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PREFACE
 

Les auteurs du prdsent rapport, David Wilcock et Lynn Salinger, ont respectivement rempli 
les fonctions suivantes Chef d'Equipe du Projet de Rtforme de Commercialisation des Cdrdales 
(PRCC) (de mai 1991 septembre 1994) pour lemaitre d'oruvre, Development Alternatives, Inc. 
(DAI) de Bethesda au Maryland; et, &conomiste agricole et spdcialiste en commerce international du 
sous-traitant Associates for International Resources and Development (AIRD) de Cambridge au 
Massachusetts. 

Les points de vue exposes dans ce rapport sont ceux des auteurs. Ilsseront prisentws dans le 
cadre du sdminaire final du projet ( Rabat en septembre 1994) afin d'approondir le ddbat sur ces 
questions importantes d'orientation. Le rarport prdsente done pas ndcessairement ni l'optique de 
I'USAID-Rabat, ni celle de I'Etat marocain. 

Ce rapport se fonde sur lalongue expdrience des auteurs en matiore de politique cdrdali re 
au Maroc (plus de sept ans au total pour M. Wilcock et plus de neuf ans pour Mime Salinger) et sur 
les 45 rapports antdrieurs publids par leprojet (19 rapports principaux de projet, 18 rapports de 
travail et huit rapports d'.volution trimestriels). Les rapports de projet dont laliste figure en section 
R6frences sont disponibles auprts de I'USAID, du MAMVA/DPAE Rabat ou de DAI aux Etats-
Unis. 

Deux notes sur Ia terminologie 

(1) Nous employons les termes anglais de "soft wheat", ou de "bread wheat" (bi6 panifiable) 
pour ce que l'on nomme le bie tendre au Maroc. Et ce, pour faire ladistinction avec le "durum 
wheat", c'est-A-dire leble dur. Pour lelecteur amnricain, ilconvient de noter que lebid tendre dont 
nous parlons petit englober cinq classes de bId solon le syst~me de cote amnricain :hard red winter, 
hard red spring, hard white, soft red winter, and soft white. Le sous-secteur du bid tendre constitue 
le coeur du programme de rdforme des cirdales au Maroc. 

(2) Nous employons de deux manieres, qui se recoupent, le terme de "sous-secteur". Nous 
I'employons tout d'abord pour parler des grandes subdivisions des produits du secteur agricole, par 
exemple le"sous-secteur des culr&dles" ou le"sous-secteur des oldagineux". Nous I'employons 
dgalement pour nous axer plus prdcisdmient stir tin groupe spdcifique de produits, par exemple le 
"sous-secteur de lafarine de bId dur", ce qui correspond au terme franqais - tr~s utile - filidre, pour 
lequel il n'existe aucune traduction exacte en anglais Iorsqu'il s'agit de larelation verticale de toutes 
les industries lides au produit, allant de l'agriculteur au consommateur. 



v 

TABLE DES MATIERES 

CIIAPITRE I
 

RECAPITULATIF DU PROJET DE REFORME DE LA
 
COMMERCIALISATION DES CEREALES (PRCC) ET DE SES REALISATIONS I
 

1.1 	 OBJECTIFS ET STRUCTURE DU RAPPORT I
 
1.2 	 PROJET DE REFORME DE LA COMMERCIALISATION DES CEREALES (PRCC) 2
 

1.2.1 	 Historique du projet 2
 
1.2.2 	 R~caritulatif des objectifs et des realisations du projet 3
 

CIHAPITRE 2
 

DIX ANS D'ANALYSE ET DE REFORME SOUS-SECTORIELLES 9
 

2.1 	 ANALYSE SOUS-SECTORIELLE ANTERIEURE A LA REFORME 9
 
2.2 	 SECTEUR CEREALIER : AXE DES REFORM ES DU PASA-2 10
 
2.3 	 OBJECTIFS IMPLICITES ET EXPLICITES DU PROGRAMME
 

DE REFORME DU SECTEUR CEREALIER 12
 
2.4 	 PROJET DE REFORME DE LA COMMERCIALISATION DES CEREALES 16
 
2.5 	 OBSERVATIONS SUR LE PROCESSUS DE LIBERALISATION DU
 

MARCHE DES CLREALES : LE POINT SUR LA SITUATION ACTUELLE 17
 

CHAPITRE 3
 

QUESTIONS-CLEFS DE LA LIBERALISATION DU
 
SOUS-SECTEUR DES CEREALES 19
 

3.1 	 POLITIQUE DES PRIX, DU COMMERCE EXTERIEUR
 
ET DE LA COMMERCIALISATION 19
 

3.1.1 	 Politique commerciale agricole: un moteur d'entrainement 19
 
3.1.2 	 Consequences intwrieures de la politique de prix actuelle 26
 
3.1.3 	 Variabilitu des prix et dOveloppernent des marches
 

modernes de cr6ales et de produits c&raliers 33
 
3.2 	 SECURITE ALIMENTAIRE 40
 

3.2.1 	 Analyse par le PRCC de Ia s~lcuritt alimentaire 41
 
3.2.2 Stock de s6curit' de hik tendre 	 43
 
3.2.3 	 Incidences u,'entuelles de I'timination de la FNBT 46
 

3.3 	 INDUSTRIES DE MINOTERIE DU BI-E 46
 
3.3.1 	 Minoterie marocaine du b1ul : introduction 46
 
3.3.2 	 Demande industrielle et de consommation de farine de b1d 50
 
3.3.3 	 Enqute par sondage des minoteries artisanales 51
 
3.3.4 	 Premier recensement des minoteries industrielles
 

de bI dur et d'orge 52
 
3.3.5 	 Modle de transport de programmation lintaire (PL) 53
 
3.3.6 	 Entretiens approfondis avec les minotiers
 

et analyse stratgique Le I'industrie et de son avenir 55
 



vi 

3.4 	 REFORME DES INSTITUTIONS PUBLIQUES POUR PROMOUVOIR 
LA MODERNISATION DU SOUS SECTEUR 58

3.4.1 	 Modilier les hesoins en inlormation du MAMVA 
3.4.2 	 Fonctions putatives d'un ONICL rdformd 

58 
61

3.4.3 	 Avenir des coopratives des SCAM/CMA 67
3.4.4 	 Ecoute du consomnmateur: necessitu d'une analyse ani51iorde de la 

demande 71 

CIIAPITRE 4 

TRANSITION VE.RS UN MARCIHE LIBRE DES CEREALES: 
RECOMMANDATIONS DE COURT Er NIOYEN TE.RNIE 73 

4.1 	 PRltPARATilFS DE LA LIBI'rRALISATION DES NIARCHIES 
CERIALIERS: RECOM MANDATIONS DE COURi TERMI- 734.1.1 Orientation de la priode de transition: regles d 'exploitation 73

4.1.2 Choix d'une date exacte d'ex6cution (D-) : considtrations 74
4.1.3 	 Liste des principales modifications de politiclue,

modifications secondaires connexes et conditions stuspensives 744.2 	 FACILITER L- DEVI-LOI IEMI.NT OPTIMUM DU MARCHI-:
RECOMMANDATIONS DI MOYIEN TERM 78 

4.2.1 	 Changements institutionnels do MAMVA 
4.2.2 	 Orientation oprationnelle de la concurrence au 

80 

hen1ifce du sous-secteur ct de 1'&coiioznie 82 
4.2.3 	 Actions sp6cifiques destin~cs tappuyer ies groupes 

clel's des d'lpositaires (de la r61brme) du sous-secteur 84 

REFEIR'NCES 
87 



vii 

LISTE DES TABLEAUX ET FIGURES 

Tableaux: 

PNee 
3.1 	 Plafonds de Protection Presents au GAT7 Concernant les Importations 

C&r6afires au M,-oc 23 

3.2 	 Prix Comparatifs Intrieurs et Internationaux des CrCdales 27 

3.3 	 Subvention de la FNBT au Maroe 29 

3.4 	 Distribution de la Capacitd de Stockage en Vrac au Maroc par Type, Etat d'ensemble 
et Propridt 69 

Figures: 

1. 	 Prix du BI6 Tendre 27 

2. 	 Prix des Viandes et Oeu fs 32 

3. 	 Prix du MaYs 33 

4-7 	 Quatre Figures qui Dhmontrent les Relations entre I'Offre et la Demande 
du Bid et des Produits Drives, les Deux Industries Principales de la Minoterie, et 
]a Subvention la Farine Nationale. 47 

8. 	 Besoins en Information sur les Filires CLrdalires des Opdrateurs Econoniques 64 



ix 

LISTE DES ACRON'MES 

AAEA American Agricultural Economics Association 
AIRD Asssociates for International Resources and Development 
AMIPROS Association Marocaine des Importateurs des Produits du Sol 
APM Association Professionelle de la Minoterie 
CAF CoOt, Assurance et fret 
CMA Cooprrative agricole marocaine 
CNCA Caisse Nationale du Crdit Agricole 
CPM Comit Professionnel de la Minoterie 
CRS Catholic Relief Services 
DAI Development Alternatives, Inc. 
DE Direction de l'Elevage / Date d'execution 
DEPAAP Direction des Ent,'eprises Publiques et Assistance aux Associations Professionnelles 
Dh Dirham 
DPAE Direction de la Planification et des Affaires Econoniques 
DPV Direction de la Production Vgdtale 
DRC Domestic resource cost coefficient 
DS Direction de la Statistique / Minist~re du plan 
DVRA Direction de !a Vulgarisation et de la Rdforme Agraire 
EEP Export Enhancement Program 
ENA Ecole National d'Agriculture 
ENNV Enqute Nationale stir le Niveaux de Vie 
FDA Fonds de Duveloppement Agricole 
FOB Free on board 
FNBT Farine Nationale de 131J Tendre 
GAI7 General Agreement on Tarrits and Trade 
GM Governement du Maroc 
IAV Institut Agronoimique et V'trinaire Hassan II 
ICEA Ingenieurs - Conseillers Economistes Associds 
INSEA Institut National de la Statistique et de lEconomie Applique 
Kg Kilogramme 
PL Programme Lin6aire 
MA Minoterie artisanale 
MAMVA Ministre de I'Agriculture et de la Mise en Valeur Aericole 
MARA Ministere de I'Agriculture et de la RMorme Agraire (actuellement MAMVA) 
MAROCMOD un modele sur ordinateur d6veloppL par les professeurs de l'universitd de Purdue 
MI Minoterie industrielle 
MICS Minoterie industrielle , ccreales secondaires 
ONICL Office National lnterprofessionel des C&Lrales et 1Uguinineuses 
PAC Programme Al imentaire Compensatoire 
PAM Programme Al imentaire Mondial 
PASAMT Programme d'ajustement du secteur agricole moyen terme 
PAS Prt d'Ajustement Structurel 
PASAI Premier Prt d'Ajustcmient du Secteur Agricole 
PASA2 DeuxijmeIlrt d'Ajustenient du Secteur Agricole 
PISA I Premier Prt dhevctisement du Secteur Agricolc 
PISA2 DeuxiLnie Prt d'hnVictissement du Secteur Agricole 
PI Prile\vement fiscal i I'importation 
PIB Produi( lintricur I3rut 
PL-4S0 Loi publique amlricaine 480 (sur I'aide alimentaire) 



x 

PRCC Projet de Rdftrnic de la Comnmercialisation des Cdrdales 
QI (Qx) Quintal (pl: quintaux) 
SCAM SociL'td cooperative agricole marocaine 
SIG Systme d'inflormation gcographique 
SIM Systthie d'information sur le Inarchd 
SPPS Un logiciel statistique : Statistical Package for the Social Sciences 
TM Tonnes mntrique 
TR&D Tropical Research and Development 
TVA Taxe sur la valeur ajoulde
USAID Agence Amiricaine pour le DdIveloppement International 
USCAM Union des SCAM 
USDA United States Department of Agriculture (le ministete de I'agriculture amnricain) 



xi 

COPENDRIUM EXECUTIF 

La rrforme exhaustive de la politique de commercial isation des c6rales Adtd prdvue, ou sur 
le point d'etre mise en oeuvre, depuis pros de dix ans. Le gouvernement Marocain (GM) se trouve 
Aun carrefour crucial (chapitre 1). Quelle vole politique adopter ? 

D'un c6t, il s'agit de poursuivre le contr0le public des importations cdrdaliRres, de la 
d~termination des prix, de la commercialisation et de la minoterie du bid tendre. C'est la voie que 
choisira l'Etat marocain s'il d6cide d'accorder la prioritd la stabilitd des prix, et aux b~ndflces A 
profusion de certains groupes privil6gis aux ddpens des avantages des consommateurs, auxquels 
aboutirait la route qui va dans l'autre direction. 

La secortde voie, celle du marchd libre, comporte certains risques : les prix fluctueront 
davantage qu'ils ne l'ont fait jusqu'A prdsent, certains groupes privus devront se faire concurrence et 
d'autres groupes priv'us verront leurs fonctions changer du tout au tout. Au carrefour, certains de ces 
mmes groupes tenteront de maintenir des ddcideurs sur ]a voie, famili~re, du contrOle. Ce qu'ils 
mdconnaissent de la seconde route, ce sont les avantages marquds d~coulant de marchds efficaces et 
concurrentiels, qui pallient l'accroissement des risques. Le principal avantage de rentabilitd sera 
I't6largissement de ]a gamme de choix de produits cdr~aliers, de qualit6 sup~rieure, offerts Atous les 
consommateurs marocains des prix plus has. Etant donn6 l'importance des c~rdales pour le produit 
national brut (PNB) marocain, il s'agit d'une contribution dconomique profonde, qui libdrerait des 
ressources pouvant servir d'autres fins, pour accompagner Ia recherche d'une concurrentialit6 et 
d'une participation nationales accrues sur les marchds mondiaux en croissance. 

Le Projet de R6forine de la Commercialisation des C~rales (PRCC), commence en mai 
1991 et parachevd en septembre 1994, a assur6 la prestation d'une assistance techiniqu,. ,u GM A 
l'appui de l'dlaboration d'options politiques r6alistes. L'USAID-Rabat a engage un groupement de six 
partenaires pour r~aliser ces travaux, soms la direction de Development Alternatives, Inc. 

Au cours de ses quarante mois d'activit6, le PRCC a assur6 plusieurs prestations aupr~s du 
Ministate de I'Agriculture et de la Mise en Valeur Agricole (MAM VA), et de faqon plus large, aupr~s 
du secteur interprofessionnel des c&rales au Maroc, notamment : formation Along et court terme des 
cadres du GM, information du public sur diffrents sujets de la r forme de la commercialisation des 
c'ruales et assistance technique. Cette derni re a &6agencde en deux phases. La premifre (six mois) 
constituait la production d'un document de synth~se sur les connaissances existantes concernant Ia 
production, la commercialisation, le commerce et la consommation des c~ruales. Plusieurs groupes 
mixtes de travail (MAMVA-PRCC) ont 6galement .tabli une liste des prioritds A6tudier au cours de 
la seconde phase des deux ans et dix mois ult~rieurs. Le projet a dgalement apport6 des ressources 
d'dquipement (vuhicules, matricl de bureau) au MAMVA et A I'ONICL (l'Office National 
Interprofessionel des Cdrdales et Ldgumineuses). 

II convient de rappeler Ia genese, le d~veloppement et enfin les Ltats de service du PRCC dans 
le contexte d'une d6cennie d'analyse sectorielle et de rWorme politique agricole au Maroc (chapitre 
2). Le programme de r6forme du secteur c.rdalier reprdsente uniquement l'un des sous-secteurs 
agricoles clefs visds par une rtforme importante des prix, du negoce et de la commercialisation, sous 
I'dgide du Programme d'Ajustement de moyen terme du secteur agricole du GM. Le processus 
d'ajustement structurel (diagnostic, agencement, ntgociation, ex~cution, changement) des diffulrents 
sous-secteurs vises, a dt6 long et souvent idirect. 

En outre, il convient Ovalement de replacer I'dvolution et les rdalisations du PRCC la 
lumiere des d~bats laborieux du GATr sur la libdralisation des -changes commerciaux agricoles 
,nternationaux, auxquei, le Maroc a pris part activement. A un point donnd, les ddcideurs marocains 
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ont constatd ne pas devoir souscrire I deux sdries distinctes do rdfornies et de conditions, etont requle consensus do leurs partenaires de linancenment multilatraux, scion lequel le rythme etI'ampleurdes rdiformes ndgocioes :nultiilatralement (en I'octturrence, le GAiT') prendraient sans douwe Ic passur les montages do rdlorme identifids etndgocids directement entre I Maroc etses partenaires(PASA-PAS-PISA). Cette ddinarclie, avec le recil, a permis au Maroc d'avoir les couddes franchcs-n cc qui concerne I'dcelcionnement elI'dentilication do l'ordre du jour reel de la reforme, puisqucI'accord des n'gociations d'Uruguay do GAT]' constitue tn accord plus souple que les rdlformes 
politiques ta'onns dais !c cadre des PASA-PAS-PISA I et PISA 2. 

Un enseignement important pour les bailleurs de fonds do l'ajustement du secteur agricole auMaroc A tirer scrait :le processus do !:-reforme est long, etnc peut Otre aisL'mcnt programme dcinani e ' concorder avec Ics dimarcations d'un projet triennal. L'ajustement structurel est unprocessus coniplexe, ilest politiquement trop ddlicat pour Wtre bacld, sans toutefois amener ledurcissement des prises de position et Ia politisatian des questions dconomiques cn s'efforqantd'assurer la participation des divers groupes d'intr~t au dialogue. II aurait done pu 8tie possible doprvoir les contraintes dt'Lcoinomie politique renconrdes au cours do I'ext.cution du PRCC (rdsistancei lasuppression do lafar ine subvontionde do bid tendre, i Iai, libtdralisation intidgrale des dchangesconm mrciau x inte nationau x do cdrcales, et lasuppression de l'intervention do L'ONICL sur lemiarchO). Ainsi, avec lerecul, une relation do trais ans no donne pas ridell emnt itI'dquipe d'assistancetechnique letoeups d'Olaborer une prIi hension et les alliances n~cessaires I iino rNbrme fondamentale. 

Le IRCC s'est axO pendant sa derniLre phase stirquatre grands thm's, prdc;sds ci-dessous: 

" incidence stir lesous-secteur c~ralier des modifications do liapolitique des prix, du commerce 
extrieur et do lIacommercialisation ; 

* repercussions tie la liberalisation stir lasdcuritd al imentaire, notamniment do la suppression
ventuelle dIe subventionlIa liconsommation do liFNBT ; 

* dvaluation des perspectives d'avenir du secteur do lIaminotoric du blN au Maroc, dans tin
environnement coim irc ial compdtitif ; et, 

* identification des rd'ornics institutionnelles exigdes pour accompagner Ii nouvelle politique. 

POLITIQUE DES PRIX, DE LA COMMERCIALISATION
 
El' I)U CONINIERCE INTERNATIONAL
 

L'une des questions les plus critiques, non rdsolues i l'issue du PRCC reste celle do lac&,ralier (section 3. I. 1).En qualit6 d'importateur net do cdrdales, les prix 
politique diLcommerce 
inbdrieurs des curd:,es ot do Icurs produits ddrivds sont ddtcrmins on gros par lesprix mondiaux.Ainsi, quelle que soit lapolitique adopto ) hla frontire par leMaroc, elle aura tine incidence stir lesprix auxquels ilssoot n6gocids stir lemrchtd int6rieur. Le GM a pratiqu6 une combinaison do prixfixes ) laproduction, des achats publics do cirdales do production iarocaine, ladistribution publiquede crdales d'importation ctde production intdri.ure, et des mesures cominerciales relativementastreignantes, afin de maintenir lIastabilitd, temporelle etspatiale, des prix cdrdaliers intriours(toutolois &1ev6s, par rapport i tn afalihlissenient des prix mondiaux), pour les producteurs etles 
consomniateurs. 

Aujourd'hui, lhisuite de lisugnature du GATT, il convient que le GM dlabore etmette enoeuvre un barenle tarifaire opdrationnel, comprenant les cirales (section 3.1.1.2). Co harnie devraitremplir Ics objectifs du GM on matitre do stabilitd des prix ot do dl'ense do prix nominaux, siccn'est des prix rdls, lhiprodoction, tout on restmt dans le droit fil du GATI' et du PISA-2, c'cst-,'dire on instituant des tarik,ad valorem, siuluds iiparitd ou en-dessous des plafonds convenus entre le 
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GM et le GAIT. Le PRCC a assur, la prestation d'une gamme de moyens de recherche appliqi' e 
(section 3.1.13) pour appuyer le MAMVA dans I'dvaluation des incidences temporelles et spatiales 
des options d'orientaticn des prix fronti~re. 

Les d~cideurs politiques marocains ont mis en oeuvre des taux de protection parfois pesants 
(section 3.1.2.1) au br-ncfice des producteurs, pour se d fendre de ce qu'ils considtrent tre des prix 
internationaux anormalement bas et excessivement variables. Ils n'ignorent pas les coots dconomiques, 
Acourt terme, du maintien de prix inttrieurs 6tevs, mais arguent de preoccupations concernant les 
incidences Alongue ,chance sur la migration rurale-urbaine et la stabilitu politique interieure d',ane 
6ventuelle detrioration des prix inturieurs (section 3.1.2.3). Les d~cideurs sont ,galement avertis que 
la n~cessit de rduire au minimum l'incidence budgtaire publique de cc protectionnisme signifie une 
hausse de prix la consommation des produits alimentaires de base. La subvention Ala consommation 
de la farine de bik constitue un simple transfert financier, pour compenser le coOt dlevel de la farine 
produite Apartir des crrales marocains, au lieu d',tre une subvention 6conomique relle (section 
3.1.2.1). La politique de protection introduit parfois des contradictions internes dans le secteur 
agricole, comme dans le cas des taux de protection 6levds sur le maYs, qui p~nalise les aviculteurs 
marocains et les consommateurs de leurs volailles (section 3.1.2.4). A l'Lvidence, le GM accorde une 
plus grande importance Ala stabilitd qu'A la rentabilit6, et peut-on le r6prouver ?De nombreux autres 
gouvernements sont victimes de la perturbation du statu quo Oconomique national. 

Solon le PRCC, cet ordre de prifdrence (stabilitd plut6t que rentabilitd) entraine certains coOts 
(3.1.3. 1), pouvant tre regroupus en quatre grandes categories : inefficacitw &conomique, d6sincitation 
systdmatique de l'Llaboration de m6canismes de reduction des risques ax6s sur le march6 (section 
3.1.3.2), entretien d'un programme de subvention entach parall~lement une carence de mesures 
concernant des programmes publics d'aide alimentaire ou d'assistance aux revenus plus durables, et 
absence de cohesion par rapport la direction d'ensemble de la politique 6conomique du GM, en 
faveur d'une orientation liberale plus marquee. 

S.CURITE ALIMENTAIRE 

Relet des preoccupations du GM, Iastcuritw alimentaire constitue un theme r~itulrt du PRCC. 
Selon les conclusions de cc dernier, l'dvolution dconormique du Maroc a permis une sensible 
amelioration de la scuritu de l'approvisionnement alimentaire, pa, le biais de Iaproduction interieure, 
de la croissance des importations ou de la capacitt d'emprunt financier. L'infrastructure des 
transports. des ports et du stockage, ainsi que le rseau commercial intwrieur, senblent plus que 
suffisants pour assurer la distribution en temps et heure des c&Lales dans tout le pays, Adeux 
restrictions pros : ]'infrastructure du stockage en vrac n'est pas optimale pour garantir le coot le plus 
bas possible de la distribution sur un marcbd libre (sujet dtailll en section 3.4.3) et le systtme 
d'information stir le marchid jusque-) andmlique, mis ) la disposition des producteurs et des 
consommanteurs, a sollicitt' I'appui du IIRCC pour assurer sa modernitt et son operationnalitU. 

Pour attnuer les inquiLtudCS des dcideurs les plus inquiets, seton lesquels les risques 
potentiels &- scuritu alimentaire (dont la probabilit6 est relativenent tenue) postdrieurs la 
libdralisation du mnarcht-, pourraient tre jiaitrisus par la constitution d'un petit stock de s6curitd de 
bit tendre, les splcialistes du PRCC pr~sentent feurs recommandations concernant Ia taille 6ventuelle 
(75.000 tonnes de b16 tendre) et le coot do stock, ainsi que ses directives operationnelles 6ventuelles 
(3..' 2). La p isition de I'ONICL appuie li creation d'un stock plus important (600.000 tonnes), dont 
l'id ,iinistration affermirait sa position de contr6le de la commercialisati(n int-rieure de3 cortales. 
So'n les avis du PRCC, l'existence dl'mi stock, ne serait-ce clue de petite taille, pourrait avoir 
d'importants etfets de dstoiilisation sur les importateurs et les comminier ,nts, bien qu'ils puissent tre 
att6nuds grote ) des rLgles de gestion tranm~rentes. Le P?-CC a 6galement vivement encourag6 le GM 
de considt.rcr cc stock, quelle que soit sl ttille, titre de stratlgie transitoire (d'une dur~e de trois 
Ou quatre aim au maximumr).Sa taille et s:1 raison d'etrc seraient t6valutes officiellement tous los ans. 

http:maximumr).Sa
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En dernier lieu, I'identification des groupes susceptibles d'insdcuritd alimentaire constitue unprob hmc politique au Maroc (section 3.2.3). Bien qu'il existe des donndes sur les mi~nages aux tins
d'une analyse plus fouillde du sujet, ine reticence de lapart de certaines parties du GM aentravd lardalisation de ces analyses. Ainsi, l'identit6l des tdconorniqueinent faibles, touch6s par I'insdcuritd
alirnentaire, este un sujet controversd. Ce nonobstant, alors que lasuppression de la subvention Ala
FNBT pourrait ne pas entrainer de cotit unitaire important pour les consommateurs les plus d6munis,scion certains indices, ii existe des carences 6nerg6tiques etnutritionnelles du rdgime alimentaire denombreux Marocains, et ilconvient d les prendre en compte Iorsque I'Etat tudie lamani4crd'assurer Ia prestation d'une assistance alinientaire ou financilre plus cible aux foyers les plus 
pauvres. 

INDUSTRIE DE LA MINOTERIE 

Averti de ]a complexitd de I'industrie minotiere du hbi au Maroc (section 3.3), lePRCC alane un programme exhaustif de recherche applique afin d'dvaluer ladenande industrielle et laconsonination de farine de b16 (section 3.3.2), I'exploitation des minoteries artisanales, notamment 
en situation de s6cheresse (section 3.3.4), les caractristiques techniques etcommerciales des orgeries
et semouleries industrielles (section 3.3.4), l'incidence potentielle de lasuppression de la pdrdquation,
des subventions du transport etdu stockage des cdrdales stir l'exploitation du sous-secteur, par lebiaisd'un ,nodle de progralnlnation lindaire (section 3.3.5), les reactions structurelles etde comportelentprobables de l'industrie de laminoteric face ) laconcurrence libre, par lebiais d'entretiens structurds 
(section 3.3.6). 

ParallI~lement A oine campagne massive d'information plbliiqe, q1i a abouti II'insertion dela r0lforme cominerciale des cdr6ales dans le domaine public (d'autres secteurs de I'agro-industric
avaient pris part beaucoup plus tot aux dtlbats de r6fornie d'orientation, avec le GM), les travaux duPRCC ont identifi6 in certain nombre de meslres publiques, pouvant faciliter latransition des
minoteries, potur passer d'ln march rglement A tin contexte libdralisd. I1pourrait s'agir de programmes de vulgarisation etde formation des entreprises, I'tOlaboration de normes arn6liordesd'aggrdage des cdrdaies et de qualittd de lafarine pour permettre , l'indlstrie de mieux remplir les

besoins des consommateurs, 
lhpromotion par I'Etat d'installations priv~es de commercialisation etde stockage, dans le but d'une meilletire conmpdtitivitL' avec les importations, et laprestation d'une
compensation financi .re aUx minoteries po ur proniouvoir latransfotrmation structurelle du secteur. 

REFORI E DES INSTITUTIONS PUBLIQUES 

Pour mettre en oetivre one rforie dconoinique rdelle, ilconvient que les changements
politiques soient accompagnLs de changements de comporwmnent. Le PRCC s'est done dgaliement
penchni sur lamani~re dont lalibralisation du secteur agricole affecterait les responsabilitos derassemblement et d'analyse des donn~es duiMAMVA (section 3.4.1), do type de restructuration 
ncessaire pour I'ONICL, pour passer d'une institution de contr-Ole duimarcht A un organisme
d'encadrement ctde prtomotion (section 3.4.2), comment rdsotdre I'impasse depuis vingt ans stirI'avenir des coopdratives de stockage des cdrtales au Maroc (section 3.4.2) ctI'avenir institutionnel
de I'analyse de lademande cdrdalilre ctdes produits cordaliers drivds (section 3.4.4). 

Les recoilniat itons concernalt lerenfforcement institutionnel on matire de rassemblenient 
et d'analyse des donndcs englohent leredressement du ddsdquilibre entre tin effort extremement 
competent de rassemblement et d'analyse des donntdes sur laproduction agricole, et I'absence quasiinttdgrale en lamatire dans les domaines do lacommercialisation, de latransformation etde laconsorniiation des produits agricoles. La diffusion publique des travauIx statistiques ct an:nlytiques sont 
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en lanterne rouge. Dans le domaine de l'information commerciale sur les c6rdales, I'ONICL et le 
MAMVA-DPAE sont victimes de la redondance et de l'asth,-nie institutionnelles, et ces deux 
institutions tentent de rassembler et de rendre compte des informations de prix. Et enfin, aucun 
recensement agricole n'a 6td r~alisd au Maroc depuis vingt ans. En I'absence d'informations exactes, 
les d~cideurs du MAMVA ignorent totalement l'identitd de ceux qu'ils assistent rdellement par leur 
politique des prix Llevs Ala production. 

Le PRCC a constat, la dcision implicite du GM consistant maintenir I'ONICL face la 
lib~ralisation du secteur des c~rdales. Pour ]a transmutation de cet organisme. d'un r6le dirigiste 
un r0le de nature promotionnelle, le PRCC a recommand qu'il prenne pour point de mire : 

" 	 les services d'information (utilisation des stocks et de I'approvisionnement cdr~aliers, 
syst'mes d'information commerciale amplifids, information sur les marchs c&draliers 
internationaux); 

* 	 les services de promotioz. sous-sectorielle (A l'intrieur du Maroc : conseil aux 
investisseurs potentiels, gestion d'un fonds de promotion des investissements, la 
promotion du partenariat); potentielles); et 

* 	 ]a gestion des operations de sr-curitt alimentaire c6r~aliLre du GM et prestation de 
services d'appui technique (formation, definition et application des cotes et normes 
techniques, analyses de laboratoire). 

Pour que cc dessein soit rtalis , il convient que I'ONICL reqoive une mission 1Ltgale claire, 
pr~cisant les fonctions l'appui du dveloppement du secteur priv . 

La carence d'investissement prive dans une infrastructure moderne de manutention et de 
stockage en vrac constitue l'une des consequences de la gestion de longue date de I'ONICL du secteur 
de la commercialisation intwrieure des c&rales. Le fait qu'aucun commerqant priv', ni importateur 
ne dispose A I'heure actuelle d'installations de stockage cralier moderne en constitue un autre 
61lment. Ce domaine presente de grandes possibilits d'investisseunent et de ddveloppeinent 
commercial du secteur priv\, lorsque cc dernier aura t6 convaincu que l'Etat procedera effectivement 
Ala lihralisation de la commercialisation du bl, tendre. Toutefois, le maintien de la presence des 
cooperatives de stockage des cerrales (reprdsentant pres de la moitil de la capacite de stockage en 
vrac installLe A l'intLrieur du pays) constitue l'une des principales entraves cet investissement. Ces 
cooperatives, relevant des directives de I'ONICL et des ordres des gouverneurs locaux, ont 
quelques exceptions notables pres - des dtats de services mdiocres dans l'ensemble en matiere d'achat 
et de vente de crales pour I'Etat. Prs de la moiti6 de l'infrastructure de stockage en vrac est, sinon 
neuve, en bon dtat de fonctionnement. L'autre moiti6 exige des renovations, patrfois exhaustives. Le 
principal probl~me planant au-dessus des cooperatives reste de savoir commntnt s'assurer que leur 
cap;,it6 de stockage soit mise , la disposition d'Lchanges commerciaux cercaliers en majorit6 privs. 
Selon le PRCC, il conviendrait que le GM accorde une r'elle priorite , la rsolution du probleme des 
cooperatives, ou qu'il offre des incitations intiressantes aux investisseurs pour la construction rapide 
d'installations de substitution. 

Le caracttre limitu des donntles concernant lcs schtmas de consommation au Maroc et la 
pauvretW des analyses de ]a demande, effectuies par les secteurs public ou prive, ont plusicurs fois 
Wtmis en Ovidence au cours du PRCC. L'absence d'un axe sur la demnande retlte certaines attitudes 
traditionnelles concernant les consommateurs, qu'il convient de modifier au fur et Amesure de la 
r&orientation commerciale de la politique conomique. Au sein diu MAMVA, il serait souhaitable de 
crLer une unitl, sans doute Ala DPAE, qui prendrait pour point de mire I'analyse de la consommation 
alimen;,,.re, de la nutrition et de la demande. En outre, la Direction de IaStatistique au MinistLre du 
Plan a tire de nombreux enseignements depuis plusicurs annes de I'ex~cution de I'Enquate National 
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sur les Niveaux de Vie, sur lesquels I'on pourrait appuyer l'tlaboration de cette capacit6 analytique.A moins d'Otre . I'dcoute du consomnlateur, les minoteries marocaines ne scront pas en mesured'adapter leurs produits aux hesoins des consommateurs, ctils'agira de la teneur meme d'une 
dconomie ct.rdalicre libtralisc. 

Le dernier chapitre de cc rapport constitue un rtcapitulatif'pragniatique, visant deux objectilspremitrement, d'offrir un aide-midmoire concernant les principales rltformes qui devraienLentrer envigueur n avril 1995, ct?6iCpituler queltues vingt mesures d'accompagnement permettant d'assurerune transition aussi souple que possible vers un march6 libralisd ; deuxi~mement, de cerner les 
tcrmegrandes lignes d'une stratdgie de floyen (quinquennale) destinde Afaciliter le d6veloppementoptimum du march des cdrdales. Les recommandations concernant les grandes lignes de cette 

strat6gies visent : 

" les changenients institutionnels du MAMVA luipermettant de remplir des fonctions amplifies
pour appuyer la croissance et [amodernisation du secteur privd. Ces d1dments se fonderaientstir ]a prestation aimnIiorde de services d'information, d'analyse et de promotion agroindustrielles ; 

" I'adoption de mesures anti-trust et de r6duction des risques pour garantir un fonctionnement
compdtitif des marches, tout en permettant aux socidits privdes de gdrer lesrisques connexesde la variabilitd des prix des c6r6ales ; et, 

* 'aide particulire que le GM pourrait souhaiter apporter aux groupes dpositaires clefs (delardforme), les exploitants agricoles, les minotiers et les consommateurs, .la suite de ]a
transition vers tin marchti libralisd. 



CHAPITRE 1 

INTRODUCTION 

RECAPITULATIF DU PROJET DE REFORME DE LA 
COMMERCIALISATIONDES CEREALES (PRCC) ET DE SES REALISATIONS 

La r~forme de l'ensemble de la politique de commercialisation des cdr.ales est prdvue, ou sur 
le point d'etre mise en oeuvre, depuis pros de dix ans. Nous sommes arrives un carrefour crucial. 
Quelle voie prendre ? 

D'un c6td, la route pruc~de vers lapoursuite du contr6le public des importations des cdr~ales, 
et une determination des prix, une commercialisation et un moulage du bld tendre, d~cidds de 
l'int~rieur. II s'agit de lavoie que choisira I'Etat marocain s'il dkcide d'accorder la priorit6 Ala 
stabilitd des prix, aux b6n6fices Aprofusion de certains groupes privildgids aux d6pens des avantages 
pour les consommateurs, auxquels aboutira ]a route qui va dans l'autre direction. 

La seconde voie, celle du marchd libre, comporte certains risques : ,es prix fluctueront 
davantage qu'ils ne l'on fait jusqu'A pr6sent, certains groupes priv~s devront se faire concurrcence et 
des institutions publiques verront leurs fonctions changer du tout au tout. Au carrefour, certains de 
ces m.mes groupes mettent en place des barricades et des rideaux de fum6e, pour tenter de maintenir 
des d~cideurs sur ]a voie, famili~re, du contr6le. Ce qu'ils mconnaissent de laseconde route, ce sont 
les avantages marques d6coulant de marchds efficaces et concurrentiels, qui pallient l'accroissement 
des risques. Le principal avantage de rentabilitd sera 'largissement de lagamme de choix de produits 
c&aliers, de qualitd sup~rieure offerte Atous les consommateurs marocains Ades prix plus bas. Etant 
donn~e l'importance des c6r~ales pour le PNB marocain, il s'agit d'une contribution dconomique 
profonde, qui libtlrerait des ressources pouvant servir Ad'autres fins, pour accompagner la recherche 
d'une concurrence et d'une participation nationales accrues sur lesmarchus mondiaux en croissance. 

1.1 OBJECTIFS ET STRUCTURE DU RAPPORT 

Dans le prusent rapport, nous visons trois objectifs de base : 

" 	 Analyser les dvidences resultant de trois ans de travaux du PRCC, appuyant ou infirmant 
le postulat scion lequel le GM est entin en mesure de choisir la"voie du marchd libre" 
pour la commercialisation des cer6ales ; 

• 	Relater le PRCC, 6tant donn, clu'il s'agit d'un rapport final, en termes de rdalisations 
entre mai 1991 et septembre 1994 ;et, 

* 	 Offrir un compendium de recommandations de travaux de suivi que le GM pourrait 
organiser, pour appuyer une transition sans heurt vers un march6 libre, Al'avenir. 

Prcisons Iastructure du rapport : 

* 	 Au chapitre 1,nous ddcrivons britvement I'historique et les objectifs du PRCC, et 
mettons en exergue une partie de ses r6alisations. 
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" 	 Au chapitre 2, nous retraqons le contexte du projet au scin d'un programme plus
important de riforme structurelle et opdrationnelle de l'agriculture marocaine. 

* Au chapilre 3, le cocur du rapport, nous didtaillons les principales questions d'orientation 
en cours de risolution, alors que le GM s'apprtte Ala libdralisation ddfinitive du marchd 
marocain. 

* Au chapitre 4, nous prdsentons un compendium des reconmandations portant sur les 
travaux de suivi prioritaires, ndcessaires pour appuyer la transition vers des importations
de cdrdales et tine commercialisation intdricure libres, et pour rendre les cr6rales 
marocaines aussi concurrentielles que possible par rapport celles importes. 

1.2 PROJET DE RIbFORME DE LA COMNIERCIALISATION 
DES CER'1ALES (IIRCC) 

1.2.1 Iilistorique du projel 

Le Projet de Rdllbrme de la Commercialisation des CirOales a di1 conqu l'origine par
I'USAID, en 1987, aux fins d'activitds multiples, titre de l'une des deux principales mesures
d'apprciation de I'appui amidricain en faveur de la rdtforme de la commercialisation des cdrdales au
Maroc, comme convenu par l'Etat marocain et la Banque Mondiale, notainment en vertu du second 
prt d'ajustement du secteur agricole (PASA II)'. Le projet dtait censd financer originalement des 
travaux de commercialisation appliqie et de ddveloppement local de coopdrative, sur le terrain, tout 
en assurant la rdalisation d'dtudes de politique appliqde et oine restructuration institutionnelle,
englobant notaniment I'ONICL. Le projet parachevd dtait d'une port6e plus restreinte, axS 
principalement stir la prestation d'une assistance technique charg& d'dtudes, en collaboration avec 
le GM et d'autres organismes publics marocains, ainsi que le sectcur privd, dars le sous-secteur des 
cdrdiales. Ces dtUdCs ont it ConIIues de niani re Acirconstancier le processus de modification de la
politique de commercialisation et Aappuyer I'61aboration d'options d'orientation rdalistes2 . 

Un groupe d'institutions amidricaines et marociines s'est vu attrihuer, fin 1990, un contrat par
I'USAID-Rabat, pour entreprendre ces travaux. Le contrat final a dt1 signd en fulvrier 1991 et les 
activitds ont ddb~utL' au Maroc en mai 1991. L'Iquipe contractuelle d'origine du PRCC se composait 
comine suit : 

Le maitre d'oeuvre : Development Alternatives, Inc. (DAI) - Bethesda (Maryland), et ses 
sous-traitants 

L'autre inesure d'apprdIciation de I'appui amrricain aconsistd en I'uilisation de volumes importants de 
produits de base du PL 480 pour assurer l'assistance alimentaire destin~e aux groupes 6conomiquement faibles 
au Maroc, dans le cadre du "Programme alimentaire compensttoire (PAC)", administrl entre 1987 et 1992, au 
Maroc par le Secours catholique (SC), en coopdration avec les programmes en cours adininistrs par quatre
Directions de trois ministt~res. II s'agit d'un programme important, peu remartqu6, qui a dit dvalud par le SC 
en 1991, dans I'Etude d'dwaluation finale du programme alimentaire compensatoire". Certains extraits du prdsent
rapport sont tir6s du document de Boyle "Situation et perspectives de I'aide alimeniaire au Maroc" (Document
de iravail PRCC n°2, ddcembre 1991), dont le titre risume la teneur. 

2 En raison de sa porte resireinte, le PRCC a 6t6 financ6, en fin de compte, h titre de "sous-proiet" du 
projet 191 de I'USAID, "Assistance pour l'analyse Sconomique", dgalement prestalaire d'assistance au miinistre 
des Affaires dconomiques. 
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" Agro-Concept - Rabat (Maroc) 

" Associates in International Resources and Development (AIRD) Cambridge 

(Massachusetts); et, 

" Dpartement d'Economie agricole de l'universit de Purdue - West Lafayette (Indiana). 

Au cours de l'excution du projet, deux contrats de sous-traitance suppldmentaires ont dt 
signds entre DAI et : 

" ICEA-Entreprises - Paris (France) ; et, 

" Institut National de ]a Statistique et de l'Economie Appliqu6e (INSEA) - Rabat (Maroc). 

Le contrat du projet, avec un financement de 2,1 millions de dollars, &taitconqu de manire 
a 8tre parachevd en deux ans. Le contrat a dt prorog. Atois ans, pour permettre principalement 
trois 6tudiants de 3 me cycle (Master of Science) de terminer leurs 6tudes (financdes par le projet) 
aux Etats-Unis. A l'issue des deux ann~es prdvues Al'origine, le Comitd Technique du PRCC du 
MAMVA a sollicitd un financement suppldmentaire de I'USAID, afin de rdaliser des 6tudes 
compldmentaires de la phase Ill, au cours de latroisi~me ann6e du projet. En juillet 1993, l'USAID-
Rabat a avalisd un budget de financement suppldmentaire de 600.000 dollars pour la phase III. 
Malheureusement, en d6cembre 1993, ce financement suppldmentaire a &d retire, en raison de 
reductions budgdtaires de l'ensemble de lamission. 

1.2.2 Rkcapitulatif des objectifs et des r6alisations du projet 

Comme pr6vu dans l'accord d'origine du Projet, signd en septetnbre 1989, par l'USAID-Rabat 
et le GM, et dans le Programme de travail de laphase 1, r6dig6 par leComit "Techniquedu PRCC, 
leprincipal objectif du projet visait A: 

Appuyer I'Etat marocain dans l'Llaboration d'une strategie de commercialisation nationale des 
c&ales, comportant des recommandations sur les rdformes tarifaires, lacommercialisation 
intdrieure, le commerce exttrieur et le stockage, aux fins de d.cupler larentabilitd du syst~me 
de commercialisation, tout en tenant compte des objectifs de croissance 6conomique et de 
s~curit6 alimentaire nationales de long terme. 

Le document du Comit,6 Technique poursuit : 

Qu'il conviendrait que la sdcurit alimentaire nationale prenne en compte les conditions et les 
possibilit~s de production locales (problmes m~ttorologiques, stockage, etc), ainsi que les 

Le PRCC a comportu deux commissions de contrfle officielles, toutes deux presides par le secrtaire 
gnral du MAMVA: leComit6 Technique du projet, utle Comit de Suivi Interministriel. Le Comitd 
Technique, composde de reprosentants de diff6rents services du MAMVA IONICL (Office National 
Interprofessionnel tiesCr6ales et l.gumineuses), DPA- (Direction de la Planification et des Affaires 
Econorniques), DPV (Direction de ]a Production Wgdtale) ctDEP (Direction des Entreprises Publiques)], s'est 
rAl~e ire legroupe principal d'orientation du projet, dnt lesreunions se sont tenues tous lestrois k cinq 
mois. Consulter lechlpitre 2, pour des )bservalions cornplivmentaires concernant lefonctionnement ddcisif de 
lastructure de lacommission. 
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impdratir., financiers (contraintes budgtdtaires, prdoccup ations do balance des paiements, 
avantages compards, etc)' '4. 

Cot 	objectif principal est compltd par deux objectifs secondaires : assurer la formationd'homologues marocains aux midthodes d'analyse do la politique dcononlique et contribuer auirentbrcement institutionnel, notaminent des unit6s dc collaboration du MIAMVA (ONICL, DPAE,DPV et DEP - anciennement DVRA). Nous pridsentons ci-desso s le 	 rdcapitulatif rdsuni6 desr6alisations relevant des deux objectifs secondaires, pour revenir ensuite aux h(dtails sur les rdalisations 
relevant du principal objictif do projet. 

1.2.2.1 Formation
 

Prts de 
 16 percent du total des fonds allouds au projet do I'USAID out mdtdconsacrds A la
rdalisation do I'objectif do formation, de cinq fatons : 

" Trois u6tudiants (deux de I'ONICL et un de la DPAI-) out etd envoyds A l'universitd de
Purdue pour terminer leurs dtudes tie Masters of Science en Economic Agricole. Chacun
d'entre eux a rL'digd une those de Masters of Science portant stir on sujet ayant trait Ala r61ormc do la politique do conimercialisation des cOrdales au Maroc, et les deux cadres
do I'ONICL ont b6nfici6 d'une formation complkientaire do court terme I'USDA
(systenmes internationaux de domies do commercialisation des c6r6tales et rassemblement 
do donnes sur Ia production, la coinmercialisation et le stockage locaux des ctrudales) ; 

* 	 Trois dtudiants du ddparteinent d'Economie agricole do I'Ecoh, nationale del 'agriculture
(ENA) AMekn.s, ont re~u des bourses pour parachever leurs dtudes du troisi.me cycle,
sur des sU jets pertinents pour l PRCC : stockage des c6rales, demande do produits dofarine do bl, et dconomie do la mouture du hL1, on s'appuyant sur des donndesrassembles dans la region do Mekn.s. Un quatrih'i. utudiant do l'ENA-Mekn.s a requ
une bourse du PRCC pour aider les collaborateurs d'Agro-Concept Acrder un modd.e
do 	 programmation limdaire do sotis-secteur do la farine de hW1(dL'crit ci-dessous en 
section 3.3) ; 

* 	 Le PRCC a financ une surie d'activits do formation io coutrt terme, y compris 

- cours d'anglais au Centre anidricain i Rabat, tlestinds i quelques 20 cadres du 
MAMVA et do I'ONICL, pendant on an et deini ; 

- cours do formation do deux semaines stir la model1isation do la politique agricole,
destind Apr.s de 20 collaborateurs du MAMVA et do I'ONICL, on mai 1992 ; 

- formation on matiL're d'utilisation do logiciel d'analyse statistique (SPSS), destinde 
A5 ou 6 collaborateurs do I'ONICL, on juillet 1993; 

- en con'jonction avec le projet 182 do I'USAID, utliatre collaborateurs de la DPAE 
ont dt1 envoyds aux Etats-Unis pour suivre une fl'rnation A.court terme AI'USDA-
Washington, des reunions annuelles do I'AAEA et ) l'universitd do Purdue; et, 

Rapport n' I du PRCC (Comiid technique du PRCC : "Projet RCC, phase I : programme de travail",juin1991). N.B. : Tous les documents citis en riftrcncc dans cc document portent des numros de deux stries,rapports principaux et documents de travail, dont la liste so trouve dans los rOh"rences du present rapport. 

4 
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- l'un des collaborateurs du MAMVA/DPAE a tt6 envoy6 .Paris pour prendre part 
Aun atelier parrain6 par la Banque Mondiale sur les m1canismes d'attnuation des 
risques de lalib ralisation dconomique. 

0 Dix s.minaires ducatifs sur les rdformes de ]a cnmmercialisation des ctr.ales ont dtd 
proposds Aplusieurs groupes des secteurs public et priv6. notamment 

- ]a conference de synth~se de la phase 1, en f6vrier 1992, lapremiere table-ronde 
sur les r formes c6rtali~res, parrainte par le MAMVA, et une reunion analogue 
.tait tenue avec le Comit6 de Suivi Interministeriel. en mars 1992 ; 

- un sdminaire couronnd d'un succ~s marqu6, destin6 tous les cadres moyens et 
sup~rieurs de I'ONICL, sur les modifications Iventuelles apport.es dans leur 
organisme par le programme de rforme ; 

- un d~hat public sur ledcument du projet concernant las6curitd alimentaire 

- deux symposiums d'une journ6e sur I'avenir de lapolitique industrielle, destinds A 
pros de 70 des 85 membres de l'association des minotiers industriels (APM/CPM) 
et un autre expos6 analogue au s.minaire parrain6 par US Wheat ; et, 

- quatre autres confirences publiques, organistes pour lecorps enseignant de IAV, 
les tudiants de I'ENA, les producteurs avicoles et les minotiers de c~r6ales 
fourrag~res, aux collaborateurs de I'ONICL et aux minotiers, concernant les 
transactions terme sur les marchandises. 

Et enfin, pres de 30 collaborateurs des services coop~rant avec le MAMVA et I'ONICL 
ont bn.ficid d'une formation pratique, dans le cadre des travaux de diffdrents groupes 
de travail do PRCC et d'activitts d'&tude, notamment au cours de la phase I du projet. 
Certains d'entre eux ont tgalement port6 sur des travaux concernant des 6tudes 
spcialisces de la phase II. 

1.2.2.2 Renforcement Institutionnel 

En outre de laplupart des activitts de formation dLcrites ci-dessus, le PRCC a octroyd 12 
pourcent de son budget I'achat de deux vdhicules (pour la DPAE) et de matdriel de bureau 
(photocopieuse, une dizaine d'ordinateurs, quatre imprimantes inforniatiques, de nombreux logiciels 
pour les DPAE et ONICL), pour aider le projet Aaccomplir sa tfche, mais 6galement Airenforcer 

les organismes associts. 

Le projet s'est install principalement au MAMVA-DPAE, avec toutefois un bureau destin6 
principalement aux experts-conseils, AI'ONICL. Les principaux apports en matilre de renforcement 
institutionnel Ltaient les possibilitws d'interaction pour rlsoiudre les problmes, analyser les situations 
avec les collgues du GM, les sessions de formation et les quatre Otudes diagnostiques axdes 
spcifiquement sur I'dlaboration de nouvelles capacites institutionnelles du GM, ndcessaires dans une 
6conomie en transition vers des operations de type commercial (prdcisions cc sujet aux sections 3.2 
et 3.4 du chapitre 3 de cc rapport) : 

http:apport.es
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* 	 "Syst~le d'information sur lemarchd pour les cr6ales :projet de plan d'action " 
rapport i°9 du PRCC, mai 1992 (en franqais seulement). 

* 	 "Besoins en donnies agricoles du Minist.re de I'Agriculture marocain" - rapport n' 12
du PRCC, juillet 1992 (en anglais eten franqais) 

" 	 °"ONICL :situation actoelle et avenir institutionnel" - rapport n 16 du PRCC, juin 1993 
(en franais settlement); el, 

" Stock de sdcuritt alimentaire au Maroc :recommandations" - rapport n' 18 du PRCC,
janvier 1994 (en franqais et en anglais). 

1.2.2.3 Assistance Technique 

La majeure partie du budget du PRCC adt consacrte aux colts de prestation de I'assistance
technique, au Maroc. Le contrat prdvoyait un chef d'dquipe rdsident au Maroc pendant deux ans, et64 personnes-mois au total d'assistance technique de court terme (28 amnricains et34 marocains), au
tours du projet DAI atis Dr. Wilcock i ladisposition du pro jet, i titre de conseiller rdsident, entrejuillet 1991 et juillet 1993. En outre, par on emploi minutieux des ressources du projet, DAI et ses
sous-traitants ont diten mesure de fournir 53 personnes-mois d'assistance technique amtiricaine et 42personnes-mois d'assistance technique miarocaine. Ce qui reprdsente tine augmentation de 48 percent
du volume d'eftort par rapport aux prvisions de I'AID dans sitbudgdtisation originale. 

L'assistance technique du pr' jet it6td planifide pour tre otiliser en deux phases :une phase
I de six mois axde 
sur lasynthese d'un important volume d'informations et de travaux antdrieurs 
concernant les c5rales au Maroc et I'dtablissement d'un diagnostic de lasituation de politiquesectorielle et des problmes prioritaires i lafin 1991, puis une phase II de quinze mois, portant
principalement stir des Ltudes plus ddtailldes concernant diffrents aspects du sous-secteur. La
ndcessitd de ces tiodes dtait d~battue lors d'un sdininaire d'dttite des rtsultats de laphase I. 

La plpart des travaux de laphase I ont dt rdalisds par qoatre groupes de travail, composds
principalement de collaborateurs des services associds au MAMVA, appuyds par des experts-conseilsamricains et nlarocains. Les groupes ont dtudid les th~mes sivants du soos-secteur, pour rddiger
ensuite des rapports en lamati re : 

" 	 les sch&nas de laproduction cidrdaire marocaine au cours des dix derni~res ann.es 
°
(rapport de Itoumy et al,n 4 du PRCC; en franiais seolenient) ; 

* 	 lastructure et le fIonctionnement de Ia commercialisation, du stockage et de la
transformation nationales des cdrtales. Ce groupe adgalement tiudid lefinancement de 
lacommercialisation et a effectucl une analyse statistique exhaustive des diffdrents prix
pratiqus dans les souks et les halles au grain locaux. (RUsultats prtdsentds dans le rapport
de Aloui et al, n' 5 du PRCC; en frantais seulement) ; 

* 	 I'agencement et les schias des importations inaiocaines de cdraIles et les problmes 
sur les marchds A l'exportation ayant trait au versement de subventions des exportations 
en Europe et en Amtirique du Nord (rapport de Salinger et al., n' 6 du PRCC; en 
franiais sctlement) ; et, 

http:Minist.re
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* 	 la consommation cdrdali~re, avec plusieurs chapitres d'ttude de l'analyse quantitative 
antdrieure de ]a demande, l'utilisation de l'aide alimentaire et les rdsultats d'une 6tude 
de reconnaissance rapide concernant la qualitd, le prix et la distribution de ]a farine de 
bid tendre. (Rdsultats pr~sent6s dans le rapport de Britel et al., n* 7 du PRCC; en 
franqais seulement). 

Ces rapports d.taillds ont tI recapitulds, au cours du s6minaire de deux jours, en conclusion 
de la phase I en fdvrier 1992 (auquel ont assist6 quelques 125 reprtsentants des secteurs public et 
privd), puis on a effectud I'analyst des questions de politique sous-sectorielle, et proposd des 
recommandations de travaux de suivi, dans le Rapport de synth~se de la phase I, constitu6 par D. 
Wilcock (rapport n°8 du PRCC). Lors de ce s6minaire, les quatre groupes de travai! ont apport6 des 
recommandations qui constituent le programme de travail d'Ltudes de suivi plus d6taill6es. 

Les travaux de la phase II se sont axds sur trois grands thtmes : 

* 	 La minoterie marocaine de hl et la concurrence : les r6sultats de ces travaux et des 
questions en suspens sont ddbattus en section 3.3: 

* 	 Les incidences sur le sous-secteur d'une modification de la politique c~rdalit-re : ces 
travaux comprenaient une 6valuation d'ensemble des coots et des avantages de ]a 
rdforme, ]a moddlisation des rdactions 6ventuelles de l'offre et de la demande sur le 
march6 marocain et les questions ayant trait A la rtIpercussion des variations des prix 
internationaux (section 3.1, ci-dessous) ; les incidences et les options pour la sdcurit6 
alimentaire par rapport aux subventions wctuelles de la FNBT (section 3.2); 

SLes d~marchtw ax~es sur le march6 pour rendre les c~r~ales de production 
marocaine, la rarine et les produits rarineux marocains aussi concurrentiels que 
possible par rapport aux importations : ce volet comnprenait des travaux dans les 
secteurs des industries fourrag~res et b6taillres (section 3.1), Ie stockage en vrac et la 
manutention (3.2) et les projets concernant les cotes, les normes et l'analyse des 
possibilites d'investissement dans le sous-secteur ; et, 

" 	 LWs r ormes institutionnellos avec lesquelles s'assortirait la r forme de politique 
ce volet comprenait l'tude de la modification des besoins en donn~es du MAMVA, 
l'amdlioration des systemes d'information concernant la situation des march6s et de 
l'offre des dift.rents segments du sous-secteur, 'l 1aboration de inesures commerciales 
d'att6nuation des risques concernant le sous-secteur des cdreales, et la restructuration 
plus que necessaire de I'ONICL (cf. section 3.4 du chapitre 3). 

Prrs de 80 pour-cent du volume de ['effort du PRCC a ,t'1 consacr6 aux etudes et aux travaux 
d'information publique de la phase I. Les prioritws des problemes rdsoudre, vis6s par le projet, ont 
ditd ddLtermindes commundment par son interaction avec les groupes clefs du secteur privd et avec le 
ComitY. Technique du GM-MANIVA, ce qui constitue l'un des points forts de la d6marche du PRCC 
en matilre d'assistance technique. Cet 61liment est illustru par le fait qu'en dtpit du retrait du 
tinancement de la troisimc anne par I'USAID, le projet - en fin ie la seconde annde - a tt6 en 
mesure de repondre ,t deux deniandes importantes d'assistance cihil e, exprim6es par les autoritts du 
GM. II s'agissait de produire on guide d'operateur de la refOrmc du sous-secteur (ddcrit en section 
3.1) et I'analvse de la ndcesite d'un stock de sdcuritL de hhL1tendre et de ses modalitds 
optirationnelles, pour accompa.ner lIt transition vers Lne gestion. initgralernent assur6e par le secteur 
priv6, de l'importation et de la coinnmercialisadon marocaine du 1I tendre (cf. section 3.2). 

II s'agit de l'illustratioii de P'un des principes d'unc utilisation efficace de I'assistance 
technique dans le cadre de travail\ d'ajustemei:! sectoriel : un, ,apc itt5 d'adaptationet de 
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participation ate proc'ssu de la rybrnw. La promotion du dtL~at politique entre les dtpositaircs
constitue runc des principales incidences de ces travaux. Comln, le prdcisc I'vauation mi-terme 
du projet: 

"En moins de 20 mois, le projet a rdussi faire progresser le dbat politique de la
nfgociation conlido:iticlle entre la Banlue Mondiale et les ddcidetrs de haut niveau 
du GM, i un ddbat semi-public, aU(Iuel participe on grotip plus important de
protagonistes prenant part au marchd cdrdalier, dont les liinotiers, les commerants 
et les importateurs marocains de curdales, les reprdsentants d'associations 
d'agriculteurs et autres groupes gouvernenmentaux et semi-publics. L'ampl ilication du 
dialogue concer nant la rformnc de la politique cdrdalire, en dlp it de I'attnuation de
la pression excrcc par ls bailleurs de fonds, est tout i fai I'lhonneur du PRCC. 
A cet dgard, cc dernier pout sans doute Ltre considdrd tre un mod'le de projet post
conditionnalitd de I'ajustement structurel". 

Dr M. Gadhois: "lvaluaLtion i ,ni-terme du sous-projet de rdflirme de la comnmercialisation des cdrtales(608-0191)", rropical Research and Development, Inc. - mali 1993 (rcprodui rapport n* 15 du PRCC). 
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CHAPITRE 2 

DIX ANS D'ANALYSE ET DE REFORME SOUS-SECTORLELLES' 

Afin de comprendre les objectifs \,isds par lardforme du marchd c r&alier au Maroc et ses 
r~a!isations effectives, ilconvient de saisir I'expdrience marocaine de I'ensemble de I'ajustement du 
secteur agricole. Le present chapitre prusente I'historique en lamati~re jusqu'au Projet de Rforme 
de laCommercial isation des Cdr ales et une apprdciation des objectifs de ce dernier, dans le contexte 
du programme de rdforme de I'ensemble. 

2.1 ANALYSE SOUS-SECTORIELLE ANTERIEURE A LA REFORME 

En 1985, le Royaume du Maroc a lance un vaste programme, moyen terme (cinq ans), aux 
fins de I'ajustement du secteur agricole, et cc, pour faire face l'intensilication des contradictions 
dconomiques et des pressions budg&aires de lafin des anntes 70, dbut des anndes 80. Le 
Programme d'ajustement du secteur agricole moyen terme (PASAMT) touchait ]a quasi-totalit6 des 
hments de l'6conomie agricole marocaine (engrais, irrigation, vulgarisation, recherche, services 

v6t&inaires, fourrages, c6r6ales, agrumes, 16gumes, laiterie, boucherie, olagineux, cultures sucri~res, 
foresterie et subventions alimentaires) et dfinissait pour chacun d'entre eux un plan d'action ddtaillk. 
Le programme a ,t,mis en oeuvre par Ltapes. avec l'appui de la Banque Mond;-ie etdes co-bailleurs 
de fonds de deux operations d'ajustement2 . Suite au PASAMT, la stratgie consiste d'un soutien au 
programme d'investissement dans lesecteur agricole." 

Le PASA-1 comportait plusicurs 611ments :promotion des economics hudgutaires, cr ation 
d'un ComitL de Suivi lnterministeriel pour rtaliser leconsensus sur les prioritL's des rdformes de la 
politique du secteur agricole et des investissements, et appui de I'Lltude sur les prix etles incitations 
agricoles.' A cet dgard, il 16gitimait le r6le de l'analyse 6conomique dans le dialogue de rdforme 
politique et permettait d'assurer la pr~pond&ance de cette analyse dans les travaux futurs de la 

Le pr~sent chapitre est tir6 en grande par, e du Rapport d'ach \vement de projet de laBanque Mondiale 
concernant lelleme proc d'ajustement structurel du secteur agricole, en date du 31 janvier 1994. 

2 Le prit d'ajuslement du secteur agricole (PASA-I), en VitIueur de 1985 a11987, et lesecond prat 
d'ajustement du secteur agricole (PASA-2), de 1988 a 1992. 

L'appui du programme d'investissement sectoriel a constitu lastratgie de ]a Banque Mondiale pour le 
suivi du soutien du processus d'ajustment. II s'avissait du prt d'in'estissement du secteur agricole (PISA), 
de 1991 i 1993, et du second prt d'investissement du secteur agricole (PISA-2) ng }ocir~cemment. 

Le Ministire de l'Agriculture et de laRtbrme Agraire et Associates for International Resources and 
Development : "La Politique des prix eldes incitations dans lesecur agricolc", rapport final, janvier 1986, 
et, Banque Mondiale : "Kingdom of Morocco . Alricultural Prices and biceniiiev Stud'", rapport n* 6045-
MOR, mai 1986. Deux etudes de laBanque ,Mondiale analysaient I'interaction citre les c&r&ales, dans un 
moddle dynamique du sous-secteur clrlaher, et le,programmes de subvention alirMiutaire cihlds qui auraient 
pu remplacer Ics subventions i laconsolmmation en \ igueur hI',poque. Banque Mondiule, Kingdom ofAorocco: 
Agricultural Prices and Incentives Studies. At:nexe V :Simulation des marchds ce, liers marocains :module 
dynamique &.comonrlrique,et Banque Mondiale, (ompcnsator , Prograinsfor Reduci lood Subsidies, rapport 
n' 6172-MOR. avril 1986. 
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Direction de la Planification et des Affaires Economiques du MAMVA.1 Le PASA-l dvitait les 
r1formes et les investisselents sectoriels, ondreux pour l'Etat ou menant Ala restructuration des 
situations de monopoic commercial. Leur ntgociation et leur exdcution dtaient d'une ampleur plus
complexe et done plus sensible du point de vue nolitique. Ainsi, ces reformes et ces investissernents 
ont ,td diffdrds jusqu', I'acquisition d'une prdhiension plus dtaillde des mdcanismes do secteur. 

L'dtude des prix et des incitations souiignait plusicurs schimas contradictoires de protection
et d'avartiges compards. Premi.rement, les exploitants agricoles des zones irrigudes bdndficiaient plus
profonddIment d'une protection indiecte, par Ic biais d'intrants subventionnris. Deuxi~mcment, les 
taux de protection nominale venaient contredire l'avantage agricole compard du Maroc (en
l'occurrence, des cultures de production non compdtitive hautement )rotdgL'es, alors que d'autres 
offrant on avantage compardi marqud en faveur du Maroc Otaient taxides). Troisi .mement, les 
subventions A la consommation sur la farine de W6 ten'dre et I'huile vgitale avaient provoqud on 
glissement de la demande intdrieure en dfaveur de produits pour lesquels le Maroc b6ndficiait d'un 
av intage compare traditionnel (b1S dur, servant , la production du couscous et du pain et I 'huile 
d'o!ive), en faveur de produits d'importation. Et enfin, l'tude identiliait tin ensemble de contraintes 
politiques entravant I'exploitation eflicace du sous-secteur (ddtermination par I'Etat des prix la 
production, A la consomnation et des intrants, des marges de commercialisation, transformation et 
dchange international, et riglementations publiques conceriiant les tSchanges commerciaux 
internationaux). Ces conclusions tirerent la toile de fond de Ia rforme du secteur agricole dans le 
cadre du PASA-2. 

2.2 SECTEUR CEREALIER : AXE DES REFORNIES DU PASA-2 

Les paramtres du PASA-2 6taient exceptionnellement ambitieux et parfois extromement 
difliciles . rdaliser. Un retard de sept mois des n6gociations (resultant en partie de diflicultds de 
procddure, mais aussi des preoccupations croissantes des bailleurs de fonds quant h l'instabilitd
macro-dconounique du Maroc) prdsagbrent de son exdicution laborieuse. En septembre 1987, AI'issue 
des ndgociations du PASA-2, on certain nombre de d6cisions politiques avaient ddj dtit prises cn cc 
qui concerne le secteur celrdalier. L'Etat maroca;n convint d'une libdralisation plus raide du 
programme d'importation agricole, promit Ia r'6uction plus rapide que prL'vu au dpart dessubventions I la consonmation et accepta la crdation d'in produit bas de gammie dans le sous-secteur 
cdrdalier afin de mieux cibler la prestation de la subvention de la farine de b1I tendre.' 

Un autre projet d'assistance technique de long terme, "Planitication, Sconoinie et statistiques agricoles",
financ dgalement par I'USAID (1983-1994), a affectd quatre conseillers expatrids (deux 6conomistes et deux 
tatisticiens) des 1985 a fa DPAE afiu d'assurer, entre autres, la ormation sur place en dconomie et analyse 

quantitative, r forme mndthodologitlue des enqtes par sondage el tics entqu tes stir le coOt de la production, 
ct moderniser la capacit6 informiatique du NIAMVA. 

L'Etat convint de relever le taux de broyage de la farine de bd panitiable subventionnde pour passer de
77% (farine ordinaire d'origine), i 80%. Cette plus grande quantitd de son de hId dans la farine, donnerait 
l'impression d'unc farine "sale", qui serait done moins intdressante pour les consomninateurs plus aisdS. 
lroniquement, dans les pays ddveloppds, la farine de bid complet, lne farine de broyige supdrieur, est sans 
doute plus prikc par les consounmaleurs ais6s. 
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Le d~bat prolong6 entre le GM et ]a Banque Mondiale concernant I'excution du PASA-2, 
conjugud A la rdorganisation interne de I'USAID, provoquxient doutes et incertitudes au point ob 
I'USAID rdluisit fortement I'appui pr~vu.7 En outre, les chinoiseries bureaucratiques laiss~rent leur 
empreinte sur le calendrier d'excution du projet.! Alors que le PRCC dtait censo!, au d6part, 
proc der paralIllement au PASA-2, l'assistance technique relevant du contrat du PRCC de signature 
n'arriva A Rabat qu' lami-1991, date A laquelle PASA-2 arrivait presque sa conclusion.9 Selon 

1
laBanque Mondiale, leprocessus d'ajustement Ltait clos. et son orientation passa l'appui du 
budget d'investissement du Ministare de l'Agriculture. 

II est important de compren ire lednouement du PASA-2 dans le contexte de la rdforme du 
march6 c& alier au Maroc et du PRCC. Au moment oO leprojet fut entamn, l'dlan majeur s'dtait 
dispers au sein des trois organisations concerntes :leGM, a Banque Mondiale et I'USAID. En 
outre, au niveau international, des retards importants de la progression des ntgociations d'Uruguay 
et leur r6solution tardive (d6cembre 1993) aggrav'rent l'inertie au Maioc. Si ledt-nouement du GAIT 
dtait intervenu plus t6t, le PRCC aurait constitud un mtcanisme utile pour aider le GM As'adapter 
(ou hse pr6parer As'adapter) aux ralit6s post rieures aux ngociations de l'Uruguay. D'une certaine 
mani~re, ce n'est qu'en 1994, alors que les n6gociations de l'Uruguay entrent en vigueur, que I'Etat 
marocain est prt Atraiter s-rieusement des repercussions de laruforme de son secteur cdr6alier. 

Le deuxitme prt d 'investissement dans le se.teur agricole (PISA-2) a intdgrd dans ses 
objectifs quelque unes des rWormes inachevles du secteur cerealier comme (ielqu'uns de ses 
objectifs. PISA-2 soutien la d6r6gulation de lacommercialisation inttrieure des c6reales (le bi- tendre 
y dtant notamment exclu), et de laconversion en droits Ad Valorem de laprotection cr6ali~re 
jusqu'au ler avril 1995. Ces droits sont censds ne pas ddpasser 90% du plafond de laprotection 
accordde par leGATT pour le Maroc en 1996 et dans les annces qui suivent. De plus, ces droits 
doivent rester stable au cours d'une annee commerciale, sauf en cas de dumping international, de 
fluctuations importantes des taux de changes ou (!,! La seulebaisse maijetre des prix internationaux. 
relle condition du PISA-2 traitant lecommerce internation:tl, est I'approbation du p!"n pour ]a 
d6rdgulation du marchd intdrieur par leConseil du Gouvernement jusqu' ]a date de lamise en neuvre 
du prt prdvu pour l'automne de 1994.11 

En passant, par exemple, de 21 personnes anodes d'assistance technique (AT) sur place h2 et de 197 
personnes-mois d'AT de court terme (expatride et locale) t 64. 

L'appel d'offres datait du 3 moai1990. Toutefois, lecontrat na t1 attriutni qu'au ddbut de 1991. 

Selon les documents officiels du projct (p. 15) :"Cela ne signitic pas qUe le PRCC est tomhdb kl'eau, mais 
plut6t qu'il lui faut %iir au-delit du PASA-2, dans lebut d'avoir des repercussions sur des decisions de politique 
qui seront prises entce 1989 ct1993. Nombre de ces d,:isions porteront sur des problmcs ctdes pr&ccupation 
de seconde Vneratimir, d~coulaizi du PASA-2." 

" D6clara tion rtpikie 'it presse marocaine, it lasuite d'une conference de presse AtCasablancai'cnvi dans la 

avec ledirecieur rr,nal de laBanque Mondiale. 

"Tris frequemut mentiond darns lapresse maroc;-ine suite i une conf'rence de presse a Casablanca avec 
leDirecteur Rgiona!] de laBanque Mondiale. 
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2.3 OBJEICTIFS INIPLICITES ET EXPLICITES DU PROGRAMME 
DE REFORNIE DU SECTEUR CEREALIER 

Les objectifs du PASAMT comprenaient plusicurs ilILments :restructuration du programme
d'investissement public, r6forme des stratwgies do dtermination des prix, do la coniercialisation et
do commerce afin 	do promouvoir la rentabilitd iconomique et la mobilisation des ressources,
renlorcement des services du secteur public, ami1ioration do laproductivit6 do l'utilisation des sols 
etdo lagostion des ressources naturcllos, et,dlaboration d'une capacitd, institutionnelle d'analyse,
d'exicution etdo suivi do la politique agricole ctdo laplanification do l'utilisaticri des ressources. 
Cos objectifs dtaient censds ereatteints on r~duisant Ic degrd d'intervention publique dans les
mticanisnins des filimes do produits, ou sous-secteurs, avec des stratwgies atx frontires garantissant 
one protection idoine, i ds niveaux comnqparabllCs i coux accoritk's au secteur industriel, doubles du 
lsengagenient do I'Elat do toute ing~rence dirocto dans los oprations commercialos intirieures. 

Nombre des d1dments du secteur cirtalier ont ainsi Ot vises par lar6fotrme dans Iecadre du
PASAMT, dont bon nombre ont 06tenglobs dans les plans de diroglementation soumis Ala Banque
Mondiale, etjnamais executs - certains n'wit inne jamais Otwlahbo rdls 2. 

En vertu du PASAMT, citons los objectifs do l'Etat dans lesectcur cordalier 

" d1ever les incitations au secteur cordalier (harmonisatiom des taux do protection avec ceux 
des autros sectours) cn garantissant des prix ilillilMa i i production proches des niveaux 
de prix du inarclid mondlia.l;'4 

* 	 dynamiser Iesyst~me de commercialisation des ceriales et omployer Ic commerce 
extdricur on guise d'instrument principal do stabilisation et do riglementation des 
marchL's cdraliers, en supprilant Iemonopole public des importations et les quotas,
remplacds par des barritres tarifairos aligndcs stir los incitations cibles laproduction; 

* dlever larentabilit6 du systlne to commorcialisation des cdrdales atin do rtduire les 
coAts unitaires entre le productour et le consommateur, etencourager lo stockage intra
exploitation agricolc ct intormdiaire lapar dl'glementation des mincanismcs de 
coinmercialisation et de formationi des prix des c61ralcs; et, 

" anidlioror l'uniformit6 des politiques agricolos ot alimentaires des ctrdales, en supprimant
l'incidence negative de hi subvention ,laconsommation do lafarine sur la production,
et en rtduisant los cotIts budgitaires du systmc d~u double de dttermination des prix.
L'xIcution do cos rfiurnics se forait par dtapes :el premier laddrdglementation du hi6 

12 Dans ure certaine mesure, I''vailuation des r6alisations r~clles du,PASAMT souffre d'une analyse e.t-postle 
en raison de hi dichotonie entre lesactions de grande portte (condiiions de dblocage de tranche etde moyen
terne, ou actions "soulail6es") stipul,os dans lamatrice de r6foirme pilititluedu Rapport du Pr6sident (RP) du
PASA-2, etltsconditions r~elcs, 6troiemcent d6tinics du dt3blocage de tranche, dtfinies dans I'accord de prl,
qui constilue ledocument juridique liant des dcux signataires quant au prt. 

°
" Consulter I'anncxe V du Rapport du Pr6sident du PASA-2, rapport n P-,1437-MOR du 30 oclohre 1987. 

t11convient de ne pas oublier que laprcoccupalion I I'Npoque consistlait t relever lesprix it a production, 
en guise de recillication de lalaxaiion effective du secieur c&rLalicr. 
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dur, de l'orge et du malts, et la drdglementation du secteur du biWtendre suivrait la 
suppression de la subvention Ala consommation5 . L'on prdvoyait la suppression de la 
subvention de la farine ds 1990, selon la liste dactions de moyen terme ex~cuter dans 
le RP. 

Le rdcapitulatif de ces conditions du PASA-2. ayant prtcisment trait au sous-secteur des 
ctr ales ou au programme alimentaire compensatoire cibl,6 se trouve dans le tableau ci-aprs : 

Conditions du PASA.2 

Conditinn 

1. Relever les merges de mouture de la ratine h la 
hauteur des normes internationales (prds de 15 
DH/quintal) 

2. Finaliser le mdcanisme et le programme de 

rdglement des arri6rds publics dos au secteur 

minotier pour 1987/1988
 

3. Finaliser le programme de travail de la conception 
de programmes compensatoires cibids 

4. Etablir les prix A [a production des cdr6ales 
rdcoltdes en 1988, en se rdfdrant aux prix
 
internationaux desdites cdr6oles
 

S. Autoriser les minotiers Aproduirs de la farine de 
bld tendre subventionn~e au taux d'extraction dlev6 
(80% minimum) 

6. Etablir les quotas de production de cette farine 
afin de remplir la demande exprim6e h cat 6gard par 
les populations cibldes 

7. Preparer et remeittre h la Banque Mondiale un plV 
de ciblage des subventions alimentaires pour garantir 
I'alimentation appropride des couches 
6conomiquement fobles au Maroc 

8. Etablir des prix A la production des cdrdales 
rdcoltdes en 1989 en se r6fdrant aux prix 
internationaux desdites cdr6ales, conform~ment au 
point 4 

Echdance' 6 
Remarques 

Avant :es
 
negoc;ations
 

Avant lIs Retenu conform6ment au dhblocage de la 
n;gociations seconde tranche du PASA-. 

Avant les
 
ndgociations
 

16re tranche 

1 re tranche 

16re tranche 

Iidre tranche 

2e tranche 

I"L'Etat avail toujours insist6 sur Ia retation etltre la subvention de la farine et le programme conipensatoire 

cibIl (en 1987) et, par la suite, I'intvrali, de la rtforme sOus-sc.',rielle. Ju,;qu' la suppression de la 
pretniere, prncisait-on, rien ne pourrait etre fait quarri t la seconde. 

" Les conditions d'entr~e en vigueur (d~locaice de la promi:re, seconde el tioisi.me tranches) sont tires 
de I'ch6ancier ,1 de I'accord de prki sien le 4 J&icntfire 1987 ctire te Royauttw du Maroc el la Banque 
Mondiale. 

http:tioisi.me
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Conditions du PASA-2 

9. Pr6paror ot lournir h to Banque Mundialo un plan 2c Ironcho En ftvrior 1989, lib6ralisation do tous los 
d'action pour garantir [a d6rtglrgomontotion du sous- march6s c6r6oliors, A I'oxcoption do colui du 
soctour dos c6r6olos (du productour h lit ninoitorio, 
dos ctr6olos do production intAriouro), comproinsn 

bi6 tondro. En co qui concerno co dernior, 
poursuito dos subventions h to 

It 

notinirnont to :;upprossion 1) dos irrrp irtits do consurmmration do Io farina ou Ioux 
liconce opplicnblos h In comnorcialisation dos 
c6r6nlos, 2) dos cont61os r6glomonitiros dos 

d'oxtraction dlov6 (80%) compliquait 
davantago Ia libiralisation, solon to GM. En 

commissions do monulention, transport ot stockogo, 
ot 3) dos restrictions r6g'onrontiros concornant los 
sources int6riouros auprOs dosquollos los minotiors 
pouvont achoter dos c6r6alos 

juiltot 1989, augnontation dos prix h Io 
consomnmation do I farino do b16tondro, 
s ,jvontionn6o at miss on oouvro do quotas 
nationnux of minotorio par minolorio, on co 
qui concorri Ia farin subvontionn6o 

10. Autorisor los ninotiers h produiro, on sutre dj In 
taring pr6cis6oau point 5, do In arin A nhimporto 

2o Irencho R6alis6 tiar 1'entr6o on viguour du prt. 
Toutolois, on cc qui concerno to farino do 

quel laux d'oxtroction at supprimor ous los b6 tondro, cos 616nionts ont 6t6 contnirn6s 
contr6his r6gloenontoiros du prix nuuuot los minotiors par doux "accords do mod6ratio", I'un 
pouvont vondro Ia farina autro quo lt 
subvontionn6o 

farina concornant to prix do gros do lo 
I'auttro, to prix do pain. 

farina at 

I I. Amplifier las programrmes d'assistenco, stipol4s 2o trancho 
nti point 7 

12. Etablir dos pix A lia production dos cni4rles 3o trancho 
r6colr6os on 1990 on so r6ftront aux prix 
intornotionaux dosditas c6r6olos, of. point 4 

13. O6r6glonionter Io sy;tsio do coiirorciailisatirn 3o irancho Jamais r6alis6, pris on consid6ration dons In 
des c6r6olos do production intiritouro, conrorm6nont proUraninro do PISA-2. 
ot) plan d'action cit4 ait ptnt 9 

14. R6glor Ios arridr6s financiors dotant du 31 3o trancho 
d6combro 1988, antre In GM et Ins ninotiars do bl 
tondro 

15. Poursuivro I'oxponsion dos programmes do 3a trancho R6ttlisM an dato du .iois do juin 1990. 
s6cutritn linontaira, cit4s nu point 7 Toutofuis, los programmes d'ossistonco ont 

puis fin au torno dos contributions 
spciliquos dos bnillours do funds (USAID -
9/90, WFP - 1992) 

Citons 	Ies jaltons d'ui secteti, cdriI er lildralis qui dCnitirLtlIlt sins|" : 

1) 	 pour les producleurs cere alirs, ;IffcCtCr ICurs ressources ;,ux activituls sutsceptibles de 
dl~cupler leur rendelient, Ia ]ilerti de vendre leurs Iprodtlits ;al pIls otffrant, non pas un 
nivfl'i (icil dl'ilappui mis i un prix relldliatlIes irix iitCrnationatu x, plus tine certaine 
nIlestire de producttin tariflire ; 

2) 	 pour Its, ngociants int6rietirs de c~r~ieis (productetirs, conlinieriants et n(nIne minotiers), 
commercialser et stocker les c6,hrales en q(illtitO, pour Lie durde, et au prix qu'ils 
Utermincront, et non pIS cpli dtcid' pair I'Office des C Lrtales I 

) Tir. du R(ip)/irt (di" .Yn/hlt'ie - PIht.ive I (hi J'RCC, prt~par6 I'/lt'I. ie I' "Jt1xion, 26-27 fNvrier 1992, 
It. 41-42. 
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3) 	 pour les rninotiers, acheter de fa on autonome leurs cer6ales et flabriquer des produits 
cdr~aliers moulus en vertu de leurs propres cahiers de charges de quantite etde qualitU, avec 
les minotiers etles boulangers vendant leurs produits, sans avoir .se pr6occuper de la 
fixation publique des prix. ni "d'accords de moddration" : 

4) 	 pour Itsn~gociants internationaux de cr~ale . dtierminer eux-mmes les quantit s de 
c6rtales et leurs d6riv~s . importer. des prix FOB etde pays d'origine qu'ils d6cideront, 
et les livrer aux clients marocains sous reserve uniquement d'un bar~me tarifaire ad valorem, 
transparent etautomatique, offrant un niveau de protection rationnel (c'est- -dire non excessif 
par rapport aux niveaux des autres secteurs de l'6conomie) : 

5) 	 pour I,.consommateurs de crales etde ddrives ceraliers, lalibert6 d'acheter une grande 
gamme de produits de diffTrentes qualitts, , tin prix rationnel par rapport aux prix 
internationaux; 

6) 	 pour I'Office National Inierproressionnel des Cr:tales et Ugumineuses, en guise de 
fonction principale, ]a prestation en temps etheure d'informatons commerciales nationales 
et internationales aux milieux interprofessionnels cerdaliers marocains et au grand public ; et, 

7) 	 pour les dkideurs publics, transmettre un message clair une fois pour toutes au secteur 
interprofessionnel, annonqant les r gles du jeu, pour ensuite se dsengager de toute 
manipulation ult6rieure des reglements. 

A l'heure actuelle, a lasuite du PASAMT, leMinistare marocain de l'Agriculture et sa 
Direction de laPlanification et des Affaires Economiques ont acquis tine computence certaine dans
 
la defense des inttrts des producteurs marocains, aussi bien au sein du gouvernement que face aux
 
partenaires extrieurs. Les responsables officiels du MAIVA qui ont franchi le cap des neufs
 
derniLres annees de dhats d'ajustement, et bon nombre ont assist I'intgralit de cc processus,'
 
ont affin6 leurs aptitudes consistant Aremporter des concessions 6conomiques, etparfois politiques,
 
de leurs adversaires.
 

Le r6le particuli reinent actif rempli par le Maroc dans lesngociations de l'Uruguay 
constitue un exemple. Le Maroc, entrt au GAIT en 1987 seulement, a &6tlepremier pays en 
d, veloppement soumettre ses politiques commerciales, vloiontairement, au mucanisme d'6tude de 
politique commerciale du GATT. 9 Le MAMVA et le %Iinistre du Commerce Ext6rieur ont dtd 
particuIitrement actifs dans ce domaine. Cet exemple de rentbrcement institutionnel prouve, en partie, 
I'accent mis sur laformation dconomique, d~s le ddbut du PASAMT. Ce qui ne signitie pas que
I'apprentissage du MAMVA-DPAE en matiere d'analyse &conoinique s'est achevw. Nombre de 
collaborateurs de laDPAE, envoyes aux Etats-Unis pour tine formation universitaire, sont recemment 
revenus au Maroc et poursui\'ent leur intugration dans lifIhlction lpublique. La recente r6organisation 
de laDPAE etle recrutement de nouveaux cadres, dowts de comptences &conomiques renforcdes, 
permettra A la direction supdrieure de tirer bon paIrti des aptitudes encore sans appr t de ses 
collaborateurs. 

A ladifference des hailleurs de fonds qui ont vu plusieurs gendrations prendre les r~nes di dbat. 

'Consulter GA1'1, "Etude de politique connnerciale :Ruoaune du Maroc - 19S9", (Gen \e 1990). 
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2.4 PROJET DE REFORME DE LA CONINIERCIALISATION DES CEREALES 

En dehors du cahier des charges ieI'USAID, le Secrtaire Gntral du MAMVA a fortement 
encouragd le PRCC, ds le ddpart, 4 assurer la promotion ielaparticipation active des membres du 
secteur interprofessionnel cdr~alier au dialogue entam6 ier6ftorme du secteur c6rualier. Les op~rateurs
agro-industriels des sous-secteurs du sucre et des huiles comestibles (tous deux relevant de la tutelle 
du Nlinist.re de I 'Industrie) dtaient dOji accoutum s 4 ce type de participation. En revanche, les 
protagonistes du secteur car6alier (minotiers, directeurs des coop6ratives de stockage, importateurs 
et l'ONICL lui-ni0me) n'avaient pas I'habitude, au d0but du PRCC, au processus de I'analyse
idcontoli(Jue et financiore, suivie d'itarations de recommandations, tie rdactions et de rdformes. Le 
projet a donc organis6 plusieurs ateliers et srminaires pour informer I'interprofession c6rdalier de sa 
mission et de ses activit6s, tWut en oeuvrant activement aul)rcs de ses membres pour d1aborer des 
reconimandations de r61brnie viables, et pro VloVt)irIcuiir tdilfsionlaulprs du grand public. ' 

'
Le cahier de charges du PRCC englobait trois domaines de lond.2 Le projet idtait censd 
divelopper et dlargir les informations existantes ai d'Olaborer des analyses du sous-secteur 
commercial des cdr6ales, et de constituer tite base de cormaissances descriptives de travaux futurs. 
Cet dl6meint IOt rdalis6 par lePRCC ati coiurs de sa premi*re phase, paracheve i. la fin de 1991.22 
En outre, le proJet Otait cens6 proc6der 4 des analyses sur les effets dconormiques et sociatix, i court 
et long terme, du programme de rulftrnie. Les variables d'incidence pr6cisdes comprenaient :I'offre, 
ladistribution et lit des cur~alcs, l'efficacitO dit iarchO, les coOts et les recettes publics,consoiimatita 

I'emploi, les revenus et les normes nutritionnelles de lIt
population. Et enifin, le PRCC i6tait censd 
oeuvrer avec ses homologues pour 61;aborer tine strat6gie de commercialisation des cdrdales. Ces 
activitos ont Od mendes i bieri all coors de lIt projct, de 1992 i ce jour.seconde phase dho 

Au cours de sitbrve existence de quelues trois aiis ct quels que mois, le PRCC a eu la 
chance de bn~dficier d'one excellente relatin de collaboration avec les membres du Coinitd Technique 
et di secteur interprol'essionnel dans son ensemble. Les extrants dt projet ont profond6ment tirt parti 
du dessein d'avenir du leadership du MAMVA, du dynamisme des collaborateurs de laDPAE etde 
I'ONICL, et de l'intdrct marqu6 en sa fiveur et poir ses activits de litpart des productetirs, 

Entre auires :atelierde retlexion, 26-27 ftivrier 1992 ;puis I'aelier Ac'tualit"etavenir institutionnel 
1'ONICL au service de lafiliire pour exposer litfurmule du rile fulur de l'ONICL, en mai 1993 ; un atelier 
destin6 aux minoliers, La Minoterie en concurrence, juiin-iuillct 1993 ;lIaredaction d'une publication destin6e 
a annoicer lesincidences slir leseclcor c&lalier de liloi sur lecommerce exritieur, Quoi ele net'f ?La 
reoLw,'taisalioni du colmere exdriurdes cti;aes t de /'ouw driv;s au Maroc ;etdes travalux d'enquie, sur 
le terrain, sur lesminoleries, leslockage, lecommerce iiiielaiiolial, lasicurit6 alimentaire, avec la 
participaltion des consomnateurs. 

21USAID, Appel d'ofjijs, 3 mai 1990, 1. 16 i 19. L'on pI6vait 6galement itque leprojet assurerait la 
prestation d'une partic de laformation de long terme, ,'II' Iranger ci intra-muros, scion n&essit. Trois 
personnes (deux de l'ONICL ettne du MAMVA/DI-F.) onil 6ttudes aux Elats-Unis,suivi des de maitrise 
financaes par lePRCC. 

22Consulter Rapport de syhilse du PRCC, elTendajue h,laproduction d/'s certales aluMaroc de 
Abderrahim Hoomy et.at, (ociobre 1991), puis Comm'rce, stocka e' transfinnationdes cirtales :rapport
principial de Omar Aloui ct. Commerce e rappoiert, de Ia 'prenirphase de Lynn;It. (janvier 1992), 
Salinger et.l. (mars 1992), etenlin Conmom,,atihon,,m de 1 hIs Areal Britel ei.al.(ociohre're: au Maroc de 
1991). 

http:Nlinist.re
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commerqants, minotiers, propridtaires de silos et consommateurs de c r6ales et de leurs ddriv6s. 
L'ampleur et la profondeur des publications du PRCC constitue l'un des indices probants de cet 
effort.' Le dossier de ]a r~forme et de la revitalisation de l'&onomie cr6ali~re au Maroc constitue 
sans doute sa r~alisation laplus perenne. Toutefois, l'impulsion de larefbrme du march6 cdrdalier, 
et d'ailleurs de I'ajustement sectoriel agricole dans son ensemble, est au creux de lavague au Maroc. 
Alors que le PRCC atteint son terme, ilpersiste de nombreux tl0ments de contrainte AI'encontre du 
fonctionnement automatique et transparent d'un secteur cerealier liburalise. Le dossier ea date de la 
lib&alisation du marchd des c&rales au Maroc, et ler61e du PIRCC en lamatire, sont pr.sentds dans 
la section suivante du prdsent chapitre. 

2.5 OBSERVATIONS SUR LE PROCESSUS DE LIBERALISATION DU MARCHE 
DES CEREALES :LE POINT SUR LA SITUATION ACTUELLE 

La r forme du march6 des cr ales au Maroc a entrain6 de nombreuses modifications du sous
secteur cr alier national. Certaines d'entres elles orientent le Maroc vers sa rentabilit6 conomique,
 
d'autres le proclament mais restent inexcut.es ou bloquent davantage lesecteur.
 

Le processus de rforme est long et ne peut etre aisement prograrnm pour concorder avec 
les limites d'un projet triennal :c'est IA.l'un des enseignements du PASAMT, tir6 clairement de 
l'exprience de nombreuses opdrations d'ajustement au Maroc et ailhuurs.24 L'ajustement structurel 
est un processus complexe : il est trop dW1icat au niveau politique pour pouvoir etre rdalisd 
rapidement, pourtant en sollicitant laparticipation au dialogue de diff~rents groupes d'int&rWt, les 
questions &conomiques se politisent et les positions se durcissent. Ainsi, on aurait pu prdvoir les 
contraintes d'6conomie politique rencontrues lors de l'extcution du PRCC (par exemple une certaine 
r6sistance la suppression int~grale de lasubvention de lafarine de bl15 tendre, A Ia lib6ralisation 
totale des changes commerciaux internationaux des clr&ales, et l'L1imination du r6le d'intervention 
commerciale de l'office de lacommercialisation des cerLales). Ainsi, avec lerecul, une relation de 
trois ans donne Apeine Aune 6quipe d'assistance technique letemps de dAvelopper laprdhension, et 
les coalitions, n6cessaires , une r~forme fondarnentale. 

L'Etat a opr un d6sengagement visible du domaine int6gral de ]a d6termination des prix 
intrieurs laproduction et des r~glernentations de lacommercialisation du b6 dur, de l'orge et du 
mais. II n'existe plus de prix de soutien minimum, puisque l'Etat n'aspire plus A l'achat de ces 
c~r~ales (I'ONICL n'a jamais reussi , rassenbler davantage qu'un pourcentage mineur des trois), et 
les r~glementations concernant la commercialisation, Ia transformation et lestockage sont sans objet. 
Les changes commerciaux internationaux de ces trois produits sont LIgalement censds avoir W 
lib6ralisfs. Selon le PR, l'Etat devait adopter 'Ia libertt du commerce exturieur du malis, du bld dur 
et de I'orge, avec des barritres tarifaires fixfes ,des niveaux encourageant laproduction". Toutefois, 

:Consulter lasection 2 pour une liste des publications du pRCC. 

:4 A fitre Bangladesh s'appuied'exemple oppose, lalibdralisation par tapes du sous-secteur des engrais au 
depuis 15 ars (1978) sur un projet financ par I'USAID, etn'est arriv' que rcemnment Asa conclusion. 

http:ailhuurs.24
http:inexcut.es
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les commer;ants internationaux doivent encoire ohtenir I'aval de I'Etat (ONICL et MAMVA) pour
pouvoir importer (et sans doute exporter, ien que cete question n'ait pas encore dttw souleve) ces 
cdrtdaes.Y 

Au ddbut des annies '90, par exemple, lorsqLu'on sigalait une rdcolte LIlevde, I'aval de I'Etat 
pour I'importation de crales fourrag&res a cod rcfusd - en dtLpit du fait que les prix intdrieurs aient
amorcd une iont5e en fleche -, en arguant de speculations des agents d'arbitrage stir la politique
publique et d'activitds specieuses de retention de stocks. Ces derniers devraient Otre tout d'abord 
&coul6s, avant que les importations ne puissent trc aulorisces. Auj outrd'hui, les importat ions sont soit
tax6es, soil limites en quantiitu pour protdger les prix ilitiriCt's (11ii son= tr s supdrieurs aux prix
internationaux (AI'exception des cas de sd'cheresse, Iorsque l'orge f'ourragre est admise hors taxes.
Toutetbis, ces niesures A lafronti re sont encore en mouvance alors que I'Etat tente diverses
d~initions stratdgiques, en introduisant un 61Iment de risque stuppl~mentaire dans les perspectives de 
planification des conmmer~ants. 

En ce qui concerne liac6r6ale laplus dd1icate atiu niveau politique - le hi1d tendre - I'Etat
poursuit une intervention active dans divers OI1ments de I'exploitation du sous-secteur. Du point de 
vue technique, la chose se justifie Idgalement, dtant donnO I'acceptation de lasuppression intdgrale
des subventions Alia de conditi n suspenisive de Ia rdtforme.constummation htilre 

l'oTutefotis, d'ant res goulots d'tranglencut persistent idans lafliire, dolni les incidences sont
discut.es dans le chapit ie3. La charge des subventions itlacousoinmation a ti forternent attdniue 
par I'tlmination de lafal'incde luxe dU programme. La production e lacolnercialisation de la
firine de luxe, et de ses ddrivs, son censds Wtre totalement dlr glemenwls A I'heure actuelle.

Tioutetois, la ndgociation d'accords de uuoddration se potirsuit entre I'Etat etles membres du secteur 
interprofessionnel de Iaminotelic etde laboulangerie, altIn tLI'tahlir des prix phal'onds pour lafarine
de luxe etles pains de base. Mais sLirtout, Iasuppression intOgrale de lasubvention de la farine de 
1l1tendre Atlaconsommatio;n n'a pas 0itrdalis~e. Les minoterics de 1d1tcndre marocaines contintient
i produire dix millions de quintaux par an de farine nationale de b1ltendre (FNBT). Cetie production
est rIglemente par des qtuotas rpartis scion des besoins rugiontaux. Cet 161nment justifie la 
perseverance dL'une sdrie d'interventitns j)Lbliques dans le secteur du WO tendre. Un examen de la
suhvention de la FNBT est pr.sentS en section 3.1.2 du chapitre 3. 

En cc qui concerne cetie mesure, leRiyoport d'ev'.culion gouivcrnecnl, de septeinhre 1990, prcise
"Le zystnie dc restriction quaniiiative du hi6 dur, dui nals elde I'orge, i clodisupprini1, avec totiefois
I'intcrvention administrative de I'ONICL." (p. 3, soulignd par I'auteur du present rapport). 11ne s'agit pas
exactement done dc I'Llilmination de ioutes Ils harrircs, remplac~cs simplement par une protection tarifaire, 
coime leprecise leR11. 

http:discut.es
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CHAPITRE 3 

QUESTIONS-CLEFS DE LA LIBERALISATION DU
 
SOUS-SECTEUR DES CEREALES
 

3.1 POLITIQUE DES PRIX, DU COMMERCE EXTERIEUR 
ET DE LA COMMERCIALISATION 

3.1.1 Politique conmerciale agricole: un moteur d'entrainernent 

L'une des questions les plus critiques restte non r~solue Atl'issue du PRCC est celle de la 
politique commerciale des crcales. Au Maroc, pays importateur net de ctrales. le prix int.rieur de 
ces derrieres est dtermin par les prix mondiaux. Ainsi. quelle que soit la politique adopte Ala 
fronti~re par le Maroc, dIe a influe sur les prix des 6changes cur6aliers sur le march6 intdrieur. 
L'Etat a pratiqu6 une combinaison de prix fixes A la production, d'achat public de corales de 
production nationale, de distribution publique de c~reales import6es et de production nationale, et de 
mesures commerciales relativement astreignantes, afin de maintenir un prix intwrieur stable sur les 
c~rales, au niveau temporel et spatial, aussi bien pour les producteurs que pour les consommateurs. 

A Ia suite des r6formes du secteur agricole mises en oeuvre entre 1985 et 1992, en vertu du 
PASAMT, le Maroc a supprim6 toute intervention publique sur les marchrs intrieurs du bl dur, de 
l'orge et du ma's, et ne fixe plus les prix d'achat de ces crcales. Toutefois, l'Etat a conservk cette 
position en cc qui concerne le blL tendre, en vertu de l'argumentation scion laquelle cc produit est 
soumis intervention publique du c6tc de la consommation, il est n~cessaire que la fonction publique 
assure I'encadrement des achats intrieurs. 

Depuis l'achovement du PASAMT, les mesures commerciales constituent le principal 
mrcanisme de determination des prix intwrieurs. Au fil des ans, la politique commerciale du Maroc 
concernant le bl tendre a Lvolu6, passant de restrictions st,-res des restrictions quantitatives 
modifies. En cc qui concerne les importations de ma's, la politique commerciale a 6galement dvolu6, 
passant de restrictions quantitatives s~vores une imposition variable accompagn~e d'une autorisation. 
Quant au bl dur et , Forge, les restrictions quantitatives ont ct6 remplac~es par des proltvements 
fixes variables accompagnts d'une autorisation. Cliacune de ces configurations est d~crite de faqon 
plus dtaill6e, ci-dessous. 

3.1.1.1 Evolution de la politique commerciale c~rilitre du Maroc 

En 1988, le Maroc se conformait, A]a lettre, aux conditions du PASA-2, en mettant en oeuvre 
une formule de dfinition du prix d'achat intwrieur du bl tendre, d'autres crcales et des ol6agineux. 
Toutefois, il a tL. convenu que la mise en oeuvre de la formule du prix de ref6rence scrait sujette A 
une clause de sauvegarde. Cc libelld provoit qu'en attendant la stabilisation des marchs crLaliers 

Le Maroc impote en moyenne 55% de son bQ tendre el 33 5 de ses hesoins en ma'is (t1983 1993). Le 
Widdur ei l'orge ne sont d'habiiude pas imports. Toutefois, leur possihilit6 de substilution aux deux autres 
c&ales de consomiation humaine et animale, relic leurs prix, quoique indirectemen, aux piix du march6 
intemational. 
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internationaux,2 le Maroc n'est pas obligd dc r~duire en termes rels son prix inti.rieur Ia
production des cdridales, ou des oldagineux. En d'autres teries, si le prix officiel thidoriquel est 
infkrieur au prix intdrieur de 1986 (index dc I'inflation et de la prime de prLf~ren,.:e int6rieure),4 le
dernier, et non pas la nloyenne mobile quinquennale du prix international, constituera le prix plalbnd
de rftdrence effectif. Cette formule a officialisis on retournement considrable de la politique de prix
I la production de I'Etat, et, avec le recul, a provoqud d'importantes nouvelles distorsions du cadre 
de la politique des prix agricoles, tout du moins Iorsque 'on considre les prix internationaux Acourt 
et moycn termo. 

Les ddcideurs marocains n'ort pas tird parti i fond do la clause de sauvegarde. Le prix
intIdrieur n'a pas conserve unif'rminment sa valeur ridelle de I'annde procddente. Toutefois, fes prix
nominaux n'ont pas non plus chut. En vertu de cette clause do sauvegarde, le Maroc est passe d'une
position de taxation nette it celle de protection nette des cdrdales, par rapport aux prix niondiaux rdels. 
Ces derniers ont accusel une chute en raison d'une guerre commerciale en cours entre les Etals-Unis 
et la Communatu curop&Ienne, iue les nLgociations d'Uruguay du GAIT ne rdsout guerre. 

Los formules concernant les aut-es cdrdalcs et los oldagineux n'ont jamais ddpassd le stade
indicat if. Ll-tat a par [Iasuite introduit des lmosuros frontiires, en dehors de la formule du prix de 
rdf'drence mobile convonue aux fins de rdgulcr los prix fronti rcs du bid dur, de I'orge et du ma'is.
Lorsque I'Etat a fibiralisd le rdgimc de comnorcialisation intiricur de ces trois cr&dacs, il atessd
do ddterminer les prix lhiproduction, arguant ainsi qu'il n'avait plus I'obligation do souscrire Aces
formules. La fbrmule du prix do r61"rence mobile n'a Jamais t6 appliqu6e non plus aux ol agineux; 
une nouvelle formule a dtd nigoci6e dans le cadre do PAS-2. 

Fn cc qui concern le mais, I'EDat (dtcrmino ii prix d'ontr6e courant do 188 DH Ic quintal
et il ost attoint en imposant la diffIrence entre le prix CAF rdcl et 188 DH. Pour le bi dur et I'orge,
les prix do r6fdrcnco, et done lcs montants impos6s fixes, sont dtablis p6riodiqucmcnt. Dans les deux 
cas, I'ONICL doit apporter son ad"judication finale aux domandes d'importation des importateurs. Le
but ultime des deux mi5canisines consiste maintenir des prix nominaux intidricurs, sinon r6els, de 
ces cdrdales, cc qui constitue I'objectif stipuld de la clause de sauvegarde. Toutefois, aucun de ces 
mdcanismes n'a W adlnis dans le cadre dU PASA-2.' 

'LA prehension de a proifoicur des disiorsions de prix des march3s inlernationaux constitue un rsultat
indirect de la formation en &cononiiercqe~par IaI)PAE. En 1987, IeRoyaurme du Maroc se.joigna it ali GA'I1lct devcnait un participant actif du groupe des pays en dtveloppernnt fors des nigociations d'UnIguay. C'esl acette poque lue I'on convint ifue la Bar, Ie Niondiale rcspecterait les issues, considtrnes bligatoitres, de Ia
r6bfnrme des tarifs agricoles, ntwgocics aii niveau multilal6ral all GATT. Si les nigociations d'Uniguay 6taieni 
en inesure de n6gocier des riductions du niveau de soutien en faveur des producteurs ei des exporlaleurs
c6r6laicrs ani6ricains et curopecns, le Maroc serait alors i6par cci accord. En revanche, si le GAiT n'tait pas cii inesure d'att6n ier les distorsion';, le Maroc ne sera it pas forct i un abaisseinent unilairaf de ses taux 
de protection. 

Par exemple, dans le cas du i6 iendre, le prix de rl6rence 6quivaut a ine moyenne mobile quinquennale
du prix FOB (nominal), U.S. Gulf, de i6 Ilard Red Winter n* 2 + fret i Casablanca, converti en diriams aotaux de change officiel au moment du calcul. On atjoute hicc prix un facteur de protection de 25%, afinsi que
les cotts de transport du W6itdi port itliminoteric, ei on soustraii de cc r6sultai la marge de slockage o ticielle.On obtient ainsi un prix oficiel theorique, scion son appell ation marocaine. Lt diffrence entre le prix CAF
r&ic et le prix intiirieur calculS de celte mnanire est ensuite prleve hila fronfiire. 

" L'indice des prix h I consommation serl 't I'indexation. La prime de prt1t'rcncc i t3rieure est till filctur 
sopplimenlitire de protection de 10%. 

' Un droit ie dotiane ct un prt1lvement fiscal 4i I'imporlation (PFI) sont appliquis aii prix CAF d'une
ci~riale importwe. La diflfIrence enlre cette valcur brute et le prix intIrieur cibli6 est ensuite impute dtins tine 
imposition distincte. 
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En remettant en cause l'adage concernant les "prix de r6f~rence internationaux" par sa clause 
de sauvegarde, le Maroc ade fait soulign l'ironie de pr4tendre qu'"un" prix international existe pour 
un produit de base. Dans un monde o6 les pays exportateurs sont en concurrence les uns avec les 
autres pour se saisir de parts de marchd~s stratwgiques etrangers, en offrant des escomptes de 40 A60 
dollars par tonne,' par rapport , un prix FOB Gulf moyen citd de 120 150 dollars la tonne pour 
le b1Wtendre, les questions qui se posent sont : "Qu'est-ce qu'un prix de reference international ?". 
Quelle est la relation entre le prix FOB cite par I'USDA et le prix FOB rel auquel d'autres pays 
ach~tent leurs c6rales?7 . Quelle est la gravitd de la distorsion des prix FOB, qui ont chut6 de 4.9% 
par an, depuis quinze ans, en termes reels, en raison principalement des subventions compttitives des 
exportations, pqr rapport aux coots de production reels des dconomies les plus productives ? Le 
Maroc a invoqu-, avec un succLs certain, se r~server le droit d'assurer un encadrement du commerce 
ctrtalier, dans I'int~r~t public. jusqu' ce que des rdponses satisfaisantes soient apportes A ces 
questions. 

Quelle que soit l'issue du dbat sur la protection des cerdales au Maroc, qui se poursuit, les 
dkcideurs marocains l'vidence font effectivement r~ftrence aujourd'hui A l'volution des prix 
internationaux, en d6finissant les prix int6rieurs la production. Et, t l'instar des ddcideurs de 
nombreux autres pays du monde, ils ont dtabli des taux de protection parfois non ndgligeables au 
b6n~fice des producteurs nationaux, pour se dfendre de cc que l'on consid re etre des prix 

' Les exportateurs de lt am~ricains et franqais sont en lice pour le march6 intrieur marocain depuis la 
moitid des annes 80. De ce fait, le Dpartement Am~ricain de l'Agriculture a offert les "primes de valorisation 
des exportations" (PVE, ou "EEP" en anglais) suivantes aux exportateurs amricains qui vendent du blI au 
Maroc, depuis quelques ann~es. Les prix mondiaux concement le WldHard Red Winter n* 2, protdine ordinaire, 
FOB U.S. Gulf (USDA): 

Quantit6 
relevant PVE en Fc des Prix 

Prime PVE* de la PVE importations mondial 
$/tonne 000 tonnes marocaines** $/tonne 

1985 20.57 300 83 138 
1986 35.37 1090 85 115 
1987 38.25 1730 73 114 
1988 26.30 1050 34 146 
1989 8.92 340 25 171 
1990 39.30 498 17 137 
1991 51.87 160 60 129 
1992 40.62 1069 47 152 
1993 41.01 1379 NA 141 
1994 61.27 40 NA 146 

(jusqu'au II juillet 1994) 

Source : USDA, bulletins du Service Agricole Etranger 

* Export enhancement Programm, on PVE 

SLe solde des importations de hlWmarocaines represente soit un aide alimentaire ou des exportalions 
subventionndcs franqaises. 11nexiste quasinwnt pas de Wldimportd au Maine au niveau strictement commercial. 
La France a cnlevd tine importante part de marchd aux Etats-Unis en 1989 (en raison de difficultds de crddit), 
et ces deriers amorcent seulement maintenant Lin rattrapage. 

' En date, 35 pays et l'Afrique subsaharicnne ont requ des primes de I'VE des Etats-Unis. Sur les 143 
millions de tonnes mtriques vendues dans le cadre de la PVE depuis 1985, Ius trois principaux rdcipiendaires 
ont t6 'ex-Union Sovitique (24,9F), ]a Chine (18,77) et I'Egyple (12,2 5,). Le Maroc a requ 5,4% du total 
des affectation de PVE depuis 1985. 
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internationaux anormalement has, en raison des mesures dc subvention des pays exportateurs, et de 
prix extr mement variables sur les inarches internationaux. Les didcideurs marocains sont avertis des 
coots d'opportunitd Oconofliques de ou.iz terme obtenus en entretenant des prix intdrieurs, mais ils 
avancent des prdoccupations concernant les incidences hplus longue dtch6ance stir Ia migration rurale
urbaine et lastabilit6 politique inturieure au cas ou. les prix agricoles inthriCures :.-d6stabiliseraient, 
ou que des incitations agricoles dtaient laissdes h la ddrive. Ilsont ajoutd en outre que jusqu' la 
conclusion des n6gociations d'Uruguay, toute rdforme des politiques commerciales agricoles
marocaines serait prniaturde. Les ddcideurs sont 6galement conscients que la n6cessitL5 de rdduire au 
minimum l'incidence budgutaire gouvernenientale de ce protectionnisme entraine tine hausse des prix 
,t la consommation des produits alimentaires (ICbase.' A I'tvidence, le GM prdl6re la stabilitd la 
rentabilitd dconomique, et peut-on le rdprotiver ? Do nombreux iutres gouvernements ont dispari pour 
avoir ddsdquilibrd le statu quo dans leur pays. 

3.1.1.2 Vivre avec le GAI' 

Les intentions du Maroc qu ant 4 ,.a stratdgie tarifaire de, ciurales ont dolud au fiI du temps.
Par exemple, le plan de lib6ralisation des iIlniportations agricoles, precise dans le cadre dtuPASA-2 
et du PAS-2 exigeait I'emploi d'un imp~t variable stir les produits agricoles stratdgiques (cdrales, 
sucre, huiles consommables. lait, viande et dLrivds). Toutefbis, les lois marocaines sur le commerce 

o'nt pas permis pas I'emploi de cc mlyen. (Pourtant, le Maroc applique de lb it uil imptot variable 
depuis un certain temps). La loistir lecommerce ext6rieur a did adoptde en 1992. Deptiis lors, tine 
grave sdicheresse au Maroc ct, I I'lcliclon international, les tracl.tions laborieuses des ngociations
d'Uruguay ont ofTert 4 I'l-tat marocain d'amples pourexcuses ne pas poursuivre I'exdcution de la 
rdfornie commerciale de certains pIodtits de base clefS, notaiiment des cdrdales. 

Actuellement, en septemlbre 1994, les n6gociations d'Uruguay du GA'I- sont acievoes, Ie 
document final a did sign5 h Marrakecli en avril 1994. Le Maroc a l'obligation, eI vertu de cot 
accord, d'entaier leprocessus de reduction duiniveau de protection de ses produits agricoles. 

La premiXre 6tape de cet exercice consistera, pour le Maroc, h convertir ses mesures i la 
lrtonti re en dquivalents tarifaires ad valorem. A cctte fin, le Maroc a soumis au GArr til bar,.mc
de taux maxima de protection.' Le tableau 3.1 pr~sentc ces plalonds de protection pour les cdrdales. 
Ce barme des taux maxima de protection Windique toutefo is pas les futlurs ta rilsdottaniers reels au 
Maroc, ni lamani .re dont ilsscrnt ditninu~s ati II dt temps. Les tarils rdels dtivent Otre annoncds 
au ler janvier 1995. 

Selon le Document Final du GAI'r, les pays en d6veloppement disposent de dix ans pour
reduire Icur niveau moyen de protection de 24%, c'est-'-dire une diminution de 24% par rapport aux 
plal'onds nigoci6s, lion pas par rapport aux niveaux reels. La fixation de ces plafonds de protlection
n'obl ige pas le Maroc ; les imposer; ilsolfrent en revanche aux ddcideurs till certain jet de coude 
pour dlaborer tin nouveau micanisile de protection A la trtonti.re qui reniplira leur besoin de prix 
intdrieurs stables. 

Pour un expos6 des nalyscs de I'aipui social des marchs tiniques de ces polititlues, consulter L'Evolution
de hI politiqw conin,erciale agricoleau Maroc : m'tlmenI 'impalct des prix de rfri'rence de B.Lynn Salinger
c Jeffrey C. Nictzl (Cambridge, NIassachuss,:tlis :Associates for InlrnationalResource.s and Development 
ft6vrier 199.1). 

'Ces taux coilprennen liaPPFI des "produits sirlgitlues" (c6realcs, sucre, ohlagineux, viande cllail). 

http:trtonti.re
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TABLEAU 3.1 

PLAFONDS DE PROTECTION PRESENTES AU GATT
 
CONCERNANT LES IMPORTATIONS CEREALIERES AU MAROC
 

(pourcentages) 

Plafond de protection Protection cible en 2005 

B16 tendre 190.0 144.0 
BI1dur NA NA 
Orge 
MaYs 

148.5 
160.5 

112.9 
122.0 

Riz 233.5 177.5 
Sorgho 217.0 164.9 
Mil 60.0 45.6 

Source: MAMVA/DPAE 

° Dans le cadre des engagements obtenus lors des n.gociations du PISA-2, I'Eta! a convenu 
d'introduire des tarifs ad valorem pour les c&6ales, dels le ler avril 1995 (c'est--dire apr~s ]a date 
limite du GAFFI). Ces tarifs ne devront pas d6passer les obligations du GA'I" du Maroc en 1995, ni 
dpasser 90% des obligations du GATF en 1996, et les ann6es ulttrieures. En outre, le PISA-2 
pr6cise que les tarifs resteront des niveaux fixes quelle que soit I'annee de commercialisation 
donn6e.11 Des exceptions sont admises dans cette clause, pour trois cas precis: dumping, fluctuations 
excessives du taux de change ou baisses importantes des prix mondiaux. L'on ne dfinit ni 
"dumping", ni "excessives", ni "irrportantes". 

Les plafonds de protection propos6s comportent certaines dichotomies. Par exemple, la 
soumission rtalisce au GA117 par leMaroc oblige cc dernier Aun taux de protection inf6rieur pour 
les aliments compos6s 'oO%) que pour les ingredients fourragers individuels,2 cc qui pourrait 
encourager l'importation ..'aliments composes, au lieu d'ingr6dients fourragers (dont les prix sont dj, 
bien superieurs la paritt internationale). Bien que les producteurs avicoles et de bovins puissent en 
etre satisfaits, ce favoritisne 'l, demande d'ingrlients fourragers int6rieursprotection )eut r6duire la 
et d'aliments composLs in, rieurs, cc qui nuirait .laproduction nationale d'orge et de mais, et , 
I'industrie de la minoterie fourrag~re int6rieure. En outre, laqualitL des aliments fourragers importes 
est pref&rable Acelle des aliments fourragers intrieurs, dont lateneur en cellule est superieure, cc 
qui dLcuple la pref6rence en faveur des aliments fourragers imports. Le mil et lesorgho ont 
6galement des taux distincts, bien qu'ils osent relativement analogues. 

Ainsi, la politique commerciale marocaine concernant les cercales est en mouvance AI'heure 
actuelle. L'Etat se pr6occupe de maintenir lastabilitl des prix int6rieurs et recherche donc un 
m6canisme pouvant, pour lemoins, attnuer larepercussion de la variabilitl des prix internationaux. 

'0Les engagements reus lors des ngociations sont intigr~s dans I'accord de prt avec Ia Banque Mondiale 
etsont doubl6s d'une certaine obligation Igale, mais itsne sont pas aussi liants qu'une condition r/elle du prdl. 

1 Le PISA-2 fait ,tat de tarifs, ou droits de douane. IIn'y figure aucun libelW interdisant lamodification 
du niveau des autres iropOis commerciaux, qui constitueraient d'autres ,Imcnts de ]a protection commerciale 
gn/rale au Maroc. 

SAnalyVse des impacis de la reduction des ieiur de protection du maoi 'sur emccur avicole niarocain, 
de Wallace E. Tyner et.al., rapport prepar, pour laDirection de I'aviculturc di Nlinistbre marocain Je 
I'Agriculture, en vertu d'un contra: avct. leU.S. Feed Grains Council (Cambridge, Nlassachussetts, Associates 
for International Resources and Development - aont 1994). 

http:donn6e.11
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Un tarif ad valorem, notamment aulniveau marocain, abolutit uniquement une amplification de la 
variabilitL1 des prix internationaux, convertis en prix inttricurs. Un bare'me taril'aire marginal est i 
I'ditude actuellement: ilallie les taril's ad valorem de base et marginaux, i plusicurs niveaux de prix
internationaux. Plus le prix international est clevd, plus le taux tarifaire est bas, cc qui permet de 
limiter la rtpcrcussion de la variabilitul du prix international. Cette formule prdsente plusicurs
avantages. Tout d'abord, sa nature ad valorem, cc qui remplit les impratirfs du GA1'I ctdu PISA-2. 
Ensuite, elk attnue la rdpercussion de lavariabilitd des prix internationaux et ;es incilations qui
faussent le comportement des importateurs aux frontircs. I1reste Avoir si ces derniers efforts en date 
aboutiront Aun n6canismc transnarent etautomatique qui encouragera des importations rentables, ou 
s'ils prorogeront simplement la tradition d'intervention arbitraire des niveaux de protection des
cdr~ales. 

3.1.1.3 rravaux dti PRCC lans Ie doniaine commercial 

Le Projet de Ril'orme de laCommercialisation des Cr~ales a pris part i de nombreuses
activitds visant appuyer lartdtorme des mesures commerciales cdrdalitres au Maroc, notammnent: 
l)une en(lu te sur les problmcs, rdaiisde par l'iquipc des t.changes commerciaux du PRCC, en 
premire phase du projet,"1 2) des simulations rapides des options tarifaires,"4 3) l'Olaboration d'une 
sdric d'outils de recherche de politique de prix et commerciale, pour permettre aux ddcideurs . 
simuler les effets de diffdrents schnarios de mesures commerciales, ' et 4) preparation pour le 
Ministre de I'Agriculture d'un projet de manuel commercial (Guide d'opdrateurs) pour promouvoir
et diffuser les rformcs de lapolitique commerciale des ctdt-ales, aupr.s de toutes les personnes 
intdrcsF.es. 

I]Groupe C. commnercD'e (esri'ur,Rapport le lapredireplhase - do B.Lynn Salinger et. il., rapport du 
° 
PRCC in6 - avril 1992. 

4 "La Loi sur Ic commerce extdricur etses niesures d'application :options de tarification des c&ialcs", 
de B.Lynn Salinger e Wallace E. Tyner, document de travail n* 15 du PRCC -juin 1993. Egalcmen, des 
travaux plus rdcents exicut6s par M. Tyner eiM. Abbott, en janvier etjuin 1994. 

111s'agit d'6tudes individuelles : 

"larmonization of Domestic Agricultural aud Trade Policies in LDC; The Liberalization Dilemna in 
Morocco", m6moire des collaboratcurs d'6conomie agricole de Purdue no 93-8 -juillet 1993 

tixe ct 
de travail dc'&ononlie agricole de Purdue - dcembre 1993 
"Effet du tarif de celui variable, stir lavariabiliI6 de prix enlre les regions", Mammas Salim, document 

"Analysis of Spatial and Temporal Wheat Price Varialion in Morocco", Channing Arndl, document de travail° 
n 14 du PRCC -janvier 1994 

"Cereals Adjustment Policy Alternatives and Food Security in Moocco", Ilamid Imrani, those de troisi~ine 
cycle (Mtstcr of Science), universit6 de Purdue - mai 1994I. 

Cos docimcnis sont rcapilulis dans "Studies on Wheat Trade Liberalization and Domestic Policy
Refom in Morocco" de Wallace IE.Tyncr, rappoit ii° 19 du I1RCC - janvier 1994. Les d1ails concernant la 
structure eilafonction du modNe de simulation iiforinatique son prdsenles dans "A Cereals Trade Policy
Model for Morocco: Marocmiod User's Guide" de Philip Abbott, document de travail n' 18 du PRCC -juin 
i994 (avant-projct). 

I "Quoi de ntif 7 L r,3organisation du coiiiiiierce ex tricur des cortales ci de leIi rs dL'rivi~s au Mmmoc",
MAMVA/DPAE ctONICL, piojct de manuel proparL par lePRCC - d&cembre 1993. 

http:intdrcsF.es
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La recherche a touch6 

0 les effets potentiels sur les niveatlx de prix des crales; 

0 la variabilit6 des prix des cdrulales au niveau temporel et spatial; 

* 	 la production, la consommation et le stockage des corales; 

0 les recettes publiques; et, 

* 	 les imp ratifs de devises des options de mesure3 de politique commerciale (impo;ition 
variable, tarif ad valorem, quota) et des taux de protection, ainsi que de I'Lllimination dc 
la subvention de la FNBT de 10 millions de quintaux. 

Ces recherches, qui ont constitue les sujets 6tudits sous 1,1,!sieurs angles, utait faites au Maroc 
(simulations tarifaires rapides, consulter le renvoie N0 14) et . I'universit6 de Purdue (de concert avec 
les cadres de la DPAE dont certains Ltudiaient Purdue a'i cours du projet, consulter le renvoi 
N 15). 

Les 	 chercheurs ont excutt plusieurs modLles inforniatiques pour tudier, sous diffLrents 
angles, la question de politique cominerciale. notamment leF simulations des options des prix de 
r6frence et d'impcts spucifiques, mis . jour Adifftrents intervalles de teirps; des mod~les de 
simulation de tableurs concernant l'Lconomie coroalire marocaine l'tchelon hational et regional, 
dans des versions statiques, dynamiques et stochastiques, et enfin un mod~le JP progranimation 
mathtmatique, recouvrant douze r6gions. quatre ports et douze periodes bimensulles. 

Dans le cadre des simulations rapides des options tarifaires, le PRCC a utudi plusieurs 
options de combinaisons de prix de rufrence et de periodes de maise ) jour pour relever leur incidence 
sur ]a stabilitL des prix intrrieurs. Une mdthode de protection la fronti.re a Lt- Otudide, ou le prix 
de rifdrence intwrieur tait dtfini tous les ans, avec une estimation du prix theorique des importations 
(journalier, mensuel ou trimestriel), la difILlrence Ltant un montant impost fixe (cr DH/ql) Aappliquer 
au prix CAF des importations. En simulant difftrentes dtfinitiOns du prix thorique des importations 
et diftYrentes poriodicit6s aux fins Lie maise ) jour, le PRCC a dtmontr aux dtcideurs que les 
rovisions les plus fr6quentes de l'imposition garantissaient le mieux la stabilitu des prix intwrieurs. 

Les deux jeux d'analyses effectutes ,t Purdue au cours du projet indiquent la non ulimination 
intwgrale de la variabilitt des prix et de fa consomnmation par on systlme de protection de prt1lkvement 
variable. Toutefois, un pr61evement variable entretient Ia stabilit6 des prix intwricurs plus snirement 
que toute autre forme de protection. Le mOddlC de simulation produit des conclusions pruvisibles, 
concernant la perte sociale des prodicteurs et des consommnnzeurs dans le cadre de difftrents 
scelnarios. Le modLle de programnation appuie la d6termination d'un prix de rffrence pour toute 
I'annee de commercialisation. au lieu de permettre sa fluctuation ) la hausse pour englober 
I'augnentation des conits Oe stocka"ge au 1l du temps. 11souligne L6galement un 6Lment: les annees 
de non commercialisation d'une corIAl donne, Ia dmarche de l'imposition variable accentue 
l'instabilit6 des prix int6rieurs, car l'exc&lent ne peut tre absorb par les exportations et les prix 
chutent. La variabilit6 des prix entre Ics rgions s'avt,re ,tre relativement petite, alors quc les 
variations d'annee en annte peuvent ,tre importantcs. Les contraintes de cap:acitw portuaire sont tout 
aussi importantes. 

Les dcideurs sc sont appuy&S ur ces 61thents afin d' trecir le champ des propositions 
acceptables pour la r6formc dc fa politiue commerciale des c6roales. 11convient cue le rcgime 
propose soit dans le droit fil du GAIT (et donc acceptable en vertu du PISA-2), et le moins 
d-Istabilisant pour les prix int~rieurs, .cs collaborateurs d, Ia DIIAE sot ;ujourd'hui rompus Aces 
modeles, et ont duj, entamn leur adaptat'on Ad'autres domaints comrnerciaux intiressant le Maroc, 

http:fronti.re
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par exenple la prdvision de I'efft des schdmas mondiaux fiiturs du prix du 1lQ, post-GAT, stir lemarchd marocain, en appliquant le mod'.e commercial .1tin produit d'exportation (tin prototype oncours d'eaboration pour les tomates), et en appliquant le inodole h un produit dot6 de plusicursd~jriv.s transfornit5s t de consommateurs dilI'rents (tun prototype en cours d 'dIahoration pour lesoldagineux, los huiles et les tourteaux). 

Alors que la plus grande parti, tie I dh t'lhrtPRCC lit' aux 6cianges commerciaux ait tt axestir la recherche appliqtude, un cjitact direct a tt pris dans plusicurs cas avec les groupemnlentsd'importateurs cdrtdaiers afin de solliciter Icurs opinions sur la progression des mesures en la inatiLes travaux succincts exi cttLs ati re.Cours de la premiere phase du projet a constitud la prcmlireinstance oi Its importateurs d ctriales ont particil aux dihats de riltornie dt secteur. Jusque-hNi, ilsavaient dtl considdr~s comnie tin prolongement de I'ONICL et n'avaient jamais I-1ldsirieusement prispour des agents dconoiniques ind upendants. Pourtant, hien qtu'ils aient 6t6 invitds participer auxdtbats ne serait-ce que partiellement, ils n'ont jamais Wn6fici6industrielle/institutionnielle accord~e aux 
tie la mime analyse

minoticrs. Avant de laisser la responsalilitd ati secteur privde garantir I'approvisionnement d'un produit aussi d6licat que le 1i, il conviendrait que I'Etatconmprenne davantage Ies parametres dtu secteur privv et Soil conmportelnlent. 

Une dernire contribution apport e par lc PRCC dans le domaine ties t6changes commerciaux:I'avant-projet de manuel des importateurs craliers. Lorsque les paramtres de la nouvelle politiqueconminerciale des crdales auront Otw dcids, le GI prvoit publier tin Guide d'optrateursdestindA informer toutes les personnes concerndes par li nouvelle orientation commerciale crdalire. Cemanuel permettra I'excution transparente et automatique des nouvelles ragles, c vise ' amener autantde particuliers que possible i so pr6parer pour cette activitI. II est prtvu que le manuel soit publidau prdalable de Ia inise en oeuvre tie lat iolitique coinmerciale, ct il conviendrait qu'il soit doubld'une campagne de publicitd et d'ateliers de flormation poir informer les cotlnlerqnts internationauxet nationaux, les agents de stockage, ics banquiers, les transitaires et les responsables portuaires. 

3.1.2 Consque'!,s; inlricures de la politique de prix ac(uelle 

3.1.2.1 Evolulion de la proteclion ctrh3ri .,re an Maroc 

Scion les dtudes stir les prix et les incitations exdctit6es par I'Etat, 7 la protection des produits
cdr6aliers s'est renforc~e. Pendant lit pdriotdc tli PASA-2, les coefficients nominaux de protection des
cirdales (Ie rapport entre Ies prix iitdrieurs et Ies prix internationaux, raiends au niM.e Point decomparaison, par exemple au motlin) ttaient de 0,9 en moyenne en 1984, 1,00 en1989. En 1989, le prix intIrieur du WO tendre 6tait de 200 DH par quintal et 
1988 et 1,10 en 

le prix international,ayant servi t i'analyse, Otait de 170 dollars li tonne (FOB US Gulf). Aujourd'hui, les prix intdricurset internationaux relatifs di bi I tendre sont de 260 DI- par quintal (prix ) lia production) et environ146 dollars la tonne (bld Hard Red Winter n 2, protwine ordinaire, FOB US Gulf). Ce dernier
constitue le prix de rNlfrence international pertinent, c'est-A-dire nlesurd avant les subventions des
exportations. Ces derniers prix signifient AI'evidence quo le 
 aux de protection nominale est nettementplus 61ev6 aujourd'hui qu'il ne i'Ltait en 1988, se rapprochant davancage de 70%. 

7 Consulter I'Etudde hi politique de prix cl ('in'itations dots le secteur agricole, phtse Ii, rapport
principaldu MAMVA/AIRD/Agro-Conccpt (janvier 1990) pour les coeflicients de protection foidds stir les prixde 1988, par rapport aux estimations d'origine fondles sir les prix de 1984. Consulter I'Etude dIclapolitique(des4 I' rt d'inciations arts le sechewur agricoh,, ihase I/, d(,r)les du Service des Ltudies 6conoliiques,marchls ct prix, Buriteau d'analyse des poliliques agricoles, MAMVA/DPAE (uin 1990) pouir Ics coefficients
fondls stir les prix de 1989. 
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Le prix marocain vers6 aux producteurs de bW tendre est suptrieur au prix de refrence qu'on 
obtiendrait en appliquant ]a formule convenue de prix de refurence mobile, en raison du recours Ala 
clause de sauvegarde (figure 1.). 

FIGURE 1 
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D'autres prix intrieurs sont galemnent ulevuls (tableau 3.2). Les prix du bl dur d6passent 300 
DH/ql, alors que le prix international depuis juin 1993 conserve une moyenne de 210 dollars la tonne 
(bW dur anibre n' 1, Minneapolis) ou 200 DH/ql CAF Maroc. Le maYs, avec un prix de refdrence 
de 188 DH/ql, se vend plus de 200 DH/ql, par rapport tin prix international (dtbarqut, au Maroc) 
d'environ 115 DH/ql (Tyner et. al. - 1994). Seul le prix intwrieur de l'orge, Apros de 125 DH/ql A 
I'heure actuelle, se rapproche de sa paritt internationale (en se fondant sur un prix international de 
94 dollars la tonne (orge fourragtre n' 2, Duluth) soit (101 DH/ql). 

TABLEAU 3.2 

PRIX COMPARATIFS INTERIEURS ET INTERNATIONAUX DES CEREALES 

BId tendre BId dur Orge Mais 

Prix intdrieur (DH/ql) 260 > 300 125 188 
Marges int~rieures (DH/ql) 6 6 6 6 
Prix intdrieur, minoterie/marchd (DH/ql) 266 306 131 194 
Prix international ($/tonne FOB) 146 210 94 115 
Prix international (DH/ql CAF) 141 200 101 115 
Marges d'importation 15 15 15 15 
Prix paritaire (DH/qI, CAF) 156 215 116 130 
Coefficient de protection nominale 
(prix int6rieur/prix paritaire) 1.71 1.42 1.13 1.498 
Taux de protection nominale 71% 42% 13% 49% 
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Ainsi, Al'exception de l'orge, tous ls niveaux de protection des cdrdales - si l'on compare
les prix intdrieurs aux prix internationaux hors suhventions - sont bien au-dessus des niveaux de
protection ciblds de 25%, lixds par I'Etat au Cours des ddIbats stir I'ajustement structurel avec les
bailleurs de fonds. I conviendrait qtue les ddicideurs poursuivent I'ivolution des niveaux de protection,
dans un sens absolu, par rapport aux autres prix agricoles, et par rapport aux niveaux noyens de 

protection exercds dans le secteur industriel. I1s'agit d'un 61lInment important pour se garder de la
distorsion de protection intersectorielle et d'une protection excessive pouvant constituer uno 
ddsincitation pour les exportations. 

En outre des droits de douane et du prdlvivement iscal, le Maroc applique dgalement une taxe
• la valour ajoutde ('VA) au prix brut CAF (CAF x I + (droit ad valorem + PFI) de certains
produits, par exemple le maYs importd mais non pas le maYs intdriotr, co qui reltve davantage encore
le niveau de protection accorddi aux prodtctoUrs de inafs marocains. La TVA est dgalement appliqudie 
aux aliments composs marocains, niais non pas i de nombreux ingriddients fourragers produits au
Maroc, co qui encourage les petits molins fourragers artisanaux i tin sursaut pour dviter la taxe de 
7% stir la production industrielle d'aliments. II convielldrait dgalement d'dliminer co type de 
distorsion. 

L'on informe les consommateurs qu'une partie de lht farine de bd tendre est acheitde Ades prix
"subventionnds". De fait, 10 millions do quintaux de tarine ordinaire (farine nationale de bhI tendre 
ou FNBT) sont vendus officiellement ii 200 DHI/qI. Cc prix reprdsente til transfert financier, venant 
compenser le coot dlevd de lia production de fIarine partir de bd cultivd au Maroc. Au prix intdiriour
du bd tendre au prix de lia clause de sauvegarde suit 260 DH/ql, on aboutit it un prix de revient de
li FNBT de 346 DH/ql (consulter le tableau 3.3). Atix prix officiels, li subvention se monte A 146
DH/ql. Totitefois, sur le inarchi libre au Maroc, les consomllatetirs ne paient pas leur FNBT 200
DH/ql, mais des prix allant "de 240 ) 280 DH/ql, solon les conditions d'offre ct de demande 
locales, dtant donnel les marges reposant stir tino maximisation de la rente entre la minoterie et le 
consomnateur. Cet dlIdment atthnue l'unitS de subvention aux consommateurs. 

D'un point de vue dconoiniqtie, le prix officiel de la FNI3T se rapproche, au mieux, du prix
de revient actuel de mouture dii bld tendre importS (en I'absence de subventions aux exportations).
Au prix international FOB de 146 dollars la tonne, et on taux de change de 8,5 DH/dollar, le prix
CAF de la tonne est de 1.411 D14. En ajoutant 165 DI la tonne pour lit ioututre (lIa marge officielle
versL'e par I'ONICL) et en divisant par 80% (le taux de riduction de la FNBT), on obtient tin prix
de revient de 197 DH/ql, soit environ l'Oquivalent du prix officiel de lia FNBT. En revanche, le coot
financier pour le Maroc dti 1i ilportd n'est pas 146 dollars li tonne, mais 85 dollars la tonne, Stant 
donnri la prime de PVEI actuelle lIadisposition du Maroc. A une baisse de prix FOB si marqoude, leprix de revient estiniatif de la FNBT, solon la formule cite ci-dessus, est de 132 DH/ql. La politique
marocaine consiste i protwger intlgralement les producteurs marocains de toute sbvention 
d'exportation competitive des Etats-Unis, de lit France, etc. Touttefois, cc faisant, c'est I'Etat et non 
pas le consommateur marocain qui tire parti, entre autres, du Programine Amidricain de Valorisation 
des Exportations et d'autres subventions d'exportation. 

J Source: observations PRCC stir le terrain. 
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TABLEAU 3.3 

SUBVENTION DE LA FNBT AU MAROC 

Analyse 
financi~re Analyse dconomique 

CoOt du bld 
CoOt du bid CoOt du bld importd (FOB 

marocain import6 (FOB) moins PVE) 
FOB + fret ($/tonne bid) (146+20) ((146-60+20)
*Taux de change (DH/$) 8.5 8.5 
= paritd latransformation (DH/tonne bid) 2600 1411 901 
+ marge de mouture (DH/tonne bid) 165 165 165 
= prix de revient, farine (DH/tonne bid) 2765 1576 1066 
/ taux de reduction (% farine/bld) 80% 80% 80% 
= prix de revient, farine (DH/tonne farine) 3456 1970 1333 

Compard au prix officiel de laFNBT 2000 2000 2000 
Rdsultat: 1456 667 

subvention neutre taxe 

Compard au prix parallele de laFNBT 2600 2600 2600 
Rdsultat: 856 630 1267 

subvention taxe taxe
 

3.1.2.2 Evolution de ('intervention commerciale du Maroc 

En dehors de laquestion du niveau de protection des crales par le biais de droits 
d'importation et d'autres formes d'imposition, ilexiste une question tout aussi importante: celle de
 
l'intervention de I'Etat dans le processus des importations. Scion Abbott, puisqu'il n'existe 
aucun
 
quota d'importation explicite Al'heure actuelle et que les tarifs des importations de cdrdales ne
 
peuvent expliquer ces diffrentiels de prix:" Ia rglementation quantitative de I'ONICL du marchd des 
cdr~ales doit donc opdrer en guise de protection fronti~res pour expliquer ces prix-cales."19 De fait, 
I'Etat marocain poursuit sa participation au commerce cralier, en avalisant chaque demande 
d'importation de ctrrales et en dMterminant d'ailleurs, Ason propre effet, le volume de bW. tendre t 
importer. 

Ainsi, lalib6ralisation du commerce des c6reales comporte davantage qu'une simple r vision 
des formules de dfinition des tarifs et l'atnuation des taux de protection nominale. Si la 
libdralisation se trouve r~ellement inscrite Al'ordre du jour politique, elle exigera une modification 
de la mentalit6 publique, scion laquelle, A I'heure actuelle, l'on ne peut compter sur lemarch6 pour
importer des ctrLales en quantit.s suffisantes pour entretenir lastabilit6 du march. La gageure A 
relever pour que lalibiralisation du mecanismc commercial suit une r~alitd consiste entamer le 
processus de sevrage du GM de son r6Ie de vigile du commerce ctr.alier, etA permettre
progressivement aux importateurs privs de reprendre des fonctions commerciales de plus en ilus 
importantes. 

" 'A Cereals Trade Policy Model for Morocco :Marocmod User's Guide" de Philip Abbott, document de 
travail n*13 du PRCC -juin 1994 (avant-projet), p. 20-21. 
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3.1.2.3 Avantages et cofits d'une politique de "plrix cir~alier lev" 

Que I'on permette . I'ONICL tt aux importateurs priv5s de dLterminer les volumes des
importations, I'Etat reste I'ultime arbitre du niveau des prix des c&aes. A l'hcure actuelle, IcGM
semble ddcidd Amaintenir un niveau de prix nominal dlevd, sinon reel, en cc qui concerne le bi 
tendre, le maYs, le bid dur et l'orge. " ' 

Dans le cas de prix cdrdaliers .c~evts, Iavanta le plus inmundiat est claircment en faveur du
producteur de c~r(alta1s. Ce qui est particulibrement vrai pour les gros exploitants excddentaires qui
sont en mesure de vendre leurs cdrdales aux centres de collecte (de I'ONICL, ou comme rcemment,
directement aux minoteries ou Aleurs agents), qui leur versent le prix ofliciel. Les petits producteurs
reqoivent sans doute dgalement un prix plus dlIevd pour leurs produits qu'ils ne recevraient par
ailleurs, bien que Icur prix A la production so it sans doute iniricur ai prix ofliciel. Les
colsomlateurs n'en hndficient que dans la mesure ot ils chdrissent la stabilitd des prix. Un autre 
laurdat dvident est I'Eat, qui amasse d' importantes recelles en ilmposant la diffdrence entre les prix
intdrieurs et les prix internationaux. Dans le cas des recettes commerciales tirdes d'un produit relevant
de la clause de sauvegarde, elles vont directement au Fonds de Ddveloppement Agricole du Minist rc
de l'Agriculture. 2' Le FDA octroic des dons de capital , des investissements privds sdlectionnds, 
sous le contrOle de la Caisse Nationale du Crddit Agricole. L'Etat bWndlicie dgalement d'un capial
politique accru, produit par sa ddc aration seton IMaqctIc il subventionneI la FNBT pour les 
consommateours marocains. La subvention constitue Ogalement une tactique couronnide de succ~s pour
dil'ldrer la ddrdglelnentation du marchd intriCetr do btd tendre. Dans tine certaine mesure, les
importaleurs privs sont Sgaltement abritds du risque d'avoir ; planilier Ics importations eux-imes,
et I'on peut done dire (ju'ils tirent un certain avantage du statt quo. Et enfin, la soci(-I( marocaine 
tire parli d'une migration rurale moindre vers les zones urhaines que ce ne serait le cas en l'absence

d'incitations positives pour tes lproductcurs de ctruales, et d'un assujettissement attnud par rapport

Ades marcht-5s soi-disant incertains en cc 
qui concerne un produit de consommation de base. 

En revanche, ces interventions coniportent totijotirs des Kofit, et Ic cas des cdrdales
marocaines n'y fait pas exception. Le co11t ICplus nmanil'ste revient aux consommaeurs, clui se
rdpartissent en trois catugories importantes. Les consommatcurs urbains paient davantage pour leurs 
cdrdales et leurs ddrivs (farine, couscous, etc) qu'ils ne paieraient par ailleurs, nme ceux qui
ach etnt de la FNBT. Nombre de producteurs ruraux sont des consommateurs nets de cdrdales et eux
aussi subissent le fardeau d'un prix intdrieur plus Otevd. Les consommateurs indirects de cdrdales, en 
qualitd d'ingr~dient fourrager de lIa production de b6tail, sont dgalement pdnalisds par des prixcdrdaliers d1evds, notamment en cc qi concerne le mas (Tyner, et. il., 1994), cc qui ahoutit A tineaugmentation des prix de Ia volaille et de la viande rouge, d'oti one rdduction de la consommation 
de protdines, notamment clcz les consommateurs les Inoims aist's. 

Dans la cattgorie des cotlts indirects, citons les cotts 6cologiqtnes et la dpcdition de recettes
d'exportation. Dans la mesure oii des prix dlevds du hld ont encourag6 les agriculteurs Addployer leur
production sur des sols marginaux (terres sLches australes, parcours traditionnels du bdtail), A
raccourcir la rotation des cultures ou Ar6duire la jach re, l'incitation marqude en favetir de la 

:' Dans le cas des deux derniers, il pouirrait trc difficile de continuer dans les ann6es de rtcolle
exrinerncnt abondante, iimoins que l'lilat ne soit dispns6, absorber des cotl"s dentreposage ou de subvention 
des exportalions extriuemen lcvs. 

21Cr,I en 1986, dans le cadre do PASA- 1, te FDA est Iinancd pai le budget du niinisire de I'Agriculture, 
les revenus tir6s du prilRvement variable sur ls podtiits straiogitlues ihliaconsoniniation, et les hailleors de
fonds 6irangers. Le compte sp&ial attprts de liaTr,sorerie (prt1 vement variable) sera 6iiminn en 1995 en hint 
que source de financement do FDA, lors de lIasuppression de It clause de sauvegarde. 
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=production du bid pourrait avoir des effets n6gatifs sur l'environneinent au Maroc. Un devis 
prdcis du coot dcologique exigerait une 6tude plus ample exdcutLe par une dquipe multidisciplinaire 
de scientifiques sociaux et physiques. 

En outre, dans la mesure ou les agriculteurs affectent davantage de ressources au bId, un 
produit de valeur relativement basse, qu'ils ne le feraient par ailleurs pour des produits plus ondreux. 
le Maroc subit dventuellement une perte 6conomique implicite. On pourrait le mesurer en termes de 
coot en ressourctLs intdrieures (CRI) (perte d'dpargne de devises ou de potentiel de revenus) et perte 
d'emplois, dans ]a mesure oct la culture de produits de plus haute valeur est plus haute intensit6 de 
main-d'oeuvre. I1conviendrait de mettre Ajour la mdthodologie du CRI ayant dej. seri dans 
plusieurs Minist~res au Maroc, y compris celui de l'Agriculture, pour dvaluer les taux de protection 
et les 6ldments indiscutes d'avantage compare, et de faire une analyse par zone agro-6cologique afin 
de mieux quantifier ces paramtres. 

3.1.2.4 Dilemme d'orientation du MAMVA: concessions entre la protettion de ia 
production de ma'is et la stimulation de la croissance de i'industrie avicole. 

Le cas de la production et de la protection du ma's au Maroc illustre les concessions 
complexes entre les bdndficiaires pouvant ddcouler des options politiques. Le ma's est un cas 
intdressant, car le produit primaire en question ne constitue pas le point de mire direct, mais plut6t 
indirect, de la consommation humaine, ce qui change la dynamique politique de la question de 
protection. Alors que les questions d'dgalit concernant le coot dlevul de la consommation de bid sont 
censdes ne pas Wtre du ressort du Ministere de I'Agriculture, le coot dlevd de ]a consommation du
ma''s affecte directement un electorat important au scin du Ministate de I'Agriculture et de Ia Mise 

en Valeur Agricole, plus pr6cisement les producteurs de bdtail. 

A l'instar des autres cerdales, le niveau de protection du ma's Ltait relativement modeste (7%, 
1984-1986), avant l'introduction, en 1987, du systwme de protection par le prix de r.fdrence. Alors 
que la clause de sauvegarde du syst~me du prix de rdtfdrence prevenait, de facto, toute chute nominale 
des prix cdrdaliers intdricurs, les prix cdr6aliers internationaux chutaient. La figure 2 indique les 
sch6mas des prix internationaux du mas". 

Entre 1984 et 1986, les prix de r6fdrence intdrieurs ont relativement bien suivi les prix 
internationaux (CAF) et le niveau nominal moyen de protection etait de 23%. En 1987, lors de la 
mise en oeuvre d'un prix de reference interieur de 187 DH le quintal, fond sur les observations A 
I'dpoque des prix de gros du ma's ACasablanca, le taux nomial de protection a augment'd en flche 
A 147%'. Depuis lors, les lIuix internationaux ut 1kgerment augment6, alors que les prix de 
reference intdrieurs sont restds fixes, aboutissant A,un taux moyen de protection nominale de 1988 A 
1994 (avril inclus) A79% (54% jusqu'" prdsent en 1994). 

" Tendanccs (ie la production des cereales .-rapport principalde Abderrahim Houmy, et. al., PRCC n* 
4, Rabat - octobre 1992, oct Ion souligne I'expansion rapide de ]a superficie cultiv\e de hi tendre et dans la 
zone dlfa vorableorieniale, p 11-16. 

' Ce sujet a td Iabor d'ahord par le PRCC dans le document de tiavail N"8 "The Impact of Cereals 
Marketing Reform on the Feed and Livestock Industries" par Jeffrey Mctzcl (oclobre 1992). 

:' Adapt6 de rapport de 'ryner et. at.(1994). Les prix, et donc tes taux de piotection, sont Idg ement 
diffdrents de l'orioinal en raison de diftfrentes h)ypoth ,ses des donn6es de base. 

LIe fait que les prix intdricurs aient depassd de tant les prix CAF i l' poque, ou mnime que CAF brut de 
23%, indiquerait que les estILtitns quantitatives iniposdes par I'ONItC. ont resserru l'approvisionnement 
intdrieur et relevd les prix. 
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FIGURE 2 

PRIX DES VIANDES ET OEUFS
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Selon les conclusions d'une rdeente Otude el'ectude au nom de la Direction de I'Elevage du
MAMVA, en vertu d'un financement accordd par le U.S. Feed Grains Council, cette quasi
multiplication par dCux du prix do In'l's, par rapport it lIa parit internationale, a plusieurs effets. Les 
taux de croissance de la production de viande blanche (volaille) et d'oeufs ont chuld de faqon marclude
depuis 1987. Les prix rels de ces deux produits (volaille et oculs)0ont renversd leur tendance i la
baisse depuis cette date (figure 3). lEtant donn6 (Iti'ils constituent tous deux des sources peo ondreuses
de protdines, par rapport i la viande rouge, la protection 6levde du maYs aeu one incidence ndgative
sur les consomnateurs marocains, ainsi ClUe stir les producteurs avicoles. Une reduction de la
protection du malis aboutira it h plusieurs avanlages : elle rdduirait les coats de lIaproduction avicole 
et des oeufs, et done leurs prix, en relevant done leuir consomlnation ' . Un transfert de
consummation de la viande rouge i li viande blanche s'ensuivrait sans doute. L'effet potentiel ntgatif
sur lIa production de Mdtail pourrait tre compens l par LItle augmentation des importations fourrageres.
Par exemple, une reduction de Iaprotection du mias faciliterait les importations de cc dernier aux fins
d'une production de bdtail plus intensive dan.s le couloir urbain autour de Casablanca, cc qui rddu irait 
les coilts et amidliorerait lIa consoimat ion. 

Les producteuo':; niarocains de ma's, c'cst ind niable, seraieni toucLid's. Toutellois, la 
production de cete cdrOale constitue uni quement 5% de lIatproduction de cdroales au Maroc, et donecette incidence serait restreinte. En outre, dtant donn6 (IUe les estimations de cotit des ressources 

• Pour les estimations des paramnires, consuller Tyner el. al. (1994). 
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intdrieures de la production actuelle indiquent que ]a valeur des ressources consacrdes Ala production 
ddpasse celles 6conomisdes par I'absence d'importations. I'avantage net pour N'dconomie d'une 
production de maYs rO.uite serait en fait positif. 

3.1.3 	 Variabili ds prix et d6veloppenient des marchs modernes de cr~altes et de produits 
c~r~aliers 

Au premier semestre de 1995, le Maroc prevoit de mettre en oeuvre l'axe principal du 
programme de r~forme des c&ales, convenu il y a sept ans. un programme qui Ltait cens etre mis 
en execution avant la fin de 1990. A I'heure actuelle, il est important de passer en revue les 
caract~ristiques de cc qui constitue un sous-secteur cralier moderne, rentable, et de cc que cela 
signifie pour le r6le de I'Etat. Au chapitre 2, nous avons dfini le dessein de ]a structure 
institutionnelle d'un sous-secteur cralier libLralisd au Maroc et des fonctions idoines des secteurs 
public et priv marocains. La signification de I'acceptation de cc dessein de la structure et des rouages 
futurs des march6s de cdr6ales et de produits c.rcaliers sera 6tudide dans le reste du rapport. dans la 
prdsente section sur les politiques de prix, d'6changes commerciaux et de commercialisation, nous 
prendrons pour point de mire une caractdristique inhi.rente aux marchs agricoles rentables - la 
\,ariabilit6 des prix - et ses rdpercussions sur les politiques agricoles indiqu~es de I'Etat. 

FIGURE 3 

PRIX DU MAIS
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3.1.3.1 Varialbilil( des prix agricoles, risques commerciaux et options de politique 

Pour tirer la toile de fond de cette dcude de la variabilitt des prix et des options de politique 
pour I'aborder, il nous faut prtciser . nouveau quelques principes de base rtgissant les marchds 
agricoles: 
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WLssyst6iies de comnnercialisalion agricole comrliorten toujours un parlenariat cntre 
d sprobigonisltcs publics ctprivs, les premiers d~cident des rgles de fonctionnement 
des mnarchs, et les seconds sont principalenient motivds par les bndfices, qui tirent parti
des possibilitL's transactionnelles dt6finies par I'interaction de I'offre etde lademande sur 
les marchts, et des r.gles rdgissant lafonction commerciale. 11no s'agit pas de parler
de I'un ou de I'autre, de I'Etat ou du priv; ils'agit de savoir i quel degr les 
nitc.anisnles coninerciaux outle loisir do ctionner sansl'on action direci de I'Etat en 
mati&e do contro1e de I'apjirovisionnement ,ldu prix ou de I'appartenance du produit en 
question. Alors mome que I'l-tatn'intervient pas de cette manilre, ilest prt-sent: lemaintien de I'ordre public, liaprestation do I'infrastructure des communicat ions,
I'application des contrats, I'encadremient des banques, lagarantie du lonctionnenent 
ad6quat du syst~me mon~taire, etc; 

La plupart de.'snarchs agricoles Comilorlcnt tine variablili(6 de prix suprieure A 
celle dL.s inurchs non "tgricoilcs, fIoncti ii principalement dc lavariabilitd de lia
production (sOuvent laiIs des conditions pluviales), mais pouvant L6gal ement rell6ter 
d'irnportantes variances de litdeliande. I1existe souvent des inotvenents saisonniers ou 
cycliques iniportants tiesprix cil raisoli tie ces hausses et baisses brutales de I'offre et de 
lademande; 

Une graide parlic des politiqtes agricoles nationales de I'Etat on t rait ii la prise en 
charge de celte variahiliit (ies )rix: ses causes Oi ses conS&Iliences sur les revenus des 
producteurs et leurs d0cisions de production, sur lidisponibilitu de I'approvisionnemenit
(s6curitdI alimentaire et preoccupations de r6mundration des exportations), etstir les 
consonimateurs; 

En termes pratiques pour les hoiies d'afflaires (agriculteurs, conmierqants, minotiers,
boulangers, etc), plus Ia vaiaililu3 des prix est grande, plus leur participation 
prcinne L cos marchs cncourl de risques. Une intervention mininie de I'Etat 
proliterait grandement i certain (par chance ti par discernement) et serait nuisible 
d'autres, dails liailsuie oLi ilssert nt obligos tie forer Icurs portes. 

Les Etats peuvent adopter dcuIx d imairches pour prendre ellInaini cc risque: 

" intervenir directenint pour stabiliser I'olfre et I a deniande, ctdone les prix, alldulpens
d'une perle de rentahili(i du narch6, d'iiivestissenieit etd dlveltoperent naturel 
d'innovations eilmatiie de gestion dc risques dti secteur privd; oi 

Sperniettre alx inarchs de flonctioinner aiissi librement que possible pour oblenir i 
imiaximtun d'avantages de rentaiilitel Jes resstiurces, inais interviiii ;iidircc(cment (liar
lIa
formation etl'informat ion) pouiir ipauIler les participants du inarchi dans IN't.laboration 
de miicanisnies de gestion et d 'att nuation des incidences stir leurs entreprises des 
risques introduits par l'ins!abilit ties prix, ct pour organiser des programiies
ctnilieisaitires SUpplnlet airCs pou r 11a1Ipuyer ides grtiupes dc citoyens auxquels la 
rtaffectation ties resstirces ax,e stir lelila Lorsqu'tllilih aurait nii. pays opte ilor lIa 
voie de l'dcononlie Iikrale, il chloisit lisectnde approclic. 

Qu 'Csl-Ce liUeccla signilie pOlir lIapiolitique c raliore du Maroc ? Cela signiflie qle pour tine
gainme de raisons piolitiques ett6conoiniques, leGM, deliuis lalp6riode til prtiectorat, a choisi
d'intervenir directenent pour contriler I'instaiilitd des lirix des c~rdales, notalinent sur le liiarchtd 
dti hi tendre, par I'inerint+diaire du circuit ofliciel tieI'ONICL, stir les minoteries industriellesax 
de hi6. 
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11va sans dire que ces politiques ont rdussi , stabiliser les prix du b tendre et du bid dur, 
en partie par un contr6le direct du prix du bl tendre exerc6 sur 30% (annie de rdcolte 
particuli .rement abondante) , 80% (' la suite d'une rucolte diminu e par la sdcheresse, et des 
importations importantes, comme pour I'annde de commercialisation 1993-94) de I'approvisionnement 
total en bld tendre. Les relations de substitution entre la farine de bi, industrielle, artisanale et la 
farine de bl dutr artisanale ont egalement permis d'attwnuer la variabilit de prix des marchts de bid 
dur et de bl tendre non contr6lds.27 

Lorsque le Maroc tait producteur excdentaire de be, avec d'importantes exportations 
(jusque dans les anndes 60), la variation de I'approvisionnement intrieur total provoqude par les 
conditions pluviales pouvait tre attdnue par la rdduction. ou la suppression des exportations Ala 
suite de mauvaises rdcoltes. Lorsque le Maroc n'a plus i6 en mesure de remplir ses propres besoins 
d'approvisionnement total de bid, mhie les bonnes anndes, l'approvisionnement total aLM stabilis6 
par le biais de niveaux variables d'importations de bid tendre. Comme le ddhat ci-dessus l'indique,
jusque dans les annes 80, des prix has , la production (essentiellement une imposition des 
producteurs) ont contribu6 A un schdma d'attnuation marquee de l'auto-suffisance en bid, une 
politique qui a dtd infirme dans le cadre du PASA-l, qui encourageait I'augmentatioa des prix
officiels A la production et qui a dtwl cormplt par d'autres campagnes du GM favorisant une 
production crLalire accrue. 

Aujourd'hui, alors que les prix marocains sont forternent supdricurs aux prix mondiaux, la 
stabilisation des prix intdrieurs est devenue encore plus aisee pour le GM, puisque les prix mondiaux 
du bid prdsentent une variabilit6 bien plus attdnude que les niveaux totaux de production de bid 
marocaine. C'est la raison principale pour laquelle le Maroc a utu plact par la FAO dans la catdgorie 
des pays en ddveloppement ayant un niveau vlev,' de securite alimentaire totale par mtnage (ce sujet 
sera ddvelopp6 dans la section suivante). 

La riglementation directe du circuit officiel du bit, tendre po1uvait ,tre logique, du point de 
vue de la politique Oconomique. pendant les quelques dtcennies qui ont imm diatement suivi 
I'lnddpendance du Maioc. en 1956, lorsque I'obJectif principal consistait "niarocaniser" la propridtd 
et la gestion des 6ldnents conierciaux ip1l)ortants de I'lcO1noniie, tout en conservant une stabilit, 
sociale et politique. Ce n'est plus le cais. Les principaux problemes du maintien ininterrompu du 
systtMie de gestion et de subvention du narchd du bit tendre. dirig par I'ONICL, aux prix contr61ds 
(en dehors du fait que l'Etat a signe plusicurs accords internationaux garantissant sa suppression) 
peuvent tre regroupus en quatre grandes catgories: 

0 	 Inefficacit kconoinique de l'utilisation des ressources niarocaines pour la production 
et la distribution des produits drives du bid qui constituent la plus importante partie du 
regimne alimentaire mnarocain (conirim6 par des etudes dLtailldes du PRCC des industries 
de Ia minoterie - cf. ci-dessous). Ce qui signifie que Iasuppression du circuit ofticiel, 
sans aucune autre modification politique, aboutirait en dCLix ou trois ans Aun plus grand
choix, pour les consotmmateurs inarocatins, de produits dUrivds, de meilleure qualit6, A 
des 	prix plus bas. 

* Dissuasion syst6Inadique (li dtcloplwinienit de nicanisnies de reduclion di., risquLs 
rfild6s sur le march6: IC sst1ine ie c0ntrCle public a systmiatiqueniei t ddcourag6 les 
investissements et le du,.cloppei ent ie quat.re mncanismes privus, axes sur le marchd, 
permettant de gerer les risqucs de prix dnMs le sous-secteur du biv au Maroc: (I) 
stockage nioderne des crLzale,. (2) passation norinalisee ie contrats pour les futures 

" Les donndcs disponibles concernant la%vati.hilit6 de,; pix du marchl paral.le ont t analysees en dMtail 
par le groupe de iravail sur la comnimercialisoti,, nt NiANI VA/I'RCC, fin janvier 1991, et les rdsultats ont ,tt 
pr sents dans le document de Aloui et. al., ip,,t it" 5 du PRCC -janvicr 1992. 

http:paral.le
http:contr6lds.27
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livraisons de bld et de farine, (3)commercialisation intirieure dc bl5 Ci de farine fondie 

sur des cotes dttaills, reposant sur des nornics de li qualit6, ct (4)ddveloppement des
importateurs privs el de conmerantis cOrdaiers specialisds, marocains, dottds d'une
infrastructure et de I'expdriencce commr ciale ndcessaires pour une exploitation efficace, 
au nom de leur clientle, des marchos internationaux et nationaux, complexes, du hil. 

Nlaintien du progiamime (roubh3 de subvetion de la FNBT e( absence de mmures 
en vue de programmes d'assistance alimentaire ou des revenus plus durables: l'on
s'accorde i dire, dans Ics cercles d GM et dans toute hi tilire de li flarine de li tendre
(des producteurs, aux commeriants, aux minotiers, en passant par les vendeurs de farine 
et, certainement. jusqu'aux consoinmateurs) que le programme actuel de subvention de
la FNBT doit tre supprimn, en raison des incidences n6gatives de li structure et de
I'exploitation du programme stir lIaqualit de lia farine, le niveau de corruption et le 
volume -de cette subvention qui arrive rdellement jusqu'aux consommateurs.2 Ces
Ili~ments sont Otudids de faon plus d~taille dans Ia section 3.2 sur li sicuritd 
alimentaire; et, 

* 	 Absence de cohsion avec I'oriemtalion de li politique 6coniomique gtn('rale du GM: 
ces quelques dernires anndes, I'on relive de nombreuses d6claratiors univoques,
soulignant que li politique lpublic consiste i faire passer I'dconoinie drins son int6gralitd
dans un mode de fonctionnement liberal (axw sur le marchi). Le circuit officiel du bk 
tendre est i I'vidence on anachronisme qui ne cadre pas avec li politique d'ensemble 
de I'Etat. 

Nous nous pencherons ici sur le second groupe de probl:mes, dont li solution signific la
ndcessitd, pour 1Iapolitique du GM, d'assurer la promotion de mncanismes de r6duction des risques, 
axds stir le marchd. 

3.1.3.2 Nkcessitt parallle ayant trait I lia variiabilit( des prix et it la promotion de 
mesures ax ms sur le marchm pour assurer la gestion de risques accrus 

II est crucial de comprendre que le programme de r6forme de li commercialisation des 
cdrdales entraine li creation de marches cirdaliers nationaux intigrs, en cc (jui concerne les quatre
cdrdales principales, comportant une certaine modulation de variabilitd de prix. Cette derniere est un
dl ment psitif en cc qui concerne le maintien d'one production, d'une coinmercialisation et
d'industries de transformation rentablcs ct conip~titives dans le cadre du sous-secteur. Les 
mod ifications les plus importantes seront ressenties par: 

" 	 les ininotiers industriels, inaccoutu nws aux variations ie prix; 

" 	 les gros producteurs de bl teundre, en mesure jusque-lI de recevoir le prix de soutien 
officiel intdgral en vendant Iur Ii tendre directemncnt aux cooperatives; el, 

L'une des premi eres inciden cs dI PRCC aconsist,' organ iser on groupe de havail inierministericl (avecIcs collaboratcurs venus do MAMVA/DPIAE, ONICL c lnIt6ricur/DAR) qui s'est servi des techniques dercconnaissance rapide pour Ltudicr I qlalit6, les prix ct I'admini,isration de I FNBT, dans quaire provinces.
C'dtait Iapremiere fois que I'on circonsianciail, dans on rappoi Ipublic, les abus largcment d6hatius du sysi~rne
de li 	 FNIIT. 

" Des 6tudes prelliminaires, relevant d finamnccment dU PRCC, taient pr6vucs sur I plupari des mesures
dcrites dans cetle section, mais il a fallu los anuler Iorsque I'AID a supprinmi son financement de la in isi nme 
annde dii projet. 
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* les coopdratives de SCAM elle-mmes, fonctionnant depuis des anntes (. quelques
exceptions pros, comme ]a SCAM de Mekn~s, bien gre) Atitre de services publics 
r6gionaux inefficaces et r~glementus par I'Etat. 

On ignore exactement quelie sera la suite des &vnements en mati~re de variabilit. des prix 
dans les souks, mais cet 61diment serait sans doute lkg.rement inf&ieur en moyenne une fois que des 
cr6ales d'importation libre pourront tre vendues dans les souks. Comment les op6rateurs priv~s du 
sous-secteur peuvent-ils tre 6paults pour grer efficacement ces risques accrus ? La prise en charge
des quatre domaines problmatiques associls au circuit officiel puissent offrir les grandes lignes d'un 
programme d'action de dveloppement du marchL au GM et aux bailleurs de fonds - comme la 
Banque Mondiale - lla recherche de movens constructifs d'investissement dans I'agro-industrie 
marocaine: 

1.Promotion de silos modernes et rentahles des c3rtales: l'un des , l'ments curieux d'un 
dplacement dans les grandes regions de production de biWtendre au Maroc est I'absence visible de 
structures modernes de stockage des c6r~ales. que ce soit dans les exploitations, les villages ou les 
petites villes. Etant donn6 le systhme de production, appuy6 - dans les plus grandes exploitations 
sur des techniques de production et de moisson modernes, et qui est en mesure d'obtenir des 
rendements records au niveau inondial, cette carence d'infrastructure moderne de stockage constitue 
un indice clair de distorsions engendrles par les prix contr6os et les subventions au stockage du 
syst~me de commercialisation actuel du b1. Cet &1mentest d'ailleurs confirm6 lorsque qu'on dtudie 
h I'heure actuelle le comportement des comnmerqants agrL'es privds. Etant donn6 les faibles niveaux 
de subvention de stockage au quintal, son avenir incertain et l'impossibilitL de procder intugralement
A de I'arbitrage temporel et spatial, rares sont les socitLs qui se sont specialis6es dans la 
commercialisation 
du b1Len se fondant sur la qualit- (impossible au vu du syst~me actuel de gestion de 
l'approvisionnement), ni dans 1a construction d'une infrastructure specialisle qui leur permettrait de 
saisir les avantages des dnornies 6conomies d'Lchelle, que perniettent la manutention et le stockage 
modernes en vrac. 

Une 6tude pr6liminaire a &-Iexucute par Sabourin sur la situation du stockage c6r6alier au 
Maroc (document de travail n' 5 du PRCC - mai 1992). Bartali et Achy ont r'alisd une analyse de 
]a situation matcrielle, ainsi ou'un diagnostic preliminaire du degr6 d'utilisation et d'autres param~tres 
op6rationnels de tous les grands silos de stockage en vrac du Maroc (document de travail n' 17 du 
PRCC - fNvrier 1994). En outre, le PRCC a Lpaul l'appui (avec on financement canadien) de NI. 
Sabourin Ala SCAM de Mekns pour restreindre au plan technique les sch6mas de r6novation et de 
rWfection du silo de MeknLs, pour un coCit d'ensemble moindre pour la cooperative. (Consulter la 
section 3.4 ci-dessous pour tout renseignenient supplLmentaire stir les SCAM). 

Plus les prix des cUrales floctuent, plus les exploitants, les commerqants et autres 
protagonistes du marche sont incitLs stocker des c6reales pour une vente future. C'est la faqon la 
plus directe laquelle les hommes d'affaires peuvent faire face au risque accru associd . la variation 
des prix du marchu. Sur une p6riode de transition de dix ans ( la suite de laquelle le secteur priv6 
n'aura plus besoin d'aide), le GM (et ses partenaires Ltrangers) pourraient appuyer cc processus 
comme suit: 

options d'assistance technique concernant les syst.ncs de manutention et de stockage 
en vrac pour ILs soci 3ts privs, au niveau de la ferme ou de douar. Cette formule 
pourrait tre enclenchle par le biais de sites de dulmonstration qui pourraient tre 
subventdonn6s par des pays qui sont de grands producteurs de materiel. Le Maroc est 
das la position enviable de pouo\Oir s'appuyer sur une grande partie de la technologie
approprile d'autres regions productrices de cLrales du nionde (notamment I'Am~rique 
du Nord, l'Europe et l'Australie) et de disposer de comp, tences techniques de qualit
intra-frontiLres, notainient au dpartement d'ingynierie agricole de I'IAV. iI s'agit d une 
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possibilit! d'investissement dans Ies petites cLIlloyennes ctrLprises qui n'attend que
I'environnement politique idiine; 

0 nssistmce fiiance par des iP.rls :les polilitiues actuelles des CNCA et FDR prdvoient
une assistance liimlit a construction d'i nstallations mo0dernes de stockage. Auepolr li casoti Ic GM souhaiterait accql rer I'acquisitio guniLralisie de cette tecniologie, cc serait
hfiisable par le hiais de programmes de crd it ciblis. Ainsi. ilpourrait aider lesproducteurs individuels, Ics petites coopratives locales ouiles groupes de producteurs 
, faire flacedirectement aux accrusrisques entrainds parila luctuation des prix dumarch6. II conviendrait d'analyser ce type de plan al l iveau technique, financier etinstitutionnel. II s'agit de l'un des volets originau x du PRCC, lois de laconception du 
projet, en 1987"i. 

2. Promotion du d~velopp'inelt des march(is ceri'i:,rs de r6lNrence de Casalh!uiai: danslastructure etdans le linctiCeleit ies iii;i'chliis cOrI'aili ers maroca ins, Casablanca, notanment lequartier des grossistes, autotlLrde laIalle aux grains iiino icipale clnstitue I1'1illent marocain lepilusproche d'une bourse de marchandises. Ce qui est surttLut Ovitlect pour lacoiiercialisation do maYs,puisque la quasi-totalit,6 du volu1eiC)oiiimerCiliS de l production natiinale se vend stir cc march6,et sert eisuite , l'industrie de Ia millteri e fIlurragt., sitluOe c griidLC banliete .eCasablancai . 11s'agit en ghnLral d'm imarci an compltaint, mais certains acheteurs et vendcirs ont une certaineexpericnce de IipassatiOll Iecootrat orate pour livraiso ill teriil-'e. L'ilL)ratiO0 Lies ctLntrats Atermes pour lema'is, et Icur gOn ralisat ii poll[ IChi tendre ctlehi6 dur prtlltCIlie Lil potentiel certiain pour
leddveloppemc tiL de miarches carlaliers mnoderallCs an Niaroc. 

Dans liie rdcente pLublication, Cxcel iC1tC, Li C iilLiCa laotlU iale, Debatisse et. al. d6criventinprocessus progress ili les iiiarchs au cllptant Ov 
des 

Luent pour devenir des march s comportantcontrats norinalis s pour livra ison A terme, el, parfOis, des iniarchs i terme de plein drol.Cette troisitme tape d'voI ution, laplus Ol1ev\e, comporte encore des contrats nornialisds de vente
 
pour des livrai .ins ) terle, ot 
 l'injection de capital suppllmentaire par le biais de transactions deboursicotage et, d'ordinaire, I'ajioutIe mocanisines Le chamlire de cope nsation pour perneture aux
dtenteurs de contrats 
 de vendre (compenser) leiir contrat s'il Ile leur esI plus utile. Le recoursexhauistif aux contrats pour ICs livra isolls ii lcrnic periet ventLiellemt i cerrains participants dumarch il de di minLer LIeluIClicpen leICir risque de prix, et certaincin L'lit plus grande partie deI'incertitide des prix auLxL!ucis iHSfi'lot flace "AI'aven ir. 

pa 
La crOatin LIWilie riclle bourse Aterme
 

pernct lux prolagonistes de prentLre tiCs positions compelisatoires sur le inarch6, cc 1i peiut
tortneint attnuer Ieir risque LICprix. ToltoClis, ilcxiste plUsi Llrsconditions de bases I'exploitation couroonue de succCs LI'LltC hiiourse i terine, et 1linbre de pays elidlveloppelent lie Soli
 
pas en ilesure de les rcmplir.
 

L'ex6cution de ce type d'aude a it,,apprilve .4titrc priilimninaire par ineiquipe IAV/INSEA/DAI, elitroisitmne anne des operat ions du PRCC. II at ialltI'annulcr horsque i'USAID asuppiit6 son linancement en 
milieu de troisicme alinie. 

" Description pr6sent6e dans tii article int6cssant de Nioianned Belflih :Ila Ilalleaux grains de Iaroute 
°
de Mdiouna",parn dans len 3(iuin 1993)duiarclu dh'cdsitcs dhes

dMtails sont pr6sent6s par Metzcl dais ie diiclinleilt ietlavail 118 ii PRCC -ochibre 1992, elpar ailleurs dans"Risk Management 

d/ hikiuniinecis de I'ONICL. I'autres 

in Morocco's CerCails Sihsecltir" de Ronald Aneirsoin, dicuient de synlhbise n* 9214,Instlut des recherches icnnioiiulies etsociales (IRES), uiiivelsitI catholjilue de Louvajii (Belgique)-juin 1992. 

12"Risk Manageiment ii Liberalizing Economics :Issues of"Access to Ioiod and Agricultural FuturesOpiion Markets" de Michel Debatisse et,at., lapporil eclinique n° 
rnd 

12220 I-CA de Ia Baique Mondiale noveLmbre 1993 (disponibl e en franais i cn ang ais). 
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En ce qui concerne leMaroc, voici les repercussions de lacrtation de marchs de refdrence: 

Casablanca est l'endroit rationnel pour I'installation de marches nationaux de r~f&ence 
des cr~ales, pour labonne raison qu'il s'agit d'ores et djA d'un centre bien tabli de 
commercialisation des coreales. Cette 'ille ause trouve centre du pays. c'est le plus
grand centre d~mographique, son port est Lquipu du plus grand silo portuaire, le plus 
utilisd galement, et ils'agit galement du centre financier et de communications du 
pays. En faisant de Casablanca un nlrcl de refr.Lrence, on ne change pas l'cononiie de 
lacommercialisation des ctrdales dans les autres regions du Maroc. Lorsqu'il existe un 
marcht de r~filrence, les autres regions du pays ysont relides par lacreation de relations 
de base. II s'agit des moyennes statistiques des differences de prix, par saison, entre le 
marchi de rflrence, et leinarcht local au comptant. Ces relations de base, atl fur et 
mesure de leur diffusion, permettent aux operateurs d'interprter Ia diffirence entre les 
prix locaux et le prix citt- sur lemarchd de rfdrence. 1Is'agit IAd'une autre raison 
encore pour continuer ) mettre l'accent sur lacreation et l'entretien d'un syst~me 
d'information sur les march6s agricoles (SINI) de qualitL. 

" 	 Les ,changes de contrats normalisvs exigent tine specification precise des normes de 
qualit6, facilit6e par un systime de cotes et de normes idoine. 11est 6.ident que les 
normes de commerce et d'bchange des c~r.ales au Maroc ne conviennent pas aux besoins 
modernes de laminoterie Ctde lafabrication industrielle de lafarine. Ce systome 
favorise systmatiquement l'utilisation de clruales importoes dont laqualit6 est plus 
homogne. En dpit du fait tle cet 6Lment soit reconnu dans les cercles du MAMVA, 
aucune etude n'a 6tu eftectt,6e stir ce sujet important3 3. 

" 	 Apparemment. le :narch des c&dales en gros. h Casablanca, doit bient6t dmnager 
dans de nouvelles installations. I1s'aeirait du m1om1ent idLal pour appliquer un 
programme coordonnLI d'assistance afin iecreer un systime national de prix de refLrence 
et un systme de contrats modeles pour lengoce de lots standard de cdreales. 

* 	 Pour qu'un svsteme de contrats modules soit utile diffrents groupes du secteur privtI, 
il conviendrait qu'il soit ,aborc principalement par des reprsentants de ces groupes, 
appuyes par les services publics idoines. Que les contrats etIx-,1nes puissent ,tre un 
jour achetts et vendus (pour cre ainsi un marcht A ternie) constituent une 6tape 
dcisive qui dtpendra de Ia nature et de lataille des march.s de Casablanca. Un sujet 
tout aussi important: ia capacit6 ies groupes comnerci ax marocains Aprendre des 
positions de refuge stir les I'ourses de marchandi:.es i l'Ltrangc.. A l'heure actuelle, ils 
ne sont pas autorise., avoir aCC'Is aux bourses Ltrangres ,Icet effet, et ils'agit d'une 
rdglementation qu'il conviendrait que le GM change das que possible; 

* 	 L'un des principaux impratifs des contratS pour livraison future est laconfiance des 
parties contractantes selon latluelle I contr:!t sera respectc, oti qu'il existera des recours 
1Igaux idoines en cas de problZnies ) cet tgtard. Ce qtui West pas le cas dans l'ensemble 
au Maroc. Le GM et laBanque Mondiale l'ont reconnu, et des efforts importants sont 
en cours pour renforcer Ic systnte des tribunaux du commerce au Maroc, atin que les 
hommes d'affaires aient davantage confiance quant au respect des obligations 
contractuelles. 

" Un cahier de charges a t6prtpar6 pour tine cnqute initiale ctpour 'laboration d'une strat6gie destintle 
Samcliorer le classement etlesnormes de lafarine au Miocimais tout ccci a 5ealement diOtre annul. 

http:marchandi:.es
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3. 	Promlotim de |'i,1iu hrulion des ecolcs e( normts des Cr61hies et Inrines iu MaIrotcmreconnait dans i'ensenllie 11UMairc que 	lesysrLume ffiIciel :I'on 
d'informaftions 	 ies Cotes des cirllaIes lTfreau x acheteturs 	 hien moils.t aux vendeCL's LLiu'ailleurs dhinscategoric du "Wl tendre", Ies Eials-Unis oll 	

leminde. Par exemple, pour fa 
difI'drentes cotes tie 	

cimlI classes dillIrenres de \'aricl tisn,qua lit6. II es cair (ue 	 LhCUe comportantleshases dLi 	sysrte de iut pls po i tuCXisrlr d 'oreset dj stir ics march s inaroCa ins, et(file I'ollpourrait Ics Coli 1111Crscientiilquement.ilexiste den x Classes principales 	 Par exen Ipi ,ievari tos Wdg veiltles stirifaitdiffirenIs) sans touref'ois 	 ies Inarchos narocains (i des prix touttrc rectCInLies LIfliciellemen. L'argu ment iendc 	 aveur d'iie sp~cificationcotes plus piussoe viserair i appLyer Ia prlution Lie fLr tLilisalioll dials les cOnlrals de venme denornles de (lj1ditd Sil).CijLIUc:;. Cla pirilettrait Lie iroliotivor la slpIcialisationorientation qui sera pratique A ciip;,yer poulr Ie soci 
du marchl dans une 

IS d'achat. 

Bien qu'il existeides probl m es ;Ililioii CleSellteliles L il il ItS tie Lit i it lie, ilexiste 
ine autre difI~lrence qui entrave Ic dve
II s'agit du tail title 

ppelnent Commercial e ladiversification des produits.les nornies marocaines (conifu-ionlent aix traditiolls firaiIaises)Lies produits nrmalis1s prdfilnis, CIII lpllit ait 	
se fondent stirties Calact,.istgun1rales de s1curit 	 d+iinies, aiII lLi dcetde saluhrit5 Lies 	 norlnespiroduits, etsCIes descriptions des d 'Ltiquetage 	

Servent d'alalyses aiIaroires pour verifier siLes Il)irOliudctirs CIC ItirteOlIsont des sujets iip Ortanirs 
a'ec i conici du conditionnement. Cc(uLi'il Coliviendrait LIII'tin groupe 	 d' tudCiiipendant, Conptose dcspcialistes techniques etildLIStrniei S 5tiLdie. 

4. Promolion 	tie 'a itlisseient dimoUlirlatetis et de commerer Cliflli, ilest clair title CI 	 n'ulls de premii're classe:entiL'I1e LieI'implratioln, Lie liadterination
commercialisatilin des c1r1ales a 
Lties prix intrieurs etdc iadiIill-15 I'LliahLrationcolmlterCiaI isatioll, hatLiteitiIil sp5ciali 	

LiLI type Lie sIci,5t1s d'iilportatriIn er de&.CSL1L0i11ii CtIlViCildl'iltLie doltrlICerentabilitd du sous-secteur crhalier. Ii neste .) SavIIin si 
)ys potr assurer fi
 

I'lIaLbraitln dc I'l_:+atdolit
i,'ellement agir pour proniuvoirces sLctj1iris,en deiors Lil'li Cn ilication Lies rogles et i'lieTottellois, alors que Ce GNI 	 non intervention.passe d'un esprit Lie cuLt'Il.lire 
 C i celLi Lielapiromotion, ii conviendrait doIII) effort pLour oiuvrer avec ces gILupes coinulerciiaux aitn L tud ieiililoyens destins 	 'fmd les prtblemes ethaire I1nli itinenCrC 	 iescS 106iienIs LILISLIs-secteLItu, Lie iCLIurolieuix. 

3.2 SECUII'i'E ALIMENTAIR'itI 

Dans tLus ies pays, las1curi alimeltaire cLnstitue I'Lin ties sLi jets les ilus importants pris
en Charge par le syst'le iolitique national (erlaipolitique agricole nationale). Puisqu'il s'agit d'unStljetpiolitique important, ii est galement
Veiaillt remplacer Lill 	

StlnLliS i Liie hIgi(LIC IIuIenilenit pLlitilue (valideraisLni lelletlt ou pas)al ytLi LICObJCCtif. I-n gartiall t cot inCLIlVdiientalions touteluis dlailler h,,ovement c s ijer, 	
i'esprit, nlis 

CIllltis atlSil tSIll rillois dimiensioiins: 

" analyse par le PRCC deS IlestiuliSie SLCLII itiAlilMentire;
 
* 
 recent L16hat stir fii iIcessit,5 eties optioLtie CIonstitution 


tendre, pendant Ila 	
illide lii 	 stiock tie s1curitd nationaltransition provue vers Li il1rC16 ttaieleient liialisd, eI 

* cotnsiuenceS tLieI 1inlinatio1 (ol Lie laiductiti miarue) Lie hlsubvention tliea harinenationalC tied i lenline (FNI3TI'). 
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3.2.1 Analyse par le PRCC de la skcuritI alimentaire 

Rel1tant des preoccupations du GM, la securitt alimentaire constitue tin theme riitrd du 
PRCC. Le sujet a tt tout d'abord abord dans le rapport de synth~se de la phase I (rapport n' 8 du 
PRCC), o/i' l'on soulignait que cc probIOme comportait deux dimensions principales: la skcurit( de 
l'approvisionnement total alimentaire (production et distribution) et la skcuritt d'accs pour la 
population totale, tout instant, tine part de I'approvisionnement total. permettant de subvenir aux 
besoins nutritifs minimum. Au Maroc. comme dans la plupart des pays de revenus moyens Atlev~s, 
la plus grande partie du problLme de scuritt' alimentaire porte sur l' l.1ment d'acc~s de lNquation, 
en l'occurrence, est-ce que tous les groupes de la socilte ont un pouvoir d'achat suffisant pour 
acheter, de faqon constante, le type et le volume d'alinenis necessaires A un regime alimentaire 
idoine? 

La s.curitW alimentaire au Maroc a Lt6 ,tudiee do faton plus dtaillte en mai-juin 1992 
° (rapport n 11 du PRCC) par Steedman et Benabderrazik. qui ont Jivis6 le sujet en trois parties: le 

caract~re ad~quat de I'approvisionnement alimentaire total, le caractere adquat de la distribution 
interne dans le pays, et la question de rtpartition du pouvoir d'achat des consommateurs. lIs ont en 
outre tudi. pr.cis~ment la maniire dont les reformes de commercialisation des c&.ales pourraient 
modifier la situation de sdcurit6 alimentaire au Maroc, court et moyen terme. Les conclusions de 
ce document ont Lttl soumises Aune analyse et . un dbat exhaustifs, et hcur rectitude a &d acceptde, 
sous reserve de quelques modifications mineures, lors d'un stminaire d'une journ~c du PRCC, 
o:ganis6 par le professeur Berrada du d~partement de la nutrition de I'IAV Hassan 11, en fLIvrier 1993. 

A la suite d'une consultation exhaustive avec les experts marocains et aprs avoir pass6 en 
revue les etudes antwrieures, en cc qui concerne Ias~curite de I'approvisionnement, les co-auteurs du 
rapport tirent les conclusions suivantes: 

"L','olution r~cente de l'Llconomie nationale se traduit en tine amelioration marqu e 
de la s~curit6 alimentaire, grce suit ' la croissance de la production interieure, soit 
la croissance des importations, suit la Lapacitt d'emprunt (financi~re). On peut dire... 
que I'dl.ment "approvisionnement" de la sdcuritw alimentaire est assur6". (PRCC n' 
11, p. 7). 

Le systLme de distribution interne a etl etudi5 sous trois aspects critiques et il s'est trouv' tre 
tout Afait idoine en cc qui concerne tine securitu de distribution rationnelle, si cc n'est optimale en 
termes de performance idconotrnique du sous-secteur: 

infrastructure dLs transports portuaire t de stockage: les r6seaux routier et 
ferroviaire marocains sont excellents, et permettent une distribution rapide des aliments 
dans Ia quasi totalit6 du pays. Une certaine inquietude a _U exprimec quant Ala capacitd 
des silos portuaires marocains, mais ces installations ont 6tu mises Arude dpreuve au 
cours de deux annues de stcheresses successives ( la suite des r~coltes de 1992 et de 
1993), et aucune difficultw marquee n'a LtW rencontrde, tnnie lorsque plus de 4 millions 
de tonnes de crlales ont Ltt importees en 1993-19943' . L'infrastructure du stockage 

Scion le directeur de la soci.t, des silos portuaires (SOSIPO), fort bien inform6k, cette infrastructure 
pourrait recevoir des quantitts encore supdricurcs en akcdlrant l',vacuation des ports par le biais d'une Vestion 
d'urgence de la capacitt4 de camionnage et fvrroviaire, et en cmployant davantage le dichargement direct sur 
les docks contr61es par les autorit s portuaires nationales (ODEP). En outre, le nouveau silo pIrtuaire d'Agadir 
constituera un apport important venant amplifier la capacitd totale d'importation. II est important d'ajouter que 
l'infrastructure actuelle peut ne pas etre optinale pour garantir le cooit le plus has quant i I'importation des 
crtale. quelles que soient les conditions. 11conviendrait d' tudier ce su tjetcl I'emplacenient des futures 
installatiens portuaires de faon plus d&taillen s'appuy~at su rI m d I I' L cralicr national, c51abor, par 
le PRCC. 
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des cdlrdales en vra¢, hien qlue suf'msante pour assurer les imlp ratil de distributionannuels, e'st pas optimale en cc qui concerliCe I'apport des coflts les plus has possiblesdu systnic de distribution, dans tin marchd lihibre (Consulter la section 3.3 ci-dessous pour
plus de dtails). 

" aptitude du setteur privL' a garintir line distribulion idoiiie des c(r(als el de Iifiirine: tr~s peu de Marocains doutent tic la capacitd des ndgociants nationaux hassurerune distribution idoine des cdrdales et de la farine. II est ironique quC ]a souplesse et lesaptitudes de ce rdseau commercial soient particuli remunt bien illustrdes par le fait quele secteur privd ai dlabor uin marchd seconllaire, national, pointu pour a FNBT dansles six ans ayant su iviai ise en ocu vre de la nouvelle subvention et du systbme dequotas, ainsi que par les changements rap ides inervens sur le miarch,. industriel de lafarine de b6 dur dts que les MICS ont ii lonctionner librement (consulter [a section 3.3
ci-dessous pour plus de drtails). 

sy's5)'llue d'inforinalion sur i lsinrcl oS : p()oLitr ([ie les malCrhs fonctitonnent ein, il estn.cessaire de disposer les informations stir les prix. Pour cu e les marclids flbnctionnuntde ata;on dquitable, les renseignements doivent ,ttreit la disposition de tous lesprotagonistes du march. Li encore, rares soit les doutes quani lia capacit . des rdseauxde commerqants marocains i rassembler el i employer les informations str l'offre et lademande (prix) dans ICc;adi'e (Ie ['expl)oIitation de leeis untreprises. Les doites sont plusmarluds quant i l'accts equitable des conso mmateurs et des producteturs desinformations sur les prix fiab[s Stil" IesqIielIes lb nIler liers d6cisions decomlinic :Cialis[ation. C'est poi r celte ra isoi (Ct pour continuerii disposer d'une base ded~'.' :;,:-. l ables aux filns Ie sourve[ilance dL mairc6 par le GM) que leIRCC a investidats lIacreation d'un systnie d'infbrmation coimerciale (SIM) cincernant les crLalesau Maroc (consulter lia section 3.4 ci-dessous pour plus tIe d tails). 

CoiliiC le notent Steedinan et Bel.nabderrazik: "Si les linarch s toict iOllnen etu e les ioyensd'importation des cdr~ales sont disponibles, a s~curit6 alimentaire se r6duit I'aceas aux produitsalimentaires offerts Stir ICmarchO, dont disposent les segments d6nographiques les plus ddiiiunis"(13RCC n' II, 1p.14). Le rapport prdsente CnstLil deLIx altlres (ilestiIns: 
nt 

[luelles sont Ius populationsArisque ?Quelle es lIt na eL 'el i[icit 6des programmes eil v ue d'aindliorer lIasant6 it nitionnelle
 
de ces groupes d6mographiques?
 

L'identification des grlillieS sUscepIihls d'inscuriut6 alimentaire (iu vuIndrablesconstituer on prohlei e au Maroc en raison ([licaract lre 
semble
 

disponibles : 
inad(l1uat des bases de donnes statisti([ues
et en raison dU caract .rC p1litiqIement dlicat dont bon imbredIe ftnctionnairus et
d'honiiies politiques du GM ,vitent IC traiter en PLihlic. Ainsi, les meilleures inftrmations sur la
lauvretd se trouvent dans les r6cents ral plrts de Ial anque Mndiale ayant analysd les donndes deI'EnquLte Nationale sur les Niveaux de vie (ENNV) liiaicee 
en partie par lia Banque Mondiale et
exd cutc par la Direction des Statistiques ([LI Ministre (Lit Plan. L'identification des groupesdconomiques fahiles ct susceptihIus d'IiiC inscurit alimentaire reste Lui sLijet controversd. 

Autre sujet toui t aLISSi controvers6: comment agir en favelir de ces groupes, sans introduirede nou velles strates liuruaticratiques et des syst nies de prestaliou ilmlis ii "captation" par les partiesprivwus et les administrateurs coincerns. Steednan et Benabderrazik Iirdsentent quelques br.vescoinclusions stur les efforts de cihlage de l'aide alimelaire des cinq ilu six derni .res anndes: 

" II semblerait t(u'il y aii des donncs sir lmliiuvrut6,, rassemlles par Icministrc de I'In~riiur, qtui nesont dams I'ensmble psp missc, Iahi disposition des chercheums liianc6s par Ies hillcurs de fonds. 
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* 	 selon certaines estimations, le PAC et les programmes d'aide alimentaire ordinaires du 
GM ne touchent qu'un petit pourcentage des personnes visees. II est deplorable que l'on 
ait simplement laissO le PAC venir son terme sans mettre en oeuvre un programme de 
remplacement. Aucun autre nouveau programme daide alimentaire n'a W, . notre 
connaissance, mis en oeuvre depuis huit ans, en dpit de colnclusions non n.gligeables 
de leur ncessit., selon la quasi-totalit6 des tudes: 

" 	 la Banque Mondiale a soulignt, dans un rapport rulcent, que 16% seulement des achats 
deFNBT ttaient r6alises par la population ciblke. Solon Steedman et Benabderrazik, il 
est plus important de voir le pourcentage de la subvention de la FNBT touchant 
rdellement le consommateur, en termes rtels sans doute moins d'un quart de la valeur 
de la subvention, Iorsque l'on prend en compte la faible qualitl de la plus grande partie 
de la FNBT; et, 

* 	 leur conclusion d'ensemble, selon laquelle le GM doit agir bien I'avance pour aborder 
le problme de I'acc,s alimentaire. Steedman et Benabderrazik soulignent, Abon escient, 
que c'est rtlalisable par l'eniploi de deux politiques compl~mentaires. PremiLrement, le 
pourcentage de la population susceptible d'insScurit6 alimentaire pourrait tre rdduit en 
abaissant simplement les niveaux tarifaires , levs de protection des c6r6ales marocaines. 
Deuxi~mement, les besoins d'un sous-groupe susceptible d'insccuritd alimentaire 
pourront uniquement tre remplis par des programnes d'aide alimentaire am.iliords et 
cibl6s. 

Ces sujets, et d'autres, ont ,galement ct6 etudis fond par Mine McDermott dans son 
document comparant difflrentes m ithodes de ciblage des subventions crcaliOres au Maroc, en 
AIgrie, en Egypte et en Tunisie (document de travail n' 7 du PRCC - dcembre 1992). Alors que 
le syst~me de la FNBT comporte plusieurs 61hients initrcssants (utilisation du march6l aux fins de 
distribution secondaire, nature auto-cible de la subvention), le ait qu'il comporte l'utilisation de deux 
quotas (I'un pour les minotiers pour qu'ils produisent Ia farine, I'autre pour les grossistes pour qu'ils 
]a reqoivent et la distribuent) entraine une situation classique ot une fraude iniportante est indvitable. 
Les systmes adopt6s dans trois autres pays nord-africains (y co npris des transferts indirects de 
revenus en Algdrie, cc qui est acceptU moralement par de nombreux Marocains), comportent tous des 
points faibles et des points forts en termes de coots, d'Lgalitt et de facilitu d'administration (tout en 
r~duisant au minimum les incitations la fraude). Toutefois, il est ,vident que tout nouveau 
programme alimentaire compensatoire devrait tre "particularis"' pour Ia situation marocaine. Et 
enfin, il est tout fait surprenant, tant donn l'accent mis par la Banque Mondiale depuis trois ans 
sur la cration d'un nouveau programme de crtdits sociaux, et ) Ia conception de filets de sdcuritd 
sociaux amliords accompagnant la libzralisation do march, que rien Wait ett' fait dans ce domaine 
important. 

3.2.2 Stock de s(curitI de b6 tendre' 

Quelle que soit, selon la plupart des analystes, la minceur des risques d'une perturbation 
s6vtre de I'approvisionnement en b1l tendre au Maroc, certains responsables officiels du GM ont 
insist6 sur le fait que les risques seraient plus importants pendant la premitre et la seconde annie de 

. 11conviendrait de noter Ie stock de scurit auquel se r,1re le GM t.st appcl , d'ordinaire, en franqais, 
par les spdcialistes de s6curit alimentaire et d'entreposage des cSrales, tin stock tampon. La raison en dtant 
que I'objectif principal, tel que dfini par Ils responsables olficiels du GM consiste iiemp&her une explosion
rapide des prix du narch6. EIans la plupart des pays ayant recours au concept du qtock de scurit6, le maintien 
de: stocks s'accompagne de la prestation de procdares spciales de'distribution du stock (5 litre gratuit ou h 
faible cott) aux groupes ciblts de consominateurs vulnrables. Cet ,16ment de distribution West pas englob
dans les principes marocains de rdtention de stocks de hl, tendre. 
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transition vers des marchs libdiralisds (en raison de l'inexperience des importateurs privds, de la 
carence d'infrastructure de stockage appropri~e, de tentatives dventuelles de captation du Ilarch, de
retrait du systirne de contrOle et de subvention de I'ONICL, etc). Ces possibilitt5s ont t6 confirintdes 
par Steedman et Benabderrazik. Les dcideurs de politique rditrent dgalement qu'dtant donnd1'extrme importance politiqte du pain et de lafarine, I'Etat doit adopter des mesures rapprocihdes 
du scull de toldrance dc risque zero. 

En novernbre-dLcembre 1993, tine (quiped'experts-conseils du PRCC a Ltudid, avec I'appui
de nombre de collahorateurs du PRCC des secteulis privd et l,blic, lanicessitd de proctddures de cotqt
et d'exploitation pour orienter la constitution de cc stock. Kent et. al. (rapport n° 18 du PRCC) ont 
prdsentd tine sdric de reconimandations concernant un stock de s6curitL1 relativement petit, de 75.000 
tonnes de hi6 tendre. Solon I'estimation de 1'iquipe du PRCC, lemaintien d'un stock de cette taille 
colterait au GM entre 4 et 5,7 millions de dollars par ain, selion I'origine - ditriangere ou locale - de 
cc hi. Cc volume de bid, plact stratdgiqoement, pourrait fournir autsecteur de laminoterie industriel 
la capacitd de fabriquer one quantit, tie farine pour subvenir aux hesoins (10 jours 2 senaines), en
 
cas de crise en l'approvisiolnment. Ainsi, leGM et lecomlnerce priv6 auraient Ic temps de prendre

des mesures d'urgence, par exemple "da1tourner" des navires transportant des cargaisons de hid vers
 
les ports marocains, ou tout simplenient importer 
 te I' arine venant ieFrance ou d'alitres pays

curopdens qui disposent d'habituide d'excctlents ilportants de stocks, destins i I'exportation.
 

A lIaniine periode, uingroupC tIe travail de I'ONICl. a recoimand6 tlu'un stock de sdcuritd
 
de lIa
phase de transition ind finic soit I1qu ivalent aux stocks dtinus, en moyenne, par le circuit 
officiel, au cours des cinq derni.res amides. II s'a 'irait li de I'Nquivalent de 600.000 tonnes d bid
 
tendre, cc reprdsente les besoins dt secteur minotier industriel pendant environ trois mois. Ce
(lui 

document procddait ensuite A l'estimation du coot antuel des operations: environ 35 millions de
 
dollars (iegroupe du PRCC convenait de fait do cofit
('un stock de taille analogue, et son estimation 
des coilts se situait entre 32 ol46 millions de dollars par ;a)". 

11semble clair que liaposition initiale de I'ONICL stir les stocks de sdcuritd de b16 tendre 
reprOsente le "lotip" de la Iilre d'approvisioileilent adininistrde, rdapparaissant sous Ia "peau do 
mouton" de lasdcurite alimentaire. Bien que I'ONICL ;iitinditli qo 'ilconviendr.it que le stock de 
sdcurit6 soit grd grace il tin processus d'appcl d'offres ouvert i "toutes les instances Idgales reconnues
 
par I'article II 
 des r6visions proposOes" dI DIahir de I'ONICL "ayant leur disposition les nioyensniatdriels ctfinanciers Icur permettant iestocker, de manier, de conditionler et de tivrer les cdrdales 
en bon dtat", il est clair que I'ONICL prdsume qu' il s'agirait de ses clients traditionnels rdmglementds
ultdrieurement, les organislies stockeurs, les coopriatives des SCAM etles coinierrants agres. En 
outre, aucun effort n'a W.t6accoipli pour jatger les risques de perturbation dc I'approvisionnement 
pouvant exiger cc type de stock contr61d par I'Etat, ni poiur juger l'analyse de risque rdalisde dans le 
rapport du PRCC (n' 18, p. 7 hi14)3X. 

" "Note sur Icstock de scurii6 de hi6 tend'e" de I'ONICI, non daI6 -d6but 1994. 

Toutes les parties convienent de cc que Ils5curi61 d'approvisionnement du hld(tendre marocain viennc,
dars lecas done situation d'urgence, Cc Iacapaciit du Maroc iimporter I'dquivalent du voume faisant ddfaut
de 'Papprovisionnementint6rieur. Le rapport du PRCC d6taille et t valtc par ailletirs lesrisques des huit causes
dventuelles ci-dessous d'une perturbation poictctielIe des capaci 6s d'importations dI Maroe :(I) conflit arme 
et embargo, (2) ddsasire maritime, (3) grxv'cs ies p)0ls nlarocaitls, (4) problcLs dans les pays foumrnisseurs
traditionnels du Maroc, (6) problcmcs Cx prtatcurs privs,ties par exemple carence de connaissances,
inconplience, aversion aix risqucs, oiprol l ens d' Ibleniion de devises, (6)ColluiSioll des n6gociants pour faire 
augmenter les prix, (7) maovaise progra mmatiion prowqutt tne congestion porluaire, et(8) augmentation en 
Ileche potenticlle des prix mondiaux du h6. 

http:conviendr.it
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!1conviendrait que le GM consid~re soigneusement les effets de dtsincitation, sur un secteur 
privd de lib6ralisation rfcente, d'un stock i.norme de scuritw pr~t ) inonder les nouvelles entreprises 
d'importation et de commercialisation du b1lque l'on tente de promouvoir. Un stock, ne serait-ce que 
minime, peut avoir des incidences de d~sincitation. Ces derniers peuvent toutefois tre att6nuds en 
s'assurant de la transparence de lagestion du stock (des r~gles d'exploitation rationnelle, dont le 
public concern6 aura 6 informs) en garantissant clue les stocks ne seront pas vendus sur les marchds 
locaux, en-dessous d'un prix pr-d-terniinl de dclenchement (d'un niveau suffisamment lev , 
correspondant au consensus de ce qui constituerait une urgence d'approvisionnement), et en limitant 
lataille du stock pour u6viter un dulclassement des conlmerqants priv\s sur les marches locaux, au 
cours de sa rotation technique obligatoire. 

Et enfin, on ne saurait conseiller trop viveient dans nos recommandations que lestock de 
s curitd soit considr6 tine mesure de transition, dont ]a survie ne d6passerait pas trois ou quatre ans, 
et dont lan6cessit6 et lataille devraient tre r A'alu~es officiellement tous les ans. II conviendrait de 
rassembler des donn6es idoines pour suivre et 6valuer int6gralement les coots et les avantages de la 
retention d'un stock. En outre, ilconviendrait que le GM prenne d'autres mesures en vue d'amplifier 
la sdcuritd de I'approvisionnement, par exemple: 

0 	 apport d'informations commerciales intdgrales ! tous les connmierqants (Atitre de service 
public ordinaire, accompagn6 peut- tre d'une structure de tarification des usagers); 

0 rel.vement du bar~me des tarifs des silos portuaires pour encourager les importateurs 
y proc~der rapidement , l'enlrvement des crales et augmenter ainsi levolume pouvant 
tre pris en charge; et, 

* 	 autorisation aux commerqants et autres (par exeimiple les minotiers) d'acc~s aux devises 
pour prendre des positions de couverture sur les march6s Ltrangers terme, en ce qui 
concerne les achats de bW. Ce qui Al'heure actuelle n'est pas permis, puisque toutes les 
transactions ' terme sont considLr6es tre spoculatives et ne pas constituer un outil de 
commerce moderne ordinaire. 

3.2.3 Incidences 6'entuelles de i'climination de IaFNBT 

Comme l'indique ledbat prusent6 ci-dessus, ilexiste des indices selon lesquels le GM n'a 
pas abord6 en profondeur (et certainement pas publiquement) les cons&juences de l'limination, ou 
d'une r6duction et d'une modification draconiennes du systome actuel de Ia FNBT. Scion certains, 
ce ne serait absolument pas un probleme. Tout en reconnaissant qtu'une r6duction du programme 
pourrait avoir une incidence nlgative sUr les revenus -t 1anutrition de certains groupes de 
consommateurs dmunis, d'autres preneurs de d6cision nient l'existence de solutions potentielles
 
rationnelles pour acheminer I'aide alimentaire aux grOUlles 6Cononmiquenlent faibes cibl's (et cela ne
 
devrait certainement pas ,tre laresponsabilitw du Ministore de I'Agriculture 9.
 

En se fondant sur les calculs rapides fOndcs stir les donnes de I'ENNV de 1990-91, le 
professeur Stryker de I'AIRD aLt en nesure de ftire Line estimation: I'incidence moyenne du retrait 
de lasubvention sur les reventis implicites du dcile infLIrieur de lapopulation marocaine serait 
relativement mineure (m6morandum interne tlu PRCC). Cela correspond 6galement aux rdsultats tirdes 
des autres efforts de rassenmlblement d'informations, qui indiquent qu'en raison du petit pourcentage 
de la subvention atteignant reellement leconsonmnateur, acheteur d'un s3c ou d'une partie d'un sac 
de farine dans un souk rural, et lefait que lamajeure partie de laFNBT est d'une qualitul r6ellement 

" 11semblerait que ce soit contraire i I'existence et itI aceptation de syst.mes traditionnels, religieux, 
d'apport d'assistance financiire et/ou alinientaire aux pauvres. 
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de basse gamme (nc remplissant in1ie pas, dans la plupart des cas, les normes de I'ONICL
d dfinissant la ClualiteS de la INBTr), la perte moycnne de subvention pourrait ne pas dpasser 70 DH
le quintal, soit nloins d'un dirham le kilo. Ainsi, alors que la rpercussion moyenne de cette riduction
pourrait Otre minime, elle pourrait toutefois representer tie perle considdrable du pouvoir d'achat 
alimentaire des groupes die consomliateurs les plus dimunis. 

La plus grande partie de I'analyse des informations stir it nutrition concernant le regimcalimentaire marocain indique que I'apport calorique est sullisant en ce qui concerne la quasi totalitd
de la population. Ls problLmes de nutrition ies plus importants semblent provenir de carences
vitaminiques et minirales. II s'agit IAd'un domaine dpassant, et de loin, la compitence du PRCC.
I1est toutefois important que ces variables soient prises en consid6ration dans le d6bat concernant
I'avenir de la subwmntion de la FNBT, Ct tlu'un groupe tie travail soit charge spIcialement d'dtudier
la man ire dont le GM pourrait fourni" tine assistance alinmentaire oi financi .re plus cibl e aux groupes les plus d6itninis, en dpassant pet-0trc Ic niveau d'assistance assurd par le syst~me desubvention de la FNBT, entaclhd de corruptioii et d'incl'licacit6. L'on ctlnvient dans I'ensemble, que
les avantages dcononicjues consid rabIles de l' limination de cette subvention (ct de tolis les prolmes
connexes de controle et d'inefficacitO do circuit ofliciel) rendent indispeisable uite action rapide en 
hi matire. 

3.3 INDUSTRIES )E NIINOTEiIE )U ILE 

3.3.1 Minoterie marocaiine du 1I: itroduc!ion 

La minoteric marocaine du hi0 se compose dc trois ilndustriCs: (a) qtiatre-vingt socits
industrielles , grande dchelle consacres presqu'exclusivement Ahi mouture du hIS tendre; (b) neuf
mile minoteries artisanales assurant la niouture cn volumes llivalCeits de b1I dur et de bIuS tendre;et, (c) cinquante-six sociLtMs comptsant Ic secteur ihndstriel de motur dis cSr alcs secondaires, du 
hIS dur et de t'orgc. 

Etant doind qu 'tlii petit volume sculement de iO est litluto la main, au foyer, la quasi
totalitS du bid dUr ou tildrC doit passer par I'mie des trois filires iidustriellcs, pour aller duproducteur oiL de I'inmportateur aux niiages otl all.x consommatcurs industriels. Ces industries
minoti&cs produisent presque lh total itS dut produit alimentaire de base le plus important pour lesmarocains : li farine de bi. Ainsi, la structure et la performance des ihndstries iinoti res ont tine
incidence directe sur le niveau do vie de lI lt pLUlatiOll maruocainC et sur li qualitS des aliments Lu'elle 
consomme. 

Les (JUatrc figures ci-apr s ditaillent les relations entre les sources d'approvisionnement en
bIS (igure 4), la faiion dont le b1 est ilhti (figure 5), les types de farines produites par lesminoteries industrielles et artisanales (figure 6), et l'importance cl pourcentage des diffrents types
de farine (figure 7) at cours d'unc anne mioyenie (1988-1990), I'anlde suivant une rdcolte
particuIi reincnt abondante (1991), tite premire ann"I de sichieresse (1992) ct tine seconde annde 
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FIGURES 4-7 

QUATRE FIGURES QUI DEMONTENT LES RELATIONS COMPLIQUES PARMI 
L'OFFRE ET LA DEMANDE DE BLE ET PRODUITS DERIVES, LES DEUX INOUSTRIES 

PRINCIPALS DE LA MINOTERIE, ET LA SUBVENTION A LA FARINE NATIONALE 
(1990-1993) 

FIGURE 4 OFFRE DU BLE PAR CRIGINE. 1988190-93 FIGURE 5 BLE MOULU PAR TYPE DE MCULIN 
,ENMILUONSDE TONNES) I[: MILLIONSDE TONNES) 
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de sdichresse (1993). La source tillhid dcrasO al Maroc reprdsente tne comhinaison de donnides et
d 'hypothises: la production intdrieure etles importations sont connues, les modi ficat ions de stocks 
reprdsentent des dtgagements nets Apartir de stocks prdsuis 0tre intervenus afin de permettre la 
mouture de 218 kg de farine par hahitant pendant lapdriode de rifdrence 1988-1990 (soit 6,6 millions
de tonnes de cirdales). Plus important encore que les chilres rdels: les relations censdes Otre 
intervenues au cours des trois annides qui suivent. Avec lardcolte record de 1991, les importations
rest~rent dlevdes afin que le hld exctdentaire puisse passer dans les stocks et que le volume total
moulti est prsumd tre pass6 de 6,6 A 7 millions de tonnes, one 16gLre augmentation (blds dur et 
tendre). 

En 1992, I'annde de lapremiere sdcheresse, ICtotal doIIvolie dee bI moulu s'est maintenu 
, 6,6 millions de tonnes et une partie de dtl'icit de lIaproduction de cette anne a tld compensd par
des importations, one autre partie par le retrait deLIplus grandes quanlitds des stocks par les
agriculteurs et d'autres. Lors ile laseconde aniie de sdcheresse, nous avons pris pour hypoth .se une
chute du volIIme total (iII hiNmo uh,, h 6,2 millions de tonnes, ellIaplus grande partie du dt.ficit 
remplacde par des importations (4 millions, prs de trois fIis lechitre tdc rdl'rence de 1,4 millions
de tonnes). Stir on irsqu,e le de intdrieure est plus abondantlafigure 5, voit que bIlN production
(1991), le plus grand pourcentage passe par les inionteries artisamales (pr.s de 56%). Par contre, d s 
liseconde anntde de lastclieresse, les minoterics industrielles transforment 68% du bi6. 

Aux figures 6 et 7, nous dttaillons lIaminoterie lelafarnte, el I'oi prend pour hypolhise que
laf;rine industrielle est produite i Uta x moyen d'extraction de 75%, et lIafarine artisanale 90%.

A lifigure 6, oi lIaproduclionte lafariic natioiale lilatOtiie A I million de tonnes par an, I'tquilibre
de lifarine oscille entre la fiarine artisanale (60% dii ttal en 199 1) Iafarie de luxe q,i joue uII
rOle de plus en plus important lIos dleliseconde annc de sdcheresse (22% eii 1991 et 44% en 1993). 

Ces chiffres donnent uniquementtil indice le a coMipIexit des relations qualitd/prix quimotivent les consonmmateurs nariocains, eLte lI capacitul des deux principales hranclies de l'industric 
Ase ddvelopper et resserrer laproduction pour rtpondre aox conditions de l'off're et de lademande
intdrieures. Non seuiletent le taix d'utilisation des Iinoterics varie sehii lesamdes, mais il existe 
en outre on sclidma saisonnier distinct, llus prononct diats certaines rdgions que dans d'autres. La
pointe de la demande ordinaire des services ininotiers interviCet les litois de li rdcolte et les mois 
ultdrieurs, lorsque le NlO de production intdricore (des stocks oii de laproduction) est plus abondant.
Cette activitd diminue progressiveient ai IIte I'atnte, et les minoteries indtistrielles compensent
le creux de I'approvisioinenient d'ensemhle itine marchleIda la de hO stir les s marocains. 

Ds le d but du projet, l'imlporta nce des iiinot iCIs inlistriels de hO lendre pour lardussite 
ou l'dcliec ultimes du programme de rtfntie PASA-2 a ttdclaire, car cii raison des programmes de
commercial isat ion, de contr61e des prix et de stilhvetit iotiC I'Elat concernatnt Ics ctrales s'appliquent
principalemenit au segmeilt Le hldenhe pa.ssut pir ces ninoteries (des contr1es analogues, dans la 
mesure iin ime ofb ilsexistaient oo ta ient appliqus, ont Otd sUpprilns pour lebid dur, I'orge et le
maYs en 1987). La liste des cinq princilpales roltries decommercialisation eitde conuiierce, prosenllte
ci-dessous, l'illustre puisqu'elles s'appliquenttoutes, il'exceplio de laPreimire, ao NO tendre. Les 
rtl'ormes sulpprinieraient: 

" laplanification et l'exculion par" I'ONICI. de totes les iuptrlations ctrdalires; 

" phan ification et I'a ltorisation des nitoUVelens du hld lentdre par I'ONICL (Apartir deslia 

ports oii 
offiiciel); 

des organistoes stockeuirs) vers les miiloieries (ce que I'in appelle lecircuit 

" les conrOles de prix du hIO teidrie non l Ioulet I fiaine produite, par le circuit 
officiel; 
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" 	 les subventions du transport et de stockage du bIl tendre. et du transport de la farine de 
bWdtendre; 

" 	 les subventions importantes de 10 millions de quintaux de farine spdciale au taux 
d'extraction ,lev (farine nationale de bIL tendre - FNBT). 

Ainsi, le programme de rdforne aurait une incidence sur les minoteries industrielles de bWd 
tendre, sur leurs intrants et leurs extrants: 

0 les intrants: d'un approvisionnement totalement contr1C, sans variation de prix spatiale 
ni temporelle, . un approvisionnement totalement libre avec des variations de prix 
constantes, spatiales et temporelles; et, 

0 	 les extrants: de quelques 50% de farine vendus en moyenne par annde, . des prix et sur 
des marchds prescrits par le GM. une libertd totale de dtermination de prix et de 
commercialisation des extrants. 

Depuis pr.s de soixante ans, cette industrie clef inarocaine foictionne A l'instar d'un 
monopole r6,glement6, nombre de diffdrences importantes, refldtant ses origines francophones: 

" 	 il n'existe pas de monopole naturel dans la minoterie du bW,; 

* 	 il n'existe pas "un conseil d'administration public" pour superviser I'encadrement de 
I'industrie; la reglementation est faite en secret par I'ONICL: 

" 	 les subventions exhaustives et l'intervention de I'Etat concernant la pdrdquation' 
suppriment la plus grande partie de la concurrence des marchds d'intrants et d'extrants 
qui existeraient sans difficultd. 

Ds la premitre annie du projet, alors que ces complexites se firent connaitre, l'on constata 
qu'il serait ndcessaire d'adopter une ddm:arche plus detaillde concernant l'dtude de I'industrie 
minoti~re et de ses concurrents. Le cadre de travail de cette dtude fut executd par Falgon, en mai 
1992. Ce document pr6cisait un plan de travail excuter au cours de l'annde suivante. Les 6tudes 
recommandes devaient tre exdcutdes sous Ia direction de Falgon de I'ICEA/Paris, en collaboration 
avec les CPM, I'ONICL, Agro-Concept, MANIVA/DPAE et l'INSEA: 

" 	 la demande industrielle et de consonimation de farine de bit; 

* 	 une enquite par sondage reprsentatif des ,ninoteries artisanales; 

• 	 une dtude de rdfdrence de toutes les minoteries de bld dur/orge (les MICS ou 
orgeries/semouleries); 

* 	 le montage d'un modele de transport de programination lincaire pour dtudier les 
riodifications potentielles de Ia future structure de I'industrie; et, 

La pLrquation est un syst:rne d't6galisation des prix oh des subventions perinettent ii toutes les minoteries 
de recevoir du blWtendre it des prix para-saisonniers ct para-territoriaux, et it tou., les quotataires de FNBT 
dispersds, de recevoir la FNBT Ades prix constants. 

" (Rapport n' 10 du PRCC) ; consulter h.alement Wilcock (document de travail n' 9 du PRCC) pour une 
autre description de cc programme de recherche appliqlute ct d'expansion industrielle en sept dtapes. 
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l'exdcution d'entretiens apprilondis avec des minotiers industriels et I'analyse des 
rtactions structurelles ci de comportements Oventuelles de i'industrie par rapport A [a 
libre concurrence. 

3.3.2 Deminde indus(rielle e( de consommta(ion de f'irine de I1 

Une dquipe d'experts-conseils d'ICEA et tie )AI 	 ont proc~dl d ia rtalisation des tdtudes stir 
la dernande, , I'automne de 1992. Les caractdristiques de lIa denIande de consommation ont tt 
i6tudides au cours de dibats orieits avec 18 groupes de r6flexion urbains et 9 ruraux. Les risuiltats 
sont prdsents dans le document de McDermott et Bouzri (document de travail n' II du PRCC). Cette 
dtude stir la demande a examin6 la notorielt aulires des consonmateurs des diffidrentes cdrdales et 
farines, les schdimas d'utilisation de It ai e dais lancitisiine maroca ine, les schdinas d'achat et les 
perceptions quant lIa disponibilitd de la farin, lit manire dhnt les conso i iateurs jaugent la qualit
des farines et des produits ddriv s (pain, couscOus, p~ites alilnentairCs, etc) et ICrIOle joud par les prix
dans ICcomportenent d'achat. Un certain nomhre de points rcapitulatils illustre la foison de rdsultats 
de cot effort de rassemblenient d'informations: 

* 	 il confirme lia gdndalisation de lIapratique seion laquellc les consomniiiateurs font nioudre 
leur hid en farine. La f'irine artisanale 'est pas tn aliment infirieur de consomniation, 
et elle a, de fait, li prf&elice des consoiiiliutetirs; 

" les Marocains m61angent souvent dil'~lrentes farines pour pr~parer les grandes quantitds
de pain consomenl. II est intiressant de noter qte les il1anges coiinierciatux de fatine
do hi , dur et tendre tie silt pas disponihles stir les tiarclies natinaux, comme on 
pourrait s'y attendre sur ti march lihre; 

* 	 les consominmatcUrs de farinie inarticains exercent Li jtligent tinis pointu sur les farines 
de hi, ct notamnient stun Ies r~sultats d'utilisatiii de dit'fdrentes larines Pour it 
production du pain; 

" 	 il existe deux extrnIIIies tie qualit.5 tie farine: li FNBT est cilsiddrde d'habitude do qualit6
middiocre (it structure des incitations a aiiend ie nombreux minotiers Aproduire une 
farine de qualit relltment inf icriCI) dohnt la setle caractristiquc r~demptrice est son 
failile prix, et la tarin iedWei 	 1dur artisaiiale qui, lorsqu lie WO est hien pr6partd, la farine 
ben nioulu et 6purie, CIlistilue lta farine de choix et lia iriric de qualit6l et de sapiditt.
La fatine d'orge, de plus glrande importance dims les rig ions plus s.ches australes et 
orientales du Maric, est plus difficile ii hien utiliser pour p rodUire du pain de la quailitL' 
prdt~rdc par les cinsnmmateurs, et pcid en part le iiarch; 

" 	 quelles quc soient les prf0'ences tie goiot. noiiibre de clisllnminateurs niarocains sont 
anien6s prendre des dicisiOns tie C0onSOnLiation stir one base dconoinique, et feront 
leur choix d'tne varidt tie ciincessiOns Lte prix, qualitd et pirfi'rnce gustative pour 
ddcupler ieur budget alilentaire et tirer parti des diff&'ences saisoninires marques de 
disponibilid de cdrdales locales, po vant Otre liioulus de faton arlisanale. 

Le pain Otait traditionnelliment fait auiIoyer. Alors Liu'tL i partiC dU pain vendu dans le 
conmerce se pr6sente sous forni de miche iraditionnelle, r'ondo, iic grande partie est produite Sous 
forme do baguettes i la franqaise. i1 'existc tLuasiment pas tie oLIangerie industrielle au Maroc. Pour 
des raisons fiscales, ls bouiangers achntint Ia plus gritie paric de iur fhrine auprbs de grossistes, 
au lieu de s'adresser directement aux minteries indtsirielles. DIans le document do travail n' 12 du 
PRCC, Bouzri et Baudonnel ddcrivent litaLeCialide boulangbre en termes de farines, permettant tin bon 
rendenent (600 miches de 200 grammes pour 100 kilos tie friiie) c tlioiit li qualit ne varierait pas 
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d'une fourne PI'autre. Toutefois, cette demande de farine de qualit, uniforme West souvent pas
remplie, car les minotiers maitrisent peu la qualitd des cdrdales qu'ils reoivent en vertu de 
I'administration de I'ONICL de leur approvisionnenient. 

Les &tudesd'ICEA/DAI ont conclu, dans l'ensemble, que hIademande de farine de biWau 
Maroc est tres pointue et sensible aux prix. Toutefois, les minotiers industriels, enferm6s dans leur 
univers rdglement, ne remplissent ni ]a demande industrielle, ni celle i la consommation en mati~re 
de qualit6 de farine et de diversification des produits. L'innovation , cet ,gard a dtd entravde par le 
circuit officiel et de commercialisation. L'intr-t du consommaleur n'est pas rdellement desservi. La 
technologic alimentaire et le ddvceoppenient de nouveaux produits sont dplorablement sous
dvelopp6s dans le sous-secteur de la farine au Maroc, car les contr6les et les subventions sous
sectoriels rpriment dans une grande partie l'innovation, sauf en ce qui concerne la crdation de 
nouveaux moyens de djouer le syst~me et de percevoir des avantages plus importants. 

3.3.3 EnquRe par sondage dLs minoteries artisanalks 

Au cours de la p6riode de moisson en 1992, les collaborateurs de I'INSEA/Rabat (appuyds 
par les collaborateurs des bureaux rgionaux de I'ONICL) ont proc6d Aune enqute par sondage sur 
les minoteries cr,aliLres artisanales et de leur clientle. Le PRCC a couvert tous les coots des 
enqu0teurs (corps enseignant et dtudiants de I'INSEA). L',quipe des enclueteurs a dtd en mesure 
d'interroger 360 propridtaires/op6rateurs de minoteries (4% du total) et 2.134 clients de ces dernires 
(soit environ 6 clients par minoterie). IIs'agissait de la Seconde Enqute Nationale sur les Minoteries 
Artisanales en trois ans, et l'on a re"evd des amdliorations de certains dldments m.thodologiques et 
de l'utilit6 des rdsultats : . 

Le rapport de ces travaux, rddig, par Belghazi et. il. (rapport n 13 du PRCC) comprend une 
mine d'informations et ddcuple la comprdhension du role des minoteries ,rtisanales dans le sous
secteur, notamment en pdriode de scheresse. Bien que les donndes aient dtd rassemhldcs peu de temps 
apr~s ]a premiere sdcheresse de 1992, les statistiques indiquent une chute de 27% dans la production
totale de la minoterie artisanale par rapport A l'enqute antdricure. La chute en la matinre est 
considdrde avoir dtd beaucoup plus importante apr~s la seconde rdcolte de sdcheresse (consdcutive)
 
de 1993.
 

Puisque la quasi totalitd du bIId non moulu par les minoteries industrielles passe par les 
minoteries artisanales, les enqu tes permettent davantage ddvaluer la production d'ensemble de farine 
de bid, dans tout le pays, notamment puisque le rendement des minoteries industrielles est connu, 
continuera de I' tre, avec tine certaine precision grace aux systemes de contr6le et de rassemblement 
d'informations de I'ONICL. En ce qui concerne Iaconcurrence future des deux principales branches 
minotitres, elle ddpendra des prix d'importation du bid, la relative pdnurie de bId local pendant une 
annde de consommation donnde (Ala suite d'une moisson) ct les prdtlrences ayant trait Ala qualitd 
et Ala facilitd d'obtention de la farine. l'on peut prdsumer que certains consommateurs des classes 
aises et moyennes prdferent une plus grunde ganmme de produits ddrivds industriels, et que tous les 
c isommateurs prdfdreraient des farines de prix et de qualitd uniftories. 

Les grandes minoteries artisanales urbaines, dotdes d'Une plus grande capacitd de mouture et 
de tamisage mdcanique des farines pour obtenir I niveau ddsird d'Iimination du son, constituent un 
sujet qu'il conviendrait d'dtudier d'avantage. L'activitd de ces minoteries porte I'heure actuelle sur 
la production de farines sur commande et de mdlanges de farine sur commande, pour des 
consommateurs urbains exigeants. Si elles sont davantage en mstire de fabriquer des produits en 

4' U premiere enquire nalionale a a6 pr .sente dans la publication con.jointe ONICL/INSEA : 'La 
Minoterie artisanale', ONICL - janvier 1990. 
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concurrence directe avec ceux des mintoteries industrielles (toL en perineltant at consomnatelr do 
conserver on certain controie dcI quali lido bi ii moudre), certaines d'entre clies absorberont one 
partic du marcid de liut'arine qui reviClidrait at'elltlnt auximinoteries industrielles. Scion lerapportd'ICEA, dans le cadre de scenarios de ,'nbrlme comprenant lasoppression de lisubvention de la 
FNBT, la concurrence des prix serait enifaIveir tIesprodtoits dc mootI re altisanale par rapport Aceux 
des minoteries indostrielles, notiminlent tl;alnsI'ann& dIc consonllnat ion so ivant olne afinde docr colte 
locale moyenne o excellente. La prfdrence Lies Marocains pour le bi' (]LIr (tlw un midlange contenant 
du hit, dur) pour lepain sera Ogal ement un point favoraile aux minoterics artisanales et les MICS 
(prdsentes ci-dessous). A Iongue Ochamice, on peut pre'voir que les go~ts marocains Lvolucront en 
s'dloignant de ia consommation massive aCtulCIlc de pain, vers d'autres prliduits glucidiques do bid 
(plites, etc), et d'autres aliments non ctr6aliers rempliront tne tomiction plus importante dans lere~gime
alimentaire. Toutefois, ' court terme ilselule relativement certain tile les minoteries artisanales de 
plus petite taille continoent Aremplir t lncontion importante dans laproducltion de farine au Maroc. 

3.3.4 Premier recensement des minol'crits iihnsirielies de W6ldur e(d'orge 

Le troisi~mc circuit diusots-sectetLr minotier dc ct+riales au Maroc est le plus petit ct tr s 
inttdressant. II comprend 50 ii 60 petites minoteries industrielles qui ',briquenLt etvendent laI'arinedo 
hi et d'orge4". Nombre de ces entrelrises se sont crSes depuis li liblraisation do la 
coimlercialisation du bit' dur et(ie l'orge, en 1987, Ct cC secteUr n'est pas encadrd de fatoni aussi 
intensive par I'ONICL Lie celui tiesminteies industrielles tieplus grande taille. En outre, depuis
1985, cItes out Otd autorises officiellement i) t&raser du,bItS dur ainsi leur ioiibre a augment6 on 
ilche. II y a dix ans, iln'existait ilu'une poign6e d'usines anciennes. It cii existait 41 on 1991 et53 
eln1993. Le volume ieti dur mouli s'Cst multitli par trois, en trois anls, de 1988 , 1991. Quarante 
cinq des 53 MICS se trouvent dans lIar6gi ll itrop ilitai le tieCitsahlanca (comprenant Settat) et les
regions de Fts-Mekn.s etMarrakech. La transolrmation (l itWO dIr constitue le donaine de croissance 
des MICS, et LnC attention t(luiValente est accorde i deux groupC Lieproduits: les farines etla 
seiioule de b1d dur". 

Le PRCC a financt cc recenseinent-Otude cii 1993, etles citlaborateurs dc I'ONICL ont 
r6alis6 laplus grande partie do iassCioblenient des dolmies. Alors titlei prLduction des MICS no 
reprdsente que cill polur-cent de celle des mIinuteries industriclles oit artisanates en 1992, le projet
s'est pench6 stir ces linoteries i)Ouir pIis ii israisons: 

* 	 leur rapide croissance en nolibre ct ilniveau de producti on; 

" 	 lour exploitation sc ddroule dans un en'ironnelent tie marcid quasiment libre, etles 
enseignements ) cii tirer pour lesminnteries industrielles d plus grande taille;et, 

hi rdpLitation d qualit! (ICIcurs poduits (pour un crtniIau dI march essentiellement) 
et l'innovation (Ieleur cominicrcialisation (par ex.: un nliire des plus grandes MICS 
ont 	tdtles preiiuires lillteriCs Aiiffir leurs produits ii C nlditiolunnlents plus petits, 

E ln terlilloogic oijficiele, Ces Iniilotlics sointdes "nilioteries
idustii+llcs ii c reales secondalires (oil
MICS). Cerlaiincs 'etlie ellcssoinld'ncioC ClLS seioule ti illoirriglCs. 

11 La scinoule sc compose de plirlictilds Lie h6, do plis grllide laille titlelesparliclles d fiirine. Elle est 
produile It pirtir des preiniers pilSaslgS do I! al iUrlvers tiesroiuleaxix de hroylaige et elleest stdparc
iiit-caniquemenl etvendiie tle quelle, OntiiroyCe pl us iiCleniltlCli faiine. Les Scliioules son( vendues a10M aroc 
scion leur faillede parliciles : fine, molielile ci grosse. LII stioile sl I'ingledieni de base du couscous. Lots 
stnolles sonluiiproduit ordintiie deI ImootIe diuI elilexisle tgaletencl dans leColimerce des smoulos 
do bittendre. 
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en papier, au lieu des sacs en coton consign~s des minoteries industrielles. Cette pratique 
s'est depuis ddve1oppee et a ett adoptee par les minoterics industrielles I la papa". 

Le rapport de cette enqu¢te (rapport n' 17 du PRCC), realis6 par Achy (INSEA) et El Bouziri 
(ONICL) pr.sente de nombreuses informations techniques et de conmmercialisation sur cc segment de 
l'industrie relativement nouveau, or qui effectuera sans doute une fusion avec le haut de gamme de 
la categorie des minoteries ar 'sanales, l'avenir' : . En qualitt de premier recensement en ]a matire, 
ce rapport comprend des informations sur les minoteries elles-mmes, les types de machines dont elles 
se servent, et 6galement des donn6es &onomiques utiles sur: 

" la structure et le caractbre saisOnnier de l'approvisionnement cer6alier des minoteries; 

* les variations des prix des cr6ales et des transports; 

* les niveaux de production et d'emploi selot, la taille des minoteries; et, 

* une estimation de ]a structure des coots de production et de la rentabilit6. 

Les deux derni~res anntes de s6cheresse (recoltes de 1992 et de 1993) ont amen6 nombre de 
ces MICS, nouvelles ou nouvellement roorganisles, en position tres difficile et elles ont fortement 
ralenti ]a rapide croissance de cc segment de l'industrie. La penurie d'approvisionnement en bid dur, 
pendant deux ans (6 1992 , 6, 1994) a constitu6 le plus grand problme. Les r serves int6rieures 
se sont fortement amenuis6es, et I'ONICL a maintenu un contrOle strict des importations. Ds la fin 
de 1993, les deux associations professionnelles des MICS ont rtussi obtenir l'autorisation de 
I'ONICL pour importer des volumes importants de l, dur. destines aux MICS, mais une grande
partie n'ajamais atteint les proprittaires putatits. puisque les imnportateurs ont d6couvert une meilleure 
source de bnfices en vendant cc miie blI : d'autres acheteurs sur le march6 interieur. 

Un attire indice des difficultts rencontrees par cc nouveau groupe industriel: son inapacit
remplir les besoins relativement modestes des nouveaux usagers industriels de semoule, par exemple

l'usine de ptes de bld dur Tria, , Casablanca. I1est egalement clair que si les groupes de MICS (ou
leurs importateurs habilitds) avaient Lltu en mesure d'importer du Me1dur en route libert6 (en d~pit
d'une protection tarifaire relativement Olevde), ils auraient pu capter une part amplifite du marchd de 
la farine au Maroc. Au cas oji, et c'est trs probable, certaines minoteries industrielles (MI) actuelles, 
en cours de lib+ralisation, reviennent AIa fabrication de produits de b1Ldur (farine et semoule), un 
nombre des petites MICS seront condamnes puisqu'elles ne seront pas en mesure de tirer parti des 
economies d'chelle qui entrinent l'innovation et Ia rentabilitL de tous les aspects de la minoterie 
ceraliere: achat, production U.- la farine ci comnmercialisation, y compris le conditionnement, les 
relations avec les grossistes, la publicit aIx consommaceurs, etc. 

3.3.5 Mod.e de transport de prograulitti(n linIaire (PL) 

Le PRCC a apportt, son concours t Agro-Concept (Rabat). son sous-traitant, dans 
1'N1aboration d'un modle de transport de programnation lineaire, en mesure d'aborder une question
primaire et plusieurs questions secondaires. La question primaire porte sur l'estimation de I'incidence 
(au niveau de villes marocaines) de I'Iimination des mesures de per6quation, c'est-A-dire les 
subventions de transport et de stockage perniettant I'ONICL de commander le hil livrd aux 

4 Au fur et Inesure de I'Pvolution de I'industrie lninoti.re dans les anntes aivenir, au Maroc, il wrait sams 
doute utile d'ahandonner les noms des anciennes catgories (M, MA, MICS) ct d'en adopter d'autres fondts 
sur une gamme plus utile de distinctions fonctionnelles, par exemple :a capacitl de tamisage mcanique de la 
farine, les types de produits fabriqu~s, la taille des operations, etc.. Cela est particuli.rement indiqud puisque 
les grandes MA seront en mesure elles-mrimes d'acheter du l. et de produire des farines 4 la vente, au lieu 
d'offrir leur services de minoterie contre rrnun~ration. 

http:lninoti.re
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minoteries industrielles, au mthle prix, dilns tout le pays, et tout au long ie l'annee; en outre, les
subventions dti transport de lhiFNT3'' eln pernettent lhimise en disposition pour vente en gros A un 
prix uniforme, A des empliacements specifiques dans tout le pays. l-a disponibilitd du nod.l e(iddialement AI'ONICL et A li DPAE)'" permettrait d'aborder les questions secondaires, par exemple
lIa manire dont l'ajout de nouveaux silos portuaires modifierait ,licomptitivitLI potentielle des 
minoteries dans dil'itlrentes regions du Maroc, en lihre concurrence snlr des mairch .s. 

Les collaborateurs d'Agro-Concept out tout d'abord dl.abord ce nilo&le pendant 'W, 	 en 1992,
et les rdtsultats des premiers calculs pun,, faire l'esti mation tie I'limination des subventions de 
pdrtdquation ont dtd publiils par Aloui (document tie travail in ° 13 du PRCC). Ces rdsultats initiaux 
du PL ont confirmnd les conclusions tirtes par dautres, Apartir de ,m6thotdes plus simples: 

" trois emplacemnents inirotiers seraliet particIlirement t(oucihs Macas o6 Ies subventions 
seraient supprimies: Midlt, Errachidia e Ou arzazate, err raison tie lCurs croneaux 
commerciaux relativernent petits Ctties distances parcourues par le bl (source intdrieure 
on importations) pour y arriver; 

" 	 deux antres regions serblleraient ei ti er clairement parti: les minoteries situes i Otjda,
A 'est et au stid (Agadir ei (ulliiine) qui ol f nIIIacc.s relativement aisd an x 
approvisiorme rientsiiaritimes et i de grands marchdls isoI s du point de vue 
gilographique (la region froirtillic algilrienire C les p,'vinces tdt Sahara); 

" 	 das d'autres rigiOns d Naroc. les avantages ctles inconviients des emplacenients 
sont niis i6vidents. A I'icure actuelle, Casablanca semble Ltre un excellent 
emplacement en raison tie sa capacitu iportuaire et de II 1prsence d'n marcli de grande
taille dans lia region mtropolitairIle tie Casiharica, qui crglobe ilgalenlent Ia plus grande 
partie de Ilavente err grtos tie lIaiariie du pays (IC"\Vil Street" de It faarine). Toutterois,
les minoterics h Ils-Mekiis sot sitties air centre de I'rre ties meilleures regions de 
production teri eliC tiede ild ci Cl stint iS,'xiiiiit6 centres dOlmograpih iques 
inIpOr~t,ints 47. 

Le sous-secteur minotier du bld iI N;Iritc s'appr,3te tout l fait it tite analyse par le biais du 
Iodole de PL. Le ,iodile d'origine a,servi tie base o'tinm tl '.e mathiiatique de prograiiiation,

plus corplexe, labo riSpar Arnti Putdue) a servi princi pal ement(universitie Ic i Studier les effets 
potentiels des grairdes fluctuations tic lr l rtduction iitriculre ei. selon dill'rents regimes
comierciaux, lia transmission des variatit us ties prix rIoridianuxI A 'contilie i itdrieure, Ct les 
variations gdographiques de ccs iicitieices sr les grartds cCtres dimogral~l.kus du pays (document° de travail n 14 du PRCC). Ces limicnts sonl tltUaillcs dans les sections ci-de;sus stir le commerce 
etl i stIcuritd al irentaire ai Maroc. 

II ,ia it pruvt, de Iransl'rer le motl~le par Ic hiais d'ii prt)gramme te Iormat ion, et ce 61l6ment itiW 
resili6 lorstlUe I'AIDi a suppnrin le linaniement tic iroisiie amire. 

" A la suite dii rehiur d'inlrmlor ions de l'iindhstrie ninoli.ic concrnant 'es premiers rtsullais de lit 
mddlisation dur Pl et des chiffres de Ctfla des tanspolls, jingSs ine pas reier Ilacnopltxilt rielle des
lrn.ports aeCuLCls des cralcs ci de la famie, ICHiA (avcc le financenmni de I'associaliti des minotiers,

APC/I'RCC) proc de I I'licure acuelle 4t one auic itde pis dataili~e dui cooils des transports riels. L'on 
cspare tle les premiers ristll ts tic erie tide disponibles Iors du shri lnirt! final du PRCC, cli senont 
septembre 199,1. Le fail qure tes minotiers ctix-nincs financent ces Iravanix supplhrnenlaires hnore lit qualil
et le prliessiolalislme des cnqrU tcs des PRCC/ICI-A stir Iaminotec, ct souligne le sriux avec leitciel les 
minotiers coisidarent le programme de irfinie. 

http:ninoli.ic
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3.3.6 Entretiens approrondis avec les minotiers et unalyse strat6gique de lindustrie et de son 
auvenir 

Parallelement aux travaux dcrits ci-dessus, une 6quipe d'enqu~teurs, comprenant des 
collaborateurs d'ICEA et d'Agro-Concept, a proc~d ,des entretiens avec les propridtaires et/ou 
directeurs de plus de 30 minoteries industrielles. dans toutes les rugions dotes de minoteries, au 
Maroc. L'objectif de ces rencontres, en outre du rassemblement de renseignrements spdcifiques, 
consistait prendre lamesure de ces sociLts, en termes de connaissances techniques, de gestion et 
de commercialisation actuelles, et quant A lamanilre dont elles r~agiraient probablement A une 
veritable libLralisation de I'industrie. 

L encore, ladescription de nombre de ces socidtes confirme les pires r1kments de l'industrie, 
exploite en qualit, de service public rdglementd, dnuee de I'impulsion visant dpasser des niveaux 
minimes de compdtences techniques, de gestion et de commercialisation. Etant donn6 lenombre 
restreint de socidtes dotdes de livres coinptables et financiers correspondant Ades normes acceptdes, 
ila &t impossible de procder Line analyse financiere type d'entreprise, partie intdgrante 
ordinairement d'une analyse stratlgique des entreprises. Le rapport intcgral des conclusions en la 
mati~re et de nombreuses autres ctudes sur d'autres volets, rbalises dans lecadre du programme 
d'analyse sous-sectorielle de laminoterie de bki, se trouvent dans le document de Falgon, rapport n' 
14 du PRCC. Ce qui suit est une prcsentation de quClques Oldments du diagnostic effectua sur 
l'industrie: 

" 	 technique (5ge des machines. conipetences techniques de minot,:rie et conditions 
d'hvgilne des usines); 

* 	 maitrise des minotiers de: (a) a tlualit6 des intrants (presqu'aucune aptitude de 
spccification des caractristiques techniques des ccroades jusqu r.cemment encore avec 
l'introduction fie laboratoires d'analyses, par I'APIM. &iOs les ports pour lebW 

'" import) , et ki) leur capacite potentielle dachat d'apprvisionnemaents sur le march 
local, les annles "movennes" (45 " daIus tout le pays. avec tiespourcentages tlevds dans 
trois rioions &ontomiques, et des pturcentages tr~s bas dans trois autres); 

* 	 commerce: axce stirl'analvse s'est lercle de laFNI3T. lDans I'ensemble, cette dernitre 
remplit une fonction inL)indre Ctplus variable dans les recettes des entreprises, mais il 
reste environ 25% des ininklteries qui produisent quasiment exclusivement de la FNBT 
et qui subsistent en raison du versement de lasubvention et de diverses formes de 
fraude. D'un autre coto. 30% des minoteries se sont ax~cs sur ]i production de la farine 
de luxe amdliorLe et ce groupe englobe Iaplupart des dirigeants de 'industrie. Tr~s peu 
de socidtds se servent de techniques et de planification coinmerciales modernes, puisque 
le maintien de laroglementatio n ne leur permet pas de perdurer &conomiquement. 

Les conclusions statistiques (rapport ni 14 du PRCC, pages 59 ) 62) indiquant l'irrespect 
gtndraliso des normes oflicielles ie la teneur on son (inesuree otlicidlement par letaux de cendre, 
soit latendeur en cendres) associles o livatireiment aux schonias de production de farine ddclarde, 
constituent l'un des ILMments les plus cOntroversLs. Dans certains cas. cola signitie que laFNBT est 
produite I des taux d'extraction supricurs aux SO% officiels. cntrainant done Line production 
suporieure de farine pouvant ,tre vendue 'Ide!S prix plus 61evtIs. 

Les ainntiers connaissent pour leii ins iinaicinant laqualiI6 qu'ils reti 'cnt, grfiketi une homolovation 
neutre effectue par un lahoratoire dtlylsecs r¢,onnti au nivcau inteniational. Les importateurs ont di tr s 
ruticents a ceite innovation positive, tout contne, tianeeneat, I'ONICL., ce qui constitue un indice 6vident de 
I'absence de neutralit, de I'encadremcnt du niarcbh. 
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Les travaux diagnostics elfectuLs aupr's des minotiers sout le mieux rdcapitulds par I'analyse
qui les regroupe en quatre cat6gories, scion ICur attitude quant i lardfornie procliaine et leur 
probabilitd de survie sur un marchd libre: 

* 	 25% des minoteries existantes survivent exclusivenent graice i la subvention de la FNBT 
et ne survivront probablement pas un marchd libre et co ipdtitif. Elles sont fortement 
opposdes au programme de relorme; 

0 	 25% sont des dirigeants de I'industrie, et ont dji entamid des prdparatifs d'existence 
compdtitive post-rdforme, et survivront trbs prol ahlement. Elles sont en faveur de la 
reforme, mais elles s'efforcent de faire le"meilleur marchtd"; 

* 	 15% sont en Otat internfLdiaire de preparation. Elles sort trs inqui.tes ct sceptiques 
quant au programme de reforme. Leur survie dt6pendra des dicisions strat.giques prises 
par le"management"; et, 

* 	 35% sont d6galement en Otat intermdiaire, mais ont entanid des mesures positives et 
survivront probablement. 

En delors d'un certain nombre de iciids qui devront sans doute fermer leurs portes sous 
lapression de la concurrence do marchS, certaines seont probablement rachetes par des minoteries 
plus robustes, au fur et ) mesure de lacreation dans le sectcur, au niveau national, de groupes
minotiers, qui seront en mesure de tirer parti des Oconomies d'6chelle, inhirentes ;I la minoterie 
industrielle. Scion certaines pri occupations, ilconviendrait d'accorder davantage d'attention 
l'encadrement de laconcentration st'ucturclle lotsecteur et ) riagir i I'absence de lois anti-trust au 
Maroc"g. 

A la suite d'une analyse de plusieurs facteurs compttitifs rigissant la concurrence future des 
MA et des MICS, et d'autres facteurs comlocrciaux qui inllueront les futurs taux de survie, lerapport 
de Falgon analyse briuvement lanicessitu de mesures d'accompagnement, qui devraient/pourraient
assortir le programme de libdralisation du marchO, afin d'attidnuer les consquences n6gatives de la 
transition pour des marchids plus libres. II s'agit I;1aussi d'un domaine controversd pour les analystes
politiques, divisds en deux camps d'opinion: 

* 	 les "iddiologues purs et dui's", scion lesquels l'industrie minotibre marocaine a bdndficid 
de dicennies d'existence "rentibre", baignde de subventions et ne n6cessitant pas de fait 
d'une aide supplImentaire du secteur public, et 

* 	 les "pragmatistes", reconnaissant one ceraine validitLS I'argumentation scion laquelle 
le GM modifie du tout au to it les rgles du jeu conniqueI)OuI les investisseurs dans 
la minoterie de bid, et ce dernier a donc l'obligation d'aider les sociLts A effectuer la 
transition vers une concurrence libre, avec notammlent d'ventuelles rdmundrations 

IIconvient de se hiiterdt' jouter que ctte menace potentielle de concentration de I'indusri e minotiere esi 
loin de celle de latransformation des oliagincux, oi le groupe de I'ONA monopolise totalement un sous-secteur 
dans son iniigralitd, et amplifiera sans doiie sa dominalion d'int6gralion verlicale, si comme scion certaines 
rumeurs il achLterait lesactifs de laCOMAPRA (poduciion et disiributi u de semences, etramassagc de la 
r6colte dans lesexploilatimons) lorsqu'ils scrolt privatfi.ss par tilprogramme dU GM bdndficiant de I'assistance 
de I'AID ! 

http:privatfi.ss
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financires pour le groupe de propridtaire qui sera sans doute le plus touchd par les 
modifications et qui devra sans doute fermer ses portes et subir de fortes pertes de 
capital. 

Les types de mesures d'accompagnement, mentionnees par Falgon, englobent celles que l'on 
considrerait d'ordinaire relever des functions 16gitimes de I'Etat: programmes de d.veloppement 
industriel et de formation (notamment dans les domaines techniques et de gestion) et dlveloppement 
de normes am6lior es de classement cralier et de qualitO de la farine, pour aider l'industrie Amieux 
r6pondre aux besoins des consommateurs. Quelques autres suggestions: un r6le Aventuel pour I'Etat 
afin d'aider Apromouvoir une commercialisation et un stockage prives, amnlior6s, des c6rdales au 
MNi:oc, pour qu'il soit plus comptilif par rapport aux importations, prestation accrue d'information 
et de protection des consommateurs marocains, collaboration avec la profession de la minoterie pour 
la r~alisation d'un plan de restructuration assurant la promotion de la concurrence privde entre 
diff6rentes ligines de prix et de qualit,, tout en accordant un certain poids aux intr ts des 
investisseurs. 

Les minotiers marocains ont 6tudi avec envie l'exemple de l'industrie minotire frangaise, 
relativement harmonieuse, constituant l'exemple extreme d'un groupe sectoriel qui a 6td en mesure 
de dfinir des syst~mes compensatoires (avec l'appui politique et l'autorisation de l'Etat franqais) pour
"amortir" la transition d'une industrie ayant subi une sur-capacitd chronique depuis plus de 20 ans. 
Au vu de plusieurs ann~es de collaboration avec le groupe sectoriel marocain, il est clair que les 
minotiers marocains ne constituent pas un groupe auss! uni, et ils peuvent done prdvoir l'61aboration 
d'un ensemble compensatoire de volume et de dur6e olus limitts. 

Les collaborateu's du PRCC ont convenu d'encourager l'Etat et le CPM A tudier de faqon 
pragmatique ces questions, et Aentamer la recherche d'un terrain d'entente pouvant faciliter la mise 
en oeuvre des r6formes (pour que toute la population puisse bn6ticier des gains de rentabilitd, c'est
A-dire de prix plus bas pour une plus grande gamme de produits de haute qualitL), de mani~re Ane 
pas transf6rer tout le fardeau sur les consommateurs, A courte chance. La rcforme 6conomique 
mondiale r6elle n'est ni tranche, ni plaisante. II convient de juger la nature des concessions et des 
transactions politico-cconomiques dans un contexte de calculs coits/avantages plus large. 

Et enfin, il est intressant de comparer les attitudes du GM et de la Banque Mondiale face A 
la r6forme des industries sucri.re et minotiLre, et les types de mesures d'accompagnement qui 
pourraient tre n~cessaires. Pour obtenir une reforme dans le sous-secteur du sucre, le GM et Ia 
Banque ont convenu d'un grand pr;t de restructuration industrielle, alors qu'il s'agissait de la 
privatisation de 12 entreprises sur 13, composant cette industrie. En cc qui concerne l'industrie 
minoti.re du b1L, totalement prive, mais faisant face Ades modifications structurelles qui seront tr~s 
probablement plus amples que celles du secteur sucrier, elle n'a jamais etc jugde digne de ce genre 
d'assistance. 

' La plupart de ces arguments sont axt~es suIr le l'liniination des subventions de p~rcquation, qui ont permis 
aux minoteries situ6es dans des emplacements gvographiques dfavorables de poursuivre leur exploitatior, 
puisque les cofits des intrants et les prix effectifs des extrants seraient hoaux a CeLIXces minoteries AFs ou 
Casablanca. L'on souligne galement que les investissernnts dans les ccihtres r6gionaux 6loign.s ont 66d 
encourag6s par le GM, dans le cadre d'une strategie de p6ee do dfveloppement, no la minoterie c6rtali~re 
&taientconsid6r6e ire le coeur d'un programme dagro-industrialisation dkentralis (en son absence, ils 
auraient investi ACasablanca). 

http:minoti.re
http:sucri.re
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3.4 	 REFORME DES INSTITUTIONS PUBILIQUES POUR PROMOUVOIR 
LA MODEIRNISATION DU 	SOUS SI'CTE'UR 

Alors quo l'cnonie marocaino so ddvelppe, devient plus complexe et davantage assujetticI'icononie mondiale on mouvance rapide, le niveau et le type do services assurtes par le GM doiventdvoluer. Puisque I'Etat achoisi do suivre la vole d'ensemble d'une gestitn dconormique libdrale, axde sur 	le marclhd, il lui faudra alandonner do solides traditions do dirigisme dconornique, quelles quesoient les origines de co style politique soit do la gestion politico-detimnique marocaine, soit les ressources sont contrOlds do manirc ) profiter Aune petite classe supdrieure, ou qu'elles viennent do
la pdriode du protectorat, ou des deux. 

L'expdrience dans do nombreux pays prouve tutefois ine la ralisation de ces types dor~formes dconorniques fondalnentales ne so droulo pas rapidement, notamnment Iorsque leschangements no procdent pas l'une ncessitd abslue. Do Ia mnie ianiire, la modilication do
I'attitude buioaucratique n'intervient Ipis da joutr au lendelnain. Si I'an sauhaite voir un changenent
du comportement bureaucratique, il est important que des transl'arnIitiOns claires do politiqueproduisent des modilications tout aussi claires ies respOnsabilitds Ionctionnelles affctes auxinstitutions publiques. Le changement des attitudes viendra au fur et ii mesurIOque l'expdrience do la
gestion par ICsocteur privd Iu saus-sCcteu r dans son iiitdgraliti indi (11e qu 'il s'ag it nan soulemeCt
d'une option rdalisable, mais dgalenent pjirtral'le, en raisan des gains d coulant d'lie plus granc zrentabilitd du systnlie, d'on plus grand cIlix ie pr dUits ct d'un mCilleLIr rapport qualitd/prix pour
les consonmateurs. 

Dans la prdsente section, notis 6tudions les quat re l leuts lIIchangenent institutionnel 
nicessaire au MAMVA, relevant des travaux dui PRCC: 

" la manire 	dont la lihralisati a du secteur agricole affecterait les responsabilit6s do
rassemblement et d'analyse des doannes du MAMVA, dans son ensemble; 

" los objectilfs de la restructirat ii 
d'uno institution dot ielc e, en 

institutiannelle exige ie I'ONICL pour le transformer, 
un organisnie d'encdL~h'eaaet otd1 promotion; 

" Ia mani&o dant oii pout rsoidre I'impasse do vingt ans concernant I'avonir des 
coopdratives des SCAM/CMA; et. 

" 	 l'coute du consiauiatcur: I'avenir institutionnel des cr6ales et I'analyse do la demande 
corialidare au Maroc. 

3.4.1 Modifier 	Its bhsoins en infloriitioi Ii NIAM VA 

Alors qu ILa libhralisation prend ciips pour taut le secteur agricole marocain, il conviendrait
dgalement do conmencer i mindilier li structure et le fIhctiannement du Minist&e do I'Agriculture.
Bien que do nombreuses structures dII MAMVA resteront les mnimes, celles qui unt principalernenttiWconsacrt-es au "management" des activitds do production et de canimercialisation du secteur privd
perdrant sans doute quelqu'iinpartance, ahars quo los services du Minist.rc chargds do Iaiprestation
do services d'inforiatian, de pro oation et d'appui so dvelopperont sans dtoe. 

La preieiire ann&e de travaux du PRCC au Marac a rdvdIld plusiours points frts et pointsfaibles des capacitds do rasseiblement et d'analyso des donides dII MAMVA. Le PRCC, on
coopdration avec le projet do renfarcecrt instititionnel di NIANIVA/DPAE do I'USAID (182) et 

http:Minist.rc
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le projet de prqmotion agro-industrielle au Maroc de I'USAID, ont collabor, Alar6alisation d'une 
.tude syst.matique des besoins en donn6es du MAMVA. et ont pr.sent6 une sdrie de 
recommandations dans le document de Benatya et. al. (rapport n' 12 du PRCC). 

I1s'agit d'un rapport important qui n'a pas reu toute I'attention du NIAMVA qu'iI m rite. 
La solide dquipe de r6alisation des travaux. coordonne par le Dr. Watly Tyner de I'universitd de 
Purdue, .tait rompue au sujet, du point de vue de laproduction d'informations statistiques et de celui 
de consommateurs &voluds -ou d'analystes - de ces informations. 11existe d'irnportantes carences ou 
faiblesses manifestes de donn6es. Apr~s avoir tout d'abord passe en revue les besoins g.ntraux 
d'information dans une &onomie de marchW libre, l'Ntude dcrit et I6value le caractre des syst~mes 
actuels de rassemblement des donnees du MAMVA. Elle d6crit ensuite cc qu'il conviendrait qu'un 
syst~me idal de rassemblement de donnes du MANIVA comprenne, et pr6sente enfin une sdrie de 
recommandations pr.cises (souvent techniques) sur lamaniLre 	 dont le rassemblement actuel de 
donn.es du MAMVA peut .tre arnilior6. Les 6101ments ci-dessous constituent une partie des 
recommandations et conclusions principales du rapport, ayant directement trait au sous-secteur 
c.r.al ier: 

* 	 dans I'ensemble, lamethode de rassemblement de donnLes sur laproduction constitue 
I' flment le plus solide de cc systLme du MAMVA. exploit6 par la division de la 
statistique du MAMVA/DPAE (cc service a b.nici6, pendant huit ans, d'un appui 
important du projet 182 de I'USAID). Ce syst~me de rassemblement de donndes est plus 
robuste que les systemes charguls de rassembler les donnces sur lacommercialisation, ]a 
transformation 

et la consommation de produits agricoles:. Alors que l'&conomie agricole s'axe de plus en plus sur 
lemarch6, ilest imp.ratif de rectifier cc desequilibre de laqualitul etde l'ampleur du rassemblement 
de donn.es du Minist'te. 11s'agit du besoin prioritaire en matiere d'information du MAMVA, 
identifiN par I'Lquipe; 

* 	 bien qu'il existe de bonnes series de donnees au Maroc I'heure actuelle, leur analyse 
-et ladiffusion des resultats restent en "lanterne rouge' . Les collaborateurs de 

rassemblement de donnces sur leterrain (des services ext~rieurs), de formation et de 
comp6tences suptrieures, du Ministre sont sous-employs. Nombre de petites 6tudes 
suppldmentaires, conjuguant ces facteurs, atin de micux comprendre lecomportement 
&conomiquede sous-secteurs entiers, et qui pourraient offrir aux collaborateurs ,Rabat, 
etsur le terrain, hautement forms. lapossibilitw d'exercer leurs aptitudes de 

- Ces points faibles ont ,5tsivnalfs dans les travaux de laphase 1,ex~cuts par legroupe de
 
commercialisation, etpr6sent~s dans I document d'Aloui al. 5 du PRCC - janvier 1992). Ils
et. (n 	 ont 

Lalement a6 relevs dans une autre tude importante sur lesysteme de coinmerciaIisation des c&t6ales, r6alis e 
avec un financement franqais, consulter "Etude sur lamise en iarcu5 des cdr(,le's au Maroc :contribution a 
un suivi du inarche ceri;alier"de Sanid Betlhazi (rapport final en trois volumies, Rabat - 1992) etdalis "Rapport 
de s nthse" de Anne-Marie Jouve (I.A.M., Montpellier, France -1992). Cette ,Stude comprenait lapremiXre 
etude sur leminoterie c&r6ali.re artisanale, qui a effectu6 des travaux intressanls dans I'analyse du r61e de ]a 
commercialisation au sein des m6nages agricoles dans deux zones d' Iude (Hlaute Chaouia etZaer). Ainsi, en 
raison du choix du PRCC consistant tconsacrer ses ressources iiune mcillcure prhctinsion des grandes questions 
de politique, dans des domaines ts qUe laminoterie industrielle, ]a rifornle coiirerciale, I'am.lioration du 
rassemblement des donnies str les prix au niveau des souks etla miodisation d'incidence, peu de travaux ont 
6t6 effectues pour I',aboration de ithodes aiirecs de rassenibtcment de donnes quant Hux 
commercialisat ion, trans formation ctcompoilgemnat du consoninialcur pot -production. II conviendrait que cela 
constitue une priorite pour leMAM VA, torsque Ia lihratisation du sous-sec,:tcur est intgralement entamte. 

52Cela est nulle part mieux illustirque par lacroissance des MA.MVA/DPAE,oj plus de 30 personnes ant 
suivi des .tudes supLrielires d'econo nie ctde statistique aricolc,, (avcc I finanicnent de IUSAID), mais o6i 
les rtsultats analytiques publiis, disponibles a dautres services du GM ou du grand public, ont tr~s peu 
augment6 par rapport aux faibles niveaux anlerieurs. 

http:c&r6ali.re
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rassemblement ctd'analyse de diniiues, ne sent tout silipllenient pas exdcutes. Cc( dtat 
de fait pourrait ttre en pattic dA atix carences de lagestion des functions de recherche 
appli(ude of de difTusion, ci eilpartie ,I'affeclion de trop de ressources en direction dc 
services "nioins productili" du MAMVA (moins productifs el termes d'axe commercial).
L'association plus Otroite de sp6cialistcs techniques de laDPV etde liDE aux analystes
de lItDPAE pourrait periiettre de mettre fin h cc goulet tl'Ltranglelent; 

0 ilexiste des clievauchements ilp¢rtants entre laI)IAE elI'ONICL en cc qui concerne 
le rassemblement de domnes stir les prix du inarclid des cr6ales. Ces chevauchements 
ont tid mis en 6vidence dans le rapport, ci ses recolmnantdations sclon lesquelles il
conviendrait quelL n ties groupes endosse liresponsabil it6 principale de rassemblement 
et de diffusion des donlnncs d'actualit6 dli iarch6. A lasuite du rapport, I'on a ddcidd 
qu'il cOIIvieiidrait qIe I'ONICL suit leprincipal organisme de rasseinblement de donnes
du SIM stir les c6r6aes c qu'il produise des rapports dl'actualitd du niarch5, en temps
el heure. L'ONICL reluetirait ces dtliiiecs A d'autres grloIes, conine laDPAE, qui
seraient charges des analyses de moyen cl ielong terme. Avec I'appui du PRCC,
I'ONICL a entrepris prompteient le perfectionnement de ses capacitds de SIM, mais 
presqu'auctine tentative n'a O6I6fite pour amplifier 1a Coordination avec laDPAE. Cette 
dernire poursuit lar6alisation tieson rassembliicient paralible de donnes sur les prix
des c6r6ales, uii galspillhge 6vidcnt des ressources (IIl MAMVA; 

0 il Cxiste ki rOei beSOill on' recensement agricole al Martoc, 6tant doi6 que le dernier 
aeu lieu ily a 20 ans. Les pr6paratifs prdliminailes de cc recensemient ot 6t6 entrepris
rdcenment. Les deux s6ries les plus importantes tie dinn6es sot laddmographie de Ia 
main-d'oeuvre agricL le etlastructure ielIaproprii6 ei ieI'utilisation fIncieres 
agricoles, i-n I'absence de ces infuiiatiins (par exemple laiproduction des quatre
cdr6ales principales, par faitie d'exploitation agricole etipar province), ilest impossible
de faire line estimatito precise tiesincidences LierlpartitiLIdes principales options de 
poliii(tiue agriCOIC. I1n'esi assuLrprenait (ile cCs dlin6es liesoicnt pas disponibles, dtant 
donne son caractore politique 6vcni tiIcllcetlli11cat. ToutefI is, en I'absence de donn6es 
et d'analyse claires, cerrains int6rts aglicOiles C0tiijntlertLI i se dissimuler derri res des 
atfirmations seloi lesquellcs iesstratOgiCs (par exeIiplC ties prix tie soutien 61ev6s pour

peuvClt modifi6s eni tie 
petits agriCIItetiis". L'oLi petIt r6aliser sir cc sutet.ti I'aures 

le bid tendre) ne ,tire ia.tisonleur incidence i6gative sur "nos 
questions politiques, des

analyses plus lointues ci plus pertinlites tiu Pint tievueIpolitiLque, eilreliant les 
syst~nes doerassemnhlement ie toun Sur lIa cItiOles i)rI'LI etlicommercialisation 
am6tlior6es ati changclniel tie lastructure tie lairipri6 ct dC I'utilisation lbnci res, 
provenant 6ventuelcment 'un recenseneit indispeisable tieI'agriculture. Le MAMVA 
pourrait apporter sa contribution l hl n (Whatlb.tt I'lboration plus otvert ct mieux inform6 
de cette P)OlitiiqIe aI NI arlic. La tjtelstitin Lie savOir tii rctoit lamajorit6 gros des 
sobvcntiOniS pour les cultures clef',par exemple le bid tendre o le tournesol, est 
certainement perliiente dlans le cadre du tlobat public de plus oii plus libre stir la 
politiqtie 6Cono1lni(LIue tIti GNI. 

A I'6vidence, certains besliins d'iltormation du MANtVA, excellemnent d6crits dans le 
rapport de Benatya, constituent OgalmeteiicletIcdiet Lielancessit6 ierestructurer leMAMVA dans 
son ensemble. Ce sijet d6passe claircment lamission LIi PR CC, Mais itiadtit I'impatience ressentie 
par de noinbreux cadres du NIAMVA oi tie cllItgUCs 6IrlIIgcrs dianS Icu's teitatives de travail au scindu systeme exisiant. La structure tie hase LiLI Nfiistwre iellete line r6alit6 an6ricure, colie d'une 
6cononie centralis6e verticalC, )iiiles questions techniquCs/L'ing6uierie ct ieplanification 6taient plus
iiportraites que les qluestitns dInalyse CtLiepromotion conoiitlues. 11s'agit i'llie institution dont 
k,structure nc permet pas tie ftaire Iace aux r6alit6s Wil'lie 6conomlic ax6e stir Icmarci6. En ddpit de 
nonibreuses Wanes d'assistance tics haillcurs tie l ds atuMANIVA, ils'agit d'un problline 
findamental qui n'a pas 6t6 r6g16. 
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3.4.2 Fonctions putatives d'un OINICL r~forrm 

L'Office National Interprofessionnel de Curlales et Lgumineuses (ONICL) est l'institution 
publique marocaine la plus importante, ax e sur les diffrents sous-secteurs cortaliers, notamment sur 
celui du bl tendre. LONICL a t, crLJ pendant la periode du protectorat (1937) et, au cours des 
deux premi.res d~cennies de son existence, il faisait reellement partie de sa consoeur institutionnelle 
franqaise, I'ONIC (Office National Interprofessionnel des Cereales). Cet heritage franco-marocain a 
produit une institution dote de points forts et de points faibles precis. Son principal point fort reste 
sans doute sa nature interprofessionnelle. A titre d'organisme indtpendant, sous ]a tutelle du 
MAMVA, sa mission recouvre l'ampleur verticale integrate des sous-secteurs cr6aliers, de la 
production la consommation ("la filitre", dont les cadres forment "l'interprofession"). Cela permet 
AI'ONICL de traverser des fronti~res qui limiteraient d'ordinaire les organismes minist~riels. En 
outre, en refltant l'organisation du sous-secteur, I'ONICL est sans doute plus , mme de comprendre 
les rouages et les probltrmes internes des industries situes I diffrents niveaux du sous-secteur. 
Toutefois, cette dmarche reflte galement un aperqu corporatiste d'Etat, ou dirigiste, du monde oti 
les responsables officiels et les directeurs des grandes institutions du sous-secteur coordonnent les 
politiques qui rtgissent la gestion du sous-secteur. 11s'agit souvent d'une situation loin d' tre 
totalement positive, puisqu'elle petit tacilement mener Ades arrangements, des marches et d'autres 
formes d'impritie non comp~titifs. Ainsi. la limite entre les 16ments n~gatifls et positifs de cet 
hritage est t~nue. IIs'agit d'une situation exigeant un pilotage politique fernie au cours de la ptriode 
de r~forme, dans I'intr t de l'efficacit6 et du progr*s du sous-secteur. 

En mme temps, la position de I'ONICL au cours du projet a 6 difficile, puisqu'il lui faut 
tenter de se preparer . la transition vers un marchr libralise, sans recevoir d'instructions claires du 
GM Acet effet. It lui fiut encore appliquer les politiques de l'ancien regime, qui restent officielles, 
puisque le projet de loi de I'ONICL n'a pas 6 pr~sent devant l'Assembl~e Nationale. Tout cela. 
conjugu6 au fait que de nombreux collaborateurs exp~rimentes au sein de l'organisme n'ont jamais 
connu que le systbme de contrle, a men6 b.une profonde 0quivoque du comportement et de I'attitude 
du personnel. 

Au vu de la performance de I'ONICL en date, certains critiques questionnent s'il sera en 
mesure de passer d'une "manipulation" de ]a filitre du bl1 tendre, un rOle de rigulateur neutre et 
de promoteur du sous-secteur. Selon les critiques, le voie la plus ais~e pour le GM, tout du moins 
en termes d'efficacit6 bureaucratique fonctionnelle, consisterait supprimer I'ONICL et affecter ses 
fonctions ailleurs, au sein du MAMVA. A de nombreux gards, 'l'Plimination" de I'ONICL serait 
]a voie la plus facile Asuivre. Ainsi, il n'y aurait pas de prohl~mes de cadres hesitant remplir de 
nouvelles fonctions, allant l'encontre des habitudes de travail acquises au cours de leur carriere 
antdrieure. L'on dviterait 6galement les prohlmes des attentes du secteur priv6 selon lesquelles 
I'ONICL ne pourra jamais se dfaire de son rOle de gendarme. 

II ne semble toutefois pas clue ce soit ]a manire dont le GM, l'instar de nombreux 
gouvernements dans le monde entier, dispose d'institutions anciennes. II pr6tZre la garder en vie, 
peut- tre pour assurer un emploi un certain nombre de cadres, ou parce qu'ils pourraient etre utiles 
AI'avenir, ou encore pour dviter l'&entualitU d'un conflit politique. Quelles que soient les raisons et 
]a manire dont on y a abouti, il semble que le GM souhaiterait conserver I'ONICL dans le tableau 
d'avenir, axd sur le march6. Ds le depart du projet, Ie PRCC a accepte cette "dcision" et a tentd 
de promouvoir un processus plus ardu: celui de la rcforme institutionnelle de l'ONICL. 

A la suite de deux ans de collaboration, I'ancien directeur de l'ONICL, M. Mohamed 
Guerraoui, et le Comitc Technique du projet ont estimd que le moment 6tait venu d'dtudier de pr.s 
les fonctions et les objectifs putatifs d'un ONICL restructuro. DAI a affect6 Dr. Max Goldensohn, 
l'un de ses analystes institutionnels les plus expdrimentes, Acette tfiche. II a passd cinq semaines au 



62
 

Maroc, pour collaborer avec une commission interne de I'ONICL, pour tracer le tableau de cc nouvel 
ONICL. Le rdsultat, le rapport n' 16 du PRCC, a &It6 prdsentd lors d'une rtunion importante, 
rassemblant tout les cadres supdrieurs et floyens de l'organisme, en mal 1993. 

Dans son analyse des responsabilitds et tacels fonctionnelles ant6rieures de I'ONICL, et des 
taches futures dventuelles qu'il conviendrait d'entreprendre, le rapport de (ioldensohn (n* 16 du 
PRCC) indique qu'il conviendrait que son rOle , I'avenir soit concentri stir (juatre groupes d'activitds: 

* 	 services d'information: 

* 	 services de pronotion sous-sectorielle; 

* 	 gestion pour le GM des opdrations de sdctiritd alimentaire cdrdalierc; et, 

* 	 services d'appui technique. 

3.4.2.1. Services d'inforimation: 

L'information est au centre de I'appui et de la promotion par I'Etat de tout sous-secteur de 
produits, dans un environnenent de niarchi libre. D'autres mesures pouvant Otre prises de concert 
par l'Etat et les groupes sous-sectoriels, par exeniple la modification de certaines rfgles du jeu 
pr'cises (lois, politique, etc) pour optimiser la performance du syst.nie par rapport Acertains crit.res 
d'ordre politique, exigent toutes d'inportants volumes d'information et, i l'Lvidence, une pr6hension 
d6taillde de la naniere dont le sous-secteur fonctionne. L'on pr~voit que I'ONICL assure la rdalisation 
de rapports stir trois catdgories importantes d'inform:ations, pour ses partenaires du secteur privd et 
autres parties concernes (bailleurs de tbnds, organismes publics, analystes universitaires, etc): 

* 	 Rapport d'utilisation nationa e de I'al)prosisionrnnien c~ralier (on hilan c6r alier): 
cc rapport serait axis stir les tendances de I'approvisionnement (de 'i production nationale 
et des importations), de la denande, des stocks et de I'utilisation. IIrendrait dgalement 
compte de l'offre/prix relatifs des cOrtales et de la farine stir les inarchids nationaux, et 
d6j acheminds dans le circuit des importations. Le rapport serait mensuel et il serait 
disponible sous forme impriml6e o informatique. Sa valeur dawis le secteur cdrdalier 
serait qu'il comporterait un ensemble d'iilfrmations qui icseraient pas offertes, b.cc 
niveau de prdcision, par aucune autre source. Los jeux de doinncs exclusiLs fournis par 
le GM seraient: les pr6visions de production nationale (du MAMVA/DPAI-), les 
dcrasements ( partir de 1'encadrenient d GM des tiris catwgories de minoteries), les 
importations rtdelles et d6clardes", et 1'ivolution des stocks commerciaux et intra
exploitation (tine tache de rassemblement de donn6es comrplexe, qui exigera certains 
tatonnenents ndthodologiques, et qui devrait constituer uie priorit importante poor le 
MAMVA/ONICL). 

* 	 Systimne d'inrormttion stir les iimiircli s (SIN): alors title I'ONICL et d'autres 
organismes do GM ont rasseibltd des inforinations stir les prix do marcid depuis de 
nombreuses anndes, one grande partie dI ces series ne soot Ili justes, ni complhtes en 

3 L'annexe I1du PRCC n' 16 prdsente une descriplion du syst ome de cerlitical d'inporlation de I'Union 
europ enne, o6 les importateurs doivent dclarer leurs plans d'iiiportion de c&r6ales ct dL'poser dans des 
banques spcifiques un dLp6t de garantie, d6dit aIIcas o6. les importations ne soil pas ex6cuit(es, ou relards 
sans autorisatlion, ou encore annuItles poor des raisons recevables. Bien que cclh puisse tre considrt comme 
une astreinie pour le fonclionnement d'un march lihie, cela oltfre la iossihiliW au GM d'cxercer ses 
responsabilit6s en ternies de s5curitS aliienlaire dans Iecontextc dun riarchW libre. 
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raison d'anntes d'inattention'. En raison de I'accent nis sur les futures functions 
d'information du MAMVA, plusieurs plans ont t' lances dans un rapport ridig6 par 
Falouss et. al. (n' 9 du PRCC) en \'tue de l'expansion et de la revitalisation du 
rassemblement de donn~es stir les prix/quantitts des c~rales dans les souks ruraux et les 
halles urbaines. En 1993. le PRCC a finance une assistance et une formation techniques 
supplementair.s pour appuyer le plan de d'veloppenient du SIM. L'on estime 
aujourd'hui que ce dernier, tout en etant intwressant pour tous les participants du marchd, 
pourrait tro plus utile aux protagonistes commerciaux de moindre taille, qui s'inttressent 
davantage aux 6,01nements sur des marcht's spLcifiques ou aux possibilites d'arbitrage. 
11offre galement la possibilitL d'entamer la rtalisation d'une base de donnees 
statistiques devant sous-tendre l'Llaboration de relations de base statistiques entre un 
march6 de rdf~rence national et des march6s locaux (consulter la section 3.1.3 pour plus 
de d~tails sur les marches de r~flrence nationaux); 

Rapport de conjoncture in(ernationale des ctrtales: ce rapport recouvrirait les grandes 
tendances des facteurs internationaux de I'offre et de la demande, les schemas de prix 
et autres actualit~s pouvant affecter ls inarch6s Aiterme. Comme le conseillait le 
professeur Abbott au d~but du projet (rapport n' 3 du PRCC), la stratogie principale 
consisterait . obtenir la plus grande partie de ces int'Ormations auprs des grandes 
sources internationales de nouvelles et d'analyse des marchlis cr~aliers (USDA, OCDE, 
Conseil Mondial du BiJ, services cnmmerciaux tels tiLuReuters, etc) et les "remanier" 
sous la forme la plus utile au lecteur marocain. C'est particulitrement juste pour le 
rassemblement de donn~es commerciales internationales de base et la r6alisation de 
mod les infurmatiques complexes pour effectuer des prvisions de prix. La clef de cette 
stratdgie d'emprunt intelligente consiste Olaborer et 'i entretenir de bonnes relations 
professionnelles avec les collaborateurs des groupes constituant les principaux 
producteurs internationaux de renseignements commerciaux de haute qualitw. 

Les relations entre ces trois types de donntes dains Ila prise de dcision des commertants 
marocains participant au sous-secteur cLrcalier sont prisentes )i la tigure 8. Nous y voyons que les 
petits commerqants peuvent employer de fakm exhaustive I SI.M et les informations sur les prix 
concernant les marchs de rt'rence nationatix, sitIs . Casablanca. En outre de ces informations du 
SIM, les petits coummerqants fondent leurs d&cisions commerciales stir Ies renseignements concernant 
d'autres marches, venant de sources n1n gouvernenientalcs, ainsi tIue stir leur propre experience et 
connaissance des inarchLs. De ]a mnnie inanire, Ics grandes entreprises (minotiers, importateurs) 
pourraient employer leur propres inftrmations allices aix rapports stir le marchl international et le 
bilan financier, afin de prendre des dvcisions d'achat outiC vente. 

Au-dell des rapports d'information commnerciale indiqi s ci-dessus, il serait demandd A 
I'ONICL de fournir d'autres services d'intbrnation. dcrits das I rapport de Goldensohn, 
notaninent: 

etudes et documentation industrielles: tmilbon nonibre des Ltudes ralis6es dans le cadre 
du PRCC constituent les types tie travaux d'analyse appliqude qu'il conviendrait 
d'entreprendre. -1n utre, il conviendrait d'arandir I centre de documentation de 
I'ONICL et les mettre ) Iadisposition de ses partenaires de la filitre; 

Les donn,.!s des prix des souks rasseitlics par I'ONICL ont 16 soumises 14une analyse exhaustive lors 
de la phase I du PRCC, et les r~siiliats de cet effort ot it pr~seni~s dans le docuiment d'Aloui et. al. (n* 5 
du PRCC - janvier 1992). 
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FIGURE 8
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* 	 produits d'inforniation: la publication du Bulletin mensuel par I'ONICL constitue une 
initiative tr~s positive, onclench6e pendant le projet. Los APM/CPM vionnent de 
commencer 6 publier leur propre bulletin d'information, en partie pour rdpondre A 
'effort do I'ONICL et on partie sur I'initiative du nouveau prdsident du CPM, M. Sobti. 

La mise sur pied d'un systtme d'information 96ographique (ou SIG), appuyd sur une 
nouvelle technologic informatique destitute ) reprtSsenter ais6ment des donndes sous 
forme do carte, constitue un autre service dinformation recommand6; 

service d'information interactifs sur ordinateur: au fur et ) mesure du ddveloppement
des installations informatiques intra-muros de I'ONICL, ce dernier pourra commencer 
a mettre des informations Ala disposition des int~ressds sous forme interactive, grace
A la transmission numdrique de donn(es, par le biais par exemple du Maghripac des 
PTT. Un bon exemple serait le bilan c(r~alier qui, s'il est r6alis6 de fagon idoine, 
comportera des informations d'actualit6 dont certains usagers souhaiteront disposer 
d~s quo possible. 

3.4.2.2. Services do promotion sous-sectorlle: 

L'une des modifications les plus importantes d'attitude at de ddmarcho consistera, pour
I'ONICL, AOtre ax6 sur le client et do remplir si fonction de promotion des intdr~ts des entreprises
qui composent la filire. L'ONICL a la possibilit6, s'il souhaite relover l ddfi, do devenir un pionnior 
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quant aux services du MAMVA assurant activement la promotion du d~veloppement commercial. 
Le rapport de Goldensohn suggbre cinq moyens grace auxquels I'ONICL peut endosser cette 
importante nouvelle fonction, seul ou en collaboration avec les associations professionnelles des 
socidtds privies, participant A diffdrentes industries: 

* 	 prestation de conseils at de services g6n6raux de promotion, y compris: 

repr6sentation des int~r~ts du sous-secteur aupr~s d'autres organismes du GM; 

promotion des produits du sous-secteur sur les marches intdrieurs et 6trangers; 

prestation de conseils aux nouveaux investisseurs. II s'agirait dgalement des 
modifications du code des investissements du GM, pour favoriser spdcifiquement 
les investissements dans des domaines comme ceux de la minoterie; 

gestion d'un fonds de promotion des investissements; 

appui de "courtage" d'accords de partenariat entre des socidtds marocaines et 
6trangres; 

" 	 maintien d'un registre et d'une base de donndes du sous-secteur concernant toutes les 
nouvelles installations de minoterie, silos, etc. L'ONICL pourra alors fournir aux 
nouveaux investisseurs des conseils sur les emplacements, les conditions comp~titives, 
les niveaux exig~s de capital et de personnel. Une capacitd SIG pourrait venir renforcer 
cette capacitd. 

* 	 contribution au maintien do normes ddontologiques du sous-secteur (ou moralisation: 
veiller 6 I'honneur de la filitre): si le GM souhaite promouvoir la croissance du sous
secteur et d~cupler les investissements, il le peut en appuyant U' laboration de contrats 
standard de marchandises, en collaborant avec les associations professionnelles en 
matidre de respect des contrats Idgaux. Cot 6l6ment est particuli~rement important si 
le GM souhaite encourager la participation de capitaux 6trangers, souvent alarmd par 
la r~putation du secteur privO marocain en mati~re do non respect d1fPi contrats l6gaux. 

" 	 promotion de la concurrence entre les socitds privdes: I'on peut prendre de 
nombreuses mesures pour ce faire, allant d'actions d'appui commercial pour aider les 
nouvelles socidtds 6 devenir plus comp~titives, 6 un appui 5 la cr6ation de lois 
publiques anti-trust idoines. L'application de la plupart des lois contre la collusion exige 
une bonne capacitd d'analyse statistique, pour faire 1'estimation de I'ampleur du 
changement et de la nature de ce dernier quant A la concentration structurelle et les 
part de marchd. 

* 	 renforcement des associations professionnelles: les APM/CPM et AMIPROS sont parmi 
les quelques associations professionnelles viables du sous-secteur c~rdalier, A mime 
de reprdsenter activement les intrtts de leurs membres. Les APM/CPM ont le statut 
officiel relevant de la loi de I'ONICL, mais il est entrav6 par le fait que 13 membres du 
conseil sur 14 sont nomm~s par le ministre. II s'agit d'une institution qui devrait 
devenir plus autonome et d~mocratique pour pouvoir continjer A remplir une fonction 
importante dans le sous-secteur. Dans I'ensemble, il conviendrait que I'adhdsion aux 
associations professionnelles ne soit pas obligatoire. 
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3.4.2.3 Gestion pour le GM des opdrations de sdcuritd alimentaire cdrdalidre: 

IIexiste un certain nombre de fonctions qu'il conviendrait que I'ONICL endoss en ce qui 
concerne les opdrations de sdcuritd alimentaire du GM. IIconviendrait quo ces opdrations soient 
traitdes de manibre A remplir les objectifs en cas de crise alimentaire et b aider los groupes de 
consommateurs visds sans, dans toute la mesure possible, crder de structures permanentes 
(comme celles assocides A la subvention de la FNBT) pouvant nuire au fonctionnement et A 
'efficacitd du sous-secteur. Quelques exemples des t~ches pouvant Otre g6rdes par I'ONICL: 

" 	 coordination do la r~ponse du GM en cas de crise c6r6ali~re; 

" 	 rdalisation de projets spdciaux, par exemple la rdception et la :oordination des dons 
d'aide alimentaire (PL 480, PAM, etc) ayant trait aux c6rdales; 

* 	 exploitation du programme national du stock do sdcurit6 de b16 tendre pendant les 
quelques anndes oi il est jugd nicessaire, au cours do la transition vers un marchd 
libre. II est absolument essentiel que cotte mesure de transition comprennent un 
syst~me officiel de suivi et d'dvaluation annuel, pour que l'on puisse analyser 
soigneusement les co 3ts et les avantages du stock. (Pour plus de ddtails, consulter [a 
section 3.2). 

3.4.2.4 Services d'appui technique: 

L'ONICL a rempli nombre do ces fonctions dans le pass6, mais l'on procdderait A une 
modification de leur importance respective. Par exemple, I'ONICL ne remplirait plus de fonction 
d'inspection sanitaire des produits: cette t~che reviendrait A la Direction de la Protection de 
Vgdtaux et du Conrtr6le et de la Rpression des Fraudes. Solon le rapport de Goldensohn, il 
conviendrait que I'ONICL se concentre sur les services techn:ques dans les cinq domaines suivants: 

* 	 formation: l'on suggbre que I'ONICL d~veloppe fortement la formation offerte par ses 
soins (soul ou en conjonction avec des institutions telles que I'IAV ou I'6cole de 
minoterie dirigde par le CPM) Ases collaborateur et A d'autres fonctionnaires du GM, 
la formation technique pour les directeurs commerciaux et le personnel technique, et 
les programmes d'information du grand public sur diff6rents sujets, tels quo la qualit6 
de la farine, la nutrition, etc. 

* 	 normes techniques, homologation at 6tiquetago des produits: ilcxiste do nombreuses 
possibilitds en la matitre pour quo I'ONICL remplisse un r6le d'appui dans le cadre de 
programmes volontaires d'analyses, do v6rification de la precision des ingrddients d 'un 
produit indiqu6s sur son dtiquette, et d'appui de resolution des diffdrends par le biais 
d'un arbitrage ayant force obligatoire. L'accent serait mis sur I'homologation do la 
qualit6 et non pas sur l'inspection, relevant d'autres services tz:chniques du MAMVA 
et du Ministbre de la Sant6. 

* 	 analyses de laboratoire: I'ONICL est dot6 do laborantins comp6tents et d'installations 
bien entretenues. En conjonction avec les services d'homologation et d'dtiquetage 
mentionnds ci-dessus, le laboratoire pourrait 6galement rdaliser des analyses 
d'dchantillons de c6rdales et de farine pour les entreprises commerciales, A titre 
ondreux. Le laboratoire do I'ONICL so ddpossbderait progressivement de ses dossiers 
en faveur des laboratoires privds, mais il conserverait une fonction d'6laboration de 
nouvelles proc6dures d'analyse et d'appui en matire d'6tudes et d'arbitrage, et ce, 
en cooperation avec des spdcialistes marocains et 6trangers. 
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analyses techniques4 I'appui des demandes de prt: en qualitd de service de soutien, 
I'ONICL serait tout A fait en mesure d'offrir des services-conseil objectifs, pour les 
clients priv~s et les banques, chargds de I'dvaluation des demandes de prots, d'un 
point de vue de viabilit6 technique et financi~re. 

Le rapport de Goldensohn brosse un tableau optimiste et enthousiaste du role pouvant 6tre 
endossd par un ONICL restructurd, pour appuyer ce segment vital de I'6conomie agricole et agro
industrielle marocaine. Pour que ce dessein se realise, ilconviendra de remplir deux conditions: (1) 
ilconvient que I'ONICL reoive une mission I6gale claire, pr~cisant les fonctions appuyant le 
ddveloppement du secteur privd, et (2)qu'il soit dotd d'un dirigeant vigoureux, ayant foi en ce r6le 
d'appui et de promotion, et qui agira en ccns~quence. La restructuration de I'ONICL constituera une 
tache d'envergure, dont I'ach~vement pourrait prendre entre 5 et 6 ans, si 'on prend en compte 
toutes les tches de formation et de recyclage. IIs'agit d'une excellente occasion d'utiliser de fat;on 
selective I'assistance des bailleurs de fonds, pour accdldrer latransformation et appuyer le 
personnel en formation, soit er, cours d'emploi, soit dans des cursus d'dtudes nationaux ou 
6trangers. 

3.4.3 Avenir des coopdratives des SCAM/CMA 

Les 13 cooperatives de commercialisation des c~rdales sont 6galement des institutions 
cr66es pendant lap~riode du protectorat, 6poque Alaquelle elles ont rempli des fonctions actives 
d'approvisionnement des intrants et de commercialisation intdrieure des c~r~ales. Bien qu'elles aient 
exist~es, pendant de nombreuses ann~es, des differences d'ordre juridique entre les Socidtds 
Cooperatives Agricoles Marocaines (SCAM), plus avances, et les Cooperatives Marocaines 
Agricoles (CMA), de r~centes modifications juridiques les on mises 6 6galit6". En 1974, une 
union nationale des cooperatives (USCAM) s'est cre afin de proposer des programmes de 
formation et d'importer des c~rdales au nom de 'union, Atitre d'acti%'it6 commerciale. Quel que soit 
leur statut 16gal, ces institutions fonctionnent depuis 20 et quelques ann6es, 6 titre d'organisme
 
public charg6 de stockage de c6r6ales", visant A acheter dos c6r6ales sur lemarch6 local, pour
 
les entreposer et les vendre aux minoteries industrielles (cu occasionnellement au grand public,

d'ordinaire A titre de mesure de secours en cas de s6cheiesse) Toutes ces operations ont W
 
ex6cutes sous les ordres de I'ONICL. Le GM fournissait aux coopdratives, jusque tris r~cemment,
 
un credit subventionn6 et garanti, ou un warrantage. Ces accords institutionnels ont W d~crits de
 
faqon fort d~tailide dans le rapport sur lacommercialisation, en phase I, par Aloui et. al. (rapport
 
n' 5 du PRCC).
 

Les probl~mes les plus onireux auxquels los SCAM font face sont : une gestion financi~re 
d6ficiente, 'intervention directe du GM dans lagestion; 'absence d'investissements de 
renouvellement et de maintien de I'infrastructure de lacommercialisation, du stockage et du 
nettoyage; 'intervention des gouverneurs et d'autres responsables gouvernementaux locaux dans 
les operations; et le fait que plusieurs ne d6tiennent plus leur caract6re de "cooperative* depuis 
plusieurs ann~es. 

" Pour plus de dtails, consulter "Re ,tructuration du s ctcur dcs c &,livcscr Alircs : note de synth ." 
des MANIVA/DEPAAP, Rahat - septenibre 1993. 

' Scion laBanque Nlondiale, ils'agit d'one coope"at ise admiinistr e par I'Etat, eti]convient de rappeler 
haut el clair qu'il s'agit d'un cooperative de nora uniquenient. Consulter \olume II des annexes techniques de 
laBanque Mond iale, The Kingdom of Morocco Agr-lndutriaI I)ec Constraints and Oppontunities",nlopient, 
p. 26 i 36 -juin 1994. 
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Puisqu'il y avait ou, on vingt ans, trois grandes tentatives du GM visant A rdformor le 
systbme des coopdratives, lePRCC a d~cid6 qu'il vaudrait sans doute mieux do no pas affecter de 
ressources du projet (tout du moins au cours des deux premieres anndes) 5 une quatribme
tentative, puisque les perspectives do r6ussites no semblaient pas brillantes. Les coopdratives
controlent plus do 50% do lacapacit6 totale do Inanutention et do stockage en vrac qu'il
conviendrait d'utiliser, alors quo lesous-secteur c~rlalier passera h une gestion privde: c'est IAla 
principale raison pour leprocessus do r6forme des c6rdales do se pr~occuper do I'avenir des 
cooperatives. IIconviondrait d'utiliser ces silos soit pour 'entreposage du stock national do sdcuritd 
do b16 tendro (d~crit Alasection 3.2) soit do l'int6grer dans 'ensemble infrastructurel utilisd dans 
les 6changes commerciaux lib~ralis~s c~r6aliers. Cette infrastructure do silos constitue do fait le 
soul actif viable des cooperatives. Sans elle,ces derni~res auraient disparu depuis longtomps. 

3.4.3. 1 Etude des silos cirdaliers de vrac 

Pour 6tre on mesure d'assurer lar6tention do stocks do s6curitd, ilest impdratif qu'ils soient 
conservds do lafaqon laplus rentable possible. IIest donc n~cossaire do fixer des r~gles idoines 
de stockage, mais aussi quo les coots materiels du stockage soient r~duits au minimum par lebiais 
do technologies do stockage ot do manutention en vrac modernes. Pour 6tudier ladisponibilit6 de 
co type do silos au Maroc, lePRCC a conqu ot ex~cut6 une 6tudo technique de stockage en vrac,
rdalis~o par des experts-conseils marocains (Bartali/IAV ot Achy/INSEA), on coop6ration avec des 
collaborateurs do I'ONICL. L'on a distribu6 des questionnaires aux op6rateurs de trois types do 
silos: (1)installations do silos portuaires, (2) silos appartenant aux organisations cooperatives 
(SCAM, CMA et USCAM), et (3)silos modernes do soci~t~s privdes, y comnpris ceux ces minoteries
industrielles de bl marocaines. Le rassembleent de donn~es a 6t6 parachovd AI'automno 1993, 
une base do donn~es a 6w, cr66o (disponible en forniat SPSS), ot un rapport pr~liminaire a t6 
r~alis6 (document do travail n1 17 du PRCC). 

La carence d'investissoment priv6 dans une infrastructure moderne do manutention ot de 
stockage en vrac constitue l'une des consequences do I'administration de longue date par I'ONICL 
du n~goce ot do lacommercialisation int~rieure des cr~ales. Et cola on raison des offots du 
versoment, par I'ONICL, d'une prime de stockage aux agents d'ontreposage officiels do bld tendre, 
aux coop6ratives ou aux commerants clr~aliers priv6s agr6s. Les paiements des frais do stockage 
ot les marges fixes ont ti non seulement trop faibles pour encourager l'investissoment priv6, mais 
ila toujours 6td fort possible, potentiollement, qu'en raison d'une d~cision do I'Etat les acheteurs 
do c~r~ales ne soient pas on mosure do trouver de revenus apr~s avoir investi dans une 
infrastructure do stockage on~rouse. 

Dans 'ensemble, leMaroc dispose d'une capacit6 do stockago on silo do prtis de 600.000 
tonnes. Sa r~partition solon les trois types principaux do silos so trouve pr6sent~e au tableau 3.4 
ci-dessous. La capacit6 totale se r~partit entre les silos portuaires (27%), les silos dmtenus et 
exploitds par les coop6ratives (38%) ot les silos du sectour priv6, principalement ceux des 
minoteries (35%). En 6tudiant laconstitution d'iventuels stocks de s~curit6 (entre 50 A 100.000 
TM), 'on voit quo leGM dispose de pou d'options "r6elles". L'on ne pout utiliser les silos portuaires
puisqu'ils ont pour fonction un stockage rapide, temporaire des c6rales dimportation. Les silos 
des minoteries privies no sont sans doute pas pratiques en raison do lour taille rolativement 
restrointo (allant do 100 A 9.500 TM, et lesilo mnoyen est de 2.300 TM), et do lacomplexiti
administrative de lour utilisation. Co qui no laisse qne I0 silo c6r6alior do commorcialisation, priv6,
do Tadla, ot lacapacit6 disponible des cooperatives. Dans cette categoric, moins de lamoiti6 est 
intmgralement opirationnelle, ot I'autre fmoiti6 exigera des travaux do r6fection, allant do la 
r6novation des systmes 6lectriques et rn1caniquos, i)des rl'parations structurelles profondes at 
un romplacement integral do tout Ie materiel d'exploitation. 
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Ainsi, ilest clair que le GM ne dispose pas d'une capacitd de stockage en silo fonctionnellesuffisante pour stocker des stocks de sdcuritd du volume irrdaliste sugg~rd (par ex.: lapropositionde I'ONICL et le MAMVA/DEPAAP de 600.00 TM !).II est 6galement tris clair que lacapacitdtotale ne Concorde pas avec les besoins d'un secteur commercial futur, privd, oo les questions dequalitd/prix exigeront lardtention de volumes encore plus importants, de faqon aussi rentable quepossible (par ex.: utilisation minimum de stockage on sac et techniques de stockage en vrac Bardi). 

Le fait qu'aucun commerqant, ni importateur (,I'exception du silo privd de Tadla) nedispose A I'heure actuelle d'installation moderne de stockage cor~alier constitue une autredimension de lasituation de stockage en vrac au Maroc. Pour un pays tel que le Maroc, au niveaude d~veloppement gdn~ral et du secteur agricole qu'on lui connalt, ils'agit d'une situationsurprenante, en ded~pit l'incidence des effets n~gatifs des incitations de lapolitiquecommercialisation officielle du bl. 
de

IIs'agit 6galement d'une possibilit6 importante d'investissementdu secteur privd et de d~veloppement commercial, une fois que lesecteur priv6 aura 6t6 convaincuque le GM libdralisera effectivement lacommercialisation du bl tendre '. Dans un march6r~ellement comp~titif, l'investissement dans les installations de stockage et de manutention desfili~res do commercialisation sera tr6s important, ce qui fera partie de I'intense concurrence entreles minotiers, les commerqants, les gros exploitants agricoles et une partie des coopdrativesrestructurdes pour acheminer lebl6 du producteur aux minoteries industrielles, et produire des 
btn~fices. 

TABLEAU 3.4 

DISTRIBUTION DE LA CAPACITE DE STOCKAGE EN VRAC AU

MAROC PAR TYPE, ETAT D'ENSEMBLE ET PROPRIETE
 

Type, emplacement et dtat des silos 
 Capacitd (000 TM) Pourcentage 
A.1. Silos portuaires (Casa, Safi, Nador) 110
A.2. Kdnitra (inutilis6) 12
A.3. Agadir (nouveau, ouverture en 96) 40 

Sous-total des ports 162 27% 

B.1. Coopdratives - bon dtat 100B.2. Coopdratives - r6fection n~cessaire 88
8.3. Cooperatives - renovation importante n~cessaire 41 

Sous-total des coopdratives 229 38% 

C. 1. Socidt6 Agri-Plus (Tadla) 24C.2. Silos minotiers: bon dtat 154
C.3. Silos minotiers: 6tat passable 34
C.4. Silos minotiers: inutilisables 1 

Sous-total du secteur privd 213 35% 

TOTAL TOUS TYPES 604 100% 

Source: Tir6 du document de travail n' 17 du PRCC. 

" A titre d'indication de cettepossihilit,, l'un des plus grands imporatours de ctrales sillait meltre enchantier ]aconstruction de son prpre silo au d~hut de 1994. 
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i restructuration des cooperatives3.4.3.2 Nessitt-d'une solution souple pour 

11 y a plusieurs anndes, la dernire tentative d'dtudier l'avenir des coopdratives des 

un grand nombre d'options, a choisi une solution: il
SCAM/CMA, apr~s avoir passd en revue 

des 	 socidtds nationalisdes
conviendrait de convertir ces institutions, exploit~es jnsque-lti comme 

relevant de I'ONICL, en cooptdratives ridelles polyvalentes, cc qui signifierait que leurs actifs seraient 

ddtenus par les membres, et que de nouveaux membres dposeraient un montant de capital minimum 

de 	 participation, etc. Toutefois, cette ddcision dtait si loignde de Ia rdalitt que la plupart des 
serait peu probable dans

directeurs de cooperatives, en s'exprimant franchement, estimaient que cc 

la plupart des cas. 

La drdmarche de "coopdrative r~elle" prdsente plnsicurs problmes: 

importants et (pour les ann6es de
* 	 ces coopdratives comportent des actifs ddtcnus tr.s 

Le probl.me au Maroc reste
bonne production) traitent un volume important de cdrdales. 

que, dans les rdgions de piroduction cdrdali.re, il n'existe aucune structure cooperative 

locale en mesure de repr-ndre des actifs de cette ampleur. En cc qui concerne les CMA, 

dont les coopratives locales de la SOCAP (Socitd de Cr6dit Agricole et de Prdvoyance) 

ces 	 dernires ont enregistr6 des rdsultats si 
sont les seuls membres i titre 1dgal, 

1976 et Wont tINsupprimries 1dgalement
mtdiocres tju'elles ont dil fermer leurs prtes en 


qu'en 1992;
 

a 	 dans un sens plus gndral, les coopdrativcs dn monde entier, lorsqu'elles sont 

op'rationnelles, constituent des organisations dirigtes par la base. Lorsque la base locale 

possible de reprendre des oprations :e grande
est solide il leur est dventuellement 

Ainsi, il est pen probable qu'en
ampleur, comme celles repr6sentes par les SCAM. 

divisant les actits en actions et en les distribuant aux exploitants agricoles, l'on aboutisse 

grande dchelle, viable. C'est pourquoi la conception d'origine du
Aune coopdrative 
Projet RCC de I'AID prLvoyait one activit6 de projet chargde de pronmouvoir la crdation 

ie conmnercialisation.de cooperatives locales pilotes de stockage Ct 

raisons, optd pour I'une des deux
La plupart des participants du I'RCC ont, pontrr toutes ces 

solutions h m.me de reniplir l'objectif le plus important, cest-4-dire Ia rdtcntion en exploitation d'une 

infrastructure coopdrative de stockage, dans le cadre do syst le de commercialisation national et cc, 

pendant 3 t 4 ans au minimum: 

N l'exception d,.s
ench.res la totalitd de I'infrastructure coopdrative,* 	 vendre aux 

fins de stockage transitoire du "stocktre "nationafisds" auxcomplexes de silos pouvant 
de sdcuritd" de bid tendre. L'on pr6voit que les grandes minoteries, certain!; importateurs 

Ce type de ventede cdrd'ales inarocains se porteraient acheteurs. ou des commero;ants 
des cdrLales n'dtaient pas

serait ardu au cas ofi les nouvelles r gles de colnmercialisatiol 

totalement et clairement ddfinies; ou, 

parties int&ess6es, dans diff~rentes regions (coopdratives locales, autres 
* 	 permettre aux 

fonction publique, minotiers, cominert;ants, etc) de trouver 
groupements agricoles, 

probl iie. Dans one rgion, ob il existe ddjA une 
diffdrentes solutions potentielles ,t cc 

certaine activit6 coopdrative ou on groupenient local d'exploitants en activitd, la solution 
"coopdrative rdelle" pourrait de fait tre viable. Dans tine autre rdgion, l'on pourrait 

opter pour la meilleure solution qui consistCtait liqoider les actifs par one vente directe 

http:cdrdali.re
http:probl.me
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A des groupes prdcis d'acheteurs du secteur priv. Dans une troisirne rdgion, les 
exploitants agricoles pourraient ddcider de furmer une socit6 privde pour exploiter les 
silos, et les exploitants et d'autres pourraient acheter des actions de lasocidtd, alors que 
la gestion serait librement assure par des gestionnaires recrutds. La clef consiste A 
permettre aux groupes intdresscs, dans difflrentes rions, de trouver lasolution 
convenant lemieux aux structures &conomiques et aux options politiques rdgionales. Si 
l'on peut ainsi trouver une base d'une solution au problkme des cooperatives, tant mieux. 
Sinon, ilconvient d'explorer d'autres solutions. 

Le PRCC n'a pas &t'en mesure d'exdcuter son plan de prestation technique pendant la 
troisi~me annde de collaboration avec leMAMVA pour rdsoudre leproblme coopdratif. I1persiste 
et constitue un obstacle potentiel la libLralisation du march. I1conviendrait donc que le GM donne 
une totale priorit, Asa solution, ou qu'il offre d'ores et djA des incitations intdressantes pour la 
construction rapide d'installations de permutation. 

3.4.4 Ecoute du consommateur: ncessit6 d'une analyse aniilior&' de Ia demande 

A plusieurs reprises au cours des etudes du PRCC, l'on a relev% lanature restreinte les 
donndes sur les tendances de ]a consommation au Maroc et lamdiocrit, des analyses de la demande, 
rdalisdcs par I'Etat ou par le secteur privd marocain. Plusicurs efforts ont tU r alisds pour combler 
lacarence de donntes sur laconsommation grace , l'Enqu~te Nationale sur laConsommation et les 
Dpenses des MtLnages (1984-85) et par I'Enqute Nationale stir lex Niveaux de Vie (ENNV), 
rdalisqes par le Direction de la Statistique. Une part;: des donnees plus anciennes a &6 analysde par 
Stryker et. al. (document de travail n' I du PRCC - novenbre 1993) et laplupart des analyses 
pertinentes de ladeniande exucutles ont 't6 prosentdes par Britel et. al. (rapport n' 7 du PRCC 
janvier 1992). 

Cette absence de focalisation sur Iademande retlhte les attitudes traditionnelles concernant les
 
consommatcurs qui devront tre modiices au fur et mesure quC l3 plitique 6conomique s'orientera
 
sur le marchL. Par exemple, il est difficile de penser aux "crneaux du march6" et Aladiversification 
des produits, lorsque lafarine de b tendre est prtsumue tre un produit standard ou "normalisd": 
soit l'on produit en respectant les normes, ou pas. Traditionnellement, lesminoteries marocaines ont 
dployt peu d'efforts systwmatiques pour savoir cc que leurs clients sOuhaitaient en termes de qualit6 
de farine, puisqu'elles Ltaient censes se restreindre A fabriquer des produits standard, qu'elles 
n'taient pas en mesure de contr(iIer laquaitd de leurs intrants. et ne pouvaient donc pas assurer une 
production de qualit, uniforme. Les Ldtudes rapides des groupes de rIlexion du PRCC sur Ia demande 
de farine des consommateurs et des boulangers (documents de travail n I cIt12 du PRCC) ont 
indiqu6 l'abondance d'informations pouvant tre obtenues en se mettant simplement I'dcoute du 
consommateur. 

La ndcessit de changenents institutionnels dans :e domaine peut tre remplie par des actions 
publiques et privvcs. Par exemple: 

au scin du MAMVA, il est i I'tvidence ndcessaire de order un service, probablement 
dans laDPAE, axd sur I'analyse de laconsomnmation, de lanutrition et de lademande. 
II conviendrait que cc service soit avisO de toutesLes in formations secondaires disponibles 
sur le comportement des consommateurs, et qu'il adopte dif'lrentes ddmarches 
mdthodologiques pour amplifier ladisponibilit' de donnes primaires sur les schdmas de 

0 
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la consumnation de groupes ciblds de conSOmnIateurs, ou de produits el de ddrivils 
prdcis. Ces mnthodes pourraient comprendre des enll(Ltes par entretien, et d'autres 
techniques plts rapides, coimme, par exemple, les gioupes de rdtlexion ayant servi aux 
Ltudes du PRCC sur l minoterie. II conviendrait dgalement (lue cc service participe aussi 
aux activitds dc rassemblement des donnties d'autres services universitaires et du GM,
qui seraient en mesure d'apporter une contribution importante i ces rserves de donnries 
secondaires; 

* la Direction de la Statistique (DS) a tird de nolnbreux enseigneinents depuis quelclues
antndes, au cours de la rdalisation de I'tiNNV. 1Iexiste d'excellentes possibilittls pour
renforcer cette base de connaissances et pour re'dre ces donnles, rassemltkies 
intervalle, plus utiles. Par exemple, plusicurs ddbats r~cents stir l sdcuritd alinientaire 
ont pris pour point do mire ICs incidences dventuellcs des modilications de politique stir 
tin sous-groupe du docile infrieur de lh population, les ultra-pauvres. Dans les extrants 
mis A lia disposition du public ct d'autres organislucs du GNI paril a DS, il est diflicile 
de cerner cc groupe cibltI. La DS pourrait simplement ajouter tin r6chantillon son 
dchantillon alhtatoire national, afin qUe les donntes sur les inltra-pauvres soient aisdiment 
disponibles. La DS doit dgalcment a.juster ses prc&c,3durcs d'acc~s aux donndes, afin que
I'ensemble des donmnes de I'l:NNV soit disponible oldin airenent pour tous les usagers,
disposds ii r6gler till lttioraire rationnel (par exemple, 1.000 1)H). 

* II existe de nombretises pltss i b iilit6s qu'il convicildrait d'haborer, dans le cadre de lIa 
libilralisation du soils-secteur, ntttamment d'expertisc-conseil des groupes publics et 
privds auprs de socitIs-clientcs du secteur privd en cc liui concerne les prdfrences des 
consomnmatcurs et les possibilits commerciales tie lour %eatiX produits. Dans le do maine
de hi farine de bO tendre et de produits ddrivds, l'on a suggrL quo I'ONICL prenne lIa 
fonction de chef de file piour dmontrer cette analyse de demande appliqiude aux 
minotiers industricls et i d'autres clients, Atitre d'honoraires pour services. Toutefois,
dtant donnw Clu'il est fort improbable qu'un organisine public marocain soit autorisd A 
s'engager dans cc type d'activit6 d'entrcprise, cet 61itnicnt serait le plus mnei de se 
d6velopper dans le sectur priv6 (peit-etre au d6part, avec I'appui d'experts-conseils 
dtrangers). 

Dans lr pr~scnre sectiton du cliapitre 3, nous avollnS dThattut de qtiatr, dotiaines tii un 
resserremient dti pttint de nire inst itui itnil (notammont au seili dui MAMVA) pturrait appuyer le 
passage reel du sotus-secteur ties c.lrtoales ) til niarcht libre, at btOnt-lice de touts los ctrnsoninateursmarticains et des prOtdttcturs acties diS(IifftLieits groiupes tlrri cotiptisont ce sous-secleur. I1s'agit
de modificalions tlii sOnt rt.alisables d'ici la fin du sicle, ) conditioin t leos dirigeants marocains,
lU MAMVA (et dans des services de l'ittiptrtance de I'ONICL) et d'autres Ministores clefs, aient le 
dessein et lh volont6 potlitiCltte do les r6aliscr. Le chapitre 4 prOsentc le r&apitulatif des avis ci-dessus 
ct des suggestions concernanti les nesures associ <es ii Ittransitiu vers des otperatiotns de narchd Iibre 
des ctrtiales aiu Maroc. 
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CIIAPITRE 4 

TRANSITION VERS UN MARCIHE LIBRE DES CEREALES:
 
RECOMMANDATIONS DE COURT ET MOYEN TERME
 

Ce dernier chapitre a tin double hut: premi~reinent, nous offrons des recommandations de 
court terme quant aux mesures qu'il conviendrait que le GM adopte pour se preparer, ainsi que le 
secteur priv6 marocain, une libtralisation plus ample des cer6ales, dont l'entrue en vigueur est 
pr6vue en avril 1995. Il s'agit de l'esquisse d'un aide-mmoire, qui pourrait constituer le point de 
depart des travaux d'une Commission de Coordination de la Transition (CCT), regroupant les secteurs 
public et priv6, qu'il conviendrait que leGM nomme pour s'assurer d'une transition aussi souple que 
possible. Deuxi~mement, nous pr6sentons des recommandations de moyen terme concernant les 
mesures pouvant etre adopt~es au cours des quelques cinq prochaines ann6es pour faciliter la transition 
en vue d'appuyer le ddveloppement optimum des marche's c~realiers libres. 

4.1 Pr~paratifs de la lihralisation des marcht~s c~rtalier!: 
recommandations de court terme 

4.1.1 Orientation de lapriode de transition: r gles d'exploilation 

IIconvient de planifier aussi soigneusement que possible tous les 616ments de ]a transition afin 
qu'elle soit aussi souple que possible etaboutir une gamme de nouvelles r~gles d'exploitation pour 
les socits du secteur privd qui composent le sous-secteur de Ia farine de bl6 tendre. Pour point de 
dUpart dventuel, il conviendrait de pr6ciser plusieurs principes de base sous-tendant cette phase 
pr6paratoire, notamment: 

" 	 l'engagement du GM en matitre de prestation d'une diffusion maximale d'information 
aux groupes lesplus touches par les modifications: exploitants agricoles, commergants, 
minotiers, importateurs, commerqants de la farine, utilisateurs industriels de la farine, 
l'industrie boulang re et les consommateurs. Les informations peuvent tre diffusdes dans 
des publications sp6ciales des MAMVA/ONICL (par exemple le Guide d'operateurs", 
dont un avant-projet a &6 rdigu par une commission du PRCC/GM, en septembre 
1993), par des conf6rences de presse, articles do journaux, smissions radio-tldvisdes, 
etc.; 

* 	 un engagement analogue do GM envers Line participation integrale et active aux 
"commissions de transition", composees de reprdsentants de diffL rents groupes de 
protagonistes du secteur priv6; 

* 	 il conviendrait que laprincipale commission de coordination de latransition soit prt'sid~e 
par un roprlesntant officiel du bureau du Premier ministre, pour garantir un r~glement 
rapide de tout dUsaccord i ndrait que ses membreN soient desOventuel. con%.y 
repr~sentants techniques des ministwres clefs (MANMVA, Intrieur, Finances, Affaires 
sociales, etc), ainsi que des representants des principaux groupes d'intret du secteur 
privd. 

II est important que la Commission de Coordination de laTransition etd'autres groupes de 
travail entament leurs travaux en temps etheure. 11conviendrait que laCCT prenne des mesures pour 
s'assurer que: 
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" 	 les groupes de travail du MAMVA produisent une liste complete et claire de toutes les 
modifications qui interviendront dans les r6glementations officielles de la 
comimercialisation des cdrdales (voir ci-dessous pour une liste indicative); 

* 	 les conseillers de niveau idoine dterminent les modifications qui devront intervenir dans 
toutes les lois nationales, les dcrets d'application, les arrOtfs, etc., afin que le 
programme de libralisation entre en vigueur sans heurt; 

" au cas o6 il serait dcidd de rdaliser les changCeIcnts de rdltrnme de t';.ion chronologique, 
it conviendrait de reprdsenter ces derniers sur ill graphique relldtant l'itindraire de ces 
changements, tel que le graphique hypothdtique inclus dans le rapport de synth.se de la 
phase I du PRCC (n°8 du PRCC). Selon les participants du projet, cet horizon constitue 
un moyen utile pour passer en revue les mesures (ju'il convient de prendre, sous formc 
graphique et rdcapitulative. 

4.1.2 Choix d'une date exacte d'ex(culion (DE) : consid ratinns 

Les 	d1dments en faveur et en ddfaveur de diflrentes dates de maise en oeuvre des principales 
reformes (importations libres, suppression du circuit ofliciel de conmercialisation et de ses 
subventions, tOlimination de la subvention de la FNBT, etc) ont tW dhattus pendant et apr~s la phase
I du PRCC. Scion certains, juin serait le mois tou1t indiqu, puis(ju'il se situe pendant la moisson 
annuelle des cdrtLales, et cela permettrait I'ONICL et aux stockeurs de terminer I'anne de 
commercialisation avec la fin des subventions. II s'agit do moment o6i les anciens stocks sont 
normalement vidls en prdvision des nouveaux achats. La date de jUin 1995 pernIettrait dgalement de 
constituer le stock de s~curitO national de bit tendre (en We importO, ou par des achats locaux d'une 
annde de production de qualitd, ou avec on report des stocks des coop.ratives). II est n6cessaire d'en 
ddbattre avec des experts logistiques et de planification du sous-secteor, en suivant des directives 
ministdrielles claires concernant les objectitk et les principes d'exploitation des stocks. Nomhre de ces 

°tdlments ont Old sugg6r6s dans le document de Kent cl. al. (rapport n 17 do PRCC - janvier 1994). 

La date de juin 1995 offrirait au GM deux mois suplpmentaires pour iettre sur pied d'aotres 
systuXmes, par exemple le stock de s6curit5, le programme dc certiticat destind i suivre les intentions 
d'importation et mettre des rapports d'informations clel s (par exemple le Ililan c6rdalier) A la 
disposition des importateurs et ds minutiers, plusieurs mois iI I'avance. Scion de oomhreux avis, dans 
une annde de bonne ou de moyenne production, Ic mois de juin rcpr6sente one meilleure date car 1i 
cette 6poque, les 	 cdrL'ales locales seraient plus abondantes stir le marchli et elles amortiraient 
d'dventuels retards d'approvisionnement au cours des premiers mois provoouU; par I'inexpdrience des 
commer;ants ou des importateurs, u la carence de systtmcs auItonctionnement clair. A li suite de 
plus de sept ans de report des rt'tbrmes, l'on ne pourrait r61prouver un dMlai d cid6 par le GM, de 
deux ou trois mois suppldmentaires si nLCessaire, aln de s'assurer que le pays est aussi prt que 
possible h effectuer Ia transition. 

4.1.3 	 Lisle des principales modifications de politique, modilications secondaires connexes e( 
conditions suspensimes 

11i'agit d'un projet d'aide-mimoire des actions . entreprendre i titre priparatoire po ur la DE. 
II convient que les groupes de travail conjoints du GM el d sectetu" priv6 passent soigneusenCnt cette 
liste en revue et la moditient. Nombre des modifications secondaires sont des actions administratives 
(iu'il conviendrait de considdrer comme conditions suspensives de la principale riforme politique,
dtant donni qu'elles t'aciliteront lia transition i certains 6gards. 

http:synth.se
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4.1.3.1 Abrogation des rmstrictions ihpos..s at x importations c6ralitre; 

1. 	 Principales mesures: r6rorme tarifaire: tablir et publier le nouveau bareme tarifaire 
pour toutes les cdrales et produits drives. Nycompris les procdures de perception. 
Concevoir et diffuser les dispositions de la revision annuelle des niveaux tarifaires (il 
conviendrait que les mrtthodes soient transparentes); 

2. 	 Les mesures secondairts qu'il conviendrait de mettre en place: 

- il conviendrait que le stock de securit de bhu tendre soit constitu" (par ex.: 75.000 TM 
dans les coopratives des SCAM/CMA) deux nois avant la DE (cf. ci-dessous); 

syst~me de certificat (avec dpCts de garantie d'ex~cution) pour la dclaration des 
intentions d'importation de crales, en oeuvre trois mois avec la DE; 

les besoins en cr&dits dU secteur priv, lui permettant d'importer des c6r6ales devraient 
&re soumis au revu soigneux. La position du PRCC soutien I'autorisation des 
importateurs commerciaux et des minotiers avoir l'accts aux march6s trangers Aterme 
pour prendre des positions de "hedging", s'ils le d6siraient; 

il conviendrait qu'une commission spuciale de coordination portuaire collabore avec les 
groupes importateurs et le cherin de fer (ONCF) pour s'assurer de la prdparation 
effective de toutes les procedures d'6vacuation portuaire et de livraison aux minoteries 
opportunes. II conviendrait de resoudre rapidement les probl~mes logistiques par une 
intervention de haut niveau; 

precision, l6gislation et ventilation publiqueide ttutes les functions officielles (ONICL, 
douanes, importateurs, SOSIPO, ONCF, etc); 

publication et grande diffusion du Guide di'op raleurs (DE moins 3 mois); 

ONICL: preparation du Bilan cdrialieret de la conjoncture c~rvalire internationale pour 
publication plusieurs mois avant la DE. 

4.1.3.2 	 Suppression du circuit officicl du I6 tendre, des subventions du 
transport, du stockage et de la iNT, et de tous les contr61es de.s prix de 
hafarine et du pain 

II existe cinq mesures principales et au minimum onze mesures secondaires. El; -. rt trait 
laidtermination d'une date et la preparation u. niesures 16gales pour les L1kments sui, arn : 

1. 	 Suppression des achats de h6 tcndre effrctiiC. par les stockeurs, i'idM" prix orficiels 
garantis: il est naintenaznt nucessaire d'inditlucr clairement ux exploitants igricoles qu' 
la date d'execution de la r~fOrme, les cooipLratives, Ics comnilertants et , inotiers 
lpourront se fturnir aupr's d'eux, au prix du march,. t.es ctr,:.le., importwes entreront 
au Maroc avec des tarifs hRzutznaent protecteUirs, destinfs ) staib :ser les prix marocains 
Ades niveaux cibl ;zvec one c10Claine varidtti n scion a situation de l'offre et de la 
demande locales, c'ost 1.',a principale protec'tin ofrteO par le GIM aux exploitatrs 
agricoles. Les petits exploitants agricoles qui vendaieii anturielrement leur bis aux 
collecteurs pourr aient m'0e ne pas rcmarquer de grand clngen ent dans les prix
pratiqu6s. 

http:ctr,:.le
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II conviendra de mettre en place les mesures secwndaires suivantes: 

preparation d'unc campagne d'in'iirmiaiion exhaustive axtle stir les exploitants agricoles,
stir les variations probables de prix, le fait que ces prix resteront au-dessus des prix
mondiaux et que les possibilitds de bdndfices suppldmeontaires seront accrues grice au 
stockage et A I'arbitrage Il'fc. Le GM pourrait dgalement soulaiter annoncer d'autres 
programmes pour aider les agriculitcurs i ahun'der la transition vers un marchd libre du 
id tendre, par exemple gr.ice Atitle assistance technique et dec rddit pour Iaconstruction 

d'installations de stockage en vrac, uitniveau de I. fernie; 

les cuopdratives des SCAM/CMA devrmt ire pr 'es I opdrer dans un environneinent 
de march d libre. 1Iy aura libre concurrence pour I'achat dii hWddes agriculteurs, mais 
cette concurrence se tundera stir ICprix pa,,,d et I'Opportuinit6 des paiements. Si les 
directeurs de cuopdratives ont toute liberti dcisionnelle (libertd de gestion intdgrale,
conime par exemple lIacapacit, de licencier li main-d'oeuvre excddentaire), le fait 
d'avoir anlorti l'infrastruciure tie st ickage C tie in annie 1ionIleUr permettra tine position
compdtitive stir le march d libre ties cdrdales. Ulie autre option qu'ils pourraient souhaiter 
,Studier p!is avait (et qutii eXige mu ius Lie capital d'exlhiitation) consisterait de luer 
accs an secteur privd i leurs sils ct aux mitres installations (pour le stockage et le 
tam isage dII id). 

il est ndcessaire que I'ONICL entane ine distributiOl afti rmde des SIM (affichage sur 
les miarchds IOCaix, Ji noaLx , Oiiissions tie radio, etc) et il conviendrait qu'il ddiache 
des collahurateurs aprs ties dquIpCS ilteriiiinistdrielles mobiles d'inspection pour
enqutNer sur les plaintes ddposdes pr les cituyens et les responsables officiels lIocaux, 
et rendre cumipte des rdsutats tic ces dIrnileS pili CCT. 

2. 	 Suppressioi du conlirile de I'ONICI. conccriiiit tout I'approvisionlnemen( (intdrieur 
et iiripor) fourni aux iotlelries indusiriille.s: la principale iesure consistera, pour
I'ONICL, d'inftrmer ses partenaires til circuit olficiel de lIa cessation des ordres de 
mouvement des cdrdaes, d s la FI1.La IlInlart ties mesures secondaires concernent 
dgalement I'ONICI.: 

il sera iidcessaire tie dissOtire Ia c01iniiiissiOui tripartite; 

il cunviendrait utileI'ONICI- propose tic rcmplir les fonctions de "courtier ioinn te" de 
I'approvisionieme it en bid (,tallir le contact etre les iiuteries, les importateurs et 
cummerqants, pir les miniotcris ayant besin de ceite assistance) ati cours de la 
premiere anode de transition: 

il conviendrait que I'ONICL dOtudie et rentanie to ies ses procddures de rassemblement 
tie donndes (stir lia minoterie et ls vuOiIes tie farinC, les prdl.vemcnts de qualitd, etc) 
ayant trait i1'..,* rie de la 0 ininterie. IL'on peut encmorager les minoteries Ifurnir 
ces donndes s: L commui quera cn retir ses inftrmaiions analysdes aux 
minteries. 

3. 	 Suppression di: -, i.,'ime de siwcla ge t de Iai rime de Iranslort (pour Its cdrdalts 
et la farine): !'ONCI, thu)it inirier ses paitenlaires tin id tendre qu' la date de li DE 
il nWexistera plus d'Ohligiltion tie Verseme t iesulventions. L'ONICL rdglera les factures 
finales jusqnU'i trois liois atr s la )l. 11ptlrra ddcider A I'avenir de vcrser des 
paie CIets spdc ianUx tie subvCIIIV1111 Cttie tri itS1tlt tallie cuitexle d'un programme de 
secours particulier dt (NI ein cas de sdcheresse ou d'assistance publique aux 
CIlsolillateurs, illais il s'agira Lie paiements isol ds dans le temps ei dans les rdgions
concerndes. Pour appuycr cette ac iii: 
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ilest important que I'ONICL entame ds que possible (avec I'aide du personnel de IlAV 
Hassan H1et d'autres) de rassembler des donn~es sur le stockage commercial et intra
exploitation des cr.ales. puisqu'il n'exercera plus lemnime contr6le sur lesystme 
d'information anterieur concernant les stocks de bW6 tendre: et 

ilconviendrait que leGM commence aussi rapidement que possible collaborer avec les 
minotiers industriels afin de drfinir un programme de mesures d'accompagnement pour 
appuyer cette agro-industrie importante dans It passage de la transition. Ces mesures 
d'accompagnement sont dtaill~es dans le ralpport de Falgon (rapport n° 14 du PRCC 
juin 1993). I1s'agit tgalement de I'un des sujets des travaux du CPM, en cours 

d'extcution par ICEA-Entreprises. 

4. 	 Suppression du programme de subvention de la FNBT: ilest n6cessaire que I'ONICL 
annonce aux minotiers industriels lacessation de lasubvention aux minotiers pour la 
production de FNBT, des laDE. En outre, il est n6cessaire que le GM fasse part de ces 
modifications aux consommateurs. L'ONICL r6glera lasubvention de transport des 
derniers stocks de FNBT subventionn.e acheminer aux grossistes, pendant une pdriode 
allant jusqu'! un mois aprbs laDE. Les derniers paiements de subvention seront versds 
aux minotiers dans les trois mois suivant liDE. I1existe deux mesures secondaires 
importantes Aadopter: 

il pourrait ,tre n6cessaire de mettre en oeuvre un nouveau systome pour laproduction 
et ]a distribution d'une quantitu restreintu de farine de type FNBT (par exemple, I 
million de quintaux). Si c'est lecas, ilest nocessaire que IeGM pr6cise sa strat6gie de 
production et de distribution. Cette farine est-elle r serv6e aux fins de distribution dans 
les provinces sahariennes ou y aura-t-il une distribution mineure dans d'autres regions ? 
Cette quantitt restreinte de fatrine subventionnee devrait-elle ,tre distribuce par les 
filires commerciales ou directement aux consommateurs visds ? Devrait-on employer 
le systme de ticket de Ouarzazate ? LIacorruption s'en trouvera-t-elle accrue ou 
diminule ? et 

il est essentiel que leGM proccde t uric carupagne soigneuse de relations publiques pour 
expliquer aux consommateurs pIOurquoi ces mesures de rflOrmc sont prises. L'on 
pourrait mentionner qu'il existera un programme suppli6tif pour leSahara, qu'une grande 
partie de lasubvention du programme de la FNBT n'atteignait pas les consommateurs 
et provoquait la corruption, que I systtme de contr61e a dcuplk les coots de la 
production de toute la ftarine de b1-, et que les marches priv'.s offriront aux 
consommateurs uric grande gainne de produits de qualitw uniftorme. II conviendrait que 
les MAMVA, ONICL et Ministore deIlntericur prennent part ) cette campagne, mais 
le GM pourrait dcider de se munir d'une assistance d'expertise-conseil en cc qui 
concerne ]a production elle-mn3mc des L1lhients modiatiques (par exemple, I'assistance 
dont leNlinistre des AfTaires 6conomiques c de 1-iPrivatisation a bnclficil de lapart 
de deux socidtus de publicit. pour hitrealisat ion des campagnes tiepublicit6 concernant 
son programme important de privitisation). 

5. 	 Suppresion ou remnieit'nt inttgrIal des conlraintes de prix des accords de 
modtration pour I.ararine et lepain: ces accords ne concordlent pas avec un inarcht 
lIibtralisc. 11c nvient soilt Ics abroger. soil de les remarricr int~gralementde pour 
permueltre des variations plus iniportantes elplus rationnelles de prix. Pour que les prix 
de lafarine soien t 16greennt plus 6LvMs datns les regions ehoi~r'ec,,raison des cotatsen 
reels plus 1levs des transports (avec lacessation de lapon6quatit-n), ifconvient que cela 
puisse tre r6percutt sur les prix de gros de Ia rarine etceux du t);iin.Cc qui ne signifie 
pas que les prix du pain augnenter-ont rapidement Ct tLtomh ltiqu,,inent. Etan', donnt. la 
concurrence intense entre les boulangers dans laplupatrt des tg ions du ,Maroc,I'on 
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pourrait prdsumer clue cola d1linilnel'ait dies azugmentations de prix excessives, et qUe
certains producteurs souLiaiteront produire ilie niche standazrd de pain en tant qu'article
vendu Aperle, conlie le prati quent ie unomhrCuses hOUlangeries urbaines qui tirent lia 
majeure partie de leurs bInifices des pfitissCries, gileaLIx et pains spdciaLix non 
ri~glements. Nous n'ignorons pas qu'il s'agit d'une questionipolit ique diff1hiile, en raison 
de I'historique de longue date du co)ull'ICdes prix dL pa in au Maroc et de lia rdactivitd 
politique du suier. Toutel'ois, los temps changent. L'Etat franais iiii-mm atabandonnd,
il y a plusieurs annes d0.jAl le Colltrl61e des prix du pain. Les nouveaux efforts de 
mod ration pou rraient rtc A litrc viohltaire, et exiger tile les boulangers fassent lia 
preuve, sur j uistifiicat if standard,. ie l' aug ment atio n de leurs prix ai-deli d'une fourchette 
admissible. 	Cot 0l11inunt poUrrail ,,tNc aP Iiy' par des &iluipcs interministrielles molbiles,
chargdes de suivrc ILs incidCeCes Ct ies problemes de la transition ZIun marchd libre et 
en rendre compte lIacommission de coordination de lia transition. 

4.1.3.3 SLUcLirii alili'iii'C: stuck de sicuniii6 inlrimaire de )16 tendre et autrs 
1IleStll'eS
 

La constitutiion dII stock Lie sOCIAl itO ci Stittle un si jet coupI cxc, notaillnent pour (Iu'il 
ne dstabilise pas ls efforts des col'merants du secieur piivC en vue de mtoderniser 
icurs operations. Lcs l~glcs ie IillanceinlCit ILI stock. d'achat dii bld et d'exdcution des 
roulemenis techniques (par des ventes stir le luarchl) doivent Otre soigneuselnent dtablies. 
ii conviendrait que cct eflort soilt cltrepris dLCsqtic le GMI aura dterlmind lIataille du 
stock Aconserver. IIconviendrail t1 i celle ic isiO n ne passe paMs par un "marchandage" 
entre les relprLsentants du IAM VA ell tvICLr d'uL stock de grande oi de petite taille. 
II conviendrait clue chaqu canip citconstancie sa position, gr'ce i liCneanalyse d taille 
des risques de rupture ie I'approvisionunement et dLeia raison pour laluelle il n'existe 
a;IcUn autre nit i'en, linilis mniLiX, CCu i ie la constitution d'ui stock (importationsULiC 

du GM, iniportations diicctes ie farinc, etc) 
 pour resoUdre cel dvenituel probleme.
Conune indiu ci-dessus, il convieidrlit que le stock tie scurit l soit matdriellement en 
plaCe ti lDE.Liilitis piOLir ICloiIS ava1t lia 

2. 	 Etant donn que la si~curit6 ti' acces, et inon pas la s~curi t6 de I'approvisionnernent,
ColstitIe le plus graind pr i inclie scusit lientaire an Maroc, il conviendrait clUe 
le GNI s'efl'uce ie mett'e ern place Lic IIouvcau x programmes d'aide alimentaire visant 
spcil'iquement des groilpes precis Lie conisimlinatel 's6cornomiluement faibles. La section 
3.2 ci-dessous dtaille ti e iao plus prcisc cc sujet. 

4.2 	FACILITER LE DEVELOPiPENIENT OlIY'IiUNI DU MARCIE: 
RECONIMANDATIONS DE MOYEN TERNIE 

Le diveloppenlent de niiarclies agriciiles otilnaux, qu'il s'agisse de la consommation 
intirieure (u des exportations AdCstin at iiill Lie I'Otaiigel, exige Liii partenariat sagace entre I'Etat et 
le secteur prive: il s'agit IA(LItprilncipe premier le ]a stratgie A nmoyen terme d:i PRCC pour le 
d1.vehppeinCult LII sous-sectel.r 'Tis dICux oit tile hliiclioll A remplir. II ctinvient de periettre au 
secteur priv! ie fonlictiiner libi lcileit (seli iies parain otres bicn dIiis) afin de dtCIpicr I'eilicaciit 
de la production et di- li distributitii. II s'agit IA (iI plus grand problLme d'exploitatin du circuit 
officiel du 	 hi teudre. L'efficacitt. d'cxph~itiit SOLI efrbt, t011ti l ci comme lCs investissenents, 
puisque le contl'O1e administratifla rduiit au inlillilnuin is pMssihilits d'inniovation aux fins de raliser 
des bItnifices. 
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Quel est Ic corollaire de It stratwgie du PIRCC ? La plus grande partie des changernents 
nulcessaires pour aboutir au partenariat public-privW idoine doit procLder du secteur public qui drfinit 
les rogles des activitos du scateur priv'. en tponse la niouvance des schltmas d'influence 
economique et sociale. Le Secteur privt reaigira sehon I'apparition de n1ouVelles possibilitws. En outre, 
l'assistance technique appuNve par le secteur public est s iuvent la plus utile en collaboration avec le 
secteur public, ou A l'interface c.s secteurs public et pri,'~.' 

Pour concevoir une stratceie destine aboutir au dd\'eoppement optimum du march6, il 
convient tout d'abord de dfinir le terme "optimum". Optimum, certes, mais seon le point de vue 
de qui ? Etant donnu I'importance des marchiIs c2&raliers pour toute la po pulation marocaine, il est 
clair que I:ad~finition dImterme "optimum" doit venir du point Lte 'ue de I'Lconormie et de la socidtV 
dans leur ensemble. Ce qui signifie que les intrts ties producteurs doivent tre tquilibrs par rapport 
A ceux des consommateurs. En permnettant aux marches libres de relier les prodducteurs et les 
consommateurs, I'on pout aboutir i des avantagcs piur les deux groupes (prix plus elevs pour les 
agrictlteurs et plus bas ptour Ies ctonsomnate Urs, e nmenant I'innovation et la rentabilitt 
concurrentielle d'alttnuer la inar, InioVeio brutte de commercialisat ion entre le producteur et le 
co1st15anlnateur, Lazrcalisatti11ii' on cadre tic inwJ listtior rendant conipte de ces avantages totaux 
constituait le sujet du docutmemit de Salinger (dcunicnt de travail I 10 dII PRCC - dcembre 1992) 

"Bread Wheat Marketing Margins under I.iberalition: A Cost-Benefit Analysis". 

Les actions de I'Etatt peu'ent ,tre utiles en crdant et en maintenant (a)une gamme de marches 
oporationnels et cincurrentiels ties prodUits agricoles bruts et transforms et (b) des regles d'un 
march6 bien agenc6 (et des institutions qui oarantisen queIles operateurs procodent scion les rtgles 
du jeu). En outre, l'Etat petit parti,:iper activtinent A la promotion de la croissance et du 
developpement du sous-secteur, en appuyant l'imtroduction de technologies de production, de 
commercialisation et de transformatiot, et en cOllaboratt avec les groupes priv s pour mettre sur pied 
le cadre du drroulement de la concurrence privee. \u Maroc, le partenariat ayant permis la creation 
de I'industrie des agrumes en a fait intelligeniment la preuve.: 

Le rfle du GM dans l'appui au dtveoppement du march6 corealier, apres la ibIralisation, 
constitue un theme persistant du PRCC. La pins grande partie de I'analyse des questions clefs de la 
liberalisation du sous-secteur dcs corieies, an chiapitre 3. ddbouche directement sur la plupart de ces 
recommandations de moyen terme. Nous les regroupons ici pour constituer le centre d'un plan 
d'action t\ventuel du GM, aux fins de croissance et de niodernisation du sous-secteui des cerdales. Les 
principaux axes de ]a strate'gic moyen ternie pour assurer un fOnctionnernent meilleur des marches 
corealiers sont les suivants: 

" 	 Changements institutionnels du MA 1\',A permettant al Niinistere et !i ses difftrents 
services de remplir des flnctioms amplifies, I'appui de It croissance et de la 
modernisation du secteur privt. Cet 1Ihient se 'ondera stir la prestation rehaussde de 
services d'information, d'analyse et tie promotion agro-industrielle; 

" 	 Mtsures anti-trust t d'ttt6tniuition dts risqut.i pour garantir le fonctionnemcnt 
computitifodes marchts ctrealiers, tout en permettant aux entreprises priveles de gtrer les 
risques associes Ala iniuvaince du prix des cerdales; et, 

Consulter Rethiniint, Th-icnital COnlpration ."I0rins for Copit Building in Africa de Elliot Berg, 

PNUD et DAI, New Yoek (1993) pour i eipprtlfondie de li 3t1e\ion riki'nte sur l'utilitc de late andy 
poursuite de l'utilisation de I'aisktamie Iini t 1411.L. i,.H. & c\Ltuppt' nt aujiurd'hui.i iiiIc Ld ce 

.hriaI: Cette ,Vehnement I Ii, drit dan'. A; 'nM Alit, 1 O ,Ol D.7'/tpit, 1912-1986de Will 

Stviiringen, iirin etion . 'i y Ilrcss (19'i7).l.iivi 
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S 	 Aide sp~ciale aux groupes de d~posilaires clers, les exploitants agricoles, les minotiers 
et les consommateurs, ,tlasuite de latransition du narchu, libre. 

4.2.1 Changements inislitulionnels du MAN! VA 

L'un des objectils du PRCC consistait i p romouvoir lerenforcement institutionnel tout en 
restant axd sur I'appui en bonne et due forme du prOCessus de rlt'orme du sous-secteur ckdrdalier. Nous 
avons abord. dans notre rapport les ditIdrents dliments tie iformeI:r institutiontnelle. Nous prenons 
maintenant pour point de mire deux des 6tlnents ieces changemeuts: 

1. 	 DCnultiplicalion de I'niufCmalion et tit's anlnIyses pour 6clairei I' )rocessus plitique 
sur 'soptions de chalai I.re: ii con que IC Ministete amplifiepoliCique ielLdlrait 
fortemient sa fonctioll d'inftrllttinllitt public et mette entre les mains des collaborateurs 
des autres services du GM et ieceuX (jui conmposent les groupes de dpositaires clefs 
davantage d'informat ions pertinen tes. Au fur et i mlest re tie I'&volhLition du processus 
politi que nlational, lenimbre d'utilisatteurs des inlt'orIlilionS auglrnente. I1s'agit par 
exemple des partis politiqucs, tics associ atioxns pro lessiunnclles, des organisations de 
dtfer)se des cornsoiniateurs, des investissetlIS 0trangers, etc. Intir cc faire, it sera tout 
d'abord necessaire de I)roduirc liamdificaItion tiesattitudes de certains fonctionnaires 
ministriels, qu'il conviendra de rt -orienter pour abandonner le dirigisme aitricur. Cc 
processus s'est tlJI CeclenCch6 ces dix derniilres atlmes, ctprogressera davantage ai til 
du temps. 

Afin de produire les intOriations Ct lesanalyses pertinentes, les ctllaborateurs 
ministtriels devront avoir uine prrh.ensin nette des cilutraintes clef's leentravant 
ddveloppernert du sous-secteur cdihticr. L'une de nos conclusions dans lecadre de cc 
projet est qu'il existe des avantages pratiques organiser de nombnreuses enquetes sur la 
pLolitique agricole, en suivant les tih ies de produits sous-secto'iels. I1s'agit Ihdu 
concept d'organisation d'origine dII projct, prscuttldaus un document ridigd par 
Wilcock, en juin 1991 (rapport n 2 diu PRCC). Notre experience semble contfirmer 
plusieurs avantages tiecette ddmlarche, notrnment: 

" 	 elle retltc I'organisation commeiciale, o6 liafili~te Va des matioes brutes aux 
pioduits finis; 

* 	 elle permet aux analystes de saisir clairement lesiotis-secteur dans son int6gralitd et 
de relativiser les problinmes et les contraintes subis par Its i dLustries, Ndifftrents 
niveaux (quelle contrainte est la plus astreignante p liIa progression sous
sectorielle); 

* 	 elle pernet de prdsenter les recoiniandatinns Cii iUtile tie nodifications de politique 
en termes rit es "irIglCr, pioutr app yer IL'orientation dude protb!mics pri ai sous
secteur da.s son1)intwgralit6 sur Ic voie de lacroissancc souhaite. 

Nous avons 6galement indi ud cileI 'lI0adli0otl'ue d marche sous-sectoticile pourrait avoir 
des ripercussions stir I'ageticement des travaux dII ,NI'MVA. Les analystes 6cnoiniqucs et politiques 
de laDPAE sout I I'hcure actuelle trop isolks, diis I'organigranime, des spidcialistes techiiques des 
autres services du Ministre (par exemple lessp&ialistes des cultures tieliDPV. les spdcialistes de 
la conmercialisation et de lIatransfori,,, inf) Lie I'ONICIL, ctICs spc ialistCs des aliments du bMtail de 
la DE). Pour disposer d'un pers ntel suffisat, tie ci npdte nce idtoine, pour ey icuter les travaux sous
sectoriels, dans ledroit filde ceux du PRCC, ii scrait iicessaire de regrouper, privisoiremelt oti e 
faiqon pelrmancnte, certails effectits. 
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11conviendrait de diriger les capacitds d'analyse, en rapide expansion, des collaborateurs du 
MAMVA vers la prestation de rponses 'plusicurs questions politiques cruciales (prdsentdes en dtail 
A la section 3.1) auxquelles sera confronte le Maroc: 

" 	 dans quele Cniesure conviendra-t-il de protwger la production cdrdlaitre marocaine par des 
niesures tarifaires importantes ?Conine on 1'a vu, les cdrdales sont passds d'une taxation 
rationnelle dans les annces 80, i des suhventions de nos jours. Si I'on supprime les 
subventions alinientaires i litconsunlimation (par exemple celle de la FNBT), les 
consonmmateurs marocains devraient-ils Ntre forcds tt continuer ' payer des prix aussi 
tdlevws ? 

* 	 de litmme mani.re, nous avons soulign. un autre Olnnent de laprotection marqude des 
cirdales: laprotection O1evue du mtias et son contrepoids, le ralentissenent de la 
croissance des ventes des octtls cttieIa volaille depuis quelques annties. II scrait tr s 
facile au Maroc de proposer au cunsuimateur des oeufs et des volailles moindre prix. 
Une baisse des prix nuirait i on noinbre relativement restreint de producteurs de waYs 
en sec et un encore plus restreint de producteurs de 'iaYsgroupe irrigut6, notamment 
d'irrigation par pivot. La question se complique plus avant en rhalit6 par l'utilisation 
potentielle d'ingrodients fIurragers hors-wais, niais les choix pilitiques fondawentaux, 
ici, 	 sont relativewelit cairs 

* 	 etenfin, ilconviendrait qu,e ICprocessus politique ait acc-s aux infformations concernant 
I'incidence des avantages des sulventiuins. Qui tirer parti d, prix subventiotnnd du bi 
tendre ? Selon numbre d'anialystes, en se fo)ndant stir des indices indirects, une grande 
part des avantages a &6 saisie par les grands propri6taires terriens, mais cot dIldient ne 
peut tre prouvu directement i pttir des donnies disponihles. Ces renseignewents sont 
iwnportants lux fins d'n (dhat roel stir les questions de sulivention etilsseront de plus 
en plus exigs par les parties concernos averties, iIofur et i mesure de lhiprogression 
de I'tuverture et do lasagacitd du pr )cessus politiqti e marocaini. 

2. 	 Restructuration de I'ONICL iiuur rtplir des functions d'appui et de promnoion: 
nous avons passe en revue, A lisection 3.4 du present rapport, les perspectives d'un 
ONICL restructur d1inies par I'expert-conseil do PRCC, en collaboration 6troite avec 
les collaborateurs de I'ONICL (rapport it016 do PRCC). La finction que l'ONICL 
pourrait remplir i I'avenir est l'impoirtance. L'ampleur de hitrestructuration ndcessaire 
pour qu'il soit en mesure de reniplir les Ioictions souliaitues ne permet pas, rdalistement, 
de s'attendre cc quelle suit paracheve a ant Il d but di si~cle prochain, mwme si cette 
restructuration est entanlle au cours de l'annde prochaine. Pourquoi ? Parce que la 
rest ructu ratio it exigera sans dLtite une f'rination plus approlb ndie des collaborateurs 
acttels, o0 nouveaux, de I'ONICI.. II est essentiel que leGM prenne sur ses ressources, 
dventuellelent Coluipl tes parles ie.sturces appowrt es par des baillcurs de fonds 
sensibles, poutlrent amer eelit lichesi rap idement que pa 	 ssible.
 

L'ONICL IdjA l'avantage. grace it sa structure ct it ses antdcddents exclusiis, d'Otre 
dans ledroit Iid de hit Lu sous-secteur c~rdalier, reconimandde par nos soins.ddmarche 
Ses principales tiches futulres scrmil Ia prest ation de (1)prtd is d 'infbrwation forteinent 
atIlitirds, (2) gainine de servicCs Ieprlint ion, Ilagute all Ill du temps au fur et t 

mesure de letr prestation p;r des gi iipes privds spdcialisds, (3) functions de conseil et 
de gestion dans les question1s de SicuritO al eintaire, nutaninent Il'administration du 
stock proviso re de sdcuiiit6 tIe h, tentdie, et (4) services d'appui technique speciliques. 
Si cette rest ruc t rat i peuti I re ri~alis, ilecontribuera prutl ndnment . la prestation 
du notuveau rtl1c LIMiS i lie I iniie 	 tout endu NIANIVA. lc marocaine li raIlis&e, 
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permettant !i I'ONICL de constituer tin mod~le dfmontrait lamani&e dont un service 
spdcialis6 du GM est en mesure de promouvoir, de faion novatrice, lacroissance et la 
modernisation d'un sous-secteur. 

4.2.2 Orientation op~rationnelle de Iaconcurrence au hInflice du sous-sctcur elde I'ononie 

La prenire tape consiste A amener le sous-secteur des cdrdales A des operations 
commerciales liblralist-es. Dans notre plan de moven terme, il conviendrait de prendre des mesures 
pour maintenir le bon fonctionnement de ces mnarches. En outre, Ltant donnt (comme on l'a vu !i la 
section 3.1.3) que lavariabilit accrue des prix fait partie int'grante des marcht's agricoles libres, 
I'Etat peut appuyer les entreprises priv'es en mettant en oeuvre des incanismes de r~duction des 
risques, pour permettre aux socits individuelies tie p~rer couramment ces risques. Pronouvoir cette 
soi-disant contradiction constitue l'tun des secrets Liel'obtention de gains de rentabilitt des marchls 
comprt.itifs, tout en permettant ) l'entreprise novenne de survivre I lavariabilitw des prix en adoptant 
de simples techniques de gestion des risqUes. 

1. 	 Maintien de march s concurrentiels: les industries agricoles tendent souvent Afbrmer 
une concentration structurelle, tout comme dans d'autres secteurs. Tous les groupements 
clefs de l'industrie du sous-secteur cdr&ilier ne sont pas concentr~s I'heure actuelle, 
tout du moins par comparaisom avec IC sous-secteur des ol~agineux, qui subit le 
monopole virtuel dune grande socitOt. Bizarrement, I'absence de concentration du 
secteur des c&rales (notamment dans laminoterie) constitue un effet secondaire de 
l'administration du GM, qui a tenu Ics socidts en "sursis d'activitt"' en laprotwgeant du 
souffle de laconcurrence, chactnle dot& d'une part de march6 minimun garantie. 
LUaftlux soudain de la coCiirrence an qucl aboutirai lalibralisation du marcht' monera, 
presque inevitablenment. t des utsionis de sociuts, alors que les entreprises les plus 
solides et les mieux gr~es se saisiroIt tieparts du march6. L'on ne pruvoit pas que cela 
dtbouche sur tine situati,mn de nIt concurrence dans nil proche avenir, mais la 
concentration ell cra aCC'le. 

Ainsi, lapremiere mesure de inoven terme pour maintenir lacompititivitt de tous les 
march 's marocains consistera ihititer des lois anti-trust oti de contrOle de monopole, 
efficaces. L'adoption de ces lois sinifie Ogalement que les ministeres idoines du GM se 
doteront de lacapacitO Lie Silive les Shcitnas de concentration structurelle du secteur, et 
de presenter ces indices enl cas de [l tlites en .Jtstice, intentces par I'Etat ou d'autres 
soci~tws priv~es Ades contirrcven '1ts qni pourraient dpasser les "seuils de concentration", 
Nlasuite SOtIvent de fusions de scis. I'n demanderait ) tin segment du MAMVA 
d'entretenir cette capaJit5. atln L'vduer les niodifications de laconcentration agro
indtIstrielle. Bien qie les activitS daLns ce domaine resteront sans dotute restreintes dans 
ICsous-secteur cm.rlalier, O ses travaux imnmdiatement danscette tit, ptouirait entamer 

le sots-secteur ties o)IL~ineuix.
 

La 	 seconde mesure puvaht citi lt cr ftOrteilment N li inodernisation des marchts 
c rtaliers et au naitntien Lie tcir ciiijctitivitw serait Ilmiaboration. par le biais de groupes
tie travail lixi\tes public'lipi v de om.ili its noiimalisLs pour la livraison A terme de 
quantits prLdterIi lie,s ie tliualitLie c (d'.iicn SpOcitijUe). 11s'agirait de permettre 
;III\ entrcirise.s tie naitrisCr ditiN tic cettaine mesmre les risqes de prix A'terrne, tout 
ellperiletttnt 1i1 l u ji\m twi\.mii's 'i l ml rcli.s Ltiablis tie pas Itre grugls,Is ne 
inliile s'ils lie strut pa pffrili ics .2irides Cet dLmnt exigeclltI)soJCidt.s sur lemaich. 

deux conditiMmns Ctuinexes: l'esistcLe XimLiisstine ithoin
LIe classement et de normes 
pour les c&Laies et letrs dirivs (ie C't pllilecas iiMaroc), et qu'il soit facile et peu
on&eux pntir iesSmicitiis d'ester Ci justice eicas de vimlaitiom til tlrtiit des tibligations 
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('on a Cgalement constatw I'existence d ce problme. mais scion ]esconptes-rendus 
dans Iapresse &ono inique, dWimportants efforts sout engag ls par leiM pour renftorcer 
Ic systLnie des tribunaux de droit Cmmercial). 

2. 	 CrIation do in .anisies piour prenhe en h''ge Ia 'ilarilitabi dct.plniv: I'autrec 
dimension lu mai tiilen Lillu ion n-i.' Lnc desit Le Ia concurrence dans le incilleur intrtLI-
participants dIi niarchl consiste Apioiouvoir lacrtlaion, ou I':nnplification. iemesures 
de rIduct ion des risques, comlpatiil s avec lefritnctitnneinct des marches libres. Ces 
nlesures ont dw Ltudies en dkail dats le Clapitre pr&lent, ntianlient: 

0 	 lapromotion don stockage imleric ci eflicace des c66al"s: ils'ait Lie aimibthode 
lapils ancienne Lie rlduction des ri,,qeus, LIsimple rLtention Liestocks matriels. mais 
ce West pas li pils rentable LILI U . I'Lconomlie danshJinlt LiCvte iiiiimL nC1poe,)r son 
ensemble. Bien qu'il s'agisse s1,it d'une actiViIL Lill SeCleri privt. le GM peut apporter 
un appni IlarLitl anl L;u:1tt' an.es, eilassurant laprestationcOnlrs Lies oi1l ciuiiq premlilres 
LIe services-coit~e tehniques pur les entr.:prises, Lie dirLntes tailles. II serait 
Cgaleinent possible dLebndicicr de I'tpi non ngligeathle des bailleurs de fonds 
biliatdaux, Ltrangers, piur lesIltICI ce pIOUrrait tre le moven de pronlonuvoir I'utilisation 
LIe leurs technologies nationales. Le 1-INt pourrait acctldrer lereniorcement de cette 
carence ihfrastrLUCrelle Ci appliquti L1lment dans leCadre deat Cet WL'un programne 
projots compdtitits iedhiionstrat ion: 

" 	 Ia pronotion du d vehlopeniniIli marchu ctrt',Iier IL. rf l'&rence de Casablanca: 
lemarchiLde Casablanca est ie intilih le plus inportant pour toutes les cvrkales faisant 
l'objet d'tlnimportant n anlce.laroc. Pu cC qui con.'eriie lenias, lemarche de 
Casablanca estnn i archi de r9fKrciice national 4ti'iictt Le MANIVA pourrait remplir 
une fotnctiolliU ScobtFiu CiVe il.lpvpiant les COinnierIats dans I'adiption des mesures 
organ isationneiles i cessaires pour tianslbOrmer ces march is en reels march s Lie 
rftirence natiinaux, ct ipailei li cration Lie relations statistiques de base entre les 
inarchis de Casablanca etcctxi ;titires rLgiins. II s'agirait d'une contribution / 
I'intugration des inarchis, une inllioration tie la renitabilit d'exploitation etune 
redction des CIots pour it insi palitcipants. 

" 	 la pronotion de cotes el tie normes perecionaes eldes tonirats de livraison 'a 
tern: les minotiers et lescoiiiicitals Coinviennent de I'insuffisance du svst'Ine de cote 
des ceriales al Maroc par :appult aux axc suri exigeices d'une ilidilistrie coinpetitive, 
laqnalitC. Cest ICIsultat de priX IC ente d'escompto di biL iarocain par rapport au 
bi importI. le smtliLes n)rines Lie li farini pas sullisaminent ditaillies pour remplir 
les besoiins de ses utilisaitcurs coiunerciaux. Ces deiix facteurs entravent le 
divehippelnent LiCIa passatin Lie liatlS aUX fins Lie livraisMIns terme stir les marchis 
niarocains. I1s'agit de lagaime tLdcplus grandes possiblitL.s pour leGM d'appuyer le 
scteIur privi datns lI conwtitutiinile iiiaiisines tIe r&dtctMn ies riques, ax.s sur le 
inarchi. Cela reprsente l'itip.e) prilhille A I'laboratiit d'un niarchi riel Lie 
marchandises 'I terne, bien LIiI 'i tit aucone garantie que les contr.its standard de 
Casablanca Soiilt iijour ichiigS Cii se: 

* 	 laproIniotioLIde i'uilis.o',n, pia- Is entreprises, de la 'couvertire du risque par 
achat ou vente " terine sur hcs ,iimrcli6s Ie marc;madises traingers: cette mesure 
finale oifre laIplusgrande gestiOll LkL'eisques secteLr privi. Puisqu'iIli 'est pas garanti 
qu'un miarchi Itterime se crte. LIthnn LipioChe ,venir, ) Casablanc;,. il conviendrait que 
leGM permette anx granLdes en1 ,i.i[ de couvertureis averties de prendre des pt,.,itions 
sur les niarclis tienwiarcnikkc,, dtiaiiers. I1s'agit d'un sujet cmnplexe, mais les 
devises ne siti pas enctre miNN htdi,iosithn piour ce faire, ce qui constitue leprincipal 
tbstacle +cette Itape. 
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4.2.3 	 Actions spkcifiques destinies a appuyer Ics groupes clefs des d~positaircs (de la 
r(fornie) du sous-secteur 

dmoyen ternie du PRCC laisse les couddes franches 
GM. il s'agit d'actions rdalisables destin6es Aoffrir une assistance spdcifique aux groupes de 
dpositaires pour leur permettre de s'adapter plus rapidement aux rtaliUs existentielles d'une 
dconomie ax6e sur le march& Nous prd'sentons simplement une liste d'id~es avances au fil des ans 
des travaux concernant les c6rdales au Maroc. II s'agit de suggestions pour dpauler les minotiers, les 
agriculteurs et les consonmmateurs. 

Le dernier domaine de la strattgic de 	 au 

4.2.3.1 	 Mesures d'accomipgnement de la restructuration du secteur de la 
minolerie industrielle du 1h1: 

Le programme de lihralisation va d~clencher one restructuration massive du secteur de la 
minoteric industrielle et amener, consquenmment, one niodification des paramtres de la concurrence 
entre cette derni rc, les minoteries industrielles de hi dur/orge et les milliers de petites minoteries 

° artisanales. A la section 3.3 du rapport de Falgon (n 14 du PRCC), plusieurs de ces mesures sont 
proposdes ,Atitre prdliminaire. I1 revient aux minotiers eux-mnmes de proposer aujourd'hui un 
programme de transition et de restructuration au GM. Ce sujet peut tre dtbattu au cours de rdunions 
informelles dans des commissions du GM, et de faqon plus officielle, au scin du parlement marocain. 
Quelles qu'aient t6 les rapports tortueux ant6ricurs entre les minotiers et Ic GM, le pragmatisme 
politique ct un certain sens d'dcquitO pour les commerqants ayant investi dans le secteur, exigent que 
l'on traite leurs suggestions concernant l'assistance avec lia mrne gravitd que I'on accorde aux plans 
pr6sentLs par les industries sucri res et ol~agineuses, pour autant que les minotiers ne s'efforcent pas 
tout simplement de faire capoter l'int6gralid du programme de r6forme des cdrTales. 

4.2.3.2. 	 Mesures d'aide aux agriculteurs: 

Toutes les moddlisations et analyses statistiques effectudes par le PRCC indiquent que le 
programme de rdiforme de la commercialisation des cdrdales ne devrait avoir aucune incidence 
negative sur les revenus. En outre, certains exploitants agricoles, par le biais d'une production, d'une 
manutention et d'un stockage soigneux d leur hi6 pourraient etre en mesure de tirer parti - et 
avantage pdcuniaire - des distinctions accrues des marchts du Wl6tendre, scion la qualitd, et de la 
variabilitd accrue dgalement des prix du marcli. Ces possibilitds de b6n6fices, comme dans la plupart 
des systtmes agricoles, sont plus Am~me d'Ltre rdalisdes par des exploitations agricoles de grande 
taille, de gestion et de capitalisation do qualit, situoes dans les zones agricoles au Maroc au meilleur 
potentiel (le hour favorable, ou certaines zones irrigu6es gralce Aune adduction d'eau peu ondreuse 
et liable). Les programmes du MAMVA pourraient accdI16rer I'accts A ces possibilitds de 
rdmurdration de lia production cr~alir.re. Pour cc faire, il sera ntcessaiIw, dans l'ensemble, de 
proc6der Ades activitds contribuant Aune sp6cialisation accrue de la production c6rdaliere, dans les 
zones pluviales au plus haut potentiel, ainsi que des mesures pour relever I'efficacit6 et la caracitd 
de diff6renciation des qual~its de production et de conimercialis'tion des cdr6ales marocaines. 

Pour appuyer tous les agriculteurs producteurs et vendeurs de quantitL's importantes de 
c6rLales, il conviendrait d'orienter les programmes du MAMVA sur le nivellement - par le haut - de 
la qualitd des c6r6ales marocaines par rapport aux c6rdales import6es, lorsqu'elles arrivent Ala 
transformation. 11est clair que cc n'est pas le cas AI'heure actuelle, non pas parce que leurs varitdt~s 
sont infdrieures, ni parce que les Marocains ne sont pas bons agriculteUrs, loin de IA.It s'agit en fait 
de normes de classement ct de qualitO inaptes, d'un investissement insuffisant en matinre 
d'infrastructure d'dpuration, de inanutention et de stockago, ainsi que d'incitations ntgatives provenant 
do syst rne de comnercialisatiun actuel, semi-libhralis: tous ces dIdments entravent la livraison par 
les commerqants aux minotiers de gros volumes de cdrdales propres et de qualitd homog ne, qui 

http:cr~alir.re
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obtiendraient des prix 4gaux, ou sup6rieurs, ceux des c~rales importwes. I1 conviendrait que les 
MAMVA/DPV situent ce sujet au coeur de louts programmes d'assistance technique et de 
vulgarisation, concernant les crales. 

11est possible d'agencer des d6monstrations technologiques et des programmes pilotes de 
promotion afin d'acc~lrer le rythme d'adoption au niveaux de la ferme de l'infrastructure agricole 
n&essaire pour produire des c6r6ales de meilloure qualitu, pour un march6 libralis6. II pourrait s'agir 
d'une infrastructure immobilire de stockage on vrac, d'installations de nettoyage, triage et 
manutention en vrac de vari ts prtcises de ctreales. I1s'agit dgalement do possibilit~s intdressantes 
d'investissements du secteur priv6, pour la creation do socits de commercialisation spdcialisdes pour 
prendre en charge ces fonctions. 

Et enfin, nous en arrivons la question do transmission de ces avantages technologiques aux 
producteurs de petites et moyennes exploitations agricoles. II s'agit d'un domaine plus difficile, car 
les agriculteurs d munis nt disposent en gtntral pas de base foncitre, ni du capital, ncessaires Aces 
investissements destin6s relever le rendemont pour produire et commercialiser ce que le marchd 
requiert. La plupart des solutions exigent (tie les petits exploitants soient encouragds se regrouper, 
dans des structures dont ils assurent la gestion, afin de pouvoir tirer parti de ces possibilit6s. Ce 
processus peut passer par I'assistance dd GM aux oprateurs do petites et moyennes exploitations 
agricoles, afin de cr6er des coopratives relles, g6rtos Jocalement, ou d'autres formes de 
groupements commerciaux Jocaux.3 

Les collaborateurs avant participI au 1IRCC seraient ravis de cooptrer avec les effectifs du 
MAMVA afin de d0velopper plus avant les mesures pratiques pouvant &re prises pour crder ces 
programmes d'appui des exploitants, s'ils sont jug-s etrune prioritt pour le MAMVA. 

4.2.3.3 Mesurs d'aide aluX consomnialeurs: 

Jusqu'! pr6sent, tin grand nomnihe des dtbats politiques concernant les rdformes de la 
commercialisation des certales so -,nt drouhkls conmme si les consommateurs n'en L6taient pas partie 
prenante. Etant donn6 le nutisme d'tne expression organisee de leurs int.r ts dans les d6bats 
politiques, ce pourrait tre un v6risme. 

II conviendrait que l'ensenble du programme de reforme do la commercialisation des cdrdales 
soit l'avantage do la plupart des consominatcurs on leur offrant une1plus grande gamme de choix 
do produits cLraliers, do meilleure qualite, t tics prix plus bas. Le petit groupe de consommateurs 
fortement assujettis A la FNBT sera le plus "spoli"'. I1est clair qu'ils perdront une partie pour le 
moins des subventions qu'ils reqoivent l'heur actuelle. Procisons la principale recommandation 
cot Lgard: il conviendrait quo le GM remplisse ses obligations envers les citoyens les plus ddmunis 
et qu'il formule un programme pour lour ftire parvenir une assistance alimentaire ou mondtaire 
cibl6e. La solution politique la plus aisLe pour attwnuer l'incidence negative de I'limination de la 
subvention do la FNBT consisterait i ruduire 1(gmreent la protection tarifaire du hld tendre. 

,in outre, l'introduction progressive au MANI[VA, et dans d'aUtres services du GM d'un axe 
nart-Lu stir les consomnialeurs constitue Je plus grand changement ntcessaire. Les consommateurs 
constituent le groupe-cliont Joplus impotrtant do GM. Cette ru-orient:ation peut commencer par la 
creation d'un service d'analvse do la conSomarttiOn et do la demande, au sein des MAMVA/DPAE. 
D'autres nesures sont notoires, notamnoent la promotion de groupements repr~sentant les 
consommateurs et s'exprimant on ICur nom. 11s'agit d'un 616ment dans le droit fil des intentions 
dclar~es du GM consistant A cr~er, au fil do tenips, un processus politique plus ouvert et plus 
dt'iocratique. 

Consulter le rapport de Ia Banque Mondiale n' I I727-MOR "Agro-Industrial Development : Constraints 
and Opportunities' (volume 11,p. 22 i 47 -juin 199-1) en ce qui concerne le dbat exhaustif sur la nani~re dont 
le mouvement coop~ratif marocain local pourrait tre v ..ilalis . 
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