE PARTIE- PkE~IER ENREGISTREME~T(532) 
COMMON ClJDE, I fiR A, I ORM, No CIJFA, UN ITEI3 I ,PAYS( 31, F I GUE 131, Tl T !( 121o 

1 T1 T21 121oltlPTI 141 oXXIl40) ,AS12401 
c 
C COMMON DEUXIE~E eARTIE - DEUXIEMF. ENREGISTRE~ENTI12141 

COMMON B1oCLI6 loiF T ,F HI b I, KAI 240) oXC 1240 I ,XE( 240 loDELT ( 24Q lo 
1PSNI2401 

c 
c 

c 

CIMENSION CH61,!5(2401 
EQU!VAL~NCE AS 11.ISIIII 

C IN IT !All SAT IO'J 
c 

c 

CD=O. 
COFA=.J. 
CO 1 l=lo ?4C 
lSI I 1=0 
XXI I I •0. 
XA I I =0. 
XC I I 1=0. 
XE I I 1=0. 
OELTII 1=0. 
PSNI I I •0• 
01•0. 
DO Z l•lt6 
CLCII=O. 
FM( I) •0. 
IF T•O 
00 3 J:s}, 3 
FIGUEI IJ=Q. 

C IN STRUCT!ONS DE FORMAT 
c 

FORMAT( I 3o21 2o12A4oF6.2o 3A4, 711 I 100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 

FORMAT( 1H , 'StRIE Ell MINH 'ol3oll2o12A4 0 F7.2,3A4,7!l) 
FORHATIIHO,'ERREUN OE CODE SERlE SUR CARTES TITRE') 
FORMAT( IHO, 'ERREUR DE SEQUENCE OES CCOES SERI E'l 

c 

FORIIIIATI12t I l,t.FB. :f,4X,F6.2, 
FORMAT( IHJ, '!:RRF.UR DE CODE SERI E 
FORMATIIHQ,'ERREUR DE CODE AhNEE 
FIJR~ATI IHQ, ·~PREUM DE CODE CAIHE 
FORM4TI lHO, •tRREUR SUR NOMBRE DE 
FORJifATC lHlt 'I* I) 

SUR CARTE CONNEE'I 
SUR CARTE OONNEE' I 
SUR CARTE CONNEE' I 
CARTES' I 

C LECT~RE DES CARTES TITRF. ET CONTROLE CE L~URS CCDES 
c 
c LECTURE DE LA PREMIERE CART~ TITRE 
C \4 RfADI5 0 1001NS,IURA,IONH,TIT1 0 COOE,pAYS, 

C CliNTROLf DU CIIDE PREMIEI<E CARTE TITRE 
IF INS-115, 6, ~ 

c 
C MESSAGE O•ERREUR ET ELI•INATICN llE LA CARTE 

I OPT II ol= I, 71 

5 WRITE I 3,101 INS,IU~Aol ORM, Tl TloCOOEoPAYSol! UPTII I ol•1o 71 
GO TU 4 

c 
C TEST DE FIN DE F ICHIER 

6 IFICODE-9999.~917, 99,7 c ' 
C LECTURE DE LA OEUXIEMF. CARTE TITRE 

c 

7 REAUI5,1001 ~T oiF U,I F I M, TIT2 oCOD2 ,U~ITE, I !OPT lllol•8o14 I 
lAM• IF IM 
!So• I 

C CONTROL[ llU COllE OEUX!EME CARTt TITRE 
IFINT-1)8,9,a 

c 
C MESS4Gf D'E~REUR ET FLIMINATION OE LA SERlE 

8 oR ITE 13,101 INS,IUR4ol ORM, Tl TloCOOE oPAYS, II OPTII I ol•lo 7 I 
WRITE I h 101 I~T ,(F lAo! F !H, T1 T2 oCUDE ,UNITE ,II CPT I I I ol•8 0 141 
GO TO 4 • 

c 
C CCNTROLE OE L'tGALITE DIJ CJOE 

9 IFICUOE-CIJ02110ollol0 
I 0 WRITE 3,ln2 I 

GO Til A 
c 

SERlE DANS LES DEUX CARTES TITR£ 

C Cf'NTRIILE OF. LA SEQUENCE 
11 IFICOOE-Cill 12ol2,13 
12 WRITFI3,1031 

r>ES cooEs 

GO TO 8 
c 
C LECnRE DES CAKTES O~NNEES ET CC~TRCLE Of LE~R SEQUENCE 
c 

13 IA=IIl~A 
IFIIURM-6Il<ol4ol5 

14 IPA=l 
l SW= l 
IR~=IOt(.M 

GO TO 16 
15 IPA=2 

IR~•IUR•-6 
LSW=2 

16 REAO(S,l0411Ai\i,IPtiCH(M),M•l,6),CCOt 

LOVER 
LOVER 
LOVER 
LOVER 
LOVER 
LGVER 
LOVER 
LOVER 
LOVER 
LOVER 
LOVER 
LOVER 
LOVER 
LOVER 
LOVER 
LOVER 
LOVER 
LOVER 
LOVER 
LOYER 
LOVER 
LOVER 
LOVER 
LOVER 
LOVER 
LOVER 
LOVER 
LOVER 
LOVER 
LOVER 
LOVER 
LOVER 
LOYER 
LOYER 
LOVER 
LOVER 
LOVER 
LOVER 
LOYER 
LOVER 
LOYER 
LOYER 
LOVER 
LOVER 
LOYER 
LOYER 
LOVER 
LOYER 
LOYER 
LOYER 
LOYER 
LOVER 
LOVER 
LOYER 
LOVER 
LOYER 
LOVER 
LOVER 
LOVER 
LOyER 
LOYER 
LOVER 
LOVER 
LOYER 
LOVER 
LOyER 
LOVER 
LOVER 
LOVER 
LOVER 
LOVER 
LOVER 
LOVER 
LOYER 
LOYH 
LOVER 
LOYER 
LOVER 
LOYER 
LOVER 
LOYER 
LOYER 
LOVER 
LOYER 
LOVER 
LOVER 
LOYER 
LOVER 
LOVER 
LOYER 
LOVER 
LOVER 
LOVER 
LCVER 
LOVER 
LOVER 
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' 

01/02/68 FOR THAIN 
c 
C CUNTROLE UE L'EGALITE DES CODfS SERlE 

IF ICUOE-COilC 117o18 o17 
17 ~RITE 13,1051 

GO TO 8 
c 
C CONTKOLE OE LA SEQUENCt DES ANNEES 

18 IFIIAN-IAil~o20ol9 
19 ~RITEI3,1061 

GO TO 8 
c 
C CONUOLE DU COOt CARTE 

20 IFIIP-1PA121o22o21 
21 IIR!Tf 3,1071 

c 
c 

c 
c 

~0 TO R 

22 GO TOI23o241,LSW 
23 IPA•2 

LSII=2 
GO TO 25 

H IPA=l 
JA.s=JA+l 
LSII•l 

C ENREGISTREMENT ET INDEXATION OES OQNNEES 
c 

c 

25 GO TOI26 0 281oiSW 
26 1•1 

00 27 M•JRMob 
XXCII•CH HI 

27 1•1+1 
ISW•2 
GO Tll 16 

28 IFIIAN-IFIAI29o3lo31 
29 00 30 M•lo 6 

XXCII•CHIMI 
30 J•I+l 

GO TO 16 
31 IFIIAM-6133,33,32 
32 !AM• IF IM-6 

GO TO 29 
33 00 34 M•l,IAM 

•xlli•Ct<CMI 
H 1•1+1 

N•l-1 

C CALClll OU NliMBRt DE DONNEES ET CONTROLE 
NC•l-IORM+I IFIA-ItlRA 1*12+1 F IM 
IFIN-NC 135, n,15 

c 

35 WR ITEI3,1081 
00 36 J•lo240 

36 XXIJI•O. 
GO TO 8 

37 CO•COOE 

C ENREGISTREMENT SUR SANDE 
c 

c 
c 

CALL ANO lAM 
GO TO 4 

C FIN OU PROGRAMME 
c 

99 CALL ANDIAM 
WRITE 3 0 1091 
ENO FILE 9 
REWINC 9 
STOP 
END 

LOVER 
LOVER 
LOVER 
LOVER 
LOVER 
LOVER 
LOVER 
LOVER 
LOVER 
LOVER 
LOVER 
LOVER 
LOVER 
LOVER 
LOVER 
LOVER 
LOVER 
LOVER 
LOVER 
LOVER 
LOVER 
LOVER 
LOVER 
LOVER 
LOVER 
LOVER 
LOVER 
LOVER 
LOYER 
LOVER 
LOVER 
LOYER 
LOVER 
LOVER 
LOYER 
LOVER 
LOVER 
LOVER 
LOVER 
LOVER 
LOVER 
LOVER 
LOVER 
LOYER 
LOYER 
LOVER 
LOVER 
LOVER 
LOVER 
LOVER 
LOVER 
LOVER 
LOVER 
LOVER 
LOVER 
LOVER 
LOVER 
LOVER 
LOVER 
LOVER 
LOYER 
LOVER 
LOVER 
LOVER 
LOVER 
LOVER 
LOVER 
LOVER 
LOVER 
LOVER 
LOVER 
LOVER 

0002 

.)3 
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57 - Sous-Routines 

57.1- Sous-routine MOTARD 

C V2 

U!SK f!PEI<AT!~G SYSTF~/360 FCRTRAN 

SUBROUTINE MOTAROILo!OX,!EX,!OY,LRI 

36n~-F0-451 2 2 

C HOTARD PRODUCES A MOVING TiiUNCATEO AVFRAGE FREE OF EXTREME VALUES 
C INPUTS ARE SERIES X TO BE AVERAGED,!DXo!E~•BfG!NNING AND END OF X, 
C !DY•POS!T!ON OF FIRST OESULT YICENTEREOI,L•LENGTH OF ~CV!NG SUBSET, 
C LR•NUMBER OF TERMS TO SuPPRESS AT EACH TAIL CF SORTED ~CV!NG SUBSET 

O!MFNS!nN S (40I,NR (40) 
COMMON PULl 174h I 
COMMON XI 240I,YI 240),AI64I,Pil61 

L l=LR+l 
l2•l-LR 
D•l2-LR 
MY=IOY 
NO~=IEX-l 
LEX= !DX+L-1 
1•0 
L!D=L-1 
CO I NEEF•ID~,LEX 
1•1+1 
NRI! I•NEEF 
Sl !I•XINEEF I 
00 4 l=ltl 10 
PET! T•SI I I 
H•! 
K 1•1 + 1 
DO 3 K•Kltl 
IFIPET!T-SI K 113,3,2 

2 PfTIT•SIKI 
• M•K 

CONTINUE 
NACAR •NR I M I 
SIMI•SI! I 
51 I I•PETIT 
NR IH I•NRI II 
NR I II•NAOAR 
SUBSET•O, 
DO 5 I•Ll,LZ 
SUBSEI•SUASET+SI! I 
YIHYI•SUSSET/0 
00 29 J•JOX,NOX 
00 7 I•l,l 
IFIJ-NRI!II 7,6,7 

6 KIMoi 
GO TO 8 

7 CONT!NUF 
8 JL = J+L 

SEC=XI Jll 
IFIKIH-21 9,14,18 

9 J1•2 
10 DO 13 I•J1ol 

IF( SEC-51 I 1111.11.12 
11 51 1-li•SFC 

NRI!-l)•J+l 
GO TO 27 

12 Sl 1-li•SI II 
NRI!-li•NR( II 

13 CONTINUE 
SILI•SEC 
NRILI=J+L 
GO TO 27 

14 IFI SEC-S! 11115,16,17 
15 SI21•Sill 

NRI21•NRI 11 
Slli•SEC 
NRIII•J+L 
GO TO 27 

16 SI21•SEC 
NRI21•J+L 
GO TO 27 

17 J1•3 
GO TO 10 

18 KIHONU=K!M-1 
!FISEC-SIK IMONOII19,23,24 

!9 SIK!MI•S(K!MON<ll 
NR IK !HI •Nil( kiMONO I 
DO ll I•2 1 K!MONO 
K•KIH-J 
IFISEC-SIKI I 21,20,20 

20 SIK+11•S[C 
NA CK+l) •J+L 
GO TO 27 

21 SIK+11•SIKI 
22 NR IK+li•NRI Kl 

Slli•SEC 
NR( l)•J+L 
GO TO 27 

23 SIK!HI•St:C 
NR(KIM)•J+l 
GO TO 27 

24 IFIKI~-ll 25,26,26 
25 Jl•K(~+1 

GO TO 10 
26 GO TO 23 

27 SUBSET•O. 
00 2A I=Ll,L2 

HOTARD 
HOTARD 
MCTARO 
HOTARD 
HOTARD 
HOTARD 
HOTARD 
HOTARD 
MOT ARC 
HOTARD 
MCTARO 
HOTARD 
HOTARD 
HOTARD 
HOT ARC 
HOTARD 
HOTARD 
HOT ARC 
HOTARD 
HOTARD 
HOTARD 
HOTARD 
HOTARD 
HOTARD 
HOT ARC 
HOTARD 
HOTARD 
HOTARD 
HOTARD 
HOTARD 
HCTARO 
HOTARD 
HOTARD 
HOTARD 
HOTARD 
HOTARD 
HOTARD 
HOTARD 
HOTARD 
HOTARD 
HOTARD 
HOTARD 
HOTARD 
HOTARD 
HOTARD 
HOTARD 
HOTARD 
HOTARD 
HOTARD 
HOTARD 
HOTARD 
MOTARO 
HOTARD 
HOTARD 
HOTARD 
HOTARD 
HOTARD 
MOlAR 0 
HOTARD 
MOTARO 
HOTARD 
HOTARD 
HOTARD 
HOTARD 
HOTARD 
HOTARD 
HOTARD 
HOTARD 
HOTARD 
HCTARO 
HOTARD 
HOTARD 
HOTARD 
HOTARD 
HOTARD 
HOTARD 
MOT ARC 
HOTARD 
HOTARD 
HOTARD 
HOTARD 
HOTARD 
MOTAR D 
HOTARD 
HOTARD 
HOTARB 
HOTARD 
HOTARD 
HOTARD 
HOTARD 
HOTARC 
HOTARD 
~OTARO 

HOTARD 
MOTARO 
NOTARO 
HOTARD 



' 

Oli02/6B " . HOTARD 
2B SUBSET•SU6SET+S(I I 

MY•MY+1 
29 Y MYI•SUBSET/D 

C fiLliNG END OF SE~ IES 
YES•YIIDY I 

HOTARD 
NOTARO 
HOTARD 
HOTARD 
HOTARD 
HOTARD 
MOTARD 
HOTARD 
HOTARD 
MOTARD 
HOTARD 
MOTARC 
HOTARD 

c 

c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 

c 

c 

c 

00 30 I•IDXoiDY 
30 Ylli•YES 

YES•YIMYI 
00 31 !•MY, lEX 

31YII)•YES 

RETURN 
END 

57.2- Sous-routine SAMBA 

01 SK DPERATI NG SYSTEM/360 FORTRAN 360N-F0-451 22 

SUBROUTINE SAMBA L 0 1DX, IEXoiOY,x,y, IOTA I 
VERSION Bl - AUGUST 1967 
DIMENSION Xl240loYI2401 

SAMBA 
SAMBA 
SAMBA 
SAMBA 

SAMBA COMPUTES Sl MPLE ARITHMETIC ,DYING' BCUNOEO' AVERAGE SAMBA 
INPUTS- SERIES IN VECTOR'X'FROM 1 1DX'T01 !EX 1 o LENGTH'L'OF AVERA,GEoSAMBA 
POSITION'IOY•OF FIRST TERM OF COMPUTED AVERAGE, SWITCH'IOlA'FOR SAMBA 
TAILS FILLING OPTION SAMBA 

OIJTPUT- MOVING AVERAGE IN 'Y' FRCM'ICY'TO'IEY•IEX-IDX+IOY-L+l'o SAMBA 
WEST BOUND-MAY BE EXTENDED TO IDX AND EAST BOUND TO !EX ACCORDINGSAMBA 
TO IOTA, !•TAILS FILLEil BY REPETITIO~, 2•TAILS FILLED BY LINEAR SAMBA 
REGRESSION, 3•NO FIll lNG OF TAILSI SAMBA 

INI•IDX+L-1 
IY•IDY 
SI•O, 
DO 1 l•IDX,INI 
SI•SI+X(II 
Y IY I•Sl/L 
IFI!Nl-IEXI 2 0 4 0 4 

2 INI•INI+l 
00 3 I• IN" I, lEX 
J•I-L 
SI•SI+XIII-XIJI 
IY•IY+l 
YIIYI•SI/L 
TAILS FILLING 

4 GO TO 5; 10,91, IOTA 
5 J1•1Y+1 

DO 6 I•J 1tl EX 
6 YIII•YIIYI 

Jl•IDY-1 
DO B !•IDXoJI 

B Ylli•YIIDYI 
9 RETURN 

FILLING EAST TAIL BY LINEAR REGRESSION 
10 AL•L 

BL•IAL-1. II 2. 
Dl•AL•I AL*AL-lol/12, 
ex-.o. 
AX•O, 
DO 11 .JSltL 
K• IEX-L+J 
AJ•J-1 
SX•aX+I X IKIOIAj-Blll 

11 AX•AX+X K I 
BX•BX/DL 
AX•I AX/ALI-BLOBX 
12•L-IEX+IY+1 
K=IY+ 1 
00 12 J•l2ol 
Y KI•AX+ BX• J-11 

12 K=K+t 
FILLING WEST TAIL BY LINEAR REGRESSION 
BX•O, 
AX•O. 
00 15 J•1 oL 
K•IDX+J-1 
AJ•J-1 
BX•BX+I X IK l•l.i.J-&LII 

15 AX•AX+X K I 
BX•BX/Dl 
lX•I AX/ALI-BL*"I!X 
K•IDX . 
12•10Y-IDX 
DO 16 J•1,12 
Y KI•AX+ BX* J-11 

16 K•K+l 
RETURN 
END 

SAMBA 
SAMBA 
SAMBA 
SAMBA 
SAMBA 
SAMBA 
SAMBA 
SAMBA 
SAMBA 
SAMBA 
SAMBA 
SAMBA 
SAMBA 
SAMBA 
SAMBA 
SAMBA 
SAMBA 
SAMBA 
SAMBA 
SAMBA 
SAMBA 
SAMBA 
SAMBA 
SAMBA 
SAMBA 
SAMBA 
SAMBA 
SAMBA 
SAMBA 
SAMBA 
SAMB.Ir 
SAMBA 
SAMBA 
SAMBA 
SAMBA 
SAMBA 
SAMBA 
SAMBA 
SAMBA 
SAMBA . 
SAMBA 
SAMBA 
SAMBA 
SAMBA 
SAMBA 
SAMBA 
SAMBA 
SAMBA 
SAMBA 
SAMBA 
SAMBA 
SAM~A 

SAMBA 
SAMBA 
SAMBA 
SAMBA 
SAMBA 
SAMBA 

0002 

;};} 
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57.3 - Sous-routine VENGO 

Q IS< iJPERAf( NG SySTE~/360 FCRTRAN 36JN•f0·451 2 2 

SUBRUUT !NE VENGO VENGO 
!NP~T OF DATA ON TAPE FOil CRCNOS PilCGAA~S VENGO 
CO~MON,PART 1 -'FIRST RECORD 15Jll, VENGO 

CO~MON CllOE ,( URA ,lOR~, N,CQFA ,uN llE 131, PAYS 131 , F IGUE 131, T I Tll12), VENGO 
II IT2! 121, !OPT( 141, XX 1240) ,AS 12401 YFNGO 

C CO~MON,PAR T 2 - SECCND AECOAO lll141 VENGO 
COMMON B1,Cll61• IF T ,FMib I,XAI2401 ,XC !240 I ,XE! 240 ), VENGU 

1DELTI240I,PSNI2401 VENGO 
. VENGO 

HE AD! 8 !CODE o!URA ,I ORM,N, Tl Tl, T I T2 ,UNITE, PAYS, I OPT, F IGUE ,XX, COFA, ASVENGU 
IF IIOPTIIII<,lo 2 YEN GO 
~FAD fiB1,CL,IFT,FM,XA,XC,XE,!lELT,PS~ VENGO 
RETURN VENGO 
END VENGO 

57.4- Sous-routine ANDIAM 

J! SK JPtRAT!i'IG SYSTF~/360 FCRTRAN 

S~BROUT!NE ANDIAM 
C OUTPUT UF DATA CN TAPE FOR CRCNCS PROGRAMS 
C COMMON PART I - FIRST RECORD 15321 

36~~-F0-4, 1 2 2 

COMMON CODE, !DR A .I OR~, N, CflfA ,UNITE 131, PAYS 131 ,F IGUE 131, TIT 11121, 
1 TIT21121, !OPTI 141, XX12401 ,AS 12401 

C CCHIICN P RT 2- SECOND RfC RD Cl2141 
COMMUN B1,C Ll61, 1FT, FMI61 ,XA 12401, XC I 240 I, XEI240 1, 

1DELTI2401,PSNI2401 

11R ITE 19IC0DE o!ORA ,IQRM,N, Tl T!, T I T2,~NITE. PAYS, !OPT, F !GUE, XX,COFA, 
lAS 

IF I !UPTil II .l,1, 2 
WR !TEI91B 1,CL,IFT ,FM,XA ,XC ,XE ,on T, PSN 
RETUII~ 
END 

ANOIAM 
AND !AM 
ANDIAM 
ANDIAM 
AND IAM 
A~DIAM 
AND IAM 
ANO!AM 
ANOIAM 
ANOIAM 
AND IAM 
AND IAM 
ANOIAM 
ANDIAM 
AltO lAM 

, 



' 

57.5- Sous-routine WEAVER 

<l!SK LPcRATH;G SvSTf~/360 FCRTRA~ 3fir)N-Ff.l-4~1 22 

SlJBRflUTINE hEAVf:R (L,IDXt lt:XriOYJ 

~FAVER C~MnTFS oEIGUTcll ARITHMETIC ~rVI~G AVERAGES 
INPUTS ·SERIES IN'V'FROM'IOX'TD'Itx',LENGTH'L'OF AVERAGEoPOSITION 
1 1fl''f' OF FIRST TE+<t' CF CC"'PUT[U .6VERAGE 1 ~E:IGHTS I~'P'tSUM•l) 

OUTPUT ·MOVI~G AVERAGE IN XC 

CoMMCN PAkT 1 • 1- IR ST RECORD I 532) 
CO~MiJN COD F. ,!ORA, IORMoNoCIJI-AoUNI TE I 31, PJ\V~ I 31 oF IGUEUI, TITll 121o 

IT I T21 121, IOPTI141 oXXI24DI ,AS 1?40) 
C CCM~UN,PART 2 • SECOND RcCOR~ 112141 

COM~ON lH,CL ~I, IFT,FM(~) 1 XAC240) 1 XCl240) 1 XEC24!J), 
1DELTI ~4Cl,PSNI24Q) 

C CfJMMCN PART 3 • SeABIRD AREA (5bU 
CCMM~J!\l Xl24rJ,YI.~40J 1 A(b4) 1 PCl61 

c 
c 
c 
c 
c 
c 

IX.sJOX-1 
INI=TX+L 
IV•IOY-1 

UO 2 J=!Nloi£X 
SI•O 
DO 1 1=1ol 
IX•IX+l 
Sl=Sl+V IXl*P I l 
IY•IY+ 1 
XCI IYI=SI 
IX=IX·L+1 
RETURN 
ENO 

57.6- Sous-routine BICOR 

JISJ< UPt~ATJI\i'.; SYSTF,../36(J FORTRAN 

SUBROUTINE BICtJR ltlt1ErY 1 ){,}<.,80 1 bltY~) 
DIMFNSION VI240ioXI2401 

INPUTS • SERIES FRCM I~ TO IE IN V A~D X 

36 1"-F'J-4; 1 22 

OUTPUTS • R=LINEAR CORRELATION COEFFICIENT BETWEEN Y AND X 
BC,B1•1NTERCEPT ANU REGRESS!CN COEFFICIENT 
Y~=~EAN OF Y 

SX•O. 
SY•D· 
SXV•O. 
SX2~0. 

SY2•0• 
N•IE-Id+l 
CO 1 I=IO.IE 
SX•SX+X I l 
SY~SY+VIII 
SXV•SXY+XI I l•YII) 
SX2=Sx2+X( I )*X( I l 
SY2=SY2+VII)HIIl 
o•N•sxz-sx•sx 
Yflii=SY/N 
1F(0)2,2t~ 

t\l•IN•sxv-sx•::;v} 10 
~0•1 SY·Bl*S~IIN 

C•N•svz-sv• SY 
IF (0) 2 ,z, "t 

4t N=H*Bl•lN• ~X2-SX*SX)/0 
R=SQRT(R} 
R=S!GNIR 0 R11 
RFTUR~ 
b 1=0. 
AO=·l. 
n=r. 
~FT!J~N 

END 

WEAVER 
WEAVtR 
WEAVER 
WEAVER 
WEAVER 
WEAVER 
WEAVER 
W~AVER 
WEAVER 
WEAVER 
WEAVER 
WEAVER 
WEAVER 
WEAVER 
WEAVER 
WEAVER 
WEAVER 
WEAVER 
WEAVER 
WEAVER 
WEAVER 
WEAVER 
WEAVER 
WEAVER 
WEAVER 
WEAVER 
WEAVER 
WEAVER 
WEAVER 

BICOR 
BICOR 
BICOR 
BICOR 
SICOR 
SICOR 
81COR 
S !COR 
BICOR 
BICOR 
SICOR 
BICOR 
SICOR 
SICOR 
SICOR 
BICOR 
B!COR 
BICOR 
BICOR 
SICOR 
SIC OR 
BICOR 
BICOR 
BICuR 
BICLIR 
SIC OR 
S !COR 
BICUR 
B I COR 
BIC!lR 
BICOR 
R !COR 
B!CUR 
SICOR 
BICOR 
SICOR 

;)7 
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57.7- Sous-routine BROL 

DISK OPERATING SYSTEM/360 FOPTP.4~ 360~-Fn-451 n 

SUBROUTINE BROL BROL 
C INITIALISATIONS FOR CHART-TABLE BROL 
C BPOL 

COMHON RECOROI17461 RROL 
c p~ 

COMIION VI DE ,ASTR I X, VI DEX, Zl (51, Z2110 I, HI 25lo AGRA Fl 4o 3lo ~POL 
ICHAMO 1112 ltBA Tl I 331 ,BANC (311, TETE I 331 RROL 

INTEGER VIOE,ASTR[X,VIOEXoZltZ2oZ3oAGRAF,CHA"0I,~ATI,RANC,TETE • ~ROL 
C RROL 

AGRAfltttll•ll RROL 
AGRAFI3,11•2816 AROL 
AGRAFI2 0 11•720896 ~ROL 
AGRAF 11,11•184549376 AROL 
AGRAFI4o21•ll7 BROL 
AGRAFI3,21•35072 RPOL 
AGRAF I 2, 2 1•8978432 eROL 
AGRAFilo21• 298HB592 + 2000000000 MOL 
AGRAFI4,31•28 BROL 
AGRAF(3,31•7168 RPOL 
AGRAFI2o3l•l835008 BROL 
AGRAFI1o31•469762048 RROL 
VIOE•I077952576 BROL 
ASTRIX•92*256*256*256 ~POL 
VIOEX•64*256*256*256 8POL 
CHAMOII11•209 *256*256•256 BROL 
CHAMOII21•198 •256•256•256 AROL 
CHAMOII31=212 •256•256•256 eROL 
CHAIIOII41•193 •256•256•256 AROL 
CHAHOII 51•212 •256*256•256 BROL 
CHAI401161•209 *256•256•256 AROL 
CHAI40!171=209 •256•256•256 RROL 
CHAMOIIBI•193 •256•256•256 BROL 
CHAII01191•226 •256•256•256 RROL 
CHAIIOII10)•214•256*256•256 AROL 
CHAII011lll•213*256*256•256 RROL 
CHAMOII121•196•256•256•256 BROL 
DO 2 l•lt33 . ~ROL 
BA Till I •1 080049760 AROL 

2 TETE! 11•1616928864 BROL 
DO 4 1•1,31 BROL 

4 BANC ( 11•2118155R40 BPOL 
DQ 6 la1,5 BROL 
Zll II•VIDE BROL 
00 8 1•1o10 BROl 
Z211laVIOE ' BROL 
DO 10 1•1 0 10 RROL 

10 l31li•VtOE RPOL 
RETURN RROl 
END BROL 

57.8- Sous-routine KOPF 

DISK uPERATI~G SYSTE~/360 FORTRAN 36ry~-F0•451 22 

SU8RO~T INE KUPF 
C HEAC lNG OF CHART-TABLE 

KOPF 
KOPF 
KOPF 
KOPF 
KOPF 
KCPF 
KOPF 
KOPF 
KOPf 
KOPF 
KOPF 
KOPF 
KCPF 
KOPF 
KOPF 
KOPF 
KOPF 
KOPF 
KOPF 
KOPF 
KOPF 
KOPF 
KOPF 
KOPF 
KOPF 
KUPF 
KCPF 
KOPF 
KOPF 
KOPF 
KOPF 
KOPF 
KOPF 
KOPF 

C COIIMON PART 1 - FIRST RECORD 15321 
CO~MON CODE .lORA ol ORM, NoCOF A ,UNITE I 31 ,PAYS I 31 ,F IGUE I 31, TIT 1112 I, 

1TIT2 121,!0PT 14loXXI240I,ASI240J 
C COMMON PART 2 - SECOND RECORD I 12141 

c 

COMMON SEC0112141 
COHMC~ CHART 

COMMON VIOE,ASTRIXoVIOEXol1151,l2110I,Z3(25l,AGRAFI4o3lo 
1 CHAMO 11121, BAT! I 33J,BANC 1311, TETE ( 331 

EQUIVALeNCE I I PQS, POlS J, I !GET, Tl GE I 
IPOS•75•25t•256*256 
IGET•201*256*256*256 
WRITEI3o21FIGUE 
FORMA T!1H 1, 3X, 'oJFF ICE S TA Tl S T1 Q~E ',90X o3A41 
WRITE 3o41CCOE,TIT1 

4 FORMAH lH , l.li.,•CIJ~~UNAUTES £UROPEEN~ES 1 r8X,•SERIE r\. 1 rF7.2 1 2Xr 
112441 

WR ITEI3, 61 TIT2,PAYS 
6 FORMATilH ,Ax,•--------- 1 

1 3lX 1 12A4,8Xr 1 PAYS 1 r3X,3AitJ 
WRITEI3o81 

8 FORHATI1H o1X,'SERIES OESA[SCNNALISEES'.Il 
~R [TEl 3,101 

10 FOAM A Tt lH t 14X t 'OC~NEE 1 ,q:c t .• ~Al. t r36Xr 1 SYfi'BCLE Gk.APtil QUF') 
WRITE I 3,121 POl So TIGE 0 ASTRI X..UNI TE 

12 FORMATilH r7X 1
1 SRL:TE AJUSTFE TEP\OANCE 1

1 36X 1
1 X= 1

1 61, 1 XA • •, 
1Al,3Xr 1 XC • 1 rAlrl7X, 1 UNITE 'r3Alt) 

liR ITEI3.t41 
14 FORMAfllH r9X, 1 X',6X, 1 XA 1 ,oX, 1 XC EXT.') 

oR!TE13.toiTETE 
16 FORMATI1ti , ?3A4J 

RETUR~ 

END 

f 
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57.9- Sous-routine CHATOU 

01 SK OPEP.ATING SYSTFM/360 FORTRAN 360N-F0-451 ?2 

SUBROUTINE CHATOUINDEPoSCALEoLI~El CHATOII 
C VERSIO" CHATS CHATOU 
C CHATOU PRODUCES A CHART FOR THQEE COMPONENTS OF T!~F SFRIES FROM'NOfP 1 CHATOU 
C TO'N' - ORDINATES ARE SEMI-LOGARITHMIC - MSIC SCALE QANGES FROM C'ilTOU 
C •GENERAL MEAN/SCALE' TO 'GENERAL MEANOSCALE', WITH AUTOMATIC REDUCTIONCHATOU 
C FOR LARGER RANGE - CHATOU INCLUDES PROVISION FOR ACCEPTANCE nF rHATOU 
C NEGATIVE OA fA CHA TOU 
C COMMON PART 1 - FIRST RECORD 15321 CHATOU 

COMMON CODE,IORA 1 1 ORM 1 N1 COFA 1 UNI TEI31oPAYSI3loF !GUE131 o T!Tl I 121 o CHATOU 
1TIT2112loiOPT114IoXXI2401 0 ASI2401 CHATOU 

C COMMDN 0 PART 2 - SECOND RECORD I 12141 CHATOU 
COMMON Bl,CLI61 ,1FT 1 FMI 61 1 XA1240) 0 XCI HOI, XE I 2401o CHATOIJ 

10ELTl240) 1 PSNI21tDI CHATOU 
COMMON CHART CHATOU 

COMMON VIOE o ASTR I Xo VIOEXo Z1 I 5 I. Z2 I 101 o Z3 I 25 I o AGRAF 14o 31, CHATOU 
1CHAMDII121o BAT! 133 I, BANC 1311, TETE I 331 CHATOU 

DIMENSION Ll 3JoXI31oNYI 31 ,KY131 0 JFI31 0 Ut;llOI CHATOU 
EQUIVALENCE IFIXoMI Xl 0 1F IGoMIG lo IFOTO,"OTOlo IVIOE 0 MIDI I CHATOU 

C Zl 0 Z2 0 Z3 ARE WORK!~ ARRAYS TO BE RLANKFO IN INITIAL PART OF CALLING CHATOU 
C PROGRAM- AGRAFiloJI CONTAINS CHARACTER OF TYPE J IN BYTE NUMBER I CHATOU 
C OF THE WORD. CHA TOll 
C CHAMOIS CONTAINS INITIALS OF THE MONTHS- BATI,RANC,TETE CONTAIN CHATOU 
C DASHED LINES - XX 0 XA,XC ARE THE COMPONENTS TO BE PLOTTED- X~ IS THE CHATOU 
C XX COMPONENT FREED OF EXTREME VALUES I IT CO!JLD BE MADE EQUIVALENT CHATOll 
C TO XX IF NOT AVAILABLE! CHATOU 
C RESEARCH MiNIMUM AND MAXIMUM CHATOU 

I SN•1 CHA TOU 
~-~ ~ATOU 
PETIT•XXI NDEPI-XEINDEPI CHAT£111 
GRAND • PETIT CHAT~U 
DO 10 I • NOEPo N CHATOU 
lZ • XXIII-XEiil CHATOU 
IFIZZ-PETITI4ol0o6 CHATOU 

to PETIT•ZZ CHATOU 
GO TO 10 CHATOII 

6 IF IZZ-GRAIIII10 0 10 0 8 CHATOU 
8 GRANO• lZ CHA TOU 

XB•XB+Zl CHATOII 
10 CONTINUE CHATOU 

C MEAN OF XM CHATOU 
XB•XB/IIt-NDEP+11 CHATOU 

c 
C TEST FOR NEGATIVE FIGURES 

IFI PET IT112ol2, 20 
12 I SN•2 

R•0.3 
AC•IUGRAND+IR-zl•PETIT 1/12*11-Rll 

C AFTER AOOING'AC'oALL DATA WILL BE POSITIVE AND NEW MINIMUM ~ILL ~E 
C EQUAL TO 'R' TIMES NEW MIDDLE POINT 

DO 14 I•NDEP,N 
XXCII•XXI I l+AC 
XA II I •XAIII+AC 

14 XCIIJ•XCIII+AC 
PETiT•PETil+AC 
GRAND•GRANO+AC 
XB•XB+AC 

C BASIC SCALE FACTOR 
20 C • SCALE 

C TEST Of BASIC SCALEo CONTRACTED SCALE IF REQUIRED 
PB•XBIC 

c 

GB•XBOC 
IF IPE T1 T-PB 130, 28o28 

28 IFIGRAND-GBI32 0 32 0 30 
30 GB•GRAND 

PB•PETI T 
C•GBIPB 
C•SQRTICI 

32 GLOG•ALOG101GBI 
PL0G•ALOG10IPBI 
DR• 99./IGLDG-PLOCI 
AR• 1.-DUPLDG 
JAN• lORA+ II ORM+NOEP-21/12 
WRITEI3 0 34IJAN 

34 FDRMATI1H o'l9°ol21 
II•IORII+NDEP-2-IINDEP+I ORII-2 1112 I 012 

LIGNE•lO 
DO 250 I•NOEPoN 
M•M+l 

C LOG 
P•CHAIIOI I Ml 
ORDINATESoCOLUHN 
CTR•VIOEX 

ORO! NATES, TEST FOR IJUTSIOE POhiTSICTRI 

Xlli•XXIIJ 
XI21•XAIII 
Xl3l•XCIIJ 
DO 62 J•l 0 3 
IF I XI J 1-PB 150,52,54 

50 CTR•ASTRIX 
52 ll Jl•1 

GO TO 62 
5to IFIXIJI-GBI60o58o56 
56 CTR•ASTRI X 
58 Ll Jl•lOO 

GO TO 62 
60 SI•AR+DROIALOG10IXIJJ II 

LIJI•SI 
62 CONTINUE 

CHATOU 
CHATOU 
CHATOU 
CHATOU 
CHATOU 
CHATQU 
CHATOU 
CHATOU 
CHATOU 
CHATOU 
CHATOU 
CHATOU 
CHATOU 
CHATOU 
CHATOU 
CHATOU 
CHATOU 
CHATOIJ 
CHATOU 
CHATOU 
CHATOU 
CHATOU 
CHATOU 
CHATOII 
CHATOU 
CHATOU 
CHATOU 
CHATOU 
CHATOU 
CHATOIJ 
CHATOU 
CHATOU 
CHATllU 
CHATT!U 
CHATOU 
CHATOU 
CHATOU 
CHATOU 
CHATOU 
CHATOU 
CHATOU 
CHATOU 
CHATOU 
CHATOlf 
CHATOU 
CHATOU 
CHATnll 
CHAT0\1 
CHATOU 
CHAT Oil 
CHATOU 
CHATflU 
.r.HATOII 
CHATOU 
CHAT'1U 
CHATOU 
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LXal(11 
LA•LI21 
LC•ll31 
GO TOI68t641 ,JSN 

C RESTITUTION OF TRUE VUUES IN CASF OF NEGATIVE DAT4 
64 Do 66 J•l,3 
66 XIJI•XIJI-4C 

XXIJiaX(ll 
XAI!I•XI21 
XCIII•XI31 

C TESTS FOR COINCIDENCE OF POINTS, THEN RESFARCH OF APPQOPR14TE FOR•HS 
68 JFCll=l 

!FILX-LAI86,70,86 
70 IFILX-LCI76t72,76 

C COINCIDENCE OF 3 POINTS, 3 WRITE ORDERS ARE REQUIRED TO SUPE~IMPDSE 
C THEM ON ONE LINE 

72 NL•3 
. NZ•ILX-11120+1 

NB•ILX-11/4+1 -INZ-11•5 
KB•LX-INB-11*4 -tNZ-11*70 
FIG"AGR4FIKBt11 
MIX•MlG+MJDI 
ZliNBI•FIX 
DO 7• J•lt3 
JFIJI•J 
NYIJI•NB 

74 KYIJI•KB 
NZlB•NZ 
GO TO 200 

COINCIDENCE LX-LA, DISTINCT tC, LA TO BE PRINTED SEPARATELY 
76 NL•2 

NZlB•ILA-11/20+1 
NB•ILA-11/Hl -INZ1B-11*5 
KB•LA-INB-11*4 -INZlB-11*20 
NYI3l•NB 
KYI31•KB 
JFI21•3 
JFI31•2 
NZX•ILX-11/20+1 
NZC•ILC-11/20+1 
IF I NZX-NZC I BO, 78,80 

C LX AND LC ARE 80TH IN ONE 20-COLUMNS PRINT AREA 
78 NB•ILX-11/4+1 -INZX-11*5 

KB•LX-INB-11*4 -INZX-11*20 
F JG•AGRAF I KB, 11 
M!X•MIG+M!Dl 
ZliNBI•FJX 
NYili•NB 
IIZ•NZX 
NB•ILC-11/4+1 -INZC-11*5 
KB~LC-INB-11•4 -INZC-11•20 
FIG•AGRAFIKB,31 
FOTO•ZliNBI 
Ml X•M IG+MOTO 
ZliNBI•FlX 
NYI21•NB 
GO TO ZOO 

80 lFII-ABSINZX-NZCil84,82,84 
C LX AND LC ARE BOTH IN ONE 40 COLUMNS PRIIIT AREA 

82 NZ• NZX+NZC+ I 9-NZX-NZC 1/2 
NBR• INZ-61*5 
NB•I LX-11/4+1-NBR 
KBR• NBR*4 
KB• LX-INB-11*4-KBR 
F IG•AGRAF I KB, II 
MIX•MIG+NlDI 
Z21NBI•FIX 
NY I 11•NB 
NB•ILC-11/4+1-NRR 
KB• LC-INB-11•4-KBR 
F!G•AGRAFIKB,JI 
FOTO•ZZINBI 
Ml X•MIG+MOTO 
ZZINBI•FlX 
NYI2'1•NB 
GO TO ZOO 

C LX AND LC IN 100 COLUMNS PRINT AREA 
84 NZ•10 

NB•ILx-11/4+1 
KB•LX-IN&-11n 
FIGaAGRAFIKB,ll 
M!X•MIG+MIDI 
ZliNBI•F!X 
NYUI•NB 
NB•ILC-11/4+1 
KB•LC-INB-11*4 
FIGdGRAF IKB,31 
FOTO•Z31N81 
MIX•iHG+MOTO 
Z31NBI•FlX 
NYI21•NB 
GO To ZOO 

86 !FILA-LCI88,90,g8 
88 !FILX-LCI100t90t100 

C COINCIDENCE OF LX OR LA WITH lC WHICH WILL RE PRINTED SEPARATELY 
90 NL•2 

NZlB•ILC-11/20+1 
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CHATOU 
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CHATOU 
CHATOU 
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CHATDU 
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CHATOU 
CHATOU 
CH4TOIJ 
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01/02/68 CHATOU 
NBR•INZlR-11*5 
NB•ILC-11/4+1-NBR 
KB•LC-1 NB-11*4-NRR*4 
NYI31•NB 
KYI31•KB 
JF121•2 
JFI31•3 
NU•ILX-11120+1 
NZA•ILA-11/20+1 
IF INZX-NZAI94o92o94 

C LX AND U ARE BOTH IN ONE 20-COLUI!NS PRINT AREA 
92 NBR•INZX-11•5 

NB•ILX-11/4+1 -NBR 
K8RoNBR*4 
KB•LX-INB-11*4-KAR 
FIG-AGRAFIKB 0 11 
Ml XaMIG+MIDI 
ZliNBI•FIX 
NYili•NB 
NB•ILA-ll/4+1-NBR 
KB"LA-1 NB-11*4-KBR 
FIGaAGRAFIKB,ZI 
FOTO• Zll NBI 
MIX.MIG+MOTO 
ZliNBlaFIX 
NYIZI•NB 
NZ•NZX 
GO TD 200 

94 IFI1-ABSINZX-NZ41198 0 96 098 
C LX AND LA IRE BOT~ IN ONE 40 COLUMN PRINT AREA 

96 NZ•NZX+NZA+I9-NZX-NlAII2 
NBR•INZ-61*5 
NB•ILX-11/4+1-NBR 
KBR•NBU4 
KB•LX-1 NB-11*4-KBR 
F I G•AGRAF I KB ,11 
MIX•MIG+MIDI 
ZZINBI•Fix 
NYI11•NB 
NB•IU-11/4+1-NBR 
KB•LA-INB-11*"-KBR 
FIG•AGRAF IKBoZI 
FOlD- ZZI NBI 
MIX•MIG+MOTO 
ZZINBI•FIX 
NYIZI•NB 
GO TO zOO 

C LX AND LA IN 100 COLUMNS PRINT AREA 
98 NZ•10 

NB•ILX-ll/4+ 1 
KB•LX-INB-11•4 
F I G•AGRAF I KB ,11 
MIX•MIG+'IIDI 
ZliNBI•FIX 
NYili•NB 
NB•ILA-11/4+1 
KB-LA-INB-11*4 
FIGaAGRAFIKB,ZI 
FOlO•Z31NBI 
MIX•MIG+MOTO 
l31NBI•FIX 
NYI21•N8 
GO TO 200 

C NO COINCIDENCE OF POINTS 
100 Nl•1 

NZX•ILX-11120+1 
NZA• ILA-11120+1 
JF 121•2 
Jf 131•3 
IF INZX-NZAillBol02,ll8 

102 NZC•ILC-11/20+1 
IF INZl-NZC 1108•104 0 108 

C THREE POINTS IN A ZO COLUMNS PRINT AREA 
104 NBR•INZX-11*5 

KBR•NBR*4 
NZ•NZX 
DO 106 J•1,3 
NB•ILIJI-11/4+1-NBR 
KB•LI JI-INB-11*4-KBR 
F1GoAGRAFIKB 0 JI 
FOTD•UIIIBI 
Ml X•MIG+MOTO 
ZliNBI•FIX 

106 NYIJI•NB 
GO To 200 

108 NBS•1-ABSINZX-IIZCI 
1FINBSI114o110o114 

C JHREE POINTS IN A 40 COLUMNS PRINT ARfA 
110 NZ•NZX+NZC+I 9-NZX-NZCI/2 
111 NBR•INZ-61*5 

KBR•NBR*4 
DO 112 J•1,3 
NB•ILIJI-11/4+1-NBR 
KB•LI JI-INB-11*4-KBR 
FIG•AGRAFIKBoJI 
FOTO•Z2111BI 
~IX•MIG+MOTO 
Z21NBI•FIX 

CHATOll 
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C~ATOIJ 
CHATOU 
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CHATOIJ 
C~ATOU 
CHATOU 
CHATOU 
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CHATOIJ 
CHAT~U 
CHATQU 
CHATOIJ 
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rHATOU 
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rHATOU 
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CHATOU 
CHATOU 
CHATOU 
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CHATOu 
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CHATOU 
CHATr:JU 
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CHATOU 
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CHATOU 
CHATOII 
CHATOU 
CHATOU 
CHATOU 
CHATOU 
CHATOU 
CHATOU 
CHATOU 
CHATOU 
CHHOU 
CHATOU 
CHATOU 
rHATOU 
CHATOU 
CHAT'lU 
CH4T0U 
CHATOU 
CHATIJlJ 
CHATOU 
CHATOU 
CHATOlJ 
CHATOU 
CHATOU 
CHATOU 
CHATOU 
CHAT0\1 
CH4 TOU 
CHATOU 
CHATOU 
CHATIIU 
CHATOU 

' CHATOU 
CHATOII 
CHATOU 
rH4TOU 
CHATOU 
CHATOU 
CHA TOll 
CHATOU 
CHATOU 
CHATOII 
CHATOU 
CHATnU 
CHAT Oil 
CHATOU 
CHATQU 
CHATIJU 
CHATOU 
CHATOU 
C>!ATOU 
CHATOU 
CHATOU 
CHATOU 
CHATOU 
CHUOU 
CHATOU 
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112 NVIJI•N8 

GO TO 200 
C THREE POINTS IN A 100 COLUMNS PRINT AREA 

c 

c 

c 

c 

c 

c 

1l't NZ•10 
DO 116 J•1t3 
N8•CLIJI-ll/~1 
KB•LI Jl-rNa-u•~ 
FIG•AGRAFIKBtJI 
FOTO•Z31NBI 
Nl X•MIG+NOTO 
Z31NBI•FIX 

116 NVIJI•NB 
GO TO 200 

118 NBS•l-ABSINZX-NZAI 
IFINBSI11~t120 1 114 

120 NZ.NZX+NZA+I9-NZX-NZAI/2 
NZC•I~t-lJ/20+6 
IFINZ-NZCI122 ,111,114 

122 IFINZ-NZC-11114,111,114 

200 GO TOI201o202 ,203 tZ04, 205 ,z 11 t 217. t2Bt 214t 221 It NZ 
201 IIRITEI3,251JP,X,CTR,Zl 

GO TO 206 
202 WRITEI3 1 25ZJP,XoCTR,Zl 

GO TO 206 
203 WRITEI3,253JP,x,CTR,z1 

GO TO 206. 
204 WRITE13,2541P,XoCTR,Zl 

GO TO 206 
205 WRITEI3 0 2551PtXtCTRtZ1 

206 NLC•4-NL 
·DO 208 J•ltNLC 
NB•NYIJI 

208 ZliN81•VIDE 
GO TDIH0 1 2241 2241,NL 

211- 111RITE13,2611P,XoCTR1 Z2 
GO TO 216 

212 111RJTei30 2621PoXtCTRoZ2 
GO TO 216 

213 WRITE13o2631P,XoCTRoZ2 
GO TO 216 

214 WRITEJ3 1 264)P 1 X1 CTR 1 Z2 

216 NLC•4-Nl 
DO 218 J•1oNLC 
NB•NVIJJ 

218 ZZINBI•VIDE 
GO TOI240o224t2241 tNL 

221 111RITEI30 2711P,X,CTR 0 Zl 
NLC•4-NL 
DO 222 J•1oNLC 
NB•NYIJI 

222 Z31N81•VlDE 
GO TOI240,224o2241 ,NL 

224 NLC•5-Nl 
DO 236 J•Nlt, 3 
NB•NVIJI 
KB•KVIJI 
JB•Jf(JJ 
F IG•AGRAF I KB,JBI 
FOTO• Zll N81 
NIX•MIG+NOTO 
ZIINB )•FIX 

GO TO 1231o232o233,234o2351tNZ18 
231 IIRITEI3,2811Zl 

GO TO 236 
232 WRITE 13t2821 Z1 

GO TO 236 
233 WRITE(3,2831Zl 

GO TO 236 
234 WRITEI3o2841Zl 

GO TO 236 
235 WRITEI3 1 2851ZI 
236 llCNBI•VJDE 

C QUARTERS AND YEARS, DASHED LINES 
240 GO TO 1245,24li 1 LJNE 
241 GO TOI24~,2",243,2~~.244,243 ,244,24~,243, 24+,244o24Zio14 
242 N•O 

JAN • JAN+l 
WRITE 13,287 I JAN, BAI'of(: 
GO TO 250 

2~3 WRITE 13,28618ATI 
GO TO 250 

244 WRJTEI3t2881 
GO TO ·250 

2~5 LIGNE•LIGNE+1 
GO T01247 ,247,247,247,247 t2•H ,247,247, 24 7, 247,247, 2+61, N 

246 N•O ' 
JAN • JAN+l 
WRITE I 3,2871 JAN, BANC 
LJGNE • LJGNE+l 

247 IF(LIGNE-851250,250,248 
248 WRITEI3,2891 
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CHATOU 
CHATOII 
CHATOU 
CHATOU 
CHATOU 
CHATOU 
CHATOU 
CHATOU 
CHATOU 
CHATOU 
CHATDU 
CHATOU 
CHATOU 
CHATOU 
CHATOU 
CHATOU 
CHATOU 
CHUOU 
CHATOU 
CHATOU 
CHATOU 
CHATOU 
CHATOU 
CHATOU 
CHATOU 
tHATOU 
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CHATOU 
CHATOU 
CHATOU 
CHATOU 
CHATOU 
CHATOU 
CHATOU 
CHAToU• 
cHnou 
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cHATOU 
CHATOU 
CHATOU 
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r.HATDU 
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CHATOU 
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c 
c 

c 

c 
c 

c 
c 

WRITE IJ.290lCOOE 
WRITE 13o2861TETE 
LJGNE•2 

250 CONTINUE 

251 FORMATI1H o2XoA1o2Xo31F7•1,1XIoA1o1Xo5A41 
252 FORMATilH o2XoA1o2Xo31F1.1,1XloA1,2U,5A41 
253 FORMATI1H o2X,A1 0 2Xo31FT.lo1XloA1•41X,5A41 
254 FORMAT11H ,2XoA1,2X,3CF7.1,1XloA1o61Xo5A41 
255 FORMATIIH 0 2XoA1 0 2X 0 3IF7.1,1Xl,Al,8lX,5l'tl 

261 FORMATIIH o2XoA1,2X,31F7.lolXIoA1o1XolOA41 
262 fORMATI1H o2XoA1,2X,31F7olo1XIoA1,21X,lOA41 
263 fORMATilH o2XoA1o2Xo31f7.lolXloA1 041X,lOA41 
264 fORMATilH o2XoAlo2Xo31F7.1o1XloAlo61Xo10A4l 

271 FORMATIIH o2XoAlo2Xo31F7.1,1X),A1,1Xo25A41 

281 F0RMATIIH•o31X,5A41 
282 FORMATilH.,51Xo5A4l 
283 FORMATI1H•,71Xo5A41 
284 FORMATilH•,9lX,5A41 
285 FORMAT(1H•o111X,5A41 
286 FORMATI1H o33A41 

287 FORMATilH o0 19 1
0 12o2Xo31A41 

288 FORMA TI1H I 
289 FORMA TI1H II 
290 FORMAl(lH tfl.2t2Xt 1 X1 t6X, 1 XA 1 ,6X,•XC EXT .•1 

C UNIT OF GRADUATION 
Dl•IC**Oo021 

c 

UGill• IDL-1.1*100. 
DO 300 J•2 0 10 

300 UGIJI•I IDL**JI-1.1*100. 

WRITEI3,3021C 
WRITE 13o304IUG 

302 FORMATIIH0o4Xo'FACTEUR D"ECHELLE •,F3.1,2X, 1 UNITE DE 
1• UG 111111 II II NOMBRE DE UG 1 2 3 4 
2' 1 s 9 1o•l 

304 FDRMATIIH ,52X,'0123456789 1 o5Xo 1 VARIATION •,10F5.11 
RETURN 
END 
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CHATOU 

GRADUATION' 0 CHATOU 
5 6 ' 0 CHATOU 

CHATOU 
CHATOU 
CHATOU 
CHATOU 
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OSCE - Variations soisonniires 

SERlE: 

ORIGINE 
TITRE 1'" LIGNE Ianni<~ mois 

0 0 1 I 
FIN I 

""""I- TITRE 2• LIGNE 

0 0 2 I 

jl.~ Janvier Fivrier 

I II I 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Note: 

• 

..... Avril 

3D • 

Mol Juin ~! Juillet 

I I 

., 

., 

., 

., 
9 

., 

.,, 

N Pa,. 
• CODE did. PAYS 

• • • UNITE 

A PERFORER SUR TOUTES LES CARTES 

Aoilt Septembre Octobre 

Date: 

• ,. 

Novembre 

• 

D'cembre 

I 

Oct 1M7 

~ ::s 
II> 

~ -



Annexe 2 

DSCE MISE A JOUR 
Date: 
Page no 

DES SERIES DESAISONNALISEES 

CODE AN HOIS = DONNEE 1~ ~~~ 
CODE AN HOIS DON NEE 

123458 7 8 110 11 12 13 14 t518 17 181120 ¥123458 7 8 110 1112 1314151817 181120 

I I I I I I ;~~~~~ I I 

L I I I I I I 1 I I I I I I l I 

I I I I I I I I I I I I I I 

I I I I I I I I I I I I I I 

_l I _I_ _I I I I i I I I I I I I I I 

I I L I I J I I I I I I I l I I 

I I I I I ·I I I 1_ _j I I I I I 1 I _L _l 

I I I I I I I I l_ I I I 

L 1 I I I I I "I I I I I I I I I I I I 

_l_ I I _ _I I I I I I I I I I I _I _I_ 

_l I I I I I I I I I I I I I I I 

I _I I I I I I I I I I 1 I I I I I I 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

I I I I I I I I I I I I I 

I I I I 1- I I I I I I I I 

I I I I I I I _I_ I_I_J I _1 _j_l I I 

I I I I I I I 
I _t' I ...!.._...L_ 

I I I I I I I 1 I I I I I 'I -' 

l _1 I _I 1 I I _I I I I I 

I I I I I I I I 

I I I I I I I I I I 

I I I I I 

I I I I I I 

I I I I I I I 

I L I I _L I I I I I I 

I I I I I I I I I I I I I 

I I i I I I I I I I I I I 
I I I I I I 

I 
I I 

I I I I I I I I I I L I I 

I I I I I 

I I I I I I 

I I I I I 

I 
I 

.I I I I I l I I I I 

I I I I I I 

I I _j_ _t I 

I I ~~I~~= I I 

I I I ·i~: I 

I I I I I I I I !{ I I I 

I I I I I I I I I I I I I I 

I I I I I 
~~ 

I ~ 
I f.~ I I 

_1 l _l_ l _I_ _I_ _I 

I I I I ,,,.,,,,.·,:,t:,:-:-· ·::::;:;:;;-:·>: ··:<::±:::···: :·><::>::::::::f::·>:::t<:·:·· :;:·:·:;:~:::::::<=::::::: ·::;:;:;~;::;:;:; 

I <;: ~~~ Division ~t-
I I I L I ~~~ "Stati.stiques conjoncturelles #.1-

I I I ' I :~~; et traitement de l'information"jiL-
I I I I I _l_l ;;!"f.-: :·· . .. ..... , .. ,. . .. ., ... -,~::::+:"«:~<.-:-::»<~:! 

I I 
~ 

I I· I I 
-.:.:-. I I I 121·4·1117 
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Annexe 3 

A 
ANDIAM 
AS 
AZ 
AZC 
B1 
BROL 
CHATOU 
CL 
C<t'FA 
D 
DELT 
DRA 
DRC 
FIGUE 
FM 
FP 
FT 
IBIS 
IDC 
IDX 
IDY 
IEC 
lEX 
lEY 
IFM 
IFP 
1FT 
l<t'PT 
l<t'RA 
l<t'RM 
K<t'PF 
LOVER 
MOTARD 
N 
p 

PSN 
SAMBA 

SEABIRD 
SUD 
TIT 1 
TIT 2 
VENGO 
WEAVER 

66 

Index alphabetique des notations utilisees dans SEABIRD et SUD 

Matrice de ponderation du modele de 19 points. 
Sons-routine d'ecriture sur bande magnetique. 
Indicateur de revision (inutilise dans les programmes decrits ici). 
Valeurs absolues de Ia serie stationnaire. 
Ecart moyen mobile de Ia serie stationnaire. 
Coefficient de regression entre DELT et XC. 
Sons-routine de preparation de caracteres speciaux pour les graphiques. 
Sons-routine de calcul des ordonnees et d'edition des lignes des tableaux-graphiques. 
Classes de frequence de l'indicateur de variation de tendance. 
Facteur de conversion (dans SUD). 
Differences premieres de XX. 
Coefficient de dilatation. 
Coefficient d'acceleration ou de ralentissement des chiffres ajustes par rapport a Ia tendance. 
Coefficient d'acceleration ou de ralentissement de Ia tendance. 
Date lue sur les bandes magnetiques. 
Frequences relatives des DRC negatifs. 
Frequences relatives des DRC positifs. 
Frequences relatives des DRC negatifs ou positifs. 

• Fonction a bascule (flip-flop) prenant les valeurs I, J lorsque son argument est egal a 1, 2. 
Premier terme de tendance utilise a un certain stade. 
Premier terme de Ia serie <• entree>> dans un calcul. 
Premier terme de Ia serie <• sortie>> du calcul. 
Dernier terme de tendance utilise a un certain stade. 
Dernier terme de Ia serie <• entree>> dans un calcul. 
Dernier terme de Ia serie <<sortie>> d'un calcul. 
Frequences absolues des DRC negatifs: 
Frequences absolues des DRC positifs. 
Frequences absolues des DRC negatifs ou positifs. 
Commande d'options comportant 14 commutateurs a 10 positions. 
Annee origine de Ia serie. 
Mois origine de Ia serie. 
Sons-routine editant l'en-tete des tableaux-graphiques. 
Programme de chargement et de verification des donnees retrospectives sur cartes. 
Sons-routine << moyenne mobile tronquee >>. 
Nombre de termes de Ia serie. 
Vecteur de ponderation. 
Profil saisonnier. 
Sons-routine << moyenne mobile arithmetique non ponderee >>, avec options d'estimation des 
extremites. 
Programme de traitement de base (ajustement saisonnier des donnees retrospectives). 
Programme de mise a jour des ajustements saisonniers. 
Premiere partie du titre des series. 
Deuxieme partie du titre des series. 
Sons-routine de lecture sur bande magnetique. 
Sons-routine << moyenrie mobile arithmetique ponderee >>. 

t 
I 



1 

X 
XA 

XAM 
XC 
XE 
XI 
XIM 
XM 
xs 
XX 
y 

z 
ZN 

Frequemment utilise comme vecteur de manamvre a l'entree. 
Chiffres ajustes pour les variations saisonnieres mais comprenant Ia composante irreguliere et 
les valeurs extremes. 
Chiffres ajustes pour les variations saisonnieres et les valeurs extremes. 
Tendance. 
Valeurs extremes. 
Composante irreguliere, valeurs extremes incluses. 
Composante irreguliere, valeurs extremes exclues. 
Donnees brutes corrigees des valeurs extremes. 
Composante saisonniere. 
Donnees brutes. 
Frequemment utilise comme vecteur de manamvre en sortie. 
Serie stationnaire. 
Serie stationnaire normee. 

X .B. -~ L 'indt>x ne reprend pas les variables <• de manreuvre •> purement intermediaires utilisees dans les programmes, ni les notations non 
abn\gees dont Ia signifieation est triviale. 

h al 

- ;) -I 031 
-4 - I 921 
- 3 - 2 223 
-2 2 057 
-I I 543 

0 801 
I 49 

2 887 

3 1 593 
4 2 047 

5 2 129 

6 1 719 

Matrice de ponderation du modele de 19 points e) 

a2 a:! a4 

2 285 I 365 445 

2 707 I 683 659 
2 613 1 677 741 
2 123 1 419 715 

I 357 981 605 
435 435 435 
523 147 229 

- I 397 693 11 

-2 067 - 1 131 - 195 

- 2 413 -1389 -- 365 

-- 2 315 - 1 395 - 475 

- 1653 -1077 -501 

a 
·' 

- 47;) 

365 

195 
II 

229 
435 

605 
715 

741 
659 
445 

75 

a6 a 

-I 395 -2 315 

-I 389 -~- 2 413 

-- I 131 2 067 
693 1 3!)7 

-- 147 523 

435 435 

981 1 357 
1 419 2 123 

1 677 2 613 

1 683 2 707 
1 365 2 285 

651 1 227 

Annexe 4 

as L:b2 

2 129 0,352 

2 047 0,415 

I 593 0,357 

887 0,260 
49 0,168 

801 0,131 
-- 1 543 0,168 
-2 057 0,260 
-2 223 0,357 
- 1 921 0,415 
-- I 031 0,352 

567 0,243 

( 1 ) Les coefficients indiqU!\s s'appliquent a Ia moyenne mobile de [12] de Ia serie originale et doivent alors etre tous divises par 1 008. 
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STATISTICAL OFFICE lC/12/1967 
EUROPEAN CCMMU~ITIES -------- tCC3.Cl CHO,AGE-CE~A~CES O'E~PLCI NCN COUNTRY FRANCE 

SEABIRC Pf<OGf<AM SAT I SFA I1 E S UNIT lCOC 

J<Ah EXTRA lRENU IFREG. fXTPEt<'E SlftS. C ILAT. SEAS. 
CPTJl StA S. CO~P. \.IJUJES COMP. CCEFF. PftTTERN 

X XA XC XI XE XS £Ell PSN 
1Y54 

12 11€.( 164.4 164.0 0.4 o.o 13.6 1.4 <J.6 
1S55 

1 203.( 164.8 lt5.4 -0.6 c.o 38.2: 1.4 26.7 
2 2(c;. { lHl .t 166.8 1.9 o.o 40.4 1.4 28.0 
'l lsc:.c 116.3 lf7.;8 8.5 11.8 22.7 1.5 15.6 -' 
4 l8C.C 171.5 H:7.8 3.7 o.o 8.5 1.5 5 .a 
5 16£.( l6S. 7 H6.1 3.6 o.o -7.7 1.4 -5.:::3 
6 14Z.c lc4.1 lt4.1 0.6 c.o -21.7 1.4 -15.2 
7 12f.C 160.1 159.9 0.2 c.o -32.1 1.4 -22.7 
8 12~.( 154.5 155.2 -0.7 o.o -29.5 1.3 -21.9 
c; 12S.C 150.4 150.2 0.1 o.o -21.4 1.3 -16.6 

1( 13€.( 1<16.3 144.8 1.5 c.o -8.3 1.3 -6.4 
11 l4::.c 140.(. 139.3 0.7 o.o 3.0 1.3 2.3 
12 14~.( 132.1 135.0 -2.4 o.o 12.3 1.3 9.6 

1 <;56 
1 l t 1. ( 127.1 131.0 -3.<; o.o 33.<; 1.3 26.7 
2 16~.( 129.1 127.1 2.0 c.o 33.<; 1.2 28.0 
3 144.C 126.1 123.6 2.6 c.o 17.9 1.1 15.6 
4 12/.C 120.5 120.3 0.2 o.o 6~5 1.1 5.8 
5 tc~.c 114 .s 116.3 -1.4 c.o -s.s 1.1 -5.3 
6 9~.c 110.9 112.3 -1.4 c.o -16.<; 1.1 -15.2 
1 84.C 109.2 1C8.1 1.1 o.o -25.2 1.1 -22.1 
8 a.:.c lCb.C 1C3.5 2.5 c.o -23.0 1.1 -21.<; 
9 84.0 ~9.6 99.3 0.3 c.o -15.6 C.9 -16.6 

10 86.( 91.~ 95.2 -3.4 c.o -5.8 C.9 -6.4 
11 <;~.( S9.S so. a .... o.c; c .o 2.1 C.9 2.3 
12 S7.C E8.5 87.1 1.4 o.o 8.5 0.9 9.6 

1957 
1 lCI.C 84.2 84.7 -c.s o.o 22.8 C.9 26.7 
2 lOLt·.c 81.3 82.2 -0.9 o.o 22.7 0.8 28.0 
3 9~.0 79.l; 80.3 -C.7 o.o 12.4 0.8 15.6 
4 e~.c 77.5 79.4 -1.9 c.o 4.5 0.8 5.8 
5 1!: .( 79.1 78.8 0.3 o.o -4.1 0.8 -5 • .3 
6 6€.C 79.? 78.5 1.2 o.o -11.7 o.8 -15.2 
7 61. ( 78.2 78.8 -0.6 c.o -17.2 o.a -22.7 
8 6L.C 78.1 79.1 -l.C o.o -16.1 0.1 -21.9 
<; 61.( 78.<; 79.2 -0.4 o.o -11.9 0.7 -16.6 

10 7t..( eo.t 79.6 1.0 o.o -4.6 0.7 -6.5 
11 e~.c 80.3 ao.o 0.3 o.o 1.7 0.7 2.3 
12 87.( EO.l eo.1 -o.o o.o 6.9 9·1 9.5 

-



---
fC03.Cl ) X.A XC XI X[: XS DEll PSN 

1S58 
1 1CC.1 8C.2 t0.6 -0.4 c.o 19 .s 0.7 26.9 
2 101.1 79.4 81.9 -2.5 o.o 21.7 c.a 28.2 
3 ~(;.( 83.1 E3.6 -c.s c.o 12.9 o.a ts.s 
4 91. t S6.1 85.9 0.8 c.c 5.1 c.a 6.0 
5 84.£ ~8.t 88.7 0.1 c.o -4.4 C.9 -5.1 
(:; 7?.~ Sl.S -sz.o -0.4 0 .o -14.1 c.s -16.5 
7 73.! S3.5 95.~ -2.4 c.o -20.0 C.9 -23.1 
8 16.1 99.~ 1C0.2 -O.B o.o -2.2.e 1.0 -22.1 
9 s~.c 106.2 1(4.6 1.6 G.O -20.6 1.2 -16.6 

lC tc;.c 11C..4 1C9.9 c.s c.o -8.4 1.3 -t..5 
11 ll'i.E 1l3..t 116.2 -2.6 o.o 4.2 1.3 3.2 
12 13.:.; 11 s .e 122.8 -3.0 c.o 13.9 1.3 1C.7 

1959 
1 lcE.f 131.2. 128.5 2.7 c.o 37.6 1.4 'i7.7 
2 17S.C l38.S 134.3 4.7 o.o 40.1 1.4 27.9 
3 ltl.3 139.C 139.3 -0.3 0 .o 22.3 1.5 14.9 
4 15(.5 142.5 141.6 0.9 o.o a.o 1.5 5.3 
5 13t.L 144.9 142.9 2.0 c .o -8.7 1.5 -5.7 
b 11 •• ( 142.8 143.8 -0.9 o.o -25.8 1.5 -16.9 
1 1CS.3 145.t.. 143.6 1.4 c.o -35.7 1.5 -23.2 
8 llC. ~ 143.7 . 143.0 C.7 o.o -33.4 1.5 -22.1 
9 1lt.C 141.5 142.6 -1.1 o.o -23.5 1.4 -16.4 

lC 1:3 t. i 141.9 141.8 0.1 c.o -7.2 1.4 -5.1 
ll 14t.t 14l.C 140.3 0.7 c.o 5.6 1.4 3.<ii 
12 15 t. 1 141.( 138.7 2.3 c.o 15.1 1.4 10.7 

lScO 
1 17L.; lJc.z· 137.0 -o.a o.o 38.1 1.4 27.5 
2 17 (. ( 133.2 135.7 -2.5 o.o 36.8 1.3 2.1 .3 
~ 

l~t:-~ 133.5 134.1 -c.s c.o lS.4 1.3 1S.C 
4 14C.E 134.1 132.CJ 1.8 c.o t.l 1.3 4.S 
'"- }2L.f 132.€ 132.1 0.7 c.o -s.o 1.3 -t.3 .-1 

c lC t. 1 130.? 131.2 -0.9 0 .o -22.2 1.3 -17.6 
7 103.( :129.1 129.6 -0.6 c .o -26.1 1.2 -21.( 
8 10~.;: 129.L 127.7 1.5 c.o -26.0 1.2 -22.0 
<; lC1.1 126.S 126.4 0.5 o.o -1<3.2 1.1 -16.8 

10 llt.4 123.2 124.7 -1.5 o.o -t.S 1.1 -6.C 
11 121·. i 123.6 122.6 0.9 o.o 4.1 1.1 3.7 
12 132.S 120.7 120.8 -o.o c.o 12.2 1.1 lC.S 

lS61 
1 14E.~ ll8.S 118.9 0.0 c .o 3C.o 1.1 2l.S 
2 14E.C 117.5 116.8 0.7 o.o 30.5 1.0 29.2 
3 tzc;.; 113.7 115.1 -1.4 o.o lt.o 1.0 15.7 
4 ll<:.s 113.0 114.0 -0.9 o.o 3.<; 1.0 3.8 
5 ]Ct.; 112.5 112.4 0.2 c.o -8.2 1.0 -8.2 > 
6 s~.4 113.2 111.5 1.6 o.o -19.8 1.0 -19.8 = = 7 a;.c; 1(9.4 110.1 -0~.7 o.o -21.5 1.0 -21.8 ~ 

>< 
8 e-s.: 1C9.5 108.7 0.9 c.o -20.2 ().9 -21.9 ~ 

9 s~.~ 1C5.S 1C6.7 -0.7 o.o -12.7 c.a -15.1 9' 
10 10:2.1 1C5.3 105.2 0.2 o.o -3.2 o.a -3.9 "' = 11 lCt.l 1C.3.2 103.2 o.o o.o 4.9 o.a 5.8 §= 

~ 12 1ll.f 1Cl.8 101.7 C.l c.o 10.0 0.8 11.9 :0 -



~ (:(03.01 X XA XC XI Xf xs CELT PSN > 
::l 
::l 
(!) 

lS62 >< 
(!) 

1 12 ~. l c;s.e 1C0.6 -c.s c.o 22.3 c.a 27.1 ~,. 

2 Ilc.s S8.2 99.5 -1.3 c.o 20.6 c.a 21.2 ;., 
3 1](.<; lCC.l 98.4 1.7 c .o 10.8 0.7 14.5 5. 
4 JC(.~ S7.6 97.9 -0.3 o.o z.t. C.7 3.4 S" 
5 sc..s 96.4 98.7 -2.3 o.o -6.5 0.1 -a.a Nl 

6 8~.~ S7.2 -sa.o -o.s c.o -14.7 0.1 -19.8 
7 ft.~ 1 C2. it fi7.·8 4.6 o.c -15.9 0.7 -21 .l; 
8 11 (.] 126.( S1.B 28.2 2S.5 -15.9 0.1 -21.5 
9 84.1 S6.4 97.7 .:-1.3 c .o -11.1 o.s -14.6 

10 c;-:.. r;; -·- so.~ 96.6 -0.2 0 .o -2.9 0.8 -3.6 
11 lCJ.4 S6.E 97.0 -0.1 o.o 4.6 o.a 5.1 
12 ICc.£ s1.c S8.2 -1.3 c.o 9.2 c.a 11.5 

l<.it3 
1 12C.1 sa.:: s9.o -0.7 c.o 21.8 c.a ~7.1 
2 12£:.1 1C2.6 99.1 3.5 o.o 23.5 0.9 27.4 
3 113.4 ICC.! S9.5 c.::, c.o 13.3 0.9 15.6 
4 )0(.1 S7.S 99.6 -1.8 o.o 2.S o.a 3.4 
5 91.3 So.S 98.3 0.7 c.o -1.(: ().8 -9.0 
6 8). 2 <;8.5 97.6 c.s o.o -17.3 o.a -20.4 
7 7t..f:. S6 .1 S7. 2 -1.1 o.o -19.3 0.9 -22.1 
8 71.€ 96.8 95.8 1.0 o.o -19.0 0.9 -22.3 
9 84.~ ss.= S4.4 1.1 c.o -11.0 ;J .s -13.9 

lC c; ( • t 92.~ 93.3 -l.C c.o -1.8 c.a -2.3 
11 Sf.:5 Sl.£ Sl.O -o.s o.o 5.1 o.s 6.5 
12 lCC.l SC.2 so.s 0.3 c.o 9·. 3 0.8 11.8 

1 <,t; 4 
1 111. ~ SC.l es.a 0.2 o.o 21.1 o.s 26.7 
2 10<:.1 ee.3 qo.4 -2.1 c.o 20.8 0.8 26.2 
3 ]( l. 1 S8.t sc.e -2.0 o.o 12.3 0.8 15.2 
4 st .• 8 <;3.8 Sl.7 2.2 c.o 3.0 o.8 3.(: 
5 e t. 4 S3.3 93.0 0.3 c.o -6.9 o.a -8.4 
f. 17.4 94.1 95.3 -1.1 o.o -16.7 o.a -20.4 
7 1t.2 S5.C s1.o -2.c c.o -18.7 o.a -22.t 
8 ec.: 100.1 S9.9 C.2 o.o -19.6 C.9 -22.7 
c; 9(.( 1C2.5 1C3.3 -o.a o.o -12.5 0.9 -13.6 

10 lC~.s 1C8.C 107.3 0.1 o.o -2.1 0.9 -2.2 
11 111·.1 lll.t 11c.s 0.1 o.o 6.1 0.9 {:.5 
12 12:.~ 115.1 114.6 0.5 o.o 1C.8 0.9 11.4 

l ~65 
1 14::. •• 117.<; 118.3 -0.4 o.o 2~.8 1.0 26.9 
2 14t. 5 121.0 121.5 -0.5 o.o 25.5 1.0 ~5.1 
3 14 1 • l 126.5 124.8 1.7 0 .o 1~.1 l.C 14.9 
4 131.1 127.1 127.8 -0.7 o.o 4.0 1.0 4.0 
1:: ]22.:::: 131.4 130.1 1.3 c.o -8.2 1.0 -8.1 -' 

6 ll.t. € 133.1 132.0 1.1 c.o -20.3 1.0 -20.1 
7 lC'::.l 132.3 134.8 -2.5 0 .o -22.7 1.0 -22.4 
8 u~.J; 136.? 136.7 -0.4 c.o -22.9 1.0 -22.6 
<; 127.: 141.0 13H. 3 2.7 o.o -13.7 l.C -13.6 

10 13 f. i l'tl.C 139.9 1.1 0 .o -2.3 .1.0 -2.3 
11 141.3 141.0 139.9 1.0 o.o 6.3 1.0 6 .It 
12 151.; 140.1 138.6 1.5 c.o 11.2 1.0 11.3 



-.) ·-

tCC3.C1 ) XA XC XI XE 

1966 
1 )6 ::.. 5 136.7 137.2 -0.5 c.o 
2 15~.8 134.5 136.0 -1.6 c.o 
"::t 14t.f 134~C 135.2 -1.2 c.o .... 
4 13t.S 135.(, 13!>.2 -0.3 c.o 
5 121.£ 135.9 135. s -o.o c.o 
6 llt. ~ 136.9 137 .·6 -0.7 c.o 
7 ll~.t 137.8 139.8 -2.C 0 .•J 
8 llS.C 142.3 14~.a -0.5 c.o 
9 13 1. f 146.2 146.2 -0.1 o.o 

10 14t .. 4 1?0.8 150.0 0.9 o.o 
11 lt(.~ 154.1 )54.4 -0.3 o.o 
12 16£.~ 156.5 158.3 -1.8 c.o 

}c:;67 
1 1S:2.f lt4.5 162.5 2.C o.o 
2 194.~ 165.5 168.5 -3.0 c.o 
3 lt:S • .C 172.~ 175.0 -2.8 c.o 
4 1ff.1 184.C 180.9 3.C c.o 
5 l"lc;.c U~9.':: 1€7.4 1.6 c.o 
6 ltt.3 194.(. 1S3.f1 0.2 o.o 
7 ltf.2 1S7.6 ISS.<; -1.3 c.o 
8 }7Li.~ 2C4.1 2C3.9 0.8 c.o 

CO~ RE LA TI Cl\ RtGRt:SSlCI\ I 1\1 ERC EFT 
(CEFFICIEI\'T CCEFFICIEI\T 

t::Ell kiTH XC c. 71 f! C.CC7 0.156 

IX II W llh ).( r.3Sl o.ocs 0.547 

VIRI~llll\ CF 1Rti\'L FCR OHSERVEG VAlUES Cf 1 CPA 1 

VALUES OF 1 [~t• ABSOLUTE FREC~ENCY RELATIVE FRECl£1\CY 
UPPEH LIMIT) SLCW DUhN SPEEC UP SLC~ Ot~N SFEEC UP 

-3.343 
-1.12C 
-C.37S 

C.2SS 
1.01S 
5 • 2~ e 

0 
19 
15 
14 
11 

8 

0 
12 
14 
15 
18 
21 

0.( 
fl.29C 
51.724 
48.27t 
37.931 
27.58t 

o.o 
38.110 
48.276 
51.724 
62.069 
12.414 

xs 

2e.e 
25.3 
14.6 
3.9 

-8.1 
-20.0 
-22.2 
-23.3 
-14.4 
-2.4 
t.8 

12.0 

29.3 
28.8 
17.0 
4.7 

-10.0 
-25.7 
-29.4 
-30.3 

FCP X I 

FC~ XS 

CELT PSN 

1.0 26.S 
1.0 25.7 
1.0 14.9 
1.0 4.0 
1.0 -S.l 
1.0 -20.1 
1.0 -22.4 
1.0 -22.6 
1.1 -13.6 
1.1 -2.3 
1.1 6.4 
1.1 11.3 

1.1 26.S 
1.1 25.1 
1.1 14.9 
1.2 4.0 
1.2 -8.1 
1.3 -20.1 
1.3 -22.4 
1.3 -22.t: 

COEFFICIENT OF 
RELATIVE ~MFllTUOE 

1.0 

13.1 

> ::s 
::s ., 
:>< ., 
~· 
~ 
:;:;..· ., 
~ 
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OFFICE STATISTIQUE 

COMMUNAUTES EUROPEENNES 

SERIES OESAISONNALISEES 

SERlE N.6003.01 

OONNEE VAL. 
BRUTE AJUSTEE TENOANCE 

X XA XC EXT. 

CHOMAGE 

SYMBOlE GRAPHIQUE 
X& • XA = I XC a * 

16/02/1968 

PAYS FRANCE 

UNITE 1000 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1954 
0 

1955 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
s c 
N 
0 

1956 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
s 
0 
N 
0 

1957 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
s 
0 
N 
0 

1958 
J 
F 
M 
A 

"' J 
J 
A 
s 
0 
N 
0 

1959 
J 
F 
M 
A 
M 
j 
A s 
0 
N 
0 

1960 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A s 

178.0 
* : * a 

203.0 
209.0 
199.0 
180.0 
162.0 
143.0 
128.0 
125.0 
129.0 
138.0 
143.0 
145.0 

161.0 
163.0 
144.0 
127.0 
109.0 
94.0 
84.0 
83.0 
84.0 
86.0 
92.0 
97.1) 
= = 

107.0 
104.0 n.g 
82. 
75.0. 
68.0 
61.0 
62.0 
67.0 
76.0 
82.0 
87.0 
= = 

100.1 
101.1 
96.0 
91.8 
84.4 
77.4 
73.5 
76.7 
85.6 

102.0 
117.8 
133.7 

168.8 
179.0 
161.3 
150.5 
136.2 
117.0 
109.3 
110.3 
118.0 
134.7 
1<W>o6 
156.1 

• a • a 
174.3 
170.0 
152.9 
l'tO.B 
124.8 
108.1 
103.0 
103.2 
107.7 

H4.4 

Hi4o8 
H8.6 
176.3 
111.5 
169.7 
H4.7 
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1~4.5 
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146.3 
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132.7 
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120.5 
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110.9 
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99.6 
91.8 
89.9 
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84.2 
81.3 
79.6 
77.5 
79.1 
79.7 
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78.1 
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80.6 
80.3 
80.1 : = = 
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79.4 
83.1 
€6.7 
ea. 8 
91.5 
S3.5 
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1C6o2 
110.4 
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119.8 

= = s • 
131.2 
138.9 
139.0 
l't2o5 
144.9 
142.8 
1'15.0 
143.7 
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1U.O = =- • a 
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130.3 
129.1 
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164.' 
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120.3 
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99.3 
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84.7 
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80.3 
79.4 
78.8 
78.5 
78.8 
79.1 
79.2 
79.6 
80.0 
80.1 

= = = = 
80.6 
81. s 
83.6 
85.9 
88.7 
92.0 
95.9 

100.2 
104.6 
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116.2 
122oB 
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134.3 
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143.B 
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143.0 
142. t 
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131.2 
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I* 
1* 

I * • *I 
*I 
t 
I* 
t 
*I 
*I• 

t • = 
t 

I * t 

t 

I * I*· 
*l 

*I • I* 
I* 

• 

t 

I* 
*I 

*I 

*I 
*I 

• = = 
I * *I 

• 1 
I I 

I*• 
I * • • = = 

*I 

I 
I 

I 

• I 
*I• 

I* • .. .. " 

. 
" 
* I I 

*I 
*I 
J 
I 

I* 
I 
I 

*l .... 
I 

I* 
I* 
•r • 

I • I 

. .... 

I 
= 
I* 
*I • *I 

• *I 

' 

. = • 

> = = ~ 
><: 
~ 

a-



6003.01 X XA XC EXT. 
------------~~-------~.---------------------------------~~~ ---.--.-----------------------------~ 0 116.4 "123.2 124.7 . •• N 121.1 123.6 122.f t • 

D 132.9 120.1 120.8 .. . 
1961 = a a = • :: • • •.• • = = = .. = :: • = ::;: = • = •• = - = = :1: • = • • • • * = & - = - • .. -= -= = • - • • . -"' J 148.9 118.9 118.9 • F 148.0 117.5 116.8 .. 

M 129.1 113.7 115.1 I* 
A 116.9 113.0 114.0 I* • 
M 104.3 112.5 112.4 . • J 93./t 113.2 111.5 . •• J 81.9 109./t 110.1 . I* 
A 89.3 109.5 108.1 . ' s "93.2 1C5.9 106.7 . I* 
0 102.1 105.3 105.2 i t 
N 108.~ 103.2 103.2 . 
D 111. 101.8 101.7 ' . 

1962 z • = = " = • = s c = = :1 = = • • = = = • = • s = = = = * = • = = = = = = s = • • = & = • • = • - • s = = = . . . . -
J 122.1 99.8 100.6 I* 
F 118.8 S8.2 99.5 I* 
M 110.9 100.1 98.4 *I 
A 100.2 91.6 91.9 •• M 89.9 96.4 98.1 . I* 
J 82.5 'i1o2 98.0 . I* 
J 86.5 102.4 91.8 . • A 110.1 126.0 97.8 * s 84.7 96.4 97.7 . I* 
0 93.5 S6.4 96.6 . • N 101.4 S6.8 97.0 t 
0 106.2 S7.0 98.2 I* . 

1963 = • = = = = a = = = = & = = = = = • = = = = = = = = = "' = = = • = .. = a: = • . .. -. = .. . • • • • • = • a a = 
J 120.1 98.3 99.0 I* 
F 126.1 102.6 99.1 • I 
M 113.1t 1CC.1 99.5 ' A 100.7 S7.8 99.6 ••• M 91.3 S8.9 98.3 . •• J 81.2 98.5 97.6 . • J 76.8 96.1 97.2 . • A 77.8 96.8 95.8 . *I s 8lto5 95.5 91t.lt . *I 
0 90.6 92olt 93.3 .I• 
N 96.3 Sl.2 92.0 I* . 
0 100.1 c;c.8 90.5 ' . 

1964 = = = = " .. .. "' • • :::: z = = = • = = ~ = • = = = = • = = = = .. . = • = = = = - = = - " .. -• - = • • • = • = = = = 
J 111.2 'IDol 89.8 ' F 109.1 ee.3 90.4 I • M 101.1 88.8 90.8 I * A 96.8 93.8 91.7 • I . 
M 86.4 93.3 93.0 . *I 
J 77.4 94.1 95.3 . I* 
J 76.3 95.0 97.0 . I• 
A 80.5 100.1 99.9 . • s 90.0 102.5 103.3 . t 
0 105.9 108.0 107.3 ·' ,.. 117.1 111.0 110.9 ' 0 125.9 115.1 11/t. 6 *I 

1965 = = = = .. = = = • = = 1: = = = .. ::; = • = = • • = :: = == = ===•=·= = = = = = • . - .. = = = = • • • • : = = = :I: s • • • = 
J 143.7 117.9 118.3 .. 
F 146.5 1a.o 121 •. 5 " M 11tl.6 126.5 124.8 *I 
A 131.1 127.1 127.8 ••• M 123.2 131.4 130.1 . .. 
J 112.8 133.1 132.0 ·• .. 
J 109.6 132.3 134.8 . I 
A 113.4 136.3 136.7 . • s 127.3 141.0 138.3 . *I 
0 138.7 141.0 139.9 •I 
N 147.3 141.0 139.9 ' D 151.3 1't0o1 138.6 *I . 

1966 • = c = = = = = = = • - = = • = = • • • = • - = = * =. • = = • = = • = a c a = a z = • • = • • • • 3 • • • • • = = • - = • 
J 163.5 136.7 137.2 t 
F 159.8 134.5 136.0 •• M 148.6 134.0 135.2 .. 
A 138.9 135.0 135.2 4 . ~ 
M 127.8 135.9 135.9 . t :::: 
J 116.9 136.9 137.6 . 4 :::: 
J 115.6 137.8 p9.8 . I* 'D 
A 119.0 142.3 42.8 . t ;.: 
s 131.8 146.2 146.2 t 'D . 
0 148.1t -150.8 150.0 ·' '? 
N 160.9 154.1 154.4 t . 00 0 168.5 156.5 158.3 •• . s:: 

1967 • • • = a ... . . . . . . • a • • • = • = • • . ... • - # • - • • • • • • • a • • • • • • • • • • • • • • = • = • • • • ;::+ 

-· 
J 193.8 164.5 162.5 *I . 'D 

~ F 194.3 U5.5 168.5 I* 



-1 6C03.01 X XA XC EXT. 
.j... 

M 189.2 112.2 175.0 
A 188.7 184.0 1ao. e 
M 179.0 188.8 186.6 
J 168.3 1';2.6 192.6 
J 168.2 195.0 198.0 
A 171t.4 202.5 204.2 
s 193.4 211·1 211.6 
c 217.0 220.1 218.9 
N 238.2 229.3 224.9 
D 21t8.1 231.8 230.2 

1968 ~ = = ~ = = = = = = = = = • = = = = = = = = 
J 271.8 232.1 235.6 

fACTEUR 0 1 ECHLLE ~.1 UNITE DE GRADUATICN UG IIIIIIIIII 
0123456789 

= = = 

NC~BRE DE UG 
VAAIMJ~ 

1* • * I. • • I* 
1* 

J< 
f! 

*I 
f . = z = 
I* 

1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 
1.5 3o0 4o6 6o2 7o8 9o4 11o0 12o7 14o4 16o1 

> ::: 
::: ., 
>< ., 
::> 
"' = s-· 
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STATISTICAL OFFICE 16/02/1968 
EUROPEAN COMMUNITY SERIES 6003.01 CHOMAGE COUNTRY FRANCE 

UNITE 1000 
SUD PROGRAM 

RAW EXTRA TREND IRREG. EXTREME SEASON.OILAT. SEASON. ORA DRC DOWN 
DATA CHANGES SEASON. CHANGES CHANGES COMP. VALUES COMP.COEFF. PATTERN CLASS FREOUENCY 

X OX XA DXA XC DXC I XE xs DEll PSN CL FM-

1965 
1 143.7 o.o 117.9 o.o 118.3 o.o -0.4 o.o 25.8 0.96 26.9 4 48.3 
2 146.5 o.o 121.0 o.o 121.5 o.o -0.5 o.o 25.5 0.99 25.7 ~ •.n.7 
3 141.6 o.o 126.5 o.o 124.8 o.o 1.7 o.o 15.1 1.02 14.9 6 :n.6 

It 131.1 o.o 127.1 o.o 127.8 o.o -0.1 o.o 4.0 1.01 lt. 0 ~ 51.7 
5 123.2 o.o 131.4 o.o 130.1 o.o 1.3 o.o -8.2 1.01 -8.1 37.9 
6 112.8 o.o 133.1 o.o 132.0 o.o 1.1 o.o -20.3 1.01 -20.1 5 37.9 

1 109.6 o.o 132.3 o.o 134.8 o.a -2.5 Oe'O -22.7 1.01 -22.4 2 61.3 
8 113.4 o.o 136.3 o.o 136.7 o.o -0.4 o.o -22.9 1.02 -22.6 3 51.7 
9 127.3 o.o 141.0 o.o 138.3 o.o 2 .. 7 o.o -13.7 1.00 -13.6 6 27.6 

10 138.7 o.o 141.0 o.o 139.9 o.o 1.1 o.o -2.3 0.99 -2.3 5 37.9 
11 147.3 o.o 141.0 o.o 139.9 o.o 1.0 o.o 6.3 0.99 6.4 4 48.3 
12 151.3 o.o 140.1 o.o 138.6 o.o 1.5 o.o 11.2 0.99 11.3 4 48.3 

1966 
1 163.5 o.o 136.7 o.o 137.2 o.o -0.5 o.o 26.8 1.00 26.9 3 51.7 
2 159.8 o.o 134.5 o.o 136.0 o.o -1.6 o.o 25.3 0.98 25.7 3 51.7 
3 148.6 o.o 134.0 o.o 135.2 o.o -1.2 o.o 14.6 0.98 14.9 3 51.7 

4 138.9 o.o 135.0 o.o 135.2 o.o -0.3 o.o 3.9 0.99 lt.O 5 37.9 
5 127.8 o.o 135.9 o.o 135.9 o.o -o.o o.o -8.1 0.99 -8.1 5 37.9 
6 116.9 o.o 136.9 o.o 137.6 o.o -0.1 o.o -20.0 0.99 -20.1 4 48.3 

7 115.6 o.o 137.8 o.o 139.8 o.o -2.0 o.o -22.2 0.99 -22.4 3 51.7 
8 119.0 o.o 142.3 o.o 142.8 o.o -0.5 o.o -23.3 1.03 -22.6 4 48.3 
9 131.;8 o.o 146.2 o.o 146.2 o.o -0.1 o.o -14.4 1.05 -13.6 4 48.3 

10 148.4 o.o 150.8 o.o 150.0 o.o 0.9 o.o -2.4 1.06 -2.3 5 37.9 
11 160.9 o.o 154.1 o.o 154.4 o.o -0.3 o.o 6.8 1.07 6.4 ~- 48.3 
12 168.5 o.o 156.5 o.o 158.3 o.o -1.8 o.o 12.0 1.07 11.3 61.3 

19f:7 
1 193.8 o.o 164.5 o.o 162.5 o.o 2.0 o.o 29.3 1.09 26.9 6 27.6 
2 194.3 o.o 165.5 o.o 168.5 o.o -3.0 o.o 28.8 1.12 25.7 3 51.7 
3 189.2 o.o 172.2 o.o 175.0 o.o -2.8 o.o 17.0 1.14 14.9 2 61.3 
4 188.7 o.o 184.0 o.o 180.8 o.o 3.2 o.o 4.7 1.18 4.0 6 27.6 
5 179.0 o.o 188.8 o.o 186.6 -0.2 2.2 o.o -9.8 1.20 -8.1 6 27.6 
6 168.3 o.o 192.6 o.o 192.6 -0.3 :-0.0 o.o -24.3 1.21 -20.1 4 48.3 

7 168.2 o.o 195.0 -0.3 198.0 -0.3 -3.0 o.o -26.8 1.20 -22.4 2 61.3 
8 174.4 o.o 202.5 -0.3 204.2 -0.3 -1.8 o.o -28.1 1.24 -22.6 3 51.7 
9 193.4 o.o 211.1 -0.1 211.6 -0.3 -0.5 o.o -17.7 1.30 -13.6 4 48.3 

10 217.0 o.o 220.1 -o.o 218.9 -o.o 1.2 o.o -3.1 1.35 -2.3 5 37.9 
11 238.2 o.o 229.3 0.1 224.9 -1.7 4.4 o.o 8.9 1.40 6.4 6 27.6 
12 248.1 -0.1 231.8 0.3 230.2 -3.8 1.6 o.o 16.3 1.44 11.3 5 37.9 > 

::s 1968 ::s 
1 271.8 271.8 232.1 232.1 235.6 235.6 -3.5 o.o 39.7 1.48 26.9 2 61.3 ~ 

!II 

-· N=158 81= 0.007 TRAP= 22.9 IfT= 29 " :0,1 
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OFFICE STATISTIOUE 
COMMUNAUTES EUROPEENNES 
SERIES DESAISONNALISEES 

SERlE N.6003.01 

DONNEE VAL. 
BRUTE AJUSTEE TENDANCE 

X XA XC EXT. 

CHOMAGE 

· SYMBOLE GRAPHIQUE 
X• • XA • I XC • * 

16/0211968 

P'YS FRANCE 

UNITE 1000 

-------------.-·------------------------- ------------- ---------1965 
J 

F 

" A 

" J 

J 

A 

s 
0 

N 

D 
1966 

J 

F 

" A 

" J 

J 

A 

s 
0 

N 

D 
1967 

J 

F 

" A 

" J 

J 

A 

s 
D 

N 

D 
1968 

J 

1~3.7 117.9 
1.6.5 121.0 
141.6 126.5 -- ---.--131.1 127.1 

123.2 131.4 

112.8 133.1 -------109.6 132.3 
113.4 13(1.3 

127.3 141.0 -------138.7 141.o 

147.3 141.0 
151.3 140.1 

••*••=-•= 163.5 136.7 
159.8 134.5 
148.6 134.0 -------138.9 135.0 
127.8 135.9 
116.9 136.9 -------115.6 137.8 
119.0 142.3 

131.8 146.2 -------1.8.4 

160.9 

168.5 .... 
193.8 

194.3 
189.2 

188.7 

179.0 

168.3 

168.2 
17~.4 

193.4 

150.8 

154.1 

156.5 . -. . 
164.5 

165.5 
172.2 

184.0 

188.8 
192.6 

195.0 

202.5 

211.1 
217.0 220.1 

238.2 229.3 

248.1 231.8 ........ 
271.8 232.1 

118.3 

121.5 
124.8 
127.8 

130.1 

132.0 

134.8 
136.7 

138.3 

139.9 

139.9 
138.6 

..;. -

I* 
I• 

*I 

• 
•I 

*I 

I * 
I* 

• 
•*I 
*I 

*I . • • • - = c • • • • ~ • • • • . . . . • • • • - • • • - • • • • - • • s • • • • • • • • • 
137.2 

136.0 

135.2 

135.2 
135.9 

137.6 

139.8 

1.2.8 
146.2 

150.0 

154.4 
15fl.3 -.. -162.5 

168.5 

175.0 
180.8 

186.6 
192.6 

198.0 

2~.2 

211.6 

218.9 
224.9 

230.2 . . -. 
235.6 

• 
I* 

I* --• • • -
I * 

• • •• 
• 

I * • • • • • - • • • • • - • • = - • • • . . . - . -. . . . . . . . . . . . . . . 
* I 

• 
I * 

* I 
• I 

• --------- - - - - - - - - - - - - - - - -• 
I* 
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•*I 

• 
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I • 

FACTEUR D1 ECHELLE 1.6 UNITE DE GRADUATION UG IUIIIIIII 
0123456789 

HOMBRE DE UG 
·VARIATION 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
0.9 1.8 2.8 3.7 4.6 5.6 6.6 7.5 5.5 9.5 

> 
~ 
>< 
t'D 
00 



~'" dt> ('Otl!' 

1 ()()() a 1999 

1 oo 1 a 1020 
1021 a llOO 

uo1 a ll40 
1141 a 1200 

1201 a 1800 
1901 a 1999 

2ooo a 2999 

2001 a 2oo5 
2oo6 a 2010 

2011 a 2050 
2100 a 28oo 

29oo a 2999 

3ooo a 3999 

40oo a 4999 
4001 a 4050 

4051 a 4100 
4101 a 4500 

4501 a 4600 

5ooo a 5999 

5001 a 51oo 
5101 a 520o 

5201 a 53oo 
5301 a 54oo 

5401 a 5500 
5501 a 5600 

6ooo a 6999 
6001 a 6020 

6021 a 62oo 
6201 a 6300 
6301 a 6400 

6401 a 65oo 
6501 a 6600 

6601 a 67oo 

Plan de codification 

'l'ype de series 

Commerce exterieur 
Les numeros impairs sont attribues aux importations 
LeR numeros pairs aux exportations 
Lt>,; s(~ries balance commerciale peuvent etre paires ou impaires 
Commerce global, intra, extra-CKE et entre Etats membres 
Commerce avec les pays tiers 
Commerce par zones 
Commerce par categories de produits 
Commerce par produits (par tranches de 10 dans les divisions CST) 
Indices de volume, valeur moyenne, etc 

Production industrielle 
Indices generaux 
Branches de la NICE (1 chiffre) 
Classes de la NICE (2 chiffres) (40 classes possibles) 
Ventilation dans les classes, par tranches de 20 ou 40 
Bilans d'energie et autres non classes dans le 2 

Agriculture 

Commerce inten:eur, tourisme, consommation 
Indices de chiffre d'affaires commerce de detail 
Autres indices chiffre d'affaires 
Autres series commerce interieur ou consommation, stocks 
Tourisme 

'l'rafic, tran8porfs, communications 
Trafic ferroviaire 
Trafic fluvial 
Trafic maritime, y compris indices de taux de fret (le reste a preciser) 
Trafic aerien 
Trafic routier 
Communications 

Emploi, ch6mage, demographie, enseignement 
Indieateurs globaux 
Emploi (par seeteurs, etc.) et heures-ouvriers 
Chomage 
Emplois vacants et placements 
Duree du travail 
Demographie, sante, justice 
Enseignement 

Annexe 9 

i7 



Xo< dt> !'Ode 'J'ype de SerieS 

7000 a 7999 Prix et revenus 
7001 a 7020 Indices gl'meraux de prix 
7021 a 7200 Prix a la consommation 
7201 a 7400 Prix de gros 
7401 a 7600 Prix agricoles a la production 
7601 a 7800 Prix a l'importation ou a !'exportation 
7801 a 7900 Salaires et prestations sociales 

8000 a 8999 Finances 

8001 a 8100 Monnaie 
8101 a 8200 Credit, depots, emissions d'actions et d'obligations 
8201 a 8300 Autres donnees sur les finances publiques (fiscalite, etc.) 
8301 a 8400 Balance des paiements. 

9000 a 9998 Non attribue. 

7~ 



Dr. h.c. Gerhard Fiirst 
Vber die Berechnun~ von Produktions-Indexziffern 

fiir die Europaische Wirtschafts~emeinschaft 





Gutachten erstattet von 
Dr.Dr.h.c. Gerhard Fiirst, 
Wiesbaden 
(abgeschlossen Mai 1967) 

Uber die Berechnuna von Produktionsindexziffern 
fiir die Europaische Wirtschaftsaemeinschaft 

INHALTRVERZEICHNIH 

.\. Ziele und Aufbau des Gutachtens 

B. Die von den Produktionsindexziffern zu messen
den okonomischen Sachverhalte 

I. \\"ahrung dPs ZusamllH'Ilhangs mit d .. n \"olb

wirtsehaftlieht•n (lPsamtrPehnungen 

II. :\lpssung dt>r .. llH'IlgPilrniilligPn l'mduktions-

Pntwieklullg 

II I. KurzfristigP :\IPssullg dt•r WirtsehafhtiitigkPit 

zur KolljullkturhPohat·htullg 

1\'. Allalysp dt>s illdustriPIIPil St>ktors 

\". ProduktionsindPxziffprn als Hilfsmittt•l fiir· diP 

SoziaiJn·oduktshPrPt·hnullgPil 

\'I. :\IPsstmg dt>r Pmdukti,·itatsPiltwieklung ulld <fpr· 

KapitalkopffiziPntPil mit H ilfP \'Oil Produktiolls

indPxziffprn 

\'1 I. Aufstt>llullg und KontroiiP \'Oil wir·tsehaftlit·lwn 

I'PrspPktin•n 

\'Ill. ~'ortsehreibung dPr Produktioll \'On \\"ar·pn

gruppt>n. inslwsondPrP fiir· diP lllput-Output

Anal~·sp 

I X. ~'ortsehrPihungdPr gesamtPn Bruttoproduktions

WPrte 

X. Xa<'hweis dP!' Entwieklung dPr Produktion aus

gPwiihltPr \\"arPngruppPil 

X I. Erg<:>bnis d<:>r t'lwrl<:>gung<:>n iiber diP zu m<:>ssPn

den Sat'h \'Prhaltt> 

X II. Zur Pt•riodizit."it der IndPxziffern 

('. Grundsiitze des methodischen Aufbaus von Pro
duktionsindexziffern fiir die EWG 

a) 

h) 

I. K<:>irw WiPderholung all<:>r ProhiPill<' dt·r l'r-oduk

tionsmPssung. sondPm Anl<:>hnung an dt>n E\\'<l

Zensus d<:>s pmduziPrPmiPn G<:>wPrhPs \'On l!lli:J 

II. Zurn Begriff der· .. Bruttoproduktion als fmt

zust·hrPihendP AusgangsgriillP 

Ahhiingigkeit dPs BruttoproduktionshPgriffs \·on 

dPr Darstellungst>inheit 

Zur· BPwPrtung dPr Bruttopmduktion 

S<'itt> 

XI 

..,,, ,,_ 

'-'•) ,,_ 

s:J 

s:l 

s:J 

S3 

S-l 

S5 

S5 

Hi) 

Sll 

ss 

ss 

no 

!)() 

no 

no 
!I] 

•·) 

d) 

AhhiingigkPit dPr BruttoproduktionswPr'tP ,·on 

d<:>r \\' arPngruppi<>rung 

Kons<:>qupnz<:>n fiir diP B<:>rPehnung \'on lndPx

ziffpm dPr industriPIIPn Bruttoproduktion in 

der E\\'{; 

I. BruttoproduktionsindPx fiir FPrtigwarPn 

2. Einh<:>zi<:>hung dPr' \'orpmdukt•· und Halh

warPn 

3. ~'ortsehrPihung \'on .. Output -\\'PrtPn fiir In

put-( lutput-TalwiiPn 

-l. l'rioritiits,·orstPIIungPn 
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A. ZIELE UND Al'FBAe DE~ GUTACHTENS 

l'lwr die Berechnung von Produktionsindexzifff>rn 
gibt es seit den Tagen des alten Volkerbundes eine 
grol3e Zahl internationaler Dokumente. Die letzb' 
intensivere Diskussion. an der auch der Verfasser 
tPilgenommen hat, fand Anfang 1964 in einer Ar
bPitsgruppe der Europiiischen ~tatistikerkonferenz 
in ( ;pnf statt. Sie fand ihren NiedPrschlag in Pinem 
Bericht vom 2. April 1964 (Conf. Eur. ~tatsjWG 

1:~;:3::2) e), der vie! :\Iaterial und Cberlegungen 
sowie Vorschliige zu weiteren - bisher noch nicht 
abgeschlossenen- Untersuchungen, aber noch keine 
konkreten Empfehlungen enthiilt. Dieses Material 
ist. soweit es sinnvoll erschien. benutzt worden. 
urn die Vorschliige fiir zukiinftige Arbeiten der 
EWG und ihrer ~Iitgliedsstaaten soweit als moglich 
in die allgemeinen internationalen V orstellungen 
einzubetten. 

\Venn die bisherigen internationalen Arbeiten noeh 
zu keinen klaren Ergebnissen gefiihrt haben. so 
liegt dies nach Meinung des Verfassers daran, daB 
die Aufgaben und Verwendungszwecke der Pro
duktionsindexziffern - also die Frage : , Was soli 
gPmessen werden" - zu sehr im Hintergrund 
belassen worden sind. Man hat sich, was im An
fangsstadium internationaler Untersuchungen wohl 
unvermeidlich und niitzlich ist. in der Hauptsache 
damit begniigt, einen t'berblick iiber die in den 
einzelnen Liindern angewendeten Methoden zu geben 
und den Erfahrungsaustausch zu vermitteln. lm 
:\Iittelpunkt standen dann mehr oder weniger tech
nische Probleme der Berechnung, wie z.B. die 
Abgrenzung der Industrie, der Repriisentationsgrad. 

die lndexformel, die Basisperiode. Fragen der Ge
wichte der A us wahl von Fortschreibungsreihen usw. 
Zum Teil wurden die Formeln als gegebener Aus
gangspunkt gewiihlt. ihre Vor- und Nachteile dis
kutiert und die miiglichen \'erwendungszwecke der 
so konstruierten Instrumente daraus abgeleitet. 

In diesem Gutachten soli ein anderer W eg einge
schlagen werden. urn zu konkreten und realisier
baren Vorschliigen fiir die EWG zu kommen. An die 
Spitze (Abschnitt B) werden die Cberlegungen ge
stellt, welchen Zwecken die Produktionsindexziffern 
in der EWG hauptsiichlieh dienen sollen und welche 
okonomischen ~achverhalte sie daher messen miissen. 

Fiir die auf diese Weise ausgewiihlten Typen von 
Indexziffern wird dann niiher untersucht, wie sie 
aufgebaut werden solltPn (Abschnitt C). 

Erst wenn man sich dariiber einig ist, was man 
messen will, sind Entseheidungen iiber den tech
nischen Aufbau der Indexziffern moglich. Diese 
teehnisch-methodischen lJberlegungen zu den oben 
genannten in Genf erorterten Fragen konnen dann 
auf diejenigen Typen von Indexziffern beschriinkt 
werden, die fiir die EWG wichtig erscheinen. und 
deren Berechnung auf Grund des vorhandenen oder 
gemeinsam anzustrebenden Ausgangsmaterials in 
absehbarer Zeit durchgefiihrt werden kann. Auf 
diese Weise konnen z.B. Produktionsindexziffern. 
die in den ostlichen Staaten der Planung und der 
Plankontrolle dienen und die in Genf und von den 
Vereinten N ationen beriicksichtigt werden miissen. 
von vornherein auBer Betracht bleiben. 

( 1 ) SiPhP hiPrzu au<-h diP \'orbPrPitPndPn DokunwntP Conf. Eur. Stats(WU 13(26-30. 
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B. DIE VON DEN PRODUKTIONSINDEXZIFFERN ZU MESSENDEN 
OKONOMISCHEN SACHVERHALTE 

I. Wahrung des Zusammenhangs mit den 
Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen 

Bei einer modernen Institution wie der EWG und 
ihren Generaldirektionen wird man grundsatzlich 
voraussetzen diirfen, daB aile Cberlegungen zur 
Wirtschaftsbeobachtung und zur Wirtschaftsanalyse 
ebenso wie die kurzfristigen und mittelfristigen 
Perspektiven zur Wirtschaftsentwicklung sich des 
Denkschemas der V olkswirtschaftlichen Gesamt
rechnungen bedienen. Aile Produktionsindexziffern 
sollten daher sich so eng wie moglich in dieses Denk
schema einfiigen und Giiterstrome oder Sachver
halte messen, die in dem von den Gesamtrech~ 

nungen - insbesondere der daraus abgeleitetPn 
Berechnung der Entstehung d~s Sozialprodukts -
gezeichneten Bild des Giiterkreislaufs nachgewiesPn 
werden. In den Mitgliedstaaten der EWG sind die 
Produktionsindexziffern oft alter als die Aufstellung 
der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen. EinP 
Koordinierung der heiden Berechnungen mull daher 
oft gegen das Beharrungsvermogen alles Traditionel
len ankampfe~. Von vornherein mit den Gesamt
rechnungen koordinierte VorschlagP der EWG kiinn
tPn hier den Fortschritt fordern. 

Andererseits diirfen die Produktionsindexziffpr·n 
auch nicht iiberfordert werden. indPm man AussagPn 
von ihnen verlangt. die Pinigermallen zuverla:;sig 
nur durch die Kombination dPr Ergebnisse ver
schiedenartiger Statistiken im Rahnwn dPr Yolks
wirtsehaftlichen GPsamtreehnungen gpgeben werdPn 
konnen. Man mull sich bewullt bleiben, daB Produk
tionsindexziffern die AufgabP habPn. schnell und 
mit m6glichst einfaehen )Jitteln Daten aus dem 
Bereich der Produktion fortzuschreibPn, die man 
laufend nicht vollstiindig erfassen kann. Aile Eigen
sehaften eines Produktes. die man ihm im Zeitpunkt 
der Produktion nicht ansehen kann. solltPn daher 
m6glichst aus der Konstruktion von Produktions
indexziffem herausgelassen werden. 

Uedacht ist \'Of allem an dPn viPifach nicht: PrkPnn
baren zukiinftigen Yerwendungszweck der Produkte 
z.B. fiir den Export oder die VerwPndung im Inland. 

'-'•) ,.,_ 

fiir die weitere Verarbeitung oder den Verbrauch 
durch Unternehmen industrieller und anderer Art 
oder durch offentliche und private Haushalte. was 
\'Or allem bei Waren mit mehrfachen Verwendungs
zwecken. wie z.B. Koble. Elektrizitat, Nahrungs
mittel, Automobile, l'lchreibmaschinen, Papier, M6-
bel und Einrichtungsgegenstande, GliihbirnPn usw .. 
besonders schwierig ist. l'lelbst die Unterscheidung 
von lnvestitionsgiitern und Gebrauchs- bzw. Ver
brauchsgiitern ist oft schwierig, ein wichtiges Beispiel 
hierfiir sind die Automobile. Den lnvestitionsgiitern 
kann man ferner im Zeitpunkt der Produktion nicht 
ansehen, ob sie - immer volkswirtschaftlich und 
nicht betriebswirtschaftlich gesehen- den Kapital
verzehr ersetzen (also in ihrem l"mfang etwa dPn 
verbrauchsbedingten Abschreibungen entsprechen) 
oder der Vergriillerung des Kapitalstocks dienen. 
ganz abgesehen davon, daB der Verlauf der ln
vestitionen in einem Lande durch den Produktions
index von Investitionsgiitern ohnehin nicht nachge
wiesen werden kann. Hierzu mull die Einfuhr und 
Ausfuhr dieser Investitionsgiiter beriicksichtigt wer
dPn. 

DiP l'lchlullfolgerung ist. daB man Produktions
indexziffern auf Tatbestande der Produktion be
sehranken und damit nur mit der Entstehungsseite 
des Sozialprodukts koordinieren sollte. Aile Nach
weise iiber die Verwendung des Rozialprodukts und 
damit auch des lndustrieprodukts sollten dagegen 
grundsatzlich den jahrlichen oder auch kurzfristige
ren Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen tiber
lassen werden. Diese grundsatzliche Erkenntnis 
schlieBt nicht aus. daB spater im einzelnen gepriift 
wird, ob und welehe NiiherungPn an die Verwen
dungsseite des Sozialprodukts vertretbar sind. 

DPr Grundsatz der Beschrankung auf TatbestandP 
der Produktion ist hier deshalb betont worden. 
wei! in den eingangs erwiihnten Genfer Dokumenten 
manche Gruppierungen und Formeln erscheinen 
oder gar im Vordergrund stehen. die auf die volks
wirtschaftliche Verwendung dN Giiter ausgerichtet 
sind und die aus einer Produktionsstatistik allein 
m.E. nicht gewonnen werden konnen. 



II. Messun~ der ,men~enma.Bi~en" Produk-
tionsentwicklun~ 

Allen in den folgenden Abschnitten behandelten 
Aufgaben und Verwendungszwecken von Produk
tionsindexziffern ist die Tatsache gemeinsain, daB 
man Instrumente sucht, die die ,mengenmiiBige" 
oder ,reale" Entwicklung anzeigen. Man braucht 
also nicht eine Fortschreibung der von der Preisent
wicklung beeinfluBten Produktionswerte zu laufen
den Preisen, sondern sucht von den Preiseinfliissen 
freie Indexziffern zu ,konstanten Preisen" oder 
einem anderen geeigneten MaBstab der quantitativen 
Veriinderungen. Diese gemeinsame Forderung wird 
bei den einzelnen Verwendungszwecken nicht stan dig 
wiederholt. Immer wenn von Produktionswerten die 
Rede ist, sind also Werte zu konstanten Preisen 
gemeint. 

III. Kurzfristi~e Messun~ der Wirtschaftstii
ti~keit zur Konjunkturbeobachtun~ 

Die Indexziffern der industriellen Produktion sind 
ein sehr wichtiger, kurzfristig zur Verfiigung stehen
der Indikatorder Wirtschaftsentwicklung. Gebraucht 
wird hierfiir ein Instrument, das die· ,Wirtschaftstii
tigkeit" kurzfristig und zeitgerecht anzeigt. Das 
, .zeitgerecht" sei mit einem Beispiel erliiutert. Bei 
Produkten mit einer liingeren Produktionsperiode 
(groBere Maschinenbauten, Schiffsbauten oder Bau
ten ganz allgemein) muB die Aktivitiit schon in 
den Monaten sichtbar werden, in denen sie einsetzt, 
sie kann also nicht am abgelieferten Produkt ge
messen werden. 

Da diese Aktivitiit im Zusammenwirken der Pro
duktionsfaktoren ihren Ausdruck findet, muB man 
also die Wirtschaftsentwicklung an einer statisti
schen GroBe messen, die dieser Tatsache am besten 
entspricht. Das ist zweifellos der Nettoproduk
tionswert, hier im Sinne der ,eigenen Leistung " 
jedes Unternehmens oder Betriebes gemeint. Auf 
die feinere Abgrenzung des ,Nettowertes" wird 
spiiter eingegangen. 

Zur kurzfristigen Konjunkturbeobachtung wird also 
ein Produktionsindex gebraucht, der die laufende, 
meist monatliche Entwicklung der Nettoleistung 
der gesamten Industrie und ihrer einzelnen Zweige 
fortschreibt. Die Probleme und Berechnungsmetho-

den eines solchen Index der industriellen Netto
produktion werden im Abschnitt C VI-VIII be

handelt. Wesentlich ist hier vor allem, daB ein 
solches Instrument der Wirtschaftsbeobachtung die 
wirtschaftlichen Aktivitiiten oder ihre Ergebnisse 
nur an der einen Stelle nachweist, an der sie er
bracht werden, also frei von ,Doppelziihlungen" ist. 
Dies trifft auf den Nettoproduktionsbegriff zu. 

IV. Analyse des industriellen Sektors 

Eng verwandt mit der Messung der Entwicklung 
der Wirtschaftstiitigkeit ist die - vielleicht nicht 
immer ebenso kurzfristig erforderliche - Analyse 
der Strukturwandlungen im industriellen Sektor. 
Gedacht ist hier vor alleman die Untersuchung von 
Wachstums-. Htagnations- oder Riickgangserschei
nungen in den verschiedenen Industriezweigen. Auch 
solche Vergleiche zwischen den einzelnen Industrie
zweigen sind nur auf Grund ihrer , ,eigenen Leistung'' 
moglich, die statistisch im Nettoproduktionswert 
zum Ausdruck kommt. 

Gedacht ist hier in erster Linie an die Untersuchung 
der Produktionsentwicklung in den einzelnen In
dustriezweigen oder Bran chen, was eine entsprechen- · 
de ,institutionelle" Gliederung des Nettoproduk
tionsindex verlangt. 

V. Produktionsindexziffern als Hilfsmittel fiir 
die Sozialproduktsberechnun~en 

In welchem MaBe bei den Sozialproduktsberech
nungen auf die behelfsmiiBige Fortschreibung von 
Produktionswerten (zu konstanten Preisen) mit 
Hilfe von Produktionsindexziffern zuriickgegriffen 
werden muB, hiingt in den einzelnen Liindern vom 
Umfang des fiir Originalberechnungen der gesamten 
Produktion verfiigbaren statistischen Materials ab. 
Fiir aile vorliiufigen Berechnungen, die moglichst 
schnell nach AbschluB des Beobachtungszeitraums 
vorliegen sollen, u~ die Sozialproduktszahlen fiir 
die Wirtschaftspolitik operativ verwendbar zu rna
chen, sind die kumulierten, kurzfristig verfiigbaren 
Produktionsindexziffern eine unentbehrliche Hilfe. 
Halb- oder gar vierteljiihrliche Rozialproduktsbe
rechnungen konnen ebenfalls nur mit Hilfe laufender 
und kurzfristig bereitgestellter Produktionsindex
ziffern durchgefiihrt werden. 

~3 



In erster Linie geht es dabei darum, den Beitrag der 
Industrie zum Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
mit Hilfe eines Produktionsindex fortzuschrejben. 
Da dieser Beitrag zum Sozialprodukt der von allen 
,Doppelzahlungen" befreiten eigenen Leistung der 
einzelnen Sektoren entspricht, wird fiir die Fort
schreibung ein Nettoproduktionsindex gebraucht. 

Die Verbindung zwischen den Sozialproduktsbe
rechnungen und den Produktionsindexziffern ist 
besonders eng, weil ~auf das Jahr bezogen ~ beide 
Berechnungen den gleichen okonomischen Sach
verhalt nachweisen, namlich die mengenmal3ige 
Entwicklung der industriellen ,Nettoproduktion" 
oder was ~ von feineren Definitionsunterschieden 
hier einmal abgesehen ~ das Gleiche ist: den Beitrag 
der Industrie zum Bruttosozialprodukt zu konstan
ten (Markt-) Preisen. In den Genfer Diskussionen hat 
die Frage, wie man Diskrepanzen im Nachweis 
dieser Entwicklungen vermeiden konne, eine grol3e 
Rolle gespielt e). Es hestand Einmiitigkeit dariiber, 
dal3 man unterschiedliche Zahlen fiir die gleiche 
Entwicklung moglichst vermeiden miisse. Der wei
testgehende Vorschlag ist, die jahrlichen, vollstan
digen und meist besser fundierten Sozialprodukts
berechnungen als Nachweis der Entwicklung der 
realen Produktion zu akzeptieren und die monat
lichen Daten der behelfsmaBig berechneten Netto
produktionsindexziffern zum Nachweis der kurz
fristigen Entwicklung in die Sozialproduktsgr613en 
einzupassen. 

VI. Messung der ProduktivWitsentwicklung 
und der Kapitalkoeffi.zienten mit Hilfe von 
Produktionsindexziffern 

Berechnungen der Produktivitatsentwicklung wer
den in allen Landern fiir wirtschaftsanalytische und 
wirtschafts- und sozialpolitische Zwecke durchge
fiihrt, z.B. in Zusammenhang mit Wachstums- und 
Konjunkturproblemen, mit Fragen der Einkom
mensverteilung, besonders der Lohnpolitik; fiir 
Zwecke der Preispolitik und nicht zuletzt im Zusam
menhang mit langerfristigen V orausschatzungen der 
wirtschaftlichen Entwicklung. 

Solche Berechnungen konnen mit Hilfe von Index
ziffern der industriellen Xettoproduktion vorge
nommen werden, vor allem dann wenn absolute 
Xettowerte nur in gr613eren Zeitabstanden stati
stisch erhoben werden und diese absoluten \Verte 
behelfsma13ig mit Indexziffern fortgeschrieben wer
den konnen. Fiir Produktivitatsberechnungen kommt 
nur ein Nettoproduktionsindex in Betracht, da nur 
die Nettoproduktion die Leistung der Produktions
faktoren, die in die Produktivitatsberechnungen 
eingehen, widerspiegelt. 

Die Entwicklung der sogenannten ,Arbeitsproduk
tivitat", also des Nettoproduktionsergebnisses be
zogen auf den Faktor ,Arbeit". kann durch die 
Division der Produktionsindexziffer durch einen 
Index der Beschaftigten, der geleisteten Arbeits
stunden oder besser durch einen Index des Arbeits
volumens (in den Beschaftigtenzahl und Stunden
zahl eingehen) nachgewiesen werden. 

Liegen laufende Schatzungen des vorhandent:m Kapi
talstocks oder mit anderen W orten des Brutto
Anlagevermogens vor, so kann auch die ,Kapital
produktivitat" in entsprechender Weise berechnet 
werden, also durch Division der Produktionsindex
ziffer durch eine Mel3ziffer der Entwicklung des 
Kapitalstocks zu konstanten Preisen. 

Auch fiirdie Berechnung von ,Kapitalkoeffizienten '·. 
bei denen das Brutto-Anlagevermogen durch das 
Nettoproduktionsvolumen dividiert wird oder ge
gebenenfalls in Beziehung gesetzt wird, konnen 
X ettoproduktionsindexziffern herangezogen werden. 
Diese Kapitalkoeffizienten spielen bei den Voraus
schatzungen eine Rolle. 

Fiir aile diese Berechnungen von Mal3zahlen werden 
Indexziffern der industriellen Nettoproduktion ge
braucht, und zwar hauptsachlich in ,institutioneller" 
Gliederung nach Industriezweigen, da auch die Be
zugszahlen nur in dieser Gliederung vorliegen. Fiir 
aile diese Zwecke ist es besonders wertvoll, wenn die 
Produktionsindexziffern voll in das System der 
volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen· eingepal3t 
sind. 

(
1

) Hiehe Dokunwnt Conf. Eur. RtatsjWG 13/29. Index Numbers of Industrial Produetion and Related HeriPs in National Accounts Memo
randum by the Htatistical Officp of the UnitPd ~ations. 21. Febr. 1964. 
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VII. Aufstellung und Kontrolle von wirtschaft
lichen Perspektiven 

Der Vollstandigkeit .halher sei erwahn.t, daB die 
,Iangen Reihen" der lndexziffern der industriellen 
Nettoproduktion vielfach fiir die Aufstellung kurz
fristiger und mittelfristiger Perspektiven verwendet 
werden. Dahei werden allerdings oft friihere Ent
wicklungen extrapoliert und gegehenenfalls durch 
Dherlegungen iiher die wahrscheinliche zukiinftige 
Entwicklung korrigiert. Die Zulassigkeit solcher Ver
fahren steht bier nicht zur Diskussion. Der Statistiker 
muB nur zur Kenntnis nehmen, daB Nettoproduk
tionsindexziffern fiir Vorausschatzungszwecke ge
hraucht werden, auch wenn man sich in der Haupt
sache auf die Daten der Volkswirtschaftlichen Ge
samtrechnungen stiitzt. Auch fiir diese Zwecke 
diirfte die ,institutionelle" Gliederung im Vorder
grund stehen und die Integrierung der Produk
tionsindexziffern in das System der Gesamtrech
nungen von Wert sein. 

VIII. Fortschreibung der Produktion von Wa
rengruppen, insbesondere fiir die Input
Output-Analyse 

Fiir aile hisher behandelten Aufgahen und V er
wendungszwecke wurden lndexziffern der industriel
len Nettoproduktion in ,institutioneller" Gliederung 
gehraucht. Bei den bier und in den heide~ folgenden 
Ahschnitten erorterten Aufgahen miissen Sachver
halte der Bruttoproduktion gemessen werden. Daten 
der Bruttoproduktion werden liberal! da gehraucht. 
wo die Produktion einen MaBstab der Versorgung 
mit hestimmten W arenarten lief ern soli. Die zeit
gerechte Messung der industriellen Aktivitat kann 
dahei etwas in den Hintergrund treten. Unter Ver
sorgungsgesichtspunkten ist der Zeitpunkt wichtig, 
in dem das Produkt auf den Markt kommt. 

Fiir den Nachweis der giiterwirtschaftlichen Ver
flechtungen in Input-Output-Tabellen wird meist 
nicht von lndustriezweigen, sondern von Giiter
gruppen ausgegangen, die auf Grurid des produk
tionstechnischen Zusammenhanges der Giiter gebil
det werden. Ausgangspunkt einer solchen Darstel
lung der Verflechtungen wird wohl immer eine 
umfassende, tief nach Waren gegliederte Rtatistik 
des Brutto-ProduktionsausstoBes (,Output") auf 
der einen Seite und eine ehenso tief gegliederte 

Htatistik der fur die Produktion jeder Warengruppe 
verhrauchten Waren (,Input") sein. 

Die Verwendung entsprechend gegliederter Brutto
produktionsindexziffern kame bier nur, in Betracht. 
wenn man so ehrgeizig ist, Input-Output-Tahellen 
in kiirzeren zeitlichen Ahstanden aufstellen zu 
wollen als die, in denen die oben geschilderten tief 
gegliederten Grundstatistiken anfallen. 

IX. Fortschreibung der gesamten Bruttopro
duktionswerte 

Die Addition von Bruttoproduktionswerten fiir 
alle Waren fiihrt unvermeidlich dazu, daB Rohstoffe 
und Vorprodukte, die im Zuge des Produktions
ablaufs his zu den fertigen Waren in diese Waren 
eingehen, als integrierender Bestandteil dieser Fer
tigwaren mehrmals gezahlt werden. Auf die Ah
hangigkeit dieses Bruttoproduktionshegriffs von der 
gewahlten Darstellungseinheit, dem AusmaB der 
vertikalen Komhinationen der Warenproduktion 
innerhalb dieser Einheiten und vor allem von der 
Tiefe der angewendeten W arensystematik wird noch 
zuriickzukommen sein (vgl. Ahschnitt C II). 

Als MaBstah fiir die Entwicklung der gesamten 
industriellen Produktion und der Produktion der 
einzelnen Branchen ist daher ein Index der indu
striellen Bruttoproduktion wenig geeignet, auch 
wenn er in den ostlichen planwirtschaftlichen Lan
dern eine Rolle spielt. Der Plan schaltet dort aller
dings einen wesentlichen Storungsfaktor aus, denn 
die Unternehmen sind an ein hestimmtes Pro
duktionsprogramm gehunden und konnen sich nicht 
verwandte oder gar ,artfremde" Produktionen ein
gliedern. In einem Wirtschaftsgehiet mit vollig ein
heitlicher, gleichmaBig tiefgegliederter W arensyste
matik spielt auch die Ahhangigkeit. von der Waren
systematik eine geringere Rolle. 

Die Voraussetzung eines vorgeschriehenen und he
grenzten Produktionsprogramms der Unternehmen 
ist unter den marktwirtschaftlichen Verhaltnissen 
der EWG nicht gegehen. Auch eine Warensystematik 
fiir die Produktionsstatistik ist noch in Arheit und 
his zu einer Verpflichtung aller Mitgliedstaaten, nun 
auch laufend Produktionsdaten nach einer sehr 
detaillierten Systematik zu liefern, ist noch ein 
we iter W eg. Die Berechnung einer lndexziffer der 
gesamten industriellen Bruttoproduktion- im Sinne 
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der abgesetzten Produktion der Unternehmen -
kann daher fiir die EWG zur Zeit wohl als weniger 
dringlich betrachtet werden, auch wenn man fiir 
den Fall, daB vollstandige Bruttoproduktionswerte 
als Ausgangspunkt fiir jahrliche Sozialprodukts
berechnungen nicht Jahr fiir Jahr zur Verfiigung 
stehen, sich einer Fortschreibung dieser Brutto
werte mit Hilfe von Indexziffern bedienen will oder 
muB. 

X. Nachweis der Entwicklung der Produktion 
ausgewahlter Warengruppen 

Die im Abschnitt IX gemachten Vorbehalte zu den 
lndexziffern der industriellen Bruttoproduktion von 
Waren gelten nicht im gleichen .MaBe, wenn man 
sich auf ausgewahlte W arengruppen beschrankt. 

Welche Gruppierungen fiir die Wirtschaftsanalyse 
von Interesse sind, sei hier - zunachst ohne ein
gehende Diskussion der Definitionsschwierigkeiten
an Hand eiher Synopsis erortert, die aus dem Genfer 
DokumentConf. Eur. Stats/WG 13/28vom 29. Januar 
1964 iibernommen ist. Es handelt sich dabei urn 
Gruppierungen, die in den verschiedenen Landern 
oder von einzelnen unter ihnen angestrebt worden 
sind. 

Auch wenn es gelingt, sich an Hand einer Systematik 
zu einigen, was eine ,Ware" ist (und gleiche Pro
duktionsbegriffe zugrunde gelegt werden kiinnPn). 
so werden die Nachweise fiir die ,Halbwaren" dO<·h 
immer problematischer bleiben als diejenigen fiir diP 
,Fertigwaren". Unter Fertigwaren sind hier aile 
vom technischen Standpunkt aus fertigen investi
tions- oder verbrauchsreifen Giiter zu verstehPn. 

Gruppierung Bruttoproduktionswert aller Waren 

I. Halbwaren Fertigwaren 

2. Halbwaren lnvestitionsgiiter 
Gebrauchs- und 

Verbrauchsgiiter 

Verwendung 

3. 
Verwendung in in anderen 

Export 
Inlandische 

Export 
Inlandischer 

Export 
der lndustrie Produktions- Investition Verbrauch 

bereichen 

Produkte zur 
4. (inlandischen) Endprodukte der Industrie 

Weiterverarbeitung 

5. 
Verwendung in Produkte, die die lndustrie verlassen 
der lndustrie (sog. ,bereinigter" Bruttoproduktionswert) 

6. Produktionsmittel Gebrauchs- und 
Verbrauchsgiiter 

I 
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Aile diese Produkte sind zum Absatz bestimmt. 
das schwierige Problem der Weiterverarbeitung im 
eigenen oder in fremden Betrieben tritt hier kaum 
auf, so daB auch der EinftuB der Darstellungseinheit 
(z.B. Unternehmen, ortliche Niederlassungen, fach
liche Unternehmensteile usw.) auf die Produktions
ergebnisse und die schwierigen Bewertungsprobleme 
fiir innerbetriebliche Lieferungen entfallen. Es laBt 
sich also auf Grund der Eigenschaften eines Er
zeugnisses im Augenblick des ProduktionsausstoBes 
sagen, ob es zu den Fertigwaren gehort. Probleme 
bleiben noch genug, vor allem bei Einbauteilen. 
Sind z.B. Autoreifen oder Autoscheinwerfer ,Fertig
waren" oder trifft dies erst auf Automobile zu ? 
Es bleiben also gewisse Quellen von Doppelzahlun
gen, aber im groBen und ganzen ist die Gruppe der 
Fertigwaren davon frei. 

Ein Gesamtindex der Brutto-Produktion von Fertig
waren ist allein aber noch kein sehr niitzliches 
Instrument fiir die Wirtschaftsanalyse, sondern es 
kommt auf die weiteren Unterteilungsmoglichkeiten 
an. Eine Gruppierung der Fertigwaren nach ihrer 
Herkunft aus den verschiedenen Industriezweigen
was praktisch einer Gliederung nach dem produk
tionstechnischen Zusammenhang entspricht - ist 
nicht allzu schwierig. Sie kann aber keinen t!ber
blick iiber die gesamte Produktionstatigkeit der 
lndustrie liefern, so daB fiir Untersuchungen nach 
Industriezweigen der Nettoproduktionsindex iiber
legen ist. Die Gruppierung nach der Herkunft ist 
wohl auch aus diesem Grunde in der obigen Auf
stellung nicht enthalten. 

GroBeren analytischen Wert hat die Aufteilung der 
Fertigwaren in Investitionsgiiter einerseits und Ge
brauchs- und Verbrauchsgiiter andererseits. Es ist 
fiir die kurzfristige Beobachtung z.B. von Wert 
zu wissen, ob und in welchem AusmaB die Kon
junktur von der Produktion von lnvestitionsgiitern 
bzw. von Verbrauchsgiitern getragen wird. Hierfiir 
sind entsprechende Brutto-Produktionsindexziffern 
ein brauchbares MeBinstrument, wenn man sich 
seiner Grenzen bewuBt bleibt. Diese Indexziffern 
sind kein MaBstab fiir die inlandische lnvestitionsta
tigkeit oder den privaten Konsum im Inland (der 
keineswege nur aus lndustrieprodukten besteht). 
Hierfiir ware u.a. die Einfuhr hinzuzusetzen und 
die Ausfuhr abzuziehen, von den LagerverandP
rungen ganz zu schweigen. 

Auch wenn es bei Maschinen und Apparaten umJ 
der Masse der ,Ausriistungsinvestitionen" und auch 
der Bauten eindeutig moglich ist, sie den ,,Investi
tionsgiitern" zuzuweisen, so bleiben doch groBe 
Schwierigkeiten z.B. bei AJ!.tomobilen, Einrichtungs
gegenstanden usw., also bei allen lndustrieproduk
ten, die sowohl von Vnternehmen investiert als 
auch von privaten Haushalten gebraucht oder ver
braucht werden konnen. Das besonders schwierigP 
Problem des ,Staatsverbrauchs" der gleichen GiitPr 
sei hier nur angedeutet. Trotz all dieser Schwierig
keiten, die vielfach zu willkiirlichen Entscheidungen 
zwingen, soil es hier als wiinschenswert angesehen 
werden, lndexziffern der Bruttoproduktion von 
Investitions- und Verbrauchsgiitern fiir die EWG 
zu berechnen. 

Damit waren die Warengruppierungen Nr. 1 und 2 
der Synopsis und die daraus ableitbare Gruppierung 
Nr. 6 - mit Schwergewicht auf der Fertigwaren
seite - als niitzliche okonomische GroBen aner
kannt, die einigermaBen zuverlassig mit lndex
ziffern der Bruttoproduktion fortgeschrieben werden 
konnen. 

Auf die iibrigen Gruppierungen der Synopsis treffen 
die im Abschnitt B I gemachten Vorbehalte zu. Die 
wichtigste Gruppierung ist Nr. 3, die den Vorschlag 
enthalt, den Export von der inlandischen Ver
wendung zu unterscheiden. Hiermit ist m .E. die 
Produktionsstatistik iiberfordert, denn bei vielen 
Waren wird es im Zeitpunkt des Brutto-AusstoBes 
nicht moglich sein zu sagen, ob sie im Inland bleiben 
oder ausgefiihrt werden. Hiermit die Produktions
statistik zu belasten, erscheint auch deshalb unnotig, 
wei! die AuBenhandelsstatistik hieriiber ausreichende 
Auskiinfte gibt. Will man auBerdem den engen 
Kontakt mit der Industriestatistik wahren, so ist 
das Problem des Verbleibs der Waren eher ein 
Objekt der Umsatz- oder Absatzstatistik, aber nicht 
der Produktionsmeldungen. Es kommt hinzu, daB 
die inlandische Verwendung der im Inland pro
duzierten Giiter fiir sich allein keine sehr aus
sagefahige okonomische GroBe ist, wenn man sie 
nicht mit der Einfuhr gleichartiger Giiter vergleicht. 
All das geschieht also besser durch ,Versorgungs
berechnungen" auf Grund der Produktions- und 
der AuBenhandelsstatistik. 

Entsprechende Einwande gel ten gegen den V or
schlag, die fiir die inlandische Verwendung ver-
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bleibenden Halbwaren danach zu gruppieren, ob 
sie in der Industrie oder in anderen Produktions
bereichen (wohl gleich anderen Untei'nehmensbe
reichen) weiterverarbeitet oder z.B. als Hilfs- und 
Betriebsstoffe verwendet werden. Eine solche Fest
stellung ist im Zeitpunkt des ProduktionsausstoBes 
nicht moglich. Sie ist selbst - wegen der Umwege 
iiber den Handel - in der Absatzstatistik kaum 
zu treffen, sondern miiBte durch ,Input" -Statistiken 
der anderen Bereiche sichtbar gemacht werden. 

Die aus der Gruppierung Nr. 3 abgeleiteten Grup
pierungen Xr. 4 und .5 miissen· aus den gleichen 
Grunden abgelehnt werden. Es handelt sich bier urn 
Warengruppen, deren laufende Fortschreibung durch 
Produktionsindexziffern nicht erforderlich erscheint. 
Berechnungen dieser Art, wenn sie iiberhaupt not
wendig sind, konnen in groBeren zeitlichen Ab
standen mit einem groBen lndustriezensus vorge
nommen werden. Zum Teil stammen diese Grup
pierungen wohl auch aus Zeiten, in denen es noch 
keine Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen und 
vor allem keine damit verbundenen lnput-Output
Tabellen gab, die die hier gesuchten lnformationen 
wesentlich besser zu geben vermogen. 

Der Exkurs in die Probleme der Gruppierungs
moglichkeiten war an dieser Stelle notwendig, \veil 
es wenig zweckmaBig erscheint, W arengruppen als 
okonomische GroBen mit Produktionsindexziffern 
fortschreiben zu wollen, wenn von vornherein fest
steht, daB die Produktionsstatistik allein solchP 
Gruppierungen nicht zulaBt. 

Als ausgewahlte Warengruppen, deren Produktion 
mit Hilfe von Indexziffern nachgewiesen werden 
kann, verbleiben also - mit allen Vorbehalten 
hinsichtlich der Moglichkeiten der zuverlassigen 
A bgrenzung -

a) Fertigwaren, unterteilt in 
Investitionsgiiter 
Gebrauchs- und Verbrauchsgiiter 

b) Mit groBeren V orbehalten: 
V orprodukte und Halbwaren 

Eine Unterteilung dieser heiden Gruppen nach der 
industriellen Herkunft erscheint moglich. 

ss 

XI. Ergebnis der Uberlegungen tiber die zu 
messenden Sachverhalte 

Aus den vorstehenden Abschnitten B III - X ergibt 
sich, daB fiir die Zwecke der gemeinsamen kurz
fristigen und langerfristigen Wirtschaftspolitik der 
EWG und zur Beobachtung der Wirkungen der 
Integration in den gemeinsamen Markt die folgenden 
Instrumente notwendig sind : 

a) I ndexziffern der industriellen N ettoproduktion 
in ,institutioneller ·• Gliederung nach Industrie
zweigen z.B. fiir diP: 

l. laufende Konjunkturbeobachtung (monatlich. 
hochstens vierteljahrlich): 

2. Analyse von Wachstums-, Stagnations- und Riick
gangserscheinungen (jahrlich, wenn m6glich viertel
jahrlich oder monatlich): 

3. als Hilfsmittel fiir zeitnahe Sozialproduktsbe
rechnungen (monatlich. hochstens vierteljahrlich): 

4. Produktivitatsentwicklung, Kapitalkoeffizienten 
usw. (jahrlich, m6glichst auch kurzfristiger): 

5. Aufstellung und Kontrolle von wirtschaftlichen 
Perspektiven (jahrlich, moglichst auch kurzfristiger). 

b) I ndexziffern der industriellen Bruttoproduktion 
insbesondere fiir ausgewahlte Warengruppen, und 
zwar fiir: 

1. Fertigwaren, aufzuteilen in lnvestitionsgiiter und 
Verbrauchsgiiter (monatlich, hochstens vierteljahr
lich): 

2. Fertigwaren einerseits und V orprodukte und 

Halbwaren andererseits, was eine Gesamtsumme 
aller Waren ergibt oder voraussetzt (monatlich 
oder vierteljahrlich): 

3. zur Fortschreibung von Input-Output-Tabellen 
(jahrlich). 

XII. Zur Periodizitiit der Indexziffern 

Aus den erorterten Verwendungszwecken und aus 
der Zusammenfassung im Abschnitt B XI ergibt 
sich, daB die lndexziffern der industriellen Netto
produktion kurzfristig, d.h. monatlich oder h6chstens 
vierteljahrlich zur Verfiigung stehen miissen. Fiir die 
laufende Konjunkturbeobachtung ist diese Perio
dizitat zwingend, denn jahrliche Indexziffern. die 
dann voraussichtlich erst einige Monate nach Ablauf 
des Beobachtungsjahres vorliegen, sind kein brauC'h-



bares Instrument fiir konjunkturpolitische MaB
nahmen. Auch die Verwendung der lndexziffern 
als Hilfsmittel fiir zeitnahe Rozialproduktsberech
nungen setzt die gleiche monatliche oder viertel
jahrliche Periodizitat voraus. Fiir die anderen ge
nannten Verwendungszwecke kame man zur Not 
mit jahrlichen Indexziffern aus, monatliche oder 
vierteljahrliche Reihen waren aber auch hier niitz
licher. 

Auch fiir die Indexziffern der industriellen Brutto
produktion (fiir ausgewahlte Warengruppen) sind 
monatliche oder vierteljahrliche Reihen erforderlich. 
Der Nachweis der Produktionsentwicklung fiir ln
vestitionsgiiter und Verbrauchsgiiter wird in erster 
Linie als zusatzliche Information iiber die Kon
junkturentwicklung gebraucht. Die wirtschaftspoli-

tischen MaBnahmen sind davon abhangig, ob die 
Konjunktur hauptsachlich von der Nachfrage nach 
Investitionsgiitern oder hauptsachlich von der Ver
brauchsgiiternachfrage getragen wird. Zeitliche Un
terschiede in der Entwicklung beider Reihen konnen 
nur sichtbar gemacht werden, wenn kurzfristige 
Daten verfiigbar sind. Fiir die Fortschreibung von 
lnput-Output-Tabellen wiirden jahrliche Daten ge
niigen. 

Die laufende Beobachtung der Wirtschaftsentwick
lung ist m.E. auch fiir die EWG eine Aufgabe, der 
eine sehr hohe Prioritat zugestanden werden muB. 

Die anderen Verwendungszwecke treten demgegen
iiber zuriick. Es sollten daher monatliche Index
ziffern sowohl fiir die Nettoproduktion als auch 

fiir die Bruttoproduktion, insbesondere fiir die 
Fertigwaren angestrebt werden. 
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C. GRUNDRATZE DES METHODISCHEN AUFBAUS VON PRODUKTIONSINDEXZIFFERN 

I. Keine Wiederholung aller Probleme der Pro
duktionsmessung, sondern Anlehnuni! an 
den EWG-Zensus des produzierenden Ge
werbes von 1963 

Es ist hier nicht beabsichtigt, von den Indexziffern 
der industriellen Produktion her - die grundsatz
lich nur vorhandene Produktionsdaten fortschreiben 
konnen -die gesamte Problematik der statistischen 
Messung der Produktion erneut aufzurollen. Die 
Dberlegungen werden sich auf die im EWG-Zensus 
des produzierenden Gewerbes von 1963 festgelegten 
Begriffe stiitzen, denn im Prinzip kann nur dieser 
gemeinsame .Industriezensus (oder seine Wieder
holung) den Ausgangspunkt fur einheitliche Metho
den der. Fortschreibung durch Indexziffern liefern. 
Diese Anlehnung an vorhandene Begriffe und Daten 
wird allerdings in allen Fallen, in denen die im 
Abschnitt B als notwendig erkannten Aufgaben mit 
diesem Ausgangsm'aterial nicht gelost werden kon
nen, Hinweise und Vorschlage nicht verhindern, 
wie das Ausgangsmaterial erganzt werden miiBte. 

Auch wenn der sachlichen Bedeutung nach die 
Indexziffern der industriellen Nettoproduktion vor 
denen der Bruttoproduktion rangieren, so beginnen 
die folgenden Erorterungen iiber den grundsatz
lichen Aufbau der Indexziffern doch mit der Brutto
produktion, weil diese in der einen oder anderen 
Form Voraussetzung fiir jede Nettoberechnung ist. 

II. Zum Begriff der ,Bruttoproduktion" als 
fortzusch'reibende AusgangsgroBe 

Die im Abschnitt B XI unter b fiir erforderlich ge
haltenen Indexziffern der industriellen Bruttopro
duktion gehen von Vorstellungen iiber die gesamte 
Bruttoproduktion industrieller Erzeugnisse aus. Es 
ist daher unvermeidlich, auf die Schwierigkeiten, die 
dieser Messung entgegenstehen, kurz einzugehen. 

a) Abhiingigkeit des Brutfoproduktionsbegriffs von der 
Darstellungseinheit 

Es war lange Zeit und ist auch heute international 
noch iiblich, die Bruttoproduktion als ,Lieferungen" 
zu definieren, die eine bestimmte statistische Dar-
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stellungseinheit verlassen. Geht man vom ,Unter
nehmen' · ( d.h. der kleinsten selbst-bilanzierenden 
und rechtlich zum AbschluB von Vertragen befugten 
Einheit) aus, so entspricht die Bruttoproduktion 
der Unternehmen der Summe der an andere Unter
nehmen abgesetzten oder verkauften Waren. Dabei 
miissen beim Dbergang von Absatzmengen oder 
-werten zu den Bruttoproduktionswerten noch die 
Lagerveranderungen an eigenen Produkten des Un
ternehmens (einschl. Handelsware) beriicksichtigt 
werden und die mit den Produktionsfaktoren des 
Unternehmens selbsterstellten Anlageinvestitions
giiter. Sieht man von diesen selbsterstellten An
lagen ab, die nur in wenigen Industriezweigen eine 
gewisse Bedeutung haben, so gelten als Brutto
produktion nur iiber den Markt verkaufte Waren. 
Aile Erzeugnisse, die im eigenen Unternehmen 
weiterverarbeitet werden, - also z.B. die in einer 
Spinnweberei hergestellten Garne, die zu W ebwaren 
weiterverarbeitet werden - gehoren nicht zur 
Bruttoproduktion der Unternehmen. Dieser Brutto
produktionsbegriff der Unternehmen ( = Absatz 
ode_r Lieferungen der Unternehmen an andere Unter
nehmen) ist im gemeinsamen Zensus enthalten. 

Geht man von der ,ortlichen Niederlassung" aus. 
so konnen diese Einheiten entweder an fremde 
"Cnternehmen. ,liefern" oder an andere ortliche 
Xiederlassungen des gleichen Unternehmens. Die 
Bruttoproduktion, detiniert als die aile ortlichen 
Einheiten verlassenden Waren, ist also um die 
innerbetrieblichen Lieferungen zwischen ortlichen 
Xiederlassungen des gleichen Unternehmens groBer 
als die Bruttoproduktion der Unternehmen. Auch 
dieser auf die ortlichen Einheiten abgestellte Brutto
produktionsbegriff ist im gemeinsamen Zensus vor
gesehen. 

Die von den Vereinten Nationen bevorzugte, aber 
bisher noch nicht ausreichend klar definierte Dar
stellungseinheit ist der , Jachliche U nternehmensteil " 
bzw. die ,fachliche Unternehmenseinheit" im Sinne 
homogener und an Hand einer Systematik der 
Wirtschaftszweige definierten Tatigkeiten. 

Solche Tatigkeiten kann man innerhalb des Vnter
nehmens bilden (kind of activity unit), wobei also 



die Frage, in welcher ortlichen ~iederlassung des 
L'nternehmens sie auftreten, unberiicksichtigt bleibt. 
Es ist z.B. moglich und auch tatsachlich der Fall. 
daB die Forschung und Entwicklung eines neuen 
Produktes his zur Produktionsreife in einer art
lichen ~iederlassung erfolgt, die eigentliche Pro
duktion aber Aufgabe anderer ortlicher Einheiten 
ist. Der gesamte Kostenaufwand kann dann einer 
elektronischen Datenverarbeitungsanlage zugefiihrt 
werden, die moglicherweise an einem dritten Ort 
(Zentralverwaltung) die Produktionswerte berechnet, 
die dann fiir ortliche Einheiten gar nicht gegeben 
werden konnen. 

:\Ian kann diese dureh die Art der hergestellten 
Giiter charakterisierten Tatigkeiten aber auch als 
Teile einer ortlichen ~iederlassung ansehen. Dit•se 
Y orstellung liegt dem von den V ereinten ~ atimwn 
empfohlenen Begriff des ,Establishments" ( = Be
triebsteil) zugrunde. 

Es handelt sich in heiden Fallen urn eme vom 
~tatistiker begrifflich geschaffene Erhebungs- und 
Darstellungseinheit, die sich in der betrieblichen 
Organisation der L'nternehmen und ihrer ortlichen 
Xiederlassungen nicht ohne weiteres wiedertindet. 
Die Lieferungen dieser Einheit gehen entweder an 
fremde Unternehmen. an andere ortliche Xieder
lassungen des eigenen Cnternehmens und an andere 
fachliche L'nternehmensteile innerhalb der gleichen 
()rtlichen ~iederlassung. Die Bruttoproduktion die
ser Darstellungseinheit ist also wiederum groBer 
als die der ortlichen Xiedel'lassungen. Ein auf die 
.. fachlichen L'nternehmensteilP" oder anders aus
gedriickt auf homogene Tiitigkeiten abgestellter 
Bruttoproduktionsbegriffist im gemeinsamen Zensus 
1963 nicht vorgesehen gewesen. Trotzdem ist bei der 
Aufstellung von Input-Output-Tabellen fiir die EWG 
so verfahren worden, als ob solche Dah·n in den 
Landern vorliegen. Dadurch ergibt sich das Problem. 
ob Indexziffern fiir die Fortschreibung von Brutto
produktionswerten vorgesehen werden sollen, fiir 
die es keine gemeinsam erhobenen Ausgangswerte 
im Industriezensus gibt. 

Ein groBer Fortsehritt des internationalen und des 
EWG-Programms ist es, daB der Begriff der Jie-

8amtproduktion" zumindest fiir ausgewahlte Waren 
eingefiihrt worden ist. Dieser Begriff umfaBt diP 
gesamte produzierte Menge (oder Wert) einer Ware. 
ohne Riicksicht darauf, an wen sie geliefert und 

wo sie eventuell weiterverarbeitet wird. Dieser 
Bruttoproduktionsbegrifffiihrt wiederum zu Zahlen. 
die groBer sind als aile, die sich fiir die vorgenannten 
Produktionsbegriffe ergeben, denn er schlieBt die 
Weiterverarbeitung im gleichen fachlichen L'nter
nehmensteil ein. Dieser Bruttoproduktionsbegriff ist 
von der Darstellungseinheit unabhangig, aber nieht 
von der verwendeten \Varensystematik, also von 
der Abgrenzung der Warengruppen. 

b) Zur Betcerfung der Bruffoprodukfion 

Da die Indexziffern der industriellen Bruttopro
duktion stets nur die ,mengenmiiBige" Entwicklung 
wiedergeben soli, die fortzuschreibende Ausgangs
masse aber immer eine \VertsummP ist. miissen 
diese Werte in :'\'Jenge und Preis zerlegbar sein. 
:\tiuB man von Mengendaten ausgehen. so werden 
Preise gebraucht, urn die Mengen in Werte zu 
verwandeln und so addierbar zu machen. Die Frage 
der Bewertung der Bruttoproduktion kann also 
nicht umgangen werden. 

Es sei hier nochmals betont, daB nur der auf das 
t• ntPnwhmen bezogene Produktionsbegriff. also die 
Lieferungen oder Verkaufe eines L'nternehmens 
an andere Institutionen zu echten Marktpreisen 
fiihrt, so daB keine groBeren Bewertungsprobleme 
auftreten. 

Ueht man von ortlichen Niederlassungen oder fach
lichen Unternehmens- oder Betriebsteilen aus, so 
enthalten die Lieferungen dieser Einheiten z.T. 
innerbetriebliche Vorgange, die nur zu innerbe
trieblichen Verrechnungspreisen abgerechnet wer
den. Dabei handelt es sich vielfach urn Zwischen
produkte, die als solche iiberhaupt nicht verkauft 
werden und daher keinen Marktpreis haben. Ab
gesehen davon, daB diese Verrechnungspreise schwer 
zu erfassen sind, liegt es oft in der freien Entschei
dung des Unternehmers, welchen Betriebsteilen er 
bestimmte Kostenanteile oder Gewinnanteile an
lasten will. Es ist z.B. denkbar, daB die einzelnen 
Betriebsteile nur ihre unmittelbaren Produktions
kosten verrechnen und daB aile allgemeinen Un
kosten und Gewinne erst im letzten Stadium dazu
geschlagen werden. Es ist aber umgekehrt auch 
mO.glich, daB diese Zurechnungen schon in den 
verschiedenen Vorstadien erfolgen. Jeden(alls sind 
aile Bruttoproduktionswerte, die innerbetriebliche 
Lieferungen nachweisen miissen, erheblich unsicherer 
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als Produktionswerte, die sich auf Marktpreise 
stiitzen konnen. 

Die vorstehend gesehilderten Sehwierigkeiten treten 
auch in vollem Umfange auf, wenn man von der 
.. Gesamtproduktion .. ausgeht. Die dem EWG-Zensus 
1963 beigegebene Liste hat auf Werte verziehtet 
und fiir aile Vor- und Zwischenprodukte nur Mengen
angaben verlangt. Zusatzliche Wertangaben wurden 
praktisch nur fiir ,Fertigwaren" gefordert, bPi 
denen die Gesamtproduktion mit der zum Absatz 
bestimmten Produktion identisch ist. 

Diese Feststellungen sind deshalb wiehtig, wei! sie 
bedeuten, daB fur aile Bruttoproduktionsindex
ziffern, die auGer den ,Fertig~·aren ·· aueh Vor
produkte und Halbwaren einschliel3en sollen, diP 
zur Fort~chreibung bestimmte ,Grundmasse" den 
vorhandenen Statistiken nicht entnommen werden 
kann, sondern erst konstruiert und bewertet wer
den mul3. 

c) Abhiingigkeit der Bruttoproduktionswerte ron der 
W arengruppierung 

Am Schlul3 des Abschnitts C II a wurde bereits 
angedeutet, daB der Begriff eines ,Produktes" nm 
der Tiefe der gewahlten W arensystematik abhangig 
ist und dariiber hinaus - auch bei der Gesamt
produktion - von den gewiihlten Meldeeinheiten, 
also der industriellen Struktur, nicht unabhangig ist. 
Dies ist ganz besonders der Fall, wenn man iiber 
die fiir den Absatz bestimmte Produktion der 
Unternehmen hinausgeht. Wird z.B. die Gesamt
produktion von Garnen oder Geweben erhoben ohne 
daB der Zustand der Veredelung (z.B. gebleicht, 
gefarbt, bedruckt, appretiert, mercerisiert usw.) 
unterschieden wird, so wird der selbst veredelnde 
mehrstufige Betrieb die Gesamtproduktion roh
weil3er und bunter Ware zusammenaddieren, jeden
falls nicht aile von ihm selbst gefarbten Garne einmal 
als Gesamtproduktion rohweil3er Garne zahlen und 
den gefarbten Teil nochmals als bunte Garne. 
Daneben gibt es aber einstufige Ausriistungsbe
triebe, die nicht selbst spinnen oder weben .. Hier 
erscheint also die rohweil3e Ware einmal als Gesamt
produktion der Spinnereien oder W ebereien und 
die gleiche Ware noch einmal als bunte oder be
druckte Ware der Ausriistungsbetriebe. Ein anderes 
Beispiel sind gepre13te oder gestanzte Metallteile, 
bei denen die Systematik dariiber entscheidet, ob 
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diese Teile als Vorprodukte gelten sollen oder ob 
nur die aus solchen Vorprodukten montierten 
Zwischen- oder Fertigprodukte (z.B. Fahrradlampen 
oder Fahrriider) als Bruttoprodukte gezahlt werden 
sollen. Dieses Problem tritt immer dann auf, wenn 
V orprodukte oder Teile eines Produktes entweder 
im eigenen Unternehmen hergestellt oder von aus
warts bezogen werden konnen, z.B. Automobil
scheinwerfer oder -kupplungen. Es kommt hinzu
urn beim Beispiel der Automobile.zu bleiben- daB 
jedes Fahrzeug aus Teilen zusammenmontiert wird, 
die z.T. auch einzeln als Ersatzteile verkauft werden. 
Hier mul3 der Statistiker entscheiden, ob die ,Ge
samtproduktion'' aller Scheinwerfer, aller Kupplun
gen oder anderer Teile geziihlt werden soli oder nur 
die fremdbezogenen Teile bzw. die als Ersatzteile 
abgesetzten Teile. 

Aile diese Beispiele sind hier erwahnt urn zu zeigPn. 
daB die ,gesamte Bruttoproduktion ". so bald siP 
iiber den Begriff der zum Absatz bestimmten Pro
duktion der Unternehmen hinausgeht, immer nur 
recht willkiirlich abgegrenzt werden kann. Be
schrankt man sich aber auf die Verkaufe der Unter
nehmen, so ist der Bruttoproduktionswert stark 
vom Grad der vertikalen Konzentration, also von 
dem Vorhandensein zahlreicher aufeinanderfolgen
der Produktionsstufen im gleichen Unternehmen 
abhangig. Der zwischenstaatliche Vergleich wird 
dann durch Unterschiede des Konzentrationsgrades 
gestort. Es ist bekannt, daB z.B. in der Bundes
republik Deutschland diese Konzentration durch 
das Umsatzsteuerrecht gefordert worden ist, also 
durch Einfliisse, die mit den produktionstechnischen 
und organisatorischen V orteilen, die sonst den Grad 
der vertikalen Konzentration bestimmen, kaum 
etwas zu tun haben. 

d) Konsequenzen Jiir die Berechnung von I nde.r
ziffern der industriellen Bruttoproduktion in der 
EU'G 

Aus den Darlegungen der vorstehenden Abschnitte 
C II a-c ergeben sich in Verbindung mit den im 
Abschnitt B XI zusammengefaBten Aufgaben fol
gende Konsequenzen : 

1. Fiir einen Bruttoproduktionsindex der Fertig
waren, die nach Investitionsgiitern einerseits und 
Gebrauchs- und V erbrauchsgiitern ( der privaten Haus
halte und des Staates) andererseits zu unterteill:'n 



wiire, ist die fortzuschreibende Ausgangsgrolle, niim
lich die Bruttoproduktionswerte nach Waren, aus 
dem gemeinsamen Industriezensus 1963 bekannt. 
Dort ist die Gesamtproduktion ausgewiihlter wich
tiger Erzeugnisse fUr aile grol3en ortlichen Einheiten 
(mit 10 und mehr Beschaftigten) erfragt worden. 
Fiir die Fertigwaren wurden Mengen und W erte 
bzw. Werte und zusatzliche Mengenangaben ver
langt. Auch wenn bei den Fertigwaren die Darstel
lungseinheit keinen Einftul3 auf den Umfang der 
Bruttoproduktion hat, da diese Giiter keiner Weiter
verarbeitung im industriellen Bereich mehr zuge
fiihrt werden, so erlaubt die Erfassung der Brutto
produktion bei den ortlichen Niederlassungen bei 
Bedarf eine weitergehende regionale Unterteilung 
als eine Erfassung bei den Gnternehmen. 

Dieser Bruttoproduktionsindex der Fertigwaren ent
hielte als Mindestausgangsgrolle die Rumme der 
Produktionswerte der in der Liste zum gemein
samen Industriezensus aufgefiihrten Fertigwaren. 
Falls einzelne Mitgliedstaaten iiber vollstandigere 
oder feiner unterteilte Angaben iiber die Brutto
produktion von Fertigwaren verfiigen. konnte auch 
davon ausgegangen werden, was allerdings eine 
Verstandigung ii her einheitliche Klassifizierungen 
voraussetzt. 

2. Wird die Einbeziehung der Vorprodukte und Halb
waren und damit eine aus der Addition von Brutto
produktionswerten der Einzelprodukte gewonnene 
Ausgangsgrol3e der gesamten Bruttoproduktion ange
strebt, so kommen aile in den Abschnitten C II a-c 
geschilderten Schwierigkeiten ins Spiel. 

Sie konnen nicht gelost, sondern bestenfalls durch 
eine Konvention notdiirftig iiberbriickt werden, 
wobei eine Fiille von Ungenauigkeiten in Kauf 
genommen werden miillte. Ein solcher Kompromil3 
konnte notfalls auf der Basis der schon erwahnten 
Liste der Waren aus dem Industriezensus 1963 
aufgebaut werden. Man konnte die dort fUr den 
Nachweis der Gesamtproduktion aufgefiihrten Waren 
als verbindlich fUr die W arenabgrenzung und die 
Zahl der iiberhaupt zu unterscheidenden Waren 
ansehen. DaB ein solches Verfahren grolle Mangel 
hat, besonders beim Aufkommen .neuer Produkte, 
liegt auf der Hand. Auch die Unterschiede im Kon
zentrationsgrad der Unternehmen - es sei ari das 
Beispiel der Automobilindustrie erinnert- wiirden 
dabei einfach iibergangen. 

Aus dem Zensus liegen allerdings nur Mengenan
gaben vor. Diese miil3ten - so methodisch frag
wiirdig das sein mag (siehe besonders Abschnitt 
C II b) - mit Durchschnittswerten oder Preisen -
die praktisch wohl nur Marktpreise sein konnten -
bewertet und so zu addierbaren Bruttoproduktions
werten gemacht werden. 

Wenn man jedoch auf ein noch so fragwiirdiges 
Instrument zur laufenden Beobachtung des Aus
stolles von Vorprodukten und Halbwaren -- im 
Gegensatz zu Fertigwaren - nicht verzichten will. 
so bleibt wohl kaum ein anderer Weg iibrig. 

Es sei hier ausdriicklich darauf hingewiesen, dal3 
ein so aus der Addition von Einzelprodukten 
kon~truierter Bruttoproduktionswert (auf der Basis 
der ,Gesamtproduktion" von Waren) keineswegs 
iibereinstimmt mit dem Bruttoproduktionswert, der 
sich aus der Rumme der Lieferungen aller indu
striellen Unternehmen ergibt und der in der Ent
stehungsrechnung des Sozialprodukts auftritt, vor
ausgesetzt, daB die Industriezweige die Summe 
von Unternehmen darstellen. Aber auch wenn man 
von anderen institutionellen Darstellungseinheiten 
fiir die Rozialproduktsberechnung ausgeht, so han
delt es sich immer urn die Lieferungen von Insti
tutionen, aber nie urn die Summe der Gesamt
produktion von Waren. 

3. Die Fortschreibung der ,Output"- IJ' erte in ewer 
Input-Output-Tabelle ist im Zusammenhang mit 
den Aufgaben der Indexziffern im Abschnitt B VIII 
als eine mogliche Aufgabe erortert worden. Der 
grundsatzliche Aufbau einer solchen Indexziffer 
miillte sich eng an die fiir die Input-Output-Tabelle 
verwendeten Output-Aggregate anschliellen. Im 
Prinzip client als Ausgangsmasse eine beschrankte 
Anzahl von Warengruppen, die nach dem produk
tionstechnischen Zusammenhang gebildet werden. 
Man kann sich hier nicht auf eine Auswahl von 
Waren beschranken, wie sie im vorstehenden Ab
schnitt C II d2 erortert wurde, sondern mull Produk
tionsbegriffe wahlen, die aus den Lieferungen von 
Institutionen abgeleitet sind und zu einem voll
standigen Verftechtungsbild fiihren. Der volle Ein
bau einer sol chen Input-Output-Tabelle in das 
System der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnun
gen ist sonst nicht moglich. 

Da der Aufbau der zukiinftigen Input-Output
Tabellen fUr die EWG selbst noch zur Diskussion 

n3 



steht, kann und soli hier- unter dem Gesichtspunkt 
der Fortschreibung von Bruttoproduktionsgrol3en -
nicht diskutiert werden, welche Ausgangsgr613en 
fur die lnput-Output-Tabellen gewahlt werden soli
ten. Wahrseheinlich werden es Warengruppen sein, 
die als Lieferungen fachlicher tTnternehmensein
heiten angesehen werden konnen. Da - wie schon 
erwahnt - der lndustriezensus 1!}63 derartige 
Produktionsdaten nicht erfaBt hat. mull man wohl 
abwarten mussPn. wPiehP Schritte die EWC: im 
industriestatistischen Programm unternimmt. urn 
die Gewinnung solrher Ausgangsdaten zu siehern, 
ehe man sieh uber die Fortsehreibung dieser Aus
gangsmasse mit lndexziffern Gedanken machen 
kann. 

4. A us den CbPrlpgungen in diesem Abschnitt (' I I d 
und dPn dargelegten methodisehen Prob)pmen lassen 
sieh folgendP Prioritiif.~I'Or8fellungen fiir die lnde.r

ziffern der indu8friellen Bruttoproduktion ableiten: 

(i) Ein Bruttoproduktionsindex fur Fertigwaren 
sollte und kiinntP als erstes in Angriff genomnwn 
werden. 

(ii) Der \·Prsuch der Einbeziehung der Vorprodukte 
und Halbwaren kiinntp nur gpwagt werden. 
wenn man in den Am;pruehen an die Genauig
keit au13ermdentlieh groBzugig ist und gewillt 
ist, die BewPrtungsunterlagen zu beschaffen. 
H ier so lite in An betracht der methodischen 
SchwiNigkeiten ernsthaft gepruft werden. ob 
fur analytisehe Zweeke unbedingt eine lndex
ziffer der Bruttoproduktion von Vorprodukten 
und Halbwaren gPbraucht wird oder ob man 
nicht mit dem die gesamte industrielle Aktivitat 
der einzelnen I ndustriezweige widerspiegelnden 
XPttoproduktionsindex in Verbindung mit dem 
BruttoindPx dN Fertigwaren und einzPlnen 
RPihPn fur ausgPwiihlte, wichtige VorproduktP 
auskommen kann. Dabei ist zu bearhten, daf3 
fiir die \·orproduktP und Halbwaren im grof3en 
und ganzen auch eine NettoproduktionsindPx
ziffpr nach IndustriezwPigen vielleirht aus

rPichPnde Auskunft geben kann. Fur die FPrtig
waren genugpn Angaben uber die .,FPrtig
warPn-Industrien ·· meist nicht, da die wirhtigP 
Cnterscheidung naeh Investitionsgutern und 
VerbrauchsgutPrn nicht fUr ganze I ndustrie
zweigP, sondern nur an Hand der ProduktP 
getroffen werden kann, so daf3 hiPrfiir aufPinen 
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Bruttoproduktionsindex schwpr verzichtPt wer
den kann. 

(iii) Die Fortschreibung von Warengruppen fUr 
die Zwecke der Input-Output-Tabellen sollte 
zuruckgestellt werden, his die Fragen der Grup
pierung und der Beschaffung der Ausgangs
daten gekliirt ist. 

I II. Probleme der Waren~ruppierun~ fiir In
dexziffern der industriellen Bruttoproduk
tion 

Aile Produktionsindexziffern gehen von der Vor
stellung aus, daB man Produktionsdaten. diP man 
nicht stiindig in vollPm Umfange erfassen kann. 
behelfsmiif3ig fortschreibt. Hierzu wird es immer 
notwendig sein. die moglicherweise in sehr fPiner 
GliedPrung bekannte AusgangsmassP von WarPn in 
griil3eren Gruppen zusammenzufassPn, da nur diP 
Fortschreibung soi<·her griil3eren Aggrpgate mit In
dexziffprn angestrebt werden kann. Besaf3p man 
stiindig aile Details. brauchte man sich nicht um 
Indexziffern zu bemuhen. Die bisherigen ebPr
legungpn haben gezeigt, daB fUr die lndexziffern 
der industriellen Bruttoproduktion die folgenden 
Gruppierungskriterien eine Rolle spielPn: diP in
dustrielle Herkunft odPr der produktionstechnischP 
Zusammenhang. der Verarbeitungsgrad (zur Ab
grenzung der Fertigwaren) und dPr Verwendungs
zweck (zur Cnterscheidung der Investitions- und 
Verbrauchsguter). 

a) Gruppierungen narh der industriellen Herlnmft 

oder dem produktionsfechnischen Zusammenhany 

Die fUr die Bruttoproduktionsindizes notwendigen 
GruppierungPn diPser Art muf3ten sirh fUr EWG
ZwP<·ke in Zukunft an das in Arbeit befindliche 
.. <:emeinsame Verzeichnis der industriellen Erzeug
nissP ·· (XIPRO) anlehnen. Diesps nach dem Ge
siehtspunkt dPr Herkunft der produziPrten Waren -
d.h. praktisch nach dem produktionswirtschaft
lichen Zusammenhang - aufgebaute WarenvPr
zeichnis entspricht in seiner Reihenfolge und Gliede
rung dPr fUr die Klassierung von Erhebungs- und 
Darstellungseinheiten (rnternehmPn, Betriebe. fach
liehe EinheitPn u.a.) bestimmten Systematik der 
Zweige des Produzierenden Gewerbes in den Euro
piiischen Gemeinschaften (.XICE). Beide VPrzeieh
nissP unterscheiden rd. 115 (dreistellige) GruppPn. 



die zu etwa 30 (zweistelligen) Klassen zusammen
gefaBt sind. 

Welche Tiefengliederung fiir die Bruttoproduktions
indizes aus der zukiinftigen NIPRO abzuleiten ist. 
muB sich einmal nach den Verwendungszwecken 
rich ten, praktisch aber auch weitgehend nach den 
fiir die Fortschreibung regelmaBig zur Verfiigung 
stehenden Reihen. .Je geringer die Zahl dieser 
Reihen. je starker miissen die Gruppen zusammen
gefaBt werden. Hier sind also Vorentscheidungen 
iiber den zukiinftigen Umfang der EWO-Brutto
produktionsstatistik fiir Waren abzuwarten. 

Zur Zeit muB man davon ausgehen, daB bestenfalls 
Ausgangszahlen mit Hilfe der wiederholt genannten 
Liste der Erzeugnisse, deren Gesamtproduktion er
hoben werden soli, aus dem gemeinsamen Industrie
zensus 1963 geschaffen werden k6nnen. Diese ListP 
umfaBt rd. 350 Positionen, die zu 21 Erzeugnis
gruppen zusammengefaBt sind. 

Da die - am wenigsten problematische - OliedP
rung nach der industriellen Herkunft fiir die Index
ziffern der industriellen Bruttoproduktion nur sekun
dare Bedeutung hat und die Unterscheidung der 
Waren nach dem Verarbeitungsgrad und dem Ver
wendungszweck im Vordergrund des Interesses steht, 
wird man sich in der Tiefengliederung sehr be
sehranken konnen. Die genannten 21 Erzeugnis
gmppen diirften ausreichend sein. 

Da die nach der Herkunft der Waren gegliedprtp 
XIPRO in Zukunft das grundlegende WarenvN
zeichnis fiir die industrielle Produktion in der EWG 
darstellen wird, aus der die iibrigen Klassifizierungen 
abgeleitet werden miissen, ist es auch fiir die Pro

duktionsindizes auBerst wichtig, daB bei der Auf
stellung der Grundliste die zusatzlichen Gliederungs
prinzipien beriicksichtigt werden. Wenn die aus 
der Grundliste zu entnehmenden Positionen in ein 
Mosaik nach dem Verarbeitungsgrad oder in ein 
anderes nach dem Verwendungszweck der Waren 
nicht hineinpassen, so ist spater nichts mehr zu 
erreichen. Es muB also darauf geachtet werden. daB 

der Inhalt jeder einzelnen Warenposition in seiner 

Gesamtheit einem der zu unterscheidenden V er
arbeitungsgrade und einem der unterschiedenen 
Verwendungszwecke moglichst eindeutig zugerech
net werden kann. 

b) Gruppierung nach dem Verarbeif1mgsgrad 

L'nter Hinweis auf eine friihere ausfiihrlichP ArbPit 
des V Prfassers e) soli en hier nur die Wichtigsten 
ErgPbnisse, soweit siP die fiir die EWG in Betracht 
gpzogenen Produktionsindexziffprn beriihren, kurz 
dargPlegt werden. Die Gruppierung wird hier gP
braucht. urn diP ,Fertigwaren .. yon den Vorpro
dukten und Halbwaren tremwn und sie anschlieBPnd 
nach dem VerwPndungszweck unterteilen zu konnen. 
Fiir dieses Ziel ist nicht der erreichte Verarbeitungs
grad (z.B. unbearbeitPt odPr wenig hParbPitPt. 
starkN hParbPitPt) von BedPutung. sondPrn <>inzig 
und allein diP noch be1'0r8fehende \'erarbeitung. 
FPrtigwarPn in diesPm ~inne sind also· Waren. bei 
denen eine weitere BP- oder Verarbeitung nicht mehr 
erforderJieh ist. Ul11 sie okonomiseh VPrwendbar ZU 

maeh<>n. DPr Begriff der .,Fertigwan•n ·· so lite so 
Png wie miiglieh an den Begriff der .. nnn·ndungs
reifen ·· \Yan·n (fiir lnvPstition oder \'prbraueh) 
hPmngPhihrt \H'rdPn. Die ,,Vorprodukte und Halb
wan·n·· sind denwntspreehend Waren. bei denen 
einP weitere Bearbeitung noeh erforderlich ist. 
Unter Be- und Verarbeitung soli dabei nicht nur 
jede Umformung von ~toffen. jede Verbindung 
mit anderen ~toffen, aber auch der Einbau von 
Teilen verstanden werden. Es ist also noch nicht 
jedes Erzeugn is eine ,Fertigware"', das seine tech
nische Form nicht mehr verandert. Ein Ziegelstein. 
ein ~tahltrager. alle Formteile, aber auch Kniipfe 
und ZwirnsfildPn werden technisch nicht mehr ver
formt, aber sie werden erst in Verbindung mit 
anderen Vorprodukten zu einer technisch fertigen 
und iikonomisch verwendungsreifen Ware. Tiiren. 
Fenster. Badeeinrichtungen, Fahrstiihle werden oko
nomisch verwendungsreif erst dann. wenn sie in 
ein Haus eingebaut sind. Auch Ersatzteile, die die 
I ndustrie liefert. sind in dem hier vertretenen :o;inne 
keine .. Fertigwaren''. 

(
1

) Der \' erfasspr diesps Gutachtens hat die hiPr auftrPtPnden Fragen ausfiihrlich behandelt in G. Fiirst: t'ber die Gruppierung von War!'n 
nach dem VerarbPitun~~:sgrad. dt>m VPrwPndungszwPck und dt>r Dauerhaftigkeit. Wirtschaft und Htatistik 1956/7, H. 331-340. Einl' 
<'nglischP UlwrsPtzung ist vPriiffentlicht in Htudies on Statistics .:\'o. il herausgeg{'bPn vom StatistischPn Bw1dt>samt. 
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Auch wenn es dem technischen Zustand eines 
Erzeugnisses in einer groBen Zahl von Fallen anzu
sehen ist. ob es sich urn eine .. verwendungsreife" 
Fertigware handelt oder nicht. so gibt es doch 
zahlreiche Waren, die zum Teil in den intermediiiren 
Verbrauch gehen (als Vorprodukte und Halbwaren). 
zum anderen Teil aber dem letzten Verbraueh oder 
der Ietzten Verwendung zugefiihrt werden. Zu denken 
ist hier an :Xahrungsmittel. die im gleichen tech
nischen Zustand (z.B. Mehl, Margarine, Fleisch) 
Fertigungsstoffe der Industrie und Verbrauchsgiiter 
der Offentlichen und privaten Haushalte sein konnen. 
das gleiche gilt fiir Koble, Energie, Treibstoffe. 
Die landwirtschaftlichen Produkte. fiir die si<"h 
\"ielfach das gleiche Problem stellt. konnen itn 
Zusammenhang mit industriellen Produktionsin
dizes auBer Betracht bleiben. Diese Schwierigkeiten 
ki)nnen groBenteils iiberwunden werden. wenn man 
auch die Offentlichen und privaten Haushalte nieht 
nur als Verbraucher. sondern auch als Produk
tionsstatten ansehen wiirde, in denen die genannten 
Erzeugnisse ebenso weiterverarbeitet werden wie 
in der Industrie. Das stiinde aber im Gegensatz 
zu allen bisherigen Konventionen der Volkswirt
schaftlichen Gesamtrechnungen. die von einem an
deren Begriff der verwendungsreifen Verbrauchs
giiter ausgehen. HchlieB!ich ist die Cnterscheidung 
der .,Fertigwaren" nur eine Vorstufe fiir die Auf
teilung in Investitionsgiiter einerseits und Gebrauchs
und Verbrauchsgiiter der offentlichen und pri,'aten 
Haushalte andererseits. Die Produktionsentwick
lung dieser Gruppen von Erzeugnissen soli aber 
in der Hauptsache beobachtet werden. urn fest
zustellen, ob die industrielle Produktion von der 
X achfrage nach der einen oder anderen Giiterart 
beinfluBt wird. Hier sollen die Indexziffern kurz
fristig sich anbahnende Tendenzen nachweisen. die 
spater aus den Rozialproduktsberechnungen genauer 
sichtbar werden. Es erscheint daher nicht ratsam. 
in der Industriestatistik andere Warengruppierungen 
einzufiihren als in den Hozialproduktsberechnungen. 
Die Produktionsstatistik stoBt hier ~chon sehr an 
die eingangs erwiihnten Grenzen, niimlich daB man 
die , Verwendungsreife" eines Erzeugnisses in dem 
hier erforderlichen Rinne im Stadium des Produk
tionsausstoBes nicht erkennen kann. Welche Be
helfs- und KompromiB!osungen eventuell angewen
det werden konnen, wird im Abschnitt C III d 
behandelt. 
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c) Gru ppieru ng n(l('h de m V erwendung8zweck (/ 11-

re8fit ion,sgiiter und Gebrauch8- u nd V erbra uch.~

giiter) 

Fiir die Aufteilung der ,.Fertigwaren" in dem oben 
ausgefiihrten Rinne der ,.verwendungsreifen" \\'aren 
in Investitionsgiiter einerseits und Gebrauchs- und 
Verbrauchsgiiter andererseits ergeben sich iihnliche 
Rchwierigkeiten. Fiir die Anlageinvestitionen der 
rnternehmen bestimmte Erzeugnisse wie z.B. Auto
mobile. Rchreibmaschinen. K iihlschriinke. )Hi bel. 
Beleuchtungskorper usw. ergeben sich t"berschnei
dungen mit den Gebrauchsgiitern der offentlichen 
und privaten Haushalte. Paekpapier. Rchreibpapier 
und Schreibutensilien, Gliihlampen, Reinigungsmit

tel, aber auch Ersatzreifen oder Ersatzziindkerzen 
fiir Automobile~ urn nur diese wenigen Beispiele zu 
nennen ~ gehen teils in die Haushalte, teils als Hilfs
und Betriebsstoffe oder als Waren fiir die laufende 
Instandhaltung in die Unternehmen und sind dort 
den ,Vorprodukten und Halbwaren .. z.uzuordnen. 
wenn man sich wiederum nicht allzusehr von den 
Begriffen der Sozialproduktsberechnungen entfernen 
will. Auch hier gilt, daB man die endgiiltige Verwen
dung einer ,Fertigware" dem Erzeugnis im Stadium 
des ProduktionsausstoBes nicht ansehen kann und 
daB man im Grunde die Produktionsindizes und die 
Produktionsstatistik iiberfordert, wenn man solche 
rnterscheidungen von ihr verlangt. 

Etwas helfen kann es, wenn in der ,.Grundliste 
der produzierten Waren auf diese Gruppierungen 
dadurch Riicksicht genommen wird, daB man. 
soweit es angeht, Cnterscheidungen nach der GroBe 
vornimmt z.B. bei Automobilen, Hchreibmaschinen. 
Kiihlschriinken usw .. urn hierdurch die Aufteilung 
zu erleichtern. 

d) Behelj8- und Kompromifilo8ungen 

Wenn man auf die Cnterscheidungen nach dem 
Verarbeitungsgrad und dem Verwendungszweck 
trotz aller Schwierigkeiten nicht verzichten will. 
so muB man nach Behelfslosungen suchen. Ein 
Weg ware, die Waren gleicher Art aber mit mehr
fachem Verwendungszweck wenigstens in der Aus
gangsmasse fiir den Index an Hand eines Rchliissels 
aufzuteilen, der aus der endgiiltigen Verwendung 
der betreffenden Ware in der Vergangenheit ab
geleitet worden ist und diesen Schliissel fiir die 
laufende Produktion, die der Fortschreibung client. 
beizubehalten. Dieses Verfahren ist gefahrlich, wei! 



diP Verwendung eines festen Rchliissels aus der 
Vergangenheit gerade die okonomischen ErkPJ111t
nisse verfalschen kann, die man mit den Index
ziffern anstrebt. In einer wachsPnden Wirtschaft 
wird z.B. ein Aufteilungsschliissel fiir KohlP und 
Energie zwischen Unternehmen und HaushaltPn 
sehr bald schief werden. Auch die Aufteilung der 
Kraftwagen auf lnvestitionen und privaten V er
brauch nach dem Hubraum der Kraftwagen ist 
durch den schnellen Dbergang der Privaten zu 
groBeren Kraftwagen irrefiihrend geworden. Auch 
die Ausfuhr kann hier erhebliche VeranderungPn 
bringen. 

Die Ausfuhr bietet ohnehin ein zusatzliches ElPment 
der Schwierigkeiten. Ob ein Erzpugnis ausgefiihrt 
wird oder im Inland verbraucht, kann man diesem· 
Erzeugnis - wie schon in anderem Zusammenhang 
erwahnt - im Zeitpunkt des ProduktionsausstoBes 
nur in den seltensten Fallen ansehen. Es bleibt 
also kaum etwas anderes iibrig, als die aus der 
Inlandsverwendung abgeleiteten Verteilungsschliis
sel auch auf die Ausfuhr zu iibPrtragen. was oft 
sPhr falsch sein kann. 

Der zweite behelfsmaBige Weg ist eine Zuweisung 
der Erzeugnisse nach dem vorwiegenden V erwen
dungszweck. Auch der vorwiegende Verwendungs
zweck kann sich andern ahnlich wie ein Rchliissel 
aus der Vergangenheit- es sei hier an das BeispiPl 
der Anderungen des vorwiegendPn Verwendungs
zweckes starkerer Automobile erinnert. Ein weiterer 
~achteil ist, daB der vorwiegende Verwendungs
zweck auch nur nachtraglich iiberpriift werden kann 
und daB bei einem Dberschreiten der 50°~-Grenze 
erhebliche Mengen von dem einen zum anderen 
Verwendungszweck wandern. Die schliisselmaBige 
Aufteilung erscheint demgegeniiber dann noch als 
das kleinere Dbel. Das RCJhwerpunktsprinzip ist 
aber Ieichter anwendbar. Man kann bei vielen 
Waren doch entscheiden, ob s~e grolltenteils zur 
einen oder anderen Gruppe gehoren, auch wenn 
fiir die genauere schliisselmaBige Aufteilung diP 
statistischen Unterlagen aus den Verbrauchs- und 
Verwendungsstatistiken fehlen. Der deutsche Index 
der lnvestitions- und Verbrauchsgiiter hat eine 
Zuweisung nach dPm vorwiegenden Verwendungs
ZWP(·k ,·orgPnomnwn. nur diP AutomobilP dPr :\Jittel
klasse (1-2 l Hubraum) wurden schliisselmaBig auf
geteilt. 

Es ist zu hoffen, daB die intensiven Arbeiten der 
letzten Zeit an den Input-Output-Tabellen in Zukunft 
fiir die EWG-Mitgliedstaaten bessere AnhaltspunktP 
ii her die V erwendungszwecke der Waren liefPrn. 
Sichern lieBen sich solche Anhaltspunkte allerdings 
nur durch besser ausgebaute ,Input-StatistikPn". 
die hier nicht zur Diskussion stehPn. 

Der fiir die EWG in erster LiniP vorgeschlagenP 
Index der Bruttoproduktion von lnvestitionsgiitern 
und Verbrauchsgiitern (einschl. Gebrauchsgiitern 
der Haushalte) wiirde also als Gruppierung diesP 
heiden Gruppen vorsehen, diP dann jeweils durch 
nach der industriellen Herkunft der Waren gebildetP 
Untergruppen unterteilt wiirden. Die Grenze ist 
auch hier his auf weiteres durch die an sich geringe 
Zahl von ,Fertigwaren" in der mehrfach erwahnten 
Liste zum Industriezensus 1963 gesetzt. 

IV. Gewichtung und Fortschreibungsreihen 
eines Bruttoproduktionsindex 

a) Ausgangsmasse und Gewichtung 

Aile vorstehenden Oberlegungen haben gezeigt, daB 
bei allen fiir die EWG in Betracht kommenden 
Indexziffern der Bruttoproduktion die in der einen 
oder anderen Form gebildete Summe von Brutto
produktionswerten fortgeschrieben werden soli. DaB 
die Zusammenfassung von Waren verschiedener Art 
nicht durch die Addition ihrer Stiickzahlen oder 
Gewichte in kg usw., sondern nur mit Hilfe ihrer 
W erte vorgenommen werden kann, ist wohl so 
selbstverstandlich, daB darauf nicht naher einge
gangen zu werden braucht. Die Ausgangsmasse 
eines Bruttoproduktionsindex kann also als L: %Po 
beschrieben werden und der Index als 

J :L q.Po 
:z- q()p() 

In diese Summe des Basisjahres o geht also jede 
Ware (oder Warengruppe) mit ihrem Bruttopro
duktionswert ein. Das ,Gewicht" jeder im Index 
unterschiedenen W arengruppe innerhalb des Ge
samtindex entspricht also der Summe der Brutto
produktionswerte der in dieser Gruppe zusammenge
faBten Waren. Im Basisjahr entspricht dieser Wert 
den Mengen (in der Qualitat des Basisjahres) x 
Marktpreisen. 
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Innerhalb der einzelnen Warengruppen ware die 
Wagung ebenfalls problemlos, wenn Fortschrei
bungsreihen fiir jede einzelne zur W arengruppe ge
horige Ware vorlagen. Es konnten dann die Brutto
produktionswerte jeder Ware im Basisjahr ver
wendet werden. Da dieser Fall jedoch wohl kaum 
jemals gegeben ist und die Fortschreibung sich auf 
einige ausgewahlte Waren stiitzen mull, die die 
Gesamtheit der Gruppe in ihrer Entwicklung re
prasentieren, so miissen die ,Gruppengewichte" je 
nach Zahl und Reprasentanz der Fortschreibung;;
reihen auf diese Reihen verteilt werden. 

b) Qualitiitsveriinderungen sind Teil der Mengen-
komponente 

In einem anderen Gutachten des Verfassers iiber ein 
System der Preisstatistik fiir die EWG ist mit Nach
druck darauf hingewiesen worden, dall die mit den 
Qualitatsveranderungen eines Produktes in Zusam
menhang stehenden W ertveranderungen keine Preis
veranderungen darstellen. Der hohere ,Preis .. Pines 
Damenmantels mit Pelzkragen nach dem iiblichen 
Angebot des Jahres I darf also nicht mit dem 
.. Preis" eines Da·menmantels ohne Pelzkragen a us 
dem iiblichen Angebot des Jahres 0 verglichen 
werden. Die Qualitatsveranderungen miissen also 
im Preisindex und entsprechenderweise auch im 
Produktionsindex als Teil des q, also der Mengen
komponente angesehen werden. 

Diese Forderung ist, wie Abschnitt C IV d zeigen 
wird, in der Praxis nicht Ieicht zu erfiillen, da die 
meisten der zur Fortschreibung benutzten Mengen
reihen (z.B. Stiickzahl der Damenmantel) Qualitats
veranderungen nicht beriicksichtigen. Das Fest
halten der Preise p 

11 
des Basisjahres im Produktions

index halt einmal die W ertrelationen der einzelnen 
Waren zueinander konstant, soli aber andererseits 
auch nur Preiseinftiisse auf das Produktionsvolumen 
ausschalten. Nehmen wir an, dall sich zwischen zwei 
Vergleichsjahren die Preise der Waren (gem essen 
an der Preisentwicklung qualitatsgleicher Waren) 
nicht verandert haben, dall aber im Beobachtungs
jahr durchweg Waren erheblich besserer Qualitat 
hergestellt worden sind als im Basisjahr, Der Brutto
produktionswert dieser Waren, also das L: q 

1 
• p

11 

ware dann erheblich hoher als der Wert der Ausgangs
massp :L q

11 
p

11 
- immer stabile Preise vorausgesetzt. 

Eine Erhohung des Bruttoproduktionswertes (zu 
konstanten Preisen) als Folge von Qualitatsverbes-

ns 

serungen mull also im Produktionsindex zum Aus
druck kommen. W ollte man anders verfahren, so 
kame man mit allen Grundsatzen der Sozialprodukts
berechnungen und auch mit denen der Nettowert
berechnungen in Konftikt. Man mull daher standig 
im Auge behalten, dall das q im Produktionsindex 
Veranderungen der Mengen (im Sinne von Stiick
zahlen usw.) und Veranderungen der Qualitat ein
schliellen mull, also keine ,Menge" im engeren 
Sinne, sondern einen Produktionswert zu konstanten 
Preisen darstellen muB. 

c) Die ,Repriisentanz ·· der Fortschreibungsreihen 

Es ist schon in anderem Zusammenhang gesagt 
worden, dall Indexziffern nicht berechnet zu werden 
brauchten, wenn die Bruttoproduktion der in der 
Ausgangsmasse zusammengeschlossenen Produkte 
laufend bekannt ware. Man konnte dann die Aggre
gate (zu konstanten Preisen) fiir jeden Zeitpunkt neu 
bilden und unmittelbar miteinander vergleichen. 
Da eine laufende, vollstandige Statistik der Brutto
produktion von Waren aber in der EWG bisher nicht 
existiert, kommt es darauf an, mit Hilfe einer be
schrankten Zahl von Reihen die Bruttoproduktions
werte der einzelnen Warengruppen fortzuschreiben. 

Es ist naheliegend und ware methodisch einwandfrei, 
an eine Fortschreibung der vollstandigen Ausgangs
masse mit Hilfe einer Stichprobe zu denken. Der 
Anwendung des Stichprobenverfahrens stehen aber 
in der Produktionsstatistik ziemlich uniiberwindliche 
Hchwierigkeiten entgegen. Die Zalil der Hersteller 
eines Produktes ist oft relativ. klein und das AusmaB 
ihrer Produktion sehr unterschiedlich. Bei vielen 
Erzeugnissen entfallt ein sehr groBer Anteil auf 
wenige groBe Hersteller, die ohnehin total einbezogen 
werden miiBten, da ihre Zahl nicht als Basis fiir eine 
Zufallsauswahl ausreicht. 

Es sind daher andere - wenn auch methodisch nicht 
sehr saubere - Methoden in Gebrauch, urn zu einer 
,,Reprasentanz '' der Fortschreibungsreihen zu kom
men. Einmal kann man sich auf eine Befragung der 
grollen Hersteller eines Erzeugnisses beschranken 
und sich zufrieden geben, wenn man einen fiir aus
reichend erachteten Prozentsatz der Produktion er
fallt hat. Hier wird also mit der Annahme gearbeitet, 
dall sich die Produktionsanteile der grollen und be
fragten Hersteller und die der kleineren, nichtmelden
den Betriebe nicht verschieben. 
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Man kann weiterhin die Bruttoproduktion einer 
Warengruppe nur mit einigen ausgewahlten Waren 
oder rositionen aus dieser Gruppe fortschreiben. 
Auch hier wird man wichtige Waren auswahlen und 
sich damit zufrieden geben, wenn die Sum me der aus
gewahlten Waren einen fiir ausreichend erachteten 
Anteil an der Gesamtmasse erreicht. Die Entwick
lung fiir die Gesamtmasse wird dann durch die Pro
duktionsentwicklung der ausgewahlten Waren ,re
prasentierf.'. wobei man von der Annahme ausgeht, 
daB sich die Produktionsanteile der beobachteten 
und der nicht beobachteten Waren nicht verandern. 
Das ist gefahrlich, wenn in der nichtbeobachteten 
Gruppe neu auf den Markt vordringende Waren ent
halten sind. V or einigen J ahren ware man fiir die 
Gruppe der elektrotechnischen Erzeugnisse sicher 
zu sehr falschen Ergebnissen gekommen, wenn man 
zur Fortschreibung nur die Rundfunkempfanger 
oder die Gliihlampen beriicksichtigt, die Fernseh
empfanger und Leuchtrohren aber als anfanglich 
von geringer Bedeutung herausgelassen hatte. Ein 
anderes Beispiel ware eine Fortschreibung der Haus
haltsmaschinen nur auf der Grundlage der Wasch
maschinen und ohne Beriicksichtigung der Geschirr
spiilmaschinen. Bei den chemischen Erzeugnissen 
ist die Zahl der neu aufkommenden Produkte be
sonders groB. Man muB also bei dies~m Verfahren 
mit Sorgfalt da_rauf achten, ob neue Produkte auf
treten. Die Entwicklung der Umsatze der ein
schlagigen Unternehmen kann, wenn sie bekannt ist, 
dafiir Anhaltspunkte liefern. 

Reprasentiert man die Entwicklung der Brutto
produktion einer Warengruppe nur durch ausge
wahlte Waren, so muB das ,Gewicht." der gesamten 
Warengruppe auf die beobarhteten Waren verteilt 
werden. Das einfachste Verfahren ist, innerhalb der 
W arengruppe die Bruttoproduktionswerte der be
obachteten Erzeugnisse fiir die Wagung zu verwen
den. Besser ist es jedoch, jede der nicht beobachteten 
Postitionen einer Fortschreibungsreihe zuzuordnen, 
von der man annimmt, daB sie die Produktionsent
wicklung der fehlenden Ware am besten reprasen
tiert. Besteht eine Warengruppe z.B. a us den 26 Posi
tionen a his z und werden nur 8 Positionen - etwa 
a his h -laufend beobachtet, so ware zu entscheiden, 
welche der iibrigen 18 Positionen jeder der 8 ausge
wahlten Positionen mit ihrem ,Gewicht" zuzu
schlagen ware. 

Man muB ferner darauf achten, daB jede in dem in 
Frage kommenden Bruttoproduktionsindex unter
schiedene Untergruppe aus den laufend erhoberien 
Produktionsmeldungen geniigend , ,reprasentiert'' 
werden kann. Erfragt werden muB die Produktion 
immer bei den Betrieben und damit im produktions
technischen Zusammenhang. Dabei kann sich er
geben, daB eine Warenauswahl die produktions
technische Gruppe - z.B. der elektrotechnif:Jchen 
Erzeugnisse oder der Maschinenbauerzeugnisse -
ausreichend reprasentiert. Bei einer Umgruppierung 
des deutschen Bruttoproduktionsindex zu der Grup
pe Investitionsgiiter und V erbrauchsgiiter hat sich 
jedoch gezeigt, daB die lnvestitionsgiiter durch die 
Fortschreibungsreihen viel hoher reprasentiert waren 
als die Verbrauchsgiiter. Sollte es in der EWG fiir 
Zwecke der lndexberechnung zu laufenden Pro
duktionsmeldungen fiir ausgewahlte Waren kommen, 
so muB von vornherein darauf geachtet werden, daB 
aile vorgesehenen W arengruppen ausreichend re
prasentiert sind. 

d) Die Art der Fortschreibungsreihen 

Es wird hier davon ausgegangen, daB fiir die Fort
schreibung der Bruttoproduktionswerte von Waren
gruppen nur Angaben verwendet werden sollten, 
die sich unmittelbar auf den ProduktionsausstoB 
und damit auf den Zeitpunkt der Belieferung des 
Marktes beziehen. Die Frage der Ersatzreihen (Be
schaftigung, Arbeitsstunden, Rohstoffverbrauch 
usw.) wird nicht hier, sondern in Zusammenhang mit 
den lndexziffern der industriellen Nettoproduktion 
behandelt (siehe Abschnitt C VIII b). Der Produk
tionsausstoB kann entweder mit Mengenangaben 
oder mit preisbereinigten Produktionswerten fort
geschrieben werden. 

1. Fortschreibung mit M engenreihen 

In der Wiederholt erwahnten Ausgangsliste des 
Industriezensus 1963 fiir die Erfassung der ,Gesamt
produktion" von Waren sind;-- je nach der Waren
art- Mengenangaben in Tonnen, Hektoliter, Stuck, 
Paar, m, m2 , m3

, Kcal, kWh, PS, Seitenzahl usw. 
verlangt worden. Bei laufenden Produktionsmeldun
gen fiir Indexziffern miiBten dann die gleichen 
Mengenangaben erfaBt werden. 

Auf einen schwerwiegenden Mangel der Mengen
reihen ist schon im Abschnitt C IV b hingewiesen 
worden. Sie konnen Qualitatsveranderungen des 
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einzelnen Erzeugnisses, auch bei eng abgegrenzten 
.,Erzeugnissen ·· (die im Grunde immer ,Erzeugnis
gruppen .. ;;ind) nicht zum Ausdruck bringen. Die 
Tonne Rohstahl oder Feinbleche kann sich durch 
verbesserte Legierungen zu einem qualitatsmiiJ3ig 
besseren und damit zu einem Produkt mit hoherem 
Nutzungswert entwickeln, ahnliches gilt, wenn man 
Pfliige, Dreschmaschinen, Nahmaschinen, Kiihl
schranke, Kraftwagen, Fotoapparate nur der Stiick
zahl nach millt. Vielfach kann auch die Wahl der 
MaBeinheit strittig sein. Rollen Kunststoffasern 
nach Gewicht oder nach der Lange in Metern ge
messen werden ? Bei der Tendenz zu immer feineren 
Fasern nimmt bei gleichbleibendem Gewicht die im 
Meter gemessene Produktion zu. Die Beispiele lieBen 
sich beliebig vermehren. 

Die vorgesehenen Mengennachweise fiir Erzeugnisse, 
die in Wirklichkeit aile Erzeugnisgruppen sind und 
also ein ,Sortiment" darstellen, konnen Anderungen 
dieses Sortiments -- bei gleichbleibender Qualitat 
des einzelnen Erzeugnisses - nicht zum Ausdruck 
bringen. Die Stiickzahl der erzeugten Personen
kraftwagen kann - selbst wenn aile Automobil
fabriken ihre Madelle qualitatsmaBig nicht ver
andern - den Dbergang von Kleinwagen zu mitt
leren oder groBen Wagen nicht zum Ausdruck 
bringen. Das gleiche gilt fiir Unterschiede in der 
Kleidung, der Schuhe und viele andere Positionen 
der Ausgangsliste. 

Der Dbergang zu besseren Qualitaten der gleichen 
Ware oder zu den besseren Erzeugnissen innerhalb 
eines Sortiments wird im allgemeinen dazu fiihren, 
daB die mit Mengenreihen fortgeschriebenen Brutto
produktionswerte (zu konstanten Preisen) mit der 
Zeit zu niedrig ausfallen. Die Tendenz zur Ersparnis 
von Rohstoffen oder die Verwendung qualitats
maBig besserer Roh- und Fertigungsstoffe wirkt in 
der gleichen Richtung, besonders wenn die Tonne 
als Mengenmal3stab gewahlt wird. 

Jede Fortschreibung mit Mengenreihen impliziert 
also die Annahme, dal3 keine Qualitatsveranderun
gen, keine ,Sortimentsverschiebungen". keine Roh
stoff- und damit Gewichtsersparnis auftritt. Sofche 
Annahmen mogen sich allenfalls iiber sehr kurze 
Zeitraume, also iiber eine Reihe von Monaten hinweg 
vertreten lassen. Auf langere Sicht sind diese An
nahmen aber nicht haltbar, und es mul3 damit ge
rechnet werden, da13 bei unveranderten Berechnungs-
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methoden schon nach wenigen Jahren sich eine Dis
krepanz zwischen der ruit Mengenreihen fortge
schriebenen Entwicklung und der mit Wertreihen 
(zu konstanten Preisen) nachgewiesenen Entwick
lung ergibt. Dabei ist anzunehmen, daB die Mengen
reihen zu zu niedrigen Ergebnissen fiihren. 

2. Fortschreibung mit preisbereinigten W erten 

Der zweite Weg, die Fortschreibung mit preisbe
reinigten Werten, setzt einmal voraus, daB die 
Bruttoproduktion in Werten nachgewiesen wird. 
Fiir die zitierte ,Grundliste ·· des lndustriezensus 
1963 mit ihren rd. 350 Positionen ist jedoch nur fiir 
rd. 130 Positionen der Nachweis der Werte, fiir die 
iibrigen 200 nur Mengeneinheiten vorgesehen. Geht 
man davon aus, daB eine laufende Statistik keine 
groBere Zahl von Erzeugnissen erfassen wird, so 
konnte nur ein Teil mit preisbereinigten Wertreihen 
fortgeschrieben werden. Es ist jedoch derjenige Teil, 
fiir den Qualitatsveranderungen des einzelnen Er
zeugnisses und Veranderungen in der Sortiments
zusammensetzung der in einer Position zusammen
gefal3ten Erzeugnisgruppe von besonders grol3er 
Bedeutung sind. 

Die zweite Voraussetzung fiir diese Fortschreibungs
methode sind rechtzeitig zur Verfiigung stehende 
Preisindexziffern (Erzeugerpreise), die fiir die ,De
flationierung" (bzw. ,lnflationierung" bei faJlenden 
Preisen) der Bruttoproduktionswerte verwendet wer
den konnen. Logisch wiirde man hierzu Index
ziffern vom Typ Paasche, also mit der Wagung des 
Beobachtungszeitraums brauchen. Da diese in Er
mangelung der Wagungsunterlagen nicht kurz
fristig berechnet werden konnen, wird man ohne 
allzu grol3en Schaden Preisindexziffern nach der 
Laspeyres-Formel, also mit den· Gewichten des 
Basisjahres verwenden konnen. Auf aile Faile ist es 
notwendig, dal3 die Preisindexziffern in ihrer waren
mal3igen Gruppierung mit der Gruppierung der 
Produktionsindexziffern ii bereinstimmen. Man 
braucht also z.B. Preisindizes fiir Fertigwaren, In
vestitionsgiiter, V erbrauchsgiiter usw. Da die Preis
veranderungen der Kostenfaktoren, z.B. fiir Roh
stoffe, Lohne und Gehalter, Zinsen oder auch 
Steuerveranderungen mehr oder weniger gleich
mal3ig aile Produkte eines Industriezweiges treffen, 
kann die Preisentwicklung mit Hilfe einer verhaltnis
mal3ig geringen Anzahl von qualitatsmal3ig gleich
bleibenden Produkten ausreichend richtig. wieder-



gegeben werden. Preisfeststellungen fiir einen Stich
tag sind auBerdem Ieichter und schneller zu treffen 
als Produktionsfeststellungen fiir einen ganzen Mo
nat. Es ware daher technisch und organisatorisch 
dl,lrchaus moglich, die notwendigen Preisindex
ziffern rechtzeitig fiir die Deflationierung der Pro-

. duktionswerte bereitzustellen. 

Die V orteile dieser Fortschreibungsmethode mit 
preisbereinigten Wertreihen sind offensichtlich. Es 
werdep sowohl Qualitatsveranderungen wie ,Sorti
mentsverschi~bungen" beriichsichtigt. Auch neu 
auftretende Waren lassen sich Ieichter einbeziehen. 
Besonders bei den ,Fertigwaren" und ihren Unter
gruppen kann man durch Vergleiche mit preis
bereinigten Umsatzen (Verkaufen) der entsprechen
den Industriezweige feststellen, ob die lndexziffern 
der Bruttoproduktion ausgewahlter Waren noch der 
gesamten (Absatz)-Produktion des lndustriezweiges 
entsprechen. Die bei einer Fortschreibung mit Men
genreihen zu befiirchtenden Diskrepanzen mit den Er
gebnissen der Sozialproduktsberechnungen (zu kon
stanten Preisen) konnen bei einer Anwendung der 
zweiten Methode weitgehend vermieden werden. 

V. Die Zosammenhan~e zwischen Brutto- und 
Nettoproduktion 

Ehe man zu den "Oberlegungen des Aufbaus einer 
Indexziffer der industriellen Nettoproduktion iiber
geht, Prscheint es zweckmaBig, sich die ZusammP,n
hange zwischen Brutto- und Nettoproduktions
werten nochmals zu vergegenwartigen, vor allem 
auch im Hinblick auf die ,Nettoproduktionswerte ", 
die aus dem EWG-Industriezensus 1963 als Aus
gangsbasis zur Verfiigung stehen. 

Nettoproduktionswerte - also der Wert der Pro
duktion abziiglich der eingesetzten Fertigungs-, 
Hilfs- und Betriebsstoffe- stellen keine Werte von 
Erzeugnissen dar, sondern die Sum me der Kosten, 
die in einem Betriebe oder Unternehmen fiir die 
,eigene Leistung" an diesem Erzeugnis entstanden 
sind. Im gemeinsamen Industriezensus 1963 sind 
Nettoproduktionswerte daher auch nur fiir ,institu
tionelle" Einheiten, namlich fiir die· Unternehmen 
und fiir die ortlichen Einheiten berechnet worden. 
Dabei wurde von Bruttoproduktionswerten ausge
gangen, die dem Absatz der Unternehmen bzw. den 
Lieferungen der ortlichen Einheiten entsprachen. 

Es Jiegen also keine der ;,Gesamtproduktion ·· von 
Erzeugnissen entsprechende Nettowerte vor. Eine 
solche Nettorechnung fiir die Gesamtproduktion 
von Erzeugnissen setzte voraus, daB man die 
Kostenfaktoren der tatsachlich vorhandenen Institu
tionen kiinstlich auf gedachte ,Betriebe" aufteilt, 
die nur das gesuchte Erzeugnis herstellen, wobei jeder 
Grad von Weiterverarbeitung im eigenen (gerlach
ten) Betriebe ausgeschaltet werden miiBte. Die Auf
teilung in ,fachliche Unternehmensteile '· miiBte 
hier also auBerordentlich weit getrieben wprden und 
diirfte jedenfalls noch nicht bei den sogenannten 
,homogenen Warengruppen" haltmachen. Da solche 
Daten weder vorliegen noch zu erwarten sind, kann 
also ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen den 
bisher behandelten lndexziffern der industriellen 
Bruttoproduktion und denen der Nettoproduktion 
nicht hergestellt werden. 

Ein gewisser Annaherungsversuch, urn zu Netto
werten fiir Waren zu gelangen, ist im Industriezensus 
1963 insofern gemacht worden, als man fiir die 
kleine Zahl von 9 ausgewahlten Positionen der 
(institutionell gegliederten) NICE Nettowerte fiir 
fachlich ,reine" i)rtliche Einheiten verlangt hat. 
Davon betreffen 4 Positionen die Textilindustrie, 
bei der man ,reine" Woll- bzw. Baumwollspinne
reiPn und Webereien unterscheiden wollte. Ob man 
allPrdings die auf diese Weise gewonnenen ,Struktur
quoten" zu Recht auf die ,Gesamtproduktion" von 
Garnen und Geweben und damit auf die Kosten
struktur der vertikal kom biuierten Spinn-We bereien 
anwenden kann, die ja diese Kombination gerade im 
Hinblick auf eine Kostenersparnis vorgenommen 
haben, muB bezweifelt werden. Es kann sich hierbei 
nur urn eine Notlosung handeln, die fiir die Fort
schreibung von Nettoproduktionswerten mit Brutto
werten (der Ges~mtproduktion) in Betracht kommt. 
Diese Frage ist im Abschnitt C VIII b3 behandelt. 

Aus den "Oberlegungen iiber die Aufgaben von Pro
duktionsindexziffern im Rahmen der EWG-Tatig
keit (siehe Abschnitt B, insbesondere B IX) ergab 
sich ohnehin, daB fiir die Nettowertentwicklung 
eine Betrachtung nach Industriezweigen (und nicht 
Erzeugnissen) im Vordergrund steht. Es ist daher 
zu verschmerzen, daB vom Ausgangsmaterial her 
eine unmittelbare Verkniipfung der Produktions
indexziffern fiir Brutto- und Nettowerte nicht mog
Jich ist. 
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VI. Zum Be~riff der ,Nettoproduktion" als 
fortzuschreibende Aus~an~s~ro.Be 

a) U nter8chiedliche ,N etto-Grade" de8 Produktion8-
begriff8 

Aus den Darlegungen iiber die verschiedenen Ver
wendungszwecke von Produktionsindexziffern im 
Abschnitt B ergab sich fiir die wichtige Gruppe der 
lndexziffern der industriellen Nettoproduktion, daB 
sie die ,eigene Leistung ·' eines (institutionell abge
grenzten) Industriezweiges zeitgerecht widerspiegeln 
sollen. Der Nachweis der eigenen Leistung verlangt, 
daB vom Bruttoproduktionswert jedes Industrie
zweiges aile fremdbezogenen Waren und Leistungen 
abgezogen werden. 

Im gemeinsamen Industriezensus wurden in dieser 
Hinsicht erhoben : 

1. Wert des V erbrauchs an bezogenen Materialien : 
a) Energie (Brenn- und Treibstoffe, Elektrizitat 

und Gas); 
b) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Einbauteile. 

2. Einstandswert der verkauften Handelsware. 

3. Wert der vergebenen Lohnarbeiten. 

Der sich nach Abzug dieser Posten vom Bruttowert 
ergebende ,N ettoproduktionswert" liegt also vor. 
Er entspricht allerdings noch nicht der ,eigenen 
Leistung". denn die nicht unmittelbar im Produk
tionsprozel3 verbrauchten Materialien (z.B. Biiro
material, Reinigungsmaterial) und der Wert der 
iibrigen von anderen Stellen bezogenen Dienst
leisttingen z.B. von den Banken, den Versicherungen, 
der Post, den Transportunternehmen, aber auch die 
fiir die Werbung oc!Pr- diP Buchfiihrung oder gar fiir 
Entwic·klun!!" nd•·r Fon;chungsausgaben ,auGer 
Haus" verausgahten BPtr-age sind noch im .. ~etto
pmduktionswert.. enthalten. Zieht man aile ge
nannten , Vorleistungen anderer Betriebe" vom 
Bruttowert ab, so ergibt sich ein Nettobegriff, der
mit dem ,Beitrag zum Bruttosozialprodukt zu 
Marktpreisen '', wie er in den Volkswirtschaftlichen 
GesamtrPchnungPn verwendPt wird, iibPreinstimmt. 

I m EWC-IndustriPzensus 1963 ist auf die Erhebung 

der .,iibrigen Vorleistungt>n .. verziehtet worden. 
wei) insbesondere der Preis der Bankleistungen und 
auch der Versicherungsleistungen nur sehr schwer 
erfal3t werden kann, da er nicht als solcher in Rech
nung gestellt wird, sondern sich aus der Differ-!:'nz 
von Holl- und Habenzinsen und den ,Bankspesen .. 
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ergibt. Einheitlich festgestelltes Ausgangsmaterial 
fiir den ,Beitrag zum Sozialprodukt" liegt also auf 
Grund von EWG-Vorschriften bisher nicht vor. Es 
konnte auch wohl nur durch eine detaillierte Kosten
strukturerhebung beschafft werden. 

Methodisch kame die ,.eigene Leistung" zutreffend 
zum Ausdruck in di!:'sem Nettobegriff des ,Bei
trages zum Sozialprodukf'. der aile Doppelzahlun
gen von Vorgangen zwischen verschiedenPn institu
tionellen Einheiten ausschliel3t. Da nicht anzu
nehmen ist, daB aile Mitgliedstaaten auf Grund ihrer 
Sozialproduktsberechnungen iiber eine geniigend 
feine Unterteilung dieses Nettobegriffs nach In
dustriezweigen verfiigen, kann dieser mPthodisch 
einwandfreie Begriff Ieider noch nicht als fortzu
sehreibende Ausgangsmasse W'\riihlt und damit fiir 
die GPwichtung der Nettoproduktionsindizes der 
EWG zugrunde gelegt werden. Das ist deshalb zu 
bedauern, wei! nur die Fortschreibung dieser Aus
gangsmasse die wiederholt als wertvoll oder 
wiinschenswert bezeichnete volle Einpassung der 
Produktionsindexziffern in das System der Volks
wirtschaftlichen Gesamtrechnungen gewahrleisten 
wiirde. 

Zur Zeit kann nur von dem etwas groberen Begriff 
der ,.Nettoproduktionswerte" gemal3 EWG-Indu
striezensus ausgegangen werden. Man unterstellt da
bei, daB das Gr613enverhaltnis der lndustriezweige 
zueinander durch die ,iibrigen Vorleistungen ·· nicht 
wesentiich verschoben wird. Deutsche Untersuchun
gen auf Grund' der Kostenstrukturstatistik haben 
allerdings gezeigt, daB der Anteil dieser ii brigen 
Vorleistungen am gesamten Bruttoproduktionswert 
keinesfalls in allen Industriezweigen gleich hoch ist. 
Das Problem kann in ·Zukunft an Bedeutung ge
winnen, wenn im Zuge der fortschreitenden Koopera
tion der Betriebe immer mehr Aufgaben auf gemein
same Stellen aul3erhalb des Betriebes verlagert wer
den und damit die Masse der fremdbezogenen 
,iibrigen Vorleistungen ·· vergrol3ert wird. 

Gibt man sich in Anbetracht des nun einmal vor
handenen Ausgangsmaterials mit dem ,Nettopro
duktionsbegriff'' zufrieden, so hat man damit einen 
hinreichend genauen Ausdruck der ,eigenen 
Leistung" aller Betriebe, aus der sich - iiber einen 
gewissen Zeitraum hinweg - die Summe aller pro
duzierten verwendungsreifen Fertigwaren ergibt. 



Diese GroBe entspricht den ProduktionsvorgangPn, 
urn die es hier geht. Es wird daher davon abgeraten, 
in dem Netto-Begriff Vorgange zu beriicksichtigen, 
die der V erteilungssphare angehoren, also etwa die 
Abschreibungen abzuziehen und vom ,Nettosozial
produkt zu Marktpreisen" auszugehen. Dieser Netto
begriff wird als Dbergang zum Volkseinkommen ge
braucht, da fiir die ,Verteilung" nur die Giiter zur 
Verfiigung stehen, die nach Aufrechterhaltung des 
Kapitalbestandes einer Volkswirtschaft iibrigblei
ben. Fiir die Nettoproduktionsleistung z.B. des 
Maschinenbaus ist es aber ohne Bedeutung: welcher 
Verwendung diese Maschinen zugefiihrt werden, ob 
sie also fiir Neu-lnvestitionen oder fiir Ersatz
Investitionen verwendet werden, von der Ausfuhr 

· einmal abgesehen. • 

Auch die Verwendung eines noch weitergehenden 
Nettobegriffs, namlich des ,Nettosozialprodukts zu 
Faktorkosten", kann fiir die Ausgangsmasse eines 
Produktionsindex nicht empfohlen werden. Dieser 
Begriff zieht vom Wert der eigenen Leistungen auBer 
den Abschreibungen auch die Kostensteuern (in
direkten Steuern) ab, die der Betrieb aufbringen 
muB, gleichgiiltig ob er einen Gewinn oder Verlust 
erzielt. Dieser Nettobegriff setzt also ab, was der 
Rtaat von vornherein vom Produktionswert fiir sich 
in Anspruch nimmt und berucksichtigt nur den fiir 
die Vergutung der Produktionsfaktoren verbleiben
den Rest. Er gehort damit ebenfalls der Verteilungs
sphare an. 

Fur das Faktorkostenkonzept in der Gewichtung 
eines Nettoproduktionsindex wird haufiger ins Feld 
gefuhrt, daB hohe Verbrauchssteuern, z.B. fur 
Alkohol oder Zigaretten, den Brutto- und damit 
auch den Nettoproduktionswert der betreffenden 
lndustriezweige ungebuhrlich erhohen. Diese Steuern 
stellen aber- ebenso wie z.B. hohe Kosten fiir die 
W erbung - Kosten dar, die im V erkaufswert der 
Erzeugnisse hereingebracht werden mussen. Dabei 
kann die Hohe der Verbrauchssteuern die Markt
situation entscheidend beeinflussen. Jedenfalls wur
de sich ohne diese Steuern ein anderer Absatz und 
damit eine andere Produktion fur diese Erzeugnisse 
ergeben. Es erscheint aber nicht sinnvoll, von fik
tiven Marktverhaltnissen auszugehen. Eine Kom
promiBlosung ist, die Produktionswerte in solchen 
Fallen einmal einschlieBiich und einmal ohne dif' 
Verbrauchssteuern zu berechnen. 

Solange das gesamte System der indirekten Steuern 
innerhalb der EWG nicht vereinheitlicht ist, wird 
man ohnehin den unterschiedlichen EinfluB der 
Rteuern auf die Nettoproduktionswerte - je nach 
dem Hteuersystem - in Kauf nehmen mussen. 
In Landern mit einem kumulativen Umsatzsteuer
system verteilen sich, bei gleichem Steueraufkom
men, die indirekten Steuern auf aile Produktions
stufen und fiihren fur die einzelnen lndustriezweige 
zu anderen Produktionswerten als in Landern, in 
denen nur die Fertigwaren - dann aber mit einer 
hoheren- Umsatzsteuer belegt werden. 

Der in diesem Gutachten vertretene Grundsatz, wenn 
irgend moglich von gemeinsam erhobenen Grund
daten auszugehen, zwingt schon allein zur Ver
wendung der ,Nettoproduktionswerte" im Rinne 
des Industriezensus 1963. Dieser hat weder die Ab
schreibungen noch die indirekten Steuern erhoben, 
wei! man diese GroBen im allgemeinen nicht den 
Produktionsvorgangen zurechnet. 

b) N effoproduktionswerte und Darstellungseinh.eif 

Das Ausgangsmaterial des EWG-Zensus 1963 bietet 
zwei Moglichkeiten fiir die Fortschreibung von Netto
produktionswerten an. Es stehen einmal die Netto
werte fiir Unternehmen zur Verfiigung und damit 
fiir Industriezweige, die jeweils eine Summe von 
Unternehmen darstellen. Es sind zweitens die Netto
werte fur ortliche Einheiten vorhanden und damit 
fiir etwas and~rs abgegrenzte, aus diesen Einheiten 
zusammengesetzte Industriezweige. Wenn man bei 
dem Grundsatz dieses Gutachtens bleiben will, daB 
Vorschlage fiir den einheitlichen Aufbau von Produk
tionsindexziffern in der EWG auf den gemeinsam er
arbeiteten Unterlagen des EWG-Industriezensus 
1963 beruhen sollten, so muB man sich fiir einen der 
heiden Nettoproduktionswerte als fortzuschreibende 
Grundmasse entscheiden. 

Eine abschlieBende Empfehlung fiir die eine oder die 
andPrP <:ri>Be il-\t 1-\0 langP sehwiNig. als der GPsarnt
aufbau der Industriestatistik der EWG noch nicht 
geklart ist. Die Produktionsindexziffern sind schlieB
lich nur eines der industriestatistischen Probleme, 
und sie sollten sich dem Gesamtaufbau einfiigen. 
Wesentlich ist vor allem, ob die laufend erhobenen 
Daten uber Beschiiftigte, Umsatze, Produktion, 
Investitionen usw. fur Unternehmen oder fiir ortliche 
Einheiten bereitgestellt werden sollen, wobei natur-
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lich die Cberlegungen iiber die Produktionsindex
ziffern ihrerseits auf diese Entscheidungen zuriick
wirken konnen. 

Entschliel3t man sich, den Nettoproduktionsindex 
so aufzubauen, daB er die Nettowerte von Unter
nehmens-Industriezweigen fortschreibt, so hat das 
folgende Vorteile. Der Zusammenhang mit den 
V olkswirtschaftlichen Gesamtrec~nungen ist ge
sichert - immer vorausgesetzt, daB die Sektoren 
dort als Summe von Unternehmen gebildet werden. 
Produktivitatsbereehnungen - und zwar sowohl 
das auf den Faktor Arbeit wie auf das Kapital be
zogene Nettoproduktionsergebnis - werden er
leichtert, wenn diese Bezugsgr613en nach Unter
nehmen vorliegen, was vor allem fiir den Kapital
stock zutreffen wird. Auch aile iibrigen im Abschnitt 
B XI zusammengefal3ten Verwendungszwecke, vor 
all em die Konjunkturbeobachtung, lassen sich durch
aus sinnvoll fiir U nternehmens-Industriezweige 
d urchfiihren. 

Das Votum fiir das Unternehmen bringt aber auch 
Nachteile mit sich. Regionale Unterteilungen inner
halb der Mitgliedstaaten sind schwierig. Die Fort
schreibung der Nettowerte von Unternehmenssum
men mit den Bruttowerten von Waren, die als Be
helfslosung verwendet werden mull, ist ebenfalls 
schwierig. Da die Unternehmen nach dem Schwer
punkt ihrer Produktion einem Industriezweig als 
Ganzes zugewiesen werden miisseri, werden vor 
allem die horizontal oder vertikal kombinierten 
Cnternehmen ,Jremde ·' Erzeugnisse mit sich ziehen, 
z.B. eine Maschinenfabrik, die auch Lastkraftwagen 
herstellt. Produktionsergebnisse fiir Unternehmen 
k6nnen also nicht mit Produktgruppen (aus ,homo
genen" Waren) gleichgesetzt werden. Diese Diskre
panz wird noch zunehmend vergr613ert durch die 
Tendenz, daB Unternehmen ihr Produktionspro
gramm bewul3t erweitern. Als Beispiel seien Unter
nehmen der Eisen- und Metallverarbeitung ge
nannt, die konkurrierende Produkte aus Kunststoff 
ins eigene Fabrikationsprogramm iibernehmen. 

Entschlie13t man sich andererseits, die Nettowerte 
fiir Industriezweige fortzuschreiben, die aus ort
lichen Einheiten zusammengesetzt sind, so tauscht 
man wenig V orteile ein. Detailliertere regionale 
Unterteilungen waren zu erreichen. Die mangelnde 

IO.t. 

Homogenitat des Produktionsprogramms wird zwar 
etwas gemildert, wenn ortliche Zweigniederlassun
gen eines Unternehmens ihrem eigenen Schwerpunkt 
nach eingeordnet werden konnen. Die grol3en und 
wi'chtigen Kombinationen, vor allem im Bereich 
Kohle - Eisen - Stahl - Maschinenbau oder Kohle -
Mineralol- Chemie oder im Textilbereich finden sich 

aber auch in den ortlichen Einheiten wieder. Der 
Zusammenhang mit den Rozialproduktsberechnun
gen wird gelost - immer vorausgesetzt, daB diese 
auf Unternehmensbereichen aufbauen. Die iibrigen 
Aufgaben, vor allem die laufende Konjunktur
beobachtung, liel3en sich selbstverstandlich auch fiir 
Industriezweige durchfiihren, die aus ortlichen Ein
heiten gebildet sind. 

Die vorstehenden Cberlegungen scheinen dafiir zu 
sprechen, daB das Unternehmenskonzept die bes
seren Verwendungsmoglichkeiten fiir Nettoproduk
tionsindexziffern bietet. Es sei aber nochmals be
tout, daB diese Untersuchung iiber Produktions
indexziffern nicht den allgemeinen Entscheidungen 
iiber die in der EWG-Industriestatistik zu verwen
denden Darstellungseinheiten vorgreifen soli. Bis
her stehen nur ,Unternehmen" und ,ortliche Ein
heiten"' zur Auswahl. Sollte in Zukunft - aus 
mancherlei Grunden- fiir die Darstellung produk
tionswirtschaftlicher oder -technischer Zusammen
hange z.B. fiir Input-Output-Tabellen, auf ,fach
liche Unternehmensteile" vor allem im Sinne von 
,kind of activity·· Einheiten, also nicht als fach
licher Teil einer ortlichen Einheit ( = establishment) 
iibergegangen werden, so stiinden Nettowerte fiir 
.. Branchen ·· zur Verfiigung, die aus den Produzen
ten hornogf•ner Warengruppen gebildet wiiren. Die
sen Weg geht im Prinzip z.B. der franzosische Pro
duktionsindex. Die ,ortlichen Einheiten" miil3ten 
dann wohl, urn das Programm nicht zu iiberlasten, 
an Bedeutung zuriicktreten. Es kann hier nicht auf 
die vielen noch ungelosten Fragen der Abgrenzung 
und Erhebung solcher ,fachlichen" Darstellungs
einheiten eingegangen werden. Lagen Nettowerte 
dieser Art vor, so ware ihre behelfsmal3ige Fortschrei
bung mit den Bruttoproduktionswerten von Waren 
sehr erleichtert. Ob allerdings die ganze Sektoren
einteilung und Unterteilung der Volkswirtschaft
lichen Gesamtrechnungen einschl. der lnvestitions
und Finanzierungsrechnungen vorn Unternehmen 
gelost und auf diese Einheit umgestellt werden kann, 
mull bezweifelt werden. 



Fiir den Augenblick bleibt also nur die Wahl zwischen 
Unternehmen und ortlichen Einheiten als Grund
lage der fortzuschreibenden Ausgangsmasse fiir 
einen Index der industriellen Nettoproduktion. 
Welchem Konzept der Vorzug zu geben ist, hangt 
vom Gesamtaufbau nicht nur der Industriesta
tistik, sondern des gesamten sich in den Volkswirt
schaftlichen Gesamtrechnungen niederschlagenden 
Aufbaus des Gesamtbildes des Wirtschaftsablaufs a b. 

VII. Probleme der Gruppi,erun~ fiir Index-
ziffern der industriellen Nettoproduktion 

Aus allen Dberlegungen zu den lndexziffern der in
dustriellen Nettoproduktion geht eindeutig hervor, 
daB bier stets die Nettoleistungen industrieller 
Einheiten institutioneller Art zu gruppieren sind. 
Gebraucht wird also eine Systematik der Industrie
zweige und keine W arensystematik. Diese Syste
matik der Industriezweige liegt in der NICE vor. 
die fiir den lndustriezensus 1963 verwendet wurde. 
Aus den NICE-Gruppen ware also ein fiir die Pro
duktionsindexziffern ausreichendes Schema von In
dustriezweigen abzuleiten. 

' 
Es stellt sich die Frage, ob dariiber hinaus zusatz-
liche Zusammenfassungen von Industriezweigen vor
genommen werden konnen. GeRueht wird oft eine 
Gruppierung nach Produktionsmittel-, Investitions
giiter- und Verbrauchsgiiterindustrien, vor allem 
auch wegen des V ergleichs mit der nur institutionell 
gegliederten Auftragseingangs- oder Auftragsbe
standsstatistik. Die Zahl der lndustriezweige, die 
als Ganzes eindeutig einer dieser nach dem Verwen
dungszweck der Produkte gebildeten Gruppen zu
gewiesen werden kann, ist gering. Ein Htudium der 
Input-Output-Tabellen, die schon auf Produktgrup
pen und nicht auf das unhomogene Produktions
sortiment ganzer Industriezweige abgestellt sind. 
zeigt, daB die Waren einer ,,Branche" durchauR 
verschiedenen Verwendungszwecken zugeordnet 
werden miissen. Als Beispiele seien nur die ,elektro
technische Industrie"", die ,Automobilindustrie" 
oder die ,Chemische I ndustrie" erwahnt. die aile 
gleichzeitig lnvestitionsgiiter und Verbrauchsgiiter 
oder Produktionsmittel und Verbrauchsg\iter er
zeugen. Bei einer schwerpunktsmaBigen ZuWeisung 
z.B. der elektrotechnischen und der Automobil
lndustrie zu den lnvestitionsgiiterindustrien wiirde 
das starke Anwachsen der Elektrohaushaltsgerate 

oder der Personenkraftwagen fiir private Zweckf' 
falschlich als eine ,Investitionsgiiterkonjunktur ·· 
nachgewiesen Werden, wahrend die Impulse nicht 
von der Nachfrage der Investoren, sondern von der 
privaten Nachfrage ausgegangen sind. 

Schon die Gruppierung einzelner Waren nach dem 
Verwendungszweck bietet, wie friiher gesagt (Ab
schnitt C III c) Schwierigkeiten genug. Hie sind 
aber relativ klein gegeniiber df'm Versuch. ganze In
dustriezweige der XICE einem einzigen Verwen
dungszweck zuzuordnen. Es wird daher davon ab
geraten, die lndexziffern der industriellen Xetto- . 
produktion (fiir Industriezweige) nach Verwendungs
zweckgruppen der Produkte zu gruppieren. Die ge
wiinschten Aussagen. woher die Impulse der Kon

junktur kommen, konnen besser mit den Brutto
produktionsindizeR fiir InvestitionR- und \' erhrauehs
giiter gemaeht werden. Fiir die Auftragseingange 
vermittelt auch ein Studium der Zahlen in der NICE
Gruppierung ein ausreiehendes Bild. Eine Zusam
menfassung, die, wie dargelegt, irrefiihren kann. 
sollte vermieden werden. 

VIII. Gewichtun~ und Fortschreibun~sreihen 
eines Nettoproduktionsindex 

a) Ausgangsmasse und Gewichtung der Industrie-
zweige 

Es ist im Absehnitt C IV dargelegt worden, daB man 
sich entscheiden muB, ob man die Xettoproduktions
werte fur aus Unternehmen gebildete Industrie
zweige oder auf der Grundlage der ortlichen Ein
heiten gewonnenen Xettowerte fortschreiben will. 
Wenn man den Arbeitsaufwand verantworten will. 
ware natiirlich auch beides moglich. Mit dieser Ent
scheidung ist die Ausgangsmasse definiert und damit 
auch die ,Gewichte ", die den einzelnen Industrie
zweigen innerhalb der Produktionsindexziffer zu
kommen. Es sind dies die Anteile jedes Industrie
zweiges am gesamten Nettoproduktionswert der 
Industrie. 

Es sei bier daran erinnert, daB aile Qualitatsverbes
serungen bei einem einzelnen Produkt oder durch 
Dbergang zu den qualitatsmaBig hoheren Produkten 
innerhalb der Erzeugnisse eines Industriezweiges 
als Zuwachs des Nettoproduktionswertes zum Aus
druck kommen, wenn man die vollstandigen Netto
produktionswerte (zu konstanten Preisen) zweier 

w.-> 



Zeitpunkte miteinander vergleichen wiirde. Die 
Qualitat erscheint hier- wie es sein muB- deutlich 
als Teil der Mengenkomponente. Es muB also darauf 
geachtet werden, daB die Wahl der Fortschreibungs
reihen fiir die Nettowerte diesen Sachverhalt be
riicksichtigt. Sollte dies nicht erreichbar sein, so muB 
man sich bei der Interpretation der Ergebnisse et
waiger Mangel bewuBt sein. 

b) Die Art der Forfschreibungsreihen 

I. Forfschreibung mit N etfowerfen 

Es liegt auf der Hand, daB man Nettoproduktions
werte am besten mit Reihen fortschreibt. die ihrer
seits die Entwieklung von Nettowerten zum lnhalt 
haben. Theor·pti~·wh winl daherdiP f-mgPnannte .. GPary
Former· empfohlen, die darauf beruht. daB man 
die ,Output"-Werte und diP . .lnput"-Werte fur 
jeden Industriezweig getrennt fortsehreibt und aus 
der Differenz dieser heiden Reihen die Entwicklung 
des Nettowertes ableiten kann. Diese theoretisch 
eleganteste Losung stoBt jedoch auf so groBe prak
tische Schwierigkeiten, daB sie so gut wie nirgends 
angewendet wird. Eine der zwingenden Voraus
setzungen ist eine laufende Erfassung der lnput
Erzeugnisse. Da im EWG-Programm sicherlich die 
laufende, d.h. monatliche oder vierteljahrliche Sta
tistik des ,Output", also des Produktionsausstolles 
als Konjunkturindikator eine erheblich hohere Prio
ritat genieBen wird als eine entsprechende ,Input·~ 
Statistik der W areneinkaufe oder des W arenver
brauchs, erscheint es zur Zeit utopisch, an EWG
Produktionsindizes nach der Geary-Forme) zu den
ken. Erfahrungen haben iiberdies gezeigt, daf3 es. 
selbst wenn diese Reihen vorliegen, sehr schwierig 
ist, WarenausstoB und Materialeinsatz fiir relativ 
kurze Zeitraume periodengerecht abzugrenzen. 

2. Oberblick uber die moglichen Ersatzreihen 

Wenn es nicht moglich ist, Nettowerte unmittelbar 
mit Nettowerten fortzuschreiben, so bleibt nur der 
Ausweg, Ersatzreihen zu verwenden, von denen man 
annimmt, daB sie sich parallel zur Nettoproduktions
entwicklung verandern. Hierfiir kommen die folgen
den Moglichkeiten in Betracht : 

a) Bruttoproduktionsdaten: 
(i) Mengenreihen des BruttoausstoBes von Gii

tern: 
(ii) preisbereinigte Werte des Bruttogiiteraus

stoBes; 
(iii) preisbereinigte Umsatze. 
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b) Daten des W areneinsatzes: 
(i) Mengen des Rohstoffverbrauchs; 

(ii) preisbereinigte Werte des Rohstoffver
brauchs. 

c) Einzelelemente des Nettowertes: 
(i) Leistung des Faktors Arbeit, ausgedriickt in: 

geleisteten Arbeitsstunden; 
Zahl der Beschiiftigten; 
von Tariferhohungen bereinigter Lohn- und 
Gehaltssumme. 

(ii) LeistungdesFaktorsKapital,ausgedriicktin: 
geleisteten Maschinenstunden (z.B. Spin
deln, Webstiihle); 
Energieverbrauch. 

Allen diesen Ersatzreihen ist gemeinsam, daB man 
iiber sehr kurze Zeitraume hinweg - also etwa von 
Monat zu Monat- mit einem gewissen Recht unter
stellen darf, daB sich ihre Relationen zum gesuchten 
Nettowert praktisch nicht iindern. Man unterstellt 
also, daB die ,Nettoquote" am Bruttoproduktions
wert kurzfristig die gleiche bleibt, daB man aus der 
gleichen Rohstoffmenge kurzfristig das gleiche pro
duziert und die Relation W areneinsatz zum Netto
wert konstant bleibt, daB die geleisteten Arbeits
stunden dem erzielten Produkt parallel verlaufen 
usw. Kurzfristig ist diese Annahme vertretbar, aber 
die RationalisierungsmaBnahmen, die aile auf eine 
Anderung dieser als fest unterstellten Quoten hinaus
laufen, gehen unaufh()rlich weiter und miissen iiber 
kurz oder lang zu Abweichungen der gewahlten In
dikatoren von der gesuchten Nettoproduktions
entwicklung fiihren. Blieben aile genannten Rela
tionen wirklich stabil, "so gabe es keinen Produktivi
tatsfortschritt. 

Dieser Tatsache muB man sich bewuBt sein und ver
suchen, in moglichst kurzen Zeitraumen durch Neu
erhebungen des Nettoproduktionswertes festzustel
len, ob und wieweit sich die behelfsmaBige Fort
schreibung mit ihren unvermeidlichen Mangeln von 
den tatsachlichen Werten entfernt hat. Ob man hier
zu jahrliche Nettoproduktionserhebungen braucht 
oder mit 2- oder 4-jahrlichen Abstanden auskommt, 
soil hier nicht erortert werden. 

3. Fortschreibung mit Bruttoproduktionsdaten 

Jede Fortschreibung des Nettoproduktionswertes 
mit Bruttoproduktionsdaten unterstellt, daB der 
Anteil des Nettoproduktionswertes (zu konstanten 
Preisen) am Bruttoproduktionswert (zu konstanten 



Preisen) unverandert bleibt. Die Fortschreibungs
reihen miissen also die Wertentwicklung (zu kon
stanten Preisen) zutreffend widerspiegeln. 

Der hier fortzuschreibende Bruttoproduktionswert 
(auf den gedanklich dann die aus dem Zensus oder 
aus anderen Erhebungen gewonnene Nettoquote 
anzulegen ist) stellt - wenn man von den Unter
nehmen fiir die Nettowertberechnung ausgeht -
den Wert der zum Absatz bestimmten Produktion 
dar. Diese GroBe miiBte also mit Reihen fortgeschrie
hPn werden, die sich nicht- wie bei den nach Waren 
gegliederten Bruttoproduktionsindizes - auf die 
.,Gesamtproduktion". sondern auf die zum Absatz 
bestimmte Produktion beziehen. Fiir die ,Fertig
waren" bedeutet dies keinen Unterschied, aber fiir 
aile Vorprodukte und Halbwaren miiBten Angaben 
iiber die zum Absatz bestimmte Produktion laufend 
fiir Fortschreibungszwecke beschafft werden. 

Liegen diese Daten nicht vor oder sind sie zeitlich 
nicht so schnell zu beschaffen wie die Angaben iiber 
die ,Gesamtproduktion". so kann man auch die 
Entwicklung der ,Gesamtproduktion" als MaBstab 
fiir die Entwicklung des Bruttoproduktionswertes 
der Unternehmen verwenden. Geschieht das. so 
macht man die zusatzliche Unterstellung, daB die 
Relation zwischen der ,Gesamtproduktion' · und 
der ,zum Absatz bestimmten Produktion·· einer 
Ware sich kurzfristig nicht verandert. Damit fiihrt 
man ein zusatzliches Unsicherheitselement in die 
Berechnungen ein. 

~ollte man sich nicht fiir das Unternehmenskonzept, 
sondern fiir die ortlichen Einheiten entscheiden. 
so miiBten logischerweise die ,Lieferungen" dieser 
ortlichen Einheiten an andere Unternehmen und an 
andere ortliche Niederlassungen des eigenen Unter
nehmens laufend fiir Fortschreibungszwecke erfaBt 
werden. Zur Vereinfachung wird zukiinftig nur das 
Unternehmenskonzept behandelt werden, denn die 
methodischen Folgerungen bei einer Anwendung des 
Konzepts der Industriezweige aus ortlichen Ein
heiten lassen sich verhiiltnismaBig Ieicht ziehen. 

Das Problem, wie die Bruttoproduktion (als Ersatz 
fiir die Nettoproduktion) eines Industriezweiges 
durch ausgewahlte Reihen iiber die Bruttoproduk
tion von Waren reprasentiert werden kann, wird 
weiter unten im Abschnitt VIII c behandelt. 

Die Schwierigkeiten und Ungenauigkeiten, die sich 
bei der Verwendung von Mengenreihen der Brutto
produktion fiir eine richtige Fortschreibung der 
Produktionswerte ergeben, sind bereits ausreichend 
im Zusammenhang mit den Indexziffern der in
dustriellen Bruttoproduktion im Abschnitt C IV dl 
behandelt worden, so daB hier ein Hinweis auf diese 
Darlegungen geniigt. 

Die im gleichen Abschnitt C IV d unter 2 erorterten 
Vorteile einer Fortschreibung mit preisbereinigten 
Bruttoproduktionswerten gelten im Hinblick auf die 
Nettowertfortschreibung in erhohtem MaBe. In 
allen Industriezweigen mit sehr vielfaltigen Pro
duktionsprogrammen oder bei denen angenommen 
werden kann, daB schnelle technische Fortschritte 
zu Qualitatsanderungen fiihren, ist es ratsam, mit 
Wertreihen und nicht mit Mengenreihen zu arbeiten. 

Die Nettowerte von Industriezweigen konnen auch 
mit Hilfe der preisbereinigten Umsatze dieses In
dustriezweiges fortgeschrieben werden. Bei der Ver
wendung der Umsatze ist man sicher, daB man das 
gesamte Produktionsprogramm des Industriezweiges 
erfaBt. Das ist besonders wichtig in Industriezwei
gen, in denen Mengenreihen fiir gleichartige Pro
dukte nicht ausreichend reprasentativ sind oder 
auch mit dem modisch oder technisch bedingten 
Auftreten neuer Waren in groBerem Umfang zu 
rechnen ist. Auch dieses Verfahren hat seine Schwie
rigkeiten, denn es miiBten Lagerveranderungen aus
geschaltet oder - falls dies nicht moglich ist -
ignoriert werden. DaB entsprechende Erzeugerpreis
indizes rechtzeitig zur Verfiigung stehen miissen, 
wurde schon friiher erwahnt. 

Eine Fortschreibung mit den hier erwahnten Reihen 
der Bruttoproduktion ist nur in Industriezweigen 
mit kurzen Produktionsperioden zu empfehlen. Nur 
in diesem Fall kann der angestrebte rechtzeitige 
Nachweis der Aktivitat der Produktionsfaktoren 
erbracht werden, der fiir die Verwendung der Netto
wert-Indexziffer fiir die Beobachtung der Konjunk
tur in den einze\nen Industriezweigen unerlal31ich 
ist. 

4. Fortschreibung mit Daten des Wareneinsatzes 

In Fallen, in denen das produzierte Warensortiment 
sehr vielfaltig, die Zahl der verwendeten Rohstoffe 
aber klein und homogen ist, kann es zweckmaBig 
sein, anstelle der Bruttoproduktion die eingesetzten 
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Rohstoffe laufend zu erheben und von der Annahme 
auszugehen, daf3 sich Nettowert und Materialeinsatz 
parallel entwickeln. Der Rohstoffverbrauch kann in 
Mengen oder preisbereinigten Werten erfaf3t werden, 
je nachdem werden Qualitatsverschiebungen be
riicksichtigt oder nicht beachtet. Ein Beispiel bier
fur ist der deutsche ~ ettoproduktionsindex fiir die 
Textilindustrie. 

Die Verwendung von Reihen des Rohstoffeinsatzes 
sichert ferner den zeitnahen Nachweis der wirt
schaftlichen Aktivitat. 

5. Fortschreibungmit Elementendes Nettoproduktions-
wertes 

Als praktisch wichtigste Fortschreibungsreihe kom
men bier die geleisteten Arbeitsstunden (oder ge
gebenenfalls Arbeiterstunden) in Betracht, die den 
Beitrag des Faktors Arbeit zum Nettowert re
prasentieren. Ihre Verwendung empfiehlt sich in 
allen Industriezweigen mit einer langeren Produk
tionsperiode, z.B. im Schiffbau und in der Bau
industrie. Hier geben die geleisteten Arbeitsstunden 
ein zeitnahes Bild dt'r wirtschaftlichen Aktivitat. In 
der BauindustriP ist ii berdies die Messung des 
,fertigen ProduktPs ·· in Mengenausdriicken sehr 
schwierig. Die Umsiitze als Behelf entsprechen aber 
schlecht dem zeitlichen Ablauf des Baugeschehens. 

Die geleisteten Arbeiterstunden mussen aber bei 
steigender Produktivitat sehr bald ein zu niedriges 
Produktionsergebnis nachweisen. Dieser Situation 
kann man entgegenwirken, indem man preisbe
reinigte Umsatze je Arbeiterstunde zumindest jahr
lich berechnet und dam it ,Produktivitatsfaktoren ·' 
gewinnt, die man - auf die Monate verteilt - zur 
Korrektur der mit Hilfe der Arbeitsstunden gefun
denen Nettoentwicklung verwenden kann. Unter der 
Annahme einer weiter steigenden Produktivitat 
lassen sich solche Produktivitatsfaktoren auch vor
ausschauend einbauen. 

Der Faktor Arbeitskraft kann - falls man mit einer 
gleichbleibenden Zahl von geleisteten Stunden (ein
schlief3lich der Dberstunden !) je Arbeitskraft rech
nen darf, auch durch die Zahl der Beschaftigten 
reprasentiert werden. Dies ist auf aile Faile ein sehr 
viel roherer Maf3stab als die geleisteten Arbeits
stunden. Ist die Lohn- und Gehaltssumme bekannt, 
die Arbeitsstunden aber nicht, so kann auch sie als 
Ersatzreihe herangezogen werden, vorausgesetzt, 
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daf3 es gelingt, Tariflohnerhohungen auszuschalten. 
also eine Lohnsumme auf konstante Lohnsatze zu 
reduzieren. Vorzuziehen sind auf jeden Fall die 
geleisteten Arbeitsstunden. 

Andere, an die Leistung des Faktors Kapital an
kniipfende Ersatzreihen werden praktisch kaum 
verwendet. Die ,Maschinenstunden ·· sind nur in 
wenigen Fallen ein adaquater Maf3stab der Produk
tionsleistung. Auch der Energieverbrauch, der mog
licherweise die Maschinenleistung widerspiegeln 
konnte, wird kaum benutzt. 

c) Die Reprasentanz der Fortschreibungsreihen und 
die Gewichtung innerhalb der lndustriezweige 

Eine Gewichtung der Fortschreibungsreihen inner
halb der Industriezweige ist immer dann erforder
lich, wenn die Fortschreibungsreihe nicht schon von 
sich aus die Gesamtheit der Brutto- oder Netto
produktion eines Industriezweiges reprasentiert, wie 
das z.B. bei Umsatzreihen oder geleisteten Arbeits
stunden der Fall ist. Vor allem erfordert also jede 
Fortschreibung mit Ausstof3-Mengenreihen - oder 
analog mit Rohstoff-Mengenreihen - eine Ge
wichtung. 

Die Fortschreibung des Bruttoproduktionswertes der 
aus Unternehmen gebildeten Industriezweige er
fordert zunachst eine Aufteilung des Absatzes oder 
der ,zum Absatz bestimmten Produktion" jedes 
einzelnen Industriezweiges nach Waren. Ein solcher 
Nachweis ist im Gemeinsamen Industriezensus nicht 
vorgesehen. Es ware nur denkbar, nachtraglich die 
gemeinsame Liste der Erzeugnisse fiir den Nachweis 
der Gesamtproduktion nach ihrer ,industriellen Her
kunft ,. aufzuteilen. Sehr viel ware damit auch nicht 
erreicht, da ja nicht die ,Gesamtproduktion ", 
sondern die ,zum Absatz bestimmte Produktion" 
in warenmaf3iger Aufteilung nach Industriezweigen 
gebraucht wird. Auf gemeinsam vorhandenes, ein
heitliches Ausgangsmaterial wird man sich also his 
auf weiteres nicht stiitzen konnen. Beim Aufbau 
einer gemeinsamen industrieilen Produktionssta
tistik fiir die EWG soilte aber der Nachweis der 
Produkte nach Industriezweigen (aus Unternehmen 
bzw. aus ortlichen Einheiten gebildet) als Grundlage 
fiir Produktionsindexziffern nicht vergessen werden. 

Nehmen wir an, daf3 hierfiir hinreichend brauchbares 
Material aus nationalen Quellen vorliegt, so ware zu 
priifen, welche Waren oder Warengruppen eine 



wichtige Rolle im Produktionsprogramm der Indus
triezweige spielen und deshalb fiir Fortschreibungs
zwecke geeignet waren. Die Auswahl laBt sich am 
besten treffen, wenn es gelingt, die gesamte zum 
Absatz bestimmte Produktion eines lndustriezweiges 
nach Erzeugnisgruppen aufzuteilen und dann fiir jede 
Erzeugnisgruppe eine oder mehrere reprasentative 
Mengenreihen zu finden. Diese Reihen miiBten dann 
das Gewicht ihrer Erzeugnisgruppe bekommen. Die 
Gewichte der Erzeugnisgruppen sind dabei als pro
zentuale Anteile dieser Erzeugnisgruppe am Brutto
produktionswert des lndustriezweiges zu verstehen. 

Besitzt man nur Daten fiir eine Auswahl von Pro
dukten- etwa nur fiir diP dPr .,Gesamtproduktions
Liste"- so wird man sich mit einem groberen Ver
fahren zufriedengeben miissen. Man muB dann un
terstellen, daB die nicht bekannten Waren die gleiche 
Produktionsentwicklung haben wie die bekannten 
Erzeugnisse und daraus das Recht ableiten, die 
Bruttoproduktion des lndustriezweiges nur mit 
Hilfe des Gewichts der bekannten Waren prozentual 
aufzuteilen. 

Es muB bier die Frage aufgeworfen werden, ob es 
zulassig ist, die Gewichte der Industriezweige, die ja 
auf Nettoproduktionswerten beruhen, mit den aus 
der Bruttoproduktion abgeleiteten Gewichten fiir 
die einzelnen Fortschreibungsreihen zu unterteilen. 
GewiB ware es richtiger, alle abgesetzten Waren auf 
ihren Nettowert zu reduzieren. Die Sumnw dieser 
~ettowerte ergabe dann den Nettoproduktionswert 
des Industriezweiges. Die Feststellung von Netto
produktionswerten fiir Erzeugnisgruppen wirft alle 
Probleme der Erhebungen fiir ,,fachliche Unter
nehmensteile" auf. J edenfalls hat das EWG-Zensus
programm solche Feststellungen bisher nicht vor
gesehen. 

Eine beliebte Ersatzlosung besteht darin, daB man 
die fiir sogenannte ,reine Betriebe", d.h. solche, die 
nur Erzeugnisse einer eng umgrenzten WarengruppP 
herstellen, institutionell gewonnenen Nettowerte auf 
die W arengruppe ii bertriigt. Dieses V erfahren unter
stellt also, daB die Kostenstruktur fiir die gleiche 
Ware in den ,rein en Betrie ben" die gleiche ist wie 
in Betrieben mit einem vielfaltigen Produktions
programm. Ob diese Annahme fiir vertikal kombi
nierte Unternehmen berechtigt ist, muB sehr be
zweifelt werden. Es kommt hinzu, daB es nicht Ieicht 
ist, fiir aile Erzeugnisse ,reine BetriebP" zu finden, 

man denke z.B. nur an die eng verzahnte Produktion 
in der Chemischen Industrie mit ihren Nebenproduk
ten, die sogleich wieder weiterverarbeitet werden. 
Fur den deutschen Produktionsindex wurden schon 
Betriebe als , ,rein'' • betrachtet, wenn 70% ihrer 
Bruttoproduktion auf das gesuchte Erzeugnis ent
fielen. Die Basis fur die Berechnung von Xettoquoten 
fur Waren mit Hilfe der Quoten der ,.reinen Be
triebe" ist auf alle Falle recht schwach und kann nur 
zu grohen :Naherungslosungen fiihren. Es wurde sich 
daher der Versuch Piner Priifung lohnen. ob das 
einfachere Verfahren auf der Basis der warenmaBig 
aufgeteilten Bruttoproduktionswerte zu nennens
wert anderen Ergebnissen fur die Entwicklung der 
Nettoproduktion des Industriezweiges fiihrt als der 
theoretisch zwar bessere, aher mit vielen Schwierig
keiten verbundenP Weg iiher die Nettowerte dPr 
,reinen BetriPbP ... 

Die weiter oben fiir notwendig erklarte Aufteilung 
des Produktionsprogramms der einzelnen IndustriP
zweige nach \Varpn kann, wenn man diese lndustrie
zweige aus Unternehmen hildet, durchaus dazu 
fiihren, daB das gleiche Produkt in verschiedenen 
Industriezweigen auftritt. ,J e feiner die Gliederung 
nach lndustriezweigen ist, desto haufiger wird dies 
vorkommen. Genannt sei ein Beispiel. Fiir die che
mische Weiterverarbeitung wichtige Gase kiinnen 
sowohl in den KokPrPiPn. in dPr Mineralolverarhei
tung, in den stadtischen Gaswerken oder in ChP
mischen Fahriken gewonnen werden. t-lie konnen 
daher - je nach der ::-ltruktur und dem ::-lchwer
punkt der Unternehmen - in den Produktions
werten des Bergbaus, der Eisen- und Stahlindustrie, 
der Mineralolindustrie, der Energieversorgung oder 
der Chemischen lndustrie erscheinen. Ein einfacherps 
Beispiel ist die Produktion von Lastkraftwagen, diP 
teils aus der Automobilindustrie, teils aber auch aus 
Maschinenfabriken stammen (z.B. Krupp). Die fur 
Erzeugnisse nachgewiesene Produktionsstatistik 
geht iiber die ,industrielle Herkunft" im allge
meinen hinweg und weist nur eine einzigP Reihe fiir 
das gleiche Erzeugnis aus. Benutzt man diese Reihe 
fiir die Fortschreibung der Xettowerte desjenigen 
Industriezweiges, aus dem das Erzeugnis hauptsach
lich stammt, so sind die daraufbasierenden ,Gewich
te'' dem untersuchte~ Industriezweig nicht adaquat. 

Wenn ein solches, aus mehreren Industriezweigen 
stammendes Erzeugnis in einigen dieser Zweige so 
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wichtig ist, daf3 es zur Reprasentation des Produk
tionswertes gebraucht wird, so bleibt wohl kein 
anderer Weg, als getrennte Fortschreibungsreihen 

zu erheben. Man sollte jedenfalls nicht voraussetzen. 
daf3 sich das gleiche Produkt in allen beteiligten 
Industriezweigen gleichmaf3ig entwickelt hat. Dem 
Vordringen der Mineralt'llindustrie ware man damit 
z.B. nicht gerecht geworden. 

Zusammenfassend laf3t sich sagen, daf3 die Auswahl 
der geeigneten Mengenreihen fiir die Fortschreibung 
von Nettoproduktionswerten eine Fiille theore
tischer Probleme und praktischer :-;ehwierigkeiten 
aufwirft, die mit mehr oder weniger groben Be
helfslosungen iibPrwunden werden miissen. :\Ian 
darf dahPr von den so konstruierten Xettoproduk
tionsindexziffern keine iibergrof3e Zuverliissigkeit 
erwarten. Es ware sogar der Gedanke zu erwiigen 
- er ist sieher allen traditionellen I ndexreeh1wm ein 
Dorn im Auge -, ob man sieh nicht Iieber daraufkon
zentrieren sollte, zeitnahe monatliche Umsatze fiir 
Industriezweige zu erhalten und geeignete Erzeuger
preisindizes fiir die Preisbereinigung dieser Werte zu 
hPrechnen. Dann bliPlw im1· diP l'ntPrstpllung. daB 
sieh iiber kurze Zeitraunw diP XettoquotP nicht 
andert, a her aile Problenw dPr .. RPpriisPntanz .. 
fielen weg, da die emsatze automatisch das gPsamtP 
noch so vielfiiltige Warensortiment einsehlie131ieh 
npu aufgetretener oder nwngenmal3ig nieht meG
barer Waren umfassen und QualitatsveriindPrungen 
besser beriicksichtigen als dies jP mit :\Iengenreihen 
geschehen kann. 

IX. Einige aile Produktionsindexziffern 
betreffenden Probleme 

In dPn folgPJHIPn Abschnitten sollen kurz einige 
Fragen er6rtert werden, die in den eingangs er
wahnten Verhandlungen bei der Europaischen :-;ta
tistikerkonferenz in Genf einen verhaltnismaf3ig 
breiten Raum eingenommen haben. Das lag aller
dings wohl hauptsachlich daran, daf3 man den Ver
gleich der in den Liindern angewandten Methoden 
anstrebte. 

a) Der von den Produktionsinde.rziffern abzudeckende 
W irtschaftsbereich 

Fiir diese Frage sind in der EWG die W eichen bereits 
durch den gemeinsamen Industriezensus gestellt 
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worden. Die NICE definiert die IndustriezweigP. 
deren Produktion mit lndexziffern fortgeschriebPn 
werden sollte. Fiir die EWG muf3 m.E. angestrebt 
werden, daf3 aile Mitgliedstaaten Indexziffern fiir 
aile einbezogenen lndustriezweige berechnen. Das 
Verfahren, daf3 das eine oder andere Landaus ~IangPI 
an Fortschreibungsreihen unvollstandige Indexzif
fern z.B. ohne die Nahrungsmittelindustrie oder ohne 
das Baugewerbe berechnet, wiirde jede Zusammen
fassung und jeden Vergleich zunichte machen. Schon 
die heiden als Beispiel genannten lndustriezweige 
konnen in den einzelnen Landern ein sPhr unter
schiedliches Gewicht haben, so daf3 unvollstandige 
lndexziffern sehr versehiedene Aussagen iiber diP 
gesamte lndustrieproduktion des Landes geben 
wiirden. 

Fiir aile naeh Waren zu gliedernden Produktions
indexziffern wird in Zukunft die X IPRO den Rahmen 
liefern. Sie ist ohnehin auf den gleichen institutionel
len Bereich abgestellt wie die NICE. Im iibrigen 
wird man abwarten miissen, in welcher Auswahl 
oder in welcher Zusammenfassung die XIPRO fiir 
laufende, also kurzfristige Produktionsmeldungen 
angewendet werden wird. Bei den diesbeziiglichen 
Entscheidungen sollten die in dieser Untersuchung 
herausgearbeiteten Bediirfnisse fiir die Produktions
indexziffern beriicksichtigt werden. 

Die Frage, his zu welcher Gr6f3e die Unternehmen 
oder ortlichen Betriebe in die Produktionsmeldungen 
einzubeziehen sind, wird sich nach den allgemeinen 
Entscheidungen iiber die Industriestatistik richten 
miissen. Sie kann nicht von den Produktionsindex
ziffern her entschieden werden, denn diese komwn 
gegebenenfalls in groberer oder feinerer Form be
rechnet werden. 

b) Die Berechnungsformeln 

Es geht hier nicht- wie es in Genf z.T. geschehen 
ist- darum, den Aussagewert und die analytischen 
Verwendungsmoglichkeiten von Produktionsindex
ziffern aus einer einmal gewahlten Forme) abzu
leiten. Wenn man sich einig ist, welche :-;achverhalte 
man messen will und fiir welchen Zweck die zil kon
struierenden Mef3instrumente verwendet werden sol
len, so ergeben sich die grundlegenden Formeln von 
selbst. Sie miissen dann noch den gewahlten Ersatz
l6sungen angepaf3t werdPn. Zunachst muf3 aber ent
schieden werden, welche Indizes man anstreben will. 



c) Das Basisjahr 

Fur die Wahl des Basisjahres ist zunachst zu be
rucksichtigen, daB aile zum Programm der EWG 
gehorenden Indices und MeBziffern der Produktion. 
der Preise und Lohne, der Beschaftigung, der Um
satze usw. einschlieBiich der v olkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnungen moglichst auf den gleichen Zeit
raum basiert werden sollten, urn den Benutzern diP 
Verwendung d~s gebotenen statistischen lnstrumen
tariums zu erleichtern. 

Dafiir ist es wichtig, daB die erforderlichen Wagungs
unterlagen, oder anders ausgedruckt, die fortzu
schreibende Ausgangsmasse fur die Produktions
indizes fiir das gewahlte Basisjahr zur Verfiigung 
steheri. Zur Zeit kann man wohl nur daran denken. 
von den Ergebnissen des gemeinsamen EWG-Zensus 
fur 1962 auszugehen. 

W egen der bei den lndexziffern der N ettoproduktion 
(kurzfristig zu Recht) unterstellten Konstanz der 
Relationen zwischen Brutto- und Nettowerten oder 
zwischen diesen und dem Wareneinsatz, den ge
leisteten Arbeitsstunden usw. ist es ratsam, das 
Basisjahr in nicht allzu Iangen Zeitraumen zu 
wechseln, urn von neuen und besser zutreffenden 
Relationen ausgehen zu konnen. 

d) Die Ausschaltung von Kalenderunregelmiiftigkeiten 
und der unterschiedlichen V erteilung der W ochen
arbeitszeit auf die einzelnen W ochentage 

Eine fur die Konjunkturbeobachtung geeignete Pro
duktionsindexziffer kann sich nicht damit begnugen, 
nur die z.B. in einem Kalendermonat erfolgte Pro
duktion darzustelien. Diese GroBe ist von der un-

gleichen Lange der Monate, aber auch stark von der 
Lage der arbeitsfreien Tage im Monat abhangig. Da 
in vielen Industrien am Samstag nicht gearbeitet 
wird, spielt die Zahl der W ochenenden im Monat e.ine 
erhebliche Rolle. 

Fur die rechnerische Ausschaltung dieser Unregel
maBigkeiten liegen ausfiihrliche Darstellungen vor 
(z.B. fur den deutschen Produktionsindex in Wirt
schaft und Statistik 1965, Heft 3, Seite 156 ff.). 
Die angewandte Methode soli hier nicht noch einmal 
dargelegt werden. 

Wichtig ist jedoch, daB in den Produktionsindizes 
aller Mitgliedstaaten eine Ausschaltung der Kalen
derunregelmaBigkeiten vorgenommen wird. 

e) Die Ausschaltung von Saisonschwankungen 

An dem Problem der Ausschaltung von 1-\aison
schwankungen haben die ,Konjunkturstatistiker" 
seit Jahrzehnten gearbeitet, ohne daB man sich 
bisher auf eine einheitliche Methode einigen konnte. 
Es soli hier der Standpunkt vertreten werden, daB 
der ,Produktionsstatistiker" seine Aufgabe erfullt 
hat, wenn er die von KalenderunregelmaBigkeiten 
befreiten Produktionsindexziffern zur Verfugung 
gestelit hat. Diese Grunddaten sind die unabding
bare Voraussetzung fur jede kurzfristige Konjunk
turbeobachtung und Wirtschaftsanalyse, ganz ab
gesehen davon, daB fur zahlreihe Verwendungs
zwecke der Produktionsindizes eine Ausschaltung 
von Haisonschwankungen nicht Prfordt•rlieh ist. Oas 
Problem der Berechnung zusiitzlicher ,saisonbe
reinigter" Reihen kann daher hier ausgeklammert 
werden. 
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D. GEMEINSCHAFTSINDEX AUH DER ZUSAMMENFASSUNG NATIONALER INDIZES ODER 
UNMITTELBARE BERECHNUNG AUS URSPRUNGHREIHEN ? 

Dem Verfasser ist aufgegeben worden, sich zu der 
Frage zu auflern, ob ein Produktionsindex fiir die 
EWG aus der Zusammenfassung nationaler lndizes 
oder durch eine unmittelbare Berechnung aus Ur
sprungsreihen gewonnen werden sollte. 

Eine Berechnung aus Crsprungsreihen ki>nnte nur 
in Betracht gezogen werden, wenn fiir aile Mitglied
staaten zu den gleichen Terminen die erforderlichen 
einheitlichen Ursprungsdaten, vor allem fiir die 
laufende Fortschreibung zur Verfiigung stiinden. 
Das vorliegende Memorandum hat m.E. zur Geniige 
gezeigt, daf3 diese V oraussetzung zur Zeit keines
wegs gegeben ist. Welche Ursprungsreihen gebraucht 
werden, ergibt sich erst aus einer Entscheidung iiber 
die Frage, ob aile oder gegebenenfalls welche der in 
diesem Memorandum vorgesehenen Brutto- und 
Nettoproduktionsindexziffern fiir die EWG be
rechnet werden sollen. Ferner ist eine Einigung iiber 
aile angeschnittenen Methodenfragen notig. Erst 
dann kann darangegangen werden, die Liste der er
forderlichen Ursprungsdaten aufzustellen und die 
Mitgliedstaaten zur regelmafligen Lieferung zu ver
pflichten. Von all diesen Voraussetzungen ist man 
zur Zeit noch weit entfPrnt, und es wiirde auf jeden 

· Fall sehr lange Zeit dauern, bis ein brauchbarer Ge
meinschaftsindex zur V Prfiigung stiinde. 

Ist aber die unmittelbare Berechnung a us Ursprungs
reihen iiberhaupt ein erstrebenswertes ZiP! ? Bei dem 
augenblicklichen unterschiedliehen Stand der kurz
fristigen monatlichen Produktionsstatistik in den 
Mitgliedstaaten der Gemeinschaft ist kaum damit 
zu reehnen. daf3 aile Mitglieder in kurzer Frist auf 
das Niveau dPr am hesh·n entwickPiten LandPr gP
braeht werdPn ki>nnPn. Gelingt das ahPr nieht, so 
wird dPr -- wahrscheinlieh sehr vie! spiitPr zur \'er
fiigung RtehemlP -- EWG-TPilindex fiir das Land A 
.. sehlechter .. oder ungenauer sein. als der von diespm 
Lande selhst und sehneller bereehnetP Index. Da 
man aber von keinem Lande wird verlangen k6nnPtl. 
dafl es auf seine besseren Instrumente verziehtPt. 
wird es iiber die Produktionsentwieklung im LandP A 
zwei Aussagen geben, die die Benutzer verwirren 

I I :! 

miissen. Ein solcher Zustand sollte moglichst ver
mieden werden. 

Hinter dem Gedanken einer Berechnung aus C'r
sprungsreihen steht doch wohl der Glaube, daf3 die 
LandPrindizes dann bessN \'erglt>ichbar wiirPn. Eine 
solche Auffassung wird vom Verfasser nicht geteilt. 
Wenn jedes Land sich unter Beriicksichtigung seiner 
besonderen Strukturverhaltnisse bemiiht, so genau 
wie moglich einen selbstverstandli<'h gemeinsam 
festzulegenden okonomischen Hachverhalt zu messen. 
so sind diese 6 lndizPs. von d<•rwn jPdt't' diP ger·ingst
mogliche Toleranz anstrebt, besser vergleichbar, als 
wenn man fiir diP Lander auf Grund formal gleicher 
C'rsprungsreihen 6 Indizes mit zwangslaufig grofleren 
Toleranz<'ll berPchnet. Diese zwangslaufig gri)flere 
Ungenauigkeit ergibt sich schon daraus, daB das 
EWG-Programm der zu liefernden UrsprungsreihPn 
nicht in gleicher Tiefe auf aile StrukturunterschiedP 
und Besonderheiten jedes Landes eingehen kann. 
Die Zusammenfassung national so gut wie nur irgPnd 

miigli<·h hPrP<'hnPtN Produktionsindizes ergibt m.K 
Pinen lwssen·n E\rU-In<kx als die Berechnung aus 
l' l'S)II'UHgsn•ihPil. 

Die Verglei<·hharkPit der nationalen lndizes muf3 
allerdings durch EWG-Vereinbarungen iiber diP 
Grundsatze des Aufbaus der nationalen Produktions
indexziffern gesichert werden. Hierzu gehort in 
erster Linie folgendes : 

I. Es mull entschieden werden, welche okonomischen 
Sachverhalte gemessen und welche Typen von 
Brutto- und Nettoproduktionsindexziffern ange
strebt werden sollen. 

2. Eine Einigung iiber die anzuwendenden Klassifi
zierungen miif3te erzielt werden. ,Jedes Land behielte 
dann die Moglichkeit, weitere Unterteilungen vorzu
nehmen. 

3. Die Ausgangsmasse und damit die Gewichtung 
mull im Prinzip festgelegt werden . 

4. Das Basisjahr und damit die Preisbasis fiir die 
fortzuschreibenden Produktionswerte miillte ein
heitlich festgelegt werden. 

5. Die Kalenderunregelmafligkeiten sollten nach 
gleichen Gesichtspunkten ausgeschaltet werden. 



Sind diese Grundlagen geschaffen, so sind m.E. die 
folgenden Punkte etwas weniger wichtig : 

6·. In der Wahl der Fortschreibungsreihen konnte 
den Landern je nach der Art, Giite und Menge der 
bei ihnen laufend vorhandenen Unterlagen groBere 
Entscheidungsfreiheit belassen werden. 

7. Die lndexformeln miiBten den Punkten I - 3 
angepaBt sein, konnten aber entsprechend dem 
Punkt 6 abgewandelt werden. 

Der Verfasser empfiehlt also, grundsatzlich eine Zu
sammenfassung der nach gleichen Prinzipien (vor 
allem unter Beriicksichtigung der Punkte I - 5) 
berechneten nationalen Produktionsindizes vorzu
nehmen. 

Eine solche Zusammenfassung setzt einheitlich ge
gliederte Ausgangswerte voraus, die wohl, solange 
keine Preisniveauvergleiche auf Grund von ,Kauf
kraftparitaten"' fiir Industriezweig-Warenkorbe oder 
W arengruppen moglich sind, mit W echselkursen auf 
eine addierfahige Basis gebracht werden miiBten. 
Dieses Problem wiirde sich bei einer Berechnung aus 
U rsprungsreihen in gleicher Weise stellen. 

Die Uberlegungen, die fiir eine Zusammenfassung 
nationaler Indizes sprechen, gelten unabhangig von 
der Periodizitat der lndizes, sie sind also fiir monat
liche und jahrliche lndexziffern die gleichen. Welche 
Periodizitat gewahlt werden muB, hangt davon ab, 
welche Aufgaben man den EWG-Produktionsindex
ziffern zuweist. Nach Meinung des Verfassers stehen 
im Hinhliek auf dil' Konjunkturbeohal·htung die 
kurzfristigen Indii.es im Vordergrund. 
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E. ZUSAMMENF ASSUNG 

Die wichtigsten Ergebnisse und Empfehlungen der 
vorliegenden Studie sind nachstehend nochmals in 
Form von Thesen sehr gekiirzt zusammengefaf3t. 

a) Produktionsindexziffern sind statistische lnstru
mente, deren Konstruktion durch die wirtschafts
analytischen und wirtschaftspolitischen Verwen
dungszwecke bestimmt werden sollte. 

b) Fiir die Zwecke der gemeinsamen kurzfristigen 
und langerfristigen Wirtschaftspolitik der EWG und 
zur Beobachtung der Wirkungen der Integration in 
den gemeinsamen Markt wird die Berechnung folgen
der Reihen empfohlen : _ 

(i) lndexziffern der industriellen Nettoproduktion 
(in institutioneller Gliederung nach lndustrie
zweigen) hauptsachlich fiir 

die laufende Konjunkturbeobachtung; 
die Analyse von Wachstums-, Stagnations
und Riickgangserscheinungen: 
als Hilfsmittel fiir zeitnahe Rozialprodukts
berechnungen: 
die Produktivitatsentwicklung, die Kapital
koeffizienten usw.: 
die Aufstellung und Kontrolle wirtschaftlichPr 
Perspektiven. 

(ii) Indexziffern der industriellen Bruttoproduk
tion, insbesondere fiir ausgewahlte Warengrup
pen z.B. 

fiir Fertigwaren (Investitions- und Ver
brauchsgiiter): 

eventuell auch 

fiir Fertigwaren einerseits und V orprodukte 
und Halbwaren andererseits: 
zur Fortschreibung von lnput-Output-Tabel
len. 

c) Aus den vorgenannten Verwendungszwecken er
gibt sich, daB gr613tenteils nur monatliche lndexzif
fern den gestellten Aufgaben gerecht werden konnen. 
Jahresindexziffern sind fiir die laufende Wirtschafts
beobachtung und die Konjunkturpolitik kein branch
bares Instrument. 

d) Die ProduktionsindPxziffern schreiben wirtschaft
liche Aggregate fort, die in den V olkswirtschaftlichPn 
Gesamtrechnungen erschein.Pn. Rie sollten daher hin
sichtlieh der Definitionen der zu messenden Tat-

IJ.t. 

bestande, hinsichtlich der systematischen Abgren
zungen und Gruppierungen so eng wie nur irgend 
moglich in das System der Volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnungen, das ja auch das Rchema fiir die 
Konjunkturbeobachtung liefert, eingepaBt werden. 
Das gilt ganz besonders fiir die lndexziffern der 
industriellen Nettoproduktion, die im Prinzip dem 
Beitrag der lndustrie zum Bruttosozialprodukt zu 
Marktpreisen entsprechen sollten. 

e) Einheitliche Produktionsindexziffern fiirdie EWG 
konnen nur berechnet werden, wenn einheitliche 
Ausi.(angsstatistiken zur Verfiigung stehen. Fiir die 
f<•rtzuschreibenden Ausgangsmassen ~ also die 
Brutto- oder Nettoproduktionswerte des Basis
jahres ~ liegt wenigstens fiir die Nettoproduktions
werte brauchbares Material aus dem gemeinsamen 
EWG-Industriezensus fiir 1962 vor. Mit den Brutto
produktionswerten fiir Waren sieht es sehr vie! 
schlechter aus, so daB die fortzuschreibenden Aus
gangsmassen ziemlich kiinstlich konstruiert und be
rechnet werden m iissen. A bmach ungen ii her laufende 
Produktionsnachweise gibt es in der EWG noch nicht. 
so daB es urn einheitliehe Fortschreibungsreihen sehr 
sehlecht bestellt ist. 

j) Produktionsindexziffern sollten in ihrer Aussage 
nicht iiberfordert werden. Rie k6nnen nur Tatbe
stande nachweisen. die aus der Art dPs Erzeugnisses 
im Augenblick des ProduktionsausstoBes abgeleitet 
werden konnen. Allzuweit gehende Wiinsche und 
Versuche, mit Produktionsindexziffern den Yer
wendungszweck der Waren nachweisen zu wollen. 
miissen daher abgelehnt werden. Es lassen sieh 
allenfalls und mit vie len \' orhPhalten die Fertig
waren nach lnvestitions- und Verbrauehsgiitern 
unterscheiden (ohne daB man damit etwas iiber die 
inlandische Investition oder den inlandischen \'er
brauch aussagen kann). Fiir den Xachweis der Vor
produkte usw. entstehen weitere Rchwierigkeiten. 
Weitergehende Cnterscheidungen nach dem \'er
bleib der Waren (ob fiir die inlandische Verwendung 
.oder fiir den Export. ob fiir die inlandische Weiter
verarbeitung oder den weiteren Verbleib in der 
Industrie) werden aus methodischen und prak
tisehen Grunden abgelehnt. Die gesuchten okono
misehen Aussagen dieRer Art konnen wesentlieh 
besser mit Hilfe der Kombination von Produktions-. 



AuBenhandels-, Investitions- und Verbrauchssta
tistiken im Rahmen der Volkswirtschaftlichen Ge
samtrechnungen gemacht werden. 

g) Fiir die Indexziffern der industriellen Brutto
produktion ist es ganz besonders schwierig, die fort
zuschreibende Ausgangsmasse zu definieren, da sie 
von der zugrunde gelegten Darstellungseinheit, von 
BewertungsprobletnPn fiir nic·ht iiher dPn :\larkt 
gehende \Varenstromt- und von dt-r Tit>f<> der· Tndu
striezweig- bzw. Wart-nsystematik abhiingig ist. Die 
BruttoproduktionR\H'I"tP dPs E \ \'( i -lndustrit•zpnsus 
sind als Lieferungen von C'nternehmen und als 
Lieferungen ortlicher Einheiten definiert. aber nicht 
nach Waren unterteilt. Ohne diese l'nterteilung 
nach Waren sind a her die gewiinschten W arengrup
pierungen z.B. nach lnvestitions- und Y Prbrauehs
giitern nicht moglich. Die gemeinsamP Listt• von 
Waren bezieht sich auf die ,Gesamtproduktion ... 
bringt aber vielfach nur Mengen. keinP \rt>rh•. BPi 
einer Wiederholung des lndustriezensus und vor· 
allem beim kiinftigPn Programm der laufPndPn 
lndustriestatistik der EWG wird also dafiir gesorgt 
werden miissen. daB vor allem die Bruttoproduk
tionswPrtP der rnternehmPn naeh Waren unkrtPilt 
wPrden ( .. zum Absatz bestimmte Produktion .. ). 
dam it einheitliches Grundmaterial zumindPst fiir diP 
BNechnung von Produktionsindexziffern fiir I nwsti
tionsgiiter und Verbrauchsgiiter gewonnen wird. 

h) Die Probleme der WarengruppiPrung fiir diP 
Zwecke der Indexziffern der industriellen Brutto
produktion, also z.B. nach dPr HPrkunft dPr WarPn 
oder dPm produktionstPchnischPn Zusammenhang. 
nach dPm VPrarbPitungsgrad (FPrtigwaren) und 
naeh rlPm VPrwPndungszwPek sind \'01' aiiPm dPs
halb erortert worden. urn daraufhinzuweisen. daB in 
der endgiiltigen Fassung der XTPRO auf diPs<> 
Klassitizierungskriterien geachtet werden muB. wPnn 
man spiiterhin Pnh;prechende Aggregate mit lndex
ziffern fortschreiben will. 

i) Die ,.Gewiehte'· fiir die BruttoproduktionsindPx
ziffern ergeben sich aus der Definition der Ausgangs
masse, die immer aus BruttoproduktionswertPn in 
der einen oder anderen Gruppierung gebildet ist. 
Fiir die ,Fortschreibung"' ist zu beachten. daB Qua
litatsveranderungen eines Erzeugnisses grundsatz
lich als Teil der Mengenkomponente (also nicht der 
Preiskomponente) des Produktionswertes zu be
trachten sind. Die Diskussion der moglichPn Fort
schreibungsreihen ergibt, daB preisbPreinigtP WPrt-

reihen aus verschiedenen Grunden den in physischen 
~fengeneinheiten ausgedriickten Reihen iiberlegen 
sind. 

j) Fiir die lndexziffern der industriellen Nettopro
duktion kann die fortzuschreibende AusgangsmassP 
den Ergebnissen des EWG-Industriezensus ent
nommen werden. Es fehlt zwar die an sich wiinschens
werte Angleichung des Nettoproduktionsbegriffs an 
di<' Begriffe der Volkswirtschaftlichen Gesamtrech
nungen. da nicht aile ,,fremdbezogenen Vorleistun
gen·' aus der Nettoproduktion ausgeschaltet sind. 
Hierzu ware eine genauerp Analysp der KostPll
struktur notig. die sieh zur Zeit jedoch im stati
stischen Programm der EWG noch nicht abzeichnet. 

k). Die Probleme der Abgrenzung gegeniiber anderPn 
\Virtschaftsbereichen und die Klassifizierungsfragen 
naeh Industriezweigen sind fiir die lndexziffern dpr· 
XPttoproduktion durch die XIC'E ausrPiehPnd ~w

lost. Es muB allerdings noch entschieden werden. 
ob man die ~ettoproduktion von IndustriezweigPn 
fortschreiben will, die aus ,Unternehmen" gebildet 
sind, oder aus Zweigen, die aus der Addition ()rt
licher Einheiten entstanden sind. Wegen des besseren 
methodischen Zusammenhangs mit den Volkswirt
sehaftlichen Gesamtrechnungen und urn die Er
gebnisse dieser und der lndexberechnungen mit
einander kombinieren zu konnen. wird dafiir pia
dicit. die gleiche Darstellungseinheit zu wahlen wiP 
die Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen. :-;oll
tPn die :-;ozialproduktsbereehnungen und die damit 
verkniipften Input-Output-Tabellen spiiterhin von 
einer dritten Darstellungseinheit, z.B. den fach
lichen Unternehmensteilen, ausgehen, so ware die 
Entscheidung fiir die lndexziffern der Nettopro
duktion zu iiberpriifPn. Tm Augenblick wird empfoh
IPn. von ,Unternehnwn" auszugehen. 

/) Die ,GewiehtP .. dPr Indexziffern der Netto
produktion konnen aus dem EWG-Industriezensus 
fiir Hl62 entnommen werden. Eine ,Fortsehreibung 
mit X!'ttowerten wiirde nicht nur laufende .,Out
put .. -. sondern auch laufende ,,Input" -Htatistiken 
na<'h Waren voraussetzen, die keineswegs in Hicht 
sind. Es bleibt also nur die Verwendung von Ersatz
reihen, bei denen immer die kurzfristig vertretbare. 
langerfristig aber nicht haltbare Annahme gemacht 
werden muB, daB sich das Verhaltnis zwischen 
Brutto- und Nettoproduktionswerten oder die Re
lation des W areneinsatzes, der geleisteten Arbeits
stunden usw. zum Nettowert nicht iindert. Man darf 
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daher keine iibergrol3e Prazision von diesen be
helfsmal3igen Fortschreibungen verlangen. Auch 
hier zeigt sich, dal3 die Fortschreibung mit preis
bereinigten Cmsatzwerten sehr vie) weniger ,Cnter
stellungen ·' nMig macht. 

m) Wegen der standigen Anderungen der im ,-or
stehenden Absatz i genannten Relationen sollte 
das Basisjahr nicht allzu lange beibehalten werden. 
Robald aus einem neuen Zensus neue Nettowerte 
fiir die EWG vorliegen, sollte gewechselt werden. 

n) Die Ausschaltung von Kalenderunregelma13ig
keiten und der unterschiedlichen Verteilung dPr 
Wochenarbeitszeit auf die einzelnen Wochentage 
ist notwendig. wenn man die Indexziffern fiir diP 
KonjunkturbPobaehtung vPrwendPn will. DiP zu
;;atzliehe Aussehaltung von 1-'aisonschwankungPn 
"·ird al;; umfassPndPres Problem der KonjunktUI'
;;tatistik (und nicht der Produktionsstatistik) ausge
klammer't. 

I Hi 

o) Aus praktischen und methodologischen Grunden 
ist die Zusammenfassung der nach gleichen Grund
satzen aufgebauten nationalen Produktionsindizes 
zu einem EWG-Gemeinschaftsindex dem Versuch 
einer EWG-Berechnung aus Ursprungsreihen vor
zuziehen. Wichtig ist dabei, dal3 die ,Ausgangs
massen" einheitlich detiniert, abgegrenzt und grup
piert sind. Hinsichtlich der Wahl der Fortschrei
bungsreihen sollte den Landern gr613ere Freiheit ge
lassen werden. Wer bessere Unterlagen besitzt und 
genauer rechnen kann, sollte nicht urn einer for
malen Gleichheit willen veranla13t werden, ein ge
naueres Instrument aufzugeben und ein ungenaueres 
zu berechnen. Sechs ,schlechte·' Iodizes ergeben · 
kein besseres oder vergleichbareres EWG-Ergebnis 
als z.B. 3 ,.gute" und 3 ,schlechte" Iodizes. Voraus
setzung ist. dal3 sich jedes Land bemiiht. den ge
nwinsam einheitlich definierten okonomischen Sach
verhalt so genau wie moglich zu messen. 

1 
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AVANT-PROPOS 

Le present rapport a ete etabli dans le cadre des travaux menes par l'OSCE pour 
la mise sur pied du systeme europeen de comptes economiques integres (SEC). 
ll est consacre a !'exploration des problemes que souleve, pour les pays-membres 
des Communautes Europeennes, la comptabilisation de la recherche scientifique 
dans le nouveau systeme de comptabilite nationale. L'ensemble de l'etude a ete 
effectue par Monsieur J.P. Lamouche, administrateur-senior a !'Organisation de 
Cooperation et de Developpement Economiques et charge de conferences a l'Uni
versite de Bruxelles; elle n'engage en principe que la responsabilite de I' auteur. 

La premiere partie de ce rapport, consacree a !'organisation et aux structures de 
la recherche scientifique dans la Communaute europeenne, s'efforce de repondre au 
besoin largement ressenti d'une analyse normalisee des structures existantes dans 
les differents pays-membres. Cette partie a fait l'objet d'entretiens de l'expert de 
!'Office avec les services nationaux des inventaires scientifiques. Lorsque cela a 
ete possible, les chapitres nationaux ont meme ete soumis a ces services afin d'y 
apporter les modifications et les corrections jugees necessaires. Qu'ils soient re
mercies pour leur aide. 

La deuxieme partie du rapport etudie !'insertion des activites de recherche et de 
developpement dans la comptabilite nationale et plus particulierement dans les 
comptes et tableaux du systeme europeen de comptes economiques integres. Cette 
partie a ete elaboree apres discussion approfondie avec les services de l'OSCE res
ponsables de l'etablissement du SEC. 

L'OSCE tient a remercier M. J.P. Lamouche du travail important accompli et 
espere que ce rapport, qui constitue une premiere tentative dans ce domaine, con
tribuera utilement aux efforts tendant a mieux mettre en evidence l'activite de re
cherche dans le cadre de la description generale de l'activite economique que re
presente la comptabilite nationale. 

R. DUMAS, 

Directeur General 
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INTRODUOTION 

£'experience et !'observation empirique montrent 
que la recherche scientifique et le transfert de 
ses resultats sur le plan de la production peuvent 
contribuer efficacement a la croissance economi
que. Des industries en expansion rapide comme 
l'aeronautique, l'electronique ou la chimie de syn
these dont l'essor spectaculaire des dernil~res an
nees a ete de pair avec un effort scientifique et 
technologique soutenu, constituent a cet egard des 
exemples instructifs. 

La recherche est consideree aujourd'hui comme 
un element important sinon capital de la crois
sance, qui par le truchement des progres techni
ques qu'il engendre, agit sur les facteurs de pro
duction, permet d'en regler la combinaison et 
contribue a mieux les utiliser dans les processus 
productifs. On admet egalement que les branches 
a coefficient de recherche eleve constituent des 
foyers de rayonnement et de dynamisme qui stimu
lent de proche en proche le reste de l'economie 
grftce a !'action conjuguee de leur technologie et 
des relations diverses qu'elles entretiennent avec 
le marche. 

Cette position centrale dans les voies encore mal 
explorees de la croissance n'a toutefois ete recon
nue a la recherche qu'assez recemment. Ni les 
modeles keynesiens et post-keynesiens, ni les pro
grammes de reconstruction et de developpement 
de l'apres-guerre et des annees 50 n'ont reellement 
perc;u dans leur analyse ou !'evaluation de leurs 
objectifs le role moteur que le processus recherche
innovation pouvait jouer dans les mecanismes 
economiques ( 1). 

Il a fallu le lancement des premiers satellites et 
la constatation tardive du retard technologique de 
l'Europe sur les Etats-Unis et l'URSS pour que 
les economistes et les milieux dirigeants publics 
et prives prennent soudain conscience de leur con
servatisme en la matiere et considerent desormais 

la recherche et !'innovation parmi les variables 
privilegiees de l'activite economique et du compor
tement des hommes. 

Comme cela se passe souvent dans les cas de re
veils brutaux, ces prises de conscience ont ete 
rapides et repandues. En Europe a la fin des an
nees 50 ou au debut des annees 60, la plupart des 
pays mirent en place des institutions nouvelles 
chargees de coordonner et d'encourager les initia
tives, de reunir une importante documentation 
statistique et d'elaborer des politiques en matiere 
de recherche scientifique. Des organisations inter
nationales comme l'OCDE et l'UNESCO se pen
cherent serieusement sur la question et l'on as
sista a la floraison d'une abondante litterature et 
a !'organisation de nombreux colloques et conf& 
rences qui acheverent d'alerter l'opinion eclairee, 
si elle ne l'etait deja, a propos de !'importance et 
de la gravite des problemes poses dans un domaine 
totalement delaisse quelques annees auparavant. 

Dans l'Europe des Six, les gouvernements ont 
dresse des bilans, mis au point des techniques 
d'assistance et consenti des interventions finan
cieres beaucoup plus substantielles eR fa.veur de 
la recherche et du developpement. Apres les pre
mieres reformes de structure necessaires, les ef
forts ont ete pousses simultanement dans toutes 
les directions en vue de renforcer les reseaux de 
recherche et de rattraper les retards accumules 
par rapport aux grands pays scientifiquement 
avances. L'etape des choix decisifs n'a pourtant 
pas tarde a ~tre abordee, notamment dans le do
maine de l'aide ala recherche industrielle et avec 
elle, le probleme d'une strategie ou du moins d'une 
attitude coherente a l'egard de la science et de la 
technologie a fini par se poser dans les principaux 
pays. Qn s'est rendu compte a cette occasion 
qu'une politique conc;ue et realisee au niveau d'un 
marche plus vaste ou les unites de production 
pourraient atteindre des dimensions meilleures et 

(1) 11 faut signaler qu'une doctrine deja tres elaboroo des progres techniques a eta mise au point en 1935 aux Etats-Unis 
par A.B. Fisher dans son ouvrage o The Clash of Progress and Security •· Les idees de cet economiste ont infl.uenee 
en Europe les travaux de Colin Clark et de J ea.n Fourastie. Certains planificateurs fran~ais ont commence a les consi
derer dans !'elaboration des Plans a partir de 1953, mais !'elevation de la recherche-innovation au rang des principaux 
facteurs de eroissance n'est intervenue que quelques annees plus tard. 
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la confrontation des programmes eviter d'onereux 
doubles emplois, etait sans doute la meilleure 
voie a suivre si l'on voulait eviter que les ecarts 
technologiques ne se creusent davantage entre 
l'Europe et les grandes puissances. 

L'experience acquise dans leurs domaines specifi
ques par la CECA et !'Euratom ainsi que la mise 
en train par la CEE d'une politique a moyen 
terme ont fourni un cadre adequat a !'elaboration 
d'initiatives communautaires en matiere de re
cherche. 

En 1965 un Groupe de Travail « Politique de la 
Recherche scientifique et technique » fut institue 
au sein du Comite de Politique a moyen terme 
dans lequel, a cMe des pays membres, les trois 
executifs etaient representes. Les travaux de ce 
groupe ont prepare la reunion du Oonseil des 
Ministres de la Recherche tenue a Luxembourg le 
31 octobre 1967. Auparavant, ils avaient abouti a 
la redaction d'un document de synthese analysant 

·····.· ... ~,·:~,!~ .. --~·;'~ ~.··.-,· .. ,r· ·rr~ ~:·. ~ ~:··~·. . -· ~· .. '~ 

les points faibles de la recherche dans la Com
munaute et suggerant les premieres orientations 
d'une politique scientifique au niveau europeen (1). 

Le present rapport se situe dans le sillage de ces 
initiatives. Son objectif est d'apporter une contri
bution aux etudes de base qui pourraient dans 
l'avenir preparer !'information necessaire a la 
prise de certaines decisions ou a !'elaboration 
d'une politique commune de la recherche. 

II comprend deux titres principaux. Le premier 
decrit brievement, selon un schema normalise, !'or
ganisation, les structures et la politique de la re
cherche scientifique et technique dans les pays 
de la Communaute. Le second est consacre aux 
statistiques de la recherche et a leur traitement 
possible dans la comptabilite nationale. Celle-ci 
constitue un cadre dans lequel peuvent s'inserer 
des donnees dont la comparabilite doit encore ~tre 
amelioree et dont !'utilisation est a adapter aux 
exigences des techniques modernes d'analyse. 

( 1) MEMORANDUM sur les problemes que pose le progres scientifique et technique dans la Communaute Europeenne. 
(Communication de la Haute Autorite de la CECA et des Commissions de la CEE et de la CEEA aux Conseils, Bruxelles, 
20 mars 1967). 
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TITRE I 

ORGANISATION ET STRUCTURES DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
DANS LA COMMUNAUTE EUROPEENNE 

CHAPITRE I : FRANCE 

A. Contexte general 

Tres eprouvee dans ses forces vives par la pre
miere guerre mondiale, la France connut a partir 
de 1930 une periode de stagnation, marquee par 
un declin demographique important et un niveau 
tres faible des investissements productifs. Les en
treprises fran~aises, preservees de la concurrence 
exterieure par un protectionnisme renforce, negli
gerent de moderniser leurs installations et se tin
rent souvent a l'ecart des mouvements de concen
tration industrielle. En dehors de quelques 
realisations remarquables, elles ne se lancerent 
generalement pas dans les innovations et les tech
niques nouvelles de production qui se repandaient 
alors en Europe. La guerre de 1939 et ses conse
quences graves ( demantelement d'usines, trans
ferts de population, destructions importantes) 
accentuerent sans doute ces tendances a l'immo
bilisme; elles laisserent en tout cas l'appareil 
productif fran~ais dans un etat de delabrement 
extr~me et de retard technique considerable. 

Deja perceptibles a la fin de !'occupation, la prise 
de conscience de ce retard et la volonte de le rat
traper s'exprimerent avec vigueur a partir de 1945. 
Elles donnerent lieu a cette epoque a une serie 
de decisions economiques et a la creation d'insti
tutions nouvelles, parmi lesquelles celle du Com
missariat au Plan de Modernisation et d'Equipe
ment demeure sans doute la plus centrale. Paral
lelement, la constitution d'un important secteur 
d'entreprises publiques dans les domaines de l'in
dustrie, des transports et du credit allait per
mettre ala France d'entamer des 1947 une expe
rience de planification souple dont les objectifs 
etaient non seulement d'atteindre un rythme suf
fisant et coherent de croissance economique, mais 
aussi de susciter et d'entretenir parmi les chefs 
d'entreprises, les fonctionnaires et les specialistes 
un etat d'esprit resolument tourne vers le mouve-

ment et le progres. Au cours de 20 annees d'exe
cution, les plans ont successivement mis !'accent 
sur la restauration des secteurs-clefs de l'economie 
( 11•r Plan), sur la coherence interne de la crois
sance et la productivite (2" Plan), sur l'equilibre 
economique d'ensemble et !'importance de certains 
investissements notamment intellectuels (3" Plan), 
sur la defense nationale, la recherche scientifique 
et la repartition regionale de la croissance 
( 4" Plan), enfin sur l'essor des echanges exte
rieurs, !'intensification de la recherche industrielle 
et le developpement des equipements collectifs 
( 5• Plan). Si la realisation des objectifs generaux 
fut souvent contrariee par des facteurs conjonc
turels et si le choix des options et !'elaboration 
des programmes firent !'objet de critiques frequen
tes, il n'en 1·este pas moins que la planification a 
fortement contribue a modifier !'attitude des pro
ducteurs, a reduire la rigidite de certaines struc
tures eta rendre possible cette veritable operation 
chirurgicale que constituerent les mesures d'assai
nissement monetaire et financier mises en appli
cation a la fin de 1958. 

C'est egalement dans la foulee des Plans que 
mtirit l'idee d'une politique de la science dont la 
necessite se precisa a mesure que se perfection
naient les techniques d'information et de compa
raison appliquees a la programmation. En 1953, 
la creation d'une Commission de la Recherche 
Scientifique et Technique fut envisagee au sein 
du Commissariat au Plan et un an plus tard, un 
Conseil Superieur de la Recherche Scientifique et 
du Progres Technique fut charge de conseiller le 
Gouvernement en matiere scientifique et de parti
ciper a la preparation du 3" Plan. Le rapport de 
ce Conseil concluait a la necessite de regrouper 
les activites de recherche dispersees dans divers 
ministeres et de mettre en reuvre un programme 
scientifique national coherent. Ce ne fut cepen-
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dant qu'a la fin de 1958 que les intentions se firent 
actes et que le pays fut definitivement dote des 
institutions et des moyens d'elaborer concrQte
ment une politique scientifique (1). 

B. Organisation de Ia recherche scientifique et 
technique 

1. Organes de coordination, de programmation et 
d'impulsion 

a) Domaine general 

Sur le plan politique et dans le cadre de l'exercice 
collegial du pouvoir executif, les organes de pro
grammation et de coordination procedent aujour
d'hui du Premier 1\finistre et du Ministre d'Etat, 
charge de la Recherche Scientijique et des Ques
tions Atomiques et Spatiales. Au sein du Gouver
nement fonctionne le Comite Interministeriel de 
la Recherche Scientifique et Technique (CIMRST) 
preside par le Premier Ministre et compose, en 
plus du Ministre d'Etat, de 10 autres Ministres 
ayant des attributions precises dans le domaine 
de la recherche (Education Nationale, Armees, 
Affaires Etrangeres, Industrie et Commerce, Fi
nances et Affaires Economiques, Cooperation, 
Agriculture, Travaux Publics, Postes et Commu
nications, Sante Publique et Population), ainsi 
que du Deiegue General a la Recherche Scientifi
que et Technique qui en est le rapporteur. Organe 
supr~me de coordination, le CIMRST est charge de 
«proposer au Gouvernement toutes mesures ten
dant a developper la recherche scientifique et 
technique. Compte tenu du Plan de Modernisation 
et d'Equipement, il propose les programmes d'equi
pement et la repartition des ressources et des 
moyens, en particulier celles des credits a inscrire 
au budget des divers departements ministeriels in
teresses ». Echappent toutefois a sa competence 
la coordination des programmes militaire, atomi
que et spatial. Le CIMRST associe a ses travaux 
un Comite Consultatif de la Recherche Scientifi
que et Technique (CCRST) compose de 12 person
nalites « choisies en raison de leurs competences 
en matiere de recherche scientifique et technique 

ou en matiere economique ». Ce Comite se reunit 
frequemment; avec l'aide du Deiegue General a la 
Recherche Scientifique et Technique il conseille 
le Comite Interministeriel en matiere de budget 
scientifique, emet des avis sur la section du Plan 
qui concerne la recherche et etudie pour le Gouver
nement les problemes de structure, de financement 
et d'orientation de la recherche. Le CIMRST et le 
CCRST disposent d'un secretariat commun, la 
Delegation Generale a la Recherche Scientijique 
et Technique (DGRST}. Dirigee par le Delegue 
General (mentionne plus haut), la DORST est un 
organisme de conception et de synthese, ala fois 
souple et polyvalent; ses services sont utilises par 
le Ministre d'Etat a la Recherche Scientifique et 
collaborent etroitement avec le Commissariat Ge
neral du Plan, le CNRS et les differents ministe
res techniques. Sa mission consiste essentiellement 
a preparer les travaux du Comite Interministe
riel et du Comite Consultatif en matiere de budget 
et de planification, a dresser l'inventaire perma
nent du potentiel de recherche de la nation, a 
gerer le Fonds de la Recherche Scientifique et 
Technique et a mettre en reuvre !'intervention du 
Gouvernement en faveur du developpement des 
resultats de la recherche. 

Le Commissariat General du Plan occupe dans 
!'administration publique franr;aise une position 
tres particuliere. Dependant du Premier Ministre 
et d'un Ministre Deiegue, il est charge sous l'au
torite d'un Commissaire General de preparer les 
Plans de developpement pluriannuels, de veiller a 
leur execution et de rendre compte des resultats 
obtenus. Ses effectifs volontairement reduits ne 
lui permettent pas d'agir par gestion directe et 
son role est surtout fait d'animation et de coordi
nation. L'elaboration des Plans est une reuvre col
lective a laquelle sont associees de tres nombreu
ses personnalites representant les principaux 
centres de decision de l'economie nationale (admi
nistrations, entreprises, syndicats, mili(lUX scien
tifiques). Le travail est effectue so us I' impulsion 
de plusieurs Commissions, appelees verticales lors
qu'elles ont a traiter du developpement de secteurs 

(1) II faut toutefois signaler que, dans les annees 30 uncertain nombre d'organismes furent crees en vue de coordonner 
et d'encourager Ia recherche; certains d'entre eux subsistent aujourd'hui (le CNRS notamment). D'autre part en 1936, 
le Gouvernement institua en son sein un Sous-Secretariat d'Etat ala Recherche Scientifique qui ne fut pas maintenu 
dans Ia suite. 
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ou de branches d'activite (agriculture, Mti
ment ... ), ou horizontales lorsque leurs objectifs 
concernent des aspects communs aux sujets des 
groupes verticaux (main-d'reuvre, amenagement 
du territoire ... ). La recherche scientifique a ete 
progressivement integree dans la planification a 
partir du deuxil~me Plan (1954-1957). Elevee au
jourd'hui au rang de facteur de croissance, elle 
figure en priorite dans les depenses previsionnel
les des administrations pu.bliques et le Plan pre
conise qu'en 1970 le plus grand nombre possible 
d'entreprises « disposent de leurs propres centres 
de recherche et de leurs propres techniques ». 
A l'heure actuelle parmi les Commissions horizon
tales du Plan, la Commission de la Recherche 
Scientifique et Technique- dont font partie avec 
d'autres personnalites tousles membres du Comite 
Consultatif et le Delegue General a la R.S.T. qui 
en est le rapporteur - definit les objectifs gene
raux de la recherche pour la periode couverte, 
repartit le financement public des programmes et 
en suit periodiquement !'execution, notamment 
lors de !'elaboration des budgets qui s'inscrivent 
depuis un certain temps dans les tranches annuel
les du Plan. En outre, la D.G.R.S.T. a fait creer 
par le Commissariat General des Sous-Groupes de 
la Recherche au sein des differentes Commissions 
verticales. Cette initiative qui contribue a intensi
fier le dialogue entre scientifiques et membres des 
organes de programmation, ouvre d'interessantes 
perspectives sur le role de la recherche dans la 
strategie globale du developpement economique. 

Le Centre National de la Recherche Scientifique 
(CNRS), de creation plus a~cienne (1939), est un 
organisme public dependant du l\Iinistere de 
!'Education Nationale, dont les attributions mul
tiples ressortissent a la fois a }'execution, au 
financement, a la coordination et a !'impulsion 
de la recherche ainsi qu'a !'information scienti
fique. II a conserve de son mandat originel la 
tache de « developper, orienter et coordonner les 
recherches scientifiques de tous ordres » et « celle 
d'analyser pour le Gouvernement d'une maniere 
permanente la conjoncture scientifique ». Son r6le 
de coordination qui est considerable, ne s'exerce 
pourtant que dans la sphere de ses propres activi
tes d'execution et de financement. Son role d'ana
lyse ( et de conseil) se concretise chaque annee par 

de volumineux rapports sur l'etat d'avancement 
des differentes disciplines scientifiques; !'absence 
de synthese generale ne permet cependant pas au 
Gouvernement de deduire directement de ces docu
ments, les !ignes-forces d'une politique scientifi
que. La reforme de 1959 a introduit le Delegue 
General ala RST au sein du Comite directeur du 
CNRS et celle de 1966 a mieux precise son man
dat de coordination et de financement. 

b) Domaine militaire 

La recherche militaire connait nne expansion con
siderable depuis les lois-programmes de 1960-1964 
et de 1965-1970 qui ont mis !'accent sur la consti
tution d'une force de dissuasion nationale; elle 
concerne principalement les industries nuch'iaire 
et electronique ainsi que celles de l'aeronautique 
et des materiaux de structure. Afin d'etudier les 
perspectives offertes par la science dans les diffe
rents domaines interessant l' Armee, le Gouverne
ment a cree des 1959 le Comite d' Action Scienti
fique de la Defense ( CASD), dont les 6 membres 
civils et militaires sont nommes en parts egales 
par le Premier Ministre, le Ministre Delegue a 
la RST et le Ministre des Armees. 

D'autre part, ce dernier, soucieux de programmer 
au maximum la technologie militaire a cree dans 
son departement en 1961 une Delegation Ministe
rielle pour l'Armement (DMA) chargee d'assurer, 
par les credits et les moyens industriels dont il 
dispose, la promotion et la mise en reuvre des tech
niques les plus diverses. Au sein de la DMA elle
meme, une tache essentielle de coordination a ete 
confiee a la Direction des Recherches et des 
Moyens d'Essais (DRME) : celle de « deceler et 
d'intensifier les travaux dits de pointe suscepti
bles d'orienter a long terme la politique d'arme
ment de la Nation». D'une manii~re generale, le 
CASD et la DRME s'efforcent de lier etroitement 
les recherches civile et militaire, en agissant en 
collaboration avec les organes du Plan, la DGRST, 
les ministeres techniques, l'Universite et l'in
dustrie. 

c) Domaines atomique et spatial 

Le Ministre d'Etat charge de la Recherche Scien
tifique et des Questions Atomiqttes et Spatiales 
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assure la tutelle de la DGRST, mais aussi celle 
de deux organismes publics dont les fonctions cor
respondent a deux autres orientations prioritaires 
de la politique scientifique du pays : le Commis
sariat a l'Energie Atomique (CEA) cree en 1945 
et le Centre National d'Etudes Spatiales (ONES) 
cree en 1961. Ces deux organismes participent aux 
travaux de la Commission de la Recherche Scien
tifique du Plan ou ils contribuent a donner !'im
pulsion souhaitee aux programmes de recherche 
qui concernent leurs domaines respectifs. 

2. Le financement de la recherche 

Sur le plan des mecanismes, le financement de la 
recherche scientifique en France apparait relative
ment simple, en raison notamment de !'importance 
reduite des organismes intermediaires, collecteurs 
ou repartiteurs de fonds. En 1963, selon le recen
sement effectue par la DGRST, la depense totale 
de recherche executee sur le territoire national 
s'est elevee a 6 446 millions de francs. Les Admi
nistrations publiques ont assure le financement 
de ce montant a raison de 62,5% et les entreprises 
a raison de 33,9 %. Les autres secteurs sont inter
venus respectivement pour 2,9 % ( etranger), 0,4 % 
(enseignement superieur) et 0,3% (ISBL) (1). 

a) Le financement public 

Les organes des Administrations Publiques assn
rent directement le financement de la recherche 
scientifique a l'aide de quatre types de fonds : les 
credits budgetaires classiques qui representent la 
quasi-totalite des moyens financiers mis en reuvre 
(97,1 % en 1963); les comptes speciaux du Tresor, 
qui consistent en prets du Fonds de Developpe
ment Economique et Social, organe de planifica
tion charge d'assurer la coordination et la 
continuite de certains investissements publics 
(1,1 %) ; les ressources propres des etablissements 
publics de recherche, provenant de la vente de ser
vices et des revenus de patrimoine (1,1 %) ; des 

fonds consacres a la recherche (surtout medicale) 
par certaines collectivites locales, municipalites 
ou departements ( 0, 7 %) . Ce mode de financement 
direct, sans recours a des organismes specifique
ment collecteurs ou repartiteurs, n'exclut toute
fois pas les transferts de fonds destines a la re
cherche d'un departement a un autre, ou le finan
cement commun par differents organismes publics 
de certains programmes effectues a l'interieur ou 
a l'exterieur du sectenr public. Dans !'ensemble, 
le secteur public (Administrations Publiques et 
Enseignement) a reserve a ses propres laboratoi
res en 1963, 74% des ressources qu'il a consacrees 
a la recherche et au developpement; le reste a 
finance le secteur prive, principalement les entre
prises ('25,6 %) . 

La legislation introduite ala fin de 1958 a permis 
la mise au point d'une procedure budgetaire nou
velle pour le financement des organismes de re
cherche scientifique et technique. Desormais les 
«credits de recherche», c'est-a-dire les credits 
specifiquement affectes a cette fonction dans les 
propositions budgetaires, ne font plus l'objet dans 
chaque cas de discussions bilaterales entre les 
Ministres interesses et le Ministre des Finances, 
mais sont rassembles et groupes par la DGRST 
en liaison avec les differents departements, pour 
etre soumis ensuite au Comite Consultatif et au 
Comite Interministeriel de la Recherche Scienti
fique et Technique. Apres une discussion generale 
avec le Ministre des Finances et la fixation de 
plafonds globaux par le Premier Ministre, cette 
masse de credits, sur avis du Comite Consultatif, 
est repartie par le Ministre d'Etat charge de la 
Recherche Scientifique et des Questions Atomi
ques et Spatiales entre les differents departements 
ministeriels qui, une fois le budget vote, seront 
charges de les gerer chacun directement. La masse 
des « Credits de recherche » comportent aujour
d'hui trois categories : 

1. l'enveloppe recherche qui groupe !'ensemble des 
credits affectes aux organismes publics de diff& 
rents departements, dont la vocation principale 

( 1) Ces pourcentages ainsi que ceux qui sont donnes ci-apres ne couvrent que les depenses de recherche et de developpe
ment, en sciences exactes et naturelles, a l'exclusion des sciences sociales et humaines, ainsi que le preconisent les normes 
de l'OCDE. L'inventaire frant;Jais de 1963 n'a en effet considere que ces seules depenses pour le secteur des entreprises; 
pour les autres secteurs, des evaluations separees ont eM faites pour les deux types de' discipline. La R-D. en sciences 
sociales et humaines (exclusion faite des entreprises) pent etre estimee a 2 % environ de Ia depense interieure de 
recherche. 
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est de faire de la recherche fondamentale et appli
quee (CNRS, laboratoires specialises de l'enseigne
ment superieur, grands etablissements, organismes 
relevant des departements de la sante, de !'agri
culture ... ) et au Fonds de la Recherche Scientifi
que et Technique de la DGRST, cree a la fin de 
1959 en vue de « developper, coordonner et animer 
des actions concertees et urgentes dans le domaine 
de la recherche fondamentale et appliquee »; le 
role de la DGRST et du Comite Consultatif est 
determinant pour la fixation et la repartition des 
credits de l'enveloppe recherche qui par ailleurs 
ont represente 15,8 % des credits budgetaires reel
lement depenses pour la recherche en 1963 (1) ; 

2. le programme spatial, essentiellement constitue 
par le budget du CNES qui fonctionne sous la tu
telle du Ministre d'Etat Charge de la Recherche 
Scientifique des Questions Atomiques et Spatia
les; ce programme est intervenu pour 2,4 % dans 
les depenses budgetaires de recherches en 1963 ( 1 ) ; 

3. les programmes d'aide au developpement dont 
l'origine remonte a 1956, mais qui furent reactives 
a !'initiative de la DGRST en 1964; cette aide, 
dont la DGRST est le maitre d'reuvre, consiste 
en avances de l'Etat aux entreprises pour le finan
cement de prototypes et d'installations-pilotes, re
cuperables avec prime en cas de succes; elle n'a 
donne lieu a aucune depense en 1963, sa mise en 
train n'ayant reellement debute qu'en 1965. 

A c6te des «credits de recherche» proprement 
dits le budget scientifique comporte d'autres cre
dits utilises pour la recherche et le developpement 
et qui en constituent d'ailleurs la plus grande par
tie (81,8% en 1963). Ces « autres credits» pen
vent a leur tour se decomposer en deux categories 
principales : 

a) les credits dont le budget precise la destination 
a la recherche, mais qui sont integres, soit dans 
des programmes civils anterieurs aux reformes de 
1958 et des lors partiellement ou totalement indi
vidualises de fa~on permanente dans les articles 
de la' loi des finances ( organismes dependant des 
Ministeres de la Cooperation, des P et T, de l'In
dustrie, de la Sante et des Travaux Publics), soit 

(1) Comptes spooiaux du Tresor inclus (FDES). 

dans les programmes militaires dont le Ministere 
des Armees reste le seul maitre d'reuvre (DRME); 

b) les credits reserves a des organismes dont les 
activites ne concernent pas uniquement la recher
che et le developpement, mais aussi d'autres do
maines, tels l'enseignement superieur, les activites 
scientifiques connexes ou la production; on trouve 
dans cette categorie les credits qui, sans ~tre a 
priori destines a la recherche, le sont en definitive 
par les universites et les etablissements assimiies, 
les depenses de recherche du CEA, les program
mes de recherche en aeronautique civile et les 
recherches financees en dehors de la DRME par 
les directions techniques du Ministere des Armees. 

D'une fa~on generale ces « autres credits » se dis
tinguent des «credits de recherche» par le fait 
qu'ils echappent a la procedure budgetaire insti
tuee a la fin de 1958 et qu'ils ne sont le plus sou
vent reperables qu'a posteriori, en raison des acti
vites plus etendues auxquelles ils sont associes. 
Une autre difference separe ces deux types de 
credits et explique par ailleurs !'importance des 
premiers par rapport aux seconds : les « autres 
credits» comportent une tres forte part de deve
loppement, alors que les « credits de recherche » 
concernent surtout des travaux de recherche fon
damentale ou appliquee dont le c01lt est sensible
ment moins eleve. 

Examine sous l'angle des modalites pratiques, le 
financement de la recherche et du developpement 
par le secteur public (Etat, enseignement supe
rieur, collectivites locales) emprunte sept voies 
differentes : les dotations budgetaires classiques 
aux laboratoires publics, les budgets des enseigne
ments superieurs (Education Nationale, Agricul
ture, Armees, Industrie, Travaux Publics et Trans
ports), les subventions aux ISBL, l'aide au deve
loppement, les marches de prototypes, les marches 
de definition et d'etudes et les contrats de re
cherche. 

Les deux premieres voies ne requierent aucun 
commentaire particulier. La troisieme ( subven
tions awe ISBL) n'a concerne en 1963 que 0,1 % 
des ressources publiques consacrees a la recherche. 
Quant a l'aide au developpement deja evoquee plus 
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haut, il convient d'ajouter que les avances consen
ties par l'Etat ne depassent pas 50 % du coftt 
evalue du projet, qu'elles sont accordees dans le 
cadre d'une strategie generale (tables ron des), sur 
avis de Comites Techniques et du Credit National 
et qu'elles ne sont pas recuperees en cas d'insuc
ces; le 5" Plan a prevu une enveloppe globale de 
600 millions de fr. (autorisations de programme) 
pour les programmes d'aide au developpement au 
cours de la periode 1966-1970. 

Les marches de prototypes sont des commandes 
publiques classiques auxquelles ont recours notam
ment le CEA, le 1\'Iinistere des Armees et les Minis
teres Techniques. 

Les marches de definition et d'etudes, qui sont 
passes par les memes organismes, sont en fait 
des commandes de recherches qui precedent sou
vent les marches de travaux ou les marches de 
fournitures en raison de ce que l'Etat n'est pas 
toujours en mesure d'effectuer lui-meme les etudes 
prealables a la commande de certains prototypes. 
Enfin, les contrats de recherche se rapprochent 
des programmes d'aide au developpement, mais 
concernent les domaines de la recherche fonda
mentale et appliquee; comme ces derniers, ils sont 
passes dans le cadre d'une strategie generale ( ac
tions concertees de la DGRST, themes orienteurs 
de la DR:M:E) et la participation financiere de ces 
deux organismes aux programmes concernes est 
complementaire (50 %) et temporaire; de plus, 
l'Etat se reserve, en contrepartie de sa mise de 
fonds, un droit de licence gratuite pour ses besoins 
propres. Durant la periode du 4• Plan, les actions 
concertees de la DGRST ont porte sur 480 mil
lions de fr, finan~ant 22 programmes et donnant 
lieu a 1 084 contrats dont 25 % sont alles a des 
laboratoires prives; le 5" Plan prevoit pour la 
periode 1966-1970 un accroissement de 47% des 
credits alloues a ce type de contrat (707 mil
lions de fr). 

b) Le financement privt3 

Les secteurs des entreprises et des ISBL sont in
tervenus en 1963 pour 34,2 % dans le financement 
de la depense interieure totale en recherche et de
veloppement. La plus grande part (33,9 %) revient 
naturellement aux entreprises et aux centres tech-
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niques professionnels qui ont reserve 98,7% de 
leurs ressources a leurs propres laboratoires, le 
reste etant aile aux centres de recherche de l'Etat 
et du CNRS. 

Les entreprises et les centres techniques ont par 
ailleurs finance eux memes pres de 66 % de leurs 
recherches totales; dans ce pourcentage l'auto
financement intervient pour plus des neuf dixie
mea en ce qui concerne !'ensemble des entreprises 
et pour la quasi-totalite pour ce qui est des entre
prises nationales (SNCF, GDF, EDF, Charbonna
ges de France). 

La tres faible part du secteur des ISBL dans le 
financement de la recherche ( 0,3 %) illustre !'im
portance marginale en France des fondations et 
associations privees. Leur nombre ne depasse guere 
la soixantaine, parmi lesquelles 50 environ effec
tuent elles-memes des recherches ( essentiellement 
medicales)' les autres jouant le role de collecteur 
et de repartiteur de fonds. . 

3. L'emecution de la recherche 

Les inventaires franc;ais distinguent quatre grands 
secteurs d'execution de la recherche : 

- les Administrations publiques qui rassemblent 
les grands laboratoires et les services speciali
ses des l\Iinisteres techniques et du Ministere 
des Armees, le CEA, leONES et d'autres eta
blissements publics ou l'on trouve la SEITA, 
le Service des Poudres, l'ORTF et le CNET; 

- l'Enseignement superieur qui groupe les labo
ratoires des facultes, des ecoles d'ingenieurs 
et de techniciens superieurs, ceux des Grands 
Etablissements (oil l'on trouve le Musee d'His
toire Naturelle, l'Observatoire de Paris, le Bu
reau des Longitudes, l'Academie des Sciences) 
ainsi que le CNRS ; 

- les Entreprises privees et nationales a carac
tere industriel, qui englobent leurs propres 
laboratoires et ceux des centres techniques et 
des associations professionnelles travaillant au 
profit des entreprises (y compris 6 centres 
d' Agronomie Tropicale dependant du l\Hnistere 
de la Cooperation) ; 



- les ISBL (fondations et associations privees 
effectuant des recherches y compris les labora
toires des etablissements d'enseignement supe
rieur prive). 

En 1963, la depense interieure de recherche a ete 
estimee par la DORST a 6 446 millions de francs. 

a) Les laboratoires des Administrations publiques 

Etablissements publics sans tutelle ou services in
tegres aux differents departements ministeriels, 
ces organismes, au nombre d'environ 75, ont exe
cute en 1963 35,2% des depenses interieures tota
les de recherche dont 95,3 % ont ete financees par 
les Administrations publiques elles-m~mes. Les 
plus gros dispensateurs de credits reserves aux 
laboratoires publics ont ete les services du Mi
nistre d'Etat charge de la Recherche Scientifique 
et des Questions Atomiques et Spatiales (52,5 %), 
suivi du Ministere des Armees (25,7 %), du Mi· 
nistere de 1' Agriculture ( 4,3 %) et du Ministere 
des P. et T. (3,5 %). L'organisme de tres loin le 
plus important sous l'angle de !'execution des 
recherches est le CEA qui est intervenu pour 
57,1 % dans les depenses intra-muros des labora
toires publics en 1963; il etait suivi des centres 
de recherche du Ministere des Armees (26,1 %), 
de l'Institut National de Recherche Agronomique 
(INRA, 4,4 %) et du Centre National d'Etudes 
des Telecommunications (CNET, 4 %). L'impor· 
tance de ces grands laboratoires, ainsi que les de
penses totales du ONES sous-traitees a raison de 
75 % dans le secteur des entreprises et celui de 
l'enseignement, donnent une idee assez precise des 
grandes orientations de la recherche d'etat en 
France. On ajoutera que les Administrations pu
bliques employaient 35 660 unites plein temps en 
1963 dont 8 220 chercheurs et ingenieurs et que 
leurs activites intra-muros s'etendaient aussi bien 
a la recherche fondamentale (9,6 %) qu'a la re· 
cherche appliquee (43,7 %) et au developpement 
(46,7 %). Les travaux de developpement ont ete 
principalement effectues dans les services et les 

(1) Recueillies par l'enqu~te 1964 effectuee en 1965. 

laboratoires du Ministere des Armees ainsi que 
dans les centres de recherche du CEA. 

b) Les laboratoires de l' Enseignement superieur 

Ceux-ci, dont la dependance administrative et les 
statuts sont tres divers, ont effectue 13,1 % des 
recherches interieures totales en 1963. Ils ont em
ploye durant la m~me annee 21 000 unites plein 
temps dont 10 730 chercheurs et ingenieurs. 86,1 % 
de leurs depenses effectuees se sont rapportees a 
la recherche fondamentale, le reste a la recherche 
appliquee. Le CNRS est intervenu dans le total 
des depenses pour 19 % et dans les effectifs glo· 
baux pour 39 %. Ces proportions illustrent le role 
de pourvoyeur en personnel de recherche que joue 
cet organisme a l'egard des autres secteurs et des 
etablissements d'enseignement superieur en parti
culier. 

c) Les laboratoires du secteur industriel 

Selon les dernieres donnees disponibles ( 1), 630 en
treprises industrielles (y compris les centres tech· 
niques et les associations professionnelles) ont 
declare a voir effectue de la recherche en 1963; ces 
entreprises representent 28% du chiffre d'affai· 
res total et 20 % de l'effectif total de l'industrie. 
Leurs travaux de recherche et de developpement 
se sont eleves a environ 3,3 milliards de fr, soit 
51,2% de la depense interieure totale en R.D. 
65,5 % de ce montant provenaient de fonds pro· 
pres au secteur industriel, 31,4 % de fonds pu· 
blics, (contrats et commandes) (2 ) et 3,1 % de 
fonds en provenance de l'etranger ( organismes in· 
ternationaux). Au cours de la m~me annee ce sec
teur a employe en equivalent plein temps 
78 010 personnes a des activites de recherche, par
mi lesquelles 16 961 chercheurs et ingenieurs dont 
70,6 % etaient concentres dans la region pari
sienne. 59,2% des depenses effectuees concer· 
naient le developpement, le reste se repartissant 
en recherche appliquee (38,5 %) et en recherche 
fondamentale (2,3 %). La classification des ope· 

( 2) La. repartition de ce financement public par secteurs industrials est tres inegale; en 1963l'aeronautique et les missiles, 
la construction electrique et electronique a.insi que le genie nucleaire intervenaient respectivement pour 58,29 et 7 %. 
soit ensemble pour 94 % dans les comma.ndes et contra.ts passes par l'Etat aux entreprises. 
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rations par secteurs d'entreprises (1), montrait 
qu'en 1963, les principales activites de recherche 
etaient effectuees par les secteurs aeronautique 
et spatial (23,6 %) ' electronique (19,6%)' chimi
que (8,4 %), energetique (7,6 %) pharmaceutique 
( 5, 7 %) ' electrique ( 5,2 %) ' mecanique ( 4,6 %) et 
petrolier ( 4,3 %) ; le genie nucleaire et les sec
teurs traditionnels comme la siderurgie et le tex
tile ne sont intervenus chacun que pour 2,5% 
dans le total. Les donnees relatives a l'annee 1963 
ont egalement indique que pour les seules entre
prises privees (exclusion faite des centres techni
ques et des societes nationalisees), pres des deux 
tiers des depenses de recherche industrielle etaient 
effectuees dans les 67 entreprises employant plus 
de 5 000 travailleurs et plus de 45% dans les 
24 employant plus de 10 000 travailleurs. 

Les 71 associations de recherche industrielle ( cen
tres techniques et associations professionnelles 
diverses) sont regies par sept formes de statuts 
differents. D'une fa!,;On generale, leur creation 
resulte soit d'un accord librement consenti entre 
les membres d'une m~me branche industrielle, soit 
d'une decision publique prise apres consultation 
de la profession interessee. Ces associations se 
livrent toutes a des activites scientifiques con
nexes (documentation, information, normalisation, 
formation et recyclage); une cinquantaine d'entre 
elles effectuent des travaux de recherche et de de
veloppement, le plus souvent d'inter~t collectif, 
parfois aussi d'ordre competitif a la demande de 
certains de leurs affilies. Leurs ressources pro
viennent en majeure partie des cotisations, libres 
ou obligatoires, de leurs membres, des revenus de 
patrimoine et de la facturation de services rendus. 
Aucune subvention de l'Etat ne leur est en· prin
cipe accordee, mais celui-ci leur passe des contrats 
(DGRST) et dans certains cas, leur octroie des 
credits (FDES). En 1963, les associations de re
cherche ont contribue pour 4,4% aux travaux de 
recherche du secteur industriel et pour 2,2 % a la 
depense interieure totale en recherche et develop
pement. 

Il faut enfin signaler !'existence dans le secteur 
industriel, d'organismes specialises dans la recher
che et travaillant sur une base strictement com
merciale. Ces organismes, d'origines et de voca
tions tres diverses ont pris ces dernieres annees 
une importance croissante, notamment dans les 
secteurs de pointe ( electronique, genie nucleaire, 
chimie de synthese, ~ecanique) (2). 

d) Les laboratoires des ISBL 

Leur part dans la depense interieure totale de 
recherche est modeste (0,5% en 1963) et se rap
porte principalement a des travaux de biologie et 
de medecine pour lesquels il faut mentionner par
ticulierement les lnstituts Pasteur. Ces centres de 
recherche re!,;oivent des subventions ( ainsi que des 
contrats) des Administrations Publiques et du 
CNRS ; ce dernier met aussi des chercheurs a leur 
disposition. 

C. La politique de Ia recherche et ses principaux 
problemes 

Trois etapes principales peuvent ~tre distinguees 
dans !'evolution de la politique de la recherche en 
France. La premiere qui suit immediatement la 
mise en place des organes de coordination en 1958 
et s'etend jusqu'a 1961, a ete caracterisee tout 
d'abord par !'organisation des inventaires annuels 
du potentiel materiel, financier et humain de la 
recherche nationale. Effectuees a l'origine par 
tranches sectorielles, les enqu~tes ont pris un ca
ractere complet a partir de 1963, annee pour la
quelle un document de synthese fut publie; on 
dispose neanmoins d'evaluations retrospectives 
completes remontant a l'annee 1960 pour tous les 
secteurs et a 1958 pour le secteur public. Vinrent 
ensuite les reformes de structure de quelques 
grands etablissements scientifiques ( CNRS, IN
SERl\'I, INRA, ORSTOM) et la revision dans le 
sens de l'uniformisation du statut des chercheurs 

( 1) II s'agit des secteurs DGRST qui sont definis comme des ensembles d'entreprises ayant une meme activita principale 
de recherche. Cette definition differe de celle des secteurs traditionnels ou les entreprises sont regroupees selon leur 
activita principale de production. 

(
2

) En 1964 on comptait 38 societas de recherche utilisant 1 131 chercheurs (equivalent plein temps) et ayant effectue 
des travaux de R-D pour 274 millions de fr. Ces societas travaillent le plus souvent sous contrat et se consacrent 
exclusivement a la recherche competitive. Les Administrations Publiques paraissent recourir de plus en plus a leurs 
services. 
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du secteur public. La mise au point d'une proce
dure plus concertee de repartition des ressources 
budgetaires destinees a la recherche deboucha 
bient6t sur un accroissement sensible des moyens 
financiers et humains de la recherche publique 
qui doubla pratiquement entre 1958 et 1961. Paral
~~~lement, le Fonds de la DGRST fut cree pour 
animer un programme d'actions concertees et ur
gentes qui devaient resserrer les liens entre les 
scientifiques d'une part, les responsables publics 
et prives de la vie economique d'autre part. En 
fin ·de periode, le Gouvernement mit de plus en 
plus l'accent sur la recherche militaire et la 
constitution d'une force de dissuasion nationale. 

La periode 1961-1963 fut marquee par la prepara
tion du 4" Plan dans lequel la recherche obtint 
une priorite dans les options gouvernementales. 
Les contacts amorces entre secteurs public et 
prive, entre domaines civil et militaire s'intensi
fierent et une politique d'amenagement scientifi
que du territoire fut mise en train. 

D'autre part, la politique des actions concertees 
fut completee par de nouveaux programmes a ca
ractere plus technique, dans la preparation des
quels chercheurs et administrateurs, etroitement 
associes, furent amenes a ebaucher ensemble une 
strategie de la recherche. 

La periode actuelle a debute sans doute en 1964 
des la preparation du 5• Plan, par une nouvelle 
intensification des etudes mixtes economiques et 
scientifiques, destinees a definir par grands sec
teurs les objectifs scientifiques nationaux (sous
groupes de recherche du Plan, Tables Rondes, 
etudes prospectives nationales). Apres avoir defini 
les grands axes de sa politique de la science ( ac
croissement du potentiel materiel et humain de 
la recherche; encouragement de la recherche indus
trielle par la participation publique aux risques 
de celle-ci; developpement de recherches prioritai
res, comme les travaux consacres a l'atome et a 
l'espace, ou negliges comme certaines recherches 
interdisciplinaires, developpement du theme 
« science et in dependance nationale »), le Gouver
nement passa a Faction dans plusieurs domaines. 
Dans celui de l'education nationale, de nombreux 
travaux ont debouche en mars 1966 sur une re
forme de structure destinee a reduire progressive-

vement les effets nuisibles du dualisme de l'ensei
gnement superieur sur l'utilisation equilibree des 
cadres scientifiques; desormais par une prepara
tion plus nuancee, une meilleure orientation et 
l'amenagement de passerelles entre les deux types 
d'enseignement, les grandes ecoles seront encoura
gees a former davantage de chercheurs et les facul
tes pourront contribuer a accroitre le nombre de 
nouveaux ingenieurs. Des mesures ont ete prises 
par ailleurs a l'echelon gouvernemental pour que 
le Comite Interministeriel et la DGRST qui ne 
s'occupaient en fait que de l'enveloppe recherche 
ait desormais acces a d'autres domaines de la re
cherche publique, accentuant ainsi l'evolution in
troduite en 1958 vers !'elaboration d'un budget 
global de la science. Comme il a ete dit plus haut, 
l'aide au developpement a ete reactivee et le suc
ces de cette formule est tel qu'aujourd'hui les de
mandes d'intervention depassent les credits pre
vus. D'autre part, une serie de mesures fiscales 
d'encouragement ala recherche ont ete inaugurees 
ou renforcees. Enfin une initiative supplementaire 
a ete prise a la fin de 1966, avec la creation au 
sein du CNRS de l'Agence Nationale pour la Valo
risation de la Recherche (ANVAR), dont la mis
sion est d'inventorier les resultats exploitables des 
recherches des laboratoires publics et des centres 
prives qui en font la demande, afin de les diffuser 
aupres des entreprises industrielles. 

Malgre cet ensemble impressionnant d'actions sur 
. les structures et de mesures a la fois lucides et 
originales, la France parait devoir connaitre en
core durant plusieurs annees d'importantes diffi
cultes en matiere de recherche scientifique. Sa 
production de chercheurs et plus encore celle de 
techniciens demeurent modestes. Si sa depense 
interieure en R-D semble avoir quadruple en va
leur entre 1958 et 1966 pour atteindre aujourd'hui, 
avec 10 milliards de fr, plus de 2% de son PIB, 
elle reste inferieure a celle de ses principaux con
currents. De plus, les comparaisons de ratios de 
recherche montre que ce pays reserve une trop 
grande part de son effort a la recherche fonda
mentale (17 %) et une part trop petite au deve
loppement ( 46 %) . Enfin, son effort de recherche 
a objectif essentiellement economique demeure 
tres en dega de ce qui se fait souvent en Europe 
Occidentale; la part financee par les entreprises 
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elles-memes devrait s'accroitre, tandis que l'aide 
apportee par les Administrations Publiques a 
cette recherche s'est sans doute trop confinee dans 
quelques activites liees a la defense du territoire. 

II faut toutefois signaler que depuis un peu plus 
d'un an, des efforts ont porte sur des domaines 
nouveaux, tels que !'aviation civile, l'oceanogra
phie et surtout le traitement electronique de Pin
formation. 

Un Delegue general a l'injormatique a ete installe 
en septembre 1966 en vue de realiser ce qu'il est 
convenu d'appeler le Plan Oalcul qui, a l'instar du 
Royaume-Uni, doit doter lG pays d'une industrie 
nationale des ordinateurs. Ce plan, pour lequel 

un credit total de 425 millions de francs a ete 
prevu pour les annees 1967, 1968 et 1969, vise no
tamment a encourager le regroupement des in
dustries nationales interessees, par la signature de 
contrats collectifs de recherche et d'aide au deve
loppement et a favoriser l'essor de !'infrastruc
ture humaine necessaire par la mise en activite 
de l'Institut de Recherche d'Informatique et d' Au
tomatique (IRIA). Le Plan Calcul a pris un bon 
depart et a ete complete a la fin de 1967 par la 
creation d'un fonds suppiementaire de 20 millions 
de francs destine au financement de marches 
d'etudes et de contrats de recherche relatifs aux 
circuits integres et a d'autres domaines de la 
micro-electronique. 

CHAPITRE II: ALLEMAGNE (R.F.) 

A. Contexte general 

Pays de vieille tradition universitaire, l'Allemagne 
avait acquis a la fin du 19m• siecle un veritable 
« leadership » dans le domaine de la recherche 
scientifique organisee. L'interet des autorites s'y 
est manifeste de tres bonne heure par !'encourage
ment ou la creation d'institutions d'impulsion et 
d'execution dont la plupart ont survecu aux evene
ments de l'histoire allemande de la premiere moi
W\ du 20m• siecle. Certaines de ces institutions 
repondaient d'ailleurs a des besoins issus de ces 
evenements eux-memes; c'est le cas notamment de 
la Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) fon
dee sous une autre appellation en 1920, dans le but 
de sortir la recherche publique et universitaire de 
la stagnation consecutive au premier conflit moo
dial. 

La periode qui suivit la deuxieme guerre mondiale 
et la constitution de la Republique Federale se 
caracterisa par un redressement economique spec
taculaire. Il n'est pas superflu de rappeler que ce 
redressement fut rendu possible par une serie de 
circonstances favorables. Les fortes disponibilites 
en main-d'muvre hautement qualifiee, dont une 
large part provenait des territoires de l'Est, cree
rent a l'origine un marche du travail facile qui 
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contribua a maintenir durant plusieurs annees une 
relative stabilite des salaires. Celle-d a son tour 
permit au produit national brut de progresser plus 
rapidement que les depenses de consommation et 
rendit possibles les modifications de structure de 
l'emploi que requiert ou qui accompagnent une 
croissance forte; les transferts de main-d'muvre des 
secteurs moins productifs vers les secteurs tres 
productifs s'effectuerent de maniere particuliere
ment rapide. D'autre part, les conditions d'utilisa
tion du capital se revelerent, elles auusi, tres fa
vorables. Selon certains experts, cela tiendrait au 
fait que les investissements industriels effectues 
pendant la guerre ont depasse les dommages causes 
par celle-d, que la formation de capital realisee 
apres la reforme monetaire de 1948 a pu profiter 
des techniques les plus modernes, abaissant consi
derablement l'!ge moyen des equipements et qu'en
fin, l'efficacite moyenne du capital a particuliere
ment Mneficie de la croissance rapide des secteurs 
a haute productivite. On pourrait ajouter que la 
situation aisee du marche du travail a permis aux 
entreprises de recourir largement a l'autofinance
ment et qu'en debut de periode tout au moins, les 
depenses militaires et I' aide accordee par l' Alle
magne aux pays en voie de developpement ont ab
sorbe une proportion plus modeste du produit 
national que dans le reste de l'Europe. 



Mais ce sont en definitive les facteurs humains, 
traditions professionnelles et potentiel de connais
sances techniques, qui ont sans doute le plus con
tribue a faire sortir aussi vite le pays du marasme 
ou il se trouvait au lendemain des hostilites. Ces 
traditions et ce potentiel de base, les autorites 
conscientes de leurs responsabilites n'ont cesse de 
les preserver et de les promouvoir, au-dela du 
dynamisme grandissant des entreprises privees et 
des progres de la nouvelle recherche industrielle 
allemande. Des mars 1949, quelques mois avant la 
constitution de la Republique Federale, les Lander 
conclurent ce qu'il est convenu d'appeler la Con
vention de Konigstein (Konigsteiner Abkommen) 
en vertu de laquelle ils s'engageaient a finaucer 
en commun les institutions de recherche d'interet 
national, notamment la Deutsche Forschungsge
meinschajt (DFG) et la Maw-Planck-Gesellschajt 
zur Forderung der Wissenschajten (MPG). Peu 
apres, les Ministres de l'Education des Etats de
cidaient de se reunir regulierement dans le souci 
d'harmoniser autant que possible leur politique 
culturelle et universitaire; ces reunions debouche
rent sur la creation de la Stiindige Konjerenz der 
Kultusminister (KMK). De leur cote, reprenant 
leurs traditions de liberte et d'autonomie, les uni
versites et les etablissemeuts superieurs assimiles 
se grouperent pour fonder en 1949la Westdeutsche 
Rektorenkonjerenz (WRK) dont les reunions pe
riodiques sont consacrees a la discussion de pro
blemes commuus d'enseignement et de recherche. 
Apres la constitution de la Republique Federale, 
d'autres mesures de coordination aboutirent en 
1957 a la creation d'un organisme consultatif na
tional, le Wissenschajtsrat (WR) compose de re
presentants du Bund, des Lander et des milieux 
scientifiques ainsi que de diverses personnalites 
de la vie economique nationale. Au niveau du 
Gouvernement Federal, la coordination prit forme 
au fur et a mesure que le pays etait a nouveau 
autorise par les traites internationaux a effectuer 
des recherches dans les domaines militaire, nu
cleaire et .spatial. Le Ministere Federal de l'Ener
gie Atomique, cree en 1955, fut transforme a la 
fin de 1962 en Bundesministerium fur wissen
schajtliche Forschung (BMwF). Apres le discours 
du Chancelier au Bundestag en octobre 1963 -
dans lequel celui-ci declarait la recherche scientifi
que et l'enseignement aussi importants pour la ge-

neration actuelle que la question sociale pour celles 
du 19me sh~cle - les mesures s'accelererent. Les 
competences du 1\Hnistre de la Recherche furent 
etendues et les moyens budgetaires mis a la dispo
tion directe considerablement augmentes. Diverses 
commissions specialisees virent le jour et un Co
mite de la science fut institue en 1965 au sein du 
Cabinet Federal (KabinettsausschuB fur wissen
schaftliche ]!'orschung, Bildung und Ausbildungs
forderung). Entre-temps, le Bund et les Lander 
avaient passe plusieurs convPntions administrati
ves en vue de mieux co01·donner leurs politiques 
scientifiques respectives. 

B. Organisation de Ia recherche scientifique et 
technique 

1. Organes de coordination et d'impulsion 

a) Au niveau du G&uvernement Federal 

En vertu de la loi fondamentale allemande (Grund
gesetz), la competence scientifique appartient ex
clusivement aux Lander pour ce qui est de l'en
seignement superieur, et exclusivement au Bund 
ou concurremment au Bund et aux Lander en ce 
qui concerne la recherche publique executee en 
dehors des Universites. Cette competence concur
rente du pouvoir federal ne s'exerce que si certains 
problemes ne peuvent etre resolus par le.s Lander 
eux-memes, ou si la legislation de l'un d'eux est 
contraire a l'interet des autres, ou encore si Fac
tion federale est requise pour harmoniser des 
structures de dimension nationale. Dans la pra
tique et en vertu de conventions particulieres, le 
Gouvernement Federal participe conjointement 
avec les Lander au financement des programmes 
d'expansion universitaire preconises par le Wis
senschaftsrat, au large soutien financier apporte 
aux organisations de recherche d'interet public 
( une quarantaine dont les quatre Academies des 
Sciences, la DFG et la :MPG), aux subventions 
accordees aux associations de recherche indus
trielle et a d'autres institutions de caractere prive, 
ainsi qu'au financement et a la gestion d'organLs
mes de recherche specialises d'interet national y 
compris des etablissements nucleaires civils (Deut
sehes Rechenzentrum i't Darmstadt, Gesellschaft 
fiir Kernforschung mbH a Karlsruhe, Deutsche's 
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Electronen-Synchotron a Hamburg etc.). Il dis
pose en outre d'une trentaine de centres de recher
che federaux (Bundesforschungsanstalten) qu'il 
finance lui-meme exclusivement et qui fonctionnent 
sous la tutelle directe de ses departements mi
nisteriels. Enfin, en vertu des competences exclu
sives du Bund en matiere de politique etrangere et 
de defense, le Gouvernement Federal finance seul 
la recherche militaire et la participation allemande 
aux programmes de recherche internationaux. 

C'est en mai 1963, soit 6 mois apres sa creation, 
que le Bundesministeriwn fur wissenschaftliche 
Forschung fut charge d'une mission de coordina
tion scientifique se rapportant « aussi bien a la 
recherche organisee directement par le Bund (dans 
ses propres instituts par exemple) qu'a la promo
tion par le Bund des travaux scientifiques entre
pris par d'autres organismes ». Cette mission est 
venue s'ajouter a ses attl·ibutions anterieures con
cernant la recherche federale effectuee dans les 
domaines atomique et spatial. Dans le budget fede
ral de 1964 le l'Iinistre de la Recherche a admi
nistre des credits globaux d'un montant de 
839,3 millions de DM, ce qui representait 60,2 % 
des depenses consacrees a la recherche civile et 
41,1 % des depenses totales de recherche du Bund 
au cours de cet exercice (2 042,3 mil. DM lato 
sensu) (1) ; 55,1 % de ce montant ont ete reserves 
aux recherches spatiale et nucleaire et le reste 
( 44,9 %) est aile a la promotion generale de la 
science (participation aux programmes d'expan
sion universitaire des Lander, financement conjoint 
avec ceux-ci des organisations de recherches d'in
teret public, financement direct de programmes 
particuliers de recherche). Dans le cadre de sa 
mission_ de coot·dination et de promotion, le BUwF 
preside une Commission Interministerielle .de la 
Science (Interministerieller AusschuB fiir Wissen
schaft und Forschtmg, IMA), ou siegent les hauts 
fonctionnaires representant les 17 departements 
ministeriels federaux qui, pour leurs besoins pro
pres ou en fonction du role qui leur est assigne, 

effectuent, font effectuer ou participent au finan
cement d'operations de recherche autres que les 
programmes administres par le Ministre de la Re
cherche. Au sein de cette Commission, ce dernier 
recommande et fait approuver des recommanda
tions, qui, sans lier individuellement les ministres 
interesses, tendent a la longue a harmoniser leurs 
programmes scientifiques. Les principaux depar
tements federaux representes dans l'HIA sont ceux 
de la Defense, des Affaires Economiques (aide a 
la recherche industrielle), de l' Agriculture et du 
Ravitaillement, de l'Interieur (participation fede
rale au financement des bourses d'etudes), des 
Finances et des Transports (2). Dans le cadre de la 
recherche spatiale, le Ministre de la Recherche est 
conseille par la Deutsche Kornrnission fiir lV elt
raurnforschung (DKfW), composee de scientifi
ques et d'economistes appartenant aux secteurs 
public et prive. Les operations de R · D etant exe
cutees sous contrats dans les laboratoires d'interet 
public, l'industrie privee et les universites, c'est a 
une societe de droit prive, la Gesellschaft fiir 
Weltraumforschung mbH que revient la tache de 
preparer, de conclure et de controler !'execution de 
ces contrats sous l'autorite du Ministre de la Re
cherche. En matiere de recherche nucleaire, ceder
nier est assiste dans des conditions analogues par 
la Deutsche Atornkornrnission (DAK), composee 
d'hommes de science et de representants de l'in
dustrie privee. Le retard general de l' Allemagne 
du aux evenements de l'histoire ainsi que les ini
tiatives prises depuis quelques annees a de nom
breux echelons de la vie economique out donne un 
sens tres precis au role coordinateur du Ministre 
de la Recherche et de sa commission consultative 
dans le domaine de la recherche atomique. Tres 
souvent et en recolll"ant d'ailleurs a des formules 
souples et originales, le Bnnd est associe aux Lan
der, aux societes d'electricite eta l'industrie privee 
pour le financement de la recherche et dans cer
tains cas pour son execution. Par ailleurs, apres 
avoir mis !'accent sur la recherche fondamentale 
et la formation des chercheurs nucleaires, no-

(1) Ces pourcentages et ces chiffres se rapportent ici, selon les definitions allemandes, a !'ensemble de la politique scienti
fique du Bund c'est-a-dire non seulement ala recherche proprement dite, mais aussi aux activites scientifiques con
nexes, a des activites non scientifiques, a certaines depenses concernant l'enseignement et aux depenses scientifiques 
a 1, etranger. 

( 2) Le Ministere des Transports (Bumlesrninisterium fiir Verkehr, Bl\1V) administre notamment des programmes de 
recherche aeronautique. A partir de 1968, ceux-ci seront executes sous l'autorite du l\finistere de la Recherche. 
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tamment dans les laboratoires des Universites et 
des organismes d'interet public, l'autorite federale 
a pu rapidement encourager la recherche appli
quee, le developpement et meme la production 
d'energie nucleaire (1) _ 

Sur le plan militaire, la Republique ~'ederale a 
ete, pour des raisons eonnues, longtemps tribu
taire de l'etranger en matiere de recherche et de 
developpement des armements; par ailleurs, la plu- · 
part des domaines non civils du genie nucleaire 
lui demeurent interdits en raison des conventions 
et des traites internationaux. C'est pourquoi les 
directions techniques du 1\finistere Federal de la 
Defense ( Bundesministerium der Verteidigung, 
BMVtg), seul competent pour la recherche mili
taire, consacrent aujourd'hui encore une tres large 
part de leurs depenses totales de recherche a des 
contrats a l'etranger et a des contributions aux 
programmes internationaux de l'OTAN. Des 
64:9 millions de D:M attribues en 1964: ala R-D mi
litaire, pres de 25 % ont ete depenses a l'etran
ger (2); le reste a finance des contrats passes aux 
entreprises, aux laboratoires d'interet public et aux 
Universites, ainsi que des depenses hors recherche; 
on notera egalement que le BMVtg ne dispose pas 
d'institut de recherche militaire propre, a !'excep
tion de l'Institut franco-allemand de Saint-Louis, 
et que la part de ses credits echeant ala recherche 
faite dans les entreprises, modeste a l'origine, a eu 
tendance a augmenter recemment. 

Le Gouvernement Federal est devenu tres cons
dent de ce que la prosperite du pays au cours des 
15 dernieres annees a largement repose sur les con
naissances professionnelles accumulees anterieure" 
ment et du fait qu'elle ne pourra se maintenir et 
se developper que si !'effort national de recherche 
est intensifie et rendu plus efficace, en regard no
tamment de la structure politique particuliere du 
pays. Aussi, l'un de ses soucis recemment exprime 
a ete de mieux coordonner encore la politique de 
la recherche non seulement au niveau de la Fede
ration mais aussi a celui de la nation tout entiere. 
C'est dans cette perspective que le Gouvernement 

a cree en son sein en 1965 un Comite l\Iinisteriel 
de la Science (KabinettsausschuB fur wissenschajt
liche Forschung), preside par le Chancelier et com
pose, en plus du l\finistre de la Recherche, des prin
cipaux titulaires de departements a vocation scien
tifique. Ce comite, qui precise les grandes options 
de la politique scientifique du Bund, pourra sans 
doute contribuer a !'elaboration d'un veritable 
budget federal de la Science. 

b) Au niveau des Lander 

Ainsi qu'il a ete note ci-avant ·Ia competence des 
11 Etats allemands est tres large en matiere scien
tifique et leur anteriorite sur la Republique Fede
rale les a amenes au debut de 194:9 a harmoniser 
leurs politiques respectives. Cet effort d'harmoni
sation, qui se poursuit toujours, porte notamment 
SUI' !'organisation de l'enseignement. A cet egard, 
on ne saurait trop souligner le role capital joue 
depuis 18 ans par la Conference Permanente des 
Ministres de !'Education (Standige Konferenz der 
Kultusminister, KMK). Cette institution qui reu
nit regulierement et au plus haut niveau les respon
sables des Lander en matiere d'enseignement, dis
pose d'un secretariat anime par quatre commis
sions techniques dont l'une prepare les travaux 
de la Conference en matiere d'etudes et de recher
ches universitaires. La KMK coordonne au niveau 
national les grandes options de la politique d'edu
cation des Lander et les conventions qui y sont 
prises sont approuvees par les parlements des 
Etats. Parmi les principales realisations de la 
Conference, il faut mentionner notamment le remo
delage complet de l'enseignement technique, l'as
souplissement des cycles secondaires et la mise au 
point, en collaboration avec la Conference des Rec
teurs,. d'un plan-cadre pour la collation des grades 
academiques. La collaboration des Lander s'est 
egalement organisee en ce qui concerne l'aide ap
portee a la recherche d'interet national ( Conven
tion de Konigstein) et les programmes d'empansion 
universitaire preconises par le Conseil Scientifique 
(fonds commun pour le financement des nouveaux 
etablissements d'enseignement superieur). 

(1) Surles 25 reacteurs en service ou en construction ala fin de 1966 (18 de recherche et 7 de production), 4 etaient entiere
ment finances par le Bund et 15 conjointement par celui-ci, les Lander, les collectivites locales et les societes d'elec
tricite ou l'industrie privee. 

(2) Credits scientifiques totaux (cf. note (1) page precedente). 
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En dehors de ces mttiatives communes auxquelles 
le Bund est souvent associe, chaque Land poursuit 
sa politique scientifique propre. Celle-ci est menee 
principalement par le Ministre de !'Education (fi
nancement de l'enseignement superieur, des Acade
mies et des laboratoires universitaires), ainsi que 
par les Ministres de l'Economie et de l' Agriculture 
(programmes d'aide a la recherche industrielle, 
principalement aux Industrielle l!'orschungsverei
nigungen, financeruent des Landesforschungsan
stalten). Dans leur role de promotion, les Gouver
nements locaux sont generalement assistes par des 
Conseils de recherche (Forschungsrate), organis
mes dont les competences et les t!clws peuvent 
etre, selon les Etats, consultatives ou executives et 
a la gestion desquels sont toujours associes des 
representants des milieux scientifiques. 

En 1964, sur !'ensemble des credits publics alle
mands ( Bund, Lander et Gemeinden) consacres a 
la politique scientifique ( enseignement superieur, 
recherche, activites hors recherche), soit quelque 
5,2 milliards de DM, les Etats sont intervenus pour 
59,1 % (1)' dont plus des 4 cinquiemes ont ete re
serves a l'enseignement et a la recherche universi
taires, le reste s'etant reparti entre le financement 
des systemes de bourses d'etude, celui de la DFG, 
de la MPG et d'autres institutions d'intert'lt public, 
celui des centres de recherche d'Etat, l'aide a Ia 
recherche nucleaire, la participation a des pro
grammes speciaux de recherche et au financement 
d'activites scientifiques connexes. 

c) Att niveau du Bund et des Lander 

La necessite d'harmoniser !'action des differents 
pouvoirs publics en matiere de politique scienti
fique, en depassant en quelque sorte la structure 
politique decentralisee du pays, s'est fait sentir 
assez rapidement en A!lemagne. Ainsi qu'il a ete 
dit plus haut, le Bund et les Lander ont passe des 
conventions administratives en vue d'animer ou de 
financer en commun certaines initiatives d'interet 
national. L'une des plus importantes est sans doute 

celle qui aboutit en septembre 1957 a la constitu
tion du Wissenschaftsrat dont les activites ont 
fortement impregne la politique scientifique de la 
Republique Federale au cours des dix dernieres 
annees. 

Cette institution comprend deux organes : la Com
mission Administrative, composee des li l\Iiuistres 
d'Etat de !'Education et de 6 representants du 
Bund, et la Commission Scientifique comprenant 
22 membres nommes par le President de la Republi
que l!'ederale, dont 16 scientifiques designes parmi 
des personnalites conjointement proposees par la 
Dl!'G, la MPG et la Westdeutsche Rektorenkonfe
renz et 6 personnalites publiques ou privees choisies 
sur une liste dressee de concert par le Bund et les 
Lander. Le WR a une triple mission. II etablit un 
plan d'ensemble de promotion scientifique qui re
sume et harmonise les programmes elabores dans 
leurs spheres respectives par le Bund et les Lan
der en s'effort;ant de mettre l'accent sur les !ignes
forces de ceux-ci; il dresse des programmes an
nuels prioritaires; il formule des recommandations 
sur !'utilisation des credits budgetaires reserves 
par le Bund et les Lander a la promotion de la 
science. Les activites du WR out montre que cette 
institution de coordination nationale ne s'est 
guere penchee sur les problemes de recherche in
dustrielle, mais plutot sur ceux concernant la poli
tique scientifique des administrations publiques 
au sens large du terme ( enseignement, formation 
des chercheurs publics et universitaires, recherche 
dans les etablissements d'intert'lt public). Concre
tement, elle a presente en 1960 un programme d'ex
pansion universitaire, en 1962 une etude sur la 
structure des nouvelles universites, en 1963-64 
des travaux prospectifs sur les effectifs d'etudiants 
(1950-1980) et en octobr~ 1965 une etude sur les 
besoins des instituts de recherche non industrielle 
fonctionnant en dehors des universites. D'une ma
niere generale, le WR n'a exerce que des compe
tences consultatives et ses recommandations ont 
revetu un caractere indicatif, le pouvoir de deci
sions restant en definitive aux mains du Bund 
et des Lander. Neanmoins, ses avis et recomman
dations ont ete ecoutes et le plus souvent suivis 
par les pouvoirs publics et les universites. 

(1) La part du Gouvernement Federal a ete de 39,3 % et celle des collectivites locales de 1,5 %; le reste (0,1 %) ~ ete 
fourni par les fonds << ERP-Sondervermogen ». . . · 
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II faut encore signaler ici la creation recente, par 
convention entre le Bund et les Liinder, du Bil
dung.~rat (BR) dont !'organisation est analogue a 
er-lle rlu Wissenschaftsrat. La mission du BR con
siste a elaborer nne politique generale a long terme 
de l'Pnseignement nationnl a tons les degres. I .. a 
mise Pn train de ee nouveau conseil pourrait de
boneher sur une plus grande specialisation des 
institutions de coordination au niveau national et. 
pt>rmettre an Wissenschaftsrat de devenir un jom· 
un organisme programmateur de la recherche scien
tifique proprement dite. 

I.es autres conventions ndministratives pa.ssees 
entre le Gouvernem£>nt Federal et l£>s Etats se rap
portent surtout au financement d'activites de re
cherche executees par des organismes publics ou 
d'inter~t public. Elles sont pour cette raison evo
quees au chapitre suivant. Notons toutefois qu'en 
1965, le Bund et les Lander out cree une Commis
sion Permanente Mixte (Stiindige gemischte wis
senschaftliche Kommission) ou les representants 
des deux niveaux de gouvernement s'informent 
mutuellement et s'efforcent de coordonner leur 
action « sur le terrain » en matiere de promotion 
de ]a recherche. 

d) Aum autres niveaum nationaum 

La structure decentralisee du pouvoir politique est 
:mssi a l'origine de la part prise dans !'impulsion 
Pt ln promotion de la recherche par certains eta
blissemPnts autonomes publics et d'inter~t public. 

On mentionnera a cet egard le role joue ces dernie
res annees par la Deutsche Forschungsgemeinschaft 
(DFG), creee en 1920 et reorganisee en 1949 sous 
forme d'association privee par !'ensemble des insti
tutions universitaires allemandes (Wissenschaft
liche Hochschulen), les 4 Academies des Scien
ces, la Max-Planck-Gesellschaft, la Physikalisch
Technische Bundesanstalt, la Fraunhofer Gesell
schaft zur Forderung der angewandten Forschung 
et deux associations professionnelles (Deutscher 
Verband technisch-wissenschaftlicher Vereine, Ge
sellschaft Deutscher Naturforscher und .Arzte). r~a 

DFG intervient surtout dans !'impulsion et le fi
nancement de travaux .sdentifiques et occasionel
lement, dans leur execution. Son action orientee 
verR ]a recherche fondamentale s'exerce principale
ment sur les travaux universitaires dont elle assure 
1m financemeut complementaire. Ses ressources 
proviennent pour la plus grande partie des pou
voirs publics (85% environ en 1964) qui occupent 
12 des 29 sieges que comprend sa Commission Cen
h·ale (1). La DFG suit regulierement la conjonc
ture scientifique et a dresse en 1964 un bilan de la 
recherche nationale et des retards accumules par le 
pays dans certaines disciplines nouvelles. Ce bilan 
a ete suivi par la publication d'un programme 
selectif d'interventions portant sur la periode 
1966-1968, actuellement en cours d'execution. II 
faut enfin noter que la DFG a organise il y a quel
ques annees un centre d'information des contrats 
de recherche (Vermittlungsstelle fiir Vertrags
forschung) dont le but est de mettre a la disposi
tion de l'economie une importante documentation 
sm· le potentiel humain et institutionnel de la re
cherche nationale. 

La Max-Planck-Gesellschaft zur Fiirderung der 
lVissen.<Jchaft (MPG), fondee en 1911 et roorgani
see en 1948 sous forme de societe de droit prive a 
!'initiative de quelques personnalites scientifiques 
et industrielles, est avant tout un orgauisme direc
tement interesse a !'execution de la recherche dans 
le domaine des sciences exactes et naturelles et 
eelui de quelques disciplines sociales et humaines. 
La divevsite des activites exercees par les 48 insti
tuts de recherche qn'elle patronne, les rapports 
etroits qn'elle entretient avec la DFG, le Wissen
schaftsrat, les uuiversites et l'industrie, ainsi que 
les competences particulieres de ses dirigeants 
font neanmoins de la MPG une institution tres 
ecoutee dans les spheres officielles de la coordina
tion de la recherche. Sa longue experience et sa 
remarquable adaptabilite a !'evolution scientifique 
lui conferent en outre un rOle promoteur tres im
portant. 80% environ des moyens financiers de la 
M:PG trouvent leur origine dans les subventions 
gouvernementales; le reste provient de donations 
dont la plus grande part est fournie par l'industrie 

(1) Les 17 autres membres de la Commission Centrale se composent de 15 personnalites issues des milieux universitaires 
et de 2 representants du Stijterverband fur die Deutache Wissenschajt (Association des Donateurs, emanation de !'in
dustria privee assurant la majeure partie du financement residue! de la DFG). 
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privee, directement ou a !'intervention dn Stifter
verband fiir die Deutsche Wissenschaft. Bien qm~ 
le Bund, les Lander et l'industrie soient represen
tes au sein de ses organes directeurs, la MPG, 
comme la DFG, travaille et gere ses propres insti
tuts en toute independance. 

La Fraunhofer Gesellschaft zur Forderttng det· an
gewandten Forschung e.V. {FGaF), societe de 
droit prive creee en 1949, est venue completer au
jourd'hui Faction de la DFG et de la MPG en ma
tiere de recherche appliquee. En plus de la gestion 
de ses 14 instituts de recherche specialises { dont 
5 sont actuellement engages dans la recherche mi
litaire), cette institution est chargee de prospecter 
et de selectionner des projets insuffisamment de
veloppes pouvant revetir un inte~t pour l'econo
mie nationale, de les subventionner et d'en con
trlner !'execution. Elle est en mesure egalement 
d'apporter a toute unite de recherche qui lui en 
fait la demande une assistance administrative et 
comptable. Enfin, depuis 1955 elle gere un service 
de conseil en matiere de prise de brevets et d'ex
ploitation des inventions {Patentstelle fiir die 
Deutsche Forschung). La plupart des ressources 
de la FGaF proviennent aussi des autorites publi
ques; la societe subvient toutefois a une partie de 
ses besoins par ses prestations de services et des 
contrats de recherche qu'elle passe avec l'industrie 
privee. 

La Westdeutsche Rektorenkonferenz {WRK) qui 
represente le monde academique allemand, s'est 
constituee egalement en 1949. Cette institution 
dont le prestige est grand dans le pays, joue sou' 
vent a l'egard des gouvernements d'Etat un role 
de conseiller non negligeable. La WRK dispose 
d'un secretariat permanent et de diverses commis~ 
sions de travail dont la fonction est d'harmoniser 
les activites universitaires en matiere d'enseigne
ment et de recherche. La Conference entretient en 
outre, sur les plans organique et personnel, des 
rapports etroits avec le WR, la DFG et la MPG 
dont l'effet est d'etendre son influence a }'ensem
ble du territoire nationaL 

II faut enfin mentionner le role joue en Allemagne 
par l'Arbeitsgemeinschaft Industrieller .For
schungsvereinigungen e.T'. (AIF), creee en 1954 
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a !'initiative du Ministere Federal des Affaires 
Economiques en vue de coordonner la recherche 
industrielle cooperative, en pleine expansion a 
l'epoque dans les petites et moyennes entreprises. 
L' AIF est une societe de droit prive dont le finan
cement est assure par les cotisations des 59 asso
ciations de recherche industrielle qui se sont grou
pees sous son patronage. A l'egard de la promotion 
de la recherche industrielle, cette societe remplit 
deux fonctions principales qui consistent d'une 
part a favoriser la COOrdination SOUS tous St>S 

aspects (cooperation, programmation ou harmoni
sation des programmes entrepris par les secteurs 
professionnels) et d'autre part, a servir d'interme
diaire entre les associations qu'elle rassemble et 
les pouvoirs publics; dans le cadre de cette der
niere fonction, le Conseil Scientifique de l' AIF 
etudie et selectionne les projets presentes, tandis 
que son Comite de Repartition (Bewilligungsaus
schuB), ou siegent 3 representants du Gouverne
ment, a la charge de distribuer les subventions 
accordees par les pouvoirs publics. 

2. Le financement de la recherche 

Le nombre relativement eleve des institutions d'im
pulsion et de coordination (frequemment investies 
aussi de fonctions financieres) et celui des orga
nismes a proprement parler collecteurs et repar
titeurs de fonds, de m~me que les relations etroites 
et multiples qui lient ces organismes entre eux ou 
aux pouvoirs publics, a l'enseignement et aux in
stitutions sans but lucratif, donnent aux mecanis
mes allemands du financement de la recherche un 
caractere souvent imbrique et complexe qu'il est 
parfois difficile d'a.pprebender. 

En 1964, selon le recensement execute par les auto
rites allemandes dans le cadre de I' An nee Statisti
que Internationale de l'OCDE, les Administrations 
publiques ont finance directement ou indirect& 
ment 41 % de Ia depense de recherche et de deve
loppement executees a l'interieur du territoire de 
la Republique Federale qui s'est elevee au total 
a 5 745 millions de DM; Ia part financee par les 
entreprises et les associations de recherche a at-



teint 57,2 %, c<>lle des I.S.B.L. 1,2% et celle de 
l'Hranger 0,6 % ( 1). 

a) Le Finaneement Public 

La Republique Fedl"rale n'a pas dispose jusqu'ici 
d'un veritable budget de la science, en ce sens que 
leR credits publics en partie ou t>n totalite n'ont 
guere fait l'objet d'etudes prealables systematique· 
ment programmees ni de proceduves globales de 
fixation en comite budgetaire. Certes, comme i1 
est indique plus haut, divers organismes out ete 
charges au niveau national de coordonner ou de 
promouvoir des actions particulieres (Wissen· 
schaftsrat, Standige gemischte wissenschaftliche 
Kommi.ssion), mais leurs competences restent con
sultatives et !'elaboration des budgets publics par 
le Bund, les Lander et les collectivites locales de
meure le fait exclusif de ceux-ci. Par ailleurs, les 
procedures de cette elaboration .sont tra.ditionnel
les et con~ues en fonction d'interventions classi
ques. Des mesures recentes ont toutefois fixe des 
enveloppes budgetaires globales aux principaux 
programmps du Bund pour la periode 1967-1971 
et donne a celui-ci des moyens plus etendus d'in
fluencer les depenses de recherche des Lander. 

La participation du Bund au financement public 
des depenses de R-D executees sur le territoire de 
la Republique Federale (2 350 millions de DM en
viron) a ete estimee a quelque 52% en 1964 (2). 

Sur !'ensemble dPs fonds publics consacres a la 
recherche, la Federation a pris en charge la plu
part des contrats et subventions destines aux 
entreprises; elle a assure pres des deux tiers du 
financement public des laboratoires geres par les 
Administrations publiques et privees (Etat et 

ISBL) et elle a contribue pour un cinquiE~me en
viron a celui des centres de recherche appartenant 
:\ l'enseignement superieur. Les fonds federaux de 
l'Peherche peuvent Se repartir en 6 fonctions : les 
depenses engagees au titre des laboratoires fede
raux ou rattaches au Bund (Bundesforschungsan
stalten), I' aide a la recherche industriPlle et 4 des 
5 programmes de promotion .scientifique du Gou
vernement Federal ( Schwerpunktsprogramme) que 
constituent respectivement la recherche militairP, 
la rPcherche spatiale, la recherche nucleaire et la 
promotion generale des activites scientifiques (S). 
Les cinq premieres fonctions ont trait a des do
maines specifiques de recherche d'inter~t public 
(agriculture, alimentation, transports, teieeommu
nications, sante publique, logement, recherche en 
cooperation, defense, espace, a tome). Les credits 
qui leur sont reserves, sont proposes par les de
partements ministeriels federaux a vocation scien
tifique, sur la base des besoins exprimes par les 
services dependants ou les institutions sous tutelle 
ou sous controle executant ou gerant la recherche 
et Pn tenant compte des avis generaux ou particu
liers formuH\s par les organes de coordination dont 
il a ete question plus haut (Ministere de la Re
cherche et Commission Interministerielle de la 
Science, WR, DFG, Commission Permanente 
Mixte du Bund et des Lander). Leur importance 
rPlative dans !'ensemble des credits federaux con
sacres a la recherche executee en territoire natio
nal pent Mre estimee en 1964 a environ 78 % ; sur 
cette part 40% ont ete reserves a la defense et 
3,5 % a la recherche spatiale. La simieme fonction 
(promotion generale de la science) ne se rapporte 
pas a des activites on des programmes directement 
administres par le Gouvernement; elle est selon 
la terminologie allemande « institutionnalisee », 

(1) Les pourcentages, ainsi que les chiffres cites dans les pa.ra.graphes qui suivent ne sont plus bases sur les definitions 
nationales allemandes, comme l'etaient ceux donnes dans la section precedente, mais sur les normes de l'Annee Sta
tistique Internationale etablies par l'OCDE. Ils se rapportent aux depenses de R-D consacrees aux sciences exactes 
et naturelles, mais excluent ceUes qui ont trait aux sciences sociales et humaines, dont la part dans la DIB totale peut etre 
evaluee a quelque 5,5 %- Ces donnees ne concernant d'autre part que la recherche proprement dite, a I' exclusion de 
toutes activites d'enseignement, connexes et hors recherche, telles qu'informations scientifiques, normalisation, 
controle des materiaux etc ... 

( 2 ) La. difference entre cette proportion et celle signaiee p. 136, note 1 (39,3 %) r8sulte du passage des definitions allemandes 
a celles de l' Annee Sta.tistique Internationale. Ce passage fait appara.itre la part plus importante des Lander dans 1e 
domaine des activites non comprises ici (enseignement superieur et soins dispenses dans les cliniques universita.ires par 
exemple); il faut tenir compte ega.lement de ce que les normes de l' ASI excluent les recherches en sciences socia.les 
et humaines que les differentes administrations publiques financent ou executent dans des proportions assez variables. 

( 3 ) Le 56 Schwerpunktsprogranun se rapporte ala promotion genera.le des etudes (136 millions de DM) dont l'essentiel 
consiste en bourses accordees a des etudia.nts par le Ministere Federal de l'Interieur. Ce programme ne concerne pas la 
recherche, mais l'enseignement; en vertu des normes de l'ASI, les depenses engagees a son titre ne sont pas reprises ici. 
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c'est-a-dire que la masse des credits qni lui sont 
attribues a.boutissent a des institutions de finance
ment, de gestion ou d'execntion qui eehappent a 
la tutelle du Bnnd (1). Cette promotion generale 
comporte trois sections : participation it l'expan
Rion g!'mPrale et it l'eqnipemPnt des laboratoires 
nniversit.aires, financem£>nt fed(>ral de la MPG et 
de la DFG, intervention en faveur de programmes 
speciaux notammPnt dans les universites. Le Mi
nistre de la Recherche Scientifique est respon
sable de cette fonction en m~me temps qu'il admi
nistre les programmes federaux de recherche nu
clt~aire et spatiale. En 1964, les credits concernant 
la promotion generale equivalaient a quelque 22 % 
des depenses consacrees par le Bund au finance
ment de la recherche executee en territoire na
tional et representaient pres de la moitie de 
!'ensemble des fonds a destination similaire ad
ministres par le Ministre Federal de la Recherche 
Scientifique. 

En principe, les propositions budgetaires sont 
etablies a.nnuellement par les departements inte
resses, debattues avec le Ministre des Finances, 
puis approuvees par le Cabinet Federal. La fixa
tion recente d'enveloppes budgetaires globales, 
notamment pour les principaux programmes scien
tifiques du Bund, introduit desormais dans la pro
cedure un element neuf susceptible de clarifier les 
negociations et de contraindre les ministres respon
sables a etablir leurs plans respectifs sur la base 
de priorites echelonnees dans le temps. Pour sa 
part, le Ministre de la Recherche a ete autorise au 
cours de la periode 1967-1971, a accroitre annuelle
ment de 15 a 20 % ses depenses concernant la re
cherche nucleaire, la recherche spatiale et la parti
cipation du Bund a divers programmes de promo
tion scientifique. 

De leur cote, les Lander sont intervenus en 1964 
dans les depenses publiques de recherche pour un 
montant evalue a plus de 1100 millions de DM, 
ce qui represente quelque 47 % du total de ces de-

penses (2). Les fonds des Etats ont couvert pres 
des quatre cinquiemes du fina.ncement public des 
ree]wrclws exccutees dans l'enseignement RUpe
riPUl" et plus dn tiers de celui des laboratoires dt>s 
Administrations pnbliques et privees. 

Reparti('s par fonctions, ]ps interventions des Lan
'ler peuvent se diviser en 4 titres principaux : fi
nancement des laboratoires d'Etat, aide a la 
reclu•rch(~ indnstrielle cooperative, participation 
au financement de la recherche nucleaire et pro
motion generale de la Science. Ce dernier titre, 
qui est le plus important, se divise a son tour en 
deux sections : recherche universitaire et finance
ment des institutions de la Convention de Konig
stein (MPG et DFG). 

D'une fa«;on generale, les credits des Etats sont 
fixes selon une procedure classique. Les respon
sables des differents ministeres preparent leurs 
projets de budgets sur la base des besoins formules 
par leurs services techniques ou les etablissements 
fonctionnant sons leur controle, et en s'inspirant 
des avis exprimes par les organes consultatifs de 
coordination (DFG, Commission Mixte du Bund 
et des Lander). Ils les soumettent ensuite a leurs 
l\Iinistres des Finances et les arbitrages finaux 
s'effectuent en Conseils de Ca.binet avant d'etre 
envoyes aux Parlement.s des I~linder. 

Pour ce qui est des credits reserves aux etablisse
ments d'enseignement superieur, les Ministres de 
!'Education exigent des ventilations a.nnuelles tres 
completes des propositions emanant des autorites 
academiques. Malgre une assez large auto-admi
nistration des Universites, ces credits ne .sont pas 
« institutionnalises » mais integres en detail dans 
les budgets des Lander qui y incluent par ailleurs 
Ies recettes coura.ntes de ce.s etablissements. Con
formement aux propositions formulees par le Wis
senschaftsrat, les Lander et le Bund ont conclu 
des accords administratifs en vertu desquels le 
pouvoir federal s'est engage a participer systemati
quement au financement de la construction et de 

(1) Lea fonds reserves par le Bund a !'expansion et a l'equipement universitaires sont verses, apres avis du WR, aux 
differents Lander qui ont la charge de les repartir entre etablissements Mneficiaires via leurs propres budgets. Les 
fonds destines a la MPG et a la DFG sont aujourd'hui verses directement a ces institutions en accord et avec une 
participation equivalente des Lander. 

(
1

) Le solde de ce total a ete couvert par des contributions des collectivites locales (principa.lement les grandes villes), 
dont certaines financent la recherche universitaire et quelques eta.blissements de recherche civile fonctionnant en 
dehors de l'enseignement superieur. 
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l'equipement des laboratoires universitaires resul
tant des plans d'expansion et de structuration pre
conises par le WR ( 1). Par ailleurs, a fin d'attenuer 
l'inegalite des charges provenant de la repartition 
geographique des nouveaux etablis._~ments d'en
seignement superieur, les 11 Hinder out constitue 
un fonds commun qui prend en charge nne partie 
du financement des nouvelles constructions. 

Quant aux credits attribues conjointement par le 
Bund et les Lander aux institutions de la conven
tion de Konigstein (MPG, DFG), iJs sont, apres 
negociations sur leur montant total, « institution
nalises ». Lorsque leur financement annuel est fixe, 
ces deux inRtitutions gerent en effet comme elles 
l'entendent et en toute autonomie leurs program
mes scientifiques dans le cadre de leurs objectifs 
Rtatutaires. La .convention administrative passlie 
entre le Bund et les Lander le 4 juin 1964 a orga
nise le financement public de ces deux organisa
tions sur nne base en principe paritaire; le pre
mier et les seconds prennent chacun en charge 
quelque 40 % des depenses des laboratoires de Ia 
M:PG et quelque 42,5 % des depenses engagees 
dans la recherche par la DFG. Un Comite Mixte 
ad hoc fixe chaque annee le montant global des 
subventions accordees par les deux niveaux de 
gouvernement a ces institutions. . 

La Deutsche Forschungsgemeinschajt (DFG) joue 
un role particulier dans la redistribution des cre
dits, moins par le volume des fonds qu'elle gere -
quelque 120 millions de DM en 1964 (y compris 
15% de fonds prives), soit 2% environ de la de
pense interieure brute de recherche - que par 
!'orientation selective qu'elle tend a donner a ses 
programmes. La DFG s'est specialisee en effet 
dans le financement de projets mettant en cause 
differentes disciplines on presentant un inter~t 

public particulier (cancer, pollution des eaux ... ) 
et dans des contributions apportees a des domaines 
de recherche ou la Republique Federale a accumule 
un retard important ( virologie, informatique, aero· 
nautique). Cette action promotrice est d'ailleurs 
menee de front avec d'autres plus classiques, con
sistant par exemple a favoriser Ia formation de 

jeunes Rcientifiques OU a SOUtenir des initiatives 
prises par des chercheurs isoll>s. 

T.es pt·ocl>dures d'intervention de 1a DFG sont de 
deux types : la procedure normale et ]a proce
dure prioritaire ( Schwerpunktsverfahren). La pre
miere consiste a accorder nne aide materielle a 
dt>s chercheurs individuels on des equipes de cher
('henrs en vue de leur permettre de realiser des 
projets qui ne peuvent ~tre finances par les voieR 
budgetaires traditionnelles. Dans la seconde, la 
DFG prend el1e-m~me l'initative en s'appuyant 
sur des informations recueillies aupres des milieux 
scientifiques, administratifs ou industriels; elle 
entend ainsi encourager la recherche dans des do
maines insuffhmmment explores, marginaux ou 
necessitant des equipements coftteux, et susciter 
surtout dans les universites, la creation d'equipes 
dont le travail exige souvent la collaboration de 
chercheurs de formations differentes. Les inter
ventions financieres de la DFG revHent le plus 
souvent un caractere complementaire et limite 
dans le temps ; elles s'associent a celles d'autres 
institutions de financement (Lander, Bund, fon
dations) ou soutiennent seules des projets qui pen
vent, apres un certain temps, ~tre pris en charge 
dans 1e cadre du financement normal des unites 
Rubventionnees. 

Sur le plan des modalites pratiques, le financement 
de la recherc-he par le secteur public (Bund, Lan· 
der, Collectivites locales, Enseignement superieur) 
emprunte en definitive 8 voies differentes : les 
notations budgetaires classiques aux centres de 
recherche dependant du Bund et des Lander; les 
credits de recherche integres aux budgets de l'en
seignement superieur des Liinder ( comprenant les 
contributions conventionnelles du Bund au finan
cement de !'expansion universitaire); les credits 
budgetai:res « institutionnalises » des deux niveaux 
de gouvernement aux institutions de la Convention 
de Konigstein ( impliquant la redistribution des 
fonds de la DFG dans les conditions evoquees ci· 
avant); les transferts verses aux centres de re
cherche geres par les ISBL autres que la MPG; la 
contribution totale on partielle du Bund et des 

(1) En vertu de ces accords, dont le dernier est integre dans.la convention du 4 juin 1964, le Bund s'est engage notamment 
a financer jusqu'a 50 % des batiments neufs. 
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Lii11der ( associes ou 11011 a des collectivites locales, 
:l des fo11datio11S prin'>es on a des e11treprises) au 
fi11a11CPllie11t dPS grands etablisseme11ts nucleaires; 
les co11trats de R.D. passes principaleme11t par 
le Bund dans les domaines militaire, spatial et 
nucleaire aux laboratoires des entreprises, des 
ISBL et des universites (1) ; les subventions accor
d(>es par le Bund et ll>s I~iinder aux associations 
de recherche affiliees a I' AJF et, dans des cas tres 
limites, a certains laboratoires d'entreprises; les 
flotations patrimoniales exceptionnelles du Gou
vernement a dl'S fondations scientifiques. 

J.es 3 premierl'S voies ont ete decrites precedem
m<'nt; la quah·ieme est classique et concerne des 
institutions telles que la Fraunhofer Gesellschaft 
(FGaF), les Academies des Sciences, et d'autres 
ISBL dont l'activite de recherche presente un in
ter~t national certain. La cinquieme voie est ori
ginale et particuliere a la Republique FMerale Oll, 
pour ce qui est du domaine nucleaire, les formules 
d'association des pouvoirR publics avec l'enseigne
ment superieur, les fo11dations ainsi que les entre
prises publiques et privees sont aussi souples que 
variee-s. La sixieme voie ( contrats de recherche) 
est egalrment repandue, car les deux niveaux de 
GouvernPment qui ne disposent pas de laboratoires 
importants recourent frequemment aux services de 
recherche des autres secteurs. La septieme voie a 
ete evoquee dans la section 1 (d); il faut ajouter 
que les subventions accordees aux associations de 
recherche en cooperation par les Ministres del'! 
Affaires Economiques du Bund et des Hinder sont 
generalement subordonnees a des participations 
au moins equivalentes de la part des entreprises 
Pn canst•; elles representent grosso modo 25% des 
depenses de ces associations. La huitit~me voie 
( dotation patrimoniale) est exceptionnelle; l'exem
ple le plus important est celui de la Fondation 
de.s U.sine.s Volkswagen (Stiftung Volkswagen
werk), creee en 1961 sons forme d'etablissement 
public autonome a !'initiative des pouvoirs publics, 
apres la transformation des usines Volkswagen en 
societe par actions; la fondation dotee d'un patri
moine initial de 572 millions de DM, re~oit en 
outre des dividendes qu'elle est tenue de consacrer 

au soutien financier de programmes scientifiques 
executes principalement dans les etablissements 
d'enseignement superieur. II faut enfin noter que 
contrairement a ce qui se passe dans d'autres pays, 
les universites et etablissements assimiles ne posse
dent pas de patrimoine propre et que les recher
ches qn'ils effectuent sont entierement financees 
par des fonds en provenance des administrations 
publiques et des autres secteurs. 

b) Le Financement prim§ 

I~e secteur des entreprises et celui des ISBL sont 
intervenus pour 58,4% dans le financement de la 
depense interieure totale en recherche et develop
pement. 

Ce sont evidemment les entreprises et les associa
tions de recherche professionnelles qui ont assume 
}a plus grande partie de cet effort (57,2% du 
total). Elles ont finance !'execution de leurs re
clwrches danR la proportion de 86 % environ et 
out reserve pres de 99 % de leurs ressources a 
leurs propres laboratoires; le reste (1,2 %) a cou
vert les depenses de recherche executees dans l'en
seignement superieur (0,9 %) et dans le secteur 
des ISBL (0,3% ), soit par la voie des contrats de 
recherche, soit par celle plus importante des som
mes versees au Stijterverband fur die Deutsche 
Wissenschajt. Les fonds mis ala disposition de cet 
organisme proviennent de donations particulieres 
et des contributions versees annuellement par les 
quelque 4 000 membres qui I a constitute.nt (entre
prises, federations professionnelles et personnalites 
isolees); ces fonds assurent le financement resi
due! de la MPG qui les depense directement dans 
ses 48 centres de recherche, et celui de la DFG 
qui a son tour les repartit en finan.;ant des pro
grammes executes dans les universites et acces
soirement dans d'autres laboratoires d'interet na
tional ; dans de rares cas et pour de faibles mon
tants, le Stifterverband finance directement des 
initiatives de chercheurs individuels. 

La participation des ISBL au financement de la 
recherche nationale reste assez modeste (1,2%) 

( 1) Le terme de contrat de recherche (Forschungsvertra.g) doit ~tre pris ici dans son a.cception generale et non dans le 
sens particulier que lui donne Ia. terminologie fra.n~a.ise sp6cialisee (v.p. 128). Dans le cadre de celle-ci, les Forschungs
vertrage correspondraient plutOt a.ux marches d'etudes et de prototypes. 

142 



en regard de !'effort considerable des entrepri~Ws 
et des pouvoirs publics. Ceci provient non pas de 
leur nombre reduit - a l'echelle du continent 
europeen il apparalt plutot eleve - mais du fait 
que la plupart d'entre elles ne sont que des orga
nismes collecteurs et repartiteurs de fonds qui 
proviennent en definitive des autres secteurs (ad
ministrations publiques, entreprises, etranger). 
L'essentiel de leur contribution au financement 
de la depense interieure en recherche et en develop
pement est constitue par !'apport de deux grandes 
fondations : la Thyssen-Stiftung et la Stiftung 
Volkswagenwerk (que les inventaires allemands 
rangent dans le secteur prive). La premiere a ete 
fondee en 1960 pour la firme dn m~me nom dont 
elle re~oit chaque annee un montant de dividendes 
variable; ces ressources, comme celles de la fon
dation Volkswagen financent des recherches entre
prises dans les universites ou d'autres centres 
d'inte~t national. L'une et !'autre n'intervien
nent qu'a titre complementaire ou suppletif, lors
que les voies habituelles de financement ne suffi
~Wnt pas a assurer l'accomplissement satisfaisant 

· des travaux projetes. A ce titre, leur role pent se 
comparer dans nne certaine mesure a celui de la 
DFG. 

3. L'emectttion de la recherche 

Le recensement allemand etabli en 1964 dans le 
cadre de l'ASI distingue quatre gran.ds secteurs 
d'execution de la recherche et du developpement : 

- le secteur de l'Etat qui comprend tons les cen-
tres de recherche travaillant sons le contrOle 
du Bund, des Lander ou des collectivites lo
cales; sont repris dans ce secteur non seule
ment les services dependant administrative
ment de ces trois niveaux de gouvernement, 
mais egalement les unites dont les budgets sont 
entierement incorpores dans celui d'un de ces 
trois pouvoirs, quel que soit leur statut, a !'ex
ception toutefois des etabUssements d'enseigne
ment superieur; 

le secteur de l'enseignement superieur qui ras~ 
semble tons les centres fonctionnant dans les 
Universites (y compris les Mpitaux universi-

tair(•s), les Universites tPchniques et les autres 
etablissements de niveau universitaire; a la 
fin de 1964, il y avait en Allemagne Federale 
18 universites, 9 universites techniques et 4 
hautes ecoles diverses, soit au total 31 grands 
etablissements d'enseignement scientifiques 
(Wissenschaftliche Hochschulen); 

le secteur des entreprises qui reunit toutes les 
unites de production travaillant pour le marcbe 
et effectuant de la recherche, qu'elles aient un 
caractere prive, public on mixte, et employant 
an moins 50 travailleurs; sont egalement in
cluses dans ce secteur, les associations de re
cherche groupees ou non dans l' AIF ; 

le secteur des ISBL, tres important en Alle· 
magne, qui regronpe !'ensemble des unites de 
recherche non comprises dans les trois secteurs 
precedents; dans la classification sectorielle, i1 
a ete relativement facile de distinguer ces insti
tutions des unites appurtenant anx secteurs des 
entreprises et de l'enseignement superieur; pour 
ce qui est du partage entre les centres de re
cherche des ISBL et les unites du secteur de 
l'Etat, le critere utilise est celni du controle 
budgetaire : les unites dont le financement est 
assure entierement par les budgets du Bund Ott 

ceux des Lander sont classees dans le secteur 
de l'Etat, tandis que toutes les autres sont 
groupees dans le secteur des ISBL. On trouve 
ainsi dans ce dernier les institutions controlees 
par la MPG et la FGaF ainsi que les grands 
etablissements de recherche nucleaire ( J iilich, 
Karlsruhe) et le Synchroton d'Hambourg, 
unites dont le financement par l'un ou l'autre 
pouvoir public n'est jamais que partie! meme 
s'il est majoritaire. 

La depense interieure brute totale de recherche en 
sciences exactes et naturelles a ete evaluee en 1!}64 
a 5 745 millions de DM. 

a) Les laboratoires du secteur « Etat » 

Ces unites, nne centaine environ, ont assure en 
1964 3,4 % du total de la recherche executee sur 
le territoire de la Republique Federale; la totalite 
de cette part a ete financee par des fonds publics. 
Au cours de la m~me annee, ces centres ont em-
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ploye quelquc 7 500 p('rsonnes (equivalent plein 
temps), dont environ 2 000 chercheurs et inge
nit>urs. Pres des deux tiers de ce.s chiffr<>s concer
Iwnt h• Rnml, le reste etant imputable aux Liind<>r. 

Rappelnns {]lle les pouvoirs publics ne disposent 
pas dt• laboratoires de grande taille, comme en pos
sede par t>xemple Ja France; parmi les centi·es 
eontroll~s par 1e Bund, quatre seulement avaient 
('n 1964 nn budget annuel superieur :\ 10 mil1ions 
de IHL La plus grande partie des recherches des 
laboratoires d'Etat s'effectue dans !'agriculture 
(Bund et Liinder), les transports (Bund), les tele
communications (Bund), la sante et le genie nu
cleaire (Bund et Lander). On a estime par ailleurs 
que 85 % environ du total des depenses intra
muros etaient consacres a la recherche fondamen
tale et appliquee et que 15 % de ce total couvraient 
la mise au point de prototypes et d'insta.llations 
pilotes ( developpement). 

b) Les laboratoires de l'enseignement superieur 

T.es centres fonctionnant dans les etablissem<'nts 
d'enseignement superieur ont effectue des travaux 
de recherche proprement dite, evalues a plus de 
1100 millions de DM, ce qui represente pres de 
20 % de !'ensemble de Ja R.D. executee en terri
toire federal. Cette proportion, une des plus elevees 
de Ja Communaute, reflete le role traditionnel joue 
par l'Universite dans Ja recherche fondamentale 
allemande. Plus de 95 % de ce montant ont ete fi
nances par les pouvoirs publics (y compris la par
ticipation du Bund et des Lander aux fonds repar
tis par Ja DFG), tan dis que le reste a ete couvert 
en part presque egales par les entreprises et les 
ISBL. La plus grande partie des travaux (pres 
de 70 %) se sont rapportes aux sciences naturelles 
et medicales; les sciences de l'ingenieur sont inter
,·enues pour quelque 20 % et !'agriculture pour 
quelque 11 %- La majn-d'reuvre scientifique occu
pee dans ce secteur s'est elevee par ailleurs a pres 
de 30 000 unites (equivalent plein temps)' parmi 
lesquelles figuraient quelque 9 500 chercheurs et 
ingenieurs diplomes. 

c) Le11 laboratoires des entreprises 

~ 790 millions de DM environ, .soit 66 % de la de· 
pense interienre brute en recherche et developpe
ment ont ete executes en 1964 par les unites de 
rPrherche fle ce secteur ( entreprises et associations 
de recherrhP). Ce ponrcentage eleve n'est depasse 
dans !'Europe des Six qu'en Belgique. Par ailleurs, 
pres de 86% de ce montant ont ete finances par 
h•s entreprises elles-memPs; le reste a ete couvert 
en qnasi-totalite (14,9 %) par les pouvoirs publics. 
principalement par Ia voie des contrats de re
cherche dont la plus grande partie s'est rapportee 
Pn 1964 a des travaux concernant la defense natio
nale ( 1 ). Durant la meme annee, les laboratoires 
du secteur ont declare avoir employe a temps plein 
ou a temps partie} plus de 133 000 personnes dont 
pres de 18 000 chercheurs et ingenieurs ( equiva
]pnt ph•in temps) dotes d'un diplome d'enseigne
ment superieur. Selon certaines estimations, pres 
de 70 % des travanx effectues dans les laboratoires 
des entreprises et des associations de recherche 
anraient ete consacres au developpement (installa
tions pilotes, construction de prototypes, essais). 

La classification par branches de.s artivites de 
recherche du secteur revele que 91,7% de celles-ci 
ont concerne en 1964 l'industrie manufacturiere, 
2 % les mines et carrieres, 0,1 % l'agriculture et 
6,2 % les autres activites (construction, transports, 
energie, services). Dans l'industrie manufacturiere, 
la plus grande proportion du total a ete attribuee :\ 
la chimie t>t au petrole (32 %) ; viennent en suite 
les machines et appareils electriques et les in
dustries diverses (28,2 %), les machines non elec
triques et le materiel de transport (18,1 %) ainsi 
que la metallurgie de base (7,9 %). Dans les autres 
activites, la plus grande partie de la recherche 
totale a ete effectuee dans les branches energie, 
services des eaux et services sanitaires ( 4,8 %) . 

Bien que des statistiques rigoureuses et exhausti
ves n'aient pas encore ete etablies dans ce domaine, 
le Stifterverband fiir die Deutsche Wissenschaft 
qui reunit depuis sa reorgarusation en 1949 une 
abondante documentation sur la recherche en ge
neral et la recherche industrielle en particulier, a 

(1) Le solde du financement (0,3 %) a. ete assure par des contrsts en provenance de l'etra.nger, principa.lement passes par 
des organisations internstionaJes. 
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signale a differentes reprises l'etroite cor1.e1ation 
qui existait en Allemagne entre la grande taille 
des entreprises et !'importance de la recherche. 
Selon cette institution, les grandes entreprises chi
miques et pharmaceutiques, qui comptent parmi 
les plus importantes d'Europe, auraient consacre 
recemment a la recherche et au developpement de 
;) a 7% de leur chiffre d~affaires. Certaines entre
prises electroniques de dimensions comparables 
iraient jusqu'a 10 %, l'une d'entre elles ayant 
meme etabli dans le domaine de la recherche des 
plans financiers etales sur plusit•urs annees. 

Du cote des entreprises de plus petite taille, la 
participation des associations de recherche ( affi
liees ou non a l'AIF) aux activites du secteur 
peut etre evaluee en 1964 a quelque 156 millions 
de DM ce qui represente 4,1% de la contribution 
des entreprise.s et 2,7% de la depense interieure 
brute totale en recherche et developpement. Les 
deux tiers environ de ce montant ont ete executes 
par les ;)9 associations de recherche en coopera
tion, groupees dans 1' AIF et qui emploient par ail
leurs quelque 600 chercheurs et ingenieurs ( equi
valent plein temps) dans ua laboratoires. Les asso
ciations de recherche allemandes posse<lent des 
structures tres variees et sont organisee,s selon 
des statuts sou vent tres differents; elles se livrent, 
comme dans d'autres pays, a <l'importantes acti
vites hors recherche : information, documentation, 
normalisation, rationalisation, mesures et essais, 
formation professionnelle; cette activite d'en· 
seignement concerne principalement le recyclage 
des ingenieurs et techniciens travaillant dans les 
entreprises affiliees, mais elle pent s'adresser ega
lement a de jeunes chercheurs auxquels elle assure 
dans certains domaines une formation comph~men
taire specialisee, comparable a des etudes de 
3111

" cycle. 

II faut enfin signaler !'existence dans le secteur 
des entreprises, d'organismes prives specialises 
dans la recherche sons contrat et travaillant sur 
nne base strictement commerciale. Dans l'ensemble 
ces organismes sont pen importants, a l'exception 
toutefois du Battelle Institut e.V. qui, avec quel
que 200 chercheurs repartis dans huit divisions 
scientifiques, a realise un chiffre d'affaires de 
l'ordre de 15 millions de DM en 1964. 

d) Les laboratoit·es des ISBL 

Ce secteur a effectue des travaux de recherche 
pour un montant de plus de 630 millions de DM en 
1964, intervenant pour 11 % dans !'execution de la 
depense interieure brute totale en R.D. Cette pro
portion qui n'est depassee dans la Communaute 
que par les Pays Bas, temoigne du role important 
tenu en Allemagne par les grands eta.Llissements 
de recherche autonomes (iustituts de la .MPG et 
de la PGaP, centres de recherche nucleaire etc ... ). 
87,3 % de ce montant ont ete finances par le Bund, 
les Lander et quelques grandes collectivites locales 
sons forme de transferts divers et de contrats; 
7,4% ont ete converts par des fonds en prove
nance des ISBL ( essentiellemeut les deux gran des 
fondations nationales), 3,5% par l'etranger (orga
nisations internationales) et 1,8% par les entre
prises, surtout par la voie du Stifterverband. 

Plus de 91% des depenses des laboratoires des 
ISBL ont ete consacres a la recherche fondamen
tale et appliquee et pres de 9 % au developpement. 
La main-d'reuvre occupee dans ces centres a ete 
<!'environ 16 500 unites (equivalent plein temps) 
parmi lesquelles on a recense plus de 4 000 cher
cheurs et ingenieurs. 

C. La politique de Ia recherche et ses principaux 
problemes 

L'evolution de la politique de la science en Alle
magne au cours des 20 dernil:~res annees semble 
avoir ete dominee par deux elements principaux : 
la prise de conscience de plus en plus repandue des 
besoins previsibles de l'economie nationale en ma
ti«~rc scientifique, prise de conscience qui s'est pre
cisee en depit d'un climat general longtemps mar
que par l'euphorie des succes commerciaux; la 
recherche continue d'une coordination de politiques 
menees a differents echelons, qui soit a la fois 
efficace et compatible avec les structures decen
tralisees d'un etat federal et les conceptions d'une 
economic sociale de marche. 

Les toutes premieres initiatives publiques furent 
prises dans le domaine de l'enseignement par quel
ques.grandes villes au lendemain de la guerrl'. Les 
Lander intervinrent ensuite et des Hl48, encoura-
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gerent systematiquement la reorganisation des 
centres de recherche universitaires et celle des 
grands etablissements nationaux (notamment la 
Max-Planck-Gesellschaft), pour s'engager peu a pres 
dans la voie de la cooperation par la conclusion 
de la convention de Konigstein et la creation de 
la Conference Permanente des Ministres de !'Edu
cation. La constitution definitive de la Republique 
l!'ederale en septembre 1949 deboucha assez vite 
sur !'intervention concurrente du Bund dans la 
vie scientifique du pays et plus particulierement 
dans le domaine de la recherche nationale. En 
1953, les subventions versees a la Deutsche For
schungsgemeinschaft par le pouvoir federal depas
saient celles des Etats. L'annee suivante, repre
nant a son compte une recommandation de l'OECE 
dont la Republique Federale etait devenue membre 
en 1950, le Ministre des Affaires Economiques du 
Gouvernement de Bonn organisait l' Arbeitsge
meinschaft Industrieller l!'orschungsverenigungen 
e.V. qui, regroupant et subventionnant a l'aide 
des fonds publics un certain nombre d'associations 
de recherche industrielle, devait tendre a accroitre 
l'efficacite et la securite financiere des efforts de 
recherche effectues en commun par les petites et 
moyennes entreprises. Apres !'entree en vigueur 
en 1955 des Traites de Paris et de Londres par 
lesquels l' Allemagne recouvrait une souverainete 
quasi-totale, les efforts du Bund en matiere de re
cherche se preciserent et s'intensifierent. A cote 
d'une participation croissante au financement des 
budgets d'enseignement superieur des Lander et 
du soutien en commun des institutions des accords 
de Konigstein (MPG, DFG etc ... ), le Gouverne
ment federal mit en train un programme de re
cherche militaire et un programme de recherche 
nucleaire civile. Un Ministere de l'Energie Atoc 
mique et Hydraulique fut cree au sein du Gouver
nement de Bonn a la fin de 1955. Deux ans plus 
tar'd, alors que les depenses des Lander conti
nuaient d'augmenter a un rythme voisin de 14 % 
par an, les credits budgetaires consacres a la re
cherche par le Bund doublerent brusquement et 
maintinrent un taux annuel moyen d'accroissement 
de 36% jusqu'en 1961. C'est egalement en 1957 
que fut institue le Conseil Scientifique qui marqua 

une etape decisive dans la volonte de coordonner 
leurs politiques scientifiques respectives mani
festee par les deux niveaux de Gouvernement. 

Pendant ce temps, la recherche privee, apres le 
lent demarrage qui suivit la reforme monetaire de 
1948 (le nombre des brevets allemands saisis par 
les Allies s'est chiffre par dizaines de milliers), 
prit un essor vigoureux vers 1955 et doubla de 
valeur entre cette annee et 1959. La recherche in
dustrie1le en cooperation, desormais soutenue par 
les pouvoirs publics, connut un essor parallele tout 
en se maintenant dans des proportions plus mo
destes. 

Ces taux de croissance particulierement eleves out 
permis a la recherche allemande de reprendre au 
debut des annees 60 une place tres honorable dans 
le groupe des nations industrielles d'Europe Occi
dentale. Toutefois, comme allaient le reveler bien
tot les etudes et les inventaires de la DFG (1), 

la pays accumulait des retards appreciables non 
seulement dans les secteurs d'activites qui lui 
avaient ete longtemps interdits par les traites in
ternationaux (recherches militaire, balistique et 
nucleaire), mais aussi dans des domaines nou
veaux, necessitant nne tres haute technicite, !'in
tervention simultanee de plusieurs disciplines et 
!'introduction en laboratoire de nouvelles methodes 
de travail ( aeronautique, informatique, telecom
munications spatiales); ces retards risquent a 
terme de compromettre la capacite concurrentielle 
de l'industrie et l'independance economique natio
nale. 

Ces dangers semblent avoir ete per~us par les auto
rites et plus particulierement par le gouvernement 
federal. A partir de 1962, tout en continuant d'ac
croitre ses credits de recherche a un rythme 
annuel compris entre 15 et 20 %, celui-ci entreprit 
de reorganiser son appareil d'intervention. Avec 
la transformation du Ministere de l'Energie Ato
mique en Ministere de la Recherche Scientifique, 
charge d'une mission de coordination au niveau 
federal, la creation d'une Commission Intermi
nisterielle de la Science et plus tard, celle d'un 
Comite Scientifique du Cabinet, le Bund s'est 

(1) Voir notamment: ::;tand und Riickstand der Forschung in Deutschland in den Naturwissenschaften- und Ingenieur
wissenschaften, Wiesbaden 1964. 
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engage sur la voie de l'amenagement progressif 
d'une politique de la science dont les grandes !ignes 
furent esquissees par le Gouvernement en octo
bre 19GB devant le Pm·lement Federal. J.es einq 
grands programmes de promotion scientifique pri
rent COI1_)s et absorberent des 1964 pres de 90 % 
del!! ressources federales consacrees a la recherche 
et au Mveloppement. 

Entre-temps, sous !'impulsion des travaux du vVis
senschaftsrat, la collaboration des Etats et de la 
.l!'ederation en matiere scientifique s'est organisee 
sur des bases meilleures; la convention de juin 
1964 a precise les domaines de cooperation et les 
contributions financieres respectives des deux ni
veaux de gouvernement en vue de promouvoir Ja 
recherche nationale; par ailleurs un Comite Scien
tifique Mixte du Bund et des Lander a ete cree 
en 1965. 

Neanmoins, en dehors des retards generaux en
registres dans plusieurs domaines scientifiques 
et de la relative insuffisance des efforts con
sentis dans certains secteurs de la recherche in
dustrielle - a cote d'autres oil ces efforts ont 
ete par ailleurs considet•ables (1) -, le probleme 
le plus pt·eoccupant de la situation scientifique 
allemande demem-e celui de la coordination des 
initiatives entre les differents niveaux de Gouver
nement d'une part et au sein de chacun de ces 
niveaux d'autre part. 

A l'echelon du pouvoir federal, il faut noter qu'un 
pas important vient d'et1-e franchi dans la direc
tion d'une coot'<lination systematique. Dans le 
cadre d'une loi recente sur la stabilite et hi crois
sance economique ( Gesetz zur Fordet·ung der Sta
bilitat nnd des Wachstums der Wirtschaft, 
8/G/1967), une programmation d'ensemble des de
penses du Bund a ete decidee en juillet 1967 pour 
la peri ode _ quinquennale en cours ( Mehrjahrige 

.l!"'inanzplanung des Bundes, 19()7-1971), en vertu 
de laquelle chaque fonction budgetaire pourra 
s'accroib-e annuellement d'un pourcentage deter
mine. Independamment du taux d'expansion eleve 
que ce systeme reserve a la science {Hi % par an 
en moyenne), les enveloppes globules qu'il implique 
pour les diffet-ents programmes de recherche fede
raux vont amener le Gouvernement a etablir des 
priorites d'execution precises. L'evolution de la 
politique scientifique du Bund, ou la volonte de 
coordination n'a cesse de s'affirmer depuis 5 ans 
en m~me temps que s'etendaient les competences 
du Ministre de la Recherche, fonde a penser que 
ces priorites feront l'objet d'etudes prospectives 
detaillees et qu'elles seront assorties de directives 
generales plus contraignantes a l'egard des maitres 
d'muvre. Ces considerations et Ja .simplification dPs 
procedures budgetaires qui decoule de la nouvelle 
loi paraissent ouvrir la voie a l'etahlissemeut de 
veritables budgets et programmes SCientifiqUl'S 
federaux (2). 

Dans le domaine de !'harmonisation des politiques 
des differentes autorites publiques, des precisions 
ont ete apportees a certains accords administra
tifs (participation du Bund aux programmes d'ex
pansion universitaire, financement en commun de 
travaux nucleaires) et la loi sur la stabilite et la 
croissance economique a confie a la Federation des 
moyens accrus d'influencer les programmes .scien
tifiques des Lander. On ne sam·ait pour autant 
affirmer que l'equilibre a ete atteint; des proble
mes regionaux subsistent et les considerations de 
prestige ou de competence n'ont pu H1-e entiere
ment eliminees du cadre de la coordination. Par 
ailleurs, le principe de l'annualite budgetaire au
quel, malgre de recente.s recommandations, on ne 
deroge que rarement dans les Etats allemands, est 
toujours susceptible de compromettre la realisation 
de certains objectifs, notamment au niveau de la 
recherche universitaire. 

(1) Selon certains experts, mises a part la chimie, les industries electriques et certaines categories des industries meca
niques ou la position allemande demeure solide, la plupart des autres secteurs industrials consacreraient a la recherche 
une part de leur chiffre d'affaires inferieure a celle de leurs homologues fran~tais. 

(2) En dehors de quelques programmes sectoriels (espace, atome, expansion universitaire) dont le Gouveruement s'est 
inspire pour evaluer ses depenses annuelles, on n'a pu parler jusqu'ici de politique budgetaire de Ia science au niveau 
du Bund. Depuis quelques annees, le Ministre de la Recherche a annexa a ses budgets une recapitulation des depenses 
totales de recherche et de developpement envisagees parIes departements federaux en cours d'exercice; en 1965 et 
en 1967 il a publie des rapports de synthase beaucoup plus detailles (Bundesbericht Forschung I und II) donnant 
egalement des indications sur les depenses des Lander et la situation de la recherche industrielle. Ces documents ne 
revetent toutefois qu'un caractere indicatif. 
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C'est pourquoi, malgre la repulsion d'une large 
couche de !'opinion publique pour tout ce qui 
touche la planification, la question a ete posee 
et est toujours debattue en Allemagne de savoir 
si le pouvoir federal doit, comme il en a la possi
bilite constitutionuelle, promulguer une loi de pro
motion generale de la science ( Gesetz zur INit·
derung der Forschung und Entwicklung) qui lui 
permettrait de coordonner efficacement son action 
avec celles des auti-es pouvoirs publics et du reste 
de l'economie. Compte tenu des inconvenients ine
Yitables de la decentralisation politique, des re
tards accumuh~s par Ia science nationa.Ie et du 
soutien plus substantiel que reclament a present 

de l'Etat certains secteurs de l'industrie privee, 
cette perspective de programmation ne pourra 
sans doute plus ~tre eludee tres longtemps. II faut 
d'ailleurs noter qu'en dehors des obstacles d'ordre 
psychologique, la Republique Federale dispose de 
certaines structures - grandes dimensions des 
entreprises, h~gislation serieuse sur la proprietc 
iudustrielle et surtout, remarquable interpenetra
tion des milieux scientifiques, economiques et ad
ministratifs - qui devraient normalement Ia 
mettre dans d'excellentes conditions pour entre
prendre une politique scientifique coherente et 
eoncertee. 

CHAPITRE III : ITALIE 

A. Contexte general 

Depuis l'ere indnstrielle, la nation italienne est 
confrontee avec les problemes du dualisme econo
mique. L'unification politique entreprise au 
19" siecle, loin de remedier aux desequilibres regio
naux, semble au contraire avoir favorise les pro
cessus cumulatifs et accentue les divergences entre 
le Nord industriel et le Sud agricole. La politique 
autarcique menee en Italie pendant l'entre-deux
guerres, si elle parut parfois favoriser le redres
sement des regions meridionales (lois de bonifica
tion integrale et de reforme agraire), profita en 
definitive plus aux provinces littorales du Centre 
et de l'Est qu'a celles, arides et excentriques du 
Sud et des iles; par ailleurs, une politique nata
liste systematique remit souvent en question les 
quelques progres accomplis dans ces regions. 

Il fallut attendre la fin du deuxieme conflit mon
dial pour que, sons !'impulsion d'une veritable 
prise de conscience nationale, les autorites entre
prennent d'apporter des solutions energiques aux 
problemes du Midi sous-developpe. Depuis les pre
miers decr·ets de 1947 relatifs a Ia Calabre jusqu'a 
!'adoption definitive du Plan national de develop
pement en 1967, la politique economique a moyen 
terme a ete marquee par le souci de reduire les 
ecarts entre le Nord et le Sud et d'amener celui-ci 
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sur la voie du decollage economique. Les regions 
meridionales out re~u la plus grande part des de
penses prevues par les 14 programmes sectoriels 
de developpement ( quelque 12 000 milliards de 
lires), et, aux taches specifiques de la Cassa per il 
Mezzogiorno et des autres organismes d'interven
tion, sont venu successivement se superposer des 
plans regionaux COUVl'ant notamment la Calabre, 
la Sardaigne et la Sicile. Le Gouvernement a par 
ailleurs entrepris de reduire la disproportion 
entre les revenus industriels et agricoles, de creer 
des emplois pour la main-d'reuvre liberee par !'in
troduction de techniques nouvelles en agriculture 
et, plus recemment, de retablir un meilleur equi
libre entre les zones surpeuplees et celles d'exode 
demographique. 

C'est dans ce cadre de politiques regionales que 
se sont deroules le redressement et les transfor
mations spectaculaires de l'economie italienne au 
cours des 20 dernieres annees. A l'origine des pro
cessus on trouve les besoins de la reconstruction, 
une main-d'reuvre abondante et nne politique de 
stabilisation monetaire assortie assez rapidement 
d'une liberalisation systematique des echan~es et 
des paiements. La phase de reconstruction termi
nee, les entreprises italiennes ont su profiter lar
gement du reh~vement rapide des niveaux de vie 



europeens en se specialisant souvent dans les pro
ductions de demi-luxe ou issues de techniques nou
velles (vehicules automobiles, appareils electro
menagers, instruments de precision, artisanat spe
cialise, produits chimiques, textiles syntheti
ques ... ). En dehors des industries d'equipement 
dont l'essor a suivi la realisation des grands tra
vaux publics et prives, ce sont les industries le
geres travaillant pour !'exportation qui ont le plus 
progresse en ltalie durant les 15 dernieres annees. 
Les ventes a l'etranger dont le volume s'est accru 
de plus de 15 % par an entre 1953 et 1965, appa
raissent d'ailleurs dans les facteurs autonomes de 
croissance comme celui qui a le plus contribue a 
!'expansion et aux transformations de l'economie. 
La decouverte de nouvelles sources d'energie et de 
matieres premieres ont aussi joue un role impor
tant, tandis que les reserves de main-d'reuvre du 
Sud de la Peninsule ont permis de moderer long
temps le relevement progressif des salaires. Parmi 
les facteurs de decision, !'accumulation du capital 
productif parait avoir constitue !'element determi
nant. Favorises par une forte demande globale et 
la stabilite relative des remunerations, les bene
fices industriels ont rapidement augmente, per
mettant !'intensification des investissements qui 
a leur tour ont engendre l'essor de la productivite 
et determine ainsi de nouveaux accroissements des 
profits ( 1). 

Les tendances inherentes a !'expansion - qui s'est 
accompagnee d'un fort exode rural et d'importan
tes modifications dans les structures de l'em
ploi - n'ont pourtant pas ete dans le sens de la 
reduction des desequilibres regionaux, sectoriels 
ou sociaux recherchee par les autorites. Les ecarts 
entre le Nord et le Sud, entre l'industrie et !'agri
culture ont eu au contraire tendance a s'accentuer, 
tandl.s que se faisait de plus en plus pressante la 
necessite de renforcer !'infrastructure generale et 
de developper les services collectifs. C'est pourquoi 
le Gouvernement s'est oriente progressivement 
vers des interventions plus globales et plus syste
matiques. Apres !'elaboration en 1954 du Plan 
Vanoni qui formula un ensemble d'objectifs natio-

naux degages de previsions coordonnees, le Gou
vernement etablit des priorites et un programme 
coherent d'actions a entreprendre dans le cadre 
de !'industrialisation du Midi (1958) et dans celui 
de !'adaptation de !'agriculture nationale aux con
ditions du Marche Commun (1961). Un peu plus 
tard avec la constitution d'une Commission Natio
nale de Programmation et la presentation du Pro
getto di Programma di Sviluppo Economico 1965-
1969, il s'engagea resolument sur la voie de la po
litique globale de developpement et de la planifi
cation a moyen terme. 

Le plan italien est une programmation en chaine 
se situant dans une perspective de 15 a 20 ans; 
il est revu chaque annee en fonction de !'evolution 
economique generale et adapte pour une nouvelle 
periode quinquennale. II se veut contraignant pour 
les administrations et les entreprises publiques, 
indicatif ou incitatif pour le secteur prive. 
Les objectifs sont de trois ordres : attenuer les 
disparites entre l'industrie et !'agriculture; re
duire. les desequilibres regionaux; combler les 
retards enregistres dans certains equipements 
collectifs (recherche scientifique, transports et 
telecommunications, enseignement et formation 
professionnelle, sante, logement, travaux publics). 
La preparation et la mise en reuvre de la planifi
cation doit s'accompagner de nombreux amenage
ments de structure (reformes administratives, 
reorganisation de la fiscalite et du credit, renfor
cement des institutions d'enseignement superieur 
etc ... ) dont le but essentiel est de doter le pays 
de moyens d'intervention efficaces et d'un haut 
niveau culture!. C'est dans le cadre de ces actions 
novatrices qu'un Ministre-Secretaire d'Etat sans 
portefeuille, charge de la Coordination de la Re
cherche Scientifique, a ete nomme au sein du Gou
vernement, des novembre 1962 et qu'un peu plus 
tard, le Parlement fut invite a voter une loi qui, 
par l'amenagement d'un cadre institutionnel cohe
rent tendait pour la premiere fois a coordonner 
les initiatives publiques en matiere scientifique 
et a donner une impulsion nouvelle a !'ensemble 
de la recherche nationale. 

(1) La. part des investissements d'entreprises dans le produit national brut en 1963 (22 %) refiete bien ce processus cumu
latif qui, avec des recours a des techniques de production avancees d'origine etra.ngere, a fait parfois de l'appareil in· 
dustriel italian l'un des plus modernes d'Europe. 
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Dans la definition de ses objectifs, le Plan a lui
m~me accorde une importance prioritaire a la 
recherche scientifique, non seulement en raison du 
dMeloppement insuffisant de celle-ci (1), mais 
egalement du fait que le pays approchant du plein 
emploi, la croissance de son revenu national va 
dependre de plus en plus etroitement de la pro
ductivite et du progres technique. Les methodes 
qu'il preconise suggerent une structuration nou
velle des moyens mis en reuvre et une augmenta
tion substantielle des ressources publiques consa
crees a la recherche. 

Des sa version de 1965, le Plan avait prevu le re
groupement et le renforcement des centres de 
recherche universitaires, la reorganisation et !'ex
tension du champ d'activite des grands laboratoi
res d'Etat ainsi que la mise des entreprises publi
ques en position d'avant-garde dans le domaine de 
la recherche et de la technologic. Le role d'impul
sion des pouvoirs publics devait 8tre etendu par 
!'introduction de differentes mesures d'encourage
ment destinees a susciter dans le secteur prive, 
plus particulierement au sein des petites et 
moyennes entreprises, un inter~t plus vif a l'egard 
des travaux de recherche et de developpement. 
Estimant par ailleurs indispensable qu'au sein du 
Gouvernement une autorite soit en mesure d'ani
mer !'ensemble de cette politique nouvelle, le Plan 
proposait de faire du Ministre sans portefeuille 
charge de la coordination un Ministre a part en
tiere. Ce nouveau Ministre de la Recherche, dote 
d'une administration et investi de responsabilites 
de programmation et de direction, controlerait les 
activites des organismes autonomes d'impulsion et 
coordonnerait l'activite de la plupart des etablis
sements publics de recherche; les ressources bud
getaires qui lui seraient attribuees lui permet
traient par ailleurs d'intervenir directement en 
faveur de travaux speciaux lies notamment au de
veloppement de la production et d'assurer en ac
cord a vee le Ministre des Affaires etrangeres la 

participation italienne aux programmes de recher
che internationaux. 

La loi du 27 juillet 1967, qui a approuve le texte 
definitif du Plan, a maintenu les dispositions prin
cipales du projet de 1965, notamment celles qui 
ont trait a !'institution d'un Ministre de la Re
cherche Scientifique et Technologique. Elle con
tient par ailleurs une nouvelle evaluation de !'in
cidence financiere des programmes de recherche 
prevus pour les annees 1966-1970 : 1320 millions 
de lires, exclusion faite des recherches courantes 
executees dans les etablissements d'enseignement 
superieur. Si l'on tient compte de ces travaux et 
si l'on ramene !'evaluation totale en termes de de
pense interieure, l'Italie devrait accroitre son 
effort de recherche au rythme annuel de 13 % 
durant la periode quinquennale en cours, tandis 
que le secteur public (administrations et universi
tes) contribuerait a cet effort par un apport 
financier progressant de quelque 20% par an (2). 

B. Organisation de Ia recherche scientifique et 
technique 

1. Organes de coordination et d'impulsion 

a) Do maine general 

Les organes de la politique scientifique nationale 
procedent et relevent de l'autorite du Gouverne
ment et du President du Oonseil. Depuis la fin de 
1962, ce dernier est assiste d'un Ministre sans por
tejeuille, charge de la Coordination des Initiatives 
pour la Recherche Scientijique et Technologique, 
dont les pouvoirs encore limites ont fait l'objet 
en septembre 1967 d'une proposition de loi visant 
a les etendre et a les renforcer conformement aux 
recommandations du Plan. 

Par ailleurs, la loi du 2 mars 1963 a charge le 
Comite Interministeriel pour la Reconstruction 
(CIR) de« determiner les conditions et les besoins 

(1) Selon lea auteurs du Plan presente en 1965, !'ensemble des depenses de recherche effectuees sur le territoire national 
n'aurait attaint que 0,3 % du produit interieur brut entre 1959 et 1963, contre 1 % et parfois plus dans lea autres pays 
de la CEE. Des etudes ulterieures ont revel6 q_ue ce taux de 0,3 % et&it quelque peu sous-evalue; ilsemble a voir evolue 
plutOt entre 0,4 et 0,5 % durant la periode mdiquee. 

(
1

) Ces chiffres ne revetent toutefois qu'un caractere indicatif. lls seront sans doute revus pour tenir compte des resultats 
recueillis par l'enquete de l'ISTAT sur lea depenses de recherche en 1965 et du fait que le Plan n'est entre en appli
cation effective qu'en 1967. 
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de la recherche scientifique et technique et d'eta
blir les directives generales pour sa mise en 
reuvre, ainsi que d'encourager l'etablissement et 
la coordination de programmes de recherche d'in
ter~t national ». Ce Comite a ete remplace en 1967, 
comme la plupart des comites economiques du 
gouvernement, par le Oomite Interministeriel pour 
la Programmation Economique (l). Le CIPE, dans 
l'exercice de ses attributions scientifiques, s'est 
adjoint la collaboration de l'actuel Ministre de la 
Coordination de la Recherche et des Ministres de 
!'Instruction Publique et de la Defense; il invite 
a ses reunions le president du Oonseil National 
des Recherches ( CNR). 

Cette derniere institution, placee actuellement 
sous la tutelle du President du Conseil a ete creee 
en 1923 et a joue dans l'entre-deux-guerres un role 
important dans le developpement de la recherche 
publique en Italie; reorganisee a differentes re
prises et dotee en 1945 de la personnalite juridi
que, ses competences concernent a la fois !'execu
tion, le financement et !'impulsion de la recher
che (2). La loi de 1963, qui a reamenage une nou
velle fois son economie generale, l'a charge specia
lement de rediger a !'intention du Comite Inter
ministeriel un rapport annuel dans lequelle CNR 
examine l'etat d'avancement de !'ensemble de la 
recherche en Italie et propose des initiatives a 
prendre par les pouvoirs publics et les centres de 
recherche des administrations et des universites, 
de nature a combler les retards accumules et a 
rendre plus efficace l'effort national de recherche. 
Ce rapport est etabli par le President du CNR, 
assiste d'un conseil de presidence et de 11 comites 
consultatifs nationaux. Ces comites, constitues 

par disciplines, comportent 144 membres choisis 
parmi les professeurs et assistants de l'enseigne
ment superieur, les chercheurs des laboratoires 
publics ainsi que les experts du secteur productif 
et les personnalites independantes; reunis en as
semblee pleniere, ils approuvent collegialement le 
rapport du CNR avant de le transmettre au Co
mite Interministeriel pour la Programmation 
Economique. 

Le CIPE sur la base du rapport annuel du CNR, 
examine !'ensemble des conditions et des besoins 
de la recherche, coordonne les orientations et 
charge eventuellement les Ministres ou les insti
tutions responsables de prendre les initiatives re
commandees par le CNR. Le CIPE tient compte 
dans ses deliberations et ses decisions des besoins 
et objectifs resultant de lois particulieres, des 
accords internationaux, du cadre general du Plan 
ainsi que des ressources budgetaires. Il dispose 
egalement pour orienter sa politique d'elements 
d'appreciation supplementaires qu'il trouve no
tamment dans les inventaires periodiques des de
penses de recherche de l'Institut Central de Sta
tistique (!STAT) et dans le regroupement fonc
tionnel des demandes de credits etabli actuelle
ment par le CNR apres avis du Ministre de !'In
struction Publique et du Ministre de la Coordina
tion de la Recherche. 

Une fois les programmes arr~tes et les budgets 
annuels fixes par departements de tutelle, le CNR 
en raison de ses larges attributions dans le do
maine de !'execution et du financement de la re
cherche se voit charge de la mise en reuvre d'une 
partie des realisations et regoit a ce titre une do
tation budgetaire importante qu'il repartit entre 

(1) Le CIPE a ete institue par la loi du 27 fevrier 1967 qui precise egalement les attributions du Ministre du Budget et de 
la Prograromation. Ce dernier, specialement charge de veiller ala preparation et a !'execution du Plan, est investi 
d'importants pouvoirs de coordination au sein du pouvoir executif; dans le cadre de ses fonctions, il se refere au Presi
dent du Conseil et au Comite Interministeriel pour la Programmation Economique qui constitue le veritable etat-m.ajor 
du gouvernement en matiere de planification. Le CIPE est preside par le President du Conseil et compose de tons 
les ministres exerc;ant des responsabilites economiques; illui revient notamment de preparer les directives de la. poli
tique economique nationale, d'indiquer les lignes generales du Plan et les voies et moyens de la programmation pour 
chaque exercice, de promouvoir et de coordonner l'activite economique des administrations et des etablissements 
publics; le CIPE peut egalement constituer des sons-comites speciaux charges d'etudier pour lui des questions parti
culieres. 

( 2) Le decret-loi du 1 er mars 1945 confie au CNR Ia tache de « promouvoir, coordonner et discipliner la recherche en vue 
des progres scientifique et technique; de conseiller l'Etat dans ses activites scientifiques; de suivre 1a. conjoncture 
scientifique generale; d'etudier les problemas scientifiques et techniques en relation avec la reconstruction 4u pays&. 
En accord avec le Ministre des Affaires Etrangeres, le CNR assure ega.lement Ia participation de l'Italie aux initiatives 
scientifiques internationales, a !'exception de celles ayant trait ala defense et a.u genie nucleaire. D'autres dispositions 
lui permettent en outre de creer et de gerer des laboratoires ou de participer a l'activite de centres de recherche publics 
et prives ainsi que d'exercer d'importantes activites scientifiques connexes. 
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les differents programmes et institutions qu'il 
gere ou contr6le. 

b) Domaine militaire 

Si le CNR, dans le cadre de ses investigations an
nuelles rencontre les preoccupations generales de 
la recherche militaire, celle-ci demeure, pour ce 
qui est des decisions et des responsabilites, du res
sort exclusif du Ministere de la Defense. Depuis 
1961, ce departement est dote d'un Conseil Tech
nique et Scientifique ( CTSD) charge de promou
voir et de coordonner la recherche dans tous les 
domaines pouvant interesser les forces armees. 
Ce Conseil, preside par un officier general et 
forme de sous-chefs d'etat-major et d'ingenieurs 
des trois armes, dispose d'un comite executif et 
d'un secretariat reparti en differents services et 
sections (recherche, developpement des applica
tions militaires, bureau de liaison ... ). Le CTSD 
contr6le et programme l'activite des centres de 
recherche militaire dont les plus importants sont 
le Centre des Applications Militaires de l'Energie 
Nucleaire (CAMEN) et le Polygone experimental 
de Saito di Quira (missiles, fusees). Il entretient 
egalement des rapports etroits avec les organes 
d'impulsion de la recherche civile, les Universites 
et les entreprises publiques et privees. Des con
trats d'etudes et de prototypes sont passes aux cen
tres de recherche de ces organismes dont les cher
cheurs ont souvent acces a certaines installations 
d'experimentation de l'armee. Tres recemment le 
CTSD a passe diverses conventions avec le CNR 
en vue d'aborder avec les laboratoires specialises 
de cette institution des themes de recherche com
mune ( calculateurs electroniques, propulseurs ... ) 
Enfin le CTSD gere la participation du Ministere 
de la Defense au programme spatial San Marco 
et assiste ce dernier dans la participation de 
l'ltalie aux programmes de recherche militaire in
temationaux (OTAN, accords bilateraux). 

c) Domaine atomique et spatial 

Les recherches nucteaires sont egalement envisa
gees dans le rapport annuel du CNR mais n'y font 
pas l'objet de propositions precises. L'impulsion, 
le financement, !'execution et le contr6le de la 
plupart des initiatives publiques prises dans ce 
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domaine sont confies a une institution publique 
specialisee, le Oomite National pour l'Energie 
N ucteaire ( CNEN). Cree en 1960 en vue de pro
mouvoir le developpement de la recherche atomi
que a des fins pacifiques, le CNEN est un orga
nisme autonome dote de la personnalite juridique, 
place actuellement sous la tutelle du Ministre de 
l'Industrie et du Commerce et controle par un 
comite ministeriel special. 

Son budget, annexe a celui du ministere de tutelle, 
constitue la tranche annuelle d'un programme 
quinquennal qui couvre des projets de recherche 
fondamentale, de recherche appliquee et de deve
loppement ainsi que !'execution de nombreuses 
activites hors recherche (production, controle, for
mation de chercheurs, documentation scientifi
que). En matiere de recherche fondamentale le 
Comite National confie la plus grande partie de 
ses programmes aux universites et surtout a l'In
stitut National de Physique Nucleaire qui exerce 
ses activites principales dans les laboratoires 
nationaux de Frascati, propriete du CNEN. 

Il execute lui-meme dans ses installations de La 
Casaccia et dans quelques autres laboratoires spe
cialises la majeure partie de ses travaux de recher
che appliquee et de developpement, le reste etant 
sous-traite dans quelques Centres universitaires 
installes egalement a Frascati. Le CNEN exerce 
en outre un controle technique general sur le trai
tement des matieres fissiles et la production 
d'energie nucleaire effectues en dehors de ses pro
pres installations et assure en accord avec le 
Ministre des Affaires Etrangeres la participation 
italienne aux programmes intemationaux de re
cherche nucleaire. 

La recherche spatiale dont l'essor remonte a 1962, 
est placee sous la responsabilite administrative et 
scientifique du Conseil National des Recherches. 
Le CNR gere non seulement la participation ita
lienne aux principaux programmes internationaux 
(ELDO, ESRO), mais coordonne aussi les deux 
grands projets d'initiative nationale (projet San 
Marco, programme des laboratoires nationaux). 

Le projet de San Marco prevoit le lancement de 
satellites scientifiques italiens par des vecteurs 
americains a partir du sol puis d'un polygone flot
tant. Il s'agit d'un programme du CNR realise en 



collaboration avec la NASA. Les executants sont 
le Centre de Recherche Aerospatial de l'Universite 
de Rome et un consortium d'industries privees 
dont les activites sont financees par le CNR et le 
Ministere de la Defense. Le financement a ete jus
qu'ici assure par deux plans triennaux dont le 
second a debute en 1967. 

Le programme des laboratoires nationaux (Rome, 
Milan, Bologne, Florence) est issu des activites 
entreprises par les laboratoires propres du CNR. 
Il a ete propose par le CNR en vue de developper 
le potentiel du pays en chercheurs et en connais
sances dans toutes les disciplines se rattachant a 
l'aeronomie (physique, astrophysique, propulsion, 
geodesie, electronique, biologie ... )' d'encourager 
son accession aux technologies les plus avancees 
et dele mettre en mesure de participer activement 
a !'execution des programmes internationaux. II 
se rapporte principalement a des travaux de re
cherche fondamentale finances sur une base an
nuelle. 

2. Le financement de la recherche 

Selon l'inventaire italien public en 1966 (1), la de
pense totale de recherche effectuee sur le territoire 
national en 1963 s'est elevee a 181 729 millions 
de lires. Le secteur public (Etat et autres admi
nistrations publiqnes, Conseil National des Re
cherches, Comite National de l'Energie Nucleaire, 
Universites) a assure 36,6% du financement de 
ce montant, le secteur prive 62,4 % et le reste du 
monde 1%. 

a) Le financement public 

Au niveau des decisions financieres d'ensemble, 
les competences des organes d'impulsion de la re
cherche sont demeurees jusqu'a present limitees 
a des fonctions d'orientation generale (CIPE, Mi
nistre de la Coordination et de la Recherche) ou 
de simple conseil ( CNR, CNEN). Le Gouverne
ment conserve l'integralite des prerogatives bud-

getaires et !'elaboration des propositions de cre
dits scientifiques demeure son fait exclusif. A 
l'heure actuelle, la procedure de cette elaboration 
demeure traditionnelle et con~ue en fonction d'in
terventions classiques; les propositions sont pre. 
parees annuellement par les differents departe
ments ministeriels sur la base des demandes for
mulees par leurs services techniques ou les 
etablissements autonomes places SOUS leur COD· 

trl'ne, debattues avec le Ministre du Tresor, puis 
envoyees au Conseil des Ministres qui, apres un 
premier examen, les transmet au CIPE pour avis; 
ce dernier formule ses observations en tenant 
compte du rapport annuel et des recommandations 
du CNR et renvoie le tout au Conseil qui decide 
en dernier ressort. Dans quelques cas, pour assu
rer la continuite de travaux d'inte~t national, 
prioritaires ou integres a des projets internatio
naux, les tranches budgetaires sont fixees dans le 
cadre de programmes pluriannuels derivant de 
lois ou de conventions particulieres. L'application 
des procedures de programmation generalisera 
sans doute cette pratique; par ailleurs, le projet 
de loi sur !'institution d'un Ministre de la Recher
che, qui doit completer le systeme mis en place 
jusqu'a present, prevoit une procedure budgetaire 
analogue a celle de l'enveloppe fran~aise, par la
quelle le Ministre rassemblerait toutes les deman
des de credits de recherche (a I' exception de celles 
de l'enseignement superieur), pour les soumettre 
en un programme budgetaire coherent a !'appro
bation successive du Ministre du Tresor et du 
Gouvernement. 

D'une fa~on generale, les fonds publics destines 
ala recherche aboutissent aux unites d'execution 
par deux circuits principauiJJ. Le premier, direct, 
est suivi par les credits que les departements mi
nisteriels et les administrations locales destinent 
a leurs propres services et aux organismes de re
cherche travaillant sous leur contrl'ne direct ainsi 
qu'aux fonds que ces m~mes autorites publiques 
consacrent aux transferts et aux contrats passes 
directement avec les autres secteurs; le total de 
ces fonds est intervenu en 1963 pour un peu plus 

(1) Notizia.rio !STAT, Anno II, no 1 Giugno 1966. Lea concepts genera.ux de cet inventa.ire sont conformes, a quelques 
details pres, a.ux normes de l'Annee Sta.tistique Interna.tiona.le de l'OCDE. Comme ceux de l'inventa.ire fra.nQBis, 
lea resulta.ts ne concernant que les depenses de recherche qui se ra.pportent a.ux sciences exa.ctes et na.turelles, a !'ex
clusion de celles concernant les sciences socia.les et huma.ines. 
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de 15 % dans le financement public de Ia recherche. 
Le second, indirect, est celui des dotations budg& 
taires attribuees aux institutions autonomes a per
sonnalite juridique, notamment aux grandes orga
nisations d'impulsion et de financement (CNR et 
CNEN), que celles·ci transmettent a leurs propres 
laboratoires et aux centres fonctionnant sous leur 
contr()le ou dont elles utilisent les services; il est 
egalement suivi par les credits que le Ministre de 
!'Instruction Publique destine aux etablissements 
d'enseignement superieur qui en repartissent en
suite une partie entre les instituts et les centres 
de recherche fonctionnant en leur sein (1). 

Sous Pangle des modalites pratiques, le finance
ment de Ia recherche et du developpement par le 
secteur public emprunte en definitive cinq voies 
differentes : les dotations budgetaires classiques 
aux laboratoires des administrations publiques, 
le budget des institutions d'enseignement supe
rieur, les contrats et les subventions publiques aux 
entreprises, les dotations reservees aux institu
tions autonomes et plus particulierement au 
CNEN et au CNR. Le budget de ce dernier orga
nisme comporte a son tour divers flux ou figurent 
principalement des transferts et des contrats aux 
laboratoires universitaires ainsi que des contrats 
et des subventions aux entreprises. Ces subven
tions s'effectuent par le truchement de quelques 
programmes d'aide a la recherche industrielle que 
le Conseil National a mis en train il y a quelques 
annees, un peu sur le modele des actions concer
tees fran~aises, en pr~tant son concours technique 
et financier a Ia realisation de certains themes de 
recherche appliquee. 

Un des traits essentiels du financement public de 
Ia recherche en Italie demeure neanmoins Ia part 
minime (1,5 %) qu'y tiennent les contrats passes 
et les transferts verses au secteur des entreprises 
par !'ensemble des administrations (Etat, CNEN, 
CNR, universites); cette faible proportion compa
ree a celle d'autres pays ( Allemagne 22,6 % ; 
France 25,6 %) , resulte dans une certaine mesure 
de ce que l'inventaire italien inclut dans le secteur 
public un certain nombre d'entreprises publiques 
et qu'il classe dans les operations de l'Etat les 

contrats de recherche militaire dont une grande 
partie est confiee en realite aux laboratoires des 
entreprises. Toutefois, ces divergences de metho
dologie statistique, de m~me que les initiatives 
encore tres limitees du CNR et du Ministere de 
l'Industrie et du Commerce ne sauraient pour 
autant masquer Ia faiblesse du soutitm apporte 
jusqu'a present par l'Etat a Ia re~herche indus
trielle ni Ia cooperation trop modeste qui existe 
aujourd'hui en matiere scientifique entre le sec
teur public et le secteur prive. 

b) Le jinancement prive 

Les entreprises privees, les entreprises a participa
tions etatiques, les centres techniques et les asso
ciations de recherche en cooperation sont inter
venus en 1963 pour 113 379 millions de lires, soit 
pour 62,4 % dans le financement de Ia depense 
interieure totale en recherche et developpement. 
Ces unites ont reserve 98,6 % de ce montant a 
leurs propres laboratoires, dont 13,1 % sont impu
tables aux entreprises a participations etatiques et 
86,9 % aux autres unites ( essentiellement les en
treprises privees). 

Le reste des ressources du secteur prive a finance 
des travaux de recherche effectues dans les cen
tres de recherche des administrations publiques 
et des universites. La part reservee aux premieres 
(1 %) se compose de contrats passes aux labora
toires publics et dans une moindre mesure, de co
tisations et d'autres transferts effectues au profit 
des stations industrielles de l' Etat. Celie qui a 
finance les travaux des centres universitaires 
(0,4 %) consiste pour Ia quasi-totalite en contrats 
de recherche, Ia pratique des donations privees 
aux institutions d'enseignement superieur etant 
peu repandue en Italie. 

3. L'ea:ecution de la recherche 

L'inventaire italien effectue pour l'annee 1963 
distingue deux grands secteurs d'execution de la 
recherche, qui se divisent a leur tour en plusieurs 
sous-secteurs. 

( 1) L'inventaire italien considerant les droits de cours et d'inscription comme ressources propres des etablissements 
d'enseignement superieur, une partie de ceux-ci intervient ace titre dans le fina.ncement public de la recherche. 
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a. le secteur public qui englobe !'ensemble des 
Administrations Publiques au sens large du terme 
et se compose des sous-secteurs suivants : 

1) Administration centrale, comprenant les insti
tuts, laboratoires et centres de recherche depen
dant directement ou en dernier ressort des diffe
rents departement ministeriels; ces unites ne sont 
pas dotees de la personnalite juridique et ne dis
posent que d'une autonomie administrative limi
tee ; outre les services integres a !'administration 
de l'Etat, on trouve notamment dans ce sous-sec
teur les centres d'observation des maladies vege
tales du Ministere de 1' Agriculture, les stations 
industrielles experimentales du Ministere de l'In
dustrie et du Commerce, les observatoires astro
nomiques du Ministere de !'Instruction Publique, 
l'Institut Superieur de la Sante, l'lnstitut Supe
rieur des Postes et des Telecommunications; 

2) Oonseil National des Recherches (CNR) com
prenant !'ensemble des centres et instituts propres 
de cette institution; ces unites sont financees de 
fa~on parmanente et le plus souvent totalement 
par le CNR; elles sont gerees directement par lui, 
notamment a !'intervention de ses comites natio
naux; 

3) Oomite National pour l'Energie Nucleaire 
( CNEN), comprenant les laboratoires apparte
nant a cet organisme, geres et finances de fa~on 
permanente par lui; 

4) Universites, comprenant !'ensemble des unites 
de recherche (laboratoires de chaire, laboratoires, 
centres et instituts specialises) dependant directe
ment des Universites, des lnstituts Universitaires, 
des Hautes Ecoles Techniques et des Instituts 
Scientifiques Superieurs rattaches a ces etablisse
ments; 

5) Autres etablissements publics, comprenant tou
tes les unites de recherche constituant ou ratta
chees a des organismes publics autonomes dotes 
de la personnalite juridique et qui ne sont pas 
comprises dans les sous-secteurs precedents; dans 
la plupart des cas ces organismes sont places sous 
la tutelle du pouvoir central ( departements minis
teriels) ou des administrations locales (regions, 
provinces, communes, universites) ; sont notam
ment classees dans ce sous-secteur les stations 

agricoles sous tutelle du Ministere de 1' Agricul
ture, les instituts autonomes de recherche medi
cale, l'Institut National de Physique Nucleaire et 
quelques centres de recherche d'entreprises publi
ques autres que les entreprises a participations 
etatiques (l'ENEL par exemple); 

b. le secteur prive qui se subdivise a son tour en : 

1) Entreprises a participations etatiques, compre
nant les centres de recherche des holdings publics 
(ENI, IRI, Finsider, Finmeccanica, Fincantieri 
etc ... ), des entreprises contr6lees par ces organis
mes ainsi que ceux des entreprises a participations 
directes de l'Etat; 

2) Entreprises privees et institutions au service 
des entreprises, comprenant les laboratoires des 
entreprises commerciales non contr6Iees par les 
pouvoirs publics, les centres techniques, les asso
ciations de recherche en cooperation et quelques 
fondations privees. 

Dans !'analyse du financement, il n'a ete tenu 
compte que des grands secteurs. Dans celle de 
!'execution, les sous-secteurs a(1) et a(5) sont 
agreges pour former, avec les sous-secteurs a(2) 
et a(3), le secteur Etat, tandis que le sous-sec
teur a(4) est erige en secteur Enseignement supe
rieur. 11 faut encore signaler que l'inventaire ita
lien, pas plus d'ailleurs que la comptabilite natio
nale, ne comporte de secteur rassemblant les insti
tions sans but lucratif. Les ISBL, lorsqu'elles font 
de la recherche, sont incluses soit dans le secteur 
Etat si leurs travaux sont finances pour la plus 
grande part ou contr6Ies par celui-ci, soit dans le 
secteur prive, si les services qu'elles rendent sont 
destines principalement aux entreprises. 

a) Les laboratoires du secteur Etat 

Etablissements autonomes, sous contr6le direct ou 
services integres aux differentes administrations 
publiques, ces unites au nombre de plus de 300 
ont execute en 1963 des travaux de recherches 
pour un montant de 41 607 millions de lires, ce 
qui represente 22,9 % de la depense interieure 
totale en recherche et developpement (181 729 mil
lions de lires). Plus de 96 % de ce montant ont 
ete finances par les administrations elles-m~mes, 
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le reste ayant ete execute avec des fonds d'entre
prises (2,7%) ou en provenance de l'etranger 
(1 %). Dans le total des depenses intra-muros du 
secteur, les centres de recherche dependant de Pad
ministration centrale et des autres organismes 
publics (sous-secteurs a(1) et a(5) sont intervenus 
pour 35,7 %, ceux places sous le contrMe direct 
du CNR pour 14,9% et ceux du CNEN pour 
49,4 %. Les travaux nucleaires tiennent d'ailleurs 
la premiere place dans les differentes fonctions 
de recherche du secteur Etat avec 54,9 % du total 
de la depense interieure de ce secteur. IIs sont 
sui vis par la recherche militaire (1), par les tra
vaux des centres propres du CNR, la recherche 
spatiale et les travaux des institutions contr6Iees 
par le Ministere de !'Instruction Publique. II faut 
egalement mentionner les recherches effectuees 
par d'autres grands laboratoires publics, notam
ment l'Institut Superieur de la Sante, l'Institut 
Superieur des Postes et Telecommunications, les 
stations experimentales industrielles et les sta
tions experimentales agricoles. 

Au total, le secteur Etat a employe en 1963, 
7 304 unites dont 2 829 chercheurs et ingenieurs 
(equivalent plein temps). Par types de recherche, 
les travaux effectues dans le secteur se sont repar
tis en recherche fondamentale (30,3 %) , recherche 
appliquee (29,2 %) et developpement ( 40,5 %) . 

Une place particuliere doit Hre reservee ici aux 
activites du Conseil National des Recherches qui 
constitue avec le CNEN !'institution scientifique 
publique la plus importante d'Italie. 
En dehors de nombreuses activites connexes (do
cumentation, organisation de reunions scientifi
ques, financement de bourses, echanges de person
nel), le CNR execute ou finance des travaux de 
recherche dans de tres nombreux domaines. II dis
pose a cette fin de ses propres centres et instituts 
et intervient dans le financement de programmes 
executes par d'autres laboratoires situes principa
lement dans le secteur de l'Enseignement supe
rieur. Les premiers, au nombre d'une centaine en-

viron, ont ete crees ou pris en charge par le CNR 
qui en assure un financement permanent, total ou 
majoritaire. Les seconds (pres de 300 unites) de
pendent d'autres organismes et sont finances par 
le CNR partiellement et sur une base temporaire. 
Les activites scientifiques du CNR (en centres 
prop res ou associes) sont concertees et program
mees par ses 11 comites consultatifs nationaux, 
constitues par disciplines de recherche et compo
ses de personnalites issues de l'enseignement supe
rieur, des centres de recherche publics et des sec
teurs de production. Le CNR gere et coordonne 
notamment les sept programmes d'inter~t national 
mis en train a partir de 1965 apres approbation 
du Comite Interministeriel ( approvisionnement en 
eau, industrialisation de la construction, mecani
sation agricole, recherche oceanogr:tphique, auto
mation industrielle, biopathologie et virologie, 
exploitation de l'energie endogene). Ces program
mes pluriannuels sont finances a la fois par des 
fonds issus de la dotation du CNR, par des credits 
en provenance des departements ministeriels et 
des instituts publics autonomes de recherche, ainsi 
que par des fonds en provenance de l'etranger et 
de quelques entreprises publiques et privees. IIs 
sont executes le plus souvent par les centres pro
pres du CNR et des laboratoires exterieurs sous 
contrat ou sous convention d'association. Le CNR 
a mis en train egalement, seul ou en association, 
d'autres programmes parmi lesquels il faut citer 
notamment les programmes spatiaux, certains tra
vaux de recherche militaire, des programmes de ge
netique et de biophysique, des travaux de recher
che concernant l'electronique avancee et d'autres 
domaines de la technologie industrielle. Ces der
niers, le plus souvent executes par les 17 centres 
d'inter~t industriel du CNR, sont concertes et 
coordonnes au premier degre par les Comites na
tionaux de la technologie, des sciences de l'inge
nieur et de l'agronomie ; leur realisation, ralentie 
pendant la recession economique de 1963/1965 fait 
actuellement l'objet d'un regain d'inter~t dans les 
milieux economiques, de m~me d'ailleurs que les 
projets d'aide a la recherche industrielle dont il 
est fait mention ci-avant. 

(1) Une grande partie des travaux executes dans le domaine de la recherche militaire est confiee aux secteurs des Entre
prises et de l'Enseignement superieur. Ces travaux devraient litre consideres comma depenses extra-muros du secteur 
Etat et depenses intramuros des deux autres secteurs. Ainsi qu'il est signal6 ci-avant, l'inventaire italian classe ces 
recherches dans les depenses intra-muros de l'Etat. 
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b) Les laboratoires du secteur Enseignement su
periettr 

Les quelque 2 000 unites qui fonctionnent dans 
le cadre des Universites d'Etat, des Universites et 
lnstituts prives, des Hautes Ecoles Techniques, 
ainsi que des lnstituts Scientifiques Superieurs 
ont execute en 1963 des travaux de recherche pour 
un montant de 26 352 millions de lires, ce qui re
presentait 14,5% de la depense interieure totale 
en R-D (1). 97% de ce montant ont ete converts 
par des fonds publics ( dotations budgetaires cou
rantes, transferts et contrats des administrations 
publiques, du CNR et du CNEN, revenus de patri
moine, droits de cours et d'inscription); le solde 
a ete finance principalement par voie de contrats 
et en parts a peu pres egales par les entreprises 
et le reste du monde. Le secteur a occupe a ses 
recherches 10 531 travailleurs scientifiques dont 
8 583 chercheurs et ingenieurs (equivalent plein 
temps). Les travaux se sont principalement eten
dus a la recherche fondamentale ( 59,6%) et a la 
recherche appliquee (39,2 %) , accessoirement au 
developpement (1,2%). 

c) Les laboratoires du secteur Entreprises 

Selon l'inventaire italien 265 entreprises privees 
et a participations etatiques ont declare avoir 
effectue des travaux de recherche en 1963 pour 
un montant de 113 770 millions de lires, interve
nant ainsi pour 62,6 % dans l'ensemble de la re
cherche executee sur le terri to ire national (1). 

Plus de 98% de ce montant ont ete converts par 
les fonds propres des entreprises, cependant que 
l'Etat et le reste du monde ont finance le solde, 
principalement au moyen de contrats. Cette pro
portion, qui est la plus elevee de toute la C.E.E., 
illustre une fois de plus la faible interpenetration 
qui existe sur le plan scientifique entre les entre
prises et le secteur public en ltalie. Par ailleurs, 
les entreprises ont occupe dans leurs laboratoires 
24 820 unites dont 8 003 chercheurs et ingenieurs 
(equivalent plein temps), tandis que leurs travaux 
se sont repartis en developpement (51,3 %), en 

recherche appliquee ( 43,9 %) et en recherche fon
damentale ( 4,8 %) . 

L'inventaire italien a entrepris la classification 
des operations de recherche pour l'ensemble des 
secteurs, mais plus particulierement pour celui 
des entreprises, sur la base des groupes de pro
duits faisant I' objet de recherches (campi di ricer
ca) ( 2). Selon cette classification, les produits chi
miques viennent en tl\te avec 26,7% du total; ils 
sont suivis par les moyens de transport (18,2 %), 
les produits de l'electronique et des telecommuni
cations ( 12,5 %) et ceux de l'electromecanique 
(8,0 %) ; viennent ensuite les textiles synthetiques 
(4,1 %), les produits de la siderurgie (3,8 %), la 
mecanique de precision ( 2, 7 %) , le genie nucleaire 
et les produits petroliers avec chacun 2,3 %. Les 
statistiques revelent egalement que 70,4% des tra
vaux de recherche du secteur ont ete effectues 
par les 20 premieres entreprises classees selon 
!'importance des programmes de recherche et que 
46,4% de ces travaux l'ont ete par les quatre plus 
importantes. 11 faut noter enfin que l'activite des 
centres techniques et des associations de recher
che en cooperation d'initiative privee, dont l'ac
tivite est comprise dans les chiffres precedents, 
demeure peu importante, de m~me que celle des 
societes de recherche sous contrat dont le nombre 
est encore negligeable en ltalie. 

C. La politique de Ia recherche et ses principaux 
problemes 

Comparee aux autres nations europeennes, l'Italie 
apparait comme un pays scientifiquement sous
developpe. La depense interieure de recherche rap
portee au produit interieur brut (0,6% en 1963) 
la classe au cinquieme rang des pays de la Com
munaute, assez loin derriere la Belgique. En va
leur absolue, son effort global est du m~me ordre 
que celui des Pays-Bas et represente moins du 
quart de ceux de l' Allemagne et de la France, pays 
a population comparable, mais dont le revenu na-

(1) Cette participation ne comprend pas Ia. recherche milita.ire executee pour lecompte du secteur Eta.t (voir note (1) page 
precedente). 

(•) La France a egalement introduit ce mode de classification dans l'analyse des operations de recherche effectuees par 
les entreprises, 8. cote de modes plus classiques (secteurs de production, secteurs de recherche). 
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tional est neanmoins tres superieur a celui de 
l'Italie. 

Cet important retard resulte de nombreux fac
teurs parmi lesquels les evenements de l'histoire 
et les processus cumulatifs du developpement eco
nomique, qui ont abouti aux desequilibres regio
naux et sectoriels que l'on sait, semblent avoir ete 
les elements determinants. 

Depuis quelques annees, les autorites italiennes 
ont pris conscience de cette situation et des graves 
repercussions qu'elle ne manquerait pas d'avoir 
sur l'independance et l'avenir economique du pays, 
s'il n'y etait porte remede avec discernement. L'in
stitution en 1962 d'un Ministre charge de la Coor
dination des Initiatives pour la Recherche Scien
tifique et Technologique, la mise en place en 1963 
d'un cadre de coordination et d'impulsion et la 
priorite accordee a la recherche dans !'elaboration 
du Programme de developpement au cours des 
annees suivantes en temoignent. Le regain d'inte
rH qui s'est manifeste pour la politique scientifi
que apres la recente recession economique et au 
moment de !'approbation definitive du Plan a 
d'ailleurs incite le gouvernement a proposer de 
nouvelles et importantes reformes dans ce do
maine. 

Les premieres analyses qui ont ete effectuees a 
cette occasion permettent de discerner un peu plus 
clairement les principales faiblesses de !'organisa
tion italienne de la recherche et d'entrevoir queUes 
pourraient ~tre dans l'avenir les grandes lignes 
de la politique scientifique du pays. 

Dans le secteur public, il apparait qu'en dehors 
des installations du CNEN, de certains laboratoi
res finances par le CNR et de quelques instituts 
d'Etat la plupart des centres scientifiques n'ont 
ni la taille ni les moyens d'effectuer des travaux 
de recherche susceptibles d'~tre transferes rapide
ment dans le domaine des applications pratiques. 
Les unites gouvernementales, souvent dispersees 
dans l'espace, sont investies de nombreuses tAches 
connexes et administratives qui laissent peu de 
place a la recherche, tandis que les laboratoires 
universitaires, frequemment axes sur des travaux 
didactiques, ne se pr~tent guere, en raison de leurs 
attributions morcelees, aux initiatives interdisci
plinaires qui sont aujourd'hui a la base m~me de 
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l'essor de la recherche scientifique. Aux ressources 
insuffisantes en hommes et en equipement, s'ajou
tent la multiplicite statutaire des chercheurs, un 
systeme de remunerations inadequat, des proce
dures budgetaires et des contrMes administratifs 
peu propices au developpement efficace et harmo
nieux des travaux. 

La situation de la recherche privee n'est guere 
plus brillante. Exception faite de quelques gran
des entreprises de taille internationale qui dispo
sent de laboratoires et effectuent des travaux au
tonomes sur une echelle assez importante, princi
palement dans les branches des moyens de trans
port et de la chimie, les programmes de recherche 
technologique italiens sont modestes et peuvent se 
comparer a ceux qui sont mis en reuvre dans des 
pays de taille plus reduite (Belgique, Suede). 
Cette situation semble resulter non seulement du 
processus de concentration encore peu avance dans 
plusieurs secteurs industriels, mais egalement de 
la mentalite technologique de nombreuses entre
prises qui preferent recourir aux connaissances 
etrangeres que d'entreprendre elles-m~mes des 
recherches, m~me lorsqu'elles en ont les moyens. 
Cette attitude defensive a l'egard de !'innovation 
technique se traduit par un deficit de la balance 
des paiements technologiques souvent plus impor
tant que celui des autres pays europeans. 

Des mesures particulieres ont ete prises ou pro
posees ces dernieres annees pour tenter de modi
fier le climat general et les conditions du marche 
de la recherche. II faut citer les dispositions fisca
les qui exemptent de l'imp<>t sur les societes les 
sommes affectees a la recherche a concurrence de 
5 % du revenu, les amenagements envisages ou 
apportes au fonctionnement de certains instituts 
publics de recherche et le projet de reforme de 
l'enseignement superieur qui doit ~tre prochaine
ment examine par le Parlement. Cette nouvelle 
legislation doit donner a la formation des cher
cheurs une impulsion decisive; elle prevoit la 
creation d'un doctorat de recherche pouvant ~tre 
acquis au terme d'un troisieme cycle d'etudes ef
fectue soit dans les instituts universitaires, soit 
dans les grands centres publics de recherche 
( C~TEN, CNR ... ), ainsi qu'une reforme et une reva
lorisation du statut des chercheurs; elle vise egale
ment a rendre plus efficaces les travaux et la for-



mation universitaires en favorisant la creation de 
departements de recherche, unites plus vastes et 
davantage orientees vers les initiatives interdisci· 
plinaires. 

De telles dispositions ne peuvent exercer leurs 
effets qu'apres un certain delai ou n'avoir qu'une 
portee limitee sur le reseau operationnel de la 
recherche; aussi, les autorites italiennes ont-elles 
estime qu'il fallait depasser le stade des retouches 
successives pour acceder a !'elaboration d'une po· 
litique scientifique active au niveau global. Cette 
intention s'etait deja dessinee dans les disposi
tions de la loi du 2 mars 1963 qui chargeait le 
Comite Interministeriel, sur la base de !'analyse 
annuelle du CNR, de coordonner les initiatives pu· 
bliques dans le domaine de la recherche et de pre
parer la mise en reuvre de programmes d'inter~t 
national. L'experience a toutefois demontre que 
la collaboration d'un institut scientifique plus in· 
teresse par la recherche de base que par les proble
mes de technologie productive avec un organe po
litique collegial preoccupe de nombreuses questions 
economiques importantes, ne pouvait atteindre des 
resultats tres substantiels. C'est pourquoi, apres 
le remplacement du CIR par le CIPE et !'appro
bation definitive du Plan de developpement, il a 
ete propose recemment de creer au sein m~me du 
gouvernement une autorite dotee de moyens et de 
responsabilites qui soit en mesure d'assurer une 
coordination efficace et de donner une impulsion 
decisive au decollage technologique de la nation. 

Le projet de loi instituant le Ministre de la Re
cherche Scientifique et Technologique comporte a 
cet egard deux dispositions essentielles; l'une con
cerne la mise au point d'un mecanisme d'informa
tion et de controle de la recherche financee par le 
secteur public, permettant au nouveau ministre 
de formuler une programmation coherente au 
second degre; l'autre est relative a la constitution 
d'un fonds d'intervention confie a la gestion du 
Ministre de la Recherche, en vue de financer direc
tement des initiatives scientifiques presentant un 
inter~t particulier pour l'economie nationale. 

La premiere disposition introduit dans la coordi
nation des initiatives publiques un element impe
ratif qu'elle n'a pas eu jusqu'ici. Chaque admi
nistration est tenue de transmettre annuellement 

toutes indications relatives aux activites de re
cherche executees par les unites placees sous son 
controle ou sa tutelle, ainsi qu'un etat detaille des 
projets et des credits demandes pour l'exercice 
ulterieur; ces elements sont examines, synthetises 
et coordonnes par le Ministre de la Recherche dans 
un document global qui, apres avis d'une Commis
sion consultative speciale, est soumis a !'appro
bation du CIPE; ce programme couvre !'ensemble 
de la recherche publique a !'exception de celle ad
ministree par les institutions d'enseignement supe
rieur et constitue !'element de base de la proce
dure d'enveloppe fixant les credits de recherche 
dans le budget annuel de l'Etat. Ce mecanisme, 
qui implique de la part de l'autorite politique une 
analyse constante des structures de la recherche 
publique, devrait logiquement deboucher sur une 
rationalisation et une valorisation des etablisse
ments scientifiques, une meilleure utilisation des 
ressources et la fixation d'objectifs prioritaires a 
long terme con~us en fonction du potentiel de la 
recherche et des besoins specifiques de l'economie 
nationale. 

La seconde disposition constitue une innovation 
en Italie ou jusqu'a present, en dehors des pro
grammes nucleaires, l'aide accordee par l'Etat aux 
autres secteurs s'est pratiquement limitee au 
financement de travaux de recherche de base exe
cutes dans les universites et les instituts du CNR. 
La constitution d'un Fonds de developpement 
(50 milliards de lires pour la periode 1967-1972) 
doit permettre au nouveau ministre d'aborder des 
domaines nouveaux en passant directement avec 
des centres publics specialises et des laboratoires 
d'entreprise des conventions de recherche entrant 
soit dans le cadre de la coordination des activites 
scientifiques publiques, soit dans celui de pro
grammes destines a transferer des techniques 
avancees sur le plan de la production. Bien que 
le projet de loi n'ait guere precise la forme de ces 
conventions, il semble bien que celles-ci se rap
procheront des pratiques qui se repandent actuel· 
lement en Europe et dans le financement desquel· 
les l'Etat intervient en partie ou en totalite 
(marches d'etudes et de prototypes, contrats de re
cherche, aide au developpement, aide a la recher
che en cooperation, participations et subventions 
a la recherche privee). 
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QueUes que soient les reformes apportees au re
seau public et queUes que soient les formes de 
conventions passees par le Ministre de la Recher
che, les initiatives qui seront prises apres le vote 
du projet de loi s'insereront dans le cadre des 
objectifs generaux du Plan. On pent done suppo
ser qu'elles concerneront des secteurs productifs 
prioritaires, tels que !'agriculture ou une recher
che plus efficace et une meilleure diffusion des 
connaissances peuvent augmenter la productivite 
et reduire les ecarts de revenus, la construction 
ou !'industrialisation des techniques de production 

peut contribuer a surmonter la deficience des 
equipements collectifs, et des secteurs comme les 
machines-outils, les appareils scientifiques, les 
constructions navales ou la taille souvent reduite 
des entreprises ne leur permet pas de supporter 
seules la charge des programmes de recherche 
indispensables a leur survie. On pent imaginer que 
les pouvoirs publics tiendront aussi a stimuler 
par des commandes et des contrats quelques acti
vites a forte base technologique ( electronique, ae
ronautique) afin de preserver les chances de l'in
dustrie nationale dans ces secteurs de pointe. 

CHAPITRE IV: PAYS-BAS 

A. Contexte general 

La nation neerlandaise a ete souvent placee au 
cours de son histoire dans des situations difficiles 
qui ont mis a l'epreuve ses qualites d'organisation 
et ses capacites d'innovation. La conqu~te du sol 
sur la mer ou la correction de certains desequi
libres de structure ont amene a:ssez Mt les entre
prises et les autorites a chercher des solutions 
originales aux problemes poses. Ce fut le cas a la 
fin du 19e siecle, lorsqu'une serieu.se mevente des 
produits agricoles incita le gouvernement a encou
rager !'action cooperative, la formation profes
sionnelle et la diffusion des progres techniques 
dans les campagnes; la recherche agronomique 
orga:nisee et les premieres stations experimentales 
remontent a cette epoque. 

L'industrie a egalement fourni aux Pays-Bas un 
domaine ou ils purent manifester une attitude 
positive a l'egard de la recherche et de !'innova
tion. Le phenomene industriel neerla:ndais est reste 
longtemps subordonne aux autres activites econo
miques du pays (commerce, transport, agriculture) 
et son essor autonome, dans la metallurgie, la 
chimie et la construction electrique notamment, 
n'a reellement debute que dans l'entre-deux-guer
res. Des 1932 pourtant, un organisme national de 
recherche appliquee, la N ederlandse Centrale Or
ganisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk 
Onderzoek (TNO), fut institue par le gouverne-
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ment avec la mission d'executer et de stimuler les 
travaux de recherche et d'en diffuser les resultats 
dans toute l'economie. 

Apres la derniere guerre mondiale, les difficultes 
d'emploi et de balance des paiements avec lesquel
les le pays fut confronte determinerent le gouver
nement a accelerer le processus d'industrialisation. 
La politique qui fut mise en application a partir 
de 1949 pour stimuler !'initiative privee associa des 
mesures classiques (maintien de fortes capacites 
competitives par un contr<>Ie prolonge des sala:ires, 
liberalisation des echanges, amelioration des con
ditions d'infrastructure ... ) aux moyens moins re
pandus en Europe de la politique scientifique (de
veloppement et adaptation de l'enseignement aux 
besoins des entreprises, stimulation de la re
cherche). 

L'industrialisation des annees 50 a ete un incon
testable succes aux Pays-Bas. La production s'est 
elevee a plus de trois fois son volume d'avant
guerre et la part des ventes industrielles dans les 
exportations totales est passee de 63 a 82 % entre 
1938 et 1960. Par ailleurs, de profondes transfor
mations ont marque l'appareil productif dont la 
concentration, la diversification des produits et 
le recours frequent a des technologies avancees 
constituent aujourd'hui des traits dominants. L'in
stallation de societes etrangeres attirees par les 
conditions favorables d'implantation ont fortement 



contribue a cette evolution; certaines d'entre elles 
ont installe des laboratoires dans le pays ou elles 
executent parfois d'importants travaux de re
cherche. 

Au cours de cette periode, les pouvoirs publics ont 
assume leurs responsabilites avec le souci constant 
de maintenir le reseau scientifique national a un 
niveau eleve. Afin de rattraper certains retards 
accumules pendant la guerre, ils ont participe a 
la creation de plusieurs fondations specialisees 
de recherche dont ils assurent aujourd'hui le fi
nancement principal. En 1950 un important fonds 
public de repartition fut institue, la Nederlandse 
Organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk Onder
zoek (ZWO) dont la mission consiste a encourager 
et a coordonner des travaux de recherche fonda
mentale qui ne peuvent 8tre finances par la voie 
traditionnelle des budgets d'enseignement supe
rieur. La recherche universitaire elle-m8me a ete 
fortement stimulee et a fait l'objet en 1961 d'une 
loi organique qui prevoit la concertation des ini
tiatives et une meilleure repartition des travaux 
scientifiques entre etablissements (creation du 
Conseil Academique et de l'Institut Interuniver
sitaire). Dans le domaine de la recherche appli
quee, les structures et les competences de la TNO 
ont ete etendues, notamment en matiere de re
cherche industrielle, et la recherche agronomique 
a ete completement reorganisee sous le controle 
de cette institution. 

Enfin les Pays-Bas paraissent s'etre engages dans 
la voie de la coordination et de la programmation 
de la recherche au niveau global, avec la creation 
en septembre 1966 d'un Conseil Consultatif de la 
Politique Scientifique (Raad van Advies voor het 
W etenschapsbeleid). 

B. Organisation de Ia recherche scientifique et 
technique 

1. Organes de coordination et d'impulsion 

II est evidemment trop tot pour apprecier les resul
tats de cette nouvelle politique globale de la re
cherche et I'on ne peut encore formuler qu'un pre-

(1) Voir pages 167 et 168. 

mier commentaire sur la portee generale des textes 
qui l'ont organisee. 

La loi creant le Conseil de la Politique Scientifique 
s'inspire quelque peu du modele beige mis en appli
cation a partir de 1959 (1). La nouvelle institution 
est composee de neuf membres designes par le pou
voir executif en fonction de leurs qualites person
nelles et sur proposition du Ministere de !'Educa
tion et des Sciences. Elle est investie de compe
tences consultatives generales pour tout ce qui 
concerne la recherche et le developpement, a !'ex
clusion des activites d'enseignement superieur. Le 
Conseil suit la conjoncture scientifique et les tra
vaux de recherche publics et prives effectues aux 
Pays-Bas. II etudie les incidences financit~res de 
ces travaux, leur rentabilite economique, leurs 
modes de financement, les problemes de main
d'reuvre qu'ils posent ainsi que la place qu'ils oc
cupent dans le cadre des programmes internatio
naux auxquels participe le pays. II aura ensuite 
a proposer des priorites et a emettre une apprecia
tion sur les grands traits d'une politique scienti
fique a long terme. Le Conseil formule des avis, 
soit de sa propre initiative, soit a la demande du 
gouvernement sur toutes questions relevant de sa 
competence; ii dispose d'un petit secretariat qui 
travaille en liaison avec le Bureau du Plan (CPB), 
charge des travaux de programmation a long terme 
et avec l'Institut Central des Statistiques (CBS), 
charge de dresser l'inventaire du potentiel scien
tifique national. La loi prevoit en outre une pro
cedure de concertation au niveau du pouvoir exe
cutif; celle-ci s'effectue par l'intermediaire d'un 
Comite Permanent de hauts fonctionnaires qui a 
par ailleurs la charge de transmettre a l'organe 
consultatif les demandes d'avis du gouvernement. 
Sur le plan formel, un role de coordination est 
attribue au Ministre de !'Education et des 
Sciences. 

Jusqu'a la mise en train de ces nouvelles mesures, 
les pouvoirs publics ont pratique une politique 
active, pragmatique et relativement decentralisee. 
II n'y a pas de Ministre de la Science aux Pays
Bas et le Premier Ministre n'est pas charge spe
cialement d'une mission de coordination dans ce 
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domaine. La plupart des departements exercent 
des responsabilites en matiere de recherche dans le 
cadre strict de leurs attributions. Le Ministere de 
!'Education et de la Science ainsi que ceux des 
Affaires Economiques et de 1' Agriculture qui con
trolent ensemble plus de 85 % des credits de re
cherche du pouvoir central, jouent a cet egard un 
role determinant. 

Pour mener sa politique, le Gouvernement s'est 
appuye jusqu'a present sur cinq organismes scien
tifiques centraux d'origine, de nature et de com
petence tres diverses, mais qui tous dans leurs 
domaines respectifs, sont investis ou exercent des 
responsabilites de coordination au premier degre; 
il s'agit de l' Academie des Sciences, du Conseil 
Academique, de la ZWO, de la TNO et du Conseil 
Scientifique pour l'Energie Nucleaire. 

L' Academie des Sciences exerce le role de conseil
ler general du gouvernement en matiere scienti
fique; dans le domaine spatial, sa commission de 
geophysique coordonne les travaux de recherche 
effectues dans le pays. Le Conseil Academique cree 
en 1961 et plus particulierement la commission de 
la recherche qui fonctionne en son sein, veillent a 
coordonner les travaux universitaires en s'effor
~ant, par une repartition judicieuse des tAches, 
d'utiliser au mieux les ressources et les hommes 
et d'eviter les doubles emplois. La ZWO, dont la 
mission consiste a repartir des fonds publics selon 
l'avis de ses commissions consultatives, entre di
verses fondations scientifiques et des equipes de 
chercheurs dans les universites, veille a maintenir 
un certain equilibre entre les recherches fondamen
tales reparties par disciplines et les travaux exe
cutes dans le cadre et en dehors des laboratoires 
universitaires. La TNO qui execute la plus grande 
part de la recherche industrielle financee par les 
pouvoirs publics et qui supervise la quasi-totalite 
de la recherche agronomique, exerce une coordina
tion et une impulsion de fait dans le domaine de 
la recherche appliquee. Quant au Conseil Scien
tifique pour l'Energie Nucleaire cree en 1961, il a 

pour tAche principale de conseiller le gouverne
ment; ses avis portent sur I' execution de projets 
nationaux, au Reactor Centrum Nederland (RON) 
de Petten notamment, sur la participation des 
Pays-Bas aux programmes internationaux et sur 
les problemes de formation du personnel scienti
fique. 

2. Le jinancement de la recherche 

Selon l'inventaire organise par le Centraal Bureau 
voor de Statistiek, complete pour tenir compte des 
normes de l' Annee Statistique Internationale de 
l'OCDE, la depense interieure de recherche effec
tuee aux Pays-Bas en 1964 s'est elevee a 1196 mil
lions de florins. Ce montant qui est relativement 
le plus eleve de la Communaute ( 1) a ete finan-ce 
a raison de 40 % par les administrations publi
ques, de 57,3% par le secteur prive et de 2,7% 
par le reste du monde. 

a) Le financement public 

Les Pays-Bas ne disposent pas encore d'un budget 
de la science en tant qu'instrument de politique. 
La procedure budgetaire presente un caractere 
tout a fait classique : les destinataires des credits 
etablissent des previsions annuelles qu'ils soumet
tent a leurs departements de tutelle, lesquels en 
debattent avec le Ministere des Finances avant 
que le Gouvernement n'arr~te en dernier ressort 
les propositions qui seront presentees a !'approba
tion du Parlement. Depuis quelques annees, dans 
le cadre de la classification fonctionnelle des de
penses publiques, les credits des differents depar
tements relatifs a la recherche et au developpe
ment sont regroupes pour former ce qu'il est con
venu d'appeler le budget scientifique (Weten
schapsbudget) qui est annexe au budget general 
soumis au Parlement; ce document n'a toutefois 
qu'une valeur indicative (2). 

( 1) Il represente 1,9 % du Produit Interieur Brut, contre 1,6 %en France (1963), 1,4 %en Allemagne, 1,0 %en Belgique 
(1963) et 0,6 % en Italie (1963). 

( 2) On y trouve trois classifications des depenses de recherche de !'administration centrale: par departements ministeriels 
d'origine, par grandee categories d'institutions destinataires et par principaux domaines de recherche. Ce document 
contient egalement une analyse des budgets des deux principaux organismes autonomes (TNO et ZWO) ainsi qu'un 
commentaire sur la contribution des Pays-Bas aux programmes de recherche internationaux. 
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Par ailleurs, le principe de l'annualite du budget 
a prevalu jusqu'a present dans le pays. Certaines 
institutions autonomes qui re~oivent d'importants 
fonds publics sont neanmo:Qts astreintes a formu
ler des programmes pluriannuels pour quelques 
types de recherche requerant des credits impor
tants (recherches nucleaires et spatiales). Depuis 
la loi organique de 1961, les Universites et les 
Hautes Ecoles etablissent annuellement une eva
luation de leurs depenses et recettes au titre de 
l'enseignement et de la recherche pour les quatre 
annees a venir; ces evaluations sont rassemblees 
par les Ministres de !'Education et des Finances 
pour constituer un schema financier general qui 

. est soumis au Parlement et peut servir de cadre 
de reference pour les budgets annuels de l'en
seignement superieur. Ces pratiques auront sans 
doute tendance a se generaliser lorsque le Conseil 
Consultatif de la Politique Scientifique entre
prendra de definir une politique scientifique a long 
term e. 

En ce qui concerne les modalites de financement, 
les fonds publics peuvent se classer en quatre flux 
principaux : les credits destines par les admi
nistrations a leurs propres services de recherche ou 
aux laboratoires fonctionnant sous leur contr6le 
direct, les contrats et les subventions au secteur 
des entreprises, le budget de l'enseignement supe
rieur, les dotations et credits reserves aux institu
tions sans but lucratif. 

Les deux premiers flux ne sont intervenus que 
pour 8 % environ dans !'ensemble des fonds publics 
destines a la recherche en 1964; les contrats de 
recherche et d'aide au developpement passes direc
tement par l'Etat avec les entreprises sont peu 
repandus aux Pays-Bas, tandis que les subven
tions directes sont restees jusque tres recemment 
modestes et limitees a un nombre restreint de 
branches d'activites (industries nucleaire et aero
nautique). Le budget de l'enseignement superieur 
a absorM la moitie des credits publics de recherche 
en 1964. Quant aux fonds destines aux institutions 
sans but lucratif ( 41 % des credits publics en 
1964), on peut y distinguer en ordre principal la 
dotation de 1' Academie des Sciences qui administre 
elle-m~me un certain nombre de petites fondatioru~, 
les credits reserves aux grandes fondations specia
lisees (le Reactor Centrum Nederland et la Stich-

ting Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium 
par exemple), les credits reserves a la TNO et la 
dotation de la ZWO. Cette derniere, qui est pres
que totalement financee par l'Etat, repartit elle
m~me la plus grande part de ses fonds entre diffe
rentes fondations autonomes (Stichting voor 
Fundamenteel Onderzoek der Materie, Stichting 
Radiostraling van Zon en Melkweg ... ) qui peuvent 
a leur tour financer d'autres fondations autonomes. 
Les credits reserves a la TNO recouvrent diffe
rents programmes et transferts parmi lesquels il 
faut retenir surtout des recherches militaires ef

fectuees pour le compte du Ministere de la De
fense, des recherches sanitaires financees par le 
Ministere de la Sante, des recherches agronomi
ques finand\es par le Ministere de l' Agriculture 
ainsi que l'aide a la recherche industrielle collec
tive accordee par le Ministere des Affaires Econo
miques, notamment aux petites et moyennes entre
prises; cette aide qui couvre generalement plus de 
la moitie du cotlt des travaux entrepris est le plus 
souvent versee a la TNO dont les laboratoires 
executent les recherches pour le compte des entre
prises. L'ensemble des credits accordes a la TNO 
par les differents departements sont inscrits aux 
budgets de ces derniers mais font l'objet d'un ver
sement unique de la part du Ministere de !'Edu
cation et des Sciences a l'organe central de cette 
institution. 

b) Le financement prive 

Le secteur des entreprises (entreprises privees et 
publiques, centres techniques et associations de 
recherche) est intervenu a lui seul pour 651 mil
lions de florins, soit pour 54,4 % dans le finance
ment de la depense interieure de recherche en 1964. 

Plus de 95% de cette contribution a ete reservee 
aux propres laboratoires des entreprises. Le reste 
comporte principalement des contrats individuels 
ou collectifs passes a la TNO et des versements 
divers (transferts, par-ticipations) a celle-ci et a 
d'autres fondations autonomes; il faut aussi men
tionner quelques contrats passes aux laboratoires 
universitaires (0,4 %). 

Le secteur des institutions sans but lucratif a 
participe au financement de la depense interieure 
de recherche pour 35 millions de florins (2,9 %) , 
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dont la plus grande part (81,7 %) a ete consacree 
a des contrat.s de recherche passes au secteur des 
entreprises; les ISBL ont egalement reserve 8,0 % 
de leurs fonds a leurs propres laboratoires. 

3. L'emecution de la recherche 

L'inventaire neerlandais distingue quatre grands 
secteurs d'execution de la recherche : 

- les administrations publiques qui comprennent 
toutes les institutions, toutes les administra
tions ou parties d'administration executant de 
la recherche et organiquement integrees a !'ad
ministration centrale ou aux administrations 
locales. Elles excluent les institutions autono
mes a caractere public poursuivant ou non un 
but commercial; 

- l'enseignement superieur qui comprend les trois 
universites d'Etat (Leiden, Utrecht, Gronin
gen), l'Universite agronomique de Wageningen, 
les universites techniques de Delft, Eindhoven 
en Enschede, l'universite municipale d' Amster
dam, l'universite libre d' Amsterdam ainsi que 
l'Universite catholique de Nimegue; 

- les entreprises qui rassemblent les unites de 
production industrielle travaillant pour le 
mar·cM et employant plus de 10 travailleurs, 
les grandes entreprises de construction et les 
entreprises publiques, les centres techniques et 
les associations de recherche; 

- les institutions sans but lucratif, importantes 
aux Pays-Bas, qui regroupent en principe tou
tes les institutions dotees d'un statut autonome 
ne cherchant pas a realiser des profits ou 
n'etant pas au service direct des entreprises; 
la plupart de ces institutions sont financees 
au moins partiellement par les adminigtrations 
publiques; elles comprennent notamment la 
TNO, la ZWO, les grandes fondations evoquees 
ci-avant (RON, FOM, RZM, IKO ... ) ainsi que 
de nombreuses institutions specialisees de taille 
plus reduite. 

a) Les laboratoires des administrations publiques 

Sur une depense totale de recherche de 1196 mil
lions de florins en 1964, les laboratoires de l'Etat 

164 

et des pouvoirs locaux sont intervenus pour 
33,1 millions de florins, soit pour 2,7 %. La modi
cite de cette participation, la plus petite de la 
Communaute, resulte _de ce que l'Etat fait executer 
une grande partie de la recherche publique dans 
les laboratoires de la TNO et de quelques grandes 
fondations autonomes. Il en est ainsi notamment 
dans les domaines nucleaire, spatial, militaire et 
agronomique. Les laboratoires publics ont employe 
en 1964, 1 280 travailleurs scientifiques dont plus 
de 300 chercheurs et ingenieurs (equivalent plein 
temps). Leurs travaux, pour la plus grande partie 
consacres a !'agriculture et a !'hygiene publique, 
ont porte surtout sur la recherche appliquee 
(53,5 %) et le developpement (26,3 %). 

b) Les laboratoires de l'enseignement superieur 

En 1964, ce secteur a effectue des travaux de re
cherche pour un montant de 246,0 millions de 
florins, ce qui represente 20,6 % de la depense 
interieure totale de recherche; ce taux est le plus 
eleve de la Communaute et depasse legerement 
celui de l'Allemagne (19,6 %). Pres de 99% de 
ces travaux ont ete finances par des fonds publics 
(principalement les budgets de l'enseignement su
perieur). Il faut aussi mentionner quelques con
trats de recherche en provenance des entreprises, 
des ISBL et de l'etranger. Les laboratoires uni
versitaires ont par ailleurs utilise les services de 
5 606 travailleurs scientifiques dont 2 037 cher
cheurs et ingenieurs. Leurs travaux se sont repar
tis en recherche fondarnentale (62,7 %), recherche 
appliquee (24,7 %) et developpement (12,6 %). 

c) Les laboratoires des entreprises 

L'ensemble de ce secteur a execute en 1964 des 
travaux de recherche evalues a 664,3 millions de 
florins, intervenant dans la depense interieure 
totale pour 55,6 %. Plus de 93% de ce montant 
ont ete converts par des fonds en provenance des 
entreprises elles-m~mes; le reste a ete finance par 
des contrats passes par les ISBL et l'etranger 
( 5, 7 %) ainsi que par des marches d'etude et des 
subventions en provenance des administrations 
publiques. Au cours de la m~me annee les labora
toires des entreprises ont employe 27 281 travail
leurs scientifiques dont 4 805 chercheurs et inge-



nieurs (equivalent plein temps:). Leurs travaux 
ont principalement concerne le developpement 
( 53,4 %) et dans une moindre mesure, la recherche 
appliquee (27,6 %) et la recherche fondamentale 
(19 %). 

Classes selon les activites principales de produc
tion, le.s travaux de recherche des entreprises se 
sont principalement concentres dans les branches 
de la metallurgie, des fabrications metalliques. et 
des constructions ei.ectriques ( 52,9 %) dans celles 
de la chimie et du petrole (30,9 %) ainsi que dans 
l'industrie alimentaire et du tabac (7,1 %) ; elle a 
ete egalement importante dans 1a construction 
( 2,5 %) et les industries textiles ( 2,0 %) . Cette 
classification tres agregee ne saurait toutefois' re
vHir qu'un caractere indicatif; cinq entreprises 
importantes (R-oyal Dutch Petroleum Company, 
Philips, Unilever, .AKU, et les Staatsmijnen) exe
cutent en effet pres de deux tiers de la recherche 
industrielle et le CBS qui en etablit l'inventaire 
detaille, ne peut legalement publier aucun chiffre 
qui puisse reveler la situation particuliere des 
fi~es. 

II faut encore signaler que les entreprises' de re
cherche sous contrat sont peu repandues en raison 
de ce que ce type d'activite est le plus souvent 
confie aux laboratoires de la TNO. Ceux-ci effec
tuent par ailleurs des recherches pour le compte 
de plusieurs centres techniques et associations de 
recherche dont un petit nombre seulement est 
equipe de laboratoires. 

d) Les laboratoires des ISBL 

Ce secteur, tres important aux Pays-Bas, a execute 
en 1964 des travaux de recherche pour un montant 
de 252,6 millions de florins, ce qui represente 
21,1 % de la depense interieure de recherche; cette 
proportion est de loin la plus elevee de la Com
munaute. 

77,6 % de ce montant ont ete finances par les 
administrations publiques, principalement sous 
forme de transferts a la TNO et aux fondations; 
des subventions indi.rectes accordees a des pro
grammes de recherche collective par le Ministere 
des .Affaires Econom.iques et versees direetement 
aux laboratoires de la TNO sont egalement inter
venues dans le financement public des ISBL. Le 
reste a ete couvert par des contrats de recherche 
et des transferts courants en provenance des entre
prises ( 12,3 %) et par des fonds etrangers ( 9 %) 
ou figurent notamment la participation d'organi
sations internationales a des programmes executes 
au RCN ( 1). Les ISBL ont par ailleurs: employe 
8 853 travailleurs scientifiques dont 2 078 cher
cheurs et ingenieurs. Leurs travaux se sont rap
portes a la recherche appliquee dans la propor
tion de 67%; le reste s'est reparti en parts a peu 
pres egales entre la recherche fondamentale et le 
developpement. 

II y a lieu de souligner ici encore le role important 
joue par !'organisation centrale de recherche ap
pliquee TNO, qui intervient pour la moitie environ 
dans les travaux effectues par le secteur des 
ISBL. Cette institution, qui n'est pas sans rappeler 
la Fraunhofer Gesellschaft allemande mais avec 
des tilches beaucoup plus etendues, controle une 
centaine de fondations, instituts et laboratoires qui 
exercent leurs activites dans les domain.es de 
l'agricultm·e (Conseil National de la recherche 
agronomique), de la recherche industrielle (Centre 
de la recherche industrielle), de la recherche mili
taire (Centre de recherche de la defense nationale), 
de la recherche alimentaire (Centre de recherche 
sur la nutrition) et de la recherche sanitaire (Cen
tre de recherche sur la sante). 75 % environ des 
ressources de la TNO proviennent du secteur pu
blic, tandis que le reste est couvert par des trans
ferts prives et surtout par des services factures 
aux entreprises dans le cadre de contrats de 
recherche industrielle individuels ou collectifs. 

(1) Le Reactor Centrum Nederland, cree en 1955 a !'initiative de l'Etat neerlandais, de Ia fondation pour l'etude de Ia 
matiere (FO:M), du centre technique des entreprises publiques d'electricite (KEMA) et d'une cinquantaine d'entre
prises privees industrielles, constitue le grand centre nucleaire national des Pays-Bas. Les installations qui comportent 
plusieurs reacteurs experimentaux et un grand laboratoire radiochimique sont utilisees notamment par les Univer
sitas, la TNO, la KEMA, les industries et !'Euratom (en vertu d'une convention passee en juliet 1961). La gestion 
du RCN est assuree conjointement par l'Etat, le monde scientifique et des representants de l'industrie, mais son finance
ment est supporte pour la plus grande partie par le secteur public. 
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C. La politique de Ia recherche et ses principaux 
problemes 

La position scientifique des Pays-Bas dans le 
groupe des nations industrielles peut etre quali
fiee de bonne. En Europe, elle se situe actuellement 
au deuxieme rang apres Ie Royaume-Uni, si l'on 
considere la depense interieure de recherche rap
portee au produit interieur brut, cette m~me de
pense ou le nombre de travailleurs scientifiques 
rapportes au nombre d'habitants. Dans les pays 
de la Communaute, ces ratios placent les Pays-Bas 
en premiere position devant la France et l' Alle
magne et sensiblement bien avant la Belgique et 
l'Italie; si l'on considere les seuls travaux execu
tes par les entreprises, le pays se classe deuxieme, 
tres pres de I' Allemagne et devant la France. 

Cette position remarquable pour une petite nation, 
les Pays-Bas la doivent certes au dynamisme de 
quelques grandes entreprises dont les attaches a 
certains groupes internationaux ne sont pas con
testables, mais aussi au fait que les pouvoirs 
publics ont tres tot compris !'importance de la 
recherche scientifique et technologique pour l'a:ve
nir d'un pays dont l'economie demeure tres tribu
taire de ses echanges exterieurs ( 1) • Cette vision 
lucide, les autorites neerlandaises l'ont associee 
peu a peu a leur politique generale oil l'on a vu 
des mesures d'incitation et la realisation d'impor
tants travaux de recherche publique cotoyer le r~ 
com·s a des instruments conjoncturels, coordonnes 
dans le m~me souci de favoriser la croissance de 
l'economie et d'en preserver la stabilite. 

Depuis quelques annees, la forte hausse des salai
res et des prix, dont le gouvernement a dft relAcher 
le controle a la fin de 1963, a progressivement 
roouit les capacites concurrentielles des entrepri
ses neerlandaises ; par ailleurs apres un develop
pement quasi continu, les ihvestissements produc
tifs paraissent connaitre aujourd'hui une phase 
un pen moins dynamique. C~s tendances qui se 
manifestent dans la perspective· d'un marche com
mun europeen integral et d'une accentuation de la 
concurrence internationale ont incite les autorites 
a chercher une effieacite nouvelle a leur politique 
economique. 

Les efforts dans ce sens semblent s'orienter dans 
deux voies complementaires. La premiere consiste 
a situer !'action conjoncturelle, jusqu'a present 
coordonnee dans le cadre de plans annuels, dans 
le cadt•e de projections a plus long terme, permet
tant d'eclairer davantage les agents economiques 
sur l'opportunite de leurs decisions et d'accentuer 
le caractere concerte des programmes a mettre en 
reuvre. La seconde vise a accorder pius d'attention 
que par le passe aux problemes de structure de 
l'economie en fonction de !'evolution des techni
ques et des facteurs de production. C'est ainsi que 
les mesures favorisant la mobilite professionnelle 
de la main-d'reuvre et celles de nature a promou
voir le rendement global des investissements ont 
ete etudiees par les groupes de consultation econo
mique qui gravitent autour du Comite central du 
Plan. Ceux-ci ont generalement conclu ala neces
site de recourir davantage dans l'avenir aux in
vestissements de modernisation incorporant des 
technologies plus elaborees afin de preserver a 
longue echeance les capacites competitives de l'ap
pareil productif national. 

Dans cet ordre d'idees, le Gouvernement a reame
nage son programme d'aide au developpement en 
faveur des petites et moyennes entreprises, un peu 
sur les modeles des initiatives fran~aises et belges 
( ontwikkeling technische procede's en apparaturen 
in de civiele sector) et mis a l'etude l'opportunite 
d'etendre et d'intensifier les techniques d'aide di
recte a la recherche industrielle. L'examen de cette 
question a ete confie egalement au Conseil consul
tatif de la Politique Scientifique qui doit se pen
cher sur le probleme general des modalites du 
financement de la recherche. II n'est pas sans in
teret de rappeler que cette nouvelle institution a 
re«;u aussi la mission d'integrer, en accord avec le 
Bureau central du Plan, la politique scientifique 
ala politique economique du gouvernement. II sera 
interessant de suivre les phases de cette integra
tion dans un pays de dimension reduite, dont 
!'effort militaire est modeste mais oil les pouvoirs 
publics ont acquis depuis 20 ans une remarquable 
experience de la planification. 

(1) De 1955 a 1965, les e:xPcirlations de biens et services ont represente 50,7 % du produit n~tionaJ brut. 
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CHAPlTRE V : BELGIQUE 

A. Contexte general 

Yieille nation industrielle de tradition liberale, la 
Belgique a longtemps conserve par rapport a ses 
voisins europeens nne structure economique specia
lisee dans la production et !'exportation de pro
duits traditionnels (charbon, acier, textile, chimie 
lourde). Cette orientation fut a la fois le resultat 
de l'equipement relativement ancien du pays, des 
faibles dimensions de son marcM interieur et des 
necessites de son commerce exterieur a differentes 
epoques. Par ailleurs, le fait que le dernier conflit 
mondial epargna tres souvent leurs installations, 
n'incita guere les entrepreneurs belges a renouve
ler ou a diversifier leur appareil de production 
dans la meme mesure que certains de leurs homo
logues europeens, ni a se lancer, comme le firent 
ceux-ci dans les annees 50, vers les branches d'ac
tivite a haute technicite eta developpement rapide. 

Le niveau relativement bas du taux de croissance 
de la Belgique (3,7% au cours des dix dernieres 
annees) s'explique en partie par cet acces tardif 
aux secteurs de pointe, de meme d'ailleurs que le 
volume des ressources que ce pays consacre a la 
recherche et au developpement et qui ne le place 
guere sur ce plan au tout premier rang des nations 
industrielles. 

Au COlli'S des recentes annees toutefois, les milieux 
dirigeants ont pris conscience de ces retards et 
des dangers qu'ils comportaient pour l'avenir du 
pays. Des Ia mise en application des traites euro
peens, un changement s'est dessine assez nette
ment dans !'orientation des initiatives privees et 
publiques. I,e Gouvernement s'est efforce de xoe
duire les rigidites de l'economie par nne serie de 
mesures portant notamment sur !'organisation des 
marches financiers et de la fiscalite, ainsi que 
sur la programmation economique et la politique 
scientifique; dans ce dernier domaine les etudes 
entreprises ont debouche en 1959 sur la mise en 
place d'un systeme de coordination et de program
mation et sur la restructuration progressive des 
organismes crees au fil des annees anterieures. 

De leur c6te, les entreprises ont amorce un serieux 
effort d'innovation dans les branches tradition-

nelles et un certain nombre d'entre elles se sont 
resolument orientees vers des productions techni
quement plus elaborees. 

B. Organisation de Ia recherche scientifique et 
technique 

1. Organes de coordination et de programmation 

La Belgique n'ayant pas de Ministre de la Science, 
ces institutions procedent du Premier Ministre qui 
est charge de la coordination politique generale~ 
La gestion des affaires scientifiques est toutefois 
concertee au niveau du pouvoir executif, tant en 
ce qui concerne les decisions que !'execution et la 
consultation. Le Oomite Ministeriel de la Politique 
Scientijique (CMPS) a pour tAche au sein du Gou
vernement de formuler la politique nationale de 
la science et de coordonner !'action des differents 
departements ministeriels, notamment dans le 
domaine de !'elaboration des budgets scientifiques. 
Ce Comite, preside par le chef du Gouvernement, 
est compose du Ministre des Finances et des Mi
nistres qui gerent les principaux credits de re
cherche et d'enseignement superieur (Education 
Nationale, Affaires Economiques, Defense Natio
nale, Agriculture, Sante Publique). La prepara
tion et !'execution des decisions du CMPS sont 
confiees a la Commission Interministerielle de la 
Politique Scientijique (CIPS), formee de fonction
naires generaux des departements interesses et 
presidee par le Secretaire General du Conseil Na
tional de la Politique Scientifique. Ce dernier, avec 
les vice-presidents de la Commission, assiste le 
Premier l\finistre dans sa tache de coordination. 
Le Oonseil National de la Politique Scientijique 
(CNPS) est l'organe consultatif du Gouverne
ment. II dispose d'un bureau et d'un secretariat 
charge de taches de conception et de synthese. La 
composition du CNPS (26 personnalites represen
tatives du monde de la recherche, de l'enseigne
ment superieur et des milieux economiques et so
ciaux) permet, au niveau de la consultation et de 
l'analyse, une confrontati011 des points de vue 
scientifiques et economiques, publics et prives. Le 
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CNPS agit par voie d'avis et de recommandations, 
soit a ~a dem.ande du Gouvernement, ,soit de sa 
propre initiative, en toute matiere se rapportant 
a la science (recherche, enseignement superieur, 
organisation, activites connexes). Ses attributions 
principales concernent la preparation pour le 
Gouvernement des grandes !ignes du budget de la 
science, !'elaboration des statistiques et de l'in
ventaire du potentiel scientifique de la nation, les 
etudes visant a promouvoir le reseau operationnel 
de la recherche et de l'enseignement superieur 
( amenagement des structures, mode de finance
ment), la coordination et la programmation de la 
politique scientifique et !'assistance du pouvoir 
executif dans la participation de la Belgique aux 
activites scientifiques internationales. Le Conseil, 
ne gere ni ne finance aucun organisme de recher
che et il n'exerce lui-m~me aucune fonction d'exe
cution. II est assiste dans ses taches de conseil 
et d'analyse par diverses commissions de travail 
dont il determine la composition et la mission, a 
moins que celles-ci ne soient prealablement fixees 
par la loi. 

2. Le financement de la recherche 

D'une mani«:Jre generale, le nombre assez eleve 
d'institutions d'encouragement et d'organismes 
collecteurs et repartiteurs de fonds publics et pri
ves, ainsi que la nature des relations qui unissent 
ces organismes entre eux, aux secteurs bailleurs 
de fonds et aux unites d'execution, rendent les 
mecanismes du financement de la recherche en 
Belgique quelque peu complexes et difficiles a 
saisir. 

Selon l'inventaire du CNPS, corrige pour tenir 
compte des normes fixees par l'OCDE dans le 
cadre de l'Annee Statistique lnternationale (1 ), la 
depense totale de recherche effectuee en 1963 sur 
!'ensemble du territoire national s'est elevee a 
6 842 millions de francs belges) dont le finance
ment a ete assure a concurrence de 30,5 % par 

le secteur public (administrations et enseignement 
superieur) de 66,0 % par le secteur prive (entre
prises, associations de recherche et ISBL) et de 
3,5 % par le reste du monde. 

a) Le financement public 

En matiere budgetaire, la Belgique a jete les bases 
d'un systeme tendant a etablir un veritable budget 
scientifique concerte et coherent, couvrant !'en
semble des activites financees par le secteur public 
( enseignement superieur, recherche non orientee, 
activites de service public, participation aux pro
grammes scientifiques internationaux). La proce
dure qui fut precisee en 1963, est encore en voie 
d'evolution, mais les grands traits actuels peuvent 
se resumer de la m.aniere suivante : le Comite 
Ministeriel ( CMPS) indique le taux maximum 
d'accroissement des depenses scientifiques que le 
Gouvernement est dispose a accepter pour l'exer
cice; la Commission Interministerielle (CIPS) 
recueille les propositions des differents departe
ments, les classe et s'efforce d'en degager les mar
ges de credits disponibles pour des actions nou
velles; le CNPS emet tout d'abord a !'intention 
du Comite Ministeriel un avis de tendance en se 
pla~ant dans une perspective globale a moyen 
terme, puis il formule sm· les propositions reunies 
par la Commission Interministerielle un avis de
taille et selectif qu'il transmet au CMPS; celui-ci, 
en possession de tous ces elements, se prononce 
sur le projet de budget et l'envoie au Gouverne
ment qui arbitre et fixe en dernier ressort les pro
positions definitives qui seront soumises a !'ap
probation du Parlement. Les pratiques de la pla
nification a moyen terme etant encore peu repan
dues en Belgique, le budget de la science reste en 
general soumis au principe traditionnel de l'an
nualite des credits. II faut toutefois signaler que 
les recherches nucleaires financees par les pou
voirs publics font !'objet depuis 1965 de program
mes triennaux dont les tranches annuelles sont 
inserees dans les budgets d'exercice. 

( 1 ) Dans sa forme initiale (CNPS, Inventaire du potential scientifique national, rapport annuel 1965 chapitre II), l'in
ventaire belge se rapportait a !'ensemble des disciplines (sciences exactes et naturelles, sciences sociales et humaines). 
Par contre, il ne reprenait pas certaines depenses en capital (principalement dansl'enseignement superieur). La revision 
de 1967 a exclu les sciences sociales et humaines, quelque 3,5 %de la depense interieure de recherche, et inclus une 
evaluation des investissements qui n'etaient pas recenses initialement. 
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D'une fa~on generale, les fonds publics destines 
a la recherche aboutissent aux unites d'execution 
en suivant deux circuits principaux, l'un direct, 
l'autre indirect. 

Le financement direct s'effectue au moyen de cre
dits accordes directement par les administrations 
publiques ( departements ministeriels, autorites 
locales, etablissements publics autonomes) a leurs 
propres services de recherche et a des organismes 
publics ou semi-publics exer~ant des activites 
scientifiques (par exemple le Centre d'Etudes de 
l'Energie Nucleaire, CEN). On trouve egalement 
dans ce circuit les montants que ces m~mes admi
nistrations publiques consacrent a des transferts 
et a des contrats passes directement a des centres 
de recherche appartenant a d'autres secteurs, 
principalement aux laboratoires universitaires. 
On y classe enfin les credits alloues globalement 
par l'Etat aux etablissements d'enseignement su
perieur, credits que ces etablissements affectent 
soit a leurs activites d'enseignement, soit a leurs 
activites de recherche. Dans !'ensemble, le finan
cement direct intervient pour quelque 75% dans 
les ressources consacrees pour le secteur public a 
la recherche et au developpement. 

Le financement indirect consiste en credits budge
taires verses par differents departements ministe
riels a des institutions autonomes d'interH public, 
a charge pour celles-ci de les repartir ensuite entre 
differentes unites de recherche. Les decisions d'af
fectation finale interviennent dans ce cas apres 
le vote de la loi budgetaire et sont decentralisees 
au profit de ces institutions de repartition. Depuis 
1965, le fonctionnement et le champ d'activite de 
ces institutions est en voie de rationalisation en 
m~me temps que s'unifient peu a peu les procedu
res de financement de la recherche par le pouvoir 
central. 

Parmi les organismes charges de la repartition 
de fonds, il y a lieu de citer principalement : 

le Fonds National de la Recherche Scientifique 
(FNRS), institution d'utilite publique creee en 
1928, specialisee dans la repartition de fonds 

destines a la recherche fondamentale. Le 
FNRS tend a centraliser actuellement le finan
cement public indirect des programmes issus 
de !'initiative d'equipes de chercheurs, envisa
ges dans le prolongement des activites scienti
fiques principales de ces derniers; a !'interven
tion de trois unites comptables autonomes, il 
gere et contr6le pour !'administration centrale 
les fonds destines a ces programmes (1). Le 
FNRS re~oit en outre une dotation publique 
equivalant a 10 % du budget de fonctionnement 
des Universites d'Etat, qui lui permet, avec les 
revenus de son patrimoine, de financer des 
activites scientifiques plus traditionnelles (aide 
aux chercheurs individuels, aide speciale d'equi
pement aux laboratoires de recherche, bourses, 
etc ... ) Au total plus de 90% des fonds repartis 
par le FNRS trouvent leur origine dans des 
credits budgetaires; 

- l'lnstitut Interuniversitaire des Sciences Nu
cleaires (IISN), institution d'utilite publique 
constituee en 1947 en vue de coordonner, no
tamment au sein des etablissements d'enseigne
ment superieur, la recherche fondamentale re
levant des sciences nucleaires. L'IISN finance 
a l'aide de fonds publics des bourses de per
fectionnement et des laboratoires universitaires 
specialises. Ces fonds sont actuellement geres 
par le FNRS; 

- le Fonds de la Recherche Scientifique Medicale 
(FRSM), institution d'utilite publique creee 
en 1957, avec la mission de repartir des credits 
budgetaires destines au financement de pro· 
grammes a objectif clinique ou concernant des 
disciplines medicales de base. Comme ceux de 
l'IISN, les credits accordes par le FRSM sont 
actuellement administres par le FNRS ; 

- le Fonds de la Recherche Scientifique Fonda
mentale Collective, cree en 1947 au sein du 
Ministere de !'Education Nationale, en vue de 
financer des travaux de recherche qui ne pen
vent ~tre pris en charge par d'autres voies de 
financement ou qui sont du ressort exclusif du 

(1) Le CNPS a recemment recommande que les credits destines aux programmes de recherche fondamentale collective 
issus d'initiatives ministerielles et se rapportant ala solution de problemes lies ala gestion gouvernementale ou d'in
teret public soient egalement confies par les departements interesses aux fonds geres par le FNRS. Ces programmes 
sont actuellement finances soit directement, soit par l'intermediaire d'autres organismes de repartition. 
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Ministre de !'Education Nationale. Les credits 
destines par ce Fonds aux initiatives de cher
cheurs sont egalement administres par le 
FNRS; 

- l'Institut pour l'encouragement de la Recher
che Scientifique dans l'lndustrie et l'A.gricul
ture (IRSIA), etablissement public autonome 
fonde en 1944 avec la mission de repartir dans 
l'industrie et !'agriculture des credits publics 
reserves essentiellement a la recherche appli
quee et au developpement. Dans le domaine 
agronomique, 1'IRSIA couvre souvent la tota
lite des frais de programme. Dans celui des re
cherches industrielles, son intervention reste 
complementaire, les unites subventionnees de
vant normalement prendre en charge 50 % du 
coftt des recherches entreprises; par ailleurs, 
l'IRSIA pent obliger les beneficiaires de son 
aide a mettre integralement les resultats de 
leurs recherches a la disposition de toutes les 
entreprises nationales interessees a les exploi
ter, moyennant une retribution proportionnelle 
aux frais et aux risques encourus. Cette prati
que statutaire, qui vient d'Hre assouplie, a con
siderablement reduit jusqu'ici les interventions 
de l'Institut dans le domaine de la recherche 
competitive; par contre dans celui de la recher
che en cooperation (aide aux associations de 
recherche, aux programmes industrie-univer
site ... ), son action a ete beau coup plus efficace; 

- le Service des Prototypes du Ministere des A.f
faires Economiques, organisme dote de l'auto
nomie comptable, cree en 1959, en vue d'accor
der des avances sans inter~t aux entreprises 
pour la mise au point de prototypes industriels. 
Ces avances peuvent atteindre 50 % du cout 
engage pour les recherches et sont recuperables 
en cas de succes ( 1) ; elles sont consenties apres 
examen d'un comite mixte ou siegent des fonc
tionnaires, des representants de l'IRSIA et 
des industriels; 

- l'Office Belge pour .l'A.ccroissement de la Pro
ductivite (OBAP), institution d'utilite publi
que a gestion mixte creee en 1956 dont la voca
tion d'impulsion a la recherche a ete reconnue 

recemment. Cet organisme consacre quelque 
20% de sa dotation annuelle a des contrats 
de recherche appliquee en matiere d'organisa
sation et de gestion des entreprises. 

Sons l'angle des modalites pratiques, le finance
ment public de la recherche et du developpement 
emprunte actuellement huit voies differentes : les 
dotations budgetaires classiques aux laboratoires 
publics ou assimiles (CEN, certains centres natio
naux), le budget des etablissements d'enseigne
ment superieur, les transferts directs des admi
nistrations publiques aux laboratoires des univer
sites et des ISBL, les contrats de recherche passes 
aux etahliSSPments d'enseignement SUperieur, les 
contrats de recherche passes aux entreprises, les 
subventions d'installation a certaines associations 
de recherche, l'aide au developpement fournie par 
le Service des Prototypes et les dotations budge
taires des autres organismes de repartition. 

La pratique des transferts directs aux centres de 
recherche des universites et des ISBL est sans 
doute destinee a diminuer au profit des dotations 
aux institutions de repartition et, dans une moin
dre mesure, aux laboratoires publics, en raison de 
la reorganisation progressive du financement pu
blic evoquee ci-avant. Les fonds redistribues par 
!'ensemble des organismes de repartition se divi
sent en deux flux d'importance a peu pres equiva
lente, l'un destine aux centres de recherche uni
versitaires, !'autre aux laboratoires du secteur 
prive (programmes de groupes d'entreprise, tra
vaux d'associations de recherche, mise au point 
de prototypes, laboratoires prives non commer
ciaux). Les contrats de recherche passes aux entre
prises par les pouvoirs publics sont pen impor
tants en Belgique et l'essentiel du financement 
public de la recherche industrielle privee est 
constitue par les interventions des organismes de 
repartition, principalement l'IRSIA et le Service 
des Prototypes, dans les formes qui viennent d'~tre 
mentionnees. 

II faut encore signaler que la loi de 1959 sur !'ex
pansion economique et la creation d'activites nou
velles a autorise les institutions publiques de 
credit a consentir aux entreprises et a d'autres 

(1 ) Un arrete royal a recemment porte le taux des avances de 50 a 80 %. a partir du 1er janvier 1968. 
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institutions des pr~ts a inte~t reduit destines a 
financer des depenses en capital interessant la 
recherche et le developpement. 

Enfin, pour accroitre ses moyens d'intervention 
dans ce domaine, le Gouvernement a decide en 
1960 de lancer un emprunt a long terme aupres 
du secteur prive et des grandes institutions publi
ques de credit. Cet emprunt d'un montant de 3 mil
liards de Fb est assorti d'un faible taux d'inter~t 
(2 %) et doit ~tre emis en 10 tranches annuelles. 
L'emission et la garde des fonds sont confiees a 
un etablissement autonome place sous le contr6le 
du CNPS. Le produit de l'emprunt est utilise par 
le Gouvernement qui en fixe lui-m~me la destina
tion dans un budget pour ordre. Au cours des 
recentes annees, la part la plus importante des 
tranches disponibles a ete consacree au finance
ment de la recherche technologique et a l'aide a 
la recherche industrielle (avances sur prototypes). 

b) Le financement prive 

Le r6le principal revient ici aux entreprises pri
vees et aux associations professionnelles de re
cherche qui en 1963, ont assure ensemble 65,5 % 
du financement de la recherche effectuee sur le 
territoire national. La plus grande partie de cette 
contribution (97,8%) a ete reservee aux propres 
laboratoires du secteur des entreprises, le reste 
ayant finance les centres de recherche universitai
res (sous forme de transferts et de contrats) et 
dans des proportions plus modestes, les laboratoi
res publics et ceux des ISBL. On notera a cet 
egard que plusieurs associations professionnelles 
de recherche ne disposant pas d'ilistallations scien
tifiques font executer leurs travaux sous contrat 
dans les laboratoires des universites ou des eta
blisseinents publics; sur le plan du financement, 
ces associations jouent ainsi un r6le analogue, 
quoique beaucoup plus reduit, a celui des fonds 
publics de repartition. 

Les institutions scientifiques privees sans but lu
cratif, malgre leur nombre relativement eleve n'ont 
assure qu'une part minime du financement de la 
recherche (0,5 %). Cela tient au fait que ces uni-

tes se livrent a des activites connexes et que plu
sieurs d'entre elles recourent aux services de col
laborateurs Mnevoles exer~ant ailleurs leurs acti
vites principales; les ISBL ont reserve en 1963 
quelque 80 % de leurs ressources a leurs propres 
unites de recherche. 

3. L'emecution de la recherche 

Les inventaires belges distinguent quatre grands 
secteurs d'execution de la recherche rassemblant 
chacun un certain nombre d'unites ( 1) : 

- le secteur public, comprenant toutes les unites 
qui relevent de departements ministeriels, d'or
ganismes publics autonomes et des pouvoirs 
locaux, ainsi que celles qui dependent d'insti
tutions de droit prive, soumises au controle 
de l'Etat ou dans lesquelles celui-ci detient une 
participation; sont egalement compris dans ce 
secteur certains centres nationaux, et certaines 
entreprises publiques (SNOB, RVA, RTT); 

- l'enseignement superieur, compose des unites 
fonctionnant dans les universites et les etablis
sements assimiles, ainsi que dans les ecoles 
superieures de commerce, les ecoles techniques 
superieures et les centres interuniversitaires; 

- Ze secteur des entreprises, qui groupe les unites 
scientifiques des entreprises privees et de cer
taines entreprises publiques industrielles, de 
transport et de construction ainsi que les cen
tres prives executant des activites scientifiques 
pour les besoins de l'industrie et de !'agricul
ture (associations et centres professionnels de 
recherche) ; 

- Ze secteur prive non commercial (ISBL) qui 
rassemble les unites non classees ailleurs et 
comprises essentiellement dans les academies, 
les societes savantes et d'autres organismes 
prives independants. 

a) Les Zaboratoires du secteur public 

Au nombre de 251 les unites reprises dans ce sec
teur ont execute en 1963 des recherches pour un 

(1) L'unite est definie comme le groupe le plus petit possible dont les a.ctivites scientifiques peuvfnit oonstitmir un tout 
coherent. . .· , 
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montant de 668 millions de francs belges, ce qui 
representait 9,8% de !'ensemble des travaux de 
recherche et de developpement executes sur le ter
ritoire national (6 842 millions de Fb). 

Plus de 85 % de ce montant ont ete finances par 
les administrations elles-m~mes, le reste ayant ete 
execute a l'aide de fonds issus essentiellement de 
l'etranger et des entreprises. Reparties par domai
nes, les depenses intra-muros du secteur public se 
sont classees dans l'ordre suivant : recherches 
agronomiques (20,9 %), recherches nucleaires 
(20,8%), sante et hygiene (11,4 %), recherches 
d'orientation industrielle (10,9 %) . Les recherches 
militaires et spatiales ne sont intervenues que 
pour respectivement 4,8 et 0,6 % dans le total; 
ces faibles parts qui resultent du petit nombre ou 
de la taille reduite des unites publiques de recher
che engagees dans ces domaines de recherche, ont 
ete toutefois completees par des contrats passes 
a des centres de l'enseignement superieur (1). Les 
laboratoires publics ont employe en 1963 1 877 tra
vailleurs scientifiques (equivalent plein temps) 
dont 530 chercheurs et ingenieurs. Leurs travaux 
ont aussi bien porte sur la recherche fondamentale 
(38,8%) et la recherche appliquee ( 48,4%) que 
sur le developpement (12,8 %). On notera qu'en 
dehors du CEN, qui emploie a la recherche quel
que 300 unites plein temps (2), la Belgique ne 
dispose pas de grands laboratoires publics compa
rables a ceux que possedent certains pays de la 
Communaute. Par ailleurs un nombre eleve de ces 
laboratoires ont la charge d'importantes activites 
hors recherche dites de service public; ces activi
tes ont absorbe en 1963 quelque 60 % de leurs de
penses scientifiques totales. 

b) Les laboratoires de l'enseignement superieur 

Ce secteur a effectue en 1963 des travaux de re
cherche pour un montant de 1 361 millions de 
francs belges, ce qui representait 19,9 % de la 
depense interieure totale en R-D. Plus de 90% de 

ce montant ont ete finances par le secteur public 
sous la forme de dotations budgetaires, de trans
ferts et de contributions en provenance des orga
nismes de repartition; 3,8 % sont venus du secteur 
des entreprises ( contrats et transferts) et 2,3 % 
ont ete puises dans les fonds propres des univer
sites et etablissements assimiles. Ceux-ci ont em
ploye au cours de la m~me annee 5 595 unites 
plein temps dont 2 055 chercheurs et ingenieurs. 
Leurs travaux se sont repartis en recherches fon
dam~_ntales ( 62,2 %) ainsi qu'en recherches appli
quees et en travaux de developpement (37,8 %) . 

c) Les laboratoires du secteur Entreprises 

L'ensemble du secteur a execute en 1963 des tra
vaux de recherche pour un montant de 4 723 mil
lions, intervenant pour 69 % dans la depense inte
rieure totale en R-D; ce pourcentage est le plus 
eleve de la Communaute. Pres de 93 % de cette 
contribution ont ete finances par les entreprises 
elles-m~mes; le reste a ete couvert par le secteur 
public ( 4,8 %) , principalement sous forme de sub
ventions, et par le reste du monde (2,4%). Au 
cours de la m~me annee les laboratoires des entre
prises ont employe 12 520 travailleurs scientifi
ques (equivalent plein temps) dont 2 905 cher
cheurs et ingenieurs. 50,1 % des travaux effectues 
ont porte sur la mise au point de prototypes et 
d'installations pilotes, 40,9 % sur la recherche 
appliquee et 9 % sur la recherche fondamentale. 

La classification par branches d'activite principale 
de production revele que ce sont les industries 
chimiques qui ont effectue le plus de recherches 
avec 46,5 % du total; elles etaient sui vies d'assez 
loin par les constructions electriques (17%), l'in
dustrie des metaux ferreux (8,7 %), celle des me
taux non ferreux ( 5,6 %) , celle des pierres, de 
I' argile et du verre ( 4,9 %) , celle des constructions 
mecaniques ( 4, 7%), celle des produits pharma
ceutiques (3, 7 %) , la branche electricite et gaz 
(3,6%) et celle des fabrications de produits me-

(1) Ces contrats portent sur un montant total superieur a celui des depenses intra-muros correspondantes du secteur; 
en valeur absolue, ils ne representant toutefois que les deux tiers de la participation beige aux programmes militaires 
et spatiaux internationaux. 

( 2) Le CEN a eta fonda en 1957 en vue de fournir ala science eta l'industrie un laboratoire national de recherche nucleaire. 
Ses activites, qui embrassent de nombreux aspects des sciences et du genie nucleaires, sont financees principalement 
par les pouvoirs publics; le solde de ses re!!BOurces provient des organismes internationaux et du secteur des entre
prises dont la participation est assuree par un groupement professionnel d'industries nucleaires. 
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tallurgiques (2,6%); toutes ces branches de pro
duction ont consacre plus de 100 millions de 
francs belges a des travaux de recherche en 1963. 
Les statistiques montrent egalement que 72,6% 
de la depense des entreprises ont ete effectues 
par les 20 premieres firmes classees selon !'impor
tance des programmes de R-D et que 38,5% de 
ces travaux l'ont ete par les quatre plus impor
tantes; la depense moyenne en recherche de ces 
dernieres a ete de l'ordre de 450 millions de francs 
belges (11 ). 

Il faut encore mentionner ici les centres techni
ques professionnels et les associations de recher
che en cooperation. Ces organismes, au nombre de 
59, representent peut-etre une des meilleures reus
sites de la Belgique en matiere d'organisation de 
la recherche. Constitues par des entreprises ou des 
groupes d'entreprises de dimensions reduites, li
brement ou a !'initiative des pouvoirs publics, ces 
centres et associations effectuent pour le compte 
de leurs affilies des recherches qui peuvent etre 
executees directement dans leurs propres labora
toires ou confiees par contrats a d'autres unites. 
L'esprit de cooperation qui anime leurs activites 
ne les oriente guere vers la recherche competi
tive mais plutot vers des travaux d'interl\t com
mun. Les associations de recherche industrielle 
tirent l'essentiel de leurs ressources des cotisa
tions de leurs membres et des services qu'elles leur 
rendent a titre onereux; les fonds publics de re
partition financent toutefois un cinquieme environ 
de leurs travaux de recherche. Ceux-ci se sont 
eleves en 1963 a 403 millions de francs belges, soit 
a 8,5% des depenses intra-muros du secteur des 
entreprises et a 5,9 % de la depense interieure 
totale en R-D du pays. 

d) Les laboratoires du secteur prive non commer
cial (ISBL) 

Ces organismes out effectue en 1963 des travaux 
de recherche evalues a 90 millions de francs bel
ges, ce qui represente 1,3 % de la depense inte
rieure totale en R-D. Ce montant a ete finance 
en parts a peu pres egales par des fonds propres, 

des fonds etrangers et des transferts en prove
nance du secteur public. Plus de la moitie des tra
vaux effectues ont concerne la recherche appliquee 
en sciences de l'ingenieur. Ces institutions ont par 
ailleurs employe 332 unites plein temps dont 
4 7 chercheurs. 

C. La politique de Ia recherche et ses principaux 
problemes 

Depuis leur mise en place a la fin de 1959, les 
organes de la politique scientifique belge se sont 
orientes dans quatre directions principales : le 
rassemblement d'une importante documentation, 
!'elaboration progressive d'un budget de la science 
en tant qu'instrument de politique, la preparation 
de programmes indicatifs de developpement de la 
recherche et !'action reformatrice sur les structu
res publiques liees a celle-ci. 

Dans le domaine de la documentation, le Conseil 
National a entrepris l'inventaire regulier du po
tentiel scientifique national, dont les grands traits 
ont pu etre connus avec beaucoup plus de precision 
et s'est livre a !'analyse systematique des credits 
publics concernant la science. Cette analyse dont 
le but etait de connaitre en detail le cheminement 
du financement et !'utilisation finale des fonds 
alloues, a constitue le travail preparatoire indis
pensable a !'elaboration du budget de la science. 
La mise en application de cette procedure, preci
see en 1963, a debouche au niveau du pouvoir 
executif central sur une amelioration sensible de 
la coordination de la politique et du financement 
de la recherche. 

Dans le domaine des programmes, les organes de 
la politique scientifique ont ete amenes a definir 
certaines priorites, notamment en matiere de re
cherche spatiale, de recherche nucleaire et d'ex
pansion de l'enseignement superieur. Par ailleurs 
le CNPS a elabore une programmation globale a 
moyen terme de la depense totale de recherche du 
pays ainsi que de la contribution financiere pu
blique a cette depense. Cette initiative dont les 

(1 ) Soit 9 millions de $. Les chiffres correspondants disponibles pour deux autres pays de la Conununaute, la France et 
l'Italie, se sont eleves a respectivement 38 et 21 millions de$. 
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grands traits ont ete revus en 1966, se situe dans 
la perspective d'une mise de la recherche beige 
au niveau europeen ( 1) et constitue desormais le 
cadre de reference des avis emis par le CNPS a 
!'intention du gouvernement, specialement en ma
tiere budgetaire. 

Quant a Faction sur les structures publiques de 
la recherche, elle a porte principalement sur !'ex
pansion de l'enseignement superieur, la reorgani
sation des etablissements scientifiques de l'Etat, 
la revision des carrieres du personnel scientifique 
et le reamenagement progressif des circuits du 
financement public de la recherche. 

L'ensemble de ces initiatives, s'il n'apparait pas 
tres spectaculaire demeure neanmoins important 
en regard des conditions qui prevalaient au debut 
des annees 60 (inarticulations structurelles, con
certation quasi inexistante, attitudes hesitantes 
des entreprises a l'egard des problemes d'inno
vation). 

A cote de !'impulsion donnee a la realisation de 
certaines reformes prealables a la mise en train 
d'une action publique coherente, l'un des princi
paux merites des institutions de 1959 a sans doute 
ete de faire clairement apparaitre les retards accu
mules et la necessite d'y remedier si l'on voulait 
eviter que le pays ne tombe definitivement sous 
la dependance scientifique et technologique de 
l'etranger et ne se voie condamner progressive
ment a une croissance economique lente ou inter
mittente. 

A cet egard, plusieurs analyses ont ete effec
tuees (2), et certains objectifs generaux ont pu 
Hre degages; ils peuvent se resumer comme suit. 
Petit pays quant a ses dimensions, a ses ressour
ces et souvent a la taille de ses unites economiques 
et scientifiques, la Belgique doit accroitre harmo
nieusement son effort de recherche afin d'elever 
ses capacites d'innovation dans les activites tra-

ditionnelles et de diversifier sa production en ac
cedant progressivement a des activites en crois
sance plus rapide et basees sur des technologies 
nouvelles. Les entreprises belges, contrairement a 
ce qui se passe dans d'autres pays, ne Mneficient 
pas des retombees techniques ni des encourage
ments qui resultent de contrats publics, issus no
tamment de programmes importants en matieres 
militaire et spatiale. Elles doivent des lors comp
ter avant tout sur leurs propres ressources finan
cieres et creatives. Comme les productions tradi
tionnelles tiendront longtemps encore une place 
importante dans l'economie, il importe, par un 
effort systematique de recherche, d'en ameliorer 
au plus haut degre la qualite et le caractere com
petitif. C'est a partir du perfectionnement de tech
nologies plus anciennes et en s'appuyant sur elles 
que pourront se developper des technologies nou
velles qui deboucheront a leur tour sur des pro
duits nouveaux. En termes de structures, cela im
plique d'etendre par la concentration et !'integra
tion, la dimension et la capacite des laboratoires 
industriels; ce processus est possible en raison des 
fonctions coordinatrices qu'exercent en Belgique 
les grands groupes financiers dans le secteur des 
entreprises. 

Le r6le des pouvoirs publics, dont le poids dans 
l'economie nationale est souvent plus Ieger qu'ail
leurs en Europe, doit ~tre renforce. Par une poli
tique d'encouragement et d'incitation, d'ordre 
fiscal par exemple, l'Etat peut accelerer le proces
sus d'integration scientifique qui vient d'~tre evo
que. Dans le domaine de la recherche fondamen
tale, ou ses responsabilites financieres sont impor
tantes, il doit veiller ace que les travaux des cher
cheurs s'orientent vers les points de passage des 
principales disciplines en mutation et encourager 
le developpement des connaissances en fonction 
des objectifs poursuivis par la recherche appliquee, 
notamment dans le domaine productif; des etudes 
analogues a celles menees en Allemagne par la 

( 1 ) Considerant que la depense de recherche rapportee a.u PNB est sensiblement plus faible en Belgique que dans plusieurs 
pays d'Europe Occidentale et que la part des credits de recherche dans lea depenses coura.ntes de l'Eta.t appa.ra.it 
aussi en de~a de ce qu'elle est dans ces m~mes pays, le CNPS a. retenu comma objectif d'atteindre en 1972 les ratios 
normalement previsibles de deux pays de ta.ille et de ressources compa.rables a celles de la. Belgique, les Pays-Bas et 
la. Suede. Le rapport depense de recherche sur produit national devrait atteindre a.u terme prevu 2,15% et celui de Ia. 
depense publique de recherche sur les depenses coura.ntes tota.les de l'Eta.t, 3,42 %· Ces deux rapports se situaient 
a 1,13 et 1,61 % en 1965. 

(1) Voir nota.mment: Recherche et croissance economique; rapport sur certains aspects de la recherche industrielle dans 
ces relations avec Ia croissance ooonomique, Bruxelles, CNPS, 1965. · · 

174 



DFG ont ete effectuees dans cette voie et d'autres 
se poursuivent, en vue de determiner un choix 
precis de quelques grands axes a promouvoir. 

Si des objectifs generaux se sont degages a partir 
d'etudes serieuses et si les contours d'une strate
gie generale semblent peu a peu se profiler, les 
instruments a mettre en reuvre pour les realiser 
ne sont pas encore apparus avec une tres grande 
nettete. En ce qui concerne l'aide a la recherche 
industrielle, oil l'on s'accorde aujourd'hui a pen
ser qu'un effort public bien place sur le plan des 
initiatives civiles devrait compenser les avantages 
que tirent des grands programmes militaires et 
spatiaux, les entreprises d'autres pays, on n'a 
guere precise quels secteurs particuliers cet effort 
supplementaire devrait concerner, ni sous queUes 
formes nouvelles il pourrait ~tre organise. 

Ala suite de diverses recommandations du CNPS, 
des dispositions ont pourtant ete prises a la fin 
de 1967 pour accroitre l'aide directe et indirecte 
a la recherche technologique. Les interventions des 
fonds de repartition (IRSIA, Service des Proto
types) pourront desormais atteindre 80% du coll.t 
des projets, tandis que certaines pratiques qui 
avaient rMuit la portee de ces interventions ont 
ete assouplies. Il est prevu par ailleurs que le 
Gouvernement generalisera pour son propre 
compte le recours a des contrats de recherche
fournitures (etudes et prototypes) passes notam
ment a des entreprises appartenant a des secteurs 

de pointe. Cette assistance accrue, qui s'adresse a 
la fois a la recherche collective et a la recherche 
competitive, pourrait constituer une etape impor
tante dans la voie de !'elaboration d'une nouvelle 
politique de la recherche en Belgique. C'est en 
tout cas ce que laisse entrevoir un nouveau rap
port adresse au Gouvernement a la fin de 1967 
par le CNPS, dans lequel celui-ci procede a de 
nouvelles analyses et formule les premieres orien
tations d'une strategie plus precise. (1) 

Quoi qu'il en soit et eu egard a la situation assez 
peu favorable de ses structures industrielles, le 
pays ne pourra plus tres longtemps eviter ou post
poser des choix decisifs en matiere de politique 
scientifique. Compte tenu de sa configuration ge
nerale, des reconversions auxquelles il doit faire 
face et des retards accumules dans les principaux 
secteurs de pointe, il devra eviter l'ecueil du sau
poudrage sectoriel ( ou regional) des ressources et 
trouver aux problemes des relations Etat-entre
prises des solutions originales et admises par Fen
semble de la communaute nationale. 

Sans doute sera-t-il utile, pour organiser efficace
ment cette nouvelle orientation, de renforcer les 
competences des organes de politique scientifique, 
voire de creer sinon un Ministere de la Recherche, 
du moins un Secretariat d'Etat dote de pouvoirs 
de coordination etendus dans les domaines encore 
disperses en Belgique de la conception, du finan
cement et du controle des programmes. 

(1) Recherche et croissance economique II, Bruxelles, CNPS, 1967. 
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TITRE II 

L'INSERTION DES ACTIVITES DE RECIIERCHE ET DE DEVELOPPEMENT 
DANS LA COMPTABILITE NATIONALE 

CHAPITRE I: RECHERCHE ET ACTIVITE ECONOMIQUE 

Le processus recherche-innovation est aujourd'hui 
reconnu comme l'un des elements determinants de 
la croissance, le progres technique qu'il engendre 
etant en mesure d'accroitre le rendement des 
principaux facteurs productifs et de propager des 
effets dynamiques sur !'ensemble de l'economie. 

Cette fonction motrice de la recherche n'a guere 
ete per~ue par les theories classiques et jusqu'a 
une epoque recente on n'accordait encore a celle-ci 
qu'une importance secondaire, sinon residuelle. 
Ce dernier qualificatif reflete d'ailleurs les condi
tions d'evolution lente qui prevalurent jusqu'au 
premier conflit mondial et evoque bien les attitu
des conservatrices des agents de la production et 
des economistes a l'egard du progres technique et 
des transformations sociales qu'il determine. 

La revolution keynesienne, bien qu'elle ait rein
troduit le facteur humain en economie politique 
n'a guere entrevu davautage le r6le important tenu 
par la recherche et le transfert de ses resultats 
dans les mutations profondes des mecanismes eco
nomiques. A l'origine, les modeles de croissance 
de type Cobb-Douglas ne consideraient que la 
quantification des principaux facteurs de produc
tion (travail et capital). Plus tard, lorsqu'on y 
introduisit un facteur temps, representatif de tous 
les elements qualifies d'exogenes (progres techni
que, formation professionnelle, enseignement), on 
s'aper~ut que ce terme rendait compte d'une tres 
grande partie de la croissance. 

Enfin, les programmes de reconstruction et de 
developpement mis en application dans les an
nees 50 ne prirent pas plus en compte le r6le du 
progres technique et de la recherche qui le pre
pare, dans !'evaluation des efforts et la fixation 
des objectifs. En insistant sur le renforcement des 

capacites de production en vue de repondre plus 
aisement a l'accroissement de la demande, on 
donna aux investissements materiels derives, une 
priorite sur toutes les autres utilisations possibles 
des ressources. Neanmoins, lorsque l'on depassa 
le cadre des plans limites dans le temps pour 
aborder celui des projections a long terme, on rea
lisa qu'il n'etait plus possible, dans une perspec
tive dynamique, d'eluder les problemes relatifs au 
systeme productif lui-ml\me et de ne pas conside
rer le progres technique comme une variable de
terminante de la notion nouvelle de croissance. 

Ce changement d'optique ainsi que la soudaine 
prise de conscience des retards technologiques de 
l'Europe par rapport aux Etats-Unis eta l'URSS 
vers le debut des annees 60 ont debouche sur un 
revirement complet d'attitude a l'egard de la re
cherche et du developpement; ceux-ci furent rapi
dement inclus dans la frange prioritaire des pre
occupations theoriques et pratiques des milieux 
responsables de la vie economique et sociale. 

De nombreux economistes se sont penches au cours 
des recentes annees sur les differents aspects de 
la recherche, sa fonction motrice, les liens qui 
l'unissent a la production et son efficacite, c'est
a-dire les resultats (output) que l'on peut en at
tendre pour ameliorer les rendements et obtenir 
une croissance globale suffisante. De nombreux 
essais ont ete publies ou debattus sur ces ques
tions (l), et s'ils presentent tres sou vent des 
aspects stimulants pour !'esprit, il faut bien recon
naitre qu'ils n'ont pas apporte jusqu'ici de solu
tions significatives aux problemes poses, peut~tre 
d'ailleurs parce que ces problemes sont insolubles 
en raison du caractere aleatoire de la recherche 
ou de l'etat insuffisant de notre connaissance de 
la croissance elle-ml\me. 

(1) Un aper-;m des principales idees emises et de quelques tentatives faites pour mesurer !'output de la R-D est relate 
dans la publication de l'OCDE, Le Facteur Residue! et le Progres Economique, Paris 1964. 
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Depuis quelque temps on s'est egalement engage 
dans une voie moins abstraite que la precedente, 
qui consiste a evaluer en termes classiques d'uni
tes physiques ou monetaires, non plus !'output 
mais l'input, c'est-a-dire les elements du cm1t effec
tif des activites de recherche et de developpement. 
Des progres importants ont ete accomplis dans ce 
domaine ou les pays procedent desormais a des 
releves statistiques reguliers et ou des conventions 
internationales ont fixe recemment des normes 
precises. C'est dans le cadre de ces dernieres ini
tiatives qu'entend se situer la deuxit~me partie de 
ce rapport. II s'agit ici d'inserer simplement le 
resultat de ces travaux, les statistiques de la 
recherche etablies par les pays de la Communaute, 
dans le schema de comptabilite nationale des Six, 
a savoir le Systeme Europeen de Comptabilite 
dont la mise au point vient precisement d'~tre 

achevee. 

.A.insi qu'on le verra plus loin, cette tentative 
consiste en une premiere etape a considerer no
tamment les activites de recherche et de develop
pement dans le cadre des processus de production 
et d'utilisation des produits, ce qui revient con
cretement a inscrire ces activites dans le Tableau 
Entrees-Sorties du Systeme. Pour y parvenir il a 
fallu repondre par un choix precis a cette question 
encore tres controversee parmi les economistes : 
faut-il considerer les depenses de recherche scien
tifique et technique comme des depenses en capital 
et les inclure dans les emplois finals a la colonne 
des investissements fixes, ou faut-il au contraire 
les assimiler a des depenses courantes et les com
prendre au tableau central dans la consommation 
intermediaire des branches ? 

On le sait, l'une et l'autre conceptions ont leurs 
partisans. Les tenants de la premiere, tout en re
connaissant que les relations entre la science et 
la production sont parfois difficiles a apprehen
der, soutiennent qu'il n'est de formation de capital 
plus importante que !'education des hommes en 
vue de !'utilisation de leurs aptitudes et de leurs 
connaisances car celles-ci, pouvant survivre aux 
deteriorations, constituent les veritables forces 
vives d'une nation. Leur argumentation s'appuie 
sur divers elt'~ments concrets dont les plus fre-

quemment cites sont la valeur economique des 
connaissances, le fait que celles-ci ne se consom
ment pas dans l'exercice mais peuvent etre, comme 
les investissements materiels, utilisees plusieurs 
fois, le fait que le « capital technologique » se de
precie dans le temps et qu'il est concevable d'en 
calculer l'amortissement, ce que font d'ailleurs 
certaines entreprises lorsque le cout des recherches 
est eleve; on invoque egalement le fait qu'a 
l'instar de la formation de capital fixe, la recher
che est generatrice de revenus apres un certain 
delai et ne concerne que rarement la production 
d'un exercice considere. Les partisans de l'inclu
sion des depenses de recherche dans la consomma
tion intermediaire des unites de production rein
tent cette argumentation en affirmant que la 
valeur economique des connaissances ne determine 
pas necessairement le classement de celles-ci avec 
des biens d'investissement; par ailleurs, si la R.D. 
peut ~tre utilisee plusieurs fois, elle conserve un 
caractere aleatoire qui en rend les resultats im
previsibles, parfois inexploitables et dans ce cas, 
non generateurs de revenus; quant au calcul de 
l'amortissement, il est sans grande signification 
puisque la technologie acquise ne pent se deterio
rer que par la seule obsolescence, element dont 
!'evaluation previsionnelle est difficile, sinon im
possible. 

Prendre position dans ce debat theorique serait 
sortir du cadre pragmatique de ce rapport. Aussi, 
nous sommes-nous homes a considerer les depen
ses de recherche comme un fiux «sui generis », 
meritant d'etre distingue en raison de sa fonction 
particuliere, mais dont la nature le rapproche 
neanmoins par certains aspects d'une consomma
tion intermediaire. L'evolution recente indique en 
effet que ces depenses sont effectuees par un 
nombre croissant de branches d'activite, qu'elles 
s'intensifient et que leur progression devient con
tinue, ce qui pourrait reduire le caractere alea
toire de leurs resultats, et qu'enfin, les delais de 
transfert de ceux-ci sur le plan productif se sont 
considerablement reduits, au point qu'aujourd'hui 
certaines branches arrivent au cours d'un meme 
exercice a entamer des recherches et a mettre en 
vente le produit nouveau issu de celles-ci (1). 

(1) C'est le caB notamment de l'industrie des moteurs automobiles et de l'industrie des produits pha.rmaceutiques. 
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Par ailleurs, les conventions de la comptabilite 
nationale s'accommodent mal de considerer parmi 
les investissements des depenses dont la plus 
grande part ne se materialise pas en actifs tan
gibles pouvant etre reproduits. Un tel classement 
poserait non seulement le difficile probleme du 
calcul de l'amortissement du total de ces depenses, 
mais il ne permettrait pas de mettre en rapport 

direct la recherche et la production dans le ta
bleau central des echanges interindustriels. 

La position consistant a integrer les depen~res de 
recherche dans la consommation intermediaire 
des branches a done ete prise ici. Elle est aussi 
celle des auteurs du Systeme revise de Comptabi
lite nationale des Nations-Unies (1). 

CHAPITRE II : CONCEPTS ET DEFI~ITIO.NS 

A. Introduction 

L'inclusion des activites de recherche et de deve
loppement dans le cadre de la comptabilite natio
nale et plus particulierement dans celui du Sys
teme Europeen de Comptabilite (SEC), pose d'em
blee les problemes de la definition, de la mesure 
et des modes de classification de ces activites. 

Dans la premiere partie de ce rapport, il a ete 
largement fait usage des statistiques de la recher
che rassemblees a I' occasion de l' Annee Statisti
que Internationale (ASI) organisee par l'OCDE 
concernant les annees 1963 ou 1964. Dans la me
sure du possible, on s'est meme refere davantage 
aux resultats de cette enquete qu'a ceux des rele
ves proprement nationaux. La raison principale 
en est que, malgre d'inevitables imperfections, cet 
exercice constitue la premiere tentative visant a 
reunir des donnees qui se pretent reellement a des 
comparaisons internationales (2). L'initiative de 
l'OCDE a ete par ailleurs preparee avec soin et 
son organisation repose sur !'experience des pays 
membres ainsi que sur des travaux d'experts qui 
se sont deroules entre le debut de 1962 et la fin 

de 1964. Ces travaux ont debouche sur la redaction 
d'un Manuel ou sont consignees des normes pre
cises concernant les aspects techniques de la deli
mitation et de la mesure de la recherche, ainsi que 
sur la publication des Instructions generales qui 
ont accompagne l'envoi des questionnaires de 
1' ASI aux pays ayant accepte de participer a cette 
enquete (3) (4). 

C'est en partant de ces diverses considerations 
qu'il est propose en matiet·e de definition et de 
mesure de la recherche, de se refCrer autant que 
possible awD normes .qenerales emposees dans ces 
deum documents. II est egalement recommande 
pour ce qui est de !'utilisation des chiffres de la 
recherche en comptabilite nationale, de ne deroger 
a ces normes que pour des motifs de coherence 
statistique ou de mise a jour du systeme (5). 

Le present chapitre qui precede !'expose des pro
blemes d'integration de la recherche au Systeme 
Europeen de Comptabilite, est consacre a une 
breve analyse des principaux elements du Manuel 
et des Instructions generales de l'OCDE. 

( 1) Proposals for the revision of the SNA, doc. E/CN. 3/356, chapitre VI, p. 223 et suivantes (United Nations, aout 1967). 
(2) Ces comparaisons sont rendues beaucoup plus difficiles si l'on se refere aux resuJ.tats des inventaires nationaux dont 

la portee, les methodes et les definitions sont souvent divergentes. . 
( 3 ) Methode type proposee par les Enquetes sur la Recherche et le Developpement (OCDE, DAS/PD/62.47, 3e revision) 

et Annee Statistique Internationale pour la Recherche et le Developpement, Questionnaire et Instructions generales 
(OCDE, DAS, 1964). 

(') A !'exception du Luxembourg, tousles pays de la Communaute ont participe a l'ASI. 
(
5

) Le Manuel de l'OCDE s'inspire des concepts generaux du Systeme Normalise de Comptabilite Nationale (edition 
de 1958). 
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B. Limites de Ia recherche et du developpement 
(R-D) 

Le Manuel de l'OCDE distingue dans laR-D trois 
types differents de demarche qui correspondent a 
trois attitudes du chercheur a l'egard des proces
sus de production : 

a) la recherche fondamentale qui comprend les 
travaux entrepris pour faire reculer les limites 
des connaissances scientifiques, sans avoir en vue 
une application pratique determinee; 

b) la recherche appliquee qui comprend les tra
vaux entrepris pour faire reculer les limites des 
connaissances scientifiques, en ayant en vue une 
application pratique specifique; 

c) le developpement (ou mise au point) qui com
prend toutes les activites (y compris !'utilisation 
des resultats de la recherche fondamentale et ap
pliquee) necessaires pour amener !'etude d'un 
produit ou d'un processus au point ou ils repon
dent a des exigences particuW\res et peuvent ~tre 
transferes a la production; ces activites concer
nent des produits et processus entil~rement nou
veaux ou !'amelioration de produits et processus 
existants. 

Ces definitions laissent une certaine marge d'ap
preciation aux statisticiens pour ce qui est des 
frontieres a fixer dans certains cas entre les trois 
types de demarche, notamment entre recherche 
fondamentale et recherche appliquee. Par contre, 
une serie de conventions ont ete adoptees par les 
experts en vue de separer clairement ce qui entre 
dans le · domaine de la recherche et du developpe
ment de ce qui en doit ~tre exclu. 

Une premiere convention prescrit de mesurer toute 
laR-D effectuee et d'en exclure soigneusement les 
activites scientifiques connexes et les activites 
non scientifiques qui, les unes et les autres, peu
vent etre executees par du personnel affecte a titre 
principal a la recherche. A cette fin, une methode 
d'evaluation est recommandee, qui comporte les 
trois etapes suivantes : 

a) mesure de l'activite totale de toutes les unites 
specialisees dans la R-D (institutions, centres, de
partements et laboratoires de recherche); 

b) soustraction des activites scientifiques con
nexes et des activites non scientifiques executees 
dans les unites reprises sous (a) ; 

c) addition des activites de R-D executees par 
toutes les unites non specialisees dans la recher
che (unites de production, de vente, d'enseigne
ment ... ). 

Une deuxieme convention precise ce qu'il faut en
tendre par activites scientifiq,ues connexes ou sont 
repris les elements ci-apres : 

a) !'information scientifique (tous moyens de 
communication, y compris publications, traduc
tions, diffusions et services generaux de biblio
theque); 

b) l'enseignement et la formation professionnelle 
du personnel scientifique; 

c) le rassemblement de donnees d'inte~t general 
(non specifiquement liees au developpement des 
connaissances ou a !'elaboration de theories nou
velles, statistiques et inventaires generaux, tra
vaux courants de prospection et de topographie); 

d) la normalisation et les essais de qualite non 
systematiques qui ne sont pas lies a la recherche. 

Une troisieme convention definit les activites non 
scientifiques qu'il faut egalement exclure de la 
recherche et du developpement et qui compren
nent: 

a) les travaux se rapportant a la gestion des 
brevets et licences ( demandes, enregistrements, 
contrats, litiges); 

b) les essais et analyses systematiques de tous 
genres; 

c) les autres activites techniques concernant les 
fonctions commerciales et de production (lance
ment de fabrication, realisation des outillages, 
assistance technique de production, etudes de 
marche, lancement commercial, services apres 
vente ... ). 

Une quatrieme convention precise le critere qu'il 
convient d'utiliser en general pour distinguer les 
activites de recherche et de developpement des 
activites hors recherche (scientifiques connexes et 
non scientifiques) : l'existence d'elements de nou
veaute ou d'innovation. Lorsqu'une activite s'exer
ce selon une routine etablie, elle n'entre pas dans 
le domaine de la recherche ; si au contraire elle 
tend a frayer une voie nouvelle, elle doit ~tre con
sideree comme une activite de recherche et de de-

l79 



veloppement. Ainsi, l'etablissement d'un recueil 
d'informations com·antes sur la meteorologie 
constitue nne activite scientifique connexe, alors 
que !'analyse systematique de ces donnees pour 
expliquer nne evolution climatique a long terme, 
ou etudier les effets des changements constates 
sur les courants oceaniques, doit etre rangee 
parmi les tra vaux de recherche. 

En matiere de developpement, il est parfois diffi
cile de tracer la frontiere entre ce type de recher
che et la production qu'il precede; la difficulte est 
d'autant plus grande qu'il arrive qu'a cette etape 
finale de la recherche, developpement et produc
tion se chevauchent frequemment. Il en est notam
ment ainsi lors des essais de prototypes, de !'uti
lisation des installations-pilotes et de la prepara
tion des notices de base necessaires a la mise en 
fabrication d'un produit ou a la mise en applica
tion d'un processus de production. 

Une cinquieme convention fixe un critere comple
plementaire qui doit contribuer a etablir conve
nablement cette frontiere dans les cas difficiles : 
si l'objectif des travaux est d'apporter de nouvel
les ameliorations au produit ou au processus, 
ceux-ci entrent dans le domaine de la recherche 
et du developpement; par contre, si le produit ou 
le processus est fixe et s'il ne s'agit que de trouver 
des debouches, d'etablir des plans de pre-produc
tion, de parfaire la regularite du processus de 
production ou de proceder a des essais d'evalua
tion, les travaux accomplis doivent etre compta
bilises ailleurs. Dans le cas d'un produit, ne seront 
pas compris les travaux concernant des change
ments de style qui n'introduisent aucune innova
tion technique, ainsi que le cmlt des premieres 
series produites a titre experimental apres que 
le ou les prototypes aient subi les essais de mise 
au point prealables; ces essais, I' etude et la cons
truction des prototypes qui les ont precedes sont 
par contre inclus dans le developpement, de meme 
que les etudes qu'il faudrait entreprendre ulte
rieurement, si les series experimentales revelaient 
que les prototypes ne sont pas definitivement fixes. 
Dans le cas d'un processus de production, la 
construction et !'utilisation d'une installation
pilote font partie du developpement, si l'objectif 
principal poursuivi est d'acquerir nne experience 
et de reunir des donnees qui serviront a verifier 
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des hypotheses, a etablir des formules et des spe· 
cifications de produits, a etudier des plans d'equi· 
pement et a rediger des notices d'utilisation; par 
contre, des le moment ou !'installation est utilisee 
comme unite de production commerciale, son coftt 
de fonctionnement doit etre exclu des depenses de 
recherche et de developpement. Enfin, la prepa
ration et la redaction de toutes les informations 
necessaires a la mise en train d'une production 
normale (rapports, plans, formules et specifica
tions, notices explicatives ... ) sont a inclure dans 
les depenses de developpement, tandis que la re
production de ces documents ainsi que l'etablisse
ment de dessins detailles et de plans d'amenage
ment sont a exclure. 

Une sixieme convention a ete adoptee par ailleurs 
qui vise a exclure jusqu'a nouvel ordre du champ 
des comparaisons internationales les donnees rela
tives aux sciences sociales et humaines. Cette 
convention temporaire resulte de ce qu'un grand 
nombre de pays ne procedent dans ces disciplines 
qu'a des evaluations partielles relatives principa
lement au secteur public et du fait qu'aucune me
thodologie rigoureuse n'a encore ete definie pour 
y distinguer clairement la recherche proprement 
dite des autres activites (scientifiques connexes 
et non scientifiques). 

C. Classification des activites de recherche et de 
developpement 

Deux classifications principales, trois classifica
tions complementaires et cinq classifications se
condaires sont actuellement envisagees dans le 
Manuel et les Instructions de l'OCDE. Parmi les 
premieres, la plus classique est la classification 
par secteurs, c'est-a-dire par groupe d'unites grou
pees selon leur comportement economique. 

1. Classification par secteurs 

Le Manuel distingue dans l'economie nationale 
quatre groupes principaux d'unites pouvant s'inte
resser a des activites de recherche. Il s'agit : 

- des entreprises commerciales, 
- de l'Etat, 
- des institutions privees sans but lucratif, 
- des etablissements d'enseignement superieur. 



Les trois premiers secteurs sont fondamentalement 
identiques a ceux prevus par le Systeme Normalise 
de 1958, a la difference que !'existence d'un qua
trieme secteur en reduit dans chaque cas l'eten
due ( 1). La creation d'un secteur autonome pour 
les etablissements d'enseignement superieur est 
justifiee par !'importance particuliere des travaux 
de recherche qui y sont effectues ainsi que par les 
difficultes techniques que peuvent poser leur me
sure lorsqu'ils sont fortement imbriques dans des 
activites didactiques. 

Le secteur des entreprises commerciales se com
pose de toutes les firmes, organisations et institu
tions qui produisent des biens et des services en 
vue de leur vente a un prix couvrant approxima
tivement le prix de revient, ainsi que des institu
tions sans but lucratif qui servent ces entreprises. 
Le caractere prive ou public des organismes im
porte peu, de m~me que leur forme de gestion et 
d'administration. Parmi les institutions sans but 
lucratif au service des entreprises et qui effec
tuent de la recherche, il faut citer principalement 
les instituts de recherche en cooperation (centres 
techniques et associations de recherche); ces uni
tes servent generalement une branche d'activite 
entiere et peuvent ~tre financees partiellement par 
les pouvoirs publics. Outre les laboratoires et les 
autres services des entreprises effectuant de la 
recherche, font encore partie de ce secteur les en
treprises specialisees dans la recherche et le deve
loppement ainsi que les services de recherche des 
syndicats professionnels et des consultants com
merciaux. Le Manuel et les Instructions generales 
de l'O.C.D.E. preconisent de subdiviser le secteur 
des entreprises commerciales selon les activites 
principales de production des etablissements pre
vues dans la Classification Internationale Type 
des Industries (2). Dans ce but, les branches de 
la CITI sont regroupees en 4 grandes divisions : 
agriculture (branche 0, une rubrique), industries 

extractives (branche 1, une rubrique), industries 
manufacturieres (branches 2 et 3, 23 rubriques), 
autres activites (branches 4, 5, 6, 7, 8 et 9, 9 ru
briques); certaines modifications sont apportees 
a l'interieur des grandes divisions : la classe 13 
est agregee a la classe 32, la classe 31 est subdi
visee pour isoler les produits pharmaceutiques, la 
classe 36 est presentee en 4 groupes pour faire ap
paraitre l'industrie aeronautique, l'industrie auto
mobile et les constructions navales et certains 
groupes et classes ne sont pas compris dans la 
quatrieme division. 

Le secteur de l' Etat comprend tons les organismes 
publics, administrations centrales et locales, dont 
la fonction est d'organiser pour la collectivite, 
mais non habituellement de lui vendre, des servi
ces d'inter~t general qui ne pourraient lui ~tre 
fournis par d'autres moyens et de jouer le rMe 
d'administrateur de la politique economique et 
sociale de la nation. Ce secteur groupe des etablis
sements tels qu'organismes gouvernementaux de 
recherche militaire, nucleaire, spatiale, agricole, 
sanitaire, ainsi que des grandes institutions publi
ques de recherche fondamentale et appliquee (phy
sique, chimie, biologie, etc ... ). 

. Le Manuel preconise de subdiviser les activites 
de recherche du secteur de l'Etat par grands do
maines ou programmes correspondant aux depar
tements principaux ou organismes bailleurs de 
fonds; a cette fin, 11 rubriques sont prevues dans 
les Instructions generales (recherches atomiques, 
recherches spatiales, recherches militaires, agri
culture, construction, transports et meteorologie, 
telecommunications, sante, industrie, zones sous
developpees et divers (il). 

Le secteur des institutions sans but lucratif se com
pose de toutes les organisations privees dont Fob
jet principal n'est pas de faire des benefices ni de 

( 1) En comptabilite nationale, les etablissements d'enseignement superieur peuvent appartenir en effet au secteur des 
entreprises, au secteur d'Etat ou a celui des institutions privees sans but lucratif. On notera cependant que dans les 
pays de la Communaute, l'enseignement superieur est le plus souvent compris dans le secteur de l'Etat, surtout si l'on 
se refere aux nouvelles definitions du SEC. Une exception doit etre toutefois signalee: les facultes privees fran9aises 
qui sont classees avec les inE'titutions privees sans but lucratif. 

( 2 ) Classification Internationale Type par Industria de toutes les branches d'a.ctivite economique, ONU, serie M n° 4 
(edition de 1958, revue en 1964). 

(8 ) Le poste << Divers ~ couvre les a.ctivites qui sont du ressort de plusieurs departements roinisteriels ou orga.nismes. 
Sont notamment classees dans cette rubrique les actions concertees de la DGRST en France. 
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fournir des services aux entreprises; leurs res
sources proviennent des droits, cotisations et dota
tions versees par leurs membres et les organismes 
qui les patronnent ainsi que des dons accordes 
par les entreprises et l'Etat; elles tirent egalement 
des revenus supplementaires de la vente directe 
de services ou de leurs publications. Ce secteur 
comprend par exemple les societes savantes, les 
fondations philanthropiques, les organismes ben& 
voles de recherche medicale (recherche sur le 
cancer, les vaccins ... ); il comprend egalement, bien 
qu'ils soient parfois geres sur une base commer
ciale ou fasse partie d'un service public, les jar
dins zoologiques, botaniques, les museums ainsi 
que toutes les organisations similaires quels que 
soient l'origine de leurs ressources financieres et 
leur mode de gestion. Les Instructions generales 
preconisent en outre de subdiviser les activites des 
ISBL, selon 4 groupes principaux de disciplines 
scientifiques (sciences exactes et naturelles, scien
ces de l'ingenieur, sciences medicales, agricul
ture). 

Le secteur de l'enseignement superieur groupe 
toutes les universiMs, les grandes ecoles et les 
autres etablissements superieurs, queUe que soit 
l'origine de leurs ressources financieres ou leur 
statut juridique. 11 comprend en plus des unites 
de recherche liees a l'enseignement proprement dit 
(laboratoires de chaires et de facultes), les insti
tuts qui se livrent exclusivement a la recherche 
et qui sont rattaches a des etablissements d'ensei
gnement superieur ou fonctionnent sous leur 
surveillance generale, ainsi que leurs dependances 
telles que stations experimentales et cliniques. 

Le Manuel suggere de distinguer dans ce secteur, 
les unites qui sous !'angle de la comptabilite natio
nale appartiendraient aux trois secteurs tradition
nels de celle-ci. Toutefois les Instructions genera
les n'ont pas suivi cette suggestion et ont preco
nise de subdiviser les activites de recherche de ce 
secteur selon les disciplines scientifiques; les 
4 groupes principaux utilises pour les ISBL sont 
ici generalement subdivises a leur tour en 25 ru• 
briques (6 pour les sciences exactes et naturelles, 
10 pour les sciences de l'ingenieur, 4 pour lame
decine et 5 pour !'agriculture). Cette classifica
tion, qui est basee sur la nomenclature utilisee . 
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par les organisations internationales pour les en
qu~tes sur le personnel scientifique, est consideree 
par l'OCDE comme provisoire, compte tenu d'une 
part des travaux qui se poursuivent dans ce do
maine et d'autre part des recents developpements 
intervenus dans les sciences elles-m~mes ou les 
zones interdisciplinaires acquierent une impor
tance sans cesse grandissante. 

2. Classification par types de recherche 

Cette classification qui est preconisee pour les 
quatre secteurs, repose sur les definitions exposees 
ci-avant de la recherche fondamentale, de la 
recherche appliquee et du developpement. Pour les 
entreprises, elle montre l'etat d'avancement et la 
structure de la recherche dans chaque branche 
d'activiM. Cette classification peut egalement in
diquer le r6le joue par les centres de recherche de 
l'Etat, des institutions sans but lucratif et des 
etablissements d'enseignement superieur a l'egard 
des processus de production. Agregees au niveau 
national, les activites classees par types permet
tent de situer qualitativement !'effort de recherche 
d'un pays par rapport a celui des autres. 

3. Autres modes de classification 

En dehors de la classification par disciplines qui, 
si elle etait mise au point et adaptee aux recents 
developpements des sciences, pourrait devenir 
principale et ~tre appliquee a tous les secteurs, le 
Manuel de l'OCDE suggere d'autres modes de 
classification dont certains ont deja ete introduits 
dans quelques pays membres, mais qui n'ont eM 
que partiellement consideres dans l'enqu~te inter
nationale de 1963-1964. 

11 y a lieu de signaler en premier lieu la classifi
cation par produits ou groupes de produits. 

Ce mode adopM notamment aux Etats-Unis, en 
France et en Italie consiste a considerer les grou
pes de produits faisant l'objet des recherches, 
alors que dans la CITI c'est l'activiM principale 
de production de l'etablissement effectuant les 



recherches qui est a la base de la classification (1). 
Sur le plan theorique, ce mode par groupes de 
produits est probablement meilleur car il tend a 
exclure des comparaisons internationales les ele
ments equivoques qui resultent souvent de la con
fusion aux frontieres des activites principales de 
production et des choix imprecis des unites fonc
tionnelles. 

On peut egalement citer la classification des acti
vites de recherche par regions geographiques dont 
l'interH peut se reveler important dans les pays 
ou les ensembles de pays qui ont !'ambition de 
mettre en application des politiques regionales. 
Un autre mode consiste a distinguer dans la re
cherche l'amelioration des produits et processus 
emistants des developpements relatifs a des pro
duits et processus entierement nouveaum. 

Enfin dans le secteur des entreprises, des classifi
cations secondaires sont envisagees en fonction de 
leur introduction progressive dans les inventaires 
nationaux. II s'agit de la ventilation des activites 
de recherche selon le regime de propriete (privee, 
publique, mixte) ou la dimension des entreprises 
( effectifs employes, capital social, chiffre d'affai
res, importance des programmes de R-D). 

D. Mesure des activites de recherche et de deve
loppement 

Comme indique precedemment, la mesure de !'out
put de la recherche pose encore de tels problemes 
theoriques et pratiques que l'on doit se contenter 
actuellement de mesurer les elements d'input. 

A cet egard, le Manuel de l'OCDE preconise deux 
methodes principales; l'une consiste a mesurer les 
effectifs de main-d'reuvre ( et eventuellement leur 
coftt global et unitaire), l'autre a evaluer }'ensem
ble des depenses consacrees a la recherche (cou
rantes et en capital). 

1. M esure de Za main-d'reuvre affectee a Za re
cherche 

Cette mesure ne pose guere plus de difficultes que 
le recensement des travailleurs occupes a d'autres 
activites que la recherche et le developpement. 
Deux problemes particuliers sont cependant trai
tes dans le Manuel et les Instructions generales 
de l'OCDE : celui de l'emploi a temps partiel et 
celui de la definition des differentes categories 
de travailleurs scientifiques. 

En ce qui concerne les unites affectees a temps 
partiel a la recherche, il est preconise, tout au 
moins pour les chercheurs et ingenieurs, de se re. 
ferer a un indice d'equivalence plein temps, qui 
permet d'aligner la statistique de ces unites sur 
celle des travailleurs occupes a temps plein. Pour 
les autres membres du personnel scientifique, la 
notion d'occupation principale peut ~tre retenue 
ala rigueur. 

IJe Manuel et les Instructions divisent la main
d'reuvre affectee a la recherche en 4 categories 
qui se definissent de la maniere suivante : 

- chercheurs et ingenieurs de recherche : toutes 
les unites ayant obtenu un grade universitaire 
en science ou en technologie, ou un dipl6me 
equivalent ou reconnn equivalent, ou toute 
autre formation lui conferant la qualite de 
chercheur on d'ingenienr de profession ; cette 
categorie inclut le personnel de m~me rang qui 
assure la direction scientifiqne ou administra
tive de la recherche; 

- technioiens : tous les employes qui remplissent 
des tAches techniques, possedent un dipl6me 
d'enseignement secondaire ou !'equivalent ainsi 
qu'une formation technique complementaire et 
assistent les chercheurs et ingenieurs dans les 
travaux de recherche (assistants de laboratoi
res, electroniciens, dessinateurs ... ) ; 

(1) Aux Eta.ts-Unis et en France, cette classification par groupes de produits est eta.blie parallelement a des modes de 
type CITI pour le secteur des entreprises commerciales. En ltalie, elle est appliquee a !'ensemble de la recherche 
executee par tous les secteurs nationaux; cette classification par «campi di ricerca • comporte deux ramifications 
principales (recherche de base, recherche appliquee et developpement ), a leur tour divisees en 7 et 48 postes respective
ment; mise au point par un groupe d'experts appartena.nt aux mondes scientifique, economique et administratif, 
la classification italienne est une interessante combina.ison des modes par types d'a.ctivite, par disciplines et par groupes 
de produits. 
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- ouvriers: tous travailleurs manuels specialises 
ou non, a !'exclusion des membres des services 
de securi te ; 

- personnel administratif : toutes les unites af
fectees a !'administration courante de la re
cherche (employes de bureau et secretaires), 
a !'exclusion des chercheurs et ingenieurs char
ges de la direction de la recherche. 

11 est recommande d'evaluer la depense de main
d'reuvre en meme temps qu'on entreprend le recen
sement physique de celle-ci, de manic~re a calculer 
les COllts unitaires a differents niveaux dans les 
meilleures conditions de coherence et de compa
rabilite. 

2. M esure des depenses to tales de recherche 

Le Manuel de l'OCDE preconise egalement d'eva
luer en termes monetaires l'ensemble des depenses 
consacrees aux activites de recherche et de deve
loppement. Ces depenses sont reparties en deux 
categories principales, les depenses courantes et 
les depenses en capital qui sont elle-memes subdi
visees en differentes rubriques. 

a) Depenses courantes 

Celles-ci comprennent les elements ci-apres : 

- Salaires et traitements, c'est-a-dire les paie· 
ments en especes et les autres frais de main
d'reuvre (bonis, assurances sociales, cotisations 
aux caisses de retraites, conges payes, imp6ts 
sur les salaires etc ... ); lorsque la main-d'reuvre 
est utilisee egalement a d'autres travaux que 
la recherche ( activites connexes, production, 
enseignement, etc ... ), il y aura lieu d'en repar
tir le cot1.t selon des methodes appropriees (1) 
et de ne retenir que la partie afferente aux 
travaux de R-D proprement dits; 

- materiel consommable, c'est-a-dire les fourni
tures de biens et services et le materiel destine 

a la recherche qui n'est pas compris dans 
l'equipement (documentation, abonnements a 
des bibliotheques, cotisations a des societes sa
vantes, services de calcul, composants et mode
les de petite valeur realises a l'exterieur des 
unites de recherche, matieres premieres, petits 
instruments, petits outillages, etc ... ) ; 

- autres couts et jrais generaua:, incluant eau, 
energie, loyers et taxes, remplacement du mo
bilier et du materiel de bureau, entretien et 
reparations courantes des immeubles et de 
l'equipement, depenses administratives et au
tres frais generaux; ces depenses seront even
tuellement reparties au prorata lorsque l'unite 
de recherche fonctionne dans les installations 
d'une autre organisation, les partage avec celle
ci ou execute dans ses propres installations 
d'autres activites que la recherche. 

b) Depenses en capital 

Le Manuel ne fixe pas de critere strict pour dis
tinguer les depenses en capital des depenses cou
rantes. II preconise neanmoins de comprendre 
dans les premieres, et si possible de les y distin
guer, les immeubles et les ouvrages de genie civil 
d'une part, le materiel couteua: et les installations 
importantes d'autre part; sont egalement a in
clure les installations-pilotes, les grosses repara
tions et les transformations d'immeuble et d'equi
pement ainsi que les frais de transfert relatifs a 
l'achat des immeubles. Si les biens de capital sont 
utilises en commun avec d'autres organisations ou 
s'ils servent egalement a !'execution d'activites 
hors recherche, il ne faut imputer a la recherche 
que Ia partie du coftt total calculee au prorata 
de la surface occupee dans le cas des bAtiments 
et de la duree d'utilisation dans le cas du materiel. 

Les depenses en capital se rapportent a la fois aux 
investissements d'extension et aux investissements 
de remplacement. Les uns et les autres ne doivent 
en aucune maniere etre exprimes en termes 
d'amortissement, mais evalues sur la base d'un 
recensement physique ( ou toute autre methode 

( 1) L'indice d'equiva.lence plein temps evoque ci-ava.nt peut ~tre tree utile ici. 
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similaire) des depenses ejjectivement realisees. 
Les provisions pour amortissement, effectives ou 
imputees, sont done exclues des depenses totales 
de recherche ( 1) . 

E. Analyse et agregation des depenses de recher
che et de developpement 

1. Depenses intra-muros et ewtra-muros 

Apres avoir precise la delimitation, les classifica
tions et la decomposition en elements d'input des 
activites de recherche, le Manuel de l'OCDE envi
sage la presentation des depenses selon deux opti
ques comptables, celle de !'execution et celle du 
financement. 

A la premiere correspond la notion de depenses 
intra-muros. On entend par la !'ensemble des 
fonds utilises a des travaux de recherche et de 
developpement a l'interieur d'une unite ou d'un 
groupe d'unites (secteur), quelle que soit l'origine 
de ces fonds. Au niveau de l'unite, il s'agit de tous 
les travaux de recherche executes par celle-ci a 
l'aide de fonds en provenance de l'unite elle-m~me, 
du reste du secteur auquel elle appartient, des 
autres secteurs de l'economie et de l'etranger. Les 
depenses intra-muros d'un secteur concernent 
toute la recherche effectuee par celui-ci a l'aide 
de ses propres ressources et de fonds en prove
nance des autres secteurs de l'economie et de 
l'etranger (2). 

On peut, dans une certaine mesure, rattacher ala 
deuxieme optique la notion de depenses ewtra-

muros. Celles-ci couvrent en effet tons les fonds 
en provenance d'une unite ou d'un secteur de l'eco
nomie et .utilises a des travaux de recherche exe
cutes a l'exterieur de cette unite ou de ce secteur. 
Les depenses extra-muros comprennent au niveau 
de l'unite, le financement par celle-ci de la recher
che effectuee dans le reste du secteur auquel elle 
appartient, dans les autres secteurs de l'economie 
et a l'etranger. Au niveau du secteur, les depenses 
extra-muros correspondent au financement par 
celui-ci des travaux de R-D executes dans les au
tres secteurs de l'economie et a l'etranger (2). 

Les depenses intra-muros constituent avec la 
main-d'reuvre occupee !'element le plus important 
du recensement des activites de recherche et de 
developpement executees par une unite de recher
che, un secteur d'unites ou !'ensemble des unites 
ou des secteurs d'un pays. Ces depenses sont cal
culees pour chaque secteur de l'economie en addi
tionnant les depenses correspondantes des unites 
composant le secteur. Les depenses intra-muros 
des secteurs sont ventilees en elements d'input 
(remunerations, materiel consommable, autres 
coftts et frais genera.ux, depenses en capital) et 
selon l'origine des fonds (ressources propres, fonds 
en provenance des autres secteurs et de l'etran
ger). En ce qui concerne la ventilation de ces de
penses par origine des fonds, deuw conventions 
ont ete prises. La premiere consiste a utiliser par 
priorite les chiffres fournis par les secteurs exe
cutants et destinataires des fonds et de ne recou
rir aux donnees des secteurs bailleurs de fonds 
( depenses extra-muros de ces secteurs) que pour 
combler les lacunes ou contrMer la coherence des 

(1) Cette attitude exclusive du Manuel a l'egard des a.mortissements du materiel scientifique se fonde sur plusieurs elements 
dont les plus decisifs paraissent etre les legislations en la matiere qui different d'un pays a !'autre et contribuent a 
fausser la comparaison des provisions fiscales, ainsi que les methodes divergentes auxquelles recourent les comptables 
ou les statisticiens pour eva.luer les amortissements imputes. n faut reconnaitre que l'a.mortissement du materiel 
de recherche pose des problemes specifiques sur lesquels il y aurait lieu de se pencher, car dans certains cas il est difficile, 
sinon impossible, de prevoir la duree d'utilisation des appareillages au moment de leur acquisition. On notera nean
moins que certains pays disposent de donnees partielles sur les amortissements des entreprises. 

(1) Comme en comptabilite nationale, l'etranger constitue un secteur distinct des secteurs de l'economie nationale; il 
recouvre en principe toutes les operations de recherche que les unites residentes effectuent avec les unites non resi
dentes. Les unites non residentes comprennent les unites de recherche des organisations internationales situees sur le 
territoire national, et celles des filiales a l'etranger d'entreprises residentes. La definition du territoire national et 
celle des unites residentes donnees dans le Manuel corresponda.nt a celles du Systeme Normalise de 1958; toutefois, 
l'acception qui a eM retenue pour ces dernieres dans la publication des premiers resultats de l'ASI est un peu plus 
large et comprend nota.mment <• les depenses que l'Etat effectuent a l'etranger pour fina.ncer des travaux qui font 
partie integrante du programme national de R-D » (Ampleur et structure de !'effort global de Ia. R-D dans les pays 
membres de l'OCDE, Paris, OCDE, 1967, page 13). 
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premiers (1). La seconde convention se rapporte 
aux organismes intermediaires non executants 
dont la fonction consiste essentiellement a reunir 
et a repartir des fonds destines a la recherche 
(fonds de repartition, instituts d'encourage
ment) (2); lorsque ces fonds proviennent origi
nellement de plusieurs secteurs (l'Etat et les en
treprises par exemple) et qu'aucune destination 
particulh~re ne leur a ete assignee par ces secteurs, 
il est convenu pour le secteur destinataire final 
(l'enseignement superieur par exemple) que l'ori
gine de chaque transfert sera evalue au prorata 
des sources qui constituent le revenu global de 
l'organisme intermediaire (B). 

Les depenses extra-muros des secteurs de recher
che ne rev~tent dans les recensements qu'une im
portance secondaire et sont surtout destinees a 
completer ou a mettre a l'epreuve les depenses 
intra-muros des autres secteurs. C'est pourquoi il 
est preconise de les ventiler par secteurs d'execu
tion. A cet egard, il faut noter que les depenses 
extra-muros d'un secteur, qui correspondent en 
principe a des depenses intra-muros dans les au
tres secteurs, entrent dans ces derniers par la voie 
des contrats, celle des transjerts (subventions, 
dotations, cotisations, contributions, transferts 
divers) et parfois celle des pr~ts. Le Manuel de 
l'OCDE preconise de distinguer ces differents 
modes de financement; toutefois les Instructions 
generales et le questionnaire de 1' Annee Statisti
que Internationale n'ont pas formule cette exi
gence dans tons les cas; les contrats et transferts 
de l'Etat aux autres secteurs par exemple n'ont 
pas ete dissocies ( 4) . 

II faut enfin mentionner qu'une convention emclut 
des depenses emtra-muros ( et intra-muros), les 

paiements ejjectues et regus a l'occasion de trans
jerts de propnete industrielle et des resultats de 
recherches (cessions de brevets, cessions de licen
ces de fabrication, assistance technologique pour 
une utilisation efficace des connaissances transfe
rees). Ces paiements ne sont pas consideres comme 
se rapportant a la recherche executee durant 
l'exercice examine, mais comme des contreparties 
de travaux anterieurs. 

2. Depense interieure brute et depense nationale 
brute pour la recherche et le developpement 

A partir des donnees relatives aux depenses intra
muros et extra-muros, il est possible de calculer 
deux agregats representatifs de l'effort d'un pays 
en matiere de recherche et de developpement. 

Le plus significatif et le plus generalement utilise 
pour mesurer l'effort de recherche d'un pays est la 
depense interieure brute (DIBR-D). Celle-ci equi
vaut a la somme des depenses intra-muros de tous 
les secteurs de l'economie et represente !'ensemble 
des travaux de recherche executes sur le territoire 
national par les unites residentes. La DIBR-D 
inclut la recherche effectuee a l'interieur du pays 
et financee par l'etranger (y compris les organisa
tions internationales); elle exclut le financement 
par des unites residentes de travaux de recherche 
executes a l'etranger (y compris les contributions 
publiques destinees a financer les travaux de re
cherche des organisations internationales). 

La depense nationale brute en recherche et deve
loppement (DNBR-D), par contre, inclut le finan
cement par des unites residentes de travaux de 
recherche effectues a l'etranger mais exclut les 
travaux executes sur le territoire national par des 

( 1) Cette convention s'appuie sur le fait que les unites qui financent la. recherche peuvent ne pas connaitre la repartition 
des fonds qu'elles fournissent entre R-D et autres activites, ou l'annee exa.cte des travaux effectues ou encore dans 
quelle mesure les executants de la recherche font appel a des sous-traita.nts. On notera que le sous-traitement par une 
unite executante de travaux de recherche a l'exterieur fait partie des depenses extra-muros de cette unite et non 
de ses depenses intra-muros. Le compter dans les depenses intra-muros reviendrait dans le recensement a compta.
biliser deux fois le travail execute. 

( 2 ) A cette categorie d'orga.nismes se ratta.chent notamment la. ZWO neerla.ndaise, le FNRS beige et la DFG allemande. 
( 8 ) Cette solution s'applique par example en Allemagne a certains programmes de recherche universitaire finances a 

!'intervention de la DFG. Cette organisation qui tire elle-meme l'essentiel de ses ressources des pouvoirs publics 
(85 % environ) et le reste du secteur prive, jouit d'une complete autonomie dans la repartition de ses credits de recher
che. Un programme totalement pris en charge par le budget de la,DFGisera des lors considere comme finance a concur
rence de 85% par l'Etat et de 15 %•par le secteurJprive (entreprises, ISBL). 

(') Plusieurs pays de la Communa.ute disposent neanmoins des elements nOOessa.ires pour proceder a cette dissociation 
de ma.niere satisfaisante. 
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unites residentes et financees par l'etranger. La 
DNBR-D correspond ainsi, non plus ala recherche 
totale executee dans un pays, quelle que soit l'ori
gine des fonds, mais au financement total consenti 
par un pays au titre de travaux de recherche quel 
que soit le territoire ou ces travaux sont exe
cutes (1). 

Comme les donnees dont ils sont issus, ces deux 
agregats excluent conventionnellement les paie
ments relatifs aux transferts de propriete indus
trielle et des resultats de recherches. Ces trans
ferts s'annulant entre unites residentes des !'in
stant ou l'on se place au niveau de l'economie na
tionale, il ne faut plus considerer a ce niveau que 
les operations avec le reste du monde. Le Manuel 
et les Instructions generales ont prevu un tableau 
separe ou sont consignes les depenses et les recet-

tes des entreprises resid.entes au titre de ces trans
ferts internationaux de techniques. 

Les differentes classifications et ventilations des 
activites de recherche retenues par le systeme de 
l'OCDE permettent enfin de subdiviser les agre
gats, et plus particulierement la DIBR-D, de dif. 
ferentes manieres, simples ou combinees. Une com
binaison interessante et synthetique consiste a 
presenter une matrice ou la depense interieure 
apparait ventilee a la fois selon les secteurs d'exe
cution et les sources du financement de la recher
che. Cette matrice qui a ete utilisee dans les ana
lyses de la premiere partie de ce rapport, est re
produite en annexe pour les 5 pays de la Commu
naute qui ont rempli les questionnaires de l' Annee 
Statistique Internationale. 

CH.A.PITRE III : INTEGRATION DES DEPENSES DE R-D DANS LE SYSTEME EUROPEEN 
DE COMPTABILITE 

A. Portee et limites de cette integration 

Le Systeme Europeen de Comptabilite considere 
explicitement les activites de recherche et de de
veloppement dans la description des processus de 
production et d'utilisation des produits, dans la 
repartition de l'emploi total et salarie par groupe 
de branches et dans la ventilation fonctionnelle 
des depenses des Administrations Publiques. 

Le premier domaine concerne !'analyse des res
sources et des emplois de biens et services, la for
mation de la valeur ajoutee et les operations de 
repartition de celle-ci qui sont directement liees 
a la production. II donne lieu dans le SEC a l'eta
blissem.ent par branches de comptes d'equilibre de 
biens et services, de comptes de production dont 
le solde est la valeur ajoutee au prix du marche 
et de comptes d'exploitation dont le solde est !'ex
cedent net d'exploitation. Tousles elements de ces 
comptes sont compris et rfumltent d'un Tableau 

Entrees-Sorties quinquennal comprenant 90 bran
ches, ou annuel comportant une vingtaine de grou
pes de branches. Le SEC prevoit egalement un 
tableau croise montrant la formation brute de 
capital fiale ventiUe par groupes de branches utili
satrices et productrices. 

Le deuaneme domaine est assez voisin du premier 
puisqu'il a trait a des donnees complementaires 
qui bien que ne figurant pas dans les comptes 
decrivant les processus productifs, y sont nean
moins conoernees et figurent a ce titre dans un 
tableau du SEC, la main-d'oouvre constituant un 
important facteur de production dans les diffe. 
rentes branches. 

Quant au troisieme domaine, il ne se rapporte 
plus directement aux processus de production et 
d'utilisation des produits mais a la participation 
du secteur des Administrations publiques au 
financement de ceux-ci. A cet egard, le SEC a 

(1) Le Manuel de l'OCDE appelle la DIBR-D, depense brute pour la recherche et le developpement et la DNBR-D, depense 
tota.le pour la recherche et le developpement. On a prefere donner ici a ces deux. agregats les qualificatifs traditionnels 
de la compte.bilite nationa.le tout en reconnaissant que cette qualification conserve.Wl ca.ractere quelque peu equivoque. 
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prevu un tableau croise des depenses publiques 
classees selon les categories economiques tradi
tionnelles ( consommation finale, investissements, 
transferts etc ... ) et les principales fonctions exer
cees par les pouvoirs publics (services generaux, 
defense, recherche etc ... ). 

Dans la perspective d/une premiere etape, il est 
propose ici de limiter a ces trois domaines Z'inte
gration emplicite au Systeme Europeen de Oomp
tabilite des activites de recherche et de developpe
ment qui font l'objet des normes du Manuel de 
l'OCDE analysees au chapitre precedent et qui 
ont ete recensees dans le cadre de l' Annee Statis
tique Internationale ou dans celui des inventaires 
nationaux. Les motifs de cette limitation s'inspi
rent a la fois du souci de ne pas alourdir l'eco
nomie generale du SEC au moment ou celui-ci est 
mis en application et de l'etat de developpement 
des statistiques de la recherche dont !'organisa
tion est encore recente dans les pays de la Com
munaute (1). 

Les donnees recueillies et utilisees dans ces trois 
domaines figurent d'ailleurs parmi les plus impor
tantes pour !'analyse puisque les deux premieres 
categories d'entre elles permettent de situer cor
rectement la recherche et le developpement dans 
l'activite productrice d'une nation et que la troi
sieme met en evidence le role des Administrations 
publiques dans le financement des depenses de re
cherche et !'importance de celles-ci dans !'ensemble 
des depenses publiques. 

B. La R-D dans les processus de production et 
d'utilisation des produits 

II s'agit de traiter les activites de recherche et de 
developpement dans le Tableau Entrees-Sorties et 
dans le Tableau croise de la formation brute de 
capital fime (SEC, Chapitres III et VI, Tableaux 4 

et 7), ainsi que d'examiner les problemes que pose 
ce traitement si l'on utilise les statistiques norma
lisees preconisees par l'OCDE. Les activites con
siderees ici sont les services de recherche produits 
dans les unites residentes; elles correspondent 
dans le Manuel de l'OCDE aux depenses intra
muros des unites executantes. 

1. Tableau Entrees-Sorties 

Le Tableau Entrees-Sorties constitue un maillon 
essentiel du Systeme Europeen de Comptabilite. 
II fournit une representation de type matriciel des 
flux de biens et services echanges sur le territoire 
d'une economie entre producteurs et utilisateurs 
et permet d'evaluer les premieres grandeurs (pro
duction totale, consommation intermediaire, va
leur ajoutee) a partir desquelles on peut construi
re les comptes successifs et calculer les grands 
agregats de la comptabilite nationale. Pour les 
besoins de !'analyse, les activites economiques sont 
considerees comme executees par des unites fonc
tionnelles issues de la decomposition d'unites in
stitutionnelles residentes, dont la fonction con
siste a produire de fa~on exclusive des groupes 
homogenes de biens ou de services ayant en prin
cipe des entrees similaires ou dans certains cas 
des utilisations com parables; ces unites fonction
nelles sont regroupees en branches ( et parfois en 
sons-branches) dont la nomenclature enumere les 
sorties, c'est-a-dire les groupes de biens ou de ser
vices produits par elles; les branches produisent 
ces biens ou ces services, les produisent tous et ne 
produisent que ceum-ci (2). La nomenclature com
plete utilisee dans le SEC est la Classification des 
branches Entrees-Sorties (CLIO) qui comprend 
90 branches, reparties selon le type de production 
en 4 categories : branches marchandes (produisant 
des biens ou des services marchands), branches 
Administrations publiques (produisant les servi
ces non marchands des Administrations publi
ques), branches Administrations privees (produi-

(1) Cinq des six pays de Ia. CEE procedent a.ctuellement a des releves periodiques de leurs depenses de recherche; dans 
l'ordre chronologique des premieres initiatives prises, il s'agit des Pays-Bas (Speur- en Ontwikkelingswerk in Neder
land 1959, CBS 1961), de la Belgique (Inventaire du potentiel scientifique de Ia Belgique, annee 1961, CNf'S 1964), 
de l'Italie (Indagine sulla spesa per Ia. ricerca scientifica in Ita.lia, anno 1961, !STAT, non publie), de Ia. France (Recher
che et developpement dans l'industrie fra.nc;aise en 1962, DGRST 1964) et de l'Allema.gne (Bundesbericht Forschung I, 
BMw F, 1965). 

( 8) Cette classification fonctionnelle qui couvre la tota.lite des a.ctivites economiques n'a pas ete consideree dans le Manuel 
de l'OCDE; elle constitue pour Ia. recherche une optique globale tout a fait nouvelle. 
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sant les services non marchands des Administra
tions privees), branche Services domestiques (1). 

Parmi les 90 branches de la CLIO, 3 concernent 
maintenant les activites de recherche et de deve
loppement; il s'agit des branches de services sui
vantes (2) : 

a) la branche 81 (services de recherche mar
chands); 

b) la branche 85 (services de recherche des Admi
nistrations privees); 

c) la branche 89 (services de recherche des Admi
nistrations publiques). 

Les deux dernieres branches (85 et 89) se rappor
tent a des services de recherche non marchands. 

a) Services de recherche marchands et non mar
chands 

Il importe avant tout de s<1uligner que quel que 
soit le nombre de branches prevues a la nomen
clature pour inclure les activites de recherche et 
de developpement, on se trouve sur le plan fonc
tionnel en presence d'un seul groupe de produits, 
les services de recherche, et en definitive d'une 
seule branche qu'il est possible de decontracter en 
plusieurs ramifications selon differents criteres 
(institutionnel, type de production, type de re
cherche ... ). Les 3 branches de 1a CLIO sont en 
realite des ramifications d'une branche generale 
recherche, decontractee selon un critere institu· 
tionnel ( Organismes a but lucratif, Administra
tions publiques, Administrations privees) ou selon 
le type de production (marchande ou non mar
chande). On notera egalement que sous peine de 
provoquer des doubles emplois dans la comptabili
sation des services reellement produits, aucun 

echange de recherehe ne doit Hre prevu entre ces 
differentes ramifications (3). 

Parmi les criteres de decontraction utilises, le plus 
important sous l'angle de la comptabilite natio
nale est sans doute celui du type de production, 
qui doit permettre de distinguer les services de 
recherche marchands des services de recherche 
non :inarchands. 

Le SEC (307) definit la production de services 
marchands comme les services pouvant faire l'ob
jet de ventes ou d'achats volontaires sur le marcM. 
Cette definition recouvre aisement les unites de 
recherche travaillant sous contrat qui vendent e1-
fectivement sur le marcM ainsi que les departe
ments ou laboratoires d'entreprises qui cedent 
leurs services a l'organisme plus vaste dans lequel 
ils fonctionnent, mais auxquels il. arrive de les 
vendre, tout au moins en partie. La production 
des unites de recherche au service d'un groupe de 
producteurs ou d'une branche d'activite entiere 
et qui ne poursuivent generalement aucun but lu
cratif, entre egalement sans difficultes dans cette 
categorie; ces unites sont en effet en mesure de 
vendre sur le marche et si elles ne le font pas 
(si elles se consacrent par exemple exclusivement 
ala recherche en cooperation), leurs activites sont 
assimilees a une production marchande, le prix 
forfaitaire du service etant alors represente par 
les cotisations versees volontairement ou non 
(SEC, 308 (b), note (1)). 

En dehors des services domestiques, les services 
non marchands sont fournis a la collectivite ou a 
des groupes particuliers de menages a titre gra
tuit ou qua,si-gra,tuit (SEC, 312); ces services, ap
peles collectifs, comprennent les services d'admic 
nistration generale produits par les Administra-

(1) La definition des productions marchande et non marchande est evoquee au paragraphe suivant et est traitee dans 
le chapitre III du SEC. Dans les tableaux Entrees-Sorties annuals, la nomenclature utilisee est la Mini-CLIO qui 
agrege les 90 branches de la CLIO en une vingta.ine de groupes; comme les tableaux quinquennaux, les tableaux annuals 
agregent egalement des groupes de services (enseignement, recherche, sante) qui peuvent etre produits par des unites 
appartenant a tousles secteurs institutionnels de l'economie. 

( 2) La notion de service, classique en comptabilite nationale, s'accommode bien des limites fixees ala recherche et au 
developpement par le Manuel de l'OCDE qui confine le domaine de ces activites a la preparation de la production 
de biens. Par ailleurs, le caractere precis et restrictif des definitions du Manuel s'accorde egalement avec la notion 
de branche (groupe de biens ou de services produits totalement et exclusivement) envisagee dans le tableau Entrees
Sorties du SEC. 

( 3 ) Cette precision est egalement donnee dans le Manuel de l'OCDE qui exclut des depenses intra-muros d'une unite 
executante le sous-traitement par celle-ci de travaux de recherche executes ailleurs; dans ce cas, la vente de services 
de recherche est consideree comme s'effectuant entre l'unite d'execution effective et celle qui fournit originellement 
les fonds (Voir Titre II, chapitre II, E de ce rapport). 
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tions publiques ainsi que les services de recherche, 
d'enseignement, de sante et autres produits par les 
Administrations publiques et par les Administra
tions privees (SEC 313). 

Le SEC considere par ailleurs (240, 263) que les 
secteurs des Administrations publiques et des Ad
ministrations privees se decomposent au niveau 
fonctionnel en unites produisant des services non 
marchands ( activites principales des deux sec
teurs) et en unites produisant des biens et des 
services marchands destines ou non aux Admi
nistrations elles-m~mes ( activites secondaires de 
ces secteurs) (1); ainsi qu'il est dit plus haut, les 
premieres forment les branches Administrations 
publiques et les branches Administrations privees, 
tandis que les secondes sont classees avec les bran
ches marchandes de la CLIO. 

En ce qui concerne la classification proprement 
dite de ces activites dans les branches marchandes 
et non marchandes, le SEC ( 308 (b) et 313 (b) ) 
prevoit un systeme coherent de decoupage fonc
tionnel des Administrations publiques et privees 
dont les grandes lignes sont brievement resumees 
ci-apres. 

Les unites institutionnelles des deux secteurs sont 
subdivisees en unites fonctionnelles de production 
selon l'origine predominante des ressources ( ven
tes, contributions volontaires ou non, revenus de 
patrimoine, versements des pouvoirs publics), 
etant entendu que ces ressources sont representa
tives des activites reelles de production. Les unites 
fonctionnelles tirant leurs ressources principales 
de ventes volontaires ou, dans certains cas, de 
contributions e.n provenance d'unites productrices 
marcha.ndes, sont classees avec les branches mar
chandes, tandis que les autres sont incluses dans 
les branches non marchande:s de la CLIO (2). Ces 
dernieres unites sont comprises dans les branches 
non marchandes des Administrations privees ou 
dans les branches non marchandes des Admi
nistrations publiques, selon que leurs ressources 
principales proviennent de fa~on prMominante 

d'unites appartenant a l'un ou a !'autre de ces 
secteurs. 

Ce systeme de decoupage fonctionnel devrait en 
principe permettre de classer correctement le plus 
grand nombre des unites de recherche appartenant 
aux secteurs des Administrations publiques et 
privees. II se pourrait neanmoins que dans cer
tains cas marginaux le systeme ne puisse ~tre ap
plique, par exemple si la comptabilite trop som
maire de !'unite fonctionnelle consideree ne per
met pas de distinguer clairement dans le finance
ment des col1.ts, la part des ventes de celles des 
autres ressources. Il y aurait lieu alors de se re
porter a la comptabilite de l'unite institutionnelle 
tl laquelle l'unite fonctionnelle consideree appar
tient et de classer cette derniCre d'apres l'origine 
ou la nature des fonds echeant a l'institution qui 
lui a donne naissance. 

b) Traitement des operations 

Apres avoir distingue les services de recherche 
marchands des services non marchands, il est pos
sible d'integrer les operations correspondant a ces 
deux types de production dans les lignes et colon
nes du tableau central, du tableau des emplois 
finals et totaux et du tableau des entrees primai
res et des ressourceR. 

Les operations de production de services mar
chands de recherche (branche 81 de la CLIO) 
s'enregistre.nt selon le schema expose au tableau I. 
La presentation est classique. Dans le tableau 
central, les entrees intermMiaires de la bra'n
che 81 (biens et services marchands courants 
consommes durant l'annee pour produire des ser
vices de recherche) s'inscrivent en colonne selon 
les branches de provenance, tandis que les sorties 
(services marchands de recherche fournis) s'inscri
vent en ligne selon les branches de destination; 
les entrees intermMiaires totales ( consommation 
intermMiaire de la branche 81) se lisent a !'inter
section de la colonne 81 et de Ia derniere ligne 
du tableau et la somme des sorties ( consommation 

(1 ) Lorsque ces services marchands sont destines aux Administrations publiques elles-memes, ils sont inclus dans la 
consommation intermediaire de celles-ci (SEC,- 321, 322). 

( 2 ) Il peut arriver dans ce cas que des unites fonctionnelles non marchandes tirent une part peu importante et occa.sionnelle 
de leurs reBBources de Ia vente de produits marchands aux autres branches. L'activite de production relative a ces 
ventes, appelees rt38iduelles dans le SEC, ne sont pas reprises dans les branches marchandes de Ia CLIO (SEC, 263 
note (1), 621). 
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Traitement des services de recherche marchands (exemple: branche 81) 
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intermediaire de services marchands de recherche 
par les autres branches) s'obtient au croisement 
de la ligne 81 avec la derniere colonne du tableau; 
aucun echange de recherche produite par les uni
tes ne figure aux differentes intersections des co
lonnes et lignes de recherche (81/81, 81/Y, autres 
branches de recherche) et seules y apparaissent 
des importations de services similaires (1). 

Dans le tableau des entrees primaires et des res
sources, la colonne 81 contient, outre la consom
mation intermediaire de la branche, les differents 
elements de la valeur ajoutee, les impots lies a la 
production des services de recherche diminues des 
subventions et les amortissements, postes dont la 
somme constitue la valeur conventionnelle totale 
de la production interieu~ de services marchands 
de recherche evaluee au prix depart-usine (2). 

L'evaluation a ce prix implique de tenir compte 
dans le calcul de l'excedent net d'exploitation, de 
la part revenant aux unites de recherche du profit 
du producteur et des autres revenus issus du pro
cessus de production ( correspondant au paiement 
des interl\ts effectifs, des benefices distribues 
etc ... ). Dans le cas des unites de recherche travail
lant sous contrat, ce calcul ne pose guere de pro
bh~me particulier puisque la production est vendue 
a un prix commercial. Dans ~elui des laboratoires 
d'entreprises (isolees ou groupees) ou les services 
de recherche sont, soit echanges au sein d'unites 
institutionnelles relevant de plusieurs branches, 
soit fournis aux entreprises sans aucun profit; on 
pourrait, pour ne pail se 1ivrer a des imputations 
artificielle8, evaluer la production totale sur la 
base des coftts encourus eventuellement augme.ntes 
des impots lies a la production nets de subven
tions. 

Dans le tableau des emplois finals '·et totau:c, on 
ne trouvera sur la ligne 81 que des exportations 
correspondant a des ventes a l'etranger de services 

marchands de recherche produits par des unites 
residentes. La recherche (marchande ou non mar
chande) n'est pas consommee par les menages et 
les achats de services marchands de recherche par 
les branches hors recherche des Administrations 
publiques et privees sont enregistres dans la con
sommation intermediaire de ces branches au ta
bleau central (SEC, 322 (h)) (3). Par ailleurs, a 
!'exception de ceux qui sont incorpores aux terrains 
et aux biens de capital fixe existants, aucun ser
vice n'entre dans la composition des investisse
ments et des stocks. La somme de la partie pro
duction de la ligne 81 doit correspondre a la pro
duction totale inscrite au poste i de la colonne 81, 
tandis que la somme des elements importations de 
la ml\me ligne se retrouve au poste j de la co
lonne 81 (importations totales de produits simi
laires). 

Le tableau II montre comment il est propose d'en
registrer les operations de production de services 
non marchands de recherche dans le tableau En
trees-Sorties (branche 89 par exemple). 

La comptabilisation des entrees intermediaires de 
la branche dans la colonne 89 du tableau central 
se presente de fa~on classique a !'exception des 
croisements de cette colonne avec les lignes Z 
( autres branches de recherche, par exemple mar
chan des) et 89. A !'intersection des colonne et 
ligne 89 devrait normalement figurer un flux d'im
portations de services de recherche similaires, flux 
que l'on devrait egalement retrouver sur toute la 
ligne 89. Le SEC, considerant le caractere mar
chand de ces importations ( elles se paient a un 
prix du marche), les enregistre avec les services 
de recherche marchands du tableau, c'est-a-dire a 
la ligne Z; effectivement on trouve sur toute cette 
derniere ligne des flux I (importations) · corres
pondant a cette affectation ( 4) ( 5). Par ailleurs, 
il serait normal de trouver sur la ligne 89 les ser-

(1) i:absence d'importations au croisement de la colonne 81 avec laligne Y est expliquee dans !'expose du traitement des 
services non marchands de recherche. 

( 2) Dans les tableaux Entrees-Sorties annuels, la consommation intermediaire et la. production totale se calculent au 
prix depart-usine. Dans les tableaux quinquennaux (systeme a 90 branches), elles se calculent ace prix ainsi qu'au 
prix de production qui est egal au prix depart-usine diminue des impots lies ala production nets de subvention. 

( 3 ) Ces achats de services marchands sont egalement repris, deduction faite des ventes residuelles correspondantes, dans 
le tableau des emplois finals au croisement de la colonne Consommation collective avec les lignes des branches Adminis
trations publiques et privees (SEC 332; 333). 

(') Ces flux s'ajou~ent simplement aux a.chats par toutes les branches de l'economie de services simila.ires aux produits 
des branches Z (81 par exemple, services ma.rchands de recherche). 

( 5 ) L'affectation des importations a laligne Zest equilibree par une affectation globa.le au poste j de la. colonne Z. 
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Tableau II 

Traitement des services de recherche non marchands (exemple: branche 89) 
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vices qu'a titre exceptionnel, les Administrations 
publiques vendent aux branches (ventes residuel
les); conventionnellement le SEC enregistre egale
ment ces ventes residuelles a la ligne z ou l'on 
retrouve des flux P (production interieure) cor
respondant a cette affectation ( 1). II faut encore 
noter qu'aucun flux de production interieure ne 
figure au croisement de la ligne Z avec les colon
nes Z et 89; ceci resulte de ce que les branches 
recherche ne sont en realite que des decontractions 
d'une branche principale. 

Dans le tableau des entrees primaires et des res
sources, !'enregistrement des operations aux postes 
b a k de la colonne 88 s'effectue comme dans le 
cas des services marchands de recherche, sauf pour 
les postes d, f et j. L'excedent net d'exploitation 
(poste d) est en principe nul puisque la produc
tion totale de services collectifs (non marchands) 
est evaluee sur la base des coftts encourus (SEC, 
317) (2). Par definition aucun flux n'est prevu 
au poste f, les subventions n'etant versees 
qu'aux unites residentes de production marchande 
(SEC 415). Quant au poste j (importations totales 
de produits similaires), il est nul puisque, comme 
indique ci-avant, le montant qui pourrait y figurer 
est affecte a la colonne Z. Enfin une correction 
globale est effectuee sur une ligne speciale, entre 
les postes i et i', afin de transferer de la colon
ne 89 a la colonne Z les ventes residuelles des Ad
ministrations publiques aux branches eta l'etran
ger. 

Le tableau des emplois finals et totaum indique, 
pour les raisons exposees ci-avant, que les flux 
d'importations et de ventes residuelles a l'etranger 

out ete transferes de la ligne 89 a la ligne z 
(branches marchandes); seul subsiste sur la 
ligne 89, un flux de production interieure non
marchande (P) qui est autoconsomme par la 
branche (SEC 332) et constitue la somme de cette 
ligne. 

2. Tableau de la formation brute de capital fime 

Ce tableau constitue une vent-ilation c."oisee . des 
investissements fimes selon lr8 bru 11ch e,, produc
trices et utilisatrices de biens Je capital. ll com
plete dans le tableau Entrl>es-Sorties, la colonne 
des investissements du tableau des emplois finals 
et des emplois totaux ou n'apparait que la repar
tition des biens de capital fixe par branches pro
ductrices. II com porte en outre ·nne distinction 
entre biens de capital neufs et acquisitions nettes 
de biens de capital fixe existants reproducti
bles (8), lesquelles font partie des investissements 
fixes des branches (SEC, 337). 

II faut rappeler que selon les conventions adoptees 
et les regles du SEC, les services de recherche 
(marchands ou non marchands) ne sont pas con
stitutifs d'investissements et que la branche gene
rale recherche ainsi que ses decontractions inter
viennent seulement dans les branches utilisatrices 
de biens de capital fixe neufs ou existants. 

La comptabilisation des depenses en capital des 
unites de recherche dans ce tableau ne presente 
pas de difficulte particuliere. Elle s'opere dans 
les colonnes des differentes branches ou groupes 
de branches selon l'origine des biens de capital 
neufs et existants incorpores ( 4). II n'existe au-

(1) Ces flux s'ajoutent simplement aux achats par toutes les branches de l'economie de services similaires aux produits 
des branches Z (81 par example, services marchands de recherche). 

( 2) Dans le cas d'unites de recherche classees dans le secteur des Administrations publiques selon le critere du type principal 
de ressources et maintenues dans Ia branche recherche des Administrations publiques, de meme que dans le cas d'unites 
relevant de Ia branche recherche des Administrations privees, on peut imaginer Ia presence d'un flux d'interets au 
posted. 

( 3) C'est-a-dire les vehicules, les autres biens d'equipement, les batiments et les ouvrages existants acquis par les branches 
et qui, dans une periode anterieure ou dans Ia periode en cours, sont entres dans le circuit economique national en 
etant !'objet d'operations de production, de consommation intermediaire de consommation finale ou de formation 
brute de capital fixe. Cette categorie de biens exclut les terrains (consideres comme non reproductibles) pour lesquels 
le SEC ne prevoit de ventilation qu'au niveau des comptes de capital des secteurs. 

(') Les acquisitions nettes de biens exiatants doivent en principe s'annuler au niveau de l'economie (compte non tenu des 
demolitions et des exportations). Au niveau des branches, une cession apparait comme un investissementdela branche 
acquereuse et un desinvestissement de Ia branche cedante. Les acquisitions de materiel usage revetent une certaine 
importance dans les activites de recherche oil il arrive frequemment que des unites acheterit des instruments ayant 
deja servi dans d'autres laboratoires. Si le materiel usage fait l'objet d'un don en nature d'une unite a une autre, il 
devra etre enregistre comme s'il s'agissait d'une transaction a titre onereux. Par ailleurs, si une unite de recherche 
re9oit gratuitement du materiel neuf de Ia part d'une autre unite productrice de recherche, de biens ou d'autres ser
vices, cette operation sera enregistree comme un investissement en biens neufs de !'unite qui r69oit le materiel et un 
transfert en capital sera enregistre au compte du secteur auquel appartient !'unite donatrice (l'Etat par example). 
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cune difference entre le traitement des operations 
des unites marchandes et celui des unites non 
marchandes. Dans les deux cas, il s'agit des biens 
durables d'une valeur superieure a 100 dollars 
environ acquis par les unites productrices resi
dentes pour ~tre utilises pendant une duree 
superieure a un an dans leur processus de pro
duction, ainsi que la valeur des biens et des 
services marchands incorpores aux biens de capital 
fixe acquis (refection du materiel et des Mti
ments, amendement des terres, amenagement des 
terrains, frais de transfert). Les prix d'evaluation 
sont le prix d'acquisition pour les biens de capital 
et services marchands de capital achetes et le prix 
de production pour les biens et services marchands 
produits par les unites pour leur compte propre. 

Deux remarques doivent Hre formulees ici. 

La premiere concerne la valeur des terrains acquis 
qui n'est pas comprise dans ce tableau (voir note 
ci-avant); sont inclus par contre les frais de 
transferts concernant ces biens (services des no
taires et agents immobiliers, droits de mutation), 
ainsi que les depenses engagees au titre de leur 
amenagement et de leur amendement ( defriche
ment, assechement, irrigation, lotissements, forage 
de puits). 

La seconde concerne la distinction operee en comp
tabilite nationale et maintenue dans le SEC (322, 
339) entre biens durables civils et mili~aires 

acquis par les Administrations publiques, les se
conds (b!timents autres que logements, ouvrages 
et materiel a usage militaire) etant, rappelons-le, 
consideres comme biens courants et compris dans 
la consommation intermediaire des Administra
tions publiques. La question qui pourrait se poser 
ici est la suivante : les depenses en biens durables 
engagees par des unites de recherche appartenant 
au secteur des Administrations publiques au titre 
de la recherche militaire doivent-elles Hre exclues 
des investissements et ~tre comprises dans la con
sommation intermediaire de ces unites ? 

II est propose de repondre a CPtte question par la 
negative et de maintenir les depenses en capital 

de ces unites dans la formation brute de capital 
fixe de la branche·reckercke. 

Cette proposition s'appuie sur diverses considera
tions dont quatre paraissent importantes. La pre· 
miere tient a l'homogeneite de la branche recher
che ; celle-ci concerne en effet un seul groupe de 
produits et il ne serait pas logique, m~me en te
nant compte des finalites productives differentes 
des recherches civile et militaire, de traitcr de 
fa~on aussi discriminatoire deux ramifications 
d'une m~me branche. La deuxieme se rapporte a 
la nature m~me ·des travaux de recherche mili
taire; dans les pays de la Communaute, comme 
dans bien d'autres d'ailleurs, la recherche mili
taire, si elle est financee par l'Etat, n'en est pas 
moins executee pour une large part en dehors des 
unites dependant des Administrations publiques; 
appliquer la convention evoquee ci-avant revien
drait au niveau des branches, a traiter de fa~on 
opposee, en supposant que les unes effectuent des 
investissements et les autres pas, des unites de 
recherche executant une m~me activite,. selon 
qu'elles appartiennent ou non au secteur des Ad
ministrations publiques. En troisil~me lieu, on 
pent soutenir que si le SEC prevoit plusieurs bran
ches pour classer la production du secteur des 
Administrations publiques {branches non mar
chandes et branches marchandes) et s'il distin
gue notamment au sein de ces branches les 
services de recherche (y compris la recherche 
militaire) des services d'administration generale 
comprenant la defense, c'est non seulement pour 
mieux analyser les differentes activites des 
Administrations publiqu~, mais aussi pour com
parer dans de meilleures conditions et en trai
tant de fa~on parallele, certains services de l'Etat 
avec des activites analogues exercees par d'autres 
secteurs (1). Enfin, en matiere de recherche et en 
dehors de toutes considerations relatives aux 
« retombees » ulterieures des travaux militaires 
sur les travaux civils, il ne doit pas ~tre perdu de 
vue que les biens de capital destines en principe 
a la recherche militaire sont tres souvent utilises 

(1) En poursuivant ce raisonnement, il pa.ra.itrait logique de n'appliquer la convention consistant a classer lea biens 
durables a usage milit.aire dans la consommation intermediaire des Administrations publiques qu'a la seule branche 92 
et au sein de celle-ci a la seule fonction • defense nationale ». 
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en m~me temps a des travaux de recherche civile 
par les unites ex~cutantes (1). 

3. Problemes poses par l'integration des services 
de R-D dans les processus de production et d'utili
sation des produits 

II faut distinguer deux ordres de problemes. Les 
premiers se rapportent a !'utilisation dans le 
Systeme Europeen de Comptabilite, des Statisti
ques de la recherche etablies selon les normes de 
l'OCDE. Les seconds concernent certains aspects 
de la nomenclature, des concepts et du traitement 
des operations prevues dans le SEC, que la prise 
en consideration des activites de recherche et de 
developpement requiert d'amenager quelque peu. 

a) Problemes poses par l'utilisation des statisti
ques de la recherche (normes OCDE) 

Les principaux problemes a considerer dans ce do
maine peuvent ~tre classes en trois rubriques. 

1) Problemes generaux relatifs aux flux recenses 

Dans le Manuel de l'OCDE les services de recher· 
che sont mesures par leurs inputs qui comprennent 
des depenses courantes (salaires, materiel con
sommable et autres cotlts) et des depenses en ca
pital (investissements d'extension et de remplace
ment) (2). 

L'utilis:ation, dans le Tableau Entrees-Sorties du 
SEC, des depenses courantes figurant dans les re
leves de la recherche (normes OCDE) ne pose 
guere de difficultes particulieres. 

Les salaires et traitements correspondent a la re· 
mun~ration des salaries du SEC (405/410); il 
importe seulement de preciser qu'il s'agit e-n l'oe
curence de salaires et traitements bruts d'imp6ts 
et de cotisations sociales effectives a charge des 
salaries, que les assurances sociales sont les coti
sations sociales a charge des employeurs tel les que 
les definit le SEC et que ce flux doit incl ure les 
prestations sociales directes et les avantages en 
nature. 

Le materiel consommable et les autres couts cor
respondent egalement a la notion de consomma
tion intermediaire adoptee par le SEC (320/324); 
il faut toutefois preciser les points suivants rela
tifs aux normes du manuel de l'OCDE : 

- le materiel de bureau et de laboratoire n'est 
inclus que s'il represente une valeur inferieure 
a 100 dollars environ ou si la duree d'utilisa
tion est inferieure a 1 an (SEC 322 (d) ) ; aans 
les cas contraires, il est compris dans la for
mation brute de capital fixe; 

- les loyers fictifs de Mtiments appartenant a 
l'unite executante doivent ~tre exclus des au
tres cotlts (SEC - 315 ( i) note (1)) ; 

- les depenses nettes de cantine constituent un 
a vantage en nature; elles sont comprises dans 
la consommation des menages et non dans la 
consommation intermediaire (SEC, 323 (a)); 

- les primes nettes d'assurance sont a exclure 
des autres cotlts dans lesquels il ne faut comp
tabiliser que les services d'assurance (SEC, 
315 (k) et 441) ; 

- les matieres premieres cedees a une unite de 
recherche par ]'institution au sein de laquelle 
celle-ci fonctionne ( entreprise, organisme pu
blic ... ) doivent Hre comprises dans la consom
mation intermediaire de cette unite (SEC, 
321 (c)); 

- les variations de stocks sont a exclure de la 
consommation intermediaire, etant considerees 
comme un element de la formation brute de 
capital (SEC, 335) ). 

Pour ~tre etabli, le Tableau Entrees-Sorties re
quiert aussi le calcul des amortissements. II s'agit 
sans doute du plus difficile probleme pose par 
!'utilisation des statistiques de la recherche dans 
la comptabilite nationale. Le Manuel de l'OCDE 
rejette en effet, pour des raisons par ailleurs de
fendables, le calcul des amortissements et preco
nise le releve effectif de !'ensemble des depen8es 
en capital (extension et remplacement). Les comp
tables nationaux devront done surmonter cet ob
stacle et calculer ou faire calculer a partir des 

( 1) C'est nota.mment le cas des loca.ux et du materiel utilises a des tra.va.ux porta.nt sur la. meteorologie, l'aeronautique 
et l'electronique, doma.ines de pointe de la. recherche et du developpement. 

( 2) Voir Titre II, cha.pitre II, D,2 de ce rapport. 
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investissem.ents effectifs, les amortissements 
d'exercic'e (1). 

L'utilisation des donnees relatives aux depenses 
en capital dans le tableau 7 du SEC (Tableau 
croise de la formation brute de capital fixe par 
branches productrices et utilisatrices) ne com
porte par contre aucune difficulte. En dehors des 
criteres traditionnels d'utilisation superieure a un 
an du materiel et de l'equipement, dont il importe 
de verifier !'application, il ne reste a eliminer des 
depenses en capital figurant aux statistiques de 
la recherche que la valeur des terrains et a y in
clure, s'ils n'y sont deja, les acquisitions nettes de 
biens de capital fixe existants reproductibles ainsi 
que les frais de transferts sur les biens d'investis
sement autres que les immeubles. 

2) Problemes relatifs a la classification des unites 
en branches 

Les statistiques de la recherche sont fournies par 
secteurs. Cette classification des activites facilite 
dans une certaine mesure la repartition des unites 
executantes en branches miu-chandes et non mar
chandes prevues dans le Tableau Entrees-Sorties et 
le Tableau croise des investissements du SEC. 

On peut en effet considerer que la recherche exe
cutee dans le secteur des entreprises ( entreprises 
privees et publiques, centres techniques et associa
tions de recherche, societe de recherche, ISBL au 
service des entreprises) fait partie de la branche 
marchande des tableaux. II en est de m~me des 

, unites appartenant aux autres secteurs qui ven
dent frequemment leurs services a d'autres bran
ches a un prix- correspondant aux co1lts de pro
duction. 

Quant aux unites de recherche a classer dans les 
branches non marchandes, elles pourraient appar
tenir aux secteul"S de l'Etat, des ISBL et de l'En
seignement superieur, en fonctiQn du systeme de 
decoupage fonctionnel evoque ci-avant. 

On rappellera enfin que la definition ala fois com
plete et exclusive donnee aux services de recherche 

par le Manuel de l'OCDE correspond tres bien a 
la purete des branches de production considerees 
dans le SEC. L'insertion des statistiques de la re
cherche dans le decoupage fonctionnel des proces
sus de production et d'utilisation en est conside
rablement facilitee et ne necessite en principe au
cun amenagement du domaine couvert par ces 
sta tistiques. 

3) Problemes relatifs a la repartition des flux 

Ces problemes ne concernent que !'utilisation des 
chiffres fournis par les inventaires de la recherche 
dans le Tableau Entrees-Sorties du SEC. 

La repartition du flux des entrees selon les bran
ches d'origine (tableau central) et selon les autres 
types de ressources requiert quelques travaux sup
plementaires de ventilation et de calcul dont les 
principaux sont brievement commentes ci-apres. 

- Repartition des entrees intermediaires par 
branches d'origine : les tableaux publies ne 
donnant que tres peu d'indications a ce sujet, 
il y a lieu de retourner aux questionnaires 
adresses aux unites executantes et de consulter 
les etudes specialisees effectuees par types de 
recherche, par disciplines et par domaines; la 
connaissance des produits faisant l'objet de la 
recherche peut ~tre a cet egard tres utile. 

- Calcul de l'excedent net d'exploitation : ce 
point concerne essentiellement les unites de 
production marchande et au sein de celles-ci, 
il a trait surtout aux organismes vendant ef
fectivement sur le marche; le calcul des autres 
revenus ( interHs etc ... ) peut Hre effectue par 
imputation proportionnelle. 

- I mp()ts lies a w production de la recherche : 
ce flux doit Hre recense ou le cas eeheant 
evalue. 

- Subventions : ce flux doit ~tre calcule avec 
precision, car il peut fortement influenctlr la 
valeur et le prix de certains services marchands 
de recherche (voir a ce sujet les propositions 
formulees au paragraphe b ci-apres). 

(1) Nous ne dissimulons pas les difficultes, evoquees au chapitre II, d'un tel travail. On notera neanmoins que la DGRST 
fra.nQaise a jusqu'en 1964 fait proceder par les entreprises au ca.lcul de leurs amortissements d'exercice. Les Etats-Unis 
continuant aujourd'hui encore 8. ne publier les depenses en capital des entreprises qu'en termes d'amortissement. 
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- Calcul des amortissements : ce probleme diffi
cile a deja ete evoque; il necessitera sans doute 
la collaboration des statisticiens et des scien
tifiques. 

- Releve des importations : il ne faut inclure que 
les services de :'recherche (normes OCDE) 
livres durant l'exercice par le reste du monde 
et emclure les paiements forfaitaires pour ac
quisition de brevets qui sont des operations de 
capital ainsi que les redevances sur licences de 
fabrication qui constituent des revenus de fac
teurs; les questionnaires nationaux ou les ta
bleaux prevus par l'OCDE (A,, B•, C,) donnent 
la partie des depenses extra-muros versee a 
l'etranger; il y a lieu d'en deduire les trans
ferts pour obtenir les achats de services (mar
chands) de recherche a de:s unites non resi-

. dentes. 

La repartition du jlum des sorties en emplois inter
mediaires et en emplois finals necessite par ail
leurs des interventions relatives aux points sui
vants. 

- Livraisons de services de recherche aum autres 
branches : les tableaux publies contiennent un 
peu plus d'indications que pour les entrees 
(ventilation des origines de fonds par secteurs, 
tableaux A·, B•, C•, D· prevus par l'OCDE); il 
y a lieu egalement de distinguer transferts et 
contrats et de ne retenir en principe que ceux
ci; pour une ventilation detaillee, il est tres 
utile de connaitre les produits auxquels se rap
porte la recherche, ainsi que les branches de 
production ou sont classees les institutions au 
sein desquelles fon~tionnent un grand nombre 
d'unites de recherche. 

- Releve des exportations : certains questionnai
res nationaux permettent de connaitre les ven
tes de services ( marchands) de recherche effec
tuees par certains secteurs; les tableaux A•, 
c., et D· prevus par l'OCDE ( origine des fonds 
par secteurs) peuvent Hre utilises a condition 
de deduire les transferts des montants totaux 
en provenance de l'etranger. 

b) Quelques considerations et propositions concer
nant l'amenagement du Systeme Europeen de 
Comptabilite 

A titre indicatif, trois themes de reflexion ont e~ 
evoques ici. lis se rapportent respectivement a Ia 
notion de territoire national, a la nomenclature 
des branches de la CLIO et au traitement des sub
ventions accordees aux unites de production de 
services marchands de recherche. 

1) Notion de territoire national 

Le SEC (204/211) donne de l'economie nationale 
une definition beaucoup plus precise que le Sys
teme Normalise de 1958 dont s'est inspire le 
Manuel de l'OCDE pour evaluer la Defense In~
rieure Brute de Recherche d'un pays. L'economie 
nationale est constituee par !'ensemble des uni~s 
residentes, c'est-a-dire des unites economiques 
ayant un centre d'inter@t sur le territoire national 
du pays considere ( appele territoire economique 
dans le SEC). Dans le territoire national, le SEC 
comprend non seulement ce que le Systeme Nor
malise y incluait (territoire delimite par les fron
tieres politiques ainsi que les navires et aeronefs 
armes et exploites par des unites residentes), mais 
encore l'espace aerien et les eaux territoriales, les 
gisements petroliers situes dans les eaux interna
tionales exploite~ par des unites residentes ainsi 
que les enclaves territoriales, c'est-a-dire les por
tions de territoire situees dans le reste du monde 
et utilisees par le pays en .fonction de traites in
ternationaux ( 1). Par centre d'inter~t, le SEC en
tend le fait d'effectuer des operations economiques 
sur le territoire d'un pays pendant une periode 
egale ou superieure a un an. 

Pour ce qui est des unites de production et des 
unites proprietaires de terrains et de bl1timents 
existants, le SEC distingue les Administrations 
publiques des autres unites institutionnelles; les 
premieres sont dans tous les cas considerees 
comme exer~,;ant leurs activites sur le territoire 

(
1

) Symetriquement les enclaves etrangeres sur le territoire geographique du pays considere sont exclues du territoire 
national. 
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economique et sont toujours reputees residentes 
du pays qu'elles representent ;· les secondes, dans 
le processus de production et d'utilisation des pro
duits, sont des unites residentes si leurs activites 
s'exercent soit exclusivement, soit durant un an 
ou plus sur le terri to ire du pays considere ( 1), tan
dis que pour les operations sur terrains et ba.ti
ments existants, elles sont conventionnellement 
considerees comme unites residentes du pays sur 
le territoire duquel sont situes ces terrains et Mti
ments existants. 

Quant aux· unites de consommation (menages), le 
SEC les considere comme residentes des !'instant 
ou elles ont un centre d'interet sur le territoire du 
pays considere, m~me si dans le courant de l'exer
cice elles se rendent dans le reste du monde pour 
une duree n'exced.ant pas un an. Sont ainsi classes 
dans la categorie des residents les frontaliers, sai
sonniers, touristes, hommes d'affaires, etudiants, 
membres d'equipage, agents locaux travaillant 
dans les enclaves etrangeres, ainsi que le person· 
nel des organisations internationales ayant leur 
siege sur le territoire national (2 ) et les membres 
officiels des enclaves territoriales (diplomates et 
mili taires) . 

Le recours a ces nouvelles definitions, brievement 
resumeps ici, permettra sans dout~ de resoudre un 
grand nombre de problemes territoriaux rencon
tres dans le domain£> de la production de services 
de recherche et notamment ceux qui sont poses 

· par les activites de certaines entreprises interna
tionales. 

II permettra aussi d'inclure dans la production 
interieure de services rle recherche, les depenses 
effectuees a l'etranger par IPS Administrations pu
bliques en vue de financer des travaux integres 
dans les programmes scientifiques nationaux. De 
tels programmes sont frequents dans les pays de 

la Communaute et 1re concretisent notamment par 
!'organisation d'expeditions scientifiques polaires 
et la mise en place de bases de lancement de satel
lites civils hors des frontieres politiques des pays. 
Ces travaux qui comportent une forte proportion 
de recherche et de developpement, sont executes 
essentiellement par des chercheurs nationaux et 
leur financement incombe totalement aux budgets 
des Etats consideres. Les inventaires nationaux et 
la recente publication de l'OCDE sur les resultats 
de l'Annee Statistique Internationale les ont in
clus pour ces raisons dans la depense interieure 
brute en recherche et developpement (3). 

En englobant desormais, a cOte des missions diplo
matiques et des installations militaires a l'etran
ger, les bases scientifiques des Administrations 
publiques dans la. definition du territoire econo
mique d'un pays, le SEC a reconnu !'importance 
et le caractere national de ces initiatives en m~me 
temps qu'il evitait que les concepts de la compta
bilite economique ne soient en contradiction avec 
les regles utilisees par ailleurs dans l'etablisse
ment des statistiques de la recherche. 

2) Nomenclature des branches de la OLIO et de 
la Mini-OLIO utilisee dans le SEC 

La CLIO consacre maintenant ses branches 81, 
85 et 89 aux services de recherche ( 4 ). Originelle
ment, il avait ete prevu que la recherche universi
taire resterait agregee aux branches de l'enseigne
ment (services marchands d'enseignement, ensei
gnement des Administrations privees, enseigne
ment des Administrations publiques), en raison 
des rapports etroits qui unissent generalement 
dans les etablissements d'enseignement superieur 
les activites de recherche aux activites didactiques. 
Les derniers inventaires nationaux de la recherche 
ainsi que les resultats de l'Annee Statistique In-

(1) Toutefois, dans le cas ou leurs activites, exercees non exclusivement mais durant un an ou plus sur le territoire national, 
sont tres peu importantes, ces unites peuvent ne pas etre considerees comme residentes du pays en question et etre 
rattachees aux unites non residentes qui les y avaient deleguees. 

( 2) Les organisations internationales constituent une categorie d'unites distinctes. Leurs terrains et batiments ne font pas 
partie du territoire national et leurs activites de production sont exclues du produit interieur (et de la production de 
services de recherche) du pays ou elles ont leur siege; en cela elles se rapprochent des Administrations publiques. 
Par contre, leur personnel fait partie des unites de consommation residentes (menages) du pays considere; en cela 
le cas des fonctionnaires internationaux se rapproche de celui des frontaliers residents qui tirent leurs revenus de 
services prestes aupres d'unites de production non residentes et l'utilisent ensuite sur le territoire. 

( 3 ) Voir Titre II, chapitre II E, 1, p. 185, note (2). 

(4 ) Voir section B, 1 de ce chapitre. 
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ternationale de l'OCDE ont toutefois revele qu'a 
I' exception de la Republique Federale d' Allemagne, 
tous les pays de la Communaute etaient en mesure 
aujourd'hui de separer de fa~ton satisfaisante ces 
deux types d'activite, soit par enquHe directe, soit 
par evaluation a base d'echantillonnage (1). II a 
done ete juge finalement prefe~able de revenir au 
principe fondamental de la production totale et 
exclusive et de ne laisser dans les branches d'en
seignement de la CLIO que les seules activites 
didactiques; de la m~me manil'lre, les activites de 
recherche executees dans les etablissements d'en
seignement superieur ont ete incluses dans les 
branches de recherche. A cet egard il faut noter 
que dans les pays de la Communaute, a !'exception 
des facultes confessionnelles fran~taises qui par 
leur statut, leurs activites et l'origine de leurs res
sources se rattachent au secteur des administra
tions privees, les etablissements d'enseignement 
superieur effectuant de la recherche dependent 
directement des pouvoirs publics au sont princi
palement finances ou contrl:Ms par eux; ils pen
vent des lors ~tre compris dans le secteur des Ad
ministrations publiques et leurs unites de recher
che dans la branche 89 (services de recherche des 
Administrations publiques). 

La CLIO a egalement prevu une branche 85 reser
vee aux services de recherche des Administrations 
privees. II s'est revele en effet que malgre le ca
ractere residuel attribue par le SEC au secteur 
des Administrations privees (2), les travaux de 
recherche non marchande effectues par certaines 
unites fonctionnelles appartenant a ce secteur ne 
pouvaient Hre negliges dans la nomenclature des 
branches. II a done ete convenu de classer dans 
la branche 85 les services non marchands de re
cherche produits par les unites fonctionnelles is
sues d'institutions dotees de la personnalite juri
dique, financees principalement par les menages 
et par des revenus de patrimoine. On trouvera no
tamment dans cette branche, ·en p~us de la recher-

che executee par les facultes confessionnelles fran
~taises, les travaux scientifiques effectues par des 
fondations, des associations et des instituts prives 
tels que les Instituts Pasteur et les laboratoires 
de recherche des unions de consommateurs ayant 
pour fonction d'eclairer l'opinion publique sur les 
proprietes des produits de consommation. 

L'existence dans la CLIO de trois branches reser
vees de fa~ton totale et exclusive a la recherche 
amene logiquement a considerer la constitution 
dans celle-ci et dans la Mini-CLIO d'un groupe de 
branches relatif a l'ensemble de la recherche pro
duite sur le territoire economique d'un pays. Ce 
groupe qui devrait figurer dans les agregations 
de branches de services susceptibles d'~tre pro
duits par des unites appartenant a tous les sec
teurs institutionnels de l'economie pourrait Hre 
le premier (groupe A) de cette nomenclature com
plementaire. Le fait d'~tre ainsi l'objet d'epalua
tions annuelles dans les tableaux Entrees-Sorties 
a une vingtaine de groupes de branches favorise
rait !'utilisation plus frequente des statistiques de 
la recherche dans l'analyse economique. 

3) Troitement des subventions 

Ainsi .qu'il a deja ete souligne precedemment, le 
traitement des subventions dans la description des 
processus de production et d'utilisation des pro
duits rev~t une tres grande importance car il est 
susceptible d'infiuencer fortement le prix et la va
leur de la production de services marchands de re
cherche. Un traitement arbitraire ou incoherent 
des subventions aboutirait necessairement a faus
ser les grandeurs et les coefficients dans lesquels 
intervient la valeur calculee des services de 
recherche produits ou utilises. II faut egalement 
tenir compte du fait que la production de services 
non marchands de recherche ne comporte par de
finition aucune deduction pour subventions 
(SEC, 415). 

(1) La. mise au point d'une methode de separation de ces deux types d'a.ctivites est en cours en Allema.gne. En attendant, 
les experts de l'OCDE ont eva.lue Ia. recherche universita.ire allemande sur Ia. base des depenses scientifiques tota.les 
des etablissements d'enseignement superieur en 1964. 

( 1 ) Le plus grand nombre des organismes privas sans but lucratif sont ratta.chas aux secteurs des Societas et quasi-societas 
non financieres, des Institutions de credit, des Entreprises d'a.ssurance, des Administrations publiques et des Menages 
(SEC, 222, 226, 236, 241 et 249). Seuls sont repris dans le secteur des Administrations privees les OPSBL dotes de la 
personnalite juridique qui produisent des services non marchands et dont les ressources principales proviennent 
de contributions volonta.ires des menages et de revenus de la propriete (SEC, 246). 
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Les diverses propositions qui sont formulees ci
apres ·ne sont donnees qu'a titre indicatif; elles 
devraient normalement faire l'objet d'analyses 
plus approfondies de la part des experts, des utili
sateurs de la comptabilite nationale et des scien
tifiques; ces analyses auraient notamment a cer
ner eta evaluer toutes les implications des traite
ments evoques, a les adapter et eventuellement a 
en imaginer d'autres. 

Oonsiderons le cas simple d'une entreprise com
posee de deux unites distinctes, l'une s'occupant 
de production de vehicules automobiles (que nous 
appellerons unite de production et que nous clas
serons dans la branche 57), I' autre constituee par 
un departement de recherche et de developpement 
au service de la premiere unite (que nous appelle-

rons unite de recherche et que nous classerons 
dans la branche marchande 81). 

Supposons que la production de l'unite de produc
tion puisse ~tre vendue a un prix du marche lui 
donnant une valeur totale de 75 et que celle de 
l'unite de recherche, evaluee au cotlt de produc
tion, soit de 25. 

Si aucune subvention (poste f) n'est accordee a 
l'entreprise par les Administrations publiques et 
si les travaux de l'unite de recherche se rappor
tent aux biens produits par l'unite de production, 
ces deux unites se presenteront dans le Tableau 
Entrees-Sorties selon le schema simplifie 1. Le 
coefficient de R-D, de l'unite de production sera 
de 25/75 = 0,333. 

ScMrrm 1 

57 81 

7 - II ).< 
: . II . !! . . . 

57 !><·············· X .•................... )( )(. ·1 )(· .......... ·l 75 

~ ~ 
II 

II . . II . . . . 
!! . . . . 

I 
II 

I 25 II 
II 81 25 

~ ).< :: . . 
==·-===== =.;..· ======--=-= .;. .. ::111111"-------· 

)$: . . 
f 

. 
+ . 

L......!...-
Prod. totale 75 

Si une ~ubvention de 10 est accordee a l'entreprise, 
deux possibilites peuvent se presenter. Ou bien 
l'Etat entend soutenir la production nationale 
actuelle d'automobiles, placee par exemple dans 
une position concurrentielle difficile sur les mar
ches exterieurs et dont les investissements et la 
productivite doivent ~tre encourages par une remu
neration suffisante des facteurs de production; 

).< II . II . II . 
+ II . 

II ~ 

25 

dans ce cas, il subventionne ellJpressement l'unite 
de production par une inscription correspondante 
dans son budget et les deux unites se presenteront 
dans le tableau Entrees-Sorties selon le schema 2; 
la valeur de la production d'automobiles exprimee 
au prix du marche sera de 65, celle de la recherche 
restant de 25, tandis que le coefficient scienti~ique 
de l'unite de production s'etablira a 25/65 = 0,385. 
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Schema 2 

57 81 

fl m • I 

s71x ........... l X· .......... X 

~ . . 
81t 25 

v 

f l-1b I 

Prod. totale 65 

Ou "bien les pouvoirs pu~lics entendent favoriser 
la production nationale future d'automobiles, afin 
par exemple de depasser d'ici deux ans les concur
rents etrangers sur les marches exterieurs et dans 
ce cas, ils subventionnent explicitement la recher
~he et le developpement sur le~ produits de l'in-

~ . ! . . 
i 125 a 

v .. 
-=I==-

I 
I l I H 

II 
II 
II 

25 

dustrie automobile; celle-ci s'accroit de 10 mais 
reste evaluee au prix du marche a 25; les deux 
unites de l'entreprise se presenteront alors selob 
le schema 3 et le coefficient scientifique de l'unite 
de production sera de 25/75 = 0,333. 

Schema 3 

57 81 

~I I ~I 
II 
II 
II 
II 

57l X· •••••••..• ·I X• ••••• ••• 
I I 

X 

~ ~I II . 
II 
u 
II 

81, =====GL===J~L! ~25 
II 

f I .;. I 1-lO I II 
II 

Prod. totale 75 25 
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Ces deux cas simples suffisent a indiquer dans 
queUe mesure !'affectation d'une subvention peut 
influencer les grandeurs ou intervient la valeur 
calculee des services de recherche. La circonspec
tion doit done presider au traitement des cas dou
teux ou plus compliques. 

II faudra ~tre particulierement prudent lorsque 
la subvention est accordee a une entreprise effec
tuant de la recherche, sans preciser par ailleurs 
.~i ce transfert est destme a la production ou a la 
recherche. 

Heprenons le cas de l'entreprise automobile et con
tinuons a supposer que la recherche y concerne les 
biens produits par l'unite de production mais que 
la destination de la subvention n'a pas ete preci
see. On peut ~tre fonde a croire dans ce cas que 
l'Etat estime le prix des automobiles trop eleve 
ou qu'il faut maintenir le pouvoir d'achat des tra
vailleurs de l'entreprise et que c'est !'unite de pro
duction qui est subventionnee (schema 2, coeffi
cient 0,385). (l) 

Si par contre, la recherche ne concerne pas les 
biens produits par l'unite de production de !'entre
prise, mais d'autres biens dans la production des
quels l'entreprise se lancera plus tard (les aero
nefs par exemple), on pourrait sup poser dans ce 
cas que c'est la recherche que l'Etat veut· subven
tionner; l'unite de production n'a pas ici de coef
ficient scientifique et la valeur de la recherche 
( diminuee de la subvention) est affectee a 1a 
branche 59 ( aeronautique). 

II faut encore citer le cas ou l'unite de recherche 
repartit ses travaum entre les biens actuels de 
l'unite de production (par exemple 75 %) et ses 
biens juturs (les aeronefs pour 25 %) . La logique 
du systeme commanderait, si la destination de la 
subvention n'est pas precisee, de repartir celle-ci 
a concurrence de 75 % sur !'unite de production 
et de 25 % sur l'unite de recherche. 

En tout etat de cause, !'analyse devra ~tre aussi 
effectuee dans le cadre d'un systeme de prix qui 

ne prend en consideration ni les impots lies a la 
production ni Ies subventions; les tableaux En
trees-Sorties quinquennaux dont les lignes sont 
exprimees en termes de prix de production per
mettront cette analyse. 

C. LaR-D dans l'emploi total et salarie 

L'insertion des donnees fournies par la statistique 
de la recherche et du developpement (normes 
OCDE) en matiere de main-d'reuvre, dans le 
tableau 5 du SEO, Emploi total et emploi salarie 
par groupes de branches ne pose a l'heure actuelle 
aucun probleme majeur. 

En ce qui concerne la nomenclature des groupes 
de branches, on se rapportera utilement aux pro
positions formulees a la section B, 3, b, (2) de ce 
chapitre; elles sont entierement applicables a 
l'agregation des branches figurant dans les deux 
premieres colonnes du tableau 5. 

Pour ce qui est des chiffres proprement dits, le 
tableau 5 prevoit une colonne reservee a l'emploi 
total et une autre a l'emploi salarie. Cette distinc
tion n'est pas encore operee dans la statistique 
de la recherche, bien que l'on soit fonde a croire 
que l'emploi qui y est recense correspond grosso 
modo a l'emploi salarie. En attendant cette dis
tinction, qui est recommandee ici pour les pays 
membres de la OEE, il est conseille d'inscrire les 
chiffres de main-d'reuvre figurant aux inventairos 
nationaux de la recherche et du developpement 
dans la colonne emploi total, etant donne que 1e 
recensement des travailleurs occupes a la recher
che s'est voulu exhaustif dans ces inventaires (2). 

l'ne precision doit E\tre formulee concernant les 
sous-colonnes nombre moyen et hommesjannee de 
l'emploi total prevues dans le tableau 5 du SEC. 

Dans la premiere sous-colonne on inscrira le nom
bre tota.I moyen de travailleurs occupes sans tenir 
compte de l'indice d'equivalence plein temps dont 

( 1 ) Une solution alternative consisterait a soutenir que le doute regnant, la subvention est partagee au prorata des produc
tions tota.les des 2 unites (75 et 25); dans ce cas le coefficient scientifique de l'unite de production serait de 0,333. 

( 1 ) L'inscription dans la colonne Emploi total se justifie egalement par le fait que cette colonne se refere au concept 
interieur qui correspond a la population active residente ou non residente occupee par des employeurs residents 
(voir section B, 3, b, (1) du present chapitre). La statistique de la recherche etant etablie sur la base des depenses 
intra-muros des unites et des secteurs, c'est egalement au concept interieur.que les chiffres de main-d'reuvre utilisee 
se referent (voir chapitre II, section 5, 1 et 2). 

203 



il est question au 0hapitre II, section D. 1 de ce 
titre. Par contre, le nombre d'hommesjannee sera 
calcule a partir de cet indice ou des autres me
thodes d'evaluation qui auraient ete effectivement 
utilisees. 

D. La R-D dans les depenses 
des administrations publiques 

Le Systeme Europeen de Comptabilite prevoit 
dans l~ cadre de son analyse des operations de 
repartition un tableau des depenses du secteur des 
Administrations publiques classees par fonctions 
(tableau 15). 

Une des fonctions envisagees dans ce tableau con
cerne specifiquement la recherche. Si l'on fixe a 
cette fonction la m~me delimitation qu'a la bran
che Reche~che du Tableau Entrees-Sorties, en l'oc
currence celle retenue par le Manuel de l'OCDE 
(voir Chapitre II. B), la ligne Recherche du ta
bleau 15 correspond a peu pres a la part que prend 
le secteur des Administrations publiques au finan
cement des services de recherche produits par les 
unites residentes qui apparaissent conjointement 
aux branches 81, 85 et 89 et eventuellement, au 
groupe de branches A du Tableau Entrees-Sorties. 
Reserve faite sur les differences entre les donnees 
de la statistique de la recherche et celles de la 
comptabilite nationale ( depenses en capital notam
ment), cette ligne recouvre aussi, grosso modo, les 
lignes agregees de l'Etat et de l'Enseignement su
perieur des tableaux a double entree concernant la 
DIBR-D, presentes en annexe de ce rnpport (1). 

1. Traitement des operations et utilisation des sta
tistiques de la recherche 

Le tableau 15 comporte 12 lignes consacrees aux 
differentes. fonctions et 9 colonnes reservees aux 

types de depenses des Administrations publiques. 
Dans chaque colonne, la recherche occupe la li
gne rro 3. 

a) Oonsommation finale (colonne 1) 

II faut tout d'abord preciser que les consomma
tions collectives nationale et interieure sont en 
fait devenues des notions identiques, puisque le 
SEC considere comme unites residentes toutes les 
unites appartenant au secteur des Administra
tions publiques (voir chapitre III, B, 3, b, (1). 

La consommation finale reprise a la colonne 1 du 
tableau 15, qui est en realite le poste P 3A des 
emplois du rompte d'utilisation du revenu du sec
teur des Administrations publiques ( consomma
tion nationale), peut ~tre ainsi consideree comme 
egale ~J,U· flux Consommation colJective des Admi
nistrations publiques du Tableau Entrees-Sorties, 
qui represente un emploi final d'une production 
interi~ure. 

' 
Le chiffre figurant a la ligne 3 (recherche) de la 
colonne 1 du tableau correspond done dans le Ta
bleau Entrees-Sorties au croisement de la colon
ne Consommation collective des administrations 
publiques et privees et de la ligne 89 (voir cha
pitre III, B, 1, b). 

II doit Hre souligne que, selon les definitions du 
SEC (313, 332), ~ chiffre represente l'auto
consommation par les unites non marchandes de 
recherche appartenant au secteur des Administra
tions publiques (branche 89), des services non 
marchands de recherche produits par ces m~mes 
unites (2). II ne correspond pas aux depenses tota
les en biens et services engagees par le secteur des 
Administrations publiques au titre de,Ia recher
che; la partie de ces depenses correspondant aux 
achats de services marchands de recherche par le 
secteur a ses propres unites marchandes, aux uni-

(1) Des differences existent toutefois entre la ligne Recherche du tableau 15 et les flux du financement public de la produc
tion interieure de services de recherche. Elles resultent principalement de ce que les operations reprises sur cette 
ligne sont comptabilisees selon le concept national et enregistrent les paiements effectues par les Administrations 
publiques au titre d'achats et de transferts a l'etranger (voir egalement 8. ce sujet les commentaires qui suivent sur les 
di:fferentes rubriques du tableau 15). 

(
2

) Cette autoconsommation correspond a la somme algebrique suivante : 
C. coll. = CI + VA - V 
oil CI = consommation intermediaire de toutes les unites de recherche du secteur des A.P. 
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tes de recherche des autres secteurs et au reste 
du monde est incluse en effet dans la consomma
tion finale des autres fonctions du secteur et sur 
les autres !ignes de la colonne 1 du tableau. 

Dans la statistique de la recherche le chiffre de 
la ligne 3 correspond a la somme des chiffres figu
rant aux deux premieres lignes des deux premieres 
colonnes des matrices presentees en annexe de ce 
rapport. 

b) Interets effectijs, revenus de Za terre et de la 
propriete immaterielle ( colonne 2) 

Les flux figurant dans cette colonne correspon
dent aux postes R 41 et R 43 des emplois du 
compte du revenu du secteur des Admnistrations 
publiques. 

A la ligne 3, sont comptabilises les inter8ts payes 
sur des emprunts contractes par les Administra
tions publiques au titre de la recherche et du de
veloppement (par exemple l'emprunt scientifique 
beige 1960-1970). On y inscrit egalement les rede
vances sur les licences de fabrication et les annui
tes sur brevets acquis eventuellement dans les 
autres secteurs et a l'etranger par toutes les uni
tes de recherche classees dans les Administrations 
publiques (1). 

Ces flux ne figurent pas en principe dans la statis
tique de la recherche; i1 y a done lieu de les cal
euler separement en recourant a d'autres sources. 

c) Subventions d'emploitation ( colonne 3) 

Ce flux equivaut au poste R 30 des emplois du 
compte de revenu des Administrations publiques. 
Les subventions comprennent tous les transferts 
destines a couvrir un deficit d'exploitation, verses 
aux unites residentes marchandes a quelque sec
teur qu'elles appartiennent; les subventions ver
sees a des unites marchandes du secteur des Admi
nistrations publiques ne sont pas consolidees pour 
des raisons de comparabilite avec le flux corres
pondant du tableau Entrees-Sorties. 

d) Autres transferts couronts et primes nettes 
d'assurance-dommages ( colonne 4) 

II s'agit des postes suivants des emplois du 
compte de revenu des Administrations publiques : 

- R 51 (primes nettes d'assurances-dommages), 

- R 65 (transferts courants entre Administra-
tions publiques) (2), 

- R 66 ( transferts courants aux Administra
tions privees), 

- R 67 (cooperation intemationale courante), 

- R 69 (transferts courants divers). 

A la ligne 3, on comptabilise les chiffres de ces 
transferts concernant la recherche, en tenant 
compte des remarques ci-apres. Le poste R 51 
est a extraire des autres coftts figurant a la sta
tistique de la recherche. Les postes R 66 et R 69, 
comme le poste R 30, constituent la partie 
transferts courants des deux premieres !ignes des 
colonnes 3 et 4 des tableaux a double entree pre
sentes en annexe de ce rapport (8). Le posteR 67 
ne figure pas par definition dans ces tableaux; 
il faut le calculer en recourant soit aux question
naires nationaux (depenses extra-muros), soit a 
d'autres sources. 

e) Formation brute de capital (colonne 5) 

Les flux figurant dans cette colonne equivalent a 
la somme des postes P 41 et P 42 des emplois du 
Compte de capital des Administrations publiques. 
La formation brute de capital fixe du secteur des 
Administrations publiques est donnee par la sta
tistique de la recherche ( depenses en capital, ta
bleau B, de l'OCDE, colonne 6). Les variations de 
stocks - qui devraient 8tre prevues pour le sec
teur -, si elles ne peuvent 8tre extraites de la 
consommation intermediaire evaluee par les inven
taires nationaux (voir chapitre III, B, 3, a, (1) ), 
auraient a 8tre calculees separement. 

(1) Ces annuites qui sont en fait des paiements echelonnes dans le temps pour I' acquisition d'un bien immateriel poUITaient 
Mre enregistrees a Ia. colonne 6 (acquisitions nettes de biens existants non reproductibles et de biens imma.teriels). 

( 8) Ce poste, en principe consolide, n'appa.rait pas dans le tableau 15. 
(8) La. partie contra.ts de oes lignes correspond a des achats de services de recherche ma.rchands par le seoteur des Adminis

trations publiques aux unites ma.rcha.ndes des secteurs Societas et quasi-societas non financieres et Administrations 
privees; oes a.ohats sont a cla.sser avec les importations de services simila.ires dans Ia. colonne 1, aux lignes des autres fonc
tions.(voir.commenta.ire sur_la. consommation finale). 
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f) Acquisitions nettes de biens emistants non re
productibles et de biens immateriels ( colonne 6) 

Ces chiffres se trouvent aux postes P 71 et P 72 
des emplois du compte de capital des Administra
tions publiques. A la ligne 3 du tableau, on inscrit 
les sommes deboursees forfaitairement pour !'ac
quisition nette de brevets par le secteur. Selon les 
conventions de l'OCDE, les depenses en capital du 
secteur contiennent les terrains (qui sont compris 
dans les immeubles) mais excluent les paiements 
pour brevets qu'il faudra evaluer en utilisant d'au
tres sources. 

g) Tramferls en capital (colonne 7) 

Les flux enregistres dans cette colonne correspon
dent aux postes R 71 et R 72 des emplois du 
compte de capital des Administrations publi
ques. On les retrouve en principe dans la partie 
transferts en capital des deux premieres !ignes 
des colonnes 3 et 4 des matrices presentees en 
annexe; il faut y ajouter, en utilisant les question
naires nationaux ( depenses extra-muros) ou d'au
tres sources, les transferts en capital a l'etranger. 

Un probleme de classement peut ~tre evoque ici; 
il concerne la technique d'encouragement, appelee 
aide au developpement, qui consiste pour l'Etat a 
financer une partie des frais engages par une en
treprise ou un groupe d'entreprises en vue de met
tre au point un prototype ou un nouveau procede 
de fabrication, la mise de fonds etant remboursa
ble en cas de succes (1). Une etude plus appro
fondie de ces contrats, portant notamment sur 
leurs conditions generales et leurs modalites, la 
frequence des remboursements et les contre-parties 
que se reservent eventuellement les pouvoirs pu
blics, devrait permettre de decider si cette opera
tion doit ~tre classee dans cette rubrique, avec 
1es subventions (colonne 3) ou parmi les variations 
des creances ( colonne 9). 

h) Variations des creances (colonne 9) 

Ce poste represente des operations financj~res 

pouvant ~tre exprimees en flux bruts ou nets de 

remboursements; ces operations se retrouvent dans 
les comptes et tableaux du Systeme mais ne figu
rent que rarement dans les inventaires des depen
ses de recherche. A la ligne 3, on classe.ra les p~ts 
accordes, et J.es participations prises var les Admi
nistrations publiques dans le dolliaine de la re
cherche; ces postes peuvent ~tre evalues separe
ment sur la base de documents relatifs au porte
feuille du secteur. 

2. Problemes generaum poses par Z'utiZisation des 
statistiques de Za recherche 

Ces problemes sont de deux ordres. Les uns con
cement les unites couvertes par le secteur des 
Administrations publiques; les autreR se rappor
tent a la ventilation des operations du finance
ment public de la recherche. 

a) Etendue du secteur des Administrations pubZi
ques 

Le decoupage de l'economie en unites institution
nelles regroupees en secteurs selon leur comporte
ment economique n'a ete qu'indirectement aborde 
jusqu'ici dans ce chapitre. L'insertion de la fonc
tion recherche dans les depenses publiques et !'uti
lisation des donnees fournies a ce sujet par les 
statistiques etablies selon les normes de l'OCDE 
requierent que l'on s'y penche quelque peu. 

Le Manuel de l'OCDE prevoit !'analyse des depen
ses intra-muros de recherche selon la double opti
qne de !'execution et du financement. A cette fin 
l'economie est divisee en secteurs dont les defini
tions, reserve faite sur la creation du secteur de 
l'Enseignement superieur, correspondent a celle 
flu Systeme Normalise de 1958 (2). 

En fait l'examen des structures et de !'organisa
tion de la recherche auquel on a procede dans la 
premiere partie de ce rapport demontre que !'in
terpretation de ces definitions a ete faite de fa~on 
tres liberale par les pays de la Communaute qui 
ont participe a l'enqu~te de l'OCDE, de m~me 
d'ailleurs que par les autres pays. n n'est sans 

(1) Cette technique est en usage en France, en Belgique et aux Pays-Bas dans des conditions qui different d'un pays 
a !'autre. 

(1) Voir chapitre II, c, 1. 
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doute pas excessif d'affirmer que les differents 
decoupages des tableaux de l' ASI, dont les ele
ments principaux sont repris dans les matrices 
en annexe, rendent les comparaisons par secteurs 
difficiles, sinon impossibles d'un pays a l'au
tre (1). 

En matiere de financement public, il est pourtant 
important de disposer d'une sectorisation des ope-

. rations homogene et reposant sur des definitions 
et des concepts precis et respectes, si l'on veut se 
livrer a des analyses plus fines qui soient signifi
catives. 

C'est pourquoi, compte tenu du remphtcement pro
chain du Systeme Normalise par un schema inter
national beaucoup plus elabore, dont le SEC 
constitue des a present le developpement commu
nautaire, il est propose d'appliqner purement et 
simplement le decoupage sectori~l decrit dans le 
Systeme Europeen de Oomptabilite (par. ~1~ a 
~53) auw inventaires de la recherche efjectues 
dans les Siw pays et de prevoir, pour les besoins 
de ceux-ci, la constitution au sein d u secteur des 
Administrations publiques, d'un secteur autonome 
Enseignement superieur. 

Les comparaisons intra-communautaires des sta
tistiques de la recherche et !'integration de celles
ci ala comptabilite nationale en seraient tres lar
gement facilitees. 

b) Ventilation des operations de financement 

Le l\1anuel de l'OCDE precise que les moyens fi
nanciers exterieurs de la recherche entrent dans 
les unites d'execution par la voie des contrats, des 
transferts et des pr~ts. II a ete signale precedem
ment (2 ) que les Instructions concernant l'enqu~te 
ASI n'avaient pourtant pas formule de recomman
dations sur ce point, de sorte qu'a l'heure actuelle 
aucune analyse detaillee des circuits de finance
ment n'etait encore possible. 

L'utilisation des statistiques de la recherche en 
comptabilite nationale necessite, nota.mment pour 
etablir le tableau des depenses du secteur des Ad· 
ministrations publiques, une ventilation du finan
cement par secteurs destinataires ou seraient dis
tingues achats de services d'une part, transferts 
et prHs d'autre part. Dans ces derJtiers flux, il 
serait 6galement tres utile de connanre la repar
tition des montants verses par les Administrations 
publiques aux autres secteUI-s en ·Subventions 
d'exploitation, autres transferts courants, trans
ferts en capital, transferts courants et en capital 
au reste du monde, operations financieres. 

Ces elements suppiementaires que plusieurs pays 
de la Communaute sont actuellement en mesure 
de calculer de fa~on satisfaisante, augmenteraient 
considerablement l'inter~t de la statistique de la 
recherche et rendraient en m~me temps plus com
mode son insertion dans la comptabilite nationale. 

(1) Par rapport a.ux definitions de l'OCDE, deux pays (l'Allema.gne et les Pa.ys-Ba.s) ont delimite le secteur de l'Etat 
de f'a.9on tree restrictive, tandis que les trois autres (l'Ita.lie, Ia. France et Ia. Belgique) ont donne aux Administrations 
publiquee un contenu pa.rfois trop large. 

(I) Voir cha.pitre II, E, 1. 
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OONOLUSION 

Nous avons craint en entamant la redaction de ce 
rapport que les etudes de syntMse sur les struc
tures de la recherche, qui nous avaient ete deman
dees par plusieurs services de la Commission, 
cadrent mal avec l'objectif que s'etait par ailleurs 
fixe !'Office statistique des Communautes euro
peennes d'integrer les donnees des recensements de 
la recherche dans le Systeme Europeen de Compta
bilite. 

Cette apprehension s'est dissipee au fur et a me
sure que nous penetrions dans le vif du sujet et il 
nous est apparu, au terme de ce double travail, que 
les connaissances acquises sur !'organisation et les 
problemes generaux de la recherche dans chacun 
des pays de la Communaute constituaient sans 
doute la meilleure preparation a la mise au point 
et a !'utilisation d'une methodologie concernant 
une matiere au total assez neuve, mais promise 
a un bel avenir statistique. L'experience nous a 
aussi montre, en depit des appreciations contraires 
emises par certains il y a quelques mois, que la 
confrontation des statistiques de la recherche et 
du cadre elargi des nouvelles comptabilites natio
nales pouvait ~tre tres profitable, non seulement 
aux comptables nationaux et aux statisticiens de 
la recherche, mais egalement aux utilisateurs sans 
cesse plus nombreux des series elaborees et pu
bliees dans chacun de ces domaines. 

Les problemes a considerer dans cette confronta
tion ne paraissent ni fastidieux ni insurmontables, 
mais il importe de les aborder avec circonspection 
et sans forcer !'allure. Le present rapport n'a pas 
!'ambition de les avoir tous cernes et moins encore 
de les a voir resolus; il s'est voulu avant tout in
troductif et experimental parce que les nouveaux 
systemes de comptabilite nationale n'ont pas ete 
totalement eprouves et que les recensements de la 
recherche sont loin encore d'avoir couvert tout le 
domaine qui leur revient. 

II nous a done paru raisonnable dans cette pre
miere etape de limiter les objectifs, d'une part 
aux problemes generaux de concepts, de defini
tions et d'adaptation des flux et d'autre part, a 
!'integration des activites de recherche aux proces
sus de production et d'utilisation des produits, 
ainsi qu'a !'analyse fonctionnelle des depenses pu
bliques. II a ete possible ainsi de reperer quelques 
problemes pour lesquels des solutions sont presen
tees dans ce rapport mais dont il reste a mesurer 
toutes les implications a la lumiere des besoins et 
des disponibilites. 

Les propositions formulees pour le traitement des 
operations de recherche et de developpement dans 
les processus de production, d'emploi et de finan
cement decrits par la comptabilite nationale de
vraient normalement permettre de degager des 
coefficients scientifiques globaux et par branches 
qui ne soient plus entaches du caractere vicieux 
ou equivoque qu'avait par exemple le rapport sur 
la depense de recherche au produit national ou a 
la valeur ajoutee par sous-secteurs ou par bran
ches. De m~me, les evaluations qui se feraient de
sormais de la repartition par secteurs institution
nels de la recherche executee, de son financement 
par les Administrations publiques et de la part 
reservee a la recherche dans les depenses publi
ques pourraient s'effectuer a des niveaux de com
paraison plus corrects (1). 

Nous sommes aussi tres conscients de la portee 
encore limitee de ce premier apport de Ia compta
bilite nationale a !'analyse economique des rela
tions recherche-production qui est a Ia base de 
toute politique scientifique coherente. AURsi, peut
on des a present envisager dans Ia per-spective 
d'une etape ulterieure, de raffiner les comparai
sons en procedant par exemple a la decontraction 
des branches utilisatrices de recherche et a des 
ventilations supplementaires de Ia recherche uti-

(
1

) ll faut noter toutefois que si des comparaisons et des ratios meilleurs peuvent ~tre envisages dans le cadre territo
rial de la Communaute europeenne, ceux-ci doivent egalement pouvoir ~tre etablis sur une base geographique plus 
etendue. A cet egard, il importe de suivre attentivement les travaux que viennent d'entreprendre les Nations-Unies 
sur Ia comptabilisation des activites de recherche dans le cadre du SCN revise. 
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lisee (i). On pourrait aussi proceder a une analyse 
plus detaillee (par domaines de recherche par 
exemple) des depenses publiques consacrees a la 
recherche. 

Ces developpements ne pourront toutefois ~tre 

abordes que lorsque les concepts generaux de la 
statistique de la recherche auront pu ~tre accordes 
avec ceux des comptabilites nationales et interna
tionales et lorsqu'un programme precis d'investi
gations supplementaires aura ete etabli pour les 
inventaires scientifiques nationaux. C'est pour-

quoi en terminant ce rapport, il nous parait op
portun d'emettre le souhait qu'une vaste confron
tation soit organisee prochainement par !'Office 
statistique entre les statisticiens de la recherche, 
les comptables nationaux et des responsables de la 
politique scientifique des six pays de la Commu
naute. Cette reunion pourrait inaugurer une fruc
tueuse collaboration entre des hommes dont la 
m~me fonction consiste apres tout a inforDler 1es 
autres de ce qu'ils font et de ce qu'ils peuvent 
fa ire. 

Bruxelles, janvier 1968. 

(1) On pourra.it considerer pa.r exernple la. recherche repa.rtie pa.r types, pa.r produits et pa.r disciplines. La. ventilation 
par disciplines est pa.rticulierernent interessante pour la. politique scientifique d'une nation, en ce sens qu'elle peut 
aider il. e:lfectuer des choix judicieux non seulernent a.u mvea.u de la. production (aide a.u developpernent) :mais a.ussi 
8. celui des infrastructures de la. recherche (programrna.tion de l'enseign~ent). 
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A.NNEXE 

FINANCEMENT ET EXECUTION DE LA DmR-D 

FRANCE 

Annee 1963 Millions de Ffr 

EI~tlon .j. Enselgnement 
Etat au~eur Entreprlsea ISBL Total 

ftnancement 
Flnancement -+ 

(y.o. C.N.B.S.) 

Etat 2 162 813 1 036 16 4 027 
Enseignement superieur (y compris CNRS) - 24 - - 24 
Entreprises 24 5 2 160 - 2 189 
ISBL 1 - - 18 19 
Etranger 81 2 104 - 187 

Total execution 2 268 844 3 300 34 6 446 

-- - - - ------ -- - - ---

DIBR-D 
----= 1,63 

Pm 

ALLEMAGNE 

Annee 1964 Millions DM 

Exllcution .j. 
Etat Enselgnement Entreprlees ISBL Total 

au~rleur ftnanoement 
Flnancement -+ 

Etat 199 1 073 532 551 2 355 
Enseignement superieur - - - - -
Entreprises - 30 3 245 11 3 286 
ISBL - 23 - 47 70 
Etranger - - 12 22 34 

Total execution 199 1126 3 789 631 5 745 

--------- --

·DIBR-D 
----= 1,39 

Pm 
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ITALIE 
Annee 1963 Millions de Lit 

Execution .j, 
Etat Enselgnement Entreprises ISBL Total 

superieur ftnancement 
Flnancement --+ 

Eta.t 40 006 19 126 1 003 \ 60 135 
Enseignement superieur 29 6 423 6 6 458 
Entreprises 1136 459 ll1 784 

\ 
113 379 

ISBL 
Etra.nger 436 344 977 1 757 

Total execution 41 607 26 352 113 770 ><I 181 729 

--- ------------- -------- -

DIBR-D 
--- = 0,60 

PIB 

PAYS-BAS 
Annee 1964 Millions de Fl. 

Execntlon .j, 
Etat Enselgnement Entreprlses ISBL Total 

superieur ftnancement 
Flnancement-+ 

I 

Eta.t 31,7 242,4 7,3 196,1 477,5 
Enseignement superieur - - - - -
Entreprises 0,1 1,0 618,9 31,0 651,0 
ISBL 1,2 2,4 28,6 2,8 35,0 
Etra.nger 0,1 0,2 9,5 22,7 32,5 

Total execution 33,1 246,0 664,3 252,6 1 196,0 

DIBR-D 
---- = 1,95 

PIB 

BELGIQUE 
Annee 1963 Millions de Fb 

Execution .j, 
Etat Enselgnemeut Entreprlses ISBL Total 

superieur ftnancement 
Flnancement -+ 

Eta.t 572 1 229 227 27 2 055 
Enseignement superieur 1 31 - - 32 
Entreprises 42 52 4 383 5 4 482 
ISBL 1 6 - 27 34 
Etra.nger 52 43 113 31 239 

Total execution 668 1 361 4 723 90 6 842 

-----

DIBR-D 
---=0,99 

PIB 
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VER0FFENTLICHUNGEN DES 
STATISTISCHEN AMTES DER 
EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 

TITEL 

PERIODISCHE VER0FFENTLICHUNGEN 

Allgemelnes Statistisches Bulletin 
(violett) 

deutsch I franzosisch I italienisch I nieder
liindisch I englisch 
11 Hefte jlihrlich 

Studien und Erhebungen 
6 Hefte jlihrlich 

Statistische Grundzahlen 
deutsch, franz6sisch, itallenlsch, nieder
liindisch, englisch 
Ausgabe 1967 

AuBenhandel: Monatsstatlstlk (rot) 
deutsch /. franzosisch 
11 Hefte jlihrlich 

AuBenhandel: Analytlsche Obenlchten 
(Nimexe) (rot) 

vierteljlhrlich 
deutsch I (ranzosisch 
Band A - Landwirtschaftliche 

Erzeugnisse 
Band B - Mineralische Steffe 
Band C - Chemische Erzeugnisse 
Band D - Kunststoffe, Leder, .. . 
Band E - Holz, Papier, Kork, .. . 

Band F - Spinnstoffe, Schuhe 

Band G - Steine, Gips, Keramik, Glu 
Band H - Eisen und Stahl 
Band I -Andere unedle Metalle 

Band I - Maschinen, Apparate 
Band K - Beforderungsmittel 
Band L - Prlizisionsinstrumente, 

Optik, ... 
Die 12 Bllnde zu je 4 Heften 

AuBenhandel: Einheitllches Linderver
zeichnis (rot) 

deutsch I franz6sisch I italienisch I nieder
liindisch I englisch 
jlihrlich 

AuBenhandel: EGKS-Erzeugnlsse (rot) 
deutsch I frariz6sisch I italienisch I nieder
liindisch 
jlhrlich 
bisher erschienen: 1955-1966 

Obeneeische Assoziierte: AuBenhan
delsstatistik (olivgriln) 

deutsch I franz6sisch 
11 Hefte jlihrlich 

Oberseeische Assozllerte: Allgemeines 
Statlstisches Jahrbuch (olivgriln) 

deutsch I franz6sisch I italienisch I nieder
liindisch I englisch 
erscheint aile 2 Jahre 

Obeneeische Assoziierte: Memento 
(olivgriln) 
deutsch I franzasisch 
erscheint aile 2 Jahre 

PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE DI!S 
COMMUNAUT~S EUROPI!!ENNES 

TITRE 

PUBLICATIONS P~RIODIQUES 

Bulletin general de statlstiques (violet) 
allemand I fra"'ais I italien I neerlandais I 
anglais 
11 numeros par an 

~tudes et enquetes statlstlques 
6 numeros par an 

Statistlques de base 
allemand, fra"'ais, ltal/en, neerlandais, 
anglals 
old ition 1967 

Commerce exterieur: Statlstlque men-
suelle (rouge) 

allemand I fra"'ais 
11 numeros par an 

Commerce exterleur: Tableaux ana
lytlques (Nimexe) (rouge) 

publication trimestrielle 
allemand I fra"'ais 
Volume A - Produits agricoles 
Volume 8 - Produits mineraux 
Volume C - Produits chimiques 
VolumeD- Matieresplastiques,cuir, ... 
Volume E -Bois, papier, liege, ... 
Volume F - Matieres textiles, 

chaussures 

Volume G - Pierres, plitre, cllramlque, 
verre 

Volume H - Fonte, fer et acier 
Volume I - Autres metaux communs 

Volume I - Machines, appareils 
Volume K - Materiel de transport 
Volume L - Instruments de prllcision, 

optique, •.. 
les 12 volumes il. 4 fascicules chacun 

Commerce exterieur: Code geogra
phique commun (rouge) 

allemand I fra"'ais I italien I neerlandais I 
ang/ais 

1968 
Preis Prix 
Einzelnummer par numero 

Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 

Price per Issue 
Prezzo ogni Prijs 

Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-

numero per nummer mento annuo abonnement 

DM I Ffr 1 Lit. 1 Fl 1--;-1 DM I Ffr 1 Lit. 1 Fl I Fb 

I I I I I I I I I I 

I "·-1 5·-1 620 1 3,60 1 50 l-4-4,-155,-16 880 140,25 I 550 

1 8,-11o.- 11 250 I 7.25 1 100 132,-140,-j5 ooo j29,- I 400 

I 4·-1 5·-1 620 I 3,60 I 50 I - I - I - I - I -

1 4.-1 5,-1 620 I 3,60 I 50 I 40,- I 50,- I 6 250 I 36,so I 500 

12,- 15,- 1 870 11,- 1SO 40,- SO,- 6 250 36.SO I soo 
6,- 7,50 930 5,40 75 20,- 25,- 3120 18,- 250 

12,- 15,- 1 870 11,- 150 40,- 50,- 6 250 

ll:~l 
500 

10,- 12,50 1 560 9,- 125 32,- 40,- s 000 400 
8,- 10,- 1 250 7,25 100 24,- 30,- 3 750 22,- 300 

12,- 15,- 1 870 11,- 1SO 40,- SO,- 6250 36,SO soo 

8,- 10,- 1 250 7,25 100 24,- 30,- 3 7SO 22,- 300 
10,- 12,SO 1S60 9,- 12S 32,- 40,- s 000 29,- 400 
10,- 12,50 1 560 9,- 125 32,- 40,- s 000 29,- 400 

12,- 15,- 1 870 11,- 150 40,- SO,- 6250 36,50 500 
6,- 7,SO 930 5,40 7S 20,- 25,- 3120 18,- 250 

10,- 12,50 1 560 9,- 125 32,- 40,- 5 000 29,- 400 

- - - - - 360,- 4SO,- 56 250 325,- " soo 

publication annuelle 1 4,-1 5,-1 620 1 3,60 50• -

Commerce exterieur: Produits CECA 
(rouge) 

allemand I fra"'ais I italien 1 neerlandals 
publication annuelle 
dejl parus: 1955 l1966 116,- 120.-12 500 114,50 I 200 • -

Associes d'outre-mer: Statlstique du 
commerce exterieur (vert olive) 

allemand I fran,ais 
11 numeros par an 1 6,-1 7,SO 1 930 j 5,40 

Associes d'outre-mer: Annualre de 
statlstiques generales (vert olive) 

allemand 1 fran,ais I italien 1 neerlandais 1 
anglais 

7S I 56,- I 70,- I 8 750 I so,- I 700 

·publication bl-annuelle 110,-112,50 11 500 I 9,-1 125 • -

Assocles d'outre-mer: Memento 
(vert olive) 

allemand I (ran,ais 
publication bi-annuelle 4,-1 S,- 620 I 3,60 so 



PUBBLICAZION I 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COM UN ITA. EUROPEE 

TITOLO 

PUBBLICAZIONI PERIODICHE 

Bollettlno generale di statlstlche (viola) 
tedesco I francese I Italiano I olandese I Inglese 
11 numeri all'anno 

Studl ed lndaglnl statlstlche 
6 numeri all'anno 

Statlstlche generali 
tedesco, francese, Italiano, o/andese, Inglese 
edizione 1967 

Commerclo estero: Statlstlca menslle (rosso) 
tedesco I francese 
11 numeri all'anno 

Commerclo estero: Tavole analltiche (Nimexe) 
(rosso) 

pubblicazione trimestrale 
tedesco / francese 
Volume A - prodotti agricoli 
Volume 8 - prodotti minerali 
Volume C - prodotti chimici 
Volume D - materie plastiche, cuoio, ... 
Volume E - legno, carta, sughero, ... 

Volume F - materia tassili, calzature 

Volume G - pietre, gesso, ceramica, vetro 
Volume H - ghisa, ferro e acciaio 
Volume I - altri metalli comuni 

Volume I - macchine ed apparecchi 
Volume K - materiale da trasporto 

Volume L - strumenti di precisione, ottica, ..• 
i 12 volumi, di .of fascicoli ciascuno 

Commercio estero: Codlce geo1raflco comune 
(rosso) 

tedesco I francese I Italiano I o/andese f Inglese 
pubblicazione annuale 

Commercio estero: Prodottl CECA (rosso) 
tedesco I francese I Italiano I olandese 
pubblicazione annuale 
gil pubblicati gli annl1955-1966 

Assoclatl d'oltremare: Statlstlca del commerclo 
estero (verde oliva) 

tedesco I francese 
11 numeri all'anno 

Associatl d'oltremare: Annuario dl statistlche 
1enerall (verde oliva) 

tedesco I francese I Italiano I olandese /Inglese 
pubbllcazione biennale 

Assoclatl d'oltremare: Memento (verde oliva) 
tedesco I francese 
pubblicazione biennale 

UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 

TITEL 

PERIODIEKE UITGAVEN 

Algemeen Statistlsch Bulletin (paars) 
Dults I Frans / ltaliaans / Nederlands / Engels 
11 nummers per iaar 

Statistlsche Studies en Enquites 
6 nummers per jaar 

Basisstatlstleken 
Duits, Frans, ltaliaans, Nederlands, Engels 
Uitgave 1967 

Buitenlandse Handel: Maandstatistiek (rood) 
Dults / Frans 
11 nummers per jaar 

Bultenlandse Handel: Analytische Tabellen 
(Nimexe) (rood) 

driemaandelijks 
Dults I Frans 
Deel A - landbouwprodukten 
Deel 8 - minerale produkten 
Deel C - chemische produkten 
Deel D - plastische stoffen, Ieder, ... 
Deal E - hout, papier, kurk, ... 

Deal F - textielstoffen, schoeisel 

Deel G -steen, gips, keramiek, glas 
Deel H - gietijzer, ijzer en staal 
Deel I - onedele metalen 

Deel I - machines en toestellen 
Deal K - vervoermaterieel 
Deal L - precisie-instrumenten, optische toe

stellen, ... 
12 delen van .of afleveringen, elk 

Buitenlandse Handel: Gemeenschappelijke Lan
denlljst (rood) 

Duits f Frans I ltaliaans I Nederlands I Engels 
jaarlijks 

Buitenlandse Handel: Produkten EGKS (rood) 
Dults I Frans / ltaliaans I Nederlands 
jaarlijks 
tot dusver verschenen: 1955-1966 

Overzeese Geassocieerden: Statlstiek van de 
Bultenlandse Handel (olijfgroen) 

Dults I Frans 
11 nummers per jaar 

Overzeese Geassocleerden: Jaarboek Al1emene 
Statlstiek (olijfgroen) 

Dults I Frans / ltaliaans / Neder/ands / Engels 
tweejarig 

Overzeese Geassocleerden: Memento (olijfgroen) 
Dults I Frans 
tweejarig 

PUBLICATIONS 
OF THE STATISTICAL OFFICE OF THE 
EUROPEAN COMMUNITIES 

TITLE 

PERIODICAL PUBLICATIONS 

General Statistical Bulletin (purple) 
German I French /Italian I Dutch I English 
11 issues per year 

Statistical Studies and Surveys 
6 issues per year 

Basic Statistics 
German, French, Italian, Dutch, English 
1967 issue 

Forel1n Trade: Monthly Statistics (red) 
German I French 
11 issues per year 

Forel1n Trade: Analytical Tables (Nimexe) (red) 
quarterly 

German I French 
Volume A -Agricultural products 
Volume 8 - Mineral products 
Volume C - Chemical products 
Volume D - Plastic materials, leather, ... 
Volume E -Wood, paper, cork, ... 

Volume F -Textiles, footwear 
Volume G -Articles of stone, of plaster, 

ceramic products, glass and glass
ware 

Volume H - Iron and steel and articles thereof 
Volume I - Base metals 
Volume I - Machinery and mechanical appli-

ances 
Volume K -Transport equipment 

Volume L - Precision instruments, optics, ... 
12 volumes of .of booklets each 

Forei1n Trade: Standard Country Clanlflcatlon 
(red) 

German I French /Italian I Dutch I English 
yearly 

Forel1n Trade: ECSC products (red) 
uerman I French /Italian / Dutch 
yearly 
previously published: 1955-1966 

Overseas Associates: Foreign Trade Statistics 
(olive-green) 

German / French 
11 issues per year 

Overseas Associates: Yearbook of General 
Statistics (olive-green) 

German I French /Italian / Dutch / English 
biannual 

Overseas Associates: Memento (olive-green) 
German / French 
biannual 



VER0FFENTLICHUNGEN DES 
STATISTISCHEN AMTES DER 
EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 

TITEL 

PERIODISCHE VER0FFENTLICHUNGEN 

Ener•ieetatl1tlk (rublnfarben) 
deutsch I franz6sisch I ita/ienlsch I nleder-
lilndisch 
vleruljllhrlich 
Jahrbuch (im Abonnement einceschl.) 

lndu1triutatl•tlk (blau) 
deutsch I franz6slsch I ita/ienlsch I nieder-
lilndisch 
vleneljlhrlich 
Jahrbuch (im AbonnemeM einceschl.) 

Ellen und Stahl (blau) 
deutsch I franz6sisch llta/ienlsch I nleder-
lifnd/sch 
zwelmonatlich 
Jahrbuch 196-4, 1966 

Sozlal1tatlatlk 
erschein' je1:Zt In dar Reihe ,.Studlen 
und Erhebun••n" 

A•rantatlltlk (crOn) 
deutsch I franz6slsch 
8-10 Hake jlhrlich 

EINZELVEROFFENTLICHUNGEN 

Sozlal1tatl1tlk: Sonderrelhe Wlrt1chalt1-
rechnunpn (celb) 

deutsch I franz6slsch und ltallenlsch I nle-
derlifnd/sch 
7 Hefte, bestehend aus jeweils elnem 
Text- und einem Tabellentell 
Elnzelnummer 
Gesamtauscabe 

International• Warenverzelchnls fUr 
den AuBenhandel (CST) 

deutsch, franz6sisch, lta/ienlsch, nieder-
lifndisch 

Syatematl1chee Verzelchnl• der lndu-
1trlen In den Europll1chen Gemeln-
1chaften (NICE) - Auscabe 1968 

deutsch I (ranzlisisch und ita/ienlsch I nie-
derlilndlsch 

Elnheltllchft GOterverzelchnl1 fOr die 
Verkehnstatlstlk (NST) - Auscabe 1968 

deutsch, franz6sisch, itallenlsch, nleder-
lilnd/sch 

Nomenklatur dH Handels (NCE) 
deutsch I franz6sisch I itDilenisch I nieder-
/ilnd/sch 

Harmonl1lerte Nomenklatur fOr die 
AuBenhandelsstatlstlken dar EWG-Lin-
dar (NIMEXE) 

deutsch, franzlillsch, itallen/sch, n/eder-
lilnd/sch 

PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE DI!S 
COMMUNAUTj!S EUROP!ENNES 1968 

Preis Prix 
Einzelnummer par num6ro 

Preis jahres- Prix abonne-
abonnemen' men' annual 

TITRE 

Price per luue 
Prezzo ocni Prljs 
numero per nummer 

Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prlja I..,. 
men~ annuo abonnemen' 

DM I Ffr r~~. I Fl I Fb DM IFfr ILl'- I Fl I Fb 

PUBLICATIONS P~RIODIQUES 

Statl1tiquu de l'c\ner•l• (rubis) 
allemand I fra"'a/s I ltD/len nhlrlandais 
publication trimestrlelle I 8,-,10,-11 250 I 7,25, 100 136.-1 .. 5·-15 620 132,50 1 450 
annuaire (comprls dans l'abonnement) 10,- 12,50 1 560 9,- 125 - - - - -

Statl1tlquee Industrial!• ~bleu) 
allemand I fra"'als I Ita len I n6erlanda/s 
publication trlmestrielle I 6,-, 7,SO I 930 I 5,40 I 75,2-4,-130,-13 750 122·-1 300 
annuaire (compris dens l'abonnement) 10;- 12,50 1 560 9,- 125 - - - - -

Sidc\rur•l• Jbleu) 
alleman I fra"'als I ltD/len I n6erlandals 
publication blmesulelle I 6.-

1 
1,so I 930 I 5,40 I 7s 13o,-137,50 I" 680 121,30 1 375 

annuaire 196-4, 1966 10,- 12,50 1 560 9,- 125 - - - - -
Statl1tlquu 1oclalu 

repriSes dan• Ia nrle j!tud• et en-
qulte11tatl1dqu81 

Statlltlque a•rlcole (ven) 
allemand I fran,ais 
8-10 num6ros par an I 6,-1 1,so I 930 I s,40 I 1s I 36,- I 45,- I s 620 I 32,so I 450 

PUBLICATIONS NON P~RIODIQUES 

Statl•tlque• •oclalee: S6rle 1pc\dale 
u Bud8etl famlllaux » (jaune) 

allemand I fra"'ais et it<JIIen I nhlrlandals 
7 num6ros, comprenant chacun un 
expos6 et des tableaux 
par num6ro 116,-120,-12 500 114,50 I 200 I - I - I - I - I -s6rie complhe 96,- 120,- 15000 87,50 1 200 - - - - -

Cla1slflcatlon 1tatistlque et tarlfalre pour 
le commerce International (CST) 

allemand, fra"'ais, ita/ien, n6erlandais I 4,-1 5,-1 6201 3,60 I so. - I - I - I - I -
Nomenclature des lndu1trlft c\tabli• 
dan• IH Communautu europ6enne1 
(NICE)- 6dition 1968 

allemand I fran,ais et /tal/en I n6er/andals I 4,-1 5,-1 620 I 3,60 I so. - I - I - I - I -
Nomenclature unlforme de marchan-
di•• pour lee 1tatl1tiqu81 de transport 
(NST)- 6dition 1968 

allemand, fra"'ais, Italian, n6er/andals 1 4,-1 5,-1 620 I 3,60 I 50 I - I - I - I - I -
Nomenclature du commerce (NCE) 

allemand I fran,als I ltalien I n6erlandals I 4,-1 s.-1 620 I 3,60 I so. - I - I - I - I -
Nomenclature harmonl16e pour I•• 
atatlstlquH du commerce ext6rleur d• 
paya de Ia CEE (NIMEXE) 

allemand, fra"'als, lralien, n6erlandals I60,-I73,SO 19 370 154,50 I 7SOI - I - I - I - I -



PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COM UNIT~ EUROPEE 

TITOLO 

PUBBLICAZIONI PERIODICHE 

Statiatiche dell'enercfa (rubino) 
teduco I francese I Italiano I o/andue 
pubbllcszlone trimestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 

Stadatlche dell'induatria (blu) 
tedesco I (rancese /Italiano I olandese 
pubblicszlone trimutrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 

Slderu,..la (blu) 
tedesco I francese /Italiano I o/andese 
pubbllcazlone bimestrale 
annuarlo 1964, 1966 

Stadatlche aoclali 
incorporate nella serie Studl ed lndqinl 
1tadatlche 

Stadltica qrarla (verde) 
tedesco I (rancese 
B-10 numerl all'anno 

PUBBLICAZIONI NON PERIODICHE 

Statletlche aoclall: Serle epeclale « Bllancl 
famlllarl » (giallo) 

tedesco I (rancese e ifllllano I olandese 
7 numeri, comprendentl ciucuno un testo e 
delle tabella 
ocni numero 
aerie complete 

CI ... Hicazlone etadedca e tarltrarla per II com
merdo lnternulonale (CST} 

tedesco, francese, lfllllano, olandese 

Cl•elflculone delle Industria nolle Comunltl 
Europee (NICE)- edlzlone1968 

tedesco I (rancese e lfllllano I olandue 

Nomenclatura uniform• delle morel per Ia 
atadltica del traaportl (NST) - Edlzlone 1968 

tedesco, francese, Italiano, olandwe 

Nomenclatura del Commerdo (NCE) 
tedeaco I francese /lfllllano I olandese 

Nomenclatura armonl:uata per le etatletlche 
del commerclo estero del peMI della CEE 
(NIMIXE) 

tedesco, franceae,ltaliano, olandese 

UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 

TITEL 

PERIODIEKE UITGAVEN 

Ene,..ieetatistiek (robijn) 
Duits I Frans I lfllliaans I Nederlands 
driemaandelijks 
jaarboek (inbecrepen in het abonnement) 

lndustrleatatlstiek (blauw) 
Duits I Frans I lfllliaans I Nederlands 
driemaandelijka 
jaarboek (inbecrepen in het abonnement) 

IJzer en Staal (blauw) 
Dults I Frans I Ita/loans I Nederland• 
tweemaandelijks 
jaarboek 1964, 1966 

Sociale Statlstlek 
verschijnt nu in de reeks Statletleche Studies 
en Enqultes 

Landbouwstatlstiek (croen) 
Duits I Frans 
8-10 nummers per jaar 

NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 

Sociale Statistlek: bijzondere reeks ,.Budaet
onderzoek" (ceel) 

Duits I Frans en lfllliaans I Nederland• 
7 nummers met elk een teksqedeelte en een 
tabellengedeelte 
per nummer 
gehele reeks 

Cl ... lflcade voor Statlstlek en Tarlef van de 
lnternadonale Handel (CST) 

Dults I Frans I lfllliaans I Nederlands 

Syatematlsche lndellna der lndu1trletakken In 
de Europese Gemeenschappen (NICE) - Uit
pve1968 

Dults I Frans en lfllllaans I Nederlands 

Eenvormiae Goeclerennomenclatuur voor de 
Vervoerstadetleken (NST)- Ultpve 1968 

Dults, Frans, Ita/loans, Neder/ands 

Nomenclatuur van de Handel (NCE) 
Dults I Frans I ltDiiaans I Nederlands 

Geharmonlseerde Nomenclatuur voor de Sta. 
tlsdeken van de Bultenlandee Handel van de 
Lld-5taten van de EEG (NIMEXE) 

Duits, Frans, ltDilaans, Nederlands 

PUBLICATIONS 
OF THE STATISTICAL OFFICE OF THE 
EUROPEAN COMMUNITIES 

TITLE 

PERIODICAL PUBLICA nONS 

Eneray Stadstlcs (ruby) 
German I French I lflllian I Dutch 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 

Industrial Statistics (blue) 
German I French I /flllian I Dutch 
quarterly 
Yearbook (included In the subscription) 

Iron and Steel (blue) 
German I French /ltD/ian I Dutch 
bimonthly 
Yearbook 1964, 1966 

Social Statistics 
Included in the ,.Statistical Studies and 
Surveya" series 

Aarlcultural Statistics (sreen) 
German I french 
B-10 issuu yearly 

NON PERIODICAL PUBLICATIONS 

Social Statistics: Special Series of Economic 
Accounts (yellow) 

German I French and lflllian I Dutch 
7 issues, each containins text and tabla 
per Issue 
wholeserlu 

Statistical and Tariff Claalflcatlon for Inter
national Trade (CST) 

German, french, ltD/ian, Dutch 

Nomenclature of the Industries In the European 
Communities (NICE) -1968 issue 

German I French and /fllllan I Dutch 

Standard Goode Nomenclature for Tratlsport 
Statistics (NST) -19681uue 

German, French, lfll/lan, Dutch 

External Trade Nomenclature (NCE) 
German I French /lflll/an I Dutch 

Harmonized Nomenclature for the Forelan 
Trade Statistics ofthe EEC-Countrlea (NIMEXE) 

German, French, lfll/lan, Dutch 



Diese Veroffentlichung kann zum Einzelpreis von OM 8,- oder zum jahresabonnementspreis von 
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