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Sntnmary - The beel neat wppll cbain recently tndefuen, 4 najor exagenou shock:

the publration of the ponbh tranmision of the Barine Spangifonn Encephakpatby

(BSE) atenl to hunan led ta a tafid and extended chdnge in the relationsbi7 bettteen

the different protaganisn ia the uhole wfli cùain. For the nntuners the coweqtence af
thn &olulion aas the ttdden appearance of seteral dutinctite jadiciow label: (Yiande

Bovine Française - VBF, Crirères Qualiré Contrôlés - CQC) n otdet to rcantre

and aduise rben ubile lurcbaing The Plr\ote af thit lalet it to analye the lrlcert aI

Résumé - Lobjer de la cootrrbution esr d'analyser le processus de segmentation du

marché de la viande bovine fraîche après le déclenchement de la crrse de lencépha-

loparhie spongiforme bovine (ESB) Après avoir dressé un érar des lieux de la frlière

avant la crise, les aureurs monlrenr commenr cecre dernière a favorisé une diffécen-

ciarion verricale du produir. Cecre différenciarion s'appuie notamment sur une dé-

marche collective (rC.icères Qualité Conrrôlés,) mise en place par I'inrerprofes-

sion er qui v rs sur la dimension e )

de la qualiré ie indépendante' ce at-

gemenr urili , qui I'associe à ses de

discribureur I'ensergne. Lanalys lte

diffusion raprde de la différenciacron vercicale de la viande bovine conduit les au-

reurs à proposer une nouvelle configuration du linéaire viande bovine pour les an-

nées à venrr
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J A filière viande bovine a récemment subi un choc exogène majeur:
l--r l annonce dc le possible transmission à I'homme de I agenr de l cn-

céphalopathie spongiforme bovine (ESB) a conduir à une mutation impor-
tanre et raoide des formes relationnelles entre acteuts des différents
maillons de la filière (Sans et de Fontguyon, 1999). Cette évolution s cst
traduire pour les consommareurs par I'apparirion et le développement de

plusieurs signes drsrincrifs (vBF, cQc(//. .) censés les rassurer et les guider
dans leurs achars. Cerre filière er plus particulièrement le maillon central
de l'indusrrie de rransformation, répuré pour la faiblesse de ses démarches
marketing, aurait-elle operé un virage srrârégique i)

Lobj-et de cerre contribution est d'analyser le processus de différen-
ciarion ('/ de la viande bovine actuellemenr à I'ceuvre. Norre réflexion esr
sous-tendue par I'hyporhèse suivanre: la crise majeure affecranr len-
semble de la filière débouche sur une différenciarion verticale acoue cles

produirs de viande bovine. Cette différenciation constirue la réponsc à

une modification de la hiérarchie des arcribucs recherchés oar tes

consommateurs,

Afin de vénfier ou d'infirmer cerre rhèse, il est nécessaire, dans un
premier temps, de dresser un étar des lieux de la ûlière viande bovine
avant lâ crise de I'ESB. Celui-ci s'intéresse Dlus particulièremenr aux
spécificités du produir viande bovine er des m;dcs àe coordinnrion enrre
agenrs de la filière, avant d'érudier quelques iniriarives de segmentarron
du marché. Puis, une caraccérisation de la siruation actuelle, quelquc
rrois ans après le déclenchement de la crise, s'impose. Elle permet de
mesurer le chemin parcouru par cerre filière souvent jugée peu entrepre-
nante er de proposer une anaLyse prospective du devenir possible du li-
néaire viande bovine.

/r) VBF uiande bovine française; CQC: crirères qualiré conrrôlés
{2) Nous définissons la différencration comme I'action de con[érer un caracrerc

unique à un bien, caracéristique à laquelle les clients atrachenr de la valeur (Porrcr,
1986). Dès lon quc deux des hypothèscs de la concurrence pure er parfaire ne sonr plus
vérifiées - I'homogénérté des biens et I'aromiciré de I'offre - la compéririon entre les
acreurs tend à se déplacer dune concurrence par les prix u.r. une concurrence bors
prix:de I hétérogénéité des biens naîr unc compétirion par la différenciation (Krug-
man, I980).
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AVANT LA CRISE DE TESB

Un marché de la viande bovine peu segmenté

Afin de bien comprendre l'évolution de la filière viande bovine fran-

çaiserJ) après la crise de I'ESB, il est utile de rappeler ses principales ca-

ractéristiques d' avant 1996.

. La première particularité de cetre filière réside dans le déséquilibre

,t,u.tur.i enrre offre er demande: le marché de la viande de gros bovins

en France est en effet caractérisé par un excédent de I'offre er par une

mauvaise adéquation enrre I'offre nationale et la demande que la distrr-

bution formule à I'indusrrie de transformation. De cette situation résul-

tent des mouvemenrs d'échanges conséquents au niveau communautaire'

Avanr la crise, la France était ainsi devenue le plus gros importareur de

. Une deuxième caractérisrique de la filière découle des propos pré-

cédenrs: situé à I'interface d'un amont très dispersé er d'un ava] - la dis-

maillon central de la filière et son aval Nous avons dans des travaux an-

rérieurs (Sans, 1996) àégrgé quatle câs de figure:

lt) P* -rnd. bovine, nous enrendons ici uiande dc gros bovins (c'cst-à-dire hors

veau de boucherie).
1.1) odernc étlennent lcs

drorrs t Parc Promodès) e(

,le orn s d enr roir d exPloi-

rer un pornrs Leclerc, SYs

rème U).
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DIFFÉRENCIÂT/ON DES PRODUITS ET SEGMENTATION DE MARCHÉ

6) ane relation contraaaelle de type marchand: Ie distributeur référence de

nombreux fournisseurs et remet en cause régulièrement ses différentes
sources possibles d'approvisionnement afin de faire jouer la concurrence.

Dans un rel schéma, I'obtenrion de I'homogénéité des marchandises ache-

tées repose sur deux piliers: d'une part sur la concentration de Ia plus
grande partie des achats auprès de deux ou trois industriels privilégies;
d'autre part, sur la mise en place d'un cahier des charges rrès formalisé,
précis et dont le respect est étroitement contrôlé (exemple: Auchan).

Cetre modaliré relarionnelle Deut être assimilée à de I'achat en sous-

nai.tance o tlrauings :upptied, poir lequel le client ordonne à un prestar.ri-
re I'exécurion d'une tâche selon un référenriel technique qu il impose
(Bouvier-Patron, 1998; Asanuma, 1989). Il s'agit donc d'un type de rela-
tion déséquilibrée oùr le pouvoir de négociarion du clienr esr superieur à

celui de l'indusrriel. C'est la modalité dominanre avant la crise de l'ESB;

c) ne relation nn,rdct elle Pritilégry'e (exclusive ou non) entre un four-
nisseur et un distributeur. Les transactions sont, comme dans le cæ pre-
cédent, encadrées par un cahier des charges. mais ici les engagemenri ré-
ciproques vont au-delà d'un simple respecr des clauses du conrrat de
référencement et des spécificarions du référenriel rechnique. Le distnbu-
teur s'engage généralement sur des volumes d'achar (ou sur un pourcen-
tage du chiffre d'affaires de l'indusrriel). féchange d'informations est
plus développé que dans Ie cas précédent et les deux parries travaillent
conjointement pour améliorer l'efficience du canal de distriburi,rn.
Avanr la crise de I'ESB, on peut cirer comme exemple de cerre modaliré
relationnelle le cas de l'enseigne Carrefour (Sans et de Fonrguyon, 1999).

Dans ce cas de figure, les conrracrants engagent, après une période de
négociation, une relation parrenariale de long terme qui se consrruit lar-
gement sur la confiance. Elle ne peur s'établir que s'il y a symétrie rela-
rionnelle (équilibre des pouvoirs) er si les acreurs sont convaincus qu'ils
retireronr du partenariat un gain supérieur à celui qu'ils auraienr acquis
en suivant des stratégies individuelles;

d) me retation d'intégration anont qui assure Ia pérennité des liens
entre le transformareut et le disrribureur par I'internalisarion de route ou
partie des foncrions de producrion au moyen d'une prise de participarion
financière dans le capiral du rransformateur. Lexemple le plus abouci en
matière de viande bovine esr celui d'lntermarché Ce groupe détient une
part signiÊcative (34%) du capiral de son principal fournisseur, la So-
ciété Vitréenne d'Abattage, qui ne serr quasimenr que ce clienr dans le
canal de la disrribution moderne. Certe volonré affichée par I'enseigne
répond norammenr à une volonté de ûdéliser un réseau de magasins rn-
dépendants à un fournisseur (réseau capri0. Cette dernière ambirion s'est
concrétisée, depuis 1993, par I'exploitarion d'une marque commerciale
dédiée à Intermarché, mais appartenanr à son fournisseur (marque nJean
Rozé - la viande ") donr la diffusion conrrjbue forrement à homoeénéiser
I offrc cn viande bovine de ses rayons boucherie.
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. La rroisième caracréristique de la fiIère réside dans sa faible apti-

tude à segmenrer le marché de la viande bovine. Ce produir est souttent

présenté comme l'archérype du bien peu différencié au stade du consom-

mateur ûnal. Ainsi, avant octobre 1997, Ie consommareur achetair un

produit banalisé, signalé dans les linéaires par le panonceau "bæut' !

Èsr-ce à dire que la viande bovine est par essence un produir peu diffé-

rencié ? Assurément non: comme Ie souligne Souffler (1995), il s'agit' au

contraire, d'un produir très drfférencié mais cet aspect n'est Pas média-

tisé au stade de détail et donc ignoré des consommareurs. Pourtanr, la

production française se distingue par la mulripliciré de ses rypes de pro'

àuction (vaches de réforme, génisses, bceufs, taurillons), la variété de son

cheprel (lairier er allaitant) et de ses races; de plus cette.hérérogénéité se

combine à I'existence dans une carcasse d'un grand nombre de morceaux

ayant leurs carrctéristiques ProPres et des usages culinaires différenrs La

dlfférencrarion horizontrler5l du produir viande bovine est forte en ce

sens qu'il n'exisre pas de variéré idéale pour tous les consommateurs;

ainsi, la viande claiie et maigre du taurillon est souvent préférée par les

consommateurs du sud-est de la France, tandis que la viande de génisse

ou de vache reste la variété idéale dans les aurres régions Certe différen-

ciation spatiale existe, mais elle est méconnue des acheteurs finaux

Si la différenciation horizontale de la viande bovine est forte, le pro-

cessus de différenciation verticale(6) est en revanche largement inachevé

er donc peu percePtible par les consommateurs. Cet état de fait est le ré-

sultar de trois parricularités de ce produit:

- dans le cas, a priori plus favorable aux rransformateurs' du segment

des unirés de vente au consommateur industrielles (UVCI), les marques

Jt'D.* *'orié,ér.ont dircs <lifférenciées horizontalement si on ne peur pas érablir

de hiérarchie entre elles- Même lorsque les prix des der.rx variétés sonc égaux, chacunc

peur avoir une part de marché non nulle (Encaoua, 1989)
(r') Deux variécés sonc dites différenciées verticalement si on pcur érablir une hiérar-

chie enrre elles. fa différenciarion verticale correspond ainsi à un attribut reconou de ma-
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privées industrielles ne disposent pas encore d'une forte nororiéré. Il faut
y voir une conséquence de la faible valeur ajoutée du maillon cenrral de

la filière. Les caractéristiques de la production bovine (hétérogénéité des

animaux sur pied er des carcasses mais qui aboutit à une production de

masse er excédenraire, faible aptitude de la matière première à la rrans-
formation indusrrielle) oèsent lourdement sur les résultats financiers des

entreprises d'abatrage Ët de clécoupe. Dès lors, ces dernières éprouvenr
des difficultés à dégager des budgets pour la créarion et le développc-
ment d une marque propre'

- enfin, avant la crise de l'ESB, le principal artribur (7) 
recherché par

Ies consommareurs étair la qualité organoleptique de la viande er, plus
prrticulièremenr, sa tendreré. Cerre dernière esr une caracténsrique d'rx-
périencern'. En l'rbsence d'informations quanr aux déterminants de cerre
gualité organoleptique et aux moyens mis en ceuvre par les opérareurs de
la filière pour la maximiser (noramment le respect d'une durée de maru-
ration longue), les acheteurs finaux sonr placés en siruarion de profonde
incertitude. Aussi recherchenr-ils des repères Dermerranr de facilirer la
séle,rion des produirs parmi loftre proposce.-Avrnr h crise de IESB.
torce esr de consrater que ces repères n'exisrent pas ou bien ne concer-
nent que des volumes rrès limirés (cirons en exemple les viandes sous
Label Rouge er l'Hebdopack Charal).

Pour conclure cette analyse, nous considérons que le processus de clif-
férenciation verticale de la viande boyine esr. avanr la crise de l'ESB. Iar-
gemenr inachevé. De la faiblesse de I'acrion srrarégrque des firmes du
maillon cenrral de la filrère en ce domaine, résulre une faible segmenra-
tion du marché de la viande bovine fraiche vendue au dérail. Pàurrant.

17l Nous nous plaçons jci dans le cadre de la théoric du consommarcur déveioppcc
par lancasrer (1966). Pour cer aureur, rour bien csr définr par un cnsemble de caracirrrs-
ciqucs (ou artribr.rrs). Ce ne sonr donc pas les biens mais leurs caractérisriques qui onr Lrne

urrlire pour le ronsommarcur. Lo ri.gle génirrle, un b,en po,seJe pl,,ri"ur, c,,ru.r,,,r-
rrques cr cclles-ci sont prrragées par plusicurs biens Chaqur consommareur a des préfé-
rences propres sur cet ensemblc d arrriburs. Âussi, même sr un individu ne consomme
qu une variéré de brcn, la diversiré des préférenccs des indivrdus pcrmcr I'exisreocc d une
offre divcrsifiée. La différenciarion d un bien, sr elle esr réussie, auqmentc lc bren,irrc
global des consommareurs dans la mesure oir clle permcr a chrquc indrvrdu d aaerndre
flusar,,émenrsacombrnrsonidé.rlerlesLararrcin,rrquestLrn,,vir, 1960,I I5(r'

l8l En siruarron iculièrcment le consom,,,r-
teur final, se rrouve caractérrscioucs du ororluit
qu ils achèrenr. Nel (1971) drsrrnr:uenicepcn
dant trois ca-s de fig 

'1rr 
cxrensjuni dc IarrrrDut

,onrrdêre rCaswell rr PrdôerË, l(./(,ll
lcs brens de recherche pour lesquels Ilchereur peut dérermrncr la qualité du prrr

duir (ou de I un de ses atrributs) avanr l'actc d achar en examinant c sélecrronnanr le
Dfodurr:

- les hrens Ll cxpêriÈnce pour lcsquels lachereur nr pcut dérerminer la qualiri du
produrr avaot Je I rvorr ucheré cr . on:omme;

- les biens dc croyance pour lesquels I achereur ne pcur direrminer la qualité du pro,
duir même après I avorr consommé.
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P .iANS de F}NTGUYON

quelques initiarives isolées traduisenr un début de prise de conscience

par les opérateurs de la filière de la nécessité de mieux spécifier aux

consommateurs les caractéristiques de I'offre.

Des initiatives isolées de différenciation verticale

du produit

Compte tenu de la prééminence de la qualité organoleptique-dans la

hiérarchie des attributi recherchés par les consommateurs, Ies efforrs de

différenciation initiés par les acteurs de la fi[ère visenr en premier iteu

cette dimension du produir, et notamment le critère rendreté Pour se

ature collective, a pour objectif de diffé-
ifianr I'origine de la marière premrèfe en

rion de cetre démarche Peut être trouvée

dans les initiarives de marques collecrives prises par l'lnterprofession bo-

vine:ainsi la marque n Bceuf Verte Prairie", lancée en 1!!1, est propo-

sée aux GMS er vise à idenrifler la viande provenant du rroupeau allai-
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DIFFÉRENCIATION DES PRODUITS ET SEGMENTATION DE MARCHÊ

à 2i 1ours. A priori, compre tenu de l'imporrance de la variable u aspecc "r-
suel" comme crirère de choix pour les consommateurs, faire le pari de

vendre de la viande bovine en emballage opaque constitue une strarégre
risquée. Lindustriel va en fair construire la specificité de son produit es-

sentiellement suf des tris qualitarifs successifs rouchanr les carcæses (choix
de vaches de réforme llrières plutôt jeunes), les quarriers et les muscles
(erwiron 20% des masses musculaires d'un arrière sont retenues). Cerre
opération de tri, æsonie d'une maturation sous-vide longue (en usine puis
duranr la periode de vie de I'UVCI), permer de garanrir une tendreté à

peu près consranre du produit. Au regard de I'rnsrabilrté de certe dernière
sur le produit standard, cetre promesse faire au consommareur constirue
un avantage concurrentiel potentiel que la communication mise en place
par Vital-Sogéviandes s'efforcera de concrériser. la sociéré consacre dès la
ûn des années 80 des budgets relativemenr imponants au secreur de Ia
viande fraîche pour lancer et accroîrre la nororiété d'une marque, Cha-
nl(1o). Cerre marque devienr rapidement une marque ombrelle de plu-
sieurs gammes de produits frais, surgelés er souvenr élaborés. Après
quelque 10 ans d'existence, l'Hebdopack Charal toralise en 1997 un volu-

LHebdopack Charal consrrtue un bon exemple de démarche acrrve
d'une entreprise pour créer de toures preces un segment sur un marché
peu segmenré. I) peur êrre qualifié d'innovation-produir radicale (//) dans
la mesure où aucune référence apparentée n'exisrair en linéaire. Il répond à

un besoin d'une parrie des consommareurs en différenciant verricaiement
le produit sur deux critères: l'allongemenr de la date limire de consom-

des achats réperés du produrt onr peu à peu conforré le capital-confiance

- 
(r') A ri,.. d cxemple, lcs invesrrscmcncs publiciraires pour sourcnir la mar,luc

Charal onr oscillé enrre 1l er 40 MF par an rnrrc I990 er 1998.
(rr) L innutotion consrirue ou non un sau! srgnificarif, une fuprure, prr rapporr a

Iexisrant: dans le premier cas, elle sera qualifiée de radicale (elle condurr à I'exiitence
d'uo bien ou d'un modc de fabrrcarion rotalemenr nouveâu);dans le second cl in.rË-
menrale, I'innovation ne débouchanr que sur une modificarron du bien
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dans Ia marque p€rmettant ainsi une véritable différenciation verricale de

l'HeMopack.

Pour louables qu'elles soient, ces initiatives des maillons amont et

central de la filière se heurtent dans leur développement à des obstacles

de nature diverse:

dans un linéaire qui en est souvent Peu Pourvu.

(t2) Buzz"l er Nor.rrse (196?) ploPosent une classtficarion des produirs nouveaux'

selon le

- let drffércnrs dcs autres produits précxistaors

sur dcs nrs dc base, rype d usage) et immarériels

(rmagcs lcs plus rares et les plus difl'icilcs à gcrcr

()4



DES PRODUITS ET SEGMENTATION DE

- Le deuxième obstacle au développement d'une différenciation ver-
ticale en viande bovine est le consentement à payer du consommareur.
D'un point de vue rhéorique, l'acheteur peur être caracrérisé par l'écart
enre le produit qu'il achète et le produir préféré à l'unanimiré: cer écarr
traduir le consentement du consommareur à payer la qualité. La firme
agro-alimentaire est consciente que cet aspect aboutit à des comporte-
ments hérérogènes chez les consommareurs, révélateurs de segments de
marché, et elle définit en conséquence sa srratégie de différencratron.
Lexemple de l'Hebdopack de Charal permer d'illustrer notre propos. La
cible visée est essentiellemenr constituée de personnes urbaines, aisées,
vivanr seules et dont les fréquences d'achar des produits alimentaires
sont faibles: la durée de vie supérieure du produit lui confère un surplus
d'utilité pour lequel elles acceprenr de payer un produit environ 30 % à
40% plus cher que l'offre de référence. Ourre le fair que le caramère rrès

grent que rarement des valeurs une, qu'il
faut relier à Ia faiblesse des inn la filière,
explique en parrie le déclin de la ne durant
ces dernières années (Pothérar, 1997).

Pour conclure cetre première partie, nous pouvons qualifier le marché
de la viande bovine avanr la crise de I'ESB comme peu segmenré, bien
que le processus de segmentation soit netrement enclenché dans les dé-
cisions de I'Interprofession er les choix de quelques disrributeurs.

La faible segmenrarion du marché résulre d'une action srrarégique ri-
mide des firmes de rransformarion, qui s'explique essenrielleme;r par
deux facteurs: d'une part, la faible valeur ajoutéJ dégagée par ce secreur

(r)) Cerre siruarion n'est pas spécifique à la France Pour une érude concernanr la
situation aux Ecats-Unis, le lecreur inréressé pourra consulter Easrwood (1994)
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d'activité qur ne permet pas d'investir dans le développement de produrts

innovants; d'autre part, la réticence de I'aval de la filière, dominé par les

GMS, à référencer des UVCI supports de marques industrielles.

ment cette incertitude

Qu'en est-il après le choc exogène qu'a constitué pour la filière la

crise dite n de la vache folle " ?

APRÈS LA CRISE DE LESB

Une crise sanitaire accentuant la crise structurelle

de la consommatton

Le deuxième est I'applicarion d'un embargo de plus de trois ans sur

les viandes briranniques.

Enfin le troisième est une renationalisation des approvisionnements

en viande de boeuf des pays de I'Union européenne Ainsi, pour ce qut

concetne la France, la part relative des viandes lmPortées ne représenrair

plus que 22 o/t, de la consommation totale en 1996 er un peu moins de

-or'l 

De même en veau, le déclin de la consommation avarr déburé en 1968' bitn

avanr les deux campagnes de boycott (Combris er de lonrguyon, 1996)
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20% en 1997 (Sorrce: OFIYAL). Pour les consommateurs, I'origine géo-
graphrque est devenue ainsi un crirère clé er une garanrie sysrématique-
menr inrégrée aux stratégies de démarcarion par la qualité.

Cerre situarion de risque sanitaire perçue par le consommareur se tra-
duit par la formularion d'exigences concrètes auprès d'instances consul-
ratives relles que le Conseil narional de l'alimentation (CNA) ou le
Conseil narional de la consommarion (CNC). Dans son avis d'avril 1997,
le CNA appuie les recommandations du CNC en jugeant qu'il est indis-
pensable de . pouuoir informer le consomnzteur ftnal de (da) I'exploitation(t)
agricole(t) où I'animal a été éleué et, lgalenmt, du node d'élalage et d'ahmenta-
,irt, (Conseil narional de l'alimentarion, 1997). ll se prononce avec in-
sisrance en faveur d'une informarion loyale er fiable sur le produit er
d'une rransparence de la filière, stigmatisant ainsi les insuffisances de
celle-ci en matière de différenciarion verricale.

En fair la réponse de I'lnterprofession française du bétail et des
viandes (INTERBEV) a précédé cette requêre: dès février 1997, un ac-
cord sur l'ériquetage obligatoire des viandes bovines vendues au détail
(hors steak haché) est signé. Applicable en octobre 1997, il impose la
communicarion au consommareur de l'origine de I'animal, de sa larégo_
rie (jeune bovin, taureau, génisse, vache, bceufl er de son rype racial (lai_
ue!, mlxre, à viande). Si elle consticue une conrrainte imoorrrnte oour le
maillon cenrral de Ia filière en rigidifiant les flux d'approvisionnemenr
de I'abatteur (Barré, 1998), cette première initiarive nè répond que par_
riellemenr atu( atrentes des consomrnareurs: en effet, aucune garanrie
n'esr apporrée sur les cor dirions d'élevage de I'animal (Tableau l).

Tabieau l. Âtrenres dcs consommatcurs (en % des réponses exprimées) ec réponses interprofessionnelles

Attentcs fortes Réponses inrerprofessionnelles

Assez ïès imporranres Tocal

- la garantie sans hormones

I origine, la provenance

- I absence d'OGM
- la présence d'un signe

de qualiré

- I'alimeotation de I'animal

- I'iodicarion des condirions
d'élevage

t6
25

)4

30

21

78

62

55

i8

53

94

89 + VBF

8i

85

"J
85 .l

CQC

Guide de bonnes pratiques

et

Qualifi cation des élevages

Attentes secondaires

- les apporrs nucririonnels
- la durée de macucarion

- la cacégorie de I'animal
- la race de I'animal

4l
1l
40

19

)9
)6
16

ll

80

17 +

16 
1

70 |

Norme 46001 (CQC)

Accord inrerprofessionnel sur
l'étiquecage

Sotrce: (Giroux,1998) d'après enquêce lous Ha.ris, 1998
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Le développement d'une différenciation collective
de masse

Labsence de réponse à une attente forte des consommateurs, à savotr

la communication d'informations sur les conditions d'élevage, conduit

I'lnterprofession à concevoir une signature collective n Crirères Qualité
Conrrôlés,. Lancé débur 1997, CQC est en fait très complémenraire de

I'étiquerage informatif pursqu'il doir permettre aux consommateurs de

mieux repérer deux signes d'identificrrion de la gu.alité prééxivants à la

crise; leilabels.t surtout les marques certifiéeslr/) Lobjectiférant de

r993 t996 t997Tableau 2-

Evolution des ventes
de viande bovine en

Label rouge et
certificat de
conformité

label rouge

Certificac de conformité

l4 800
débur

17 800

21 800
2l 000

147 i00

(en tonnes équivalenr carcasse)

Saarrer : CERQUA, CEPRAL, INTERBEV

7lilI.,"u. in,éressé par une analyse plus approfondie de I'essor de la Certifica-

tron de conformité produit (CCP).n.ni"ndi botin. Pourra se reporter à Sans er dc

Fontguyon (1999)
(r8) Commission narionale des labels et de la cerrrfication (Direction générale de I Ali-

menrarion - Minisrère de I'Agriculture) et Instirut naoonal des appellaciors d'origine
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tendfeté de la viande constitue pour le consommareur une garantie qua-

litative sur le principal attribut recherché avant la crise.

La démarche CQC ne débouche pas sur une innovation-produit radi-
cale; par conrre la dimension organisarionnelle est forte et, contraire-
menr à Charal, concerne I'ensemble de la filière. Lapport aux marques

concernées de ce nouvel identifiant n'est oossible que du fait de la maî-
trise, par I'ensemble des opérateurs, d ouiils rechniques permerranr déià
de garantir la traçabiliré(/vrdu produir tour au long de la chaîne ali-
mentaire. Dans ce conrexte, le CQC consrirue un puissanr yecteur de la
mise en place de guides de bonnes pratiques en élevage et de la qualifi-
cation de milliers d'unirés de production (Tableau 1). Là encore, I'inno-
varion ne porte pas tant sur les irinéraires techniques de production mars
sur leur formalisation accrue: les conditions de logemenr, d'alimenca-
tion, les pratiques sanitaires... sonr codifiées, fonr I'objer d'un engrge-
ment de la part de )'éleveur er sonr contrôlées par un organisme tiers in-
dépendanr. La cerrification du respecr d'un cahier des charges de
production et de transformation crédrbilse les rnformations qui sonr
communiquées aux consommateurs: la marque collecrive, sourenue par
des plans de communicarion, renforce cetre crédibiliré er devient pro-
gressivement dépositaire de la confiance des acheteurs.

Vers une nouvelle configuration de I'offre de viande
bovine et du linéaire boucherie ?

Les développemenrs précédenrs nous onr permis de monrrer la diffu-
sion récenre d'iniriatives visanr à différencier une Darrie de I'offre de
viande bovine. Afin de conclure sur la validité de norre hvoorhèse de dé-
parr, il convient désormais de proposer une explication pius globrle du
processus en cours er d'envisager quelle pourrair êrre la configuration du
linéaire boucherie dans les années à venir.

La rempêre médiarique qui s'esr abartue sur la filière viande bovrne
après mars 1,996 a révéIé aux consommareurs l'exisrence dc pratiques
d'élevage (noramment en ce qui concerne I'alimentation) qu'ils ne soup-
çonnaient pas. Cette subite mise en avanr de I'amont de la filière er des
risques associés à cerraines techniques d'élevage a conduir, en queLques
semaines, à une modificarion de la hiérarchie des atrriburs recherchés par
les acheteurs de viande bovine(2'r): la primauté de la dimension organo-

{r9l Ia traçabilité esr définie, selon la norme ISO 8042, comme *l'arùtade à retfan)er
I hiroriqn. I uriliarnn ou la lut!uarian d anc nuti aa noyn d idcnriJiartoù en,5Ll,,o ".

(l(J/ Dans Iopriqu. de Lancasrer, lcs consommareurs forgenr leur jugement sur uo
ensemble d arrributs propres à chaque bren Chaque individu accorde une imporrance
plus ou moins grande à tel ou rcl arrribur r il esr ainsi possible de dérerminer une hié-
rarchie des attriburs qui peur varier dans le cemps L'évaluation de chaque bien sur
I'ensemble des artriburs aboutit à la sélecrion d'un bien particulier
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leptique du produir (notammenr sa tendreté) s'efface au profit d'une

composante n sécurité sanitaire o, devenue globalement aussi importante.

Or, I'offre standard, tout comme les rares initiatives de différencia-

tion lancées par les indusrriels de Ia transformarion, ne sont pas à même

de répondre à cette nouvelle donne. Létude des relations au sein de la fi-
lière montre en effet, qu'avant la crise, les groupes de distriburion ne

techniques de chaque distributeur er ne prend donc pas en compre les

pratiques d'élevage.

La modification de la hiérarchie des attributs recherchés par les

consommateurs et la faiblesse des réponses pouvant être apportées Par les

indusrriels conduisent certains distributeurs (Carrefour, Promodès, Au-

chan) à construire, sans plus artendre, des schémas d'approvisionnement

nouuteurr(21) où I'amoni de la ûlière est davanrage pris en constdération,

r'?l Pour un dételoPpemenr plus compler sur ces démarches, dont cerraines sont

anrérieures à la crise de I'ESB (Filière qualiré Carrcfour par exemple), le lecteur pourra

consulrer Saos et de Fontguyon (l!!8 et 1999)
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raciré d'allégations non contrôlées par des ofganismes indépendanrs.

Aussi, lors de la mise en place de la démarche CQC, I'ensemble de ces

initiatives privées intègrenr le dispositif collectif en sollicirant I'obren-

rion d'une certification de conformité produit. Leur passage sous signe

officiel de qualité permet à ces marques distributeurs de bénéficier de la

communicarion institutionneLle du CQC er de conforter leur crédibiliré
par I'affichage d'un contrôle officiel indépendant.

La différenciation verticale du produit viande bovine s'appuie dans ce

cas à la fois sur une marque privée er une marque collective, Loin de

s'opposer, ces deux identifiants se fenforcent mutuellement. La crise de

confiance [ée à un incident sanitaire conduir à une dégradation de

I'image globale de la famrlle du produir. Face à cer élémenr de I'envi-
ronnemenr non maîtrisable par les entreprises, un marketing stratégique
à l'échelle de la filière constitue un facteur-clé de la réussire commerciale
des produits mis sur le marché (Porrer, 1986, pp. 376-317 er Orcngt,
1996). Quant à la marque privée, elle consrirue un supporr majeur de la
politique de différenciarion de chague entreprise associée à la démarche
collective: elle vise à I'acquisition d'une réputation, pafticulrère à la
firme, fondée sur la confiance accumulée au fil du temps par les consom-
mateurs.

Devant la multipliciré des iniriatives prises pour différencier les pro-
duits de viande bovine, la question de leur pérennité mérite d'êrre posée.
En effet, si elles répondent globalement aux attenres actuelles de la ma-
jorité des consommateurs, leur devenir peut êrre remis en cause pour
plusieurs raisons:

- Lensemble de ces démarches esr fondé sur un aoorovisionnemenr
national. Par ailleurs, l'ériquetage r-rbligatoire des uianies a conduir les

ciistributeurs à recenrter leurs assorciments aurour des catégories d'ani-
maux les plus nombreuses et/ou disponibles toute I'année (vaches de ré-
forme lairières, jeunes bovins du troupeau allaitant) (GEB, 1998). Ces

deux paramèrres induisent un renchérissement de ces catégories d'ani-
maux, et ce, indépendamment des coûts de certification et de promotron
que supportenr immanquablement ces démarches. Dès lors le risque de
substitution de la viande bovine par d'aurres viandes plus compéririves
en terme de prix (volailles, porc) esr parent pour la filière.

- A I'heure actuelle, la sensibilité des consommareuls à la provenance
nationale est forte ainsi que le besoin de rassurer sur la composanre u sé-

curité alimentaire,,. Mais qu'en sera-t-il dans quelques années ? Déjà,
I'embargo sur les viandes briranniques doit être levé et des brèches sonr
déjà ouvertes par la distribution en ce qui concerne le maintien de la
provenance nationale: ainsi, les importations, en provenance d'AIle-
magne et d'lrlande essentiellement, onr fortement progressé au cours du
l"'semestte 1999. Si le poids accordé par les consommateurs à I'attribut
n origine France o venair à diminuer, les enseignes de distribution pour-
raient être rentées de remerrre en cause leurs schémas d'aoorovisionne-
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ment et d'identificarion de la viande, au moins pour une partie de l'as-

sortiment.

Au regard de ces deux observations, il nous semble raisonnable de

proposer la configuration suivante du linéaire viande bovine pour les an-

nées à venir:

- Un fond de rayon (offre de base) constitué de viandes d'origines
plus diverses qu'aujourd'hui et davantage attracrives au niveau du plx:
elles respecteront les nouvelles règles d'ériquetage et devront apporter
essentiellement une garantie réelle de qualité sanitaire. Face à des

consommateurs plus averris et dans une perspective de crises sanitaires à

répétirion dans les filières animales, cette dimension sécurité alimencaire

deviendra encore plus importante pour les distribureurs.

- Un segment de viandes identifiées essentiellement consrirué de

marques de distributeurs (Filière Qualité Carrefour, Elevages de France

chez Promodès...) s'appuyant sur des démarches collecrives (CQC) et te-

présentant 20 à 30 o/o du chiffre d'affarres du rayon Ces signatures privées

ne laisseront qu'une place marginale à la marque collecrive n Bæuf Verte

Prairie,, développee au débur des années !0: chaque enseigne cherchera

ainsi à se différencier de plus en plus par rapport à ses concutrents, avec ou

sans I'aide de la signature collective Critères Qualité Contrôlés.

- Des marques industrielles canronnées aux produits transformés <le

masse (steaks hachés) ou de niches (HebdoPack) sur le segment promet-

reur des produits-service.

CONCLUSION

Dans un article récent paru dans Ia presse professionnelle, L. Orenga,

responsable de la mise en ceuvre du plan de communicarion sur la si-

gnature n Critères Qualiré Conrrôlés', considérair que le marché de la

viande bovine vendue au détail était oun marché sataré, qaanlitatiuene l
orienté à la bause et qai le reem\L|e um da quhtatif { }. Izt seule ripo:n
(ne) nnùle ô\re la segnentatnn du narché. ll fa retraauer de la ttaleu ajou-

tée flit en appzrtant de I'innwation, du phs technologqua { }, :oû en appat-

tant de la ualettr ajoatée :ynbaliqrte et lechnique aau Ia naturdtiln natamne t,

te qtrc nolr faisom auc le CQC, (Orenga, 1999). Cene analyse résume

bien les deux voies employées par les acteurs économiques (ou leur éma-

nation, I'interprofession) afin de différencier le produit viande bovine et

de segmenter l'offre. Confronté à une baisse strucrurelle de Ia consom-

marion aggravée par la crise de confiance de I'ESB, le secteur a essen-

tiellement avancé sur la seconde de ces voies: au débur des années 90 la
marque collecrive "Bceuf Verre Prairie " a facilité quelques premières

initiatives de magasins; aujourd'hui les marques propres développées par

des grandes enseignes de la distribution se ttouvent souvent confortées

par la signature CQC.
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Linterprofession a concentfé ses efforts sur Ia communicarion d'infor-
marions arrendues par des consommateurs anxieux: si cerre acrion sup-
pose une réelle innoyarion organisationnelle en amonr de la tlière (ete-

vages et indusrries de rransformation), elle modrfie peu les attrrburs
intrinsèques du produir. C'esr en empruntanr la première voie, celle de
l'innovation technologique applquée au process et aux biens, que les ac-
teurs économiques du maillon central pawiendronr à mreux répondre
aux attentes des consommateurs en terme de diversiré et de oraticité des
produits (Gira, l!!8). LHebdopack Charal a joué le rôle d'éclaireur:en
dépit des multiples obstacles, il resre à ayancer plus avanr sur ce chemin
pour rattraper le retard accumulé dans ce domaine par la filière.

Quant à la gamme à prix arrracrif, elie ne reprendra de I'importance
que si les consommateurs esriment que tour risque alimentaire est bien
écané.
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