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I. L’économie dans 
l’approche filière : 
plusieurs niveaux 

d’évaluation 
possibles
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I. 1. Rappel : L’analyse de filière / le diagnostic de filière

CIRAD 1997

• Objectif : décrire et comprendre le fonctionnement à chacune des 
étapes de la filière.

• Approche concrète et ouverte. Huit champs d'analyse propres 
demandant l'emploi d'outils méthodologiques particuliers : 

– Les caractéristiques du produit final, ses qualités, les marchés de consommation

– Les techniques de production et transformations

– L'organisation de la filière

– Les coûts à tous les niveaux de la filière

– Le prix du produit final et la capacité de la filière à influer sur la formation du prix

– La dynamique des relations de toute nature

– L'articulation entre les activités des agents à l'intérieur et à l'extérieur de la filière

– L'insertion spatiale des filières

• Le diagnostic de la filière résulte de la combinaison 
interdisciplinaire de ces analyses.

421/02/2025

Mémo : 
• Produit
• Process
• Flux de matière
• Identification et caractérisation des 

acteurs et des institutions
• Relations entre acteurs : échanges / 

pouvoir = Gouvernance
• Marché (type de marché, mode de 

formation du prix)
• Flux de valeur (coûts, prix)
• Flux d’informations
• Eventuellement relations acteurs – 

extérieur de la filière
• Régulation de la filière : intervention 

publique ? Privée ? Libéralisation ?
• Géographie



L’analyse économique peut être qualitative

521/02/2025 Mobilisation des filières agricoles en faveur de la transition agro-écologique : état 
des lieux et perspectives, Epices, Blezat Consulting et Asca



L’analyse économique peut au contraire tenir compte de 
« tous » les coûts

21/02/2025

STRUCTURE VERTICALE 
DES PRIX

DUBIEZ E., PEROCHES A., 
MAYIMBA A., GAZULL L., 2021., 
Rapport d’étude sur l’organisation 
de la filière bois-énergie de la ville 
de Kinshasa. 84p.

« Programme de 
consommation durable et 
substitution partielle au 
bois énergie »
Mettre en place les 
conditions d’un 
approvisionnement en bois-
énergie durable et stable. 

Salvaterra, 2024. Etude de marché du 
Makala à Kinshasa, 36 p. (à paraître)

 «  Sustainable Green Wood »
Etendre les plantations 
agroforestières de 1 500 à 5 
200 ha.

Charbon vendu à grossiste puis un 
détaillant

Charbon vendu par le producteur à 
un commerçant

Charbon agroforestier de Mampu, vendu 
par le producteur à un commerçant
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L’analyse économique peut tenir compte de l’économie 
d’une diversité d’exploitations agricoles

721/02/2025

• Typologie
• Mesure très liée au fonctionnement technico-économique des exploitations

La filière IGP et Label Rouge Agneau de Sisteron

éleveurs Plaine 
Sédentaires

éleveurs Plaine 
transhumants

éleveurs 
Montagnards 
transhumants

Éleveurs
Haut-Montagnard 
transhumant



II. Contexte 
économique 

Quelques concepts 
utiles

L’agriculture, un 
secteur comme les 

autres ? 8



Des marchés mondialisés

921/02/2025

Flux de riz vers l’Afrique de l’ouest
Coûts de production du paddy en $ E.U. / t en 2009

Grain de sel avril-décembre 2011

• Une faible part des produits agricoles 
sont échangés

• Les marchés sont mondialisés
• Une mise en concurrence des 

agricultures
• Une clé de la sécurité alimentaire



Des échanges croissants

1021/02/2025

Bilan 2024 en céréales hors riz (CIC) :
- 2,3 milliards de tonnes
- de quoi satisfaire la demande mondiale 

humaine et animale
- stocks de fin de campagne confortables  

de 600 millions de tonnes
- Export mondiale de 419 millions de 

tonnes, soit 18% de la récolte mondiale

SFER (Pouch, Chatelier, 2023)



Forte volatilité des prix agricoles

1121/02/2025

inélasticité de la 
demande par rapport 
aux prix et aux 
revenus



Forte volatilité des prix agricoles : 
Une crise de surproduction laitière en 2016

1221/02/2025

2006 : Transfert de la discussion du prix 
du lait à l’interprofession
2007 : Sécheresse en Océanie, flambée 
des prix mondiaux du lait
2009 : effondrement des prix du lait face 
à un marché devenu excédentaire
2011 : mise en œuvre des premiers 
contrats avant l’entrée en vigueur du 
paquet lait en 2012
2014 : hausse de la production, puis 
embargo russe et déprise de la demande 
chinoise
2015 : Fin des quotas 
2016 : Les prix au plus bas
2021 : crise inflationniste
2023 : stabilisation des prix, qui restent à 
des niveaux élevés



Baisse tendancielle des prix agricoles sur un temps long

1321/02/2025
OCDE



Augmentation de la productivité physique du travail

1421/02/2025

A qui profitent les gains 
de productivité dégagés 
par l’agriculture ?

Valeur ajoutée annuelle ramenée à la 
quantité de travail effectuée
Mesure l’efficacité du travail incorporé 
au processus productif



• Négociation 
annuelle industrie – 
distribution 

1521/02/2025

Baisse tendantielle des prix alimentée 
notamment par une guerre des prix



Comment maintenir son revenu dans ces conditions ?

1621/02/2025



Les revenus agricoles par actif se maintiennent

1721/02/2025

Attention : de 
grosses disparités 
entre les agriculteurs 



Une érosion de long terme de la valeur ajoutée et de 
l’emploi agricole

1821/02/2025



L’érosion de la valeur ajoutée agricole

Diminution du nombre d’EA

1921/02/2025



L’érosion de la valeur ajoutée agricole

Diminution de l’emploi qui se tasse sur la dernière 
décennie

2021/02/2025



L’érosion de la valeur ajoutée agricole

• Baisse de la VA agricole
• Augmentation des prix des 

produits alimentaires
• Chute du nombre 

d’exploitants
• Délitement de la 

rentabilité des industries 
agroalimentaires

2121/02/2025

• Production et consommation de 
masse => plus grande intermédiation 
dans les échanges => plus de répartition 
de la valeur => pour quelle croissance ?

• Incitation aux prix bas pour les 
consommateurs et désarmement de la 
PAC

• Exigence de qualité plus grande => 
compression des marges amont

Un sujet de tension
Une mutation des systèmes 
agroalimentaires qui donne naissance à 
des rapports de force conflictuels



Du prix agricole au prix à la consommation ?
La répartition de la valeur ajoutée en question

2221/02/2025



Baisse tendancielle des prix agricoles mais pas des 
produits alimentaires

2321/02/2025



Inflation des prix à la consommation

2421/02/2025

• Flambée des prix 2021 : 
• Reprise post-covid
• Prix de l’énergie
• Problèmes d’approvisionnements
• Guerre
• Marché des céréales et engrais
• Spéculations ? Marges de certains 

acteurs ?



Transmission des prix de l’agriculture à la consommation ?

2521/02/2025

Analyse économétrique de 
l’INSEE : Modéliser la 
transmission des prix dans les 
chaînes alimentaires 
Contribution des salaires et des 
intrants (ex. énergie, matières 
agricoles importées), fournis 
par un maillon ou par des 
opérateurs extérieurs à la 
filière, à la hausse des prix du 
maillon suivant.

Reconstitution marquée des margesContraction des marges

2022 : prix agricoles 
à la production 
(hors fruits et 
légumes) + 23 %. 

Prix à la production des 
IAA : + 16%

Premier facteur : le 
renchérissement des intrants 
extérieurs à la filière 



Evolution du taux de marge des IAA

2621/02/2025 Fédération du Commerce et de 
l’Industrie, janv. 2024



Evolution de la consommation : part des dépenses et 
produits consommés

2721/02/2025



Evolution de la consommation en service au sein du poste alimentaire : 
la constitution du prix alimentaire d’après Jean-Louis Rastoin

2821/02/2025

système alimentaire « la façon dont les hommes s’organisent pour produire, 
distribuer et consommer leur nourriture »

révolution 
industrielle 

innovations 
technologiques

développement 
de l’économie 

de marché

changements 
socioculturels

modèle alimentaire agro-industriel tertiarisé : intensification, spécialisation, globalisation, 
financiarisation, concentration, individualisation de la consommation

Prix moyen des aliments dans les pays à haut revenu constitué de : 

20 % de matières premières agricoles, 30 % de transformation industrielle, 50 % de services et de marges

Les multinationales dans le système alimentaire, 2008



La décomposition du prix au détail d’après la méthode 
OFPM

2921/02/2025

• L’euro alimentaire
• Travaux de Pierre Butault / Philippe Boyer
• Une approche macroéconomique fondée sur les tableaux 

entrées-sorties de la comptabilité nationale



L’euro alimentaire 2018

3021/02/2025



L’euro alimentaire 2018

3121/02/2025

Evolution des composantes de l’euro alimentaire



Captation de la valeur par les acteurs de l’aval (lait UHT)

3221/02/2025

Le Monde



III. L’économie 
agricole

1. Les différentes 
échelles de 

l’économie agricole

33



L’agronome et l’économie : un emboitement d’échelles
et une diversité d’indicateurs et de déterminants

3421/02/2025

Parcelle Marché mondialExploitation Marché local, national

Soutiens

Politiques 
publiques

Coût de production

Compétitivité

Géopolitique

Revenu 
agricole

Intégration 
culture-
élevage

Gouvernance 
internationale

Balance commerciale

Marge brute 
sur une 
culture

Marge sur 
une rotation

Marchés mondiaux

Marchés à terme

microéconomie
mésoéconomie

macroéconomie



Quelles informations 
économiques mobiliser 
pour les études de filière ?

3521/02/2025

éleveurs Plaine 
Sédentaires

éleveurs Plaine 
transhumants

éleveurs 
Montagnards 
transhumants

Éleveurs
Haut-Montagnard 
transhumant



III. L’économie 
agricole

2. Données et outils 
de l’analyse 

économique de 
filière

36



Système d’information et transparence des marchés

• Une intervention sur une filière nécessite NOTAMMENT une bonne connaissance des marchés, des 
prix et des coûts

• Construction de systèmes d’information publics en France : Cotations, enquêtes, budgets alloués à 
la conduite d’études économiques

• On peut distinguer deux types d’information économique
– La statistique publique, basée sur la distance avec l’observé et réalisée sur le temps long (collecte et 

traitement des données), réalisé principalement par le SSP.
– La statistique professionnelle, basée sur le principe de « coopétition » ie défendre les intérêts collectifs 

des professionnels – collecte de données au niveau de FAM ou par l’intermédiaire des syndicats ou 
interpro. L’intérêt : plus réactifs que la statistique publique

– Dans les chambres d’agriculture : un entre-deux.

• Un système d’information public et neutre est souhaitable pour les arbitrages, mais …
• Une donnée n’est jamais neutre : commande, financement, construction (échantillonnage, 

indicateur retenu, etc.)
• Un renforcement du rôle des interprofessions dans le suivi économique des filières depuis les EGA 

(indicateurs interprofessionnels) 

3721/02/2025



Sources de données économiques

• Bases de données
– La statistique publique : SSP, FranceAgriMer, Insee, géoportail (déclarations PAC - RPG)
– Les instituts techniques
– Les interprofessions
– Les chambres d’agriculture
– Autres : CER France, Contrôle laitier, etc.
=> Ces données peuvent être déjà analysées, ou on peut les analyser soi-même avec des 
outils en ligne dédiés, ou des outils de traitement (Excel, Acces, R, etc.)

• Production d’études économiques et évaluations
• Sous-traitance à des bureaux d’étude / Instituts techniques
• Travaux de recherche, Réseaux Mixtes Technologiques (RMT), etc.
• L’enquête de terrain

3821/02/2025



III. L’économie 
agricole

3. Les marchés et la 
formation des prix

39



Le marché

• Les agents économiques = acteurs économiques
– individus ou les groupes d’individus qui interviennent 

dans la production, l’échange, la transformation ou la 
consommation de produits

– Réalisent des fonctions économiques : 2 principales : 
Produire pour vendre et acheter pour consommer => 
échanges de biens (marchandises) ou de services.

• Le marché 
– Lieu où les offres des vendeurs rencontrent les 

demandes des acheteurs qui s’ajustent à un certain prix.
– Pour un marché donné, les ventes peuvent s’effectuer en 

un même endroit ou en plusieurs endroits
– Différent des « marchés physiques » ou de « places de 

marchés »
– Parfois pas de localisation matérielle

4021/02/2025

Géoconfluence

Marché aux 
fleurs de Hyères 
Hortisud



L’équilibre théorique du marché

• plus le prix est bas, plus 
les acheteurs demandent 
une grande quantité de 
produits => « courbe de 
demande »

• Plus le prix est élevé, plus 
les vendeurs offrent de 
biens => « courbe 
d’offre »

4121/02/2025

équilibre théorique du marché



Le système alimentaire mondial est constitué de 
différents types de marchés et de filières

• Vente directe à la ferme (formel / informel)
• Marchés de regroupement informels (producteur – commerçant) : zones rurales ou dans 

les petites villes proches de zones agricoles, une à deux fois par semaine, pendant la saison 
de récolte

• Marchés de gros (formels / informels) (commerçants – détaillants) : périphérie des plus 
grandes villes

• Marchés de détail informels : (détaillants - consommateurs petites entreprises 
(restaurants, vendeurs d’aliments sur la voie publique)

• Marchés de la transformation alimentaire 
• Marchés de l’alimentation animale (croissance mondiale de la consommation de viande et 

de produits laitiers, dominance du couple maïs soja)
• Centrales d’achat, supermarchés (à l’échelle mondiale, s’adresse à des consommateurs 

citadins à revenu moyens ou élevés)
• Hôtels et les restaurants (urbanisation et hausse des revenus)

4221/02/2025



Marché formel et normes

• Le commerce international des denrées alimentaires représente 2000 milliards d'USD par an et des milliards de 
tonnes d'aliments sont produits

• Les marchés formels : 
– Commerces, entreprises et activités économiques dans les secteurs agricole et alimentaire structurés, contrôlés, protégés par 

l’État
– Respectent des normes parfois internationalement reconnues : 

• Le Codex Alimentarius
– Recueil de normes, codes d’usage, et recommandations sur les denrées, la production alimentaire et la sécurité sanitaire des aliments
– Créé en 1963 : Commission du Codex Alimentarius (FAO, OMS)
– Référence aux normes du Codex relatives à la sécurité sanitaire des aliments dans les accords de l’OMC (sécurité, qualité et commerce « loyal »)

• Réglementations publiques et privées spécifiques, normes et des qualités de produit définies

– Modalités d’achat organisées autour d’un approvisionnement constant en termes de quantité, de qualité et de fréquence 
(parfois contractuel).

• Si les petits agriculteurs veulent participer à ces marchés, ils ont besoin d’être bien organisés et d’en respecter 
pleinement les exigences :
– Un coût d’entrée important pour les agriculteurs : Marchés plus compétitifs, Prix pas toujours plus élevés
– Des avantages : Volumes plus élevés, Plus grande transparence (informations sur les prix et les volumes souvent enregistrées et 

communiquées, traçabilité), Infrastructures et systèmes de stockage, Relations commerciales à long terme

4321/02/2025



Comment comprendre un marché ?

• Produit et coproduits, leur importance dans les échanges

• Concurrence ou en synergie avec d’autres produits ? Effets 
de substitution ?

• Volumes, offre/demande

• Institutions, acteurs

4421/02/2025



Ex  : Marché du lait

4521/02/2025

Encyclopédie de l'Académie d’agriculture

Augmentation de la production Augmentation des échanges



Ex  : Marché du lait

4621/02/2025

Encyclopédie de l'Académie d’agriculture

Principaux exportateurs mondiaux Des prix européens qui ont rejoint les prix mondiaux 
avec la dérégulation du marché intérieur
La Nouvelle-Zélande 1er exportateur mondial de
Poudre : fait le marché



Comment comprendre un marché ?

• Produit et coproduits
• concurrence ou en synergie avec d’autres produits ? Effets 

de substitution ?
• Volumes, offre/demande
• Institutions, acteurs
• Qui et qu’est-ce qui définit le prix ? 
• Disponibilité de séries longues ?
• Politiques ? Géopolitique ?
• Variations de prix annuelle et inter-annuelle
• Demande du consommateur
• Etc…

4721/02/2025



Ex : lien entre le prix de l’énergie et le prix des matières 
agricoles

Prix de l’énergie

Coût de production 
(Serre chauffée, 

tracteurs, 
irrigiation…)

Prix de 
l’engrais

Biodiesel

cours mondiaux 
des huiles 
végétales

Ethanol

prix du sucre 
brut et du maïs.

4821/02/2025

Prix  du fret

Prix des produits agricoles



Ex : lien entre le prix de l’énergie et le prix des matières 
agricoles

4921/02/2025

Guilleminot B., Ohana J.-J. et 
Ohana S., 2016, Élaboration 
d’indicateurs de suivi des marchés
financiers permettant d’identifier 
des périodes de 
dysfonctionnement, Riskelia, ESCP 
Europe, étude financée par le 
ministère de l’Agriculture et de
l’Alimentation



Ex : lien entre le prix de l’énergie et le prix des matières 
agricoles

5021/02/2025

OCDE 2020



Ex : Le prix du blé tendre VS blé dur

5121/02/2025

fonction de la production
Connecté aux prix de 
l’énergie / maïs



Comment comprendre un marché ?

• Produit et coproduits
• concurrence ou en synergie avec d’autres produits ? Effets 

de substitution ?
• Volumes, offre/demande
• Institutions, acteurs
• Qui et qu’est-ce qui définit le prix ? 
• Disponibilité de séries longues ?
• Politiques ? Géopolitique ?
• Variations de prix annuelle et inter-annuelle
• Demande du consommateur
• Etc…

5221/02/2025

• Marches primaires et marchés secondaires
• Commodité
• Produits de rente VS produits de subsidence / 

alimentaires
• Stocks



La transmission des prix

5321/02/2025



La transmission des prix

• Les prix au producteur (marchés de collecte)

• Les prix de gros ou de demi-gros (prix payés 
par les commerçants)

• Les prix au consommateur (marchés de détail)

• (transformation, coproduits…)

5421/02/2025

• Coûts de production (et excédents des 
production)

• Coûts de transformation (et excédents des 
transformateurs)

• Coûts de transport (et excédents des 
transporteurs)

• Coûts de commercialisation et de stockage (et 
excédents des commerçants)

Au long de la filière

Pour un même produit :

Prix mondial -> prix local D’un produit à l’autre : 
Prix énergie -> prix du maïs
Effets de substitutions



La fixation des prix de la paja toquilla : quels 
déterminants ?

5521/02/2025
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PB : Comment comparer valeur et coûts de plusieurs pays 
fournisseurs ? Ex : import de cacao

5621/02/2025



Point de vigilance sur la mesure de la valeur lors 
d’échanges internationaux

5721/02/2025

FOB (free on board) VS CIF (Cost, Insurance and Freight) 



Evolution du prix du fret

5821/02/2025

L’échouement de l’Ever Given 
dans le Canal de Suez en mars 
2021



Ressources sur les 
prix et les échanges 

et la valeur

59espace-mondial-atlas.sciencespo.fr



Quelques sources sur les prix

6021/02/2025

Cotations FAM

• Collecte de grains et utilisation (OS et industrie),
• Collecte de lait (premiers acheteurs et industriels),
• Données sur le sucre (fabricants),
• Données complètes sur l’huile d’olive (moulins),
• Indicateurs abattage/découpe,
• Qualité des céréales,
• Conjoncture : base des échanges Etat/profession
• Compétitivité et prospective
• Etc.



Quelques sources sur les prix

6121/02/2025

RNM

FAM achète aussi de la donnée pour la publier : panels consommateurs 



6221/02/2025

Flux : RMT Filarmoni 



Bilans alimentaires FAO (faostat)

6321/02/2025

• Tableau des disponibilités 
alimentaires d'un pays au cours 
d'une période de référence donnée

• Equilibre emploi ressources par 
produit

• Flux pour estimer la production 
d’une filière en équivalent de 
matière première ou en calories et 
nutriments

• Un outil riche en informations pour 
prévenir l’insécurité alimentaire : 
Permet d’estimer le taux de sous-
alimentation d’une population, les 
pertes, les pénuries et les 
excédents alimentaires, la quantité 
d'aide alimentaire nécessaire en 
cas de pénurie.



ESANE

6421/02/2025



ESANE

6521/02/2025



Quelques sources sur les prix et les échanges

• FranceAgrimer / RNM
• DRAAF
• CIC (Cereal International Council)
• Revues spécialisées : Le petit menier (céréales)
• Institut de l’élevage
• Interpro (CIVP - Vins de Provence)
• Chambres (parfois)
• Organismes privés

– La Coopération : données + données techniques
– Acheteurs…

• CERFRANCE
• RMT Filarmoni (diagrammes de flux)
• FAO, Trademap

6621/02/2025



Une ressource macroéconomique agrégée sur la branche agriculture 
(ferme France) : comptes de l’agriculture

6721/02/2025

• contribution de l’agriculture à la richesse nationale
• performance globale de l’activité agricole
• interdépendance de l’agriculture avec les activités 

d’amont et d’aval



IV. Un exemple 
d’étude de la chaîne 

de valeur du 
charbon de bois à 

Kinshasa

68



Contexte et projet de développement

• Le bois-énergie est la principale source d’énergie de la 
République Démocratique du Congo (RDC). A Kinshasa, 
il est consommé par la majorité des habitants sous la 
forme de charbon de bois.

• L’accroissement démographique entraine une 
augmentation forte des besoins en énergie de cuisson. 
En quinze ans, la consommation de charbon de bois à 
Kinshasa a quadruplé, passant de 490 000 tonnes en 
2011 (SCHURE et al., 2011) à plus de 2 millions de 
tonnes aujourd’hui. 

6921/02/2025

Enquête CIRAD : Le charbon vendu par les 
commerçants est issu, pour 51% des volumes, de 
milieux forestiers, pour 25% de savanes, et pour 9% de 
plantations, notamment à base d’acacias



Contexte et projet de développement
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• Plateaux Batékés, à 130 km de Kinshasa.

• 600 à 800 mètres d’altitude, sol sableux, 
savane.

• Forêts d’Ibi village : premier et seul projet en 
RDC à avoir généré et surtout vendu des 
crédits carbone à partir d’une surface 
forestière plantée - 220 km²



Contexte et projet de développement
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• Modèle agroforestier sur 1 500 ha innovant impliquant des 
rotations d’acacias sur une période de sept ans.

• Acacias :

• croissance rapide, fixent l'azote dans les sols dégradés et 
augmentent le taux de matière organique.

• Transformés en charbon de bois

• Trois cycles de production, avant dessouchage et 
replantation

• Manioc en inter-rang les premières années de plantation, 
récolté entre 6 à 24 mois selon les variétés

• Sustainable Green Wood : Extension sur 5 000 ha, 
intégration d’un atelier de transformation du bois d’œuvre, 
diversification des peuplements d’acacias vers des 
espèces forestières indigènes.



La commande et la méthode de l’étude

• Etude de faisabilité du projet : Etude de marché 
filière makala dans le bassin de Kinshasa

• Objectif : Recueillir des données technico-
économiques relatives à la filière afin de nourrir 
six axes d’analyse : (i) Offre (itinéraires, 
rendements, productions), (ii) Demande (usages 
actuels mais aussi potentiels), (iii) Chaîne de 
valeurs (acteurs, flux, contraintes logistiques), 
(iv) Tendances (prix, volumes, drivers de 
l’offre/demande), (v) Défis et opportunités (en 
termes de production, transformation 
commercialisation), (vi) Recommandations 
stratégiques et opérationnelles.

• Les équipes du CIRAD et du CIFOR ont mené des 
études suivies de la filière bois-énergie à 
Kinshasa entre 2019 et 2023 (DUBIEZ et al., 2020) 
(GAZULL et al., 2020) (DUBIEZ et al. 2021) 
(DUBIEZ et al., 2023)
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• Entretiens semi-directifs avec des personnes clés 
(chercheurs, personnel d’Ibi, agents de projets/ONG, 
gros commerçants, gestionnaires de dépôts, 
producteurs

• Identification et caractérisation des principaux points de 
vente et marchés de Kinshasa

• Etablissement de questionnaires systématiques, 
principalement fermés, destinés aux acteurs 
opérationnels des chaînes de valeur (producteurs, 
commerçants et consommateurs) sur les principaux 
points de vente. Codés sous KoboCollect, menées par 
les équipes de partenaires sur place.

• Contraintes sécuritaires (présence de groupes armés) : 
enquêtes uniquement à Kinshasa

• 71% des marchés identifiés ont été échantillonnés, dont 
douze des principaux marchés de makala. 96 enquêtes 
ont été menées auprès des professionnels de la filière.

• Données nettoyées, analysées croisées avec les 
données bibliographiques et synthétisées.



Caractérisation du produit
et process

• Pyrolyse du bois entre 350 et 380°C
Décomposition thermochimique de matières organiques (lignine, cellulose) en gaz et matières 
solides, environnement faiblement oxygéné, sous l'effet de la chaleur. Chauffer le bois 
préalablement pour atteindre 300°C. S'auto-entretient ensuite jusqu'à pyrolyse complète

• Pratique d’utilisation :
Concentré en énergie (à masse égale, 2 x plus que le bois), atteinte de T° élevées, transport et 
utilisation facile, moins de fumée et combustion plus régulière que le bois de feu

• Carbonisation en meule rectangulaire
• Trois facteurs clés du rendement à maîtriser :

Pénétration d’air (active la combustion du bois, espace fermé, entrées d'air contrôlées), 
Température, Humidité du bois

• Rendement de 9 à 30 % selon les améliorations 
Cheminée , Events (contrôler l’entrée d’air en phase d’allumage), Organisation de la meule 
(positionnement des rondins par taille, jointage), Suivi aux stades critiques (allumage, et fin de 
cycle - risques d’effondrements).
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montage 

enfournement récolte

Abattage et 
débardage du 

bois

Montage de la 
meule

Bâchage et 
habillage de la 

meule

• joints et cales
• couverture avec 

des herbes

Enfournement

• couverture avec de 
la terre

• Aménagement des 
évents

• Allumage

Suivi quotidien 
et entretien de 

la meule

• durée variable, 
souvent plusieurs 
semaines

Défournement

• Après 1 à 3 semaines 
de descente en 
température

• Récolte du charbon 

Conditionnement



Acteurs de la filière
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Agriculteurs / activité principale

10% (3% des producteurs) 36%

Plus de 500 000 emplois
Charbonniers, aides, et salariés

17 000 emplois 
11 000 ETP pour le transport routier
6 600 ETP pour le transport fluvial

44 000 ETP



Production

• Travaillent toute l’année, pic de travail en saison sèche (juin-août), 
et une baisse de l’activité en saison des pluies, qui pourrait 
correspondre aux pics d’activités aux champs (pour le manioc, 
notamment)

• Production moyenne four traditionnel entre 2 t et 4,2 t (relevé de 
poids de sac)

• Les coûts d’exploitation principaux sont : (i) l’approvisionnement en 
bois, (ii) la location de la tronçonneuse et (iii) la main d’œuvre.

• Coût d’accès variable : 

– Ayants-droits (lignée, clan) en accès libre là où la ressource est abondante

– A titre individuel en zones plus tendues (provinces de Kinshasa et de 
Kongo Central), coût supérieur

– 40% des producteurs interrogés accèdent gratuitement à la ressource en 
bois. 60 % achètent la ressource (location pour une campagne de 
carbonisation + un cycle de culture, achat d’arbres sur pied) en argent 
(76%) ou en part de la production (24%) jusqu’à 20% des sacs produits

• Contraintes : risques, mauvaise carbonisation, raréfaction de la 
biomasse herbacée servant à recouvrir les meules en saison sèche 

• Essences les plus utilisées : Acacia sp., Eucalyptus sp. et le Mikwati 
(Erythophleum africanum), Rebuts d’exploitation industrielle et bois 
de coffrage. D’autres essences utilisées moins fréquemment. 
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Moyenn
e

Min Max CV Unité Commentaire

Coût d’accès
Location de la terre

(CIRAD, 2022)

7 à 32 FC/kg (14 000 à 65 000 FC/ four pour un 
rendement de 2t/four) 

- 7 à 12 FC/kg dans le Kongo Central et le Maï Ndombe 
(parcelles déjà appropriées pour l’agriculture)

Pour les 
producteurs non 
ayants-droits.

Données de production 
Production 70 5 300 94% Sacs par 

meule
Soit 4.2 tonnes 
par four

Nombre d’opération de 
carbonisation par an

15 50 105%

Nombre de sacs produit 
par an

500 30 1 200 64% Sacs par 
an

Temps de travail moyen 
pour une meule

16 hommes-jours (CIRAD, 2012) à 114 hommes-jours dont 31 uniquement 
pour la coupe du bois (d’après DUBIEZ et al., 2021)

Coût total de 
production

(CIRAD, 2022) et 
entretiens qualitatifs

67 à 165 FC/kg

Comprend la coupe des arbres, la préparation terrain, le morcellement du 
bois, le montage de la meule, son suivi, le défournement, la mise et le 
transport du lieu de production au lieu de chargement.



Transport

• Route : 75% des volumes
– Axe sud (RN1) (Kongo Central), Axe Est (RN1) (Kwilu, 

Kwango) 
– Camions, voitures, bus et des pick-up, puis une fois à 

Kinshasa moto et pousse-pousse
– 1/3 des transporteurs interrogés sont propriétaires. 

Transportent en moyenne 125 sacs de 60 à 70 kg par trajet.
– Routes difficilement praticables en saison des pluies.
– Les coûts : transport, chargement, déchargement, taxes 

et tracasseries : entre 3 400 et 11 000 FC/sac. 

• transport fluvial
– Armateurs de baleinières s’approvisionnant surtout dans 

la province du Maï-Ndombe.
– 215 embarcations d’une capacité de 1 500 à 2 000 sacs de 

charbon, effectuant 105 déchargements mensuels. 
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Moyenne Min Max CV Unité Commentaire
Transport routier
Coût moyen du 
transport

1 450 900 2000 26% FC/sac

Montant 
moyen des 
taxes

495 10 1 200 74% FC/sac Hypothèse 
conservative : 
retenir les 
valeurs hautes

Montant des 
tracasseries

85 2.5 160 57% FC/sac
10 500 200 25 000 78% FC/trajet

Taxe de parking 
(par trajet)

3 083 2 000 5 000 39% FC/trajet Payée par les 
2/3 des 
transporteurs

Chargement 544 400 700 19% FC/sac
Déchargement 781 500 1 000 32% FC/sac
Volume moyen 
du chargement 
par camion

140 10 300 73% Sacs de 60kg

Bilan transport routier : 3 377 F par sac pour un chargement moyen de 140 sacs. Les entretiens 
qualitatifs ont toutefois permis d’identifier des coûts de transport de 11 000 F/sac sur des trajets plus 
longs.
Transport fluvial : 
Taxes payées 
par les 
armateurs de  
baleinières

D’après DUBIEZ et al., 2021 

- permis de sortie : 50 USD au port de départ et d’arrivée, payé au commissariat fluvial

- taxe de navigation : 215 USD/semestre, payé à la Régie des Voies Fluviales

- taxe unifiée : 2 500 CDF/sac au débarquement, payé aux guichets de l’Etat 
(environnement, énergie)

- taxe provinciale d’accostage : variable selon les provinces, 10 USD à Kinshasa



Commerçants

• Gestionnaires de dépôts : 10 à 1400 sacs/semaine
• Les grossistes commercialisent en moyenne 170 

tonnes de charbon de bois par an, les 
grossistes/producteurs 23 t et les semi-
grossistes/détaillants 31 t 

• Les commerçants proposent différents 
conditionnements pour la vente de makala : des sacs 
de 60 à 70 kg, des seaux de 5 kg, et des sachets de 600 
g. 

• Les coûts se résument essentiellement aux 
différentes taxes : taxes de l’environnement, de 
l’énergie, des communes urbaines de Kinshasa, la taxe 
salubrité, le droit du port, et les différentes taxes 
illégales.

• contraintes principales sont 1) l’approvisionnement 
difficile en saison des pluies du fait de 
l’impraticabilité des routes, 2) la qualité hétérogène 
du makala, et 3) le montant élevé des taxes et 
tracasseries

• Mention également de la qualité de l’emballage
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Gestionnaire de dépôt Valeur Unité
Prix payé par un 
producteur qui vend sur le 
dépôt

1000 FC/sac

Taxe payée 
(environnement)

500 à 750 FC/sac

Marge vendeur après 
paiement des taxes

500 à 2 000 FC/sac

Moyenne Min Max CV Unité
Montant des 
taxes cumulées 

1 129 200 5 000 0,87 F/sac

taxation de 17,5 % sur la valeur ajoutée du produit



Flux / transports / bassin d’approvisionnement en 
extension

• Le charbon de bois alimentant la ville de 
Kinshasa provient de sept provinces, 
Kinshasa, le Kwango, le Kongo Central, 
plus marginalement le Maï-Ndombe, 
l’Equateur, le Kwilu, et le Kasaï.

• L’origine Kwilu ne comptait que pour 0.6% 
des approvisionnement en 2021, contre 
4% dans notre échantillon. L’origine du 
Kasaï est nouvelle 
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Équateur
4%

Kasaï
4%

Kinshasa
39%

Kongo-
Central

21%

Kwango
18%

Kwilu
7%

Maï-
Ndombe

7%



Evolution du prix

• Prix payé au producteur :
– 35 000 FC à 58 000 FC en saison des pluies
– 40 000 FC et 55 000 FC en saison sèche
– En saison des pluies, les routes sont 

impraticables : les prix grimpent et sont plus 
variables (qualité plus hétérogène) 

– Prix moyen de vente à un intermédiaire 
(commerçant) entre 40 000 FC et 50 000 FC, 
contre 40 000 à 54 000 F en vente directe

• Le prix de vente au consommateur final : 
– En moyenne de 50 000 FC mais peut atteindre 

70 000 FC en saison des pluies
– Prix au kilogramme du charbon-morceau 

conditionné en sachet est 23% plus cher 
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20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

Saison sèche

Evolution mensuelle des prix de vente au consommateur final sur 
les marchés du sac de makala (gamme de prix moyens minimum 
et maximum)

Quantité de 

charbon (kg)

Prix au kg 

(FC)

Variation par rapport à un 

sac de 50 000 FC
Sachet morceau 0,6 1024 123%

Sachet poussière 0,6 520 62%

Demi-sac 30 877 105%

Variation de prix au kilogramme selon les conditionnements et la qualité 



Estimation des capacités de production

Effectif (%) Production 
annuelle 
(sacs/prod)

Production 
annuelle 
(tonnes/prod)

Production 
totale 
(tonnes/an)

Charbonnier-
agriculteur

88% 109 6,5 1 658 800 

Charbonnier – 
activité 
principale

12% 500 30 1 044 000 

Total 2 702 800
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Hypothèses de calcul : 

• 88% sont avant tout 
agriculteurs : moyenne de 109 
sacs par an, soit 6,5 
t/an/producteur

• Les 12% restant sont de gros 
producteurs de charbon 
(activité principale), 
production moyenne de 500 
sacs/an, équivalent à 30 
t/an/producteur. 

• 290 000 producteurs Les producteurs seraient donc en capacité de produire 2,7 millions de 
tonnes de charbon par an, équivalent à 21,6 millions de tonnes 
équivalent bois (coefficient de conversion équivalent 8). 



Estimation de la consommation

• 90% des ménages utilisent le charbon (mix énergétique 
charbon – électricité dominant). Pétrole, gaz et bois = sources 
d’appoint

• Segmentation du marché par niveau de revenu. Les 
ménages à faible ou moyens revenus dépendent presque 
exclusivement du charbon

• Augmentation du nombre de repas préparés par jour (1,8 en 
2019 contre 2,3 en 2023)

• Achat journalier (67% des ménages), au détaillant, et au 
dépôt pour les restaurateurs

• 0.330 kg par habitant pour les ménages + 0.178 kg de charbon 
par habitant pour les usagers productifs + hypothèses 
notamment démographiques = estimer la consommation 
actuelle et la consommation projetée en 2030.

• La consommation de charbon de bois des ménages de 
Kinshasa est estimée à 1,85 millions de tonnes en 2024 et 
devrait être comprise entre 2,39 et 2,62 millions de tonne 
en 2030, et 3,82 millions à 4,19 millions en comptant la 
restauration. 

• La capacité de production actuelle a été évaluée à 2,7 
millions de tonnes donc en deçà de la demande à horizon 
2030
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Type de consommateurs (1) Consommatio
n de charbon

Equivalent 
bois (4)

Consommation quotidienne

en kg

Usagers productifs 0,178 1,42 
Ménages 0,330 2,64 
Total 0,524 4,19 

Consommation en 2023 selon les 
données du CIRAD, pour 16,3 

millions d'habitants, en tonnes

Usagers productifs 1 059 011   8 472 088 

Ménages 1 767 002   14 136 012 

Total 2 826 013 22 608 100 

Consommation en 2024

pour 17,03 millions d'habitants, en 
tonnes

Usagers productifs 1 106 439   8 851 513 

Ménages 1 846 137   14 769 097 

Total 2 952 576   23 620 610 

Consommation en 2030

pour 22,05 millions d'habitants (2), 
en tonnes

Usagers productifs 1 432 618   11 460 947 

Ménages 2 390 380   19 123 040 

Total 3 822 998   30 583 987 

Consommation en 2030

 pour 24,16 millions d'habitants (3), 
en tonnes

Usagers productifs 1 569 505   12 556 040 

Ménages 2 618 781   20 950 247 

Total 4 188 286   33 506 287 

Hypothèses (1) la consommation de la restauration, où sont pris 23% des 
repas augmente proportionnellement à la démographie
(2) taux d’accroissement de 4,4%
(3) taux de 6% 
(4) taux de conversion bois – charbon de 8 pour 1



Conclusions et Recommandation

• 1 : Optimiser la production de bois en : i) augmentant 
la densité de plantation (éviter les ramifications à la 
base et facilitera l’élagage, en plus d’augmenter le 
capital sur pied), ii) continuant de privilégier la 
plantation d'Acacia auriculiformis (plus dense que 
l'Acacia mangium) et iii) renforçant la prévention des 
incendies (entretien, pares-feu, citerne).

• 2 : Améliorer les rendements de la carbonisation et 
la qualité via le renforcement des capacités 
techniques des producteurs et la mise en place d’un 
suivi technique régulier (meules traditionnelles 
améliorées). 

• 3 : Envisager la mise à disposition de matériel 
permettant d’optimiser le temps de travail et les 
rendements de carbonisation (disponibilité en 
tronçonneuses).

• 4 : Appuyer les associations pour le transport et la 
vente du makala (coûts importants, opportunité en 
saison des pluies, mise en avant d’une « marque » Ibi, 
fidélisation main d’œuvre)

• 5 : Communiquer sur le processus de production 
vertueux, auprès des autorités et des consommateurs 
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• Production : 
• Différent type de meules rendements de 9 à 30%
• Activité risquée
• Différences de qualité des meules et du Makala selon les 

saisons
• une baisse de l’activité en saison des pluies
• Frais principaux : main d’œuvre, accès, location matériel

• Transport : 
• Le transport représente une part importante des coûts 

totaux (32 à 50% des coûts de commercialisation)

• Commercialisation : 
• Prix plus bas (mais moins variables) en saison sèche / Prix 

plus hauts en saison des pluies mais qualité moindre
• Prix de vente en direct légèrement plus haut
• Pas de difficulté majeure d’approvisionnement pour les 

vendeurs car extension du bassin d’approvisionnement, 
mais pourrait advenir à horizon 2030

• Enjeu emballage et qualité

+ Accompagner les producteurs pour une construction de relation 
pérenne avec des acheteurs ? Emballages ?



Rappel et bilan
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Mémo : 
• Produit
• Process
• Flux de matière
• Identification et caractérisation des 

acteurs et des institutions
• Relations entre acteurs : échanges / 

pouvoir = Gouvernance
• Marché (type de marché, mode de 

formation du prix)
• Flux de valeur (coûts, prix)
• Flux d’informations
• Eventuellement relations acteurs – 

extérieur de la filière
• Régulation de la filière : intervention 

publique ? Privée ? Libéralisation ?
• Géographie

Enormément de données 
qualitatives pour expliquer les 
données quantitatives et permettre 
des hypothèses de calcul

Des indicateurs très simples
Pas possible d’aller jusqu’à la 
répartition de la valeur



UTILITE DE LA STRUCTURE VERTICALE DES PRIX
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 Permet de poser une 
question plus large de 
développement : 
répartition juste de la 
valeur, appuis à la filière 
ou à certains  acteurs, 
coûts d’un changement 
de modes de 
production et capacité 
des acteurs à l’absorber

 Nous donne quand 
même une indication 
importante, laquelle ?

DUBIEZ E., PEROCHES A., 
MAYIMBA A., GAZULL L., 2021., 
Rapport d’étude sur l’organisation 
de la filière bois-énergie de la ville 
de Kinshasa. 84p.

Charbon vendu à grossiste puis un 
détaillant

Charbon vendu par le producteur à 
un commerçant

Charbon agroforestier de Mampu, vendu 
par le producteur à un commerçant
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III. L’économie 
agricole

4. Microéconomie

85



L’économie de l’exploitation agricole
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VAB = PB − CI

VAN = VAB - amortissement 

Valeur ajoutée = richesse produite lors du processus de production.
La valeur ajoutée mesurée pour un actif agricole et par an mesure l’efficacité économique d’un travailleur 
dans un système de production donné et exprime ainsi la productivité globale du travail.

VAN/nombre d’actifs = productivité globale du travail sur l’exploitation agricole

• Échelle de l’exploitation agricole
• Le comportement de l’agriculteur
• Le résultat économique de l’agriculteur
• Quelle mesure de la « rentabilité » ? – efficacité



L’économie de l’exploitation agricole : plusieurs manières 
de mesurer la performance des exploitations ! 
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Bien définir les indicateurs
Et leur signification !



La valeur ajoutée, critère de choix de l’agriculteur ? 
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Ex 1 : Les subventions
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Ex 2 : L’importance des prix relatifs dans les choix des 
agriculteurs (et donc les politiques ou projets)

9021/02/2025

Blé dur / blé tendre en France

Les caractéristiques de la spécialisation et de la division sociale du travail au sein des filières, ainsi que les 
conditions économiques, sociales et politiques - en particulier le système de prix relatifs - fixent les 
modalités et conséquences de l’intégration des producteurs au marché mondial (Cochet, 2011)

Aubertot et Jarry, 2020. Diagnostic agraire Briançonnais

Le ciseau des prix s’inverse au cours des 
années 2000 => production d’agneau de 
bergerie moins intéressante

Agneau/aliment en France



L’élaboration du revenu agricole
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L’économie de 
l’exploitation agricole 
: plusieurs manières 
de mesurer la 
performance des 
exploitations



Une étude économique ne mobilise pas forcément tous 
les maillons de la filière

• On peut déjà dire beaucoup sans faire les comptes 
économiques des agents de toute la filière

• Ex 1 : Quel niveau d’aide pour le maintien de l’élevage ovin de 
montagne ?

• Ex 2 : Quel effet de la prédation sur la filière ovine ?
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Ex 1 : Quel niveau d’aide pour le maintien de l’élevage ovin 
de montagne ?
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•

•

éleveurs Plaine 
Sédentaires

éleveurs Plaine 
transhumants

éleveurs 
Montagnards 
transhumants

Éleveurs
Haut-Montagnard 
transhumant

Fermes de référence ovines INOSYS

Rappel : l’analyse économique peut 
tenir compte de l’économie d’une 
diversité d’exploitations agricoles

Agneau de Sisteron



Ex 1 : Quel niveau d’aide pour le maintien de l’élevage ovin 
de montagne ?

9521/02/2025 Inosys ovin viande sud-est 2021 (2023)



Ex 1 : Quel niveau d’aide pour le maintien de l’élevage ovin 
de montagne ?
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Ex 1 : Quel niveau d’aide pour le maintien de l’élevage ovin 
de montagne ?

9721/02/2025 Inosys ovin viande sud-est 2021 (2023)



Ex 2 : QUEL BILAN DE L’EXPOSITION AU RISQUE DE 
PRÉDATION ?

• La prédation impacte l’exploitation dans sa structure : mise en place de moyens de 
protection (gardiennage, chien, parc, clôture), augmentation de la charge de travail

• mais aussi dans ses résultats annuels : animaux morts ou animaux disparus et baisse 
de production (agneaux non produits, hypothèse de baisse de fertilité est comprise 
dans une fourchette de 5 % (hypothèse basse) et 15 % (hypothèse haute)).

9821/02/2025
Haut montagnard, ovin pluriactif Alpes-Maritimes, ovin spécialisé, grand pastoral



Toutes les données ne sont pas disponibles…
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Intérêt de l’enquête de terrain

Une mauvaise estimation vaut 
mieux qu’une absence 
d’estimation

La production d’informations 
micro-économique est toujours 
liée à un modèle, qu’il soit 
explicité ou non : 
représentation simplifiée du 
réel, assise sur des postulats ou 
des théories, justifiant des 
méthodes de collecte, 
d’analyse, et la production 
d’indicateurs…



Ressources sur la 
microéconomie
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Quelques ressources microéconomiques : le RICA
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Quelques ressources microéconomiques : le RICA
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Quelques ressources microéconomiques : Inosys

• Caprins fromagers Petit Pastoral Pastoral assurant par le distribué
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Quelques ressources microéconomiques : Inosys

• Caprins fromagers Petit Pastoral Pastoral assurant par le distribué
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Les sources de données microéconomiques

• Données comptables, comptes économiques, acterus publics

• RICA

• Inosys => système, parcelle, intermédiaire : https://portail.inosys-reseaux-
elevage.fr/FR/ et https://chambres-agriculture.fr/informations-
economiques/inosys-references-systemes/

• CERFRANCE

• Arvalis et autres IT => souvent échelle de la parcelle, Systère

• Diagnostics agraires

• Eurostat

• Etudes spécifiques
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https://portail.inosys-reseaux-elevage.fr/FR/
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V. Un exemple 
d’étude la 

répartition de la 
valeur ajoutée 

d’une filière
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Etude de la répartition de la valeur

• Qu’est ce qu’un partage équilibré de la valeur ajoutée dans les filières ?
• Étudier la rentabilité financière (revenu, EBE) dans chaque maillon.
• Quels sont les éléments qui participent au partage déséquilibré de la valeur ?

– Les rapports de force (dépendance économique, imposition d’un cahier des charges)
– Le manque de transparence dans la formation des prix.

• Pratiques déloyales dans les relations commerciales :
– Retards de paiements
– Modifications à posteriori des conditions du contrat
– Abus de pouvoir (chantage, rabais forcés)
– Exigence de volumes importants et pénalités

• Certains maillons ou flux complexes à étudier : la consommation, la distribution, les effets 
spéculatifs…

• Un exemple sur la filière Olive
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Le CODESIQO
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Questions de l’étude

• Y a-t-il réellement une création de valeur ajoutée au sein des filières sous SIQO ? 
Si oui, comment est-elle créée ? Quels facteurs explicatifs ?

• S’il y a création de valeur ajoutée, comment est-elle répartie entre les différents 
maillons de la filière ? Quels facteurs explicatifs ? Cette répartition apparait-elle 
équitable ?

• Quels sont les leviers d’action possibles pour augmenter/mieux répartir la valeur 
ajoutée au sein des filières sous SIQO ?

• Spécifiquement sur la filière olive : diminution du nombre d’adhérents et de 
volumes produits => permettre à l’ODG : 
– De développer des outils de promotion vers les oléiculteurs afin de les encourager à 

adhérer
– D’appuyer l’intérêt économique de la filière devant les collectivités territoriales et les 

financeurs.
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Définition du produit étudié

• Les filières AOP Olive de Nice et AOP Huile 
d’Olive de Nice

• 3 produits reconnus par l’AOP

• Etude de l’huile d’olive et l’olive de table
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Processus

• Huile : 
– Effeuilleuse (retirer les feuilles et 

autres déchets)
– Laveuse (laver les olives à l’eau)
– Broyeur (broyer les olives avec le 

noyau)
– Malaxeur (homogénéiser la pâte 

obtenue en sortie de broyeur)
– Décanteur (séparer le grignon (pulpe 

+ peau + noyau) de l’huile et de l’eau)
– Centrifugeuse (séparer l’huile de 

l’eau)

• Olive de table :
– 3 mois en saumure en fut
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Mesure de la valeur ajoutée au sein de la filière
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Graphique de filière simplifié
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producteurs 
professionnels 
(19%)

producteurs 
amateurs (81%)

88 producteurs

Filière courte

Filière longue

3

5



Graphique de 
filière
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Cotisations

• 2 cahiers des charges : celui de l’AOP « Huile d’Olive de Nice » AOP 
« Olive de Nice » (olives de table et pâte d’Olive)

• Les opérateurs payent une cotisation au Syndicat 
Interprofessionnel de l’Olive de Nice (SION) pour avoir la 
certification AOP sur leurs produits.
– Producteurs : 10€/ha

– Moulins : Adhésion fixe de 50€/an.

– Producteurs revendeurs (PAR et PPR) et moulins qui commercialisent : e 
cotisation volumique supplémentaire de 0,16€/kg d’huile commercialisée 
et 0,18€/kg d’olives ou de pâte commercialisées
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Prix de vente : relevés de prix
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Prix de vente au consommateur AOP > standard



Prix de vente : relevés de prix
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Evaluation des valeurs captées par chaque acteur

• Quelle méthode ?
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Échantillon
raisonné 

Collecte de 
données sur le 
terrain

Guides 
d’entretien



Guides d’entretien
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Méthode de l’étude : qualitative
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Résultats : producteurs
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Résultats : Huile & Olive

12521/02/2025

L’huile est mieux payée en AOP au 
producteur par M1 qu’en non-AOP
mais l’olive est payée le même prix 
au producteur qu’elle soit en AOP 
ou non.



Conclusions et limites

• Produits bien valorisés → Prix de vente
• Création de valeur ajoutée par différentes 

stratégies selon les opérateurs
– Internalisation de la commercialisation
– Diversification des produits vers des 

produits à plus haute valeur ajoutée (olive 
de table/pâte)

– Commercialisation sur marchés porteurs

• Répartition de la valeur ajoutée 
équitable

• Problème : Nombre d’adhérents → peu de 
volumes
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• Pas d’étude de la VA de la commercialisation
• VAB ou VAN ?
• Données complexes à calculer => utilisation de 

référentiels
• Recours à des moyennes sur un petit échantillon => 

importance de l’approche qualitative pour le valider
• Raisonnement précis, mais données de valeur 

rapportées au kg d’olive, et non au temps de travail 
+ pas de comparatif à « sans AOP » autre que les 
relevés de prix => permet de répondre à une partie 
de la question seulement
– Initiatives pour augmenter le nombre d’adhérents ? 

La rémunération des producteurs selon les différents 
systèmes ?

Conclusions Limites



Stratégies de création et captation de VA

• Différenciation : mise en évidence de spécificités porteuses de valeurs (qualité
• organoleptique, origine, respect de l’environnement…) pour distinguer l'offre 
• Amélioration de l’efficience de la production
• Diminution du nombre d’intermédiaires 
• Internalisation de la transformation, de la distribution
• Commercialisation sur des marchés porteurs à un prix plus élevé
• Diversification : productions, produits transformés, canaux de distribution
• Innovation produit pour vendre plus cher
• Segmentation (plusieurs gammes de produits)
• Contrôle de l’approvisionnement du marché pour adapter les volumes à la 

demande.
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