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L'EUROPE ET LA BELGIQUE FACE AU DEFI AMERICAIN (*)

Exposé introductif par M. Emm. VAES, membre du Conseil d’Admi-

nistration de la SOGESCI et Vice-Président du Comité National belge de

! Organisation Scientifique.

Mesdames, Messieurs,

Je suis trés sensible 4 I’amabilité de notre Président, qui m’a proposé

dintroduire le conférencier de ce soir. Je n'ai aucun titre particulier pour le

faire, en dehors de la vieille amitié qui nous lie; mais je voudrais profiter de

cette occasion pour témoigner de certains caractéres que nous souhaitons mar-

quer aux orientations de notre société.

Comme représentant des milieux industriels, attaché a des problémes

concrets d'économie d'entreprise, de gestion et d’organisation, je me suis

souvent dit que je n’étais guére 4 ma place dans ce cercle d’hommes savants

que groupait la Sogesci.

Jai depuis réalisé, en suivant leurs travaux, et m’en suis tous les jours

plus convaincu, que notre organisme vise précisément & éfablir un pont entre

la théorie et les méthodes mathématiques, et leurs applications pratiques dans

la gestion scientifique, qui suivent une tendance irréversible vers une utilisa-

tion de plus en plus systématique dans les entreprises.

A cet égard, j'ai été frappé — lors d'un Colloque du CIOS auquel j'ai

participé cet été 4 Montréal — d’entendre le Dean JOHNSON,actuellement

président du MIT, déclarer qu’a son avis aucune entreprise, méme de dimen-

sion moyenne, qu'il situait aux environs de 500 personnes, ne pourrait d'ici

cing ans étre conduite de fagon compétitive sans recourir de maniére courante

a des méthodes scientifiques de gestion, basées notamment sur l'emploi des

modéles économétriques d'entreprise, et ce, non pour les automatiser, mais

pour forcer les dirigeants 4 une analyse la plus compléte possible des données

qui conditionnent les décisions propres 4 l’expansion, ou simplement 4 la

survie de l’affaire.

(*) Conférence donnée par M. le Dr. J. SPAEY, Secrétaire Général du Conseil National
de la Politique Scientifique, a la tribune de la SOGESCI, le 9 février 1968.
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Bien stir, de telles affirmations doivent étre prises sous toutes réserves

dans le cas des entreprises belges et européennes, mais vu la confrontation

devenue normale et courante de nos sociétés avec celles d’Outre-Atlantique,

il serait je crois imprudent de nous croire longtemps 4 l’abri d'une pénétration

de ces méthodes.

Je voudrais également — devant I’auditoire que nous réunissons ce

jour — me réjouir de la coordination qui se manifeste de plus en plus entre

les institutions qui, dans notre pays, ont pour rdle de promouvoir les concepts

de gestion, d’organisation et de productivité, de fagon 4 éviter une dispersion

dénergies et a harmoniser les programmes Vinformation et de perfectionne-

ment qui s’y développent, et risquent parfois de tendre vers une certaine

prolifération; qu'il s’agisse de l'OBAP, de la FIU, du CNBOS, de la SRBIH,

et d'autres institutions encore, un effort réel est fait actuellement, de concer-

tation et de dialogue que je meplais 4 souligner, et auquel la Sogesci est heu-

reuse de s’associer. Des réalisations conjointes ont d’ailleurs eu lieu récem-

ment, notamment avec le CNBOS.

Il est temps que j’introduise maintenant notre orateur de ce soir, mais

non sans souligner au préalable combien son sujet s'intégre heureusement dans

les objectifs et préoccupations de notre société.

Sans déflorer le theme que traitera le Dr SPAEY, je puis dire que le sens

dans lequel s’oriente sous son impulsion, l'action du CNPS, d’une importance

vitale pour notre économie, s’accorde entiérement avec nos propres conceptions.

Nous pensons, en effet, que si les entreprises belges veulent vraiment

faire face au « Défi Américain », elles ne le réussiront qu’en employant les

mémes atouts qu’eux: ce n'est pas aux moyens matériels que je songe, car

la, Péchelle sera toujours différente, mais bien a /esprit et A la mentalité avec

lesquels nous aborderons les problémes. Encore, ne suffit-il pas d’avoir une

mentalité plus ouverte au changement, 4 l'innovation, et donc a la recherche,

il faut aussi, dans l’orientation de nos efforts, s’appuyer sur des données solides

et étayées sur des réalités concrétes. Ceci ne permet plus une vision empirique

et intuitive des problémes, mais en nécessite une approche systématique et

méme scientifique.

Cest dans cet esprit que M. VANDEN BOEYNANTSdisait récemment:

«Il ne s'agit pas d’un probléme de capitaux; il s’agit de l’exploitation des

moyens scientifiques pour accélérer le développement et l’expansion écono-

mique de notre Pays ».
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Crest précisément dans cette voie que la Sogesci croit pouvoir apporter
sa contribution. Les méthodes et les connaissances qu'elle se préoccupe d’ap-
profondir et de diffuser rejoignent les objectifs du CNPS, et justifiaient
largement de placer un exposé commecelui du Dr SPAEY dans le cadre de
nos manifestations.

Le Dr SPAEY, que nous allons entendre, est je crois profondément
convaincu de la nécessité impérieuse de donner une orientation nouvelle 4 nos
entreprises en cette matiére.

Est-ce pour prouver combien est pertinente la comparaison de lentreprise
avec un organisme vivant, que nous trouvons un docteur en médecine respon-

sable d'une institution aussi directement intéressée 4 la bonne santé de notre
économie ?

De toute fagon, l’intelligence aigué que Jacques SPAEY a mise dansles
différentes fonctions qu'il a remplies précédemment, a trouvé dans le CNPS
un terrain ott il peut donner sa pleine mesure.

Les études menées comme conseiller dans des entreprises, en matiére
d’organisation. sociale, parallélement avec ses activités médicales, l'ont habitué
a les voir « de Vintérieur » ce qui démystifie pas mal de tabous,

D’autre part, son passage comme chef de Cabinet a la Santé Publique,
a l'Intérieur et 4 la Fonction Publique, et commechef de mission & la Défense
Nationale, lui a fait voir de pres les rouages des administrations, et mieux
connaitre et comprendreles aspects politiques des problémes,

Ainsi armé, il est particuliérement qualifié pour Ia téche 4 laquelle il se
consacre actuellement, et dans laquelle je voudrais— en lui cédant la parole —
lui souhaiter une entiére réussite.
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Exposé du Dr. J. SPAEY,

Parmi tous les défis, le plus décisif est sans doute celui de I'espérance

parce qu'il contient ce qu'il y a de plus difficile et de plus nécessaire dans

la vie des individus et des peuples, c'est-a-dire la lucidité, le courage et

la volonté de vivre.

Cest par cette constatation qui est en méme temps uneattitude que je

vous propose d’aborder le sujet de notre entretien qui s'intitule :

   
L'Europe et la Belgique face au défi américain.

Ce n'est certes pas uniquementce titre un peu accrochant qui réunit aujour-

dhui une si grande assemblée dans laquelle je reconnais des personnalités

éminentes de luniversité, de l’administration publique et de l'économie

privée,

Cest plutét la réalité du probléme et surtout les questions qu'il sou-

léve ou les inquiétudes qu’il suscite.

Tl nous faut donc, dés l’abord, éviter les équivoques que pourraient

faire naitre les termes mémes que nous utilisons pour le définir.

On a parlé d'abord des disparités technologiques (technological gap)

exprimant ainsi une premiére prise de conscience de l’avance américaine

qui se manifeste surtout depuis une dizaine d’années dans certains domaines

qui frappent l’opinion publique : les domaines nucléaire et spatial.

Mais ce terme traduisait une sorte de complexe d’infériorité européen

fait d’envie, de ressentiment ou de résignation.

Le défi américain est une expression plus récente par laquelle un grand

journaliste frangais a donné au probléme la coloration un peu dramatique

et le retentissement que I’on sait. Cette expression refléte cependant une

attitude plus positive qui place l'Europe devant la nécessité de réagir. Mais

elle n’est pas elle non plus dépourvue d'agressivité,

A ces deux approches que je viens de rappeler, je voudrais vous pro-

poser, au moins pour ce soir, d’en préférer une autre en parlant du succés

américain, Et ceci pour trois raisons :

La premiére est une raison de méthode.
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Plus on étudie l’avance américaine, plus on s’apercoit quil s'agit d'un
phénoméne complexe qui dépasse le plan technologique.

La deuxiéme raison est d’ordre psychologique.

On comprend beaucoup mieux un phénoméne ou un processus qu'on
reconnait et qu’on apprécie.

Chacun sait que la critique est rarement constructive,

Enfin, cette approche se justifie par une raison politique.

On ne voit pas l'avantage, 4 moyen et a long terme, ni pour I'Europe
ni pour les Etats-Unis, d'une compétition ou d'une confrontation agressive,

On voit, au contraire, tout ce que peuvent signifier, pour chacun d’eux
et pour la paix du monde, Péchange et la coopération et, dés lors, une
attitude réciproque d’ouverture et de disponibilité fondée de part et d’autre
sur une volonté de progrés.

Crest donc dans cette perspective que je vous propose de traiter notre
sujet.

Dans une premiére partie, nous nous efforcerons dindiquer la mesure
du succés américain et /es effets que nous en ressentons en Europe et en
Belgique.

Dans une deuxiéme partie, nous tacherons de dégager les causes et
la nature de cette réussite.

Nous indiquerons enfin quelques orientations qui pourraient inspirer
les efforts en Belgique et en Europe pour assurer davantage leur progrés
économique et social.

I. LA MESURE ET LES EFFETS DU SUCCES AMERICAIN

A. Pour prendre briévement Ja mesure du succes américain, nous pour-
rions examiner le niveau atteint aux Etats-Unis, en Europe et en Belgique
au regard de trois indices :

— un indice socio-culturel,

— Iindice de performance scientifique et technologique,

— les indices de croissance économique.

Il convient de préciser que les données statistiques dont on dispose ne
sont ni assez nombreuses ni assez comparables pour permettre des appré-
ciations scientifiquement indiscutables, mais je crois qu’on peut dire qu’elles
autorisent des évaluations et qu’elles permettent d’indiquer l’ordre de gran-
deur des phénoménes observés.
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a) Pour apprécier le niveau socio-culturel, nous pouvons évoquer quel-
ques chiffres :

— les diplémés de niveau universitaire représentent aux Etats-Unis
7,6 % de la population active contre 2,8 % dans I’ensemble des

pays du marché commun et 2,3 '% en Belgique;

— aux Etats-Unis, la population passe en moyenne 10 années et demie
dans les différents cycles d’enseignement. Cette moyenne est de
8 années dans la plupart des pays européens et de 5 années en
Italie.

Sans doute faut-il tenir compte de la difficulté de comparer exactement
les niveaux et les structures de I’enseignement dans les pays repris dans
la comparaison. Mais, ces réserves faites, il semble raisonnable de penser
que le niveau de formation générale aux Etats-Unis est plus élevé que dans
les pays européens.

b) En ce qui concerne V’indice de performance Scientifique et technique
quion a aussi appelé I'indice de créativité, voici quelques données signifi-
catives :

Rappelons d’abord que le total des dépenses de recherche scientifique

publiques et privées par habitant atteignait en 1963-1964 : 110 dollars aux

Etats-Unis, 20 dollars en moyenne en Europe et 15 dollars en Belgique.

Il faut toutefois tenir compte des cotits de la recherche qui sont plus
élevés aux Etats-Unis qu’en Europe, en raison essentiellement des disparités

de salaires. On peut dés lors estimer que les Américains dépensent par
habitant trois fois plus que les Européens pour les activités de recherche
et de développement.

Par million d’habitants, toujours en 1963-1964, les Etats-Unis comptaient

3.600 personnes occupées aux activités de recherche, contre 1.500 personnes

en moyenne dans le marché commun et 1.400 en Belgique.

Plus significatif encore est le « taux d’innovation originale»,

Dans la plupart des secteurs industriels récents, la majorité des inno-
vations originales des 25 derniéres années, et parfois leur quasi-totalité, sont
apparues aux Etats-Unis.

Cest le cas des composants électroniques, des calculatrices électroniques,

des instruments scientifiques, des matiéres plastiques, des fibres synthétiques.

Dans les métaux non ferreux, les Etats-Unis détiennent une avance

considérable dans le domaine de la transformation du titane dont on connait

les propriétés remarquables de résistance aux hautes températures et son

utilité pour l’aéronautique de l'avenir.



8 Revue de Statistique — Tijdschrift voor Statistiek 8 (3) 1968

Par contre, dans les secteurs traditionnels (métaux communs, industries

alimentaires, chimie lourde, etc.), la capacité d’innovation de |’Europe est égale,

et parfois méme supérieure, a celle des Etats-Unis.

c) En ce qui concerne la croissance économique, le fait que l’accroisse-

ment annuel moyen de la production industrielle aux Etats-Unis ait été

inférieur a celui.de l'Europe pendant plusieurs années a pu faire illusion

sur l’évolution de l'économie européenne aprés la derniére guerre.

En effet, de 1955 4 1962, ce taux de croissance était de 3,1 %par an

aux Etats-Unis contre 6,6 % dans le marché commun et 3,6 % en Belgique.

Mais, depuis cinq ans, le rythme de croissance américain s'est accéléré. De

1963 a 1966, il est passé & 7,2 % tandis que la croissance moyenne dans

les pays du marché commun marquait au contraire une tendance au ralen-

tissement.

Ainsi donc les perspectives sont devenues moins rassurantes pour |’Europe.

Les différences dans les structures industrielles confirment d’ailleurs cette

impression du point de vue qualitatif. En effet, les secteurs ot I’innovation

industrielle et le recours aux technologies avancées sont le plus intense

(chimie, constructions mécaniques et électriques) représentent actuellement

40 % des activités de production aux Etats-Unis, contre 31 % en moyenne

dans les pays du marché commun et 26 % en Belgique.

B. Aprés avoir pris briévement la mesure du succés américain, nous

pouvons tenter d’en apprécier les effets pour l’Europe.

1° Nous noterons d’abord la prédominance de la technologie américaine

dans certains secteurs clé :

Chacun connait l'importance des calculatrices pour le développement

scientifique et technique.

La part prise par des firmes américaines sur le marché mondial des

calculatrices atteint 80% dont 75 % revient a Ja seule firme I.B.M.

Un autre domaine important est celui des composants électroniques,

dont on sait quiils entrent dans un grand nombre de techniques modernes.

Dans ce secteur, les entreprises américaines (c'est-d-dire 8 4 10 firmes

en tout) couvriraient 50 & 60 °% du marché européen des semi-conducteurs

et la presque totalité du marché des circuits intégrés.

Dans les produits pharmaceutiques — secteur ou l'Europe était tradi-
tionnellement forte — les Etats-Unis prennent une place croissante : 50 %
du marché britannique, 15 % du marché italien et 10 % du marché alle-
mand des produits pharmaceutiques sont couverts par les firmes américaines.
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Pour les réacteurs nucléaives, le marché européen est dés a présent
dominé par deux firmes américaines : General Electric et Westinghouse.

Pour la seconde génération, celle des réacteurs 4 neutrons rapides, les
forces européennes se dispersent entre quatre groupes d’intérét concurrents.

Les Etats-Unis sont les seuls 4 avoir mis en orbite des satellites de
télécommunication (Early Bird).

Ils détiennent ainsi inévitablement une position prédominante dans le
systéme mondial des télécommunications pat satellite (Intelsat).

Les Européens cotisent 4 ce systéme mondial pour 28 % mais ne par-
ticipent que pour 4 % aux commandes d’équipement.

Dans le domaine de l'aéronautique, deux pays européens ont fait un
effort considérable pour le développement du Concorde, mais dés a présent
la firme américaine Boeing met en développement un appareil 4 performances
plus poussées et basé sur une technologie d’avant-garde.

2° L’avance technologique américaine ne pouvait manquer d’avoir une
influence sur les échanges commerciaux.

a) Il faut noter d’abord ce qu'on pourrait appeler une spécialisation
du commerce transatlantique.

Pour la plupart des produits de technologie avancée, les pays du marché
commun importent davantage des Etats-Unis qu’ils n’y exportent.

Ainsi :

— dans les matiéres plastiques, le marché commun importe 5 fois plus
en provenance des Etats-Unis qu'il n’y exporte ;

— dans les produits pharmaceutiques 3 fois plus;

— dans l’aéronautique 8 fois plus;

— dans les machines et appareils électriques prés de 4 fois plus;

—— dans les machines non électriques 2 fois plus.

Seuls les fibres artificielles et synthétiques et les instruments de photo-
gtaphie font exception, encore que la balance du commerce pour ces deux
secteurs ait tendance a devenir de moins en moins favorable pour l'Europe
depuis 1960.

Par contre, dans les produits de base et les produits traditionnels de
consommation, la balance est généralement équilibrée, voire excédentaire pour
l'Europe.

b) Nous possédons moins de données sur un probléme cependant fort
important, celui de la balance des brevets et licences entre l'Europe et les

Etats-Unis.
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Des informations disponibles, on peut cependant inférer que les sommes

que I’Europe verse aux Etats-Unis pour ses achats de brevets et de licences

sont de 4 4 5 fois plus élevées que les sommes représentant ses ventes de

brevets et licences aux Etats-Unis.

3° Un troisiéme effet important et bien connu du succés américain sont

les investissements américains en Europe.

a) En 1965, les investissements des entreprises américaines ont représenté

prés de 10 % des investissements réalisés dans l'industrie manufacturiére

du marché commun.

L’ensemble des actifs possédés directement, ainsi que des actifs contrdlés

par les firmes américaines en Europe pourrait atteindre de 25 4 40 milliards

de dollars.

b) Ces investissements ne se dirigent pas égalementvers tous les secteurs.

90 % se dirigent vers le matériel de transport, la construction de ma-

chines électriques et non électriques, et la chimie.

Presque toutes les initiatives américaines concernent donc des secteurs

de technologie avancée.

Les investissements américains représentent wn quart des investissements

du marché commun dans les secteurs du matériel de transport et des construc-

tions mécaniques et électriques. La proportion est trés faible dans les industries

traditionnelles (3'% environ dans la métallurgie et dans |’alimentation).

c) Il faut signaler d'ailleurs que les investissements dus a l’initiative

américaine sont réalisés, A raison de 70 %, grace 4 des capitaux européens

mobilisés sur place (eurodollar) : les financiers européens prétent sans doute

plus volontiers aux filiales américaines qu’aux sociétés européennes, puisque

le taux de rendement des filiales américaines en Europe est en général sensi-

blement plus élevé que celui des firmes européennes. Il atteint, dans de

nombreux cas, le double du taux européen.

d) En Belgique, les investissements américains ont pris une importance

et une signification particuliéres.

Sur le total des investissements réalisés de 1959 a 1965 et qui ont

bénéficié des dispositions des lois de relance économique de 1959, un quart

est di a des initiatives américaines.

Mais dans le secteur des fabrications métalliques la proportion atteint

prés de 40 %.
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Il. LES CAUSES ET LA NATURE DU SUCCES AMERICAIN

Aprés avoir mesuré ainsi le succés américain et noté ses effets, nous

pouvons tenter d’en déceler les causes principales et d’en définir la nature.

A. Les causes décelables.

1. Il faut signaler d’abord les causes générales ou encore les conditions

préexistantes 4 l’avance que nous observons surtout depuis une dizaine d’an-

nées.

a) Les Etats-Unis constituent depuis longtemps un evsemble politique

intégré qui a pu concilier le rdle moteur de Etat fédéral avec les particu-

larismes et les différences parfois marquées des 50 Etats de la fédération.

b) Deplus, et par 1a méme, les Etats-Unis représentent un grand marché

imtégré (a Yencontre p. ex. du marché européen dont la dimension est com-

parable, mais qui n’est pas intégré).

Lintégration du marché favorise évidemmentles concentrations industriel-

les et financiéres et par voie de conséquence |’élaboration et la conduite des

stratégies économiques a grande échelle.

c) Enfin et peut-étre surtout s'est établi dans la grande société améri-

caine une attitude opérationnelle et confiante dans la nécessité et la perma-

nence du succés, moins attachée aux idées toutes faites et aux valeurs du passé

qu’en Europe.

Que cette attitude paraisse aux yeux des Européens animée largement

par le gott du profit et parfois par une juvénilité propres aux sociétés en

expansion, n’enléve évidemment rien a l’importance des résultats que nous

connaissons.

2. D’autres causes plus spécifiques expliquent l’évolution plus récente

de la société américaine.

a) Cest d’abord l’action du Gouvernement fédéral surtout visible

— au niveau des grands programmes de recherche,

— et au niveau des commandes publiques de matériels et d’équipements.

Ces programmes et ces commandes sont centrés sur les grands objectifs

nationaux inspirés d’abord par des besoins militaires ou de prestige, mais

qui s’orientent de plus en plus vers des objectifs plus immédiatement liés

au progrés économique et social.

Cette action ne parait pas avoir visé explicitement ou consciemment des

objectifs d’expansion économique.
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En ce sens, on pourrait dire que la réussite américaine parait acciden-
telle et non programmée.

Mais, au vu de ses résultats ou de ses retombées, cette action a toutes
les apparences ou les effets d'une stratégie industrielle qui a entrainé une
véritable mutation économique.

b) Un facteur spécifique du succés américain qui parait étre devenu
décisif au plan industriel et politique, c'est le facteur d’organisation et de
£estion (management). On en a beaucoup parlé et il mériterait a lui seul un
exposé.

Nous nous bornerons ici 4 indiquer quelle est apparemment l’origine
et la signification de !'esprit d’organisation aux Etats-Unis, spécialement dans
les grandes entreprises et quelles sont les principales méthodes auxquelles il
a donné naissance.

Lorigine se trouve d’abord dans le dynamisme intrinséque et dans le
réalisme de l’entreprise américaine et progressivement de 1’administration
qui centrent leur action sur les objectifs: réels & atteindre.

On peut évidemment donner A I’action publique et 4 I’action privée
divers objectifs 4 court ou moyen terme, par exemple survivre au jour le
jour ou encore maintenir un profit satisfaisant dans les voies de production
actuelles.

Pourtant, l’expérience de la société actuelle, entrainée dans une muta-
tion rapide, montre que de tels objectifs et l'action qui les soutient sont
constamment dépassés.

I parait aujourd'hui indispensable de situer les objectifs dans la réalité
de demain telle qu'elle sera pergue par les utilisateurs ou les acheteurs de
biens ou de services.

Cette organisation centrée sur les objectifs réels a été soutenue et déve-
loppée aux Etats-Unis par deux éléments adjuvants :

— d'une part, la nécessité d’assurer la réussite de programmes aussi
complexes et aléatoires que les programmes spatiaux,

— d’autre part, le développement extraordinaire des moyens de calcul,
issus eux-mémes des techniques les plus avancées.

Cette évolution se trouve illustrée concrétement par le nombre d’ordi-
nateurs utilisés dans l’organisation américaine.

On en compte 600 en fonctionnement par million de personnesactives
aux Etats-Unis contre 120 en Europe.
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La capacité de calcul de I’Europe, et donc sa capacité de prévision, est

cing fois moindre que celle des Etats-Unis.

Et ceci conduit 4 souligner la signification et les méthodes de l’orga-

nisation de type américain.

Elle est systématique.

Elle utilise les instruments plutdt que les idées et les bonnes intentions.

Elle est fondée sur la prospective plutét que sur l’expérience du passé.

Cest ce qui explique que |’organisation de type américain a utilisé et

développé des méthodes élaborées telles que la recherche opérationnelle,

le Pert Cost et la programmation budgétaire.

B. De tout ce que nous avons dit jusqu’ici se dégage une impression

générale qui peut nous aider a définir la nature du succes américain.

Il apparait comme un processus nouveau de développement des sociétés

avancées qu’on pourrait qualifier de « développement par la science ».

Ce processus a été mis en application dans une société en expansion

(la Great Society) qui a su tirer parti de certaines circonstances favorables.

On dit aussi de ce phénoméne qu’il est une deuxiéme révolution indus-

trielle centrée davantage sur |’exploitation de la créativité des cerveaux que

sur celle des ressources naturelles.

Quoi qu’il en soit, ce processus est installé dans la civilisation actuelle.

Il constitue la question majeure ou si on veut le défi non seulement pour

nous Européens mais également pour les Américains et pour tous les peuples.

III. Il nous reste peu de temps pour conclure en indiquant /es orientations

que pourraient prendre la Belgique et l'Europe pour mieux assurer dans

cette nouvelle perspective leur propre progrés économique et social.

1. Soulignons d’abord qu’il n’y a pas de recettes magiques dans |’expé-

rience américaine. Dans ce sens, il n’y a pas de «miracle» américain, 4

moins qu’on appelle miracle le fait pour une société d’avoir su s’organiser

efficacement en vue du progrés.

Le succés américain nous invite donc 4 une réflexion sur certaines

conditions nouvelles et importantes de l’expansion économique et du progrés

socio-culturel des sociétés industrialisées.

Ceci veut dire qu'il faut éviter comme on le fait quelquefois :

— de nier |’existence ou l’importance du probléme,

— ou, au contraire, de lui donner un caractére dramatique.
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2. Cette réflexion doit étre dynamique et prospective, mais aussi réaliste.

Ceci veut dire que I’action, qui pourrait donner 4 nos pays une nou-

velle impulsion de progrés, doit tenir compte des réalités propres 4 I’Europe

qui ne pourrait se contenter de copier des recettes américaines ou d’entrer

dans _une stérile compétition de prestige.

3. Pour réussir en Belgique ou en Europe au sens de la réussite améri-

caine, il faut assurer essentiellement, semble-t-il, trois conditions :

— des objectifs concrets,

— une organisation adéquate,

— une attitude et une motivation.

Je me propose de commenter briévement ces trois points en centrant

notre attention sur l’essentiel.

A. Les objectifs,

1. Tout ce que nous savons aujourd'hui de la structure économique belge

nous conduit & penser qu'il faut continuer a réserver une place importante

4 la production industrielle dans la formation du produit national et assurer

en méme temps ce qu’on appelle la reconversion des structures industrielles,

Cest-a-dire son adaptation technologique et régionale.

Ceci implique trois objectifs concrets :

D’abord un soutien général & Vensemble des entreprises valables de

nature 4 améliorer la productivité et donc la rentabilité de la production.

Ce soutien doit venir du secteur privé autant que du secteur public. II

doit porter sur les investissements et aussi sur la recherche dans les domaines

du produit, des procédés et des méthodes de gestion.

Un deuxiéme objectif est d’assurer progressivement la mutation des
Structures par un soutien plus sélectif portant sur ce qu'on a appelé les
« points forts », c'est-a-dire les productions nouvelles dans les entreprises ou

groupes d’entreprises capables de conduire les résultats de la recherche avancée

jusqu’a la commercialisation des produits et des procédés.

Ceci signifie la réorientation d'une partie des activités industrielles et
des méthodes de gestion dans nos meilleures entreprises et la création de
nouvelles unités qui s’inspirent des mémes exigences.

Mais une telle politique exige que l'on puisse assurer tant au niveau
public que privé une coordination plus précise des moyens mis en auvre
pour assurer le financement des investissements, des programmes de recherche
et des commandes publiques.
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Cette politique doit agir comme un catalyseur de toutes les initiatives

et ne pas chercher 4 se substituer a celles-ci.

Il faut souligner cependant que la Belgique ne peut assurer seule son

développement dans le cadre de la deuxiéme révolution industrielle. A des

degrés divers, tous les pays d'Europe sont dans la mémesituation.

2. Et ceci nous améne 4 dire un mot des objectifs que pourrait se donner

PEurope.

A défaut pour l'Europe de disposer d’une structure politique capable de

prendre les décisions qui s'imposent au plan économique, |’approche réaliste

consiste 4 centrer la coopération sur certains objectifs essentiels.

Le choix de ceux-ci doit évidemment étre déterminé par leur dimension,

cest-a-dire par la nécessité de concentrer d’importants moyens pour les

réaliser, moyens qui ne sont pas accessibles aux nations individuelles.

D’autre part, ce choix des actions communes doit étre déterminé par

leur capacité d’entrainement sur l'ensemble du développement économique

et technologique.

Enfin, ce choix doit tenir compte du fait qu’il existe déja des institu-

tions ou des traités qui assurent dans certains domaines la coopération

européenne.

Tenant compte de ces différents aspects, on arrive 4 dégager au moins

quatre grands domaines qui devraient faire l'objet d'une coopération euro-

péenne. Deux d’entre eux font déja l’objet d'une coopération organisée :

il s’agit des domaines nucléaire et spatial. On devrait certainement y ajouter

le domaine de l’aéronautique et celui des calculatrices.

Ce qui est encore plus important que le choix des domaines ot pour-

rait s’établir la coopération européenne, cest la maniére dont elle pourra

étre menée.

Tout ce que nous avons appris des causes et des conditions du succés

américain nous améne a penser que la coopération européenne doit étre

intégrée.

Ceci veut dire qu'elle doit s’établir non pas comme ce fut le cas jusqu’ici

uniquement au niveau de la recherche et du développement, mais qu'elle

doit s’étendre 4 la phase industrielle et aux commandes publiques dont on

connait V'importance pour le soutien des grands programmes technologiques.

En disant intégration, nous pensons essentiellement a la nécessité de

réaliser autour des grands projets de coopération les accords ou les fusions

industriels, parce qu'un des obstacles essentiels 4 une coopération qui veut
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atteindre des résultats économiques significatifs, c'est que nos structures

industrielles sont actuellement centrées sur des objectifs nationaux et par

conséquent sur un marché national trop étroit.

B. Un mot maintenant de la deuxiéme condition d’une réussite de nos

efforts en Belgique et en Europe que j’évoquais 4 l’instant, 4 savoir l'orga-

nisation.

1, Je n’étonnerai personne en disant qu’en Belgique, commedans d'autres

pays européens, les systémes et les méthodes d’organisation tant dans le

secteur public que privé sont marqués d’un certain archaisme.

La vérité est que nous avons en cette matiére un retard plus marqué

encore que dans le domaine purement technologique.

Nous venons d’en prendre conscience et il faut se réjouir du fait que

des études et des recherches sont entreprises dans ce domaine 4 ‘initiative

de VOffice belge pour I’accroissement de la productivité.

La plupart de nos administrations publiques et privées en sont encore

au stade du fichier, alors que toutes les méthodes modernes de gestion se

fondent sur l’usage de l’ordinateur.

Il nous faudra donc franchir rapidement toutes les étapes de la réflexion

et de la technicité entre les systémes traditionnels et les systémes avancés.

Nous devrons passer de la comptabilité 4 la programmation budgétaire, de

la doctrine économique 4 la prospective, de la gestion quotidienne 4 la

gestion prévisionnelle.

Mais, au-dela de ces difficultés inhérentes 4 nos structures, il faut aussi

souligner la nécessité impérieuse pour le pays de se donner des objectifs

dans l'avenir et par voie de conséquence de faire une analyse scientifique

des tendances actuelles et de dégager les objectifs compatibles avec les con-

traintes de tous ordres qui pésent sur la société belge.

2. Au niveau européen, \es questions d’organisation sont largementliées

aux structures ou a l’absence de structures politiques.

Ce n'est pas ici le moment de s’étendre sur ce probléme, sauf pour dire

qu'il faut certainement passer de l’union douaniére 4 |'intégration économique

en attendant de pouvoir, dans un avenir que chacun espére rapproché, dépasser

les nationalismes dans des structures politiques appropriées,
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Tl me reste pour.terminer.4 dire un mot des attitudes et des motivations

qui sont, nous le savons tous, les véritables moteurs de |’action.

1) Chaque pays européen se situe en fait dans lisolement ou la con-

frontation avec les autres nations, quand ce n’est pas dans la confrontation

interne,

Nous sommes mieux que quiconque 4 méme de mesurer le drame des

patticularismes alors que tout, dans le monde, aussi bien dans le domaine

des sciences et des techniques quau plan plus général de la civilisation,

indique l’importance croissante des processus de convergence.

Cette contradiction résulte fondamentalement de la dimension des pro-

blémes et du fait que les hommes et les groupes restent attachés 4 leurs

mythes hérités d’un passé qu’ils comprennent d’ailleurs mal.

Il faut que les responsables 4 tous les niveaux fassent un particulier

effort pour échapper a cette contradiction en resituant constamment leur

action dans la réalité et dans la prévision.

Ce sont aussi les éducateurs 4 tous les niveaux qui portent la grave

responsabilité de préparer les jeunes et aussi les adultes 4 comprendrel'avenir

plutét qu’ commenterle passé.

2) Personne ici ne doute que la Belgique doive se situer par rapport a

(Europe, mais cest également vrai pour I’Europe qui doit se situer par
rapport 4 un monde planétaire.

Ceci implique une attitude qui ne peut étre faite uniquement ni essen-

tiellement d’un esprit de compétition avec d’autres régions plus développées

telles que les Etats-Unis. La vocation de l'Europe est aussi de transférer, aux

peuples moins favorisés, les connaissances et l’expérience technique qu’elle

n'a cessé de développer.

Elle peut aujourd’hui mieux sans doute que d’autres assurer cette mission

de paix dans la coopération et I’échange.

Tout ceci suppose que nous acquerrions une vision renouvelée des choses.

Il faut abandonner nos mythes archaiques. Il faut accepter de voir les

réalités telles qu’elles sont et non pas telles que nous voudrions qu’elles

continuent 4 étre,

Nous devons sortir de notre monde clos pour accéder 4 un mondeouvert,

dans lequel seul peut s’inscrire le succés.
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POGING TOT ONTWIKKELING, TEN BEHOEVE

VAN BEDRIJFSPRACTICI, VAN THEORETISCH GEFUNDEERDE

DOCH EENVOUDIG HANTEERBARE BESLUITREGELS

VOOR DE RAMINGEN VAN DE MINIMUM RENTABILITEITS-

DREMPELS BIJ ORGANISATIEVERBETERINGEN

door H. MULLER

Rijksuniversiteit Gent

Inleiding.

Het is aan de relatief jonge mathematische besliskunde te danken

dat vele, vroeger empirisch benaderde beheersproblemen nu door wiskundige

methoden kunnen worden aangepakt.

Deze recente trend tot mathematisatie van de beheersdiscipline is on-

getwijfeld een lofwaardige poging en een streving naar meer wetenschap-

pelijkheid in het bedrijfsbeheer; spijtig genoeg heeft deze theorie — afge-

zien van de weinig talrijke en steeds maar weer als voorbeeld aangehaalde

spectaculaire realisaties — zich weinig weten door te zetten op het dage-

lijkse toepassingsvlak der industriéle organisatieactiviteiten.

De niet te onderschatten emotionele beweegredenen buiten beschouwing

gelaten, mag — naar ons inzien — de vrees der beheersfunctionarissen voor

eventuele disproportionaliteit tussen de te verwachten studiekosten en de
onbekende te realiseren besparingen als hoofdreden aangehaald worden voor
het niet toepassen der wiskundige beleidstechnieken bij de benadering van

beperkte tactische beheersproblemen.

Deze vrees voor disproportionaliteit tussen kosten en baten is vooral

te wijten aan het ontbreken van een wiskundig gefundeerde maar door

Practici eenvoudig te begrijpen en op elk niveau hanteerbare handige bena-
dering van de minimum rentabiliteitsdrempel die de voorgenomen organi-

satieverbeteringen zou verantwoorden. Een a prioristische besparingsappre-

ciatie is nu eenmaal onontbeerlijk ter justificatie van elk organisatiestudie

evenals bij de keuze van de te werk te stellen analysemiddelen.

De bedoeling van deze korte bijdrage is, bij wijze van voorbeelden

met betrekking tot de theorie der wachtlijnen, een benadering te formuleren
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die ons in staat stelt op snelle, handige en toch veilige wijze de potentieel

bereikbare besparing te ramen.

Ontwikkeling van een besluitregel.

Destudies van A.K. Erlang (1917), A. Kolmogorov (1931), R. Kronig

(1943), D.G. Kendall (1951) — wij citeren enkel de meest toonaangevende

— vestigden de wiskundig-statistische grondslag voor een theorie der wacht-

lijnen, die door Philip M. Morse (*) en later door A. Kaufmann & R, Cruon

(*) voor de organisatieleer verder ontwikkeld en bijgewerkt werden. Be-

doelde technieken, hoewel toegankelijk voor ingewijden in het operationeel

onderzoek, blijven echter van weinig nut voor bedrijfspractici.

Beschouwen we by. de wachtlijnensituatie bij M parallelle dienstposten,

gevoed volgens een Poisson distributie door een universum met oneindige

populatie, via één enkele wachtlijn met absolute discipline « eerstkomend,

eerst bediend ». De servicetijd wordt tot een negatief exponentiéle verde-

lingswet beperkt zodat de wachtlijnlengte mag worden omschreven door

geet 1

uM —LY = — x
M x M!(1— g/M)*
 

 

MI (i —g/M) | 2

gemiddelde bedieningstijd
   mits

g

= — _
§ gemiddelde tijd tussen twee aankomsten

of trafiekintensiteit en <. <1

Deze relatief omslachtig te berekenen formule onderstelt de juiste

kennis van de trafiekintensiteit (g) en elke raming van de besparing welke

zou voortvloeien uit de invoering van een bijkomende (M + 1)° dienstpost

vereist een nagenoeg integrale oplossing van het gestelde wachtlijnprobleem.

Het gebruik der Tabellen van L.G. Peck en R.N. Hazelwood (***) (mits

N = 250te stellen ter benadering van de populatie met oneindig univer-

sum) kan weliswaar het zuiver rekentechnisch gedeelte vereenvoudigen, maar

zet steeds de kennis van de trafiekintensiteit (g) voorop.

(*) « Queues, Inventions & Maintenance » ORSA-publication n° 1

(**) « Les phénoménes d’attente » Dunod 1961

(#**) « Finite Queening Tabels » ORSA-publication n! 2.



20 Revue de Statistique — Tijdschrift voor Statistick 8 (3) 1968

Moestmen er daarentegen in slagen de procentuele wachtkostenbespa-
ringen Lv — Lt

PWB(M, g)= — ———_(M, g) Ls 

tengevolge van het invoeren van één supplementaire parallelle dienstpost
to.v. de effectief bestaande toestand, langs de veilige kant benaderd te kunnen
formuleren, onverschillig de waarde van de veranderlijke g of trafiekinten-
siteit, dan zou meteen een belangrijke stap zijn gezet in de richting van de
veilige approximatie der potentiéle wachtkostenbesparingen APWB (M) mits

APWB(M) = min PWB (M, z)
—ewrw

0<g<M

Deoverblijvende veranderlijke M stelt inderdaad op zichzelf geen kwantificatie-
moeilijkheid en mag steeds als een bekend gegeven worden vooropgezet.

In het licht der met deze bijdrage nagestreefde doelstelling zijnde het
formuleren van eenvoudige besluitregels voor de bedrijfspracticus, die essen-
tieel in zijn dagelijkse leidingsfunctie met tactische problemen geconfron-
teerd wordt, mogen we ons zonder al te groot gevaar voor gebrek aanreali-
teitszin, beperken tot het interval van 1 tot 5 parallelle dienstposten
(1 <M < 5).

Een te groot aantal parallelle dienstposten geeft inderdaad organisato-
risch meestal aanleiding tot verscheidene parallelle wachtlijnen, hetgeen ons in
de overgrote meerderheid der gevallen terug in het bovengeciteerde interval
van 1 tot 5 servicestations brengt.

De wiskundige analyse van de procentuele wachtkostenbesparing voor
de situatie M = 1 zullen we hieronder ten titel van voorbeeld in detail
uitwerken,

Uitgaande van de algemene formulering

 

 

Lo seas L M41 1

PWB(M, 9) =2
L.™ X (M,g)

met

M+1 aL M n+1
& &M+iy yf

L”™ M(M+1-—g) ( ) = na} 2 n\
X(M, g) = ne = Mp Se. Oe = = so =

‘ My — yf 
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vinden we meer specifieke voor de factor X (M = 1, g) of

2—g)2 + 8) 1
X (1, g) = —— ES eee (A = PWB(1, g))

&—s) 1 it

evenals de ermede corresponderende eerste afgeleide naar de trafiekinten-

siteit g

an —P Ob 8 ea
& yg)SS

sl gy

In het geldigheidsdomein van 0 < g < 1 vinden we

x= — voor g = 0

xX =+ voor g = 1

—8 + 64—16
a = to 5p

hetgeen wijst op een U-vormige naar bovengerichte convexe curve met

minimumwaarde X (M = |; g) = 14,9 voor g = 0,53.

Uit de grafische weergave van figuur 1 zijn verdere numerische waarden

der functie X(1,¢) = L,'/L,’ af te leiden, terwijl figuur 2 de waarde

PWB (1, g) = 1 — [1/X(1, g)] = A weergeeft.

Belangrijk is dat als algemeen geldende gevolgtrekking naar voortreedt

dat bij overgang van een naar twee parallelle servicestations de gemiddelde

lengte van de oorspronkelijke wachtlijn minimaal tot 1/15 herleid wordt,

ongeacht de intensiteit van de trafiek. Omgezet in relatieve tijdsbesparing

APWB (M = 1) betekent bovenaangeduide omschakeling een minimale winst

van 93 '% van de oorspronkelijke wachttijden.

Het behoort nu aan de bedrijfspracticus te oordelen of de minimale

potentiéle tijdwinst van 93 % voldoende aantrekkelijk is om een meer

uitvoerige studie van het probleem te rechtvaardigen, Bedoelde studie zou

er desgevallend in bestaan de specifieke trafiekintensiteit g vast te leggen

en tevens na te gaan in hoeverre de uitgangshypotheses (oneindig universum,

Poisson-aankomstenverdeling, exponentiéle bedieningstijddistributie, strikte

wachtlijndiscipline, en dergelijke) effectief vervuld zijn. Aan de hand van

figuur 2, en de trafiekintensiteit gekend zijnde, kan dan de reéle bespa-

ring, die zich tussen 93 % en 100 % zal situeren, bepaald worden.
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Fig. 1. — Grafische weergave van X (1, g).
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Fig. 2. Grafische weergave van PWB(1, g).

Analoge studies voor M in het interval 2 tot 5, die dank zij de ordi-

nator CAB 500 der Rijksuniversiteit Gent (*) op een numerische manier

werden voltrokken, wijzen op een minimale wachtlijnbekorting tot nagenoeg

1/7,5 of 14 Yo; 1/5 of 20 %; 1/4 of 25 %; 1/3,5 of 29 % respectievelijk

voor M = 2, 3, 4 en 5, hetgeen ons als effectieve minimum besparing

APWB (M) in wachtlijnkosten bij uitbreiding met een parallelle dienstpost

de onderstaande cijfers verzekert (cfr. fig. 3 en 4) :

 

M=1 g = 0,53 APWB = 93,3

M 2 & = 1,16 APWB = 86,1 ¢

M=3 g = 184 APWB = 80,2 %
M=4 g = 2,56 APWB = 75,5 %
M=5 g = 3,30 APWB = 71,6 %

Steeds langs de veilige kant blijvend, kan de procentuele wachtlijn-

kostenbesparing bij inschakeling van één supplementaire parallelle dienstpost

t.o.v. de initiéle situatie met M stations, voor het vooropgezette geldigheids-

gebied 1 < M < 6 bondig worden geresumeerd in de door ons gesugge-

reerde approximatieregel

a 15 —M
PWB(initieel M) > — —~ x 100 %

ID

(*) Laboratorium wijlen Prof. ir. A, DE WINNE
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i Wachthoslenbespacing in Treanfen3 PB (m,5) Cis erernang tan M naar Mot pavallele chanelpostin)
AOGe

Mer i i1; :
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Bot) / Pe | h
\ / |. _
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\, } ow

80 é
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z + + + sao 20 5 4a 5°

neue

Fig. 3. — Wachtkostenbesparing in percenten, grafisch weergegeven,

Slotbeschouwing.

Het ontwikkelen van mathematisch gefundeerde, algemeen geldende
besluitregels ter raming van minimale besparingenbij reorganisaties, ten be-
hoeve van bedrijfspractici die noch over de nodige tijd noch over de vereiste
specialistische scholing in OR beschikken, lijkt ons een der noodzakelijke
voorwaarden tot een betere samenwerking tussen de lijngezagdragers en de
interne of externe in wiskundige beleidstechnieken gespecialiseerde stafmede-
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ecuR 2

Ow 0,00 fe 1,000 Be 2,000 ce 1,080 1000 Be 1,000Ge 920 dn 9777 Be 0,979 Gm 0,980 De 0,98 Be 0,908de 820 hae 8,960 bo? wr 0,568 De 0,569 Be 0,973Om O30 he 0,95 Be 8,560 oe Ny okT be 0,958 Re 0,998dw ha. to 9,938 Be 5,50 Se» 0,530 De 0,539 Be 0,966Ge 8,50, bee 8,933 Be 0,909 Gm 8,785 De 0,984 Be 0,933,Ge G60 as 0,938 Be 0,896 Se 0) 300 be 0810 Be 0,226or oso fo 94980 ie 0,885, Be 0,886, & obyr 0,908tm 0) Ae 0,950 Be 0,875 ce3 mo Ee O16Oe 9,90 ae 8,972 Be 0,869 Ge 8,863, Tm 0,87) Be 0,088Oe 00 te 3,600 Be 0,868 te 1,850, De 0,889. Be 0,87
We 120 Aw 1, 000° Be 0,061 Ca 0,860 De 6,888 Be 0,061Oe 1,20 ‘he 5000 Be 0,863 Bw 9,83 De 0,837 Be 9,860& Leo ae 1700 eo 0,883 on 6,863 De 0,826 Be 0,839Gnd, ‘Ae 1,500 Be 0,868 Ge ONT De GONE 0,828te 1,50 An 1,000 Be 0,877 0 0,812 De 0,807 Re 8,818Ge 1560 ‘Aw 1,000 Be 0,850 Ge 0,807 De 795 0,803Ge 170 ds p00 Be 907 Ge O80 Be 6,79) Be 0709Ge 1,80 ‘he 2,008 Be 0,931 fw 0,802 De 783 Be 70Oe1,90 he hy Be 0,962 ee 6,008 be OTT Be OtheGe 2,00 Ae 3,000 Te 1,000 de 0,80 be O,7TL Be 77h
Ge 2,20 Ae 1,000 Be 1,00 Ge 0,808 De 0,766 Be 0,766Ge 2520 ae 1,000 Be Loon Ge O81 Dm 0,762 Be 0,739Be 8,30 fe 100 Be 13000 oy 0,8 De 04759 Be O75Oe 2,h0 Ae 1,000 Be 2,00 te a, De 0,757 Eo 0, THE.Ge 2150 Ae Lio er 15000 oe Of De 01755 Be 9,780Ge 2,60 ae 1000 Be eo, Se 0,867 De 0,785 O78Oe 2,70 Be 1,0 be 1,00 m O80 De 0,786 Be 0,730Ge 2,80 Ae 1,000 Be 13000, fe 2,919 De 0,739 Ba 706Oe 2,50 de 1080 3 Lon Cm 0,955 > 91163 & yesde 3,00 ‘Aw 1,000 Be Roo te 1,008 ‘toe Be 9,720
Om 3,20 fe 3,000 Be 3,000 ‘Ge 3,000. tm 0,776 te 3neGe 3,20 Bn 1,006 Be 1,000 Gm 4,900 Te 0,785 te ONTbata be 35000 Be Loo f= Yeo Pe O79 fe OPEGe x Ae Lone Be L050 Ge 2,000 De O,811 Be G27oe ee Ae 1,000 Be 1,000 Ge 1,000 De 0,829 Be onea 3, ae0 Be 1,000 Cw 1,000 bw 8,852. Te 8,721Oe ae de 1,000 to 2,000 Ge 1,000 be 0,878 Be O72Ge 3,3 de 1,000 Be 1,090 Cm 3,006 de 0,50 Be 9,720oe 3,90 fe 1,009 Be 2,600 oe15000 be 01950 & 0,738Ge hyo, An 1,000 Be 1,000 fe Loe Dee 3,000 Ee 0,763
Ge 20. Ae 3,000 Be 1,000 Ow 1,200 be 1,000 Eo 0,75Be hya0. Ae 1,000 ‘Be 4,000 Ge 1,000 De Be aoeoe te ae 1,000 Be 1,000 Sw 1,000 Be 1,000 Ye 0778Gah, ae 3,000 Be 2,c00 Ge 1,460 De 1,000 Be 0,798oe Mp be 08 Ba 1,000 Cu 148 De 1,000, Bo OEae 4 dm 35000 Be 1,000, Ge Yoo ‘De 1,000 Be 0,880oe Mp Aan 15006, Be 1,000 Cue 2,000 De 1,000 Be 0,869Be bye de 1,000 Be Len Ge 1,0) De 1,000 Bw 0,!8 ae 1,000 Be 13000 Ge 1,000 De 34000 Be 0,97Ge 5,00 fe 1,000 Be 1,009, fu 1,000 De 1,009 Be joe

— Wachtkostenbesparing in fracties der cenheid, numerisch weergegeven.

  

  

) A = PWB (1g) D = PWB (4,8)
B PWB (2.2) = PWB (5,8)
C = PWB (Gg) G=¢

werkers. Uit het oog mag inderdaad niet verloren worden dat van eerstge-
noemden die de volle operationele verantwoordelijkheid dragen, de beslis-
sing tot eventueel beroep op soortgelijk gespecialiseerd advies moet emaneren.

Het is slechts in de mate dat de practici kunnen beschikken over handig-
bruikbare toch theoretisch gefundeerde vuistregelen ter raming van de mini-
maal bij reorganisatie te verwachten besparingen dat zij hun vrees voor
disproportionaliteit tussen baten en kosten bij het lanceren van meer geso-
phisticeerde studies van het type O.R. — vrees die in het verleden niet steeds
ongegrond bleek te zijn — zullen overwinnen.
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Gebruikte symbolen.

APWB

&
L™

‘1

X’ (2, g)

X’ (3, g)

X' (4, g)

X (5, 4)

yes

: minimale PWB (functie van M alleen)

: trafiekintensiteit

: Jengte der wachtlijn in aantal eenheden (de bediende in het

servicestation bevindende eenheid exclusief) bij M_ parallelle

dienstposten

: aantal initiéle parallelle dienstposten

: aantal eenheden der vragerspopulatie

: procentuéle besparing der wachtlijnkosten (functie van M en g)

 

 

 

& (2—g) (2 + 8) L=B

(4—§) (24 4 18g 4.68" + 2") (= _

&(3—gy(gee + 4g + 6) 1—c

(5 — g) (120 + 90g +36g" +88 +8) ‘: Z _)
gd — (24+18g + 6g" + ) 1—D

8) (720 + 600¢+ 240 g* + 60 g* + 10 gt +8)

£(5—g) (120+968 + 36g +80" + 84)
1

(= T—Ee

(1/92) x (— gt + 4g? + 50 g?— 72)

(1]ys) * (gh + 84 gt + 408 g* + 108 g? — 1152 g — 1728)

(Ips) X (gi —4 gt + 98 gh + 1104 g® + 3984 gt + 1258 ¢8

20.016 g? — 57.600 g — 57.600)

(1/95) * (—g'® 8 gh + 92 gs + 1968 g? + 14.160ge
+ 44.160 g° + 2880 g! — 408.960 g?
— 1.621.440 g? — 3.110.400 g — 2.592.000)

een niet bepaalde veelterm, noemer der waarden X’ (i, g).
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PUBLICATIONS RECUES ONTVANGEN PUBLICATIES

1)

8)
2)

10)

Revue francaise d'Informatique et de Recherche Opérationnelle, AFIRO

Paris, N? 5, septembre/octobre 1967.

Annales de Sciences Economiques Appliquées, Nv 5, décembre 1967.

QF (Qualité et Fiabilité) Bulletin trimestriel de |) AFCIQ, Paris, Vol. III,

No 4, décembre 1967.

Quality, EOQC Journal, Rotterdam, Vol. XI, n° 4, Winter 1967.

Oost-Vlaanderen groeit, N° 4, december 1967.

Revue Suisse pour l’Organisation Industrielle (Institut d’Organisation

Industrielle de I’Ecole Polytechnique Fédérale de Zurich), n°* 1 & 2, 1968.

Revue IBN (Institut Belge de Normalisation) Nes 1 & 2, 1968.

BIN Revue (Belgisch Instituut voor Normalisatie) Ns 1 & 2, 1968.

Bull- General Electric informations, N° 12, 1967.

Revue de Statistique Appliquée, Vol. 15, N° 4, 1967.

Operational Research Quaterly, Vol. 19, N’ 1, 1968.
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NOS ECHOS ALLERLEI

Le Secrétariat de la Sogesci a regu Het Secretariaat van het Sogesci

les informations suivantes: heeft de volgende mededelingen ont-

vangen:

European Meeting on Statistics, Econometrics and Management Science,

Amsterdam, 2-7 September 1968.

The meeting is sponsored by:

— IMS Institute of Mathematical Statistics

— TIMS The Institute of Management Sciences

— ES Econometry Society

— IASPS International Association for Statistics in Physical Sciences

Entrance fee

For members of the sponsoring Societies Dfl. 60,—

For non-members Dfl, 75,

For students at a University Dfl. 20,—

Registration forms are available at the address of the Organizing Com-

mittee :

European Meeting 1968

c/o Mathematical Centre

2° Boerhaavestraat, 49

AMSTERDAM - O

THE NETHERLANDS.


