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R,ésumé 
On considère fiéquemment des tableaux  donnant  pour un ensem- 

ble de plusieurs variables régionalisées la série chronologique de leurs 
valeurs. Il est  souhaitable  de figurer sur des cartes  de synthèse d'une 
part le niveau absolu des variables, apparaissant très différent selon 
les  régions, et les tendances chronologiques qui peuvent révéler une 
similitude entre  des régions différent grandement  quant au niveau. La 
synthèse de ces divers aspects  peut  être  faite  sur un petit 'nombre  de 
cartes construites  en  allant  du simple au complexe. 
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Introduction : l’application 

L’application retenue porte  sur  la variation du  prix des terres agricoles en 
France, par département de 1972 à 1989. A partir d’un tableau donnant les 
prix des terres agricoles : terres labourables et prairies permanentes de 1972 à 
1989  (cf annexe 1) par département et grâce à des programmes de consultation, 
d’analyse de données et de cartographie  automatique, on a voulu montrer les 
oppositions existant  entre le niveau absolu des variables - les prix en l’occurrence 
- des deux  ca6gories de terres  apparaissant très différent selon les  régions et les 
tendances chronologiques qui peuvent révéler une  similitude  entre des régions  dif- 
férant  grandement  quant au niveau de ces prix ; la synthèse  de ces divers aspects 
pouvant  être réalisée sur  trois  types  de  cartes, en  allant  du simple au complexe. 

Notons que le prix des terres libres à la vente a diminué depuis 1978 en  francs 
constants de 44% en moyenne, alors qu’il avait  triplé  de 1950 à 1978.  D’après 
l’Atlas de la France rurale, le prix des terres agricoles est en France étroitement 
lié à la prospéritk de l’agriculture s’élevant lors des périodes de croissance de la 
production (ou de la productivité ou du revenu) et tendant à la baisse en période 
de crise (cf. planche intitulée “Le prix des terres et fermages”). 

Les prix consignés dans le tableau  de données sont des prix à l’hectare, publiés 
annuellement par  département (Ministère de l’Agriculture (SCEES)). 

Le tableau  de base de données croise les 95 départements  français avec les deux 
séries chronologiques comportant 18 valeurs (95 x (2 x 18)). 

En fait,  Paris (75) et les départements  de la petite couronne (92, 93,  94)  ne 
comportant pas d’information ou seulement des informations lacunaires, ces quatre 
départements ne participent  pas à l’analyse et sont traités en éléments supplémen- 
taires. Les prix  qui y sont  pratiqués  sont  parmi les plus élevés. 

Pour représenter cartographiquement la synthèse des  rapports  existant  entre 
le niveau des prix et leurs variations temporelles, on a procédé en 3 étapes : 

0 la première consiste à différencier régionalement les prix des terres labourables 
puis des prairies en 1989 - cartographie  d’analyse ; 

0 la seconde, à figurer conjointement les prix moyens des deux sortes de terres, 
en fin et  en début de période, ce qui  permet de comparer leur répartition - 
cartographie  complexe. 

la troisième, à représenter le  profil de  la variation des prix  de 1972 à 1989 par 
région, en faisant  apparaître les tendances  caractérisant les deux variables 
dans leur dvolution diachronique, de  là,  la mise en évidence d’ensembles 
géographiques cohérents - cartographie  de  synthèse. 

1 Valeur des terres agricoles en 1989 
D’après l’examen des données &érentes à la variable L89 puis P89 (respective- 

ment  prix des terres  labourables et des prairies en 1989), le programme “zrang” 
permet à partir des tableaux et histogrammes (cf. Fig. 1 et 2)’ que l’option “D” 
affiche, de découper en 10  classes chaque série de variable et  de déterminer ainsi 
10 paliers de prix. 

Cette  option  pour chaque variable permet  de créer : 

242 



1. un tableau ordonné des valeurs de prix (avec affichage des nombres en 
format.flottant avec un exposant : par exemple “1.19(104) ou 1.19e+4” pour 
l’entier II 900). Ce tableau regroupe sur plusieurs colonnes depuis la plus 
petite jusqu’à la plus grande, et  en les répétant, s’il y a lieu, les valeurs prises 
sur l’ensemble des 95 départements  par la variable choisie. L’utilisateur sait 
à quel rang correspond chaque valeur en additionnant les nombres entiers 
écrits en marge gauche et en marge supérieure, par exemple à l’intersection 
de la ligne commençant par le nombre  15 et de la colonne commençant par 
80 se trouve la valeur dont le rang  est 95. 

2. de construire  des  histogrammes en mode  conversationnel. Dans 
chaque colonne de l’histogramme figurent les noms des départements  rentrant 
dans chaque “créneau”. Ici,  leur nombre s’élève à 9. En haut de chacun d’eux 
est inscrit le rang  de la plus  forte valeur qui y est comprise, - information 
essentielle  pour  procéder à un  découpage. 
Tout d’abord, un seul créneau a été demandé, afin de pouvoir y. lire les 
sigles  des départements triés suivant  la  variable  considérée, avec in- 
dication du plus fort  en  haut  de  la dernière colonne à droite : 
Alpes maritimes (5 5.73(104) ou 5 5.73e + 4 ou 57300), ceux qui le sui- 
vent immédiatement après  sont  mentionnés  en dessous de  lui et le reste figure 
sur les colonnes précédentes. 
Le cadrage de l’histogramme s’effectue d’après les rangs des créneaux, ce qui 
permet de déterminer la longueur de la  tête  et de la queue que l’on désire 
éliminer . 
Ainsi après plusieurs essais avons-nous retenu pour la variable L89 (numéro 
35) le rang {a = 5 pour première valeur, éliminant les 4 premières de  tête 
- les 4 déments  supplémentaires, et le  rang ib = 92 pour dernière valeur, 
éliminant les 3 dernières en queue (pour les prairies naturelles P89 (numéro 
36), ia et ib égalent respectivement 5 et 93). 
Le nombre de créneaux fixé à 9, la gamme  de  prix comprend 10 paliers, 
s’étendant de _< 11 900 à > 40 O00 francs  pour L89 et pour P89, elle s’éche- 
lonne de 5 9 7008 > 31 900 francs. 

3. de  croiser la variable  que  l’on vient d’étudier (P89 par exemple) 
avec  la  variable  précédente L89 avec affichage  d’un  plan et d’un 
tableau. 
Le plan ne  diffère guère d’un plan factoriel des correspondances. Il affiche 
les  sigles des individus - départements, avec pour ordonnée la variable que 
l’on vient d’afficher - par exemple les prairies naturelles (P89)  et pour abs- 
cisse la variable précédente : L89.  Le plan, non publié ici, est cadré en se 
bornant  aux individus dont les rangs sont compris dans l’intervalle (ia, ib) 
du dernier histogramme affiché pour chacune des deux variables concernées, 
autrement  dit, tête  et queue écartées comme préjudiciables au bon étalement 
des histogrammes, sont aussi éliminées du plan  pour les mêmes raisons. 
Si le  plan  est d’une lecture  agréable lorsqu’il s’agit de variables continues, on 
a avec des variables discrètes comme dans le cas présent, une accumulation 
de sigles écr&s aux  points, dont les abscisses et ordonnées correspondent 
aux numéros de  modalités : seules  peuvent y étre  décelées  les  combinaisons 
absentes ou rares. 
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On s’est  donc borné à imprimer le tableau usuel de  tri croisé. Les bornes 
des classes du tri  sont celles-là même des créneaux du dernier histogramme 
affiché. Tête et queue éliminées se retrouvent chacune comme  une  classe 
dans le tableau (respectivement en première colonne : les 4 départements 
mis en supplémentaires, et dernière colonne - variable abscisse). 

4. cartographie associée aux histogrammes. On a utilisé le fi- 
chier “Francereg” représentant le fond de  carte schématique des limites 
départementales pour afficher les cartes à l’écran - les départements afférents 
à chaque créneau reçoivent une même trame. La progression croissante des 
grisés jusqu’à l’aplat traduit l’intensité du phénomène. 
A noter en général la  tête précédent l’histogramme, - département  dont le 
rang  est inférieur à ia (75, 92, 93, 94) sont  en blanc et  la queue en noir - 
départements en aplat. 
Dans le cas présent, la surface en  blanc  figurant  sur la surface utile car- 
tographiée correspond à l’emplacement du premier carton  agrandi  qui, lui- 
même, comprend une‘zone vide servant à localiser le second carton emboîté 
dans  ,le premier. C’est précidment  cette zone, regroupant les 4 départe- 
ments mis en supplémentaires, qui est laissée en  blanc, alors qu’en noir sont 
représentés les départements  appartenant au dixième palier caractérisé par 
les valeurs maxima. 

1.1 Valeur des terres labourables (cf. Fig. 3) 
La  carte  construite d’après les histogrammes choisis, tracés par le programme 

%rang”,  montre une France partagée  en trois zones : les tonalités foncées ca- 
ractérisent le Nord et le Bassin Parisien  (prédominance des céréales et &e la bet- 
terave), régions aux  potentialités agronomiques des sols bonnes et aux revenus 
agricoles élevés.  Les tonalités  sombres  dans le sud  du  pays témoignent d’un  cer- 
tain dynamisme du marché foncier, notamment  dans le Sud-Est et les régions de 
montagne,  en liaison avec les activi6s touristiques et l’urbanisation et non l’usage 
agricole, et dans le Sud-Ouest en relation avec le développement de la production 
des céréales. Les prix  sont élevés également dans les départements  comportant des 
vignobles d’appellation contrôlée et certains  départements touristiques du  littoral. 
Entre ces deux zones apparaît  en  tonalités claires une région centre, regroupant 
une  vingtaine de départements où depuis plusieurs années sévit la crise de l’élevage 
dans bon nombre d’entre eux. 

Parmi les facteurs  intervenant  dans la détermination du prix des terres et  leur 
répartition géographique, le rôle des  systèmes  de  cultures et les revenus qu’ils 
assurent,  tributaires de  la politique agricole du gouvernement et de la politique 
agricole commune, apparaît  prépondérant. 

1.2 Valeur des prairies naturelles (cf. Fig. 4) 
La  méthode d’élaboration de cette  carte est semblable à la précédente. Toute- 

fois les prix s’échelonnent entre des valeurs extrêmes  nettement inférieures. On 
retrouve sur  la  carte le contraste  entre les tonalités sombres du Nord et du Sud 
et les tonalités claires du Centre. Les premières rendent compte d’une produc- 
tion réelle en tonnes de matière sèche supérieure à la moyenne nationale (9,6 
tonnes/ha), les secondes, formant  une plage plus vaste  que précédemment et plus 
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nuancée, caractérisent la faiblesse de production du couvert végétal, très  en deçà 
de  cette moyenne  comme dans  certaines zones de montagne et leurs  abords, les 
régions bocagères de l’ouest, etc. 

Tourisme et  urbanisation le disputent à l’agriculture dans les zones de valeur 
maxima. 

2 Evolution  conjointe des prix  moyens : terres 
labourables et prairies. 

Afin de caractériser en début et en fin de période chacune des deux variables 
concornitamment, on compare les prix afférents à chacune d’elles, non plus ex- 
primés en valeurs absolues mais représentant une moyenne sur 5 ans : 1985 à 
1989, 1972 à 1976,  ceci en vue de corriger d’éventuelles fluctuations. 

On a attribué  aux 18 années de la période étudiée une lettre de “a” à ‘V’, ainsi 
chaque intervalle de temps précité se trouvera désigné par “nr” ou “ae”. Pour 
chacun d’eux, un tableau à deux colonnes indique les valeurs moyennes des deux 
variables { L n r ,   P n r } ,   { L u e ,   P u e } .  

Pour représenter  les  valeurs  elles-mêmes  et  non  leurs rapports, on utilise le 
codage linéaire par morceaux (ou codage barycentrique) en option  dans le pro- 
gramme “zrang”. Il permet de recoder une variable dont les valeurs “Y” sont des 
nombres qu’on peut assimiler à une abscisse sur l’axe horizontd. Les modalités 
sont créées autour de valeurs repères, appelées “valeurs pivots”. Le report  au 
graphique ci-  dessous illustre le  recodage d’une variable en 3 modalités, définies 
par 3 valeurs pivots. 

I I I 
pivot 1 pivot .2 pivot 3 

1 .o.o 0.1 ,O 0,o.r 
< - - > 

Codage linéaire par morceaux pour trois modalités 

Ces 3 modalités définies par la donnée de leur pivot (pivot 1,. . . , pivot 3), 
divisent l’axe  de variation de “Y” entre  4 intervalles consécutifs (les intervalles 
extrêmes  étant plus précisément des demi-droites). Sur les intervalles extrêmes 
V ’  est recodée respectivement en (1,0,0) et (0,0,1) ; sur chacun des 2 intervalles 
internes “v” se situe  entre  2 pivots et  peut-être considérée  comme le barycentre 
(centre de gravité)  de ces 2 pivots, munis de masse appropriées ayant pour somme 
1, masses  qui sont précigrnent les valeurs attribuées  aux deux modalités non nulles 
correspondantes. Il convient d’une façon générale, de préciser qu’il  n’y a jamais 
plus de deux modalités différentes de O ; que les valeurs des modalités  sont  toutes 
> O ou nulles et que le total, quelle que soit  la valeur “v” est toujours égal à 1. 
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Dans le cadre de l’étude, la première et  la troisième valeur pivot placées aux 
extrêmes,  sont décalées vers le centre de telle sorte que peu d’individus se situent 
en deçà de “<” ou au-delà de “>” . La seconde valeur “=” est placée à la médiane 
de la distribution. Les  valeurs entre 2 pivots sont codées selon la proximité  du 
pivot. Précisons que le listage TERnrDcodx (cf. annexe 2) ,  précise les bornes 
du découpage des variables. Pour chaque période considérée, le tableau  soumis à 
l’analyse factorielle des correspondances comporte donc 6 colonnes de modalités 
résultant d’une partition en 6 classes (cf. TERnrQjarbx, annexe 3) croisées avec 
91 départements,  quatre  étant mis en supplémentaires (75, 92, 93, 94). 

2.1 Prix moyen des terres agricoles 1985-1989 (cf. Fig. 5 ,  
6) -  

La représentation conjointe sur les plans factoriels des résultats issus de I’AFC 
(cf. listage  TERnrQcortx, annexe 4 )  : (quatre premiers axes retenus) et de la 
classification ascendante hiérarchique (CAH) (cf. listage TERnrQiarbx,  annexe 
5 )  : (partition de 8 classes), permettent de visualiser l’interprétation qui  en  est 
donnée. En projection sur l’axe 1, on rencontre successivement les modalités 1 ,  
(F1 < O) puis 2 ( F 1 =  O) et enfin 3 (F1> O), ceci montre le caractère du niveau 
général de cet axe 1 : la croissance des prix. 

Le listage  TERnrQcortx précise la supérioritd des prix des terres  labourables 
sur  ceux  des prairies, ce qui est  en accord avec la comparaison des 2 gammes de 
prix  relatives à chaque variable (cf. paragraphe 1)’ ceci par l’examen des cos2 
(sur F1 < O, cos2 1 (Lnr <)=.679 et cos 21 (Pnr <) = .556 ; sur F1 > O, cos2 1 
(Pnr >)=.769, cos2 1 (Lnr >)=.743. 

Quant à l’axe 2, il oppose les valeurs extrêmes des terres agricoles (F2 > O) et 
les valeurs proches de la moyenne nationale (sur F 2  < O, cos2 2 - (Lnr=)=.729, 
cos2 2 (Pnr=)=.628) .  
L’apport de l’axe 3 est plus nuancé : F3 < O se distingue par un coût supérieur  des 
prairies (Pnr=) proche de  la moyenne nationale  par  rapport aux terres  labourables 
(Lnr  <) alors que F 3  > O se singularise par le contraire. L’axe 4, quant à lui, se 
résume à une opposition entre les prix les plus élevés des terres labourables (Lnr > 
sur F 4  < O) et des prairies naturelles (Pnr > sur F4 > O). 
Sur le  tableau  extrait du listage : TERnrQiFacor (cf. annexe 6 ) ,  nous ne retien- 
drons que les coordonnées factorielles des classes de la hiérarchie restreinte (coor- 
données calculées dans le système des axes factoriels issus de I’AFC du tableau  de 
données) : Fa(c) : coordonnées  d’une  classe c (de départements)  sur l’axe (Y, et 
les cos2 a(.) correspondant à la  part  du facteur cv dans l’explication de la distance 
c au centre  du nuage. L’exploitation de ces données se résume dans le tableau ci- 
après. Après l’indication du numéro de la classe suit l’indication du ou des demi- 
axe(s) factoriel(s) suivant lequel  (lesquels) la classe s’écarte de l’origine, le  numéro 
de l’axe  (e.g.1- pour le  demi-axe 1 négatif)  est suivi de la valeur en millièmes du 
cos2 de l’angle formé avec  l’axe par le rayon joignant le centre du nuage au centre 
de la classe. Plus le  cos2 est proche de 1 ,  plus la caractérisation par l’axe est 
importante. 

L’observation des plans factoriels appelle plusieurs remarques : 

Tout d’abord pour éviter au lecteur  une  certaine confusion, le nuage dense 
des individus (départements) n’a pas été représenté sur les plans, mais  les 8 
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Tableau 1: 

Classe no caractéristiques 

173’: 1-,806;  3-,184 : (Lnr < , P m  =) Prix  très  bas 
169 : 1-,673;  2+,318 : (Pnr <, Lnr <) 

172 : 1-,173;  3+,745 : (Pnr <, L m = )  
166 : 1-,116;  2-,577;3-,276 : (Pnr=,Lnr <) Prix moyens 
174 : 1+,183;  2-,805 : (Pnr=,Lnr=) 

163 : 1+,534; 4 ,409 : (Lnr >, P m = )  
171 : 1+,892 .: (Pnr   > ,Lw=)  Prix élevés 
170 : 1+,718;  2+,270 : (Lnr  >,Pnr >) 

classes de la partition choisie qui les regroupent, représentée chacune par  un 
caisson tramé. 

0 En second lieu, le plan (1,2) fait  apparaître un strict effet Guttman : les 
modalités  de même nom des deux sortes de  terres  vont ensem- 
bles {Pnr  <, Lnr <}, {Pnr  =, Lnr =}, {Pnr  >, Lnr >}. 
Le lecteur  peut y suivre le tracé  en forme de croissant parabolique des moda- 
lités ainsi que des 8 classes de la CAH. 

0 Le choix des trames repose sur le principe énoncé précédemment, à savoir 
qu’à l’intensité croissante du phénomène correspond une valeur croissante de 
grisé. On joue,  compte  tenu de ce principe sur les facteurs sémiologiques pour 
exprimer les caractéristiques des classes. On passe donc du tireté  au  trait 
continu,.puis  au quadrillé. Pour  traduire la supériorité du prix des terres 
labourables sur celui des prairies et inversement, on a joué  sur l’orientation 
des lignés : horizontaux  (prix des terres labourables favorisés), verticaux 
(pour l’inverse). 

A titre d’exemple et pour  illustrer ce qui précéde, considérons 2 classes voisines 
sur le plan (1,2) (cf. Fig. 5) : i l63  et i171, situés  toutes  deux sur F 1  > O. La part 
de F1 pour caractériser il71 est telle qu’elle  ne  laisse que peu de place à d’autres 
facteurs, alors que plus modeste  pour i163, celle de F4 < O est  très significative : 
Lnr > (cf. Fig. 7, plan (1,4)). Ce qui se traduit pour les départements rassemblés 
par ces deux classes par des prix  très élevés, toutefois dans ceux de  la classe i163, 
le prix des terres agricoles y est plus élevé, comparé à celui pratiqué  dans les 
départements  de i171. 

Sur le plan (1,3) (Fig.6)’ on voit s’opposer suivant l’axe 3, d’une part (i173, 
i166, Lnr <} et (i172, Pnr <}, les prix pour ces 3 classes d’après le plan (1,2) sont 
entre moyens et faibles, de là les tonalités claires de leurs trames  (plus  ou moins 
claires selons leurs coordonnées factorielles sur l’axe 1). Toutefois, i l72 associée 
à Pnr <, le prix des terres  labourables  est assez proche de la moyenne. De là, 
les lignés horizontaux traduisant  cette prédominance. C’est  l’inverse qui  prévaut 
pour i l73 et i166, s’opposant suivant l’axe 3 à i172, ces 2 classes associées à Lnr < 
sont figurées par des lignés verticaux. 
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’ Pour le cas spécifique de la classe i169, on a choisi  un tireté oblique .afin 
d’indiquer le caractère extrêmement bas des prix (plus encore des prairies), alors 
qu’à l’autre extrémité des quadrillés dont  la  structure varie  selon  les  considéra- 
tions précédentes (bandes blanches plus épaisses horizontales : classe i163, par 
exemple, ou verticales : classe i171) indiquent  la plus grande cherté des prix. 
Un quadrillé évidé (i174) témoigne de la conformité des prix de cette classe à la 
moyenne nationale (favorisant les terres labourables). 

La représentation cartographique de l’interprétation conjointe des résultats is- 
sus de 1’AFC et de la CAH, utilise ces  mêmes modalités d’expression graphique 
(cf. arbre de CAH, Fig.8).  Les caractéristiques des classes  explicitkes  ci-dessus se 
trouvent  traduites  par la valeur, la structure,  la  texture  et l’orientation des tramés. 

Ainsi le lecteur perçoit d’emblée en se référant à l’arbre de CAH, légende de 
la carte, 3 groupes de classes différenciant les régions selon les 3 modalités de prix 
retenues, faibles, moyens ou forts et  lit aisément si les terres labourables ou les 
prairies ont meilleure cote. 

On notera la concordance de cette  carte (cf.Fig.8) représentant les prix  des 
terres agricoles en fin de période avec celle illustrant les prix  en 1989. Toutefois, il 
convient de souligner que les deux représentations du  paragraphe 1 sont plus fidèles 
à la réalité que ne l’est cette  carte, fondée sur des données codées linéairement par 
morceaux et  dont le lecteur  ne  peut  quantifier  les  variations en termes  numériques. 

Cette  carte repose sur l’utilisation de données cumulées. Elle  concentre  toutes 
les  informations  en  les  hiérarchisant et par le fait  même qu’elle estompe  certaines 
différences  numériques  entre  les  prix par le codage  des  modalités (Lnr  >, P n r  > 
concernent des prix élevés mais cependant  inégaux  entre  eux), elle donne une image 
de l’ensemble  plus  complexe  mais  très  lisible. 

2.2 Prix  moyen des terres agricoles de 1972 à 1976 (carte 
Fig.9) 

Tant pour le traitement des données que pour leur représentation graphique, 
les mêmes méthodes ont été utilisées : codage barycentrique avec pivots, même 
choix des  trames. 

Que fait  apparaître la comparaison des deux  cartes ? En  début de période 
le contraste  apparait beaucoup moins marqué  entre régions agricoles  d’une part, 
touristiques et u r b w e s ,  d’autre part.  Par exemple, dans le Sud-Est, les zones 
sombres sont plus restreintes : zones du littoral et de montagne ; le  Nord se révèle 
plus nuancé dans ses oppositions. Qu’apporte l’examen des plans factoriels ? 

Comme au paragraphe 2.1, le plan  factoriel  (1,2) (cf.  Fig. 10) montre un 
strict effet Guttman, mais ici le croissant parabolique formé par les modalités des 2 
variables et  les classes de  partition, ici au nombre de 7,  est inversé.  On retrou- 
ve les modalités  de même nom assemblées: {Pue  >,Lue <} , {Pue  >,-Lue >}. 
Sur le demi-plan F1 > O où se situent les prix élevés, on constate que la struc- 
ture des quadrillés ne comporte pas  de lignés horizontaux ou verticaux : absence 
d’opposition différenciée entre Pue > et Lue >. Cette opposition ne  se retrouve 
que dans le demi-espace F1 < O, d’après l’axe 3. Sur le plan (1,3) (cf.  Fig.11) 
dans le quadrant (F1 < O, F 3  > O), on a rendu  compte de l’association (i171, 
i169, Pue <) par des lignés horizontaux,  traduisant le moindre coût des prairies 
par  rapport à celui des terres  labourables, proche, lui, de la moyenne nationale. 
De même on a traduit l’association (i170, i175, Lue} par des lignés verticaux : 
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‘meilleure cote des prairies par  rapport à celle des terres labourables. 
L’arbre de CAH, légende de la carte,  permet, d’après les 3 groupes de classes 

constitués, de différencier selon les régions les prix suivant les 3 modalités  de 
prix retenues. De là,  la caractérisation des classes : les 2 classes (i172, i165) 
se distinguent par  un niveau de prix élevé,  les 3 classes (i174, i170, i171) se 
particularisent par un niveau moyen, tandis que les deux dernières (i175, i169) 
présentent un niveau de  prix bas. 

Les terres agricoles destinées à un usage  agricole  échangées sur le marché foncier 
répondent à des stratégies d’agrandissement des exploitations, à leur besoin de 
consolidation, et enfin à la transmission du patrimoine agricole. La carte rend 
compte selon les régions des différences de la valeur agricole des terres ; dans 
certaines d’entre elles, l’usage non agricole de.cel1e.s-ci fait passer  ces considérations 
au second plan,  et prend selon les cas un aspect spéculatif plus ou moins marqué. 

La comparaison des deux  cartes  du  début et de la fin de la période permet 
de constater les changements survenus dans le découpage des zones délimitées 
initialement et caractérisées par  des  prix moyens afférents à l’une des 3 modalités 
de niveau de prix retenues,-différenciées selon la prédominance de l’une ou l’autre 
variable ou en confotmité avec la moyenne nationale favorisant, rappelons-le, les 
terres labourables aux dépens de prairies. Pour résumer ce constat, on peut  dire 
qu’il y a eu extension des zones de cherté des prix au détriment  du  secteur des 
prix moyens, de là sa régression, mais le recul de ses limites s’est encore accru du 
fait de la  perte  de valeur des terres  dans de nombreux départements (baisse des 
revenus, exode rural) enfin les zones initiales de prix b& sont restées relativement 
stables. Quant à la différenciation de la valeur moyenne des terres agricoles, d’une 
façon générale ce sont les prairies qui ont  été les plus défavorisées, certaines régions 
exceptées. 

3 Profil de variation des prix de 1972 à 1989 
D’une façon générale, en  dix  ans  la  terre a perdu près de la moitié de sa valeur. 

Comment se sont orientées les tendances selon les régions ? 
Analysons tel quel, le tableau  de base de dimension (95 x(18x2)), chaque ligne 

de ce tableau  comporte 2 séries de 18 valeurs de  prix annuels dérents à chaque 
variable.Dans le  profil  d’une ligne, afférente à un  département  sont exprimés les 
modes de variation propres à ces deux séries et aussi leur poids relatif sur l’ensemble 
de la période. Par contre, la notion  de  prix exprimée en valeurs absolues disparaît 
totalement alors qu’elle constituait l’objet de l’étude du paragraphe 1 et intervenait 
encore au  paragraphe 2. 

Tableau 2: 

rang : 1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 

lambda : 152 70 2 1  13 9 6 4 4 3 2 e - 4  

taux : 5113 2374 706 440 306 188 131 119 107 8 1  e -  4 

cumul : 5113 7487 8193 8633 8940 9127 9259 9378 9484 9565 e -  4 

L’AFC indique que le plan (1,2) (cf.  Fig.12) présente les 3/4 de l’inertie. Il 
montre  la  variation conjointe des deux séries avec entre elles un décalage qui rend 
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compte de la variation de leurs poids relatif en fonction du lieu. L’opposition entre 
terres labourables-prairies se fait selon la première bissectrice des axes 1 et 2. Les 
chapelets de variables (272 ... L89}, rangés à peu près dans un ordre chronologique 
croissant forment deux parallèles, selon la deuxième bissectrice. L’évolution tem- 
porelle se fait selon l’orientation (F1 croissant, F 2  décroissant), axe  du temps. 

La partition choisie comporte 8 classes.  Les trames de tonalités sombres ex- 
priment la croissance des prix sur  la période considérée, et l’orientation des  lignés 
indique, là encore, la relative prédominance des prix de l’une ou l’autre catégorie 
de terres. 

L’extrait du listage ivacorjq  permet de caractériser chacune des 8 classes de 
départements, afférentes à la partition retenue. Il donne pour chacune d’elle un 
profil moyen, non sur l’ensemble des 36 variables ((Lt,  Pt)} mais sur des  classes 
de variables de l’ensemble J,  créées par la CAH. . 

CLAS. 

i l69  

i l73 

il71 

i l62 

i l68 

i66 

il74 

i l72 

Total : 

~7a-77 

CO2 

136 282 

160 44s 

130  10 

107 60 

107 359 

107  15 

146 90 

115 59 

136 O 

Tableau 3: 

~7a-76 

CO2 

94 514 

99 108 

101 198 

112 180 

83 5 

40 125 

64 148 

63 a58 

8s O 

wr-al 

CO2 

136  24 

140 O 

164  293 

169 131 

148 76 

75 151 

109 176 

115 192 

139 O 

Les terres  labourables “Lt” sont cumulées suivant 4 classes : (L72-77, L78-81, 
L82 - 38, L84 - 891, les prairies “Pt” selon 3 : (P72 - 86, P77 - 81, P82 - 89). 
Par exemple, la colonne “L82 - 83” regroupe la somme des deux composantes du 
profil relatives aux prix  des  terres  labourables en 1982 et 1983, etc. 

A toute classe de  départements  est associé un  système moyen des composantes 
“P” ou “Ln. Parmi  ces  pourcentages,  il  s’agit de trouver ceux qui, de par  leur 
valeur,  anormalement  forte  ou  faible,  caractérisent  la  classe. Pour voir en quoi la 
classe c diffère du centre du nuage, on compare ses coordonnées à celles de la ligne 
“Total”,  qui donne le profil moyen de l’ensemble des départements (avec pour tous 
les CO2 une valeur O puisque l’&art à la moyenne est  nul), c’est-à-dire que l’on 
considère le signe  et  l’amplitude des différences.  De  toutes  les  qualités  caractérisant 
une  classe,  les  plus  caractéristiques  se  reconnaissent à la valeur élevée de leur CO&. 

Observons à titre d’exemple la classe i174, les composantes “P” sont faibles 
par rapport  aux composantes “L”, faiblesse qui se traduira comme précédemment 
par des lignés horizontaux. Les composantes de fin de période ont une valeur 
moyenne (L849=.241) ou faible (P82-9=.184), à ces tendances correspond un 
grisé de valeur modérée ou faible. 

La classe i66 : département des Pyrénées Orientales a un profil très particulier. 
Au paragraphe 2, on a constaté que le prix des terres de ce département a fait 

(cos2). 
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un bond remarquable, de 1970 à 1980  le prix des terres labourables a augmenté 
de plus de 50 %, passant de  35  800 F à 57 400 F, alors que la moyenne nationale 
glissait de  22  150 à 22  850 F. 

Prenons le cas de la classe : il68 : C02(L72-7)=.359, C02(P82-9)=.438. 
De cette valeur des cos2, on en  déduit qu’en début de période les prix des terres 
labourables sont bas, le prix des prairies en fin de période y est élevé.  Selon le même 
principe, le prix des prairies en  début  de période et les prix des terres labourables 
en fin de période sont proches de la moyenne nationale.La confrontation de la 
carte de synthèse (cf. Fig. 13) avec les deux  cartes  montrant la répartition des 
prix des terres labourables et des prairies en 1989 fait  apparaître qu’un même 
profil de variations temporelles des prix recouvrent des ensembles de  départements 
caractérisés par des niveaux de  prix  disparates : faibles, moyens et forts, qu’il 
s’agisse des terres labourables ou des prairies. 

La cohérence géographique régionale de ces tendances chronologiques est ma- 
nifeste. 

Conclusion 

Deux cartes donnent une représentation très contrastée  de la répartition  en 
1989 du niveau absolu des prix, pour les  terres  labourables et les prairies. 

Comment a évolué entre le début et la fin de la période considérée la valeur de 
ces terres agricole ? leur distribution géographique ? 

Deux  cartes  permettent  de répondre à ces interrogations. Elles montrent  pour 
ces deux moments, la façon dont se différencient régionalement les 3 modalités de 
prix des terres agricoles : faible, moyen,  élevé (prix moyen sur 5 ans afin d’éviter 
toute fluctuation saisonnière (1972-1976,  1985-1989)), et à l’intérieur de chacune 
de ces modalités, elles font  apparaître la prépondérance de la cote d’une sorte  de 
terres sur l’autre ou sa conformité à la moyenne nationale. 

La lecture de ces phénomènes se trouve facilitée par les modalités d’une  expres- 
sion graphique combinant au mieux plusieurs facteurs sémiologiques, notamment 
la valeur du grisé croissant avec la  gradation  du niveau des prix et l’orientation 
horizontale ou verticale des lignés exprimant la différenciation des prix selon ces 
deux  terres agricoles. 

Comparer ces deux  documents  permet  de  situer et d’évaluer  l’ampleur et l’orien- 
tation des changements survenus : extension, regression ou stabilité des limites des 
zones caractérisées par chacune des 3 modalités avec renforcement, maintien ou 
perte de l’avantage d’une catégorie de  terres sur l’autre. 

Enfin, la carte  de  synthèse  montre  la cohérence des classes de départements 
correspondant à la typologie des profils de variation des prix de 1972 à 1989. 

La  lecture des tendances chronologiques dominantes dégagées au cours de la 
période, d’après les valeurs des composantes du profil d’une classe par rapport à 
la moyenne nationale,  compte  tenu du C02, est relativement aisée. Elle s’appuie 
sur  le niveau de gris pour transcrire l’amplitude et le sens de la variation de la 
tendance : tonalités sombres, tendances à la hausse, tonalités claires, tendances à 
la baisse ; et sur l’orientation des lignés et leur densité pour signifier la relative 
prédominance de tendance  sur le marché, d’une catégorie de terre  sur  l’autre. 

La confrontation de cette  carte  aux  deux premières permet de saisir à la fois  les 
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oppositions entre les tendances chronologiques caractérisant les différentes régions 
déterminées et les valeurs absolues relatives aux deux variables, afférentes aux 
départements qui la composent. 

Répondre aux questions posées par les cartes  et leur confrontation nécessite 
une connaissance approfondie du monde agricole, du marché foncier, des régle- 
mentations en  vigueur au cours de la période considérée. Peut-être  cette  étude 
suscitera-t-elle des prolongements au plan agricole ou dans  d’autres domaines ? 

En fait, l’intérêt de notre démarche est  avant  tout méthodologique, vu  son 
caractère novateur. Elle souligne également les possibilités offertes par le  logiciel 
Mac SAIF et le programme “zrang” permettant  d’ackder à diverses formes de 
codage et en analyse des données, on en connaît l’intérêt. 
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35 
on o f f i c h e r a  successïuement, pour la var iab le LE9 
le   tab leou ordonne  des valeurs,   puis des histogrammes 

rng O 20 40 60 80 
tableau ordonne des valeurs de la Variable LBQ 

2 O.OOs+O 1.58a+4 l.ZIBe+J ?.55e+4 3.07et4 
1 O.OUe+O 1.57et4 1.92et4 2.54e+4 3.07e+4 

3 O.Oüe+ü 1.61e+4 2.OOc+4 2.5Be+4 3.26ei4 
4 O.OOe+O  1.62e+4  2.09e+4 2.59e+4 3.28e+4 
5 8.70a+3  1.63e+4 2.01~+4 2.61~+4 3.29er4 
6 Q.30e-3 1.64ei4  2. lle+4 2.66e+4 3,32e+4 
7  I.O0e+4 1.66e+4 2.12e+4  2.67e+4  3.34et4 
3 1. 1Qe-4 1.67e+4 2. l9e+4 2.72e+4 3.52e+J 
9 1.22e+4 1.70et4 2.2let4 2.?3e+4 3.55e+s 
10 1.22e+4 1.70e+4 2.26e+4 2.73e*4 3.97e+4 
I I  1 27er4 1 72e+4  2.3OsW  2.76++4  3.98~*4 
12 1.32e+4 1.73e+4 2.31e+4 2.76e+4 3.9%+4 
13 1.35ec-i l.?Be+4 2.35~+4 2.?6.+4 4.52e+i 
14 1.3Qei4 1.78e+4 2.42e+4 2.76e+4 4.6Bet4 
15 1.44e+4 1.30et4 2.43e+4 2.?8e+4 5.73e+4 
IC 1.46e+4 1 . 8 4 ~ ~ 4  2.45e+4 2 . 8 1 ~ - 4  
17 1.46e+4 l.e4e+4 2.47e+4 2.86e+4 
18 1.47e+4 1.84et4 2.51e+4 2.88e+4 

20 1.54e+4 l.Q2e+4 2.53e+4 3.04e+4 
19 1.52e+4 1.8Ber4 2.51e+4 2.95e+4 

Dour finir I 'a f f i chaae  du  tableau. entrer  une l e t t r s  1 

Cl- zrang ________I 

I 

II 
il 

l 

SOenYomHGar Iser f i lp l l  
HSeiOrneChkHudePyrO 
PoriUorgCRrmtlnchHSau 

RrieTarnRisnUor 
UienOwdLandBdHh 
HLoi ArdcOromUauc 

netnl lrbhLortGord 
IeUCantUOisEuLo 

NieunayeCalvSnrt 
HUicnetLPCalBRhi 
IndrCrrzPuyQNord 
OOrrbLot LetGSwo 
JuraLcChHhonHRhi 
nausGirolUb-nEsro 
2ScvAln nornSomm 
HSaoBelf  IetUPyrR 
LozrCorsGwsHera 
CdOrLoreFinsSnm 

1: 

I/ 

I 

fout i I tracer un outra histograms:<H) p o w  Le9 w r;on<N> 

Figure 1: Tableau et Histogrammes afférents à la variable L 89 

(prix des terres labourables en 1989) 
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0.00r+01 4 O O O O O O O O O O 
9.70e+31 O 3 2 1 1 O O I O O O 
1.25r+41 O 1 S 6 2 I 1 O O O O 
!.s3e+41 n O 4 7 2 6 2 O O O O 
1.796+4] O O 1 4 2 4 1 O 1 O O 

2.06a+41 O O O I 3 1 2 1 1 O 1 
2.3!0+41 O O O O O 2 O 2 O O O 
2.62e+41 O O O O O 1 5 O 0 O 1 
2.EVc+41 O O O O O O 1 3 O O 1 
3.19ct41 O O O O O O 2 O 2 1 O 
(1.54e+41 O n O O n O O O O 2 O 

pouv qni ( tsr  I C  !.ri croisun1 LOO (coi) e l  PB9 (lignes) enlrer * * 
fpul i l  off ichar  une ou11.e variable O ou N O  
C I  das:ous sont roppalcs lez num e t  sigles Jar variables 

1 L?Z; 2 F72; 3 L73; 4 F73; 5 L74; 6 P74; 7 L75; 8 
IO P7L; 1 1  C77; 12  p77; 13 L7a' 14 P X '  IS L79; 16 P X ;  17 
IP LEI; 20 P B I ;  2 1  Lez. 22 raz! 23 ~a3: 24 pa3' 2s 184. 26 
zs pe5; 29  LX,; 30 PE6; 31 Le?: 32 ~ 8 7 f  33 LW: 34 pea: 35 
la nuns~ro 6% IO vnrioble a nf f ichcr  es\ 

P75; 9 L76; 
LÛO; le PSU; 
P84; 27 LSS; 
L89; 36 PE9; 

Figure 2: Tableau, histogrammes afférents à la variable P 89 (prix des prairies en 
1989) et  tableau de tri croisé (1589, P 89) 
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Figure 3: Prix des terres labourables  en 1989 
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PriH des prairies 
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Figure 4: Prix des prairies naturelles en 1989 
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Figure 5: Prix des terres agricoles 1985-1989. Plan factoriel (1,2) 
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Figure 6: Prix des terres agricoles 1985-1989. Plan factoriel (1,3) 
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Figure 7: Prix des terres agricoles 1985-1989. Plan  factoriel  (1,4) 
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Figure 8: 1985-1989, prix des terres agricoles 
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Figure 9: 1972-1976, prix des terres agricoles 
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Figure 10: Prix des terres agricoles  1972-1976. Plan  factoriel(l,2) 
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Figure 11: Prix des terres agricoles  1972-1976. Plan factoriel (1,3) 
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Figure 12: Profil de variation des prix de 1972 à 1979. Plan factoriel (1,2) 
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Figure 13: Terres agricoles  1972-1989, variations du profil  des prix 
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Annexe 1 

Listage des prix des terres labourables et des prairies de 1972 à 1989 

pr:x dz; tsrrEs  libourabiEs e t  prairie; ? i ~  1972 a 1989 

36 172 P72  ?73  F73 Li4 P74 L75 F75  L76 P i6   L i7  P77 
?78 F79 L79 P79 i30 F80 La1 P81 L82 F82 183 F83 
184 F84 185 F85 186 PB6 L87  F87 L88 F88 L89 PB9 

Ain 09400  07200  09400  08300  09400  08300  13300  11100  11300  09200  13200  10900 
14700  12Uo0  17300  14300  18900  15600  19700  16000  21200  14900  21400  15000 
21200  14900  20800  14600 IF200 13400  18400  12600  17900  12200  18000  12500 

Aisn 09400  10000  10100  11200  11300  12300  12300  13500  13400  14100  15000  15800 
17500  18200 20300 21400 22400 23500 23400  24400  24100  22400 25500 23800 
27400  23100  27500 22400 27400  21500  26800  20000  27000  19700  27300  18900 

fi11 i 06560  06600  07900  07900  09700  09300  10600  10000  12100  11800  14100  13600 
15100  14400  16900  16000  18100  17000  18300  16900  19300  16800  18700  15300 
18700  14900  18800  14900  18500  14200  17100  13200  17500  13100  17000  13100 

AHPr 08600 05600  10300  07400  11300  07500  12700 08400 13900  09600  15800  09900 
17200  10500  18800 ll60O 20000 12600 20000 13200  20100  13700  20600  14100 
21000 14100  21300  14100  21200  13400  21100  13000  21700  12800  23000  13100 

HAlp 1)6900 04400  08000 04800 09000  05300  10600  06600 11800 07700  13000  08400 
14400  09300 l620il 11300  18200  12700  19900  13900  20700  15300  20900  15800 
21400  16200 2 6 0 0  16900  21200  16800  21500  17000  21600  17200 22600 16200 

44200  25400  51300  29800  52400  31200  54100  31300  68500  35700 62500 35800 
59400  36100  48400  34000  32300  33700  34600  33400  36000 33800 57300  26200 

Yonn 09700  08400  11100  0940?  12200  10104  14000  11700  14500  12500  15600  12900 
174011  15100  19000 1630u  17800  16200  18200  17000  18204  16700 l8OOO  16100 
IBO00 16100  17700  15300  16200  14000  15900  13000  15900  13000  16400  12900 

Beli 05500 05300  07300 06600 08100  07500  09500  08700  11000  10200  13100  12400 
15200  14500  15800  14400  15900  15400  17300  16800  17700  17100  17900  17300 
18600  18200  17900  17300  17800  17500  17800  17300  17800  17400  17800  17500 

Es50 20500  19200 24200 21100  27900  21800 29200 22ooO 30400  22100  34300  22900 
34700  23600  35800 25200 38200  26800  39400 26bW 35200 26600 36400 28000 
34600  27500  33500  27500  30300  26000 31100 26000  30300 26000 30700  28900 

HSei 00111:~) 00000 00000 00000  00000 00000 00000 00000 O0000 00000 O0000 00000 
00001) 00D00 00000 00000 80700 46800 80700  46800  83600  46800  82000  46004 
81100  45500  78300  43900  38100  40000 37000'40000 37004  40000 OOOOO 0OW 

SDen I)Ol500 00000 00CI?O 00000 00000 001100 00000  00000 O0000 00000 00000  00000 
00000  000Oil 00000 00000 80700 46800 80700  46800  83600  46800 82000 46000 
81100 45500  78300  43900  38100  40000  37000  40000  37000  40009 O0000 00000 

VNrn i10000 00000 00000 00000  00000 00000 00000 00000 00000 O0000 00000 O0000 
(10000 60000 00000 00000  90700  46800  80700  46800  83600  46800  82000  46000 
81100 45500 78200 43900 38100  40000  37000  40000  37000 40000 cl0000 00000 

VOir 255!1(1  247!50  26800  24700 30400  25700  39400  29400  39100  29400  39000  29400 
X17ijO  3(14150 40900 22300 43000  31200  43300 44200 42700  34500  33800 2'7500 
3100f.i 28Cl00 285CO 25!!00 31h0Il 27000 30400 31400  30000  31400 26600 31500 

;;PM 12900 o a m  15700  10200  23600  15000  34000  19200  37300  21200  40600  23100 
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Annexe 2 
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Annexe 3 

ci 
ci 

4 -7 
3 -1 

dessus 1 arbre de l a  partition en 6 classes 
 ESS SOUS 1 arbre de l a  CAH senerale 
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Annexe 4 

-560 126 591 
35 1 O 1  
6 O O 1  

32 1 O1 
5 O 01 
7 O O1 

78 13 II  
170 24 51 
507 170 461 
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Annexe 5 
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Annexe 6 

NB : OLT, INF: et CO? safit c i i d l e 5  dm; ! espace 
eogendre par les 4 prmere axes Utilises DC~AP construra !a CAH 
E:%er:TEF:nrOiFacar 

!CLAS AitiE BN.lMI OLT PD5 INEI F 1 Cg2 CTHl S 2 CO? CTRl c 3 CG2'CTRI i 4 CO?  CTRl 

repr sur les axes factcrielE de5 7 noeud; choisis 
i 181 1E(I 1771 0!0iJl) $ 1  0 0 Ci! (1 0 Cl! !) $ cl! 0 cl 01 
I 130  178  17911000  758  10i)l  -313 908 1581  -!11 92 351 ii 0 0 1  1 O 01 
I 179  !72 175IlU04 429 561 -11  1 O 1  -434  924  3291 123  74 521 -15  1 21 
l 178 17: 16911000  330 2401 -786 841  3511  309  130 1291 -146 24 551 22 1 31 
l 177  176  1:011000 242 Si41 !O91 908 4961 347  97  1131 -14 O 11 -3 O 01 
! 176  163  171I1000  187  1741  954 968 2931  164 50 221 5 0 O 1  46 2 71 
I 175 1% 17411000  319 901 98 31 51 -519 947  3501 -69 17 121 23 2 SI 
re;r Eur le; axe5 fact des 3 classes de ! a  partition choisie 
I 173  158 lblll000 209 1011 -628 806 1421  67 9 41 -300  134  1511  18  1 II 
l IL?  151  16411000  121  1991-1058  673  2331 727 3 8  2611  121 9 141 29 0 21 
I 172  165  15711000  110 681 -328 173 201 -188  57 !61 6E0 745 4081 -126 25 301 
I 165 1.52 14511000  121  371  -190  116 81 -424 577 8Çl -293  276  831  98  31  201 
I 171 157 ltOl1000 198  811 275 183 261 -577  805  2681 67 11 71 -23  1 21 
I 163 66 13111000 44 521 798 534 481 78 5 II  -249 52 221 -699  409  3661 
l 171  158  15911000 143 1591  1002  892 2471 196  34 221 83 6 E l  275 67.1841 
I 170  137  10711000 55 1841  1558 718 2301  956 270 2051  -102  3 51 -167 8 261 

ICDIP GINE  BNJMI OLD PgS INDl II 1 COU CTDl 11 2 COD CTDl D 3 COD CTDl D 4 COD CTDl 

repr sur le5 a:ie5 factor:els de5 7 dipoles choisis 
l 181  180  177110001000  4141-1439 908 6541 -458  92  1571 25 0 II 4 O 01 
I 130  178  17911000  753 2261 -775  490  1931  743  450  4201 -269 59 1081  37 1 41 
I 179  172  17511000  429  711  -426 207 261 331 125 371  750 b42 3661  -149 25 311 
I 178  173  16911000  330 bll 430 232 241  -560 546 1361 -422 223 1091  -11 0 01 
I i i7 176  17011000 242 441 -604 351 271 -787  595  1071  106  11 41 213 44 331 
l 176 163 17illU00 187  371 -204 37 21 -118  13 21 -352 99 301  -97.1 851 5431 
l 175 lb6 17411000  317 2?1 -465 563 281 153 61 71 -361  339  781  121 38 191 
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