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COMPTES RENDUS

LECTURES

Danielle GattttNo, Les groupes industriels de I'agro-alimentarre
français. Une approche statisrrque de la dynamique des organisations

Paris, Economrca, \995 , 208 p.

En 1985, OE. \I{/illiamson nous a rappelé I'imporrance des inscicurrons

économiques du capiralisme dans un monde où la libéralisarion des échanges

n'élimine pas les "srvlcs" nationaux et leur concurrence Pourtant cette libÉra-

lisacron, nàtamment des marchés ûnanciers, est en train de s'acraquer à la ca-

racrériscique la plus essenrielle des modèles nationaux du capicalisme: la pro-
priété des entreprises er leur coorrôle. Un aspect Lmiré de ce dernier a reçu une

large publiciré aux Ecacs Unis, puis aussi en France à I'occasioo d'affaires re-

rentissaotes: la rémunéracion des haurs dirigeants esr ainsi devenue I'objer
d'une litcérarure spécialiséel'r tanr en économie industrielle qu'en gesrion er en

droir. Ces érudes apporrenr des éclairages intéressaots mais manquent souvent

des bases indispensables que constitue l'analyse des relarions de propriéré. Le

capitalisme européen dans ses varianres rhénane, françarse, iralienne a mis en

ceuvre un équilibre subtil enrre les grandes préoccupations qui enrourenr la

propriété des entreprises: le pouvoir d'entreprendre, la sécurité des actifs, la ré-

munération des facteurs et le coûr du caprcal. Mais les formes de propriété évo-
luenr et les équilibres changenr Ces quescions sont essentielles et I'ouvrage de

Danielle Galliano permer d'y apporrer quelques éléments de réponses concer-

nant les firmes agro alimeoraires.

Il propose "me grille de /ecture dt uade d'nrganintion eû grcupeJ der raciy'tét,

de r,et $rucltret tnlener, de $ rtr.1léliet et de sln ôle dant hs dlnaniqua indtu-
triellel'. térude porte sur la période 1980-1987 et comprend trois partres

Dans la première, I'auteur présente trois facerres de la notion de groupe; I'objet
théorique, I'objer statistique et la réaliré économique. Après avoir rappelé les

différentes inrerprétations théoriques du phénomène groupe, I'auteur, qui s'ins-

cric daos la filiation des rravaux de Chandler er dans un cadre évolutionnisre
issu des analyses de H A. Srmon, propose une définirion du groupe qui mer

tt) L Gomez Mejia a publté une bibliol;raphte sur le sujer non exhaustive com'
orenant olus de 2t0 cntrées dans la dernière décennie dans des revues de prcmier
plan. Ct-également le nnméro spécial àe I'Acaluny af Manaxuwa Journal (t991) sttr

le sujet. Â. & C Âlcouffe (1996) présentenr unc rcvue dc h lttrérarure d économic in-
dusrrrelle sur le sujet
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I'accent sur l'unrciré du centre de décision er l€ rôle cenrral des liaisons finan-
crères (p. 16). Le lien fondameoral qui lie Je groupe er ses composanres consri-
tue, d'après I'aureur, la conr,ention financière, "définie canne tn ensmtble de

à&let e, de clnuentiz liéet à I'intetnalivtion de la retouce financiète; internah-
v,iln qtli iinsttil à la foit dat let ructaret dL gratpe, pdr le biau du lien fi-
nancier, et dan w dynaniqrc d'euoluion" (p l1) Le groupe fraoçais présenre
différenres spéciûcités par rapporr aux groupes japonais et américains. Notam-
ment rl n'a toujours pas d'existence légale: chaque enrreprise, qu'elle soir reliée
âu groupe en tant que tliale ou par une simple parriciparion, garde sa person-
nalité morale, ce qui, d'après I'auteur, consrirue un avanrage dans la pnse des
décisions, accroîr la flexibilité daos un environnemenr changeanr, facrlire la
présence dans plusieurs secteurs, er permer un bon équilibre enare coût de rran-
sacrion et coûr d'organisation (p. 4l) L'oucil srarisrique esr basé sur I'Enquête
liaisons financières (ELF) de l'lNSEE. Mais cetre enquête présente des limites,
car elle ne prend pas en compre la strucrure de I'accionnariar des sociétés er ne

permet don-c pas d'rnsérer la norion de pouvoir économique dans la définicion
du groupe{'r. En conséquence le poids des group€s est sous-esrimé tandis que
leur logique fondamentale (logique financière de foncrionnemenc er de déve-
loppemenr) n'esr pas prise en considérarion (p. )6) Pour pallier cecre lacune,
I'auteur s'esr appuyé sur toures les sources accessibles.

Dans la seconde parrie, I'aureur effectue un repérage des variables structu-
relles et stratégiques qui caractérisenr les groupes de sociétés de I'agro-alimen-
raire et qui détermrnent leur mode d'articulation au sysrème productif. Elle
disringue srructure financrère er organisation des acrivirés des groupes.

La strucrure financière farr référence au contrôle tnal du groupe (actionna-
riar de la maison mère) er aux frontrères du groupe (liaisons financières directes
ou indirecres reliant les sociérés à la maison mère). Le conrrôle "fanilial. exrcé
p.1/ det Pèrronner phyiqtÆ dire.leîunt portetltel d( la propriétî|, même s'il a

connu une baisse relative d'influence depuis 1980, consrirue roujours le rype de
conrrôle final àominarc (3) ok du chiffre d'affaires hors raxes; 5l % des expor-
tations) (rab. l, p. 70) Les groupes étrangers arrivent en second avec 22% àu
chiffres d'affaires hors raxes, les groupes coopérarifs en rrorsième posirion en
rermes d'emplors (15Vo en 1981) Ensuire viennent les groupes ératiques qui
accentuent leur rôle er enfin les groupes "rechnocrariques" si caracrérisriques
du 'capitalisme à la fraoçaise"

Pour analyser les fronrières des groupes, I'aureur a disringué: les filiales, Ies

entreprises sous influence (taox < 10a/a),les encreplses rndépendanres (aucune
liaison financrère avec d'autres sociérés) En 1987, on compre 481 entreprises
contrôlées dont I'acrivicé principale se situe dans l'agro-alimentaire, ce qur re-
présente 59,7 % du chiffre d'affaires du secreur et 54% des effectfs conrre res-
pectivemenr 11,9% er 49,1% en 1980 (p. 8l). Le poids des groupes dans le
secreu( esr de plus en plus imporcanc

L'organisation des accivités des groupes concerne leurs strucrures produc-
tives. Laureur idenrifie la bdie i dxttnelh et techniqle du groupe à patrr de la
notion d'activiré prrncipale ("celle dant laqtelle h grotpe ry'alise la plu grande

Q) L^ COB a donné une définirion du groupe qui colncide avec cetle retenue par
I Enquêre liaisons Enancières (c(. nfra)
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partie d.e nn cbit'fte d'affairu at celle qui uabiliv l'esseatiel de tu effectifs à I'int-
tant d'obwvation"). Cetre analyse fart apparaître une forre tendance à Ia concen-

tration de l'acriviré dans une branche privrlégiée; " 123 tur 171 grotper prérent

dzu I'agro-alinentaire nnt trù $é.ialiréJ, lauJdnt pet de plaæ aux actilbâ de

diuedfication" (p. 77) Toucefois, il apparaît une ouverture croissante des lAÂ
aux capitaux d autres secreurs. La comparaison des évolurions du poids des

groupes er des enrreprises indépendaotes dans les IAA fait ressortir une pro-
gression nertement supérieure des groupes par rapport aux entreprises indépen-
dantes en rermes de chiffre d'affaires, valeur ajoutée (tab ), p, 81).

L'analyse des stratégies financières internes des groupes montre que le

conrrôle majoriraire absolu qui rraduit une maîrrise totale des décisions en

conseil d'administrarion reste la forme de conrrôle largemenr dominanre dans

les IAA- Tourefois, une ouverrure plus ou moins Iarge à des capitaux minort-
raires est observée en 1987 pour près de 17 % des groupes. En seconde positron
viennenr les groupes coopératifs, ce qui distingue le secteur agro-altmentaire
françars du resce de l'économie. La srrarégie dominanre dans le secreur consiste

à uriLser I'effet de structure découlant de la propriéré iurrdique et à réaliser des

économies en capital à travers la croissance externe (fusion-absorption-acqutst-
tron) (rab. 9, p. 9)).

Lanalyse multisectorielle des groupes étudie leur dtversification à I'aide de

Irndrcareur d'entropie. Ainsi mesurée, certe diversification s'es! accrue Pendant
la période en raison, d'une parr, de la pénétratron croissanre de groupes très dr-
versiÊés issus d'aurres indusrries et, d'autre part, de la stratégie propre des

groupes agro-alimeotaires Un autre niveau d'analyse considère les trajecroires

de diversiûcarron afin de dégager une rypologre. Âux analyses classiques de

I'intégralion teiicale, des diten{iLation caumtriqrc a unglorty'rale, deux autres
rypes liés à la spécificrté des IAA onr éré ajourés par l'auteur('/: l'intégration
concencrique er I'intégrarron conglomérale Gab. 19, p. 126). Parmi les groupes

diversifiés, I'essentiel de la diversificarion s'opère selon une logique d'rntégrarion
verticale pour les plus spécialisés et concentriques pour les autres. Leur mode

de coordinarion interne est plus spécifiquement tourné vers une recherche de

cohérence et de synergies inrernes et par une logrque technico-économique.
Linrégration conglomérale ne concerne que les grands de I'agro-alimentaire tels
que Nesrlé, BSN ou des graodes coopératives agricoles polyvalentes telles que

la CANA, ULN ou Unicopa. La diversificarion conglomérale réunir I'essenciel

des groupes issus des autres secteurs qui onr opéré une diversification dans les

IAA.

La dernière partie est consacrée à I'analyse des groupes en tant qu'organisa-

tions donr il faur étudier I'effrcience er le rôle dans l'évolurion des structures
productives du secreur agro-alimentaire, Lindicareur de base est la concentra-

(rr Cetre typologre a des ressemblances avec celle proposée par L Batsch Toure-
fors re dans ]ag rfe activtté commercrâle
ec a l'auteur à p es stracégres de drversifi-
cari ec intégrati Arnsi dans beaucoup de

câs, mtton cong Batsch voit une crois-
sance déplacée (cas de BSN en parciculer). De façon plus générale, I analyse proporée
par D. Galliano ne permer pas de con6rmer dans le secteur agro-alimentaire, I'idée de
"recen(rag€ des firmes défendue par L. Batsch
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tion de I'offre sur les marchés. Les deux variables urilisées sonr les effecrifs et
surtout le chiffre d'affaires. Les marchés agro-alimenraires sonr peu concurren-
trels, en particulier au niveau de la NAP 600. Les situations or) les quarre prc-
miers (C4) concentrenr plus de 50% du chiffre d'affaires sonr les plus [ré-
quences (27 branches sur 39) Oo rrouv< encore un monopole t:rabacl et 4
duopoles. La concenrration financière s'accroît dans 20 des 18 branches des
IAA. On consrare, en ourre. une cercaine accélération de la concenrracion au
sern des grands leaders (pp l4t- I 50).

L'analyse mukisecrorielle des groupes a permis d'observer des phénomènes
de "dépendance srratégique" des branches (cab. 2.i, p. 157). Les branches les
plus dépendantes er extraverties sonr celLes où le poids des enrreprises indépen-
dantes et des groupes spécialisés esr faible er où le poids des groupes très exté-
rieurs esr fort.

Lanalyse de la dynamique des organisarions er de l'évolurion des srructures
industrielles révèle, d'une parr, une rendance à la "PMIsarion" des groupes (rab.
21,p 16l) et, d'aure part, un avantage organisarionnel pour les groupes de
sociétés. A ratlle égale (en rerme d'effecrifs), I'organisation en g(oupe s'accom-
pagne d'une rentabilité économique supérieure à celle des enrreprises indépen-
dantes. Les écarts de strucrures er performances augmentent au fur ec à mesure
que la taille des acreurs décroît. Cer écarc esc crès fort pour des ac[eurs de
moins de 200 sala(iés. Ceci explique I'arrrair des PME vers des formes de
groupes de sociérés

Le rravail de D Galliano fournir uoe masse énorme d'informarions sur Ie

secteur agro-alimenlaire er il laur lui savoir gré d'arrirer nocre arrenrion sur
I'importaoce du facreur organisationnel, en l'occurrence, la strucrure de groupe
Mais, ici encore, "l'oiseau de Minerve" ne s'envole qu'au crépuscuie: pour un
livre paru fin 199), I'informarion sratistique donr a pu disposer I'auteur appa-
raît déjà ancienne dans un domaine qui bouge beaucoup. Dans le cadre d'une
mérhodologie largemenr issue des travaux sur le conrrôle ct les coûcs de rran-
sactions, la notion de "convention financière" ne nous paraî! pas apporter des

éclairages vérirablement nouveaux des restrucrurations du secreur. Du fair de
l'évolution de la jurisprudence française que I aureur a le mérire de signaler de
façon très nette (p. 44), la srructure de groupe n'est plus ce qu'elle érait,
comme en témoignenr les débars sur le "capitalisme à la française' et la "corpa-

rate Ktuemance"t4) sans parler d'affaires plus rerenrissanres en cours.

On peut également regrerrer que l'analyse des marchés proposée par D. Gal-
liano se cantonne au marché inrérieur fraoçars, alors que les grands groupcs
agro-alimentaires, au moins depuis le milieu des années 80, onr inclu dans
leurs strarégies la perspecive du marché unique européen de 199J. Lécuoe
(menée précisément sous la direction de l'auteur) des resrrucrurarions des IAA
au cours de la décennie 80 (Kounga Makélé, 1994) monrre que leurs invesris-
sements dans la seconde moirié des annies 80 érarent majorirairemenr desrinées
aux pays de la CEE (des douzc). Il esr d'aucanr plus nécessaire de prendre en

rarLesrribunauxsemblcntdécidés,àpréscnr,àsurvcillerdeprèslesmontagesdes
acrionnarres dominan(s er à protéger les inrérêts dcs minoriraires ce qui réduirâ la
flexibilité des groupes En nous cxcusanr de nous trcer nous renvoyons la lecreur à Â
et C Alcouffe, 1977
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compre la dimension européenne dans les srrarégies des groupes agro-almen-
taires que plusieurs d'encre eux avaienr, déjà, en 19p0, autant de flliales dans la
CEE qu'à intérieur du terriroire français. Espérons que l'auteur, qui rémoigne
d'une grande maîcrise de ses ourils, les applique bienrôr à une problématique
plus large et à des données qui tiennent compte de la mondialisarion des mar-
ches

Alan ALCOUFFE

J, KOUNCA MAKELE
Universicé des Sciences Sociales (LIRHE), Toulouse
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