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. CONSOMMATION IIUMAINE DES CEREALES 

1.1 STATISTIQUES DE CONSOMMATION 

1.1.1 INTRODUCTION 

Les c6r6ales sont, depuis toujours des produits alirnentaires de base au Maroc. Toutefois,
*'int6ieur mme des c6r6ales, pour des raisons sociales, de disponibilit6 ou de niveau des prix, des 
substitutions importantes entre produits c6r6aliers s'opbrent. 

Depuis l'ind6pendance, trois enqu tes d'envergure nationale, sur les niveaux de consommation 
des m6nages ont 6t6 effectu6es : la premi&e en 1959-60, Ia seconde en 1970-71 et ]a troisieme ell 
1984-85. D'autre part une 6tude globale stir les bilans alimentaires a 6t6 effectu6c en 1986. Lcs 
mnthodes d'enqute ou d'estimation sont pr6sent6es dans une premiire partie. Los r6sultats de ces 
travaux ainsi qu'un essai d'analyse de la consommation des c6r6ales sont pr6sent6s dans Ics parties 
suivantes. 

1.1.2 LA CONSOMNrIATION DES CEREALES 

A. METIlODES D'ENQUETE OU D'ESTIMATION 

1. Enuite sir la consomnination des m6nages 

L'enqu~te de 1984/85 est la troisi~me enqu~te d'envergure nationale sur ]a consommation ct 
les d6penses des m6nages, r6alis6e depuis l'ind6pendance du Maroc. La premiere enqutte a 66 r6alis6e 
en 1959/60 et a touch6 tin 6chantillon de 4.325 m6nages. La seconde faite en 1970/71 a couvert un 
6chantillon de 6.459 m6nages. L'enqu6te 1984/85 a 66 conque de faqon A fournir des informations 
sur les m6nages priv6s qui vivent dans toutes les r6gions du pays, qu'elIc3 soient urbaines ou ruralcs. 
Cette op6ration statistique a touch6 14.520 m6nages r6partis stir l'enscnible du territoire national ct 
repr6sentant les diverses couches sociales du Maroc. 

Les trois enqutes, r6alis6es depuis l'ind6pendance pr6sentent parfois des divergences ct cc 'a 
divers niveaux : 

" 	 En effet l'enqutite anen6e en 1959/60 n'a touchd que ]a population musulmanc, tandis que les 
enquetes r6alis6es en 1970/71 et 1984/85 ont couvert l'ensemble de la population r6sidente au 
Maroc. 

* La base de sondage utilis6e pour la derni~re enqudte est plus r6cente puisqu'cile est extraite du 
recensement de la population et de l'habitat de 1982. Pour les autres enqutes, par contre, 
celle-ci 	datait de plus de dix ans. 

" 	 La dur6e d'exdcution des travaux sur le terrain a 66 d'une ann6e pour les cnqu6tes de 
1970/71 et 1984/85, mais de six mois seulement pour l'enqu6te de 1959/60. 
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0 Les m6thodes d'enqu6tes ainsi que Ics nomenclatures fonctionnlicls cmploycs pour
saisir les biens ct services acquis par les m6nages enquet~s, notamnicnt ceux conccrnant
les d6penses relatives Al'acquisition des biens durables ct ccllcs relatives hil'acquisition
des produits alimentaires en gros ou demi-gros, 6taicnt diff6rentcs d'une CtIqu~ite
l'autre. 

0 	 I1reste enfin A noter que les travaux de collecte de donn6es de I'cnqu te 1984/85 ont t6
rdalisds dans une p6riode oi le pays 	menait une politique de redressement economique ct
trouvait sous 	

se 
l'effet d'un cycle de plusicurs ann6es de s6cheresse. 

2. Bilans alimentaires 

Ces bilans sont calcul6s pour ]a p6riode allant de 1969 A1985. Les formules adopt6cs pour tous 
les produits sont : 

Les Disponibilit6s = Production + Importations + 'Variations de stocks - Exportations. 

La consommation int6rieure Aliment de b6tail + Semences= + Pertes + Transformations 
+ Consommation humaine. 

Les estimations effectu6es pour l'6tablissement de ces bilans sont les suivantes 

a. 	 Les semences
 
Les semences 
 de l'anne'e "n" sont calcul6es A partir des superficies emblav6es de l'anne"n+ 1", 	 multipli6es par 1,2 QX/Ha pour les bl6s, 0,3 QL/Ha pour l'orge, 0,4 QL/Ha pour le mais,


2 QX/Ha pour le riz, 0,4 QL/Ha pour le sorgho et 0,1 QL/Ha pour ieseigle.
 

b. les 	peries
Elles sont consid6r6es, comme 6tant 6gales A3% de la production major6e des importations ct

des prises sur stocks, pour les bl6s et 1'orge ct 2% pour les autres c6r6ales. 

c. Les 	ranisformations 
Elles sont nulles pour les blds, le riz, seigle et le sorgho car les bilans sont 6tablis sous forme 

de produits primaires. 

d. 	Les consommations aniiales 
Elles sont nulles pour les blds, le riz et le seigle. Pour le sorgho, ellcs sont priscs commc 6tant6gales 	 A 25% de la production (cf. Plan fourrager et strat6gie alimentaires). Pour iemais, laconsommation animale 6quivaut aux quantit6s utilis6es par les provendicrs major6c de 4,5% de laproduction pour tenir compte des consommations directes par les aniimaux 5 ]a fcrme. Enfin pourI'orge, la consommation animale est estime apr~s avoir ddtermin6 le disponible A la consommation

humaine. Ce dernier est 6tabli en supposant que la consommation totale des ctr6alcs par personne ct par an, au plan national, se situe A un niveau de saturation 6valu6 ,A226 kg/personnc/an. Ainsi, lcdisponible A la consommation humaine d'orge en kg/Personne/an = 226 kg (sommc du disponible-
. a consommation humaine des produits cdrfaliers autres que l'orge, exception faite pour l'anII6c1981, pour laquelle la consommation humaine d'orge est calcul6e par rdfdrencc i I'anne 1973 

(sdcheresse)). 
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e. Les variations de stocks 
Les donn6gs disponibles aupr~s de I'ONICL ne concernent que les variations de stocks 

officielles et de c6 fait ne couvrent pas celles des m6nages et des exploitations. D'un autre c6td,
l'utilisation de ces donndes officielles dans les dquilibres dggagent des disponibles A]a consonimation 
humaine directe (partie 6cras6e par minoterie non comprise) beaucoup trop fluctuantes d'une annde 
A 'autre. Aussi pour att6nuer ces fluctuations, les disponibilitds en bid et en tais ont 6td reprises par 
moyennes mobiles de trois ann6es pour l'annde nddiane. La mime proc6dure a t6 appliqude mais en 
opdrant les moyennes mobiles sur les consominmations animales qui repr6scntent l'utilisation ]a plus 
importante. 

B. PLACE DES CEREALES DANS LES DEPENSES ALIMENTAIRES 

D'apris les r6sultats de l'enquete 1984/85, les d6penses annuelles par personne destines 
uniquement A l'alimentation s'6i6vent . prbs de 1.762,12 DH, soit pris de 48,6% du budget des 
m6nages. En 1970, leur niveau est estii6 'a prbs de 485,36 DH par personne ct par an et, repr6sente
54% de la d6pense totale, ce qui donne une augmentation 263% en quatorze ans en termes courants, 
soit un taux d'accroissement annuel moyen de 9,2%. 

Tableau I
 
EVOLUTION DE LA PART DES DEPENSES ALIMENTAIRES
 

DANS LE BUDGET DES MENAGES MAROCAINS
 

MENAGES MENAGES ENSEMBLE 
URBAINS RURAUX 

1959/60 59,7 75,7 70,2 
1970/71 44,7 63,5 54,0 
1984/85 43,1 56,5 48,6 

Source : Enqu~tes de consommation des m6nages - Direction de 1I Statistique, 
Minist&e de Plan. 

La reduction de la part des dgpenses alimentaires dans les d6penses globales des nidnages
marocains pourrait s'expliquer par l'mergence d'autres besoins (transports, 6ducation, etc...) lis 
des conditions d'accis au march6 du travail. 

Les produits c6r6aliers, qui constituent les 616nents de base de l'alimcntation de la population 
et la source principale des apports calorifiques, occupent la premire place dans le budget rdscrv6 i 
l'alimentation au niveau de l'ensemble du pays. En fait, par rapport A.1970, l'importance des d6penscs
relatives Ace sous-groupe de produits n'a pas subi de changemcnt apprgciable. En valour absolue la 
d6pense annuelle par tote en 1985 est de 416,06 dh contre 123 dh en 1970. 

Par ailleurs, dans la campagne, les c6r'ales restent de loin les aliicnts les plus consomni6s. 
Ainsi ils occupent toujours la premibre place, et absorbent en 1985, prds de 28,6% de la d6pense
alimentaire, contre 29,5% en 1970. Dans les villes par contre, les produits c6r6alicrs prennent la 
seconde place seulement apris les viandes et accaparent pr6s de 19% du budget de l'alimentation on 
1985, contre 19,5% en 1970, comme le montre le tableau suivant. 

3 



Tableau 2
PART DE CIIAQUE PRODUIT DANS LES I)EI'FENSFES ALIMEN'i'Ailtl 

_____ 1970-71 1984-85 
Biens et services 

urlain rural ensembie u rbain rural t lscihile 
-Ct~rt~ales et produits . base de 
ci~reales 19,5 29,5 25,3 19,0 28,6 23,6 

-Lait, produits
laitiers et fromage 4,7 4,5 4,5 6,5 3,8 5,2 

-Oeu fs 1,1 0,5 0,8 1,8 0,9 1,4-Beurre 2,3 2,2 2,2 2,2 1,9 2,1
-1-luile et autres 
corps gras 5,0 7,1 6,2 5,8 8,5 7,1 

-Viandes, volaille
 
et abats 25,9 19,3 22,1 23,4 
 19,3 21,4 

-Poissons 2,5 0,5 1,3 2,9 1,1 2,0-Ltguines frais 8,3 5,6 6,7 10,2 8,3 9,3
-Lgurnes secs et en 
conserve 1,6 1,1 1,3 3,5 2,9 3,2 

-Fruits 5,5 4,3 4,8 5,1 3,5 4,4-Sucre 8,3 14,5 11,9 4,7 7,8 6,2-Produits sucres 1,0 0,5 0,7 0,8 0,5 0,6 
-Th6, caft' et plantes
aromatiques 5,3 6,6 6,0 5,7 7,2 6,4 

-Epices et condiments 1,9 1,9 1,9 3,33,2 3,5 

-Boissons consoininmes
 
Adomicile 
 1,7 0,1 0,7 0,9 0,2 0,6 

-Aliments et boissons
 
pris AtI'exttrieur 4,8 1,8 3,1 
 4,2 2,1 3,2 

-Diverses dtpenses
alimentaires 0,7 0,2 0,4 0,0 0,0 0,0 

Source : Enquetes de consommation des in6nages. Direction de la Statistiquc,
Minist re du Plan. 

C. EVOLUTION DE LA CONSOMMATION DES CEREALES 

D'apris les enquc3tes de consommation des rn6nages, la consommation moyenne annuclle desc6rdalcs par tate aurait l6g rciment baiss6e de 0,17% de 1970 A 1985. Elie est ainsi pass6e de 216,4
kg 'a 210,44 kg par personne et par an. 
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En fait, l'Ntude sur les bilans montre que la consommation globalc de c6r6alcs (qluicst pass6c 
de 42 millions de quintaux en 1971 Aplus de 60 millions en 1985 soit 1,03% l'an, tend a s'accroitre 
moins rapidement que la population totale dont le taux d'accroissement annuel moyen cst de 2,6% 
entre 1970 et 1985. 

D. CONSOMMATION PAR MILIEU DE RESIDENCE 

Du fait de la part de la population ruralc dans la population totale, la consomination moycnne 
globale pour tous les produits est influenc6e par les caract6ristiques de consommation cn milieu rural. 
Ainsi la baisse de la consommation annuelle en c6r6ales serait expliqu6e principalement par ccllc de 
la consommation du milieu rural en c6r6ales (241,89 kg en 1985 contre 245,02 kg cn 1970). Comme 
il ressort du tableau n 3, cette dernire baisse s'accompagne d'unc diminution de ]a consommation de 
lait ct des produits laitiers. On note par contre la hausse de la consommation des huiles, expliqude 
surtout par la substitution de l'huile de graines ol6agineuses A l'huile d'olive, c( la hausse dc ia 
consommation des 16gumes frais. Cette dvolution tend A un rapllrochemcnt du module de 
consommation urbain. 

Dans le milieu urbain, la hausse de la consommation de c6r6ales (11,27 kg/pcrsonnc/an de 
1970 A1985) s'est accompagnde d'une baisse de la consommation de viande (4 kg), (ICsucre (1 kg), 
de beurre (2,17 kg), de fruits (5,95 kg). En revanche, d'autres consommations ont Cou Line hausse: 
le lait et produits laitiers (12,9 kg), les l6gumes frais (15,14 kg) et les produits issus des graines 
olagineuses, au d6triment de I'huile d'olive. 

Tableau 3
 
PRINCIPALES CONSOMMATIONS ALIMENTAIRES AU MAROC
 

EN KG PAR PERSONNE ET PAR AN
 

Produits Urbain Urbain Rural Rural Eiisenible Ensemble 
1970 1985 1970 1985 1970 1985 

C6rales 157,87 169,14 245,02 241,89 216,4 210,44 
Lait 30,52 43,45 27,29 20,24 28,34 30,26 
Beurre 4,13 1,96 1,7 1 2,5 1,41 
Viandes 24,12 20,1 14,75 12,85 17,85 15,95 
Lgumes frais 123,54 138,68 71,19 93,72 88,64 113,15 
Fruits 47,14 41,19 45,46 24,65 46,05 31,81 
Sucre 26,46 25,07 31,23 28,54 29,68 27,04 
Huiles de graines 9,42 12,3 3,29 8,47 5,33 10,13 
Huile d'olives 2,31 1,92 6,31 3,54 4,98 2,84 
Total huiles 11,73 14,22 9,6 9,01 10,31 12,97 

Source : Enqutes de consommation des m6nages. Direction de la Statistique, 
Ministre du Plan. 
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E. STRUCTURE I)E LA CONSOMNIATION I)ES CEREALES 

I. RWlarlition par sous produit 

D'apr~s l'dtude sur les bilans alimcntaires, les parts du bid dur ct de l'orge dans laconsommation des c6r6ales auraicnt diminu6 alors que celle du bid tendrc a nettement augment6. Laconsommation du mafs rcste marginale. Ainsi, en 1969, le bid dur repr6sentait 40% de ]a
consommation humaine globale de c6r6ales, ie biWtendre 20%, l'orgc 30% ct lc mais 10%. En 1985,
lc bid dur icpr6sente 20% de l'ensemblc, l'orge environ 18% et Ic mais moins de 5%. Lc bid tendre
A Iui soul constitue pros de 58% de la consommation humaine de cdrdalcs principalcs. 

Les r6sultats des enquetes de consommation suivent la meme 6volution. En effet,en 1970, laconsommation du bid tendre, du b1Wdur, d'orgc et du mais repr6sentaient rcspcctivement, 22 %, 48 %,24'o ct 3,7% environ contre 64% pour le bid tendre, 18% 14%pour Ic bid dur, pour I'orge cf 2,3% 
pour lc mais en 1985. 

2. Evolution lai' type d('alimenlt 

Comme le montre le tableau suivant, ]a structure de la consommation au scin des c6r6ales a 
6galement chang6 entre 1970 et 1985. 

Tableau 4
 
CONSOMMATION DE CEREALES EN KG
 

PAR PERSONNE ET PAR AN
 

Forme de la urbain urbain rural rural total total
consommation 1970 1985 1970 1985 1970 1985 

Grains 28,28 18,38 68,6 55,2824,33 21,75
Pain achct6 14,4 25,39 2,23 3,9 6,27 13,2
Farine, semoule 87,93 96,41 140,98 175,73 123,51 141,42
Couscous 1,31 2,39 1,I 1,54 17
PAtcs alim. 3,99 4,58 2,15 2,77 

1,91 
2,95 3,66

Autrcs produits 4,68 2,65 4,02 0,94 4,3 1,68 

total cn grains 157,87 169,14 245,02 241,89 216,4 210,44 

Source: Enqudtes de consommation des mdnages. Direction de la Statistique, 
Minist re du Plan. 

Les consommations de farine et du pain ont progressd au ddpend de la consommation du grain.
On note dgalement une plus grande consommation des pAtes alimcntaires et du couscous. 

6
 



F. AUTOCONSOMMATION 

Selon les enqu~tcs de consommation des mrnages, l'autoconsommation des cdr6ales ct des 
produits Abase des cdr6ales reprdsente pr6s de 23,2% de la consommation !otale des ct.r6ales en 1985 
contre 38,7% cn 1970. Celle-ci reste cependant importante dans Ic milieu rural : 35,1 % en 1985 
contre 50,4% en 1970. Les calculs obtenus Apartir des bilans alimentaires pcrmettent des conclusions 
similaires. Ainsi, l'autoconsornmation des m6nages ruraux qui atteignait 53,47% en 1970, soit 131 
kg/par habitant rural/an, n'est plus que de 35,1% en 1985, pour une consommation de 84,9 kg. pour 
les m6nages urbains, ramen6e en 6quivalent grains de l'ensemble des c6rcalcs, I'autoconsommation 
repr6sentait environ 2% de la consommatioa de c6r6ales en 1970. En 1985, elle est ndgligeabic. 

Tableau 5 
MILIEU RURAL - AUTOCONSOMMATION ET 

CONSOMMATION DE CEREALES EN KG PAR PERSONNE ET PAR AN 

Forit de total total Autoconsommation 
Consommation 1970 1985 1970 1985 

Grains 68,6 24,3 0,41 0,63 
Pain achet6 2,23 3,9 0,00 0,00 
Farine, semoule 165,85 206,74 122,29 83,41 
Couscous 1,5 2,05 0,93 0,76 
PAtes alim. 2,9 3,93 0,00 0,08 
Autres produits 4,02 0,94 0,00 0,02 

Total en grains * 245,02 241,89 123,63 84,90 

Source: Enqu0tes de consommation des m6nages. Direction de la Statistique,
 
Ministre du Plan.
 

(*) en 6quivalent grains.
 

1.1.3 ANALYSE 

A. CHANGEMENT DES IIABITUDES ALIMENTAIRES 

Comme il a 6t6 not6 plus haut en ce qui concerne les habitudes de consommation vis .vis des 
crales, celles-ci ont dvolud dans le mifne sens pour les deux milieux, rural et citadin. 
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Tableau 6
PART DE CIIAQUE TYPE D'ALIMENT PAR RAPPORT A
 
L'ENSEMBLE DES CEREALES CONSOMMEES
 

Forme de ia Urbain Urbain Rural Rural Total Total VariationCon soremation 1970 1985 1970 1985 1970 1985 (2)-( 1) 

___ __(1)__ (2)Grains 17,91 10,87 28,0 10,06 25,55 10,34 -15,2Pain achcet6 9,12 15,01 0,91 1,61 2,9 6,27 
 + 3,3
[ariac, scmoule 55,70 57,0 67,69 85,47 67,17 79,02 + 11,8Couscous 0,83 1.41 0,60 0,85 0,72 1,21P,tcs aliircntaires 2,53 2.71 1,17 1,62 1,71 2,32 
+0,6 
+0,6Autres produits 2,96 1,57 1,64 0,32 1,99 0,80 -1,2 

100 100 100 100 100 100 

Source •Chiffres calculds partir des donnces des enqu~tes dc consommation des mdnages. Dircctit 
de la Statistique, Minist? re du Plan. 

Ainsi la consommation directe dui grain qui reprdscntait 25,55% dc Ia consommation dcs cfrfahen 1970, ne constitue plus que 10,34% en 1985. Alors que pour ic pain, les farines, les pates ct Icouscous, l'augmentation cst respcectivcnlCnt dc 3,3%, 11,8% ct, 0,6% par rapport a Ia cofSnlatiutotaic. On note toutefois que dans le milicu urbain c'est Ia part du pain achet3 qui a Ic plus augmcntk
aiors qu'en milieu rural c'est plut~t cellc des farines ou semoules achetdcs.
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B. IMINUTION I)EL'AUTOCONSOIMATIION 

La r~ductioii de l'autoconsommation peout s'expliquer par deux phidnom~ nes •Ic nivcau des prides grains co,,apards hiceux des ddrivds industriels puis les besoins en trd';oreric de l'agricultcur. 1L.cffct, pendant une tr~s longue pdriode routes les farines dtaient entib.erment subvcntionn0.cs. Le nivcaides prix des grains paraissait alors nettement plus dlev6 ; cc qui a incit6 plusieurs producteurs tvendo 
leur grains et a.acheter de la farine industrielle. 

C.EXODERURALE 

La population rurale qui reprdsentait 70% de Ia population totale en 1960, n'en rcprdsenlait plu.,que 65% en 1971. En 1982, tile est descendue b,57,3%. En 1988, cette proportion est csti ine h 53,4%seulement. Bien que I'exodec rural ne signific pas une rupture totale avec Iacampagulc pour 

industriell ou des boulangeries. 

http:subvcntionn0.cs


D. PARTICIPATION DE LA FEMME DANS L'ACTIVITE ECONOMIQUE 

D'apr~s les fesultats des recenseinents, le taux d'activit6 f6minin (ensemble des actifs fdminins 
rapportd l'ensernble de la population f6mininc) a progress6 de 5,16% en 1960 i 7,99% en 1971. En 
1982 cc taux serait de 11,5% environ. Du fait que ]a majeure partic des femmes ayant une activit6 A 
I'ext6rieur dua foyer se trouvent dans les villes, il en ddcoule par cons6quent une oricntation plus grande 
vers les produits alimentaires facilernent disponibles dans les villes. L'augmcntation de la consommation 
du pain dans Ics villes pourrait done tre partiellement due Acc ph6nomnlle. 

E. PRIX 

Comme il a t6 mentionn6 plus haut, la demande alimentaire humaine est de plus en plus sensible 
au mouvement des prix relatifs dont l'effet se superpose Acelui de facteurs structurels i'urbanisation 
et I'emploi des femmes ' 1'extdrieur du foyer. Les changements rclcv6s aui scin nmime des c6r~alcs 
peuvent facilement s'expliquer par le niveau des prix des produits ou sous produits des c6r6alcs. Ainsi 
les augmc:tations des prix du pain, de ]a farine et du grain (obtenues . partir dcs tableaux 8,9, ct 10)
pr6sent6es dans le tableau suivant montrent que le prix du pain ciecelui de la farine ont progrcss6 trts 
lentement par rapport Acclui des grains, oricntant par cons6quent le consommateur vcrs les dcnrcs les 
moins coOteuses et de maine valeur nutritive. 

Tableau 7 
AUGMENTATION DES PRIX DES PRODUITS C6R0ALIERS 

ENTRE 1975 ET 1991 

GRAINS FARINE PAIN 

PRODUITS de b16 de b16 de de 
tendre dur nationale 

1 _ 
de luxe 400gr

(13-1) 
200gr
(BT) 

AUGMENTATION 300 217,4 112 186 146 122,2 
EN % 

Source: A partir des donndes de I'ONICL (tableaux 8,9, 10). 

La politique des prix, et done de subvention, a favoris6 tin processus de substitution de 
consomination de produits du bid tendre aux produits des c6r6ales traditionnellement cultivdes au Maroc 
: Orge et le ble dur. Le b16 tendre lui seul constituerait pros de 58% de ia consommation humaine des 
cdrales principales. 

Aussi ]a politique actuelle de prix dont les objectifs sont essentiellement nutritionnels a cr6 un 
systime de prix qui semble tre dirig6 par le niveau du prix de ia farine de b16 tendre. 
Les consdquences d'un changement de politique de prix sont toutefois difficiles i prdvoir car les liaisons 
existant entre la consommation de la farine de b1W tendre et les autres c6rdales sont assez mal connues. 
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F. CIIANGEMENT DE LA CONSOMMATION APREdS 1985 

II est Anoter que 1'on ne dispose d'aucune source d'information permettant d'6valuer I'Cvoluti(
de la consommation des cdrdales depuis 1985, d'autant plus qu'en 1988 plusieurs facteurs importar 
sont entrds en ligne. Ainsi au cours de cette m me annde. les prix du bO dur, d'orge, de nais, du s( 
et de ]a farine de luxe ont 6A6 lib6ralis6s et un contingentement de la farinc nationale de bid tcndrc a 6 
ins'aur6. Le prix du pain a 6galernent &t6 relevd en 1988 puis en 1990. 11 cst 6galement at notcr quc 
nivemw de la production agricole depuis 1985 a dt6 relativement meillour. 

1.1.4 CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

Du fait de l'augmentation du coot des produits non alimcntaircs, la part que repr6scnte Ic 
d6penses alimentaires est plus faible en 1985 qu'en 1970. Les c6r6ales rcpresentcnt la plus grosse par
de ces d6pcnses. la consommation moyenne des c6r6ales par tate tend A.se stabiliser quoique quc I'o 
note une plus grande consomnition de prodUits laitiers et surtout de I6gunics frais. La consommatioi 
des c6r6ales est actuellcrnent domin.65e par colle du bld teiidre. Compte tenu des prix des farinc 
industriellos, l'autoconsomination a r6gress6. L'exode rurale, l'emploi croissan~t des femmcs et surlou 
la politique el matir de prix ont engendr6 des changements notables dI-Is la structure do 1, 
consommation. Compte tlnu do la connaissance assoz rcduite des critcres do substitution entre produit 
c6r6alicrs, il est difficile de pr6voir l'impact exacte des changements de prix sur cctte structure. 

Etant donn6 que les prix de toutos los cr6ales Ct de leur d6riv6s semblcnt s'arliculcr autour (t
prix de ia farine nationale de bid tondro, il a 6t6 jugd n6cessaire de fairc un scndagc sur la nivcau d( 
consommation de cette farine. Les rdsultats du sondage sont pr6sont6s da s cc rapport. 

Quant au rocensemont et l'analyse des facteurs qui -ffcctcnt ]a dcmande pour Chaqu1e0 c6r6alc ot 
ses d6riv6s, ceux-ci pourront dventuellemont 6tre faits A partir des r6sullats de l'cnqute " nivcau d(
vie", effectu6e en 1991 par la Direction de La Statistique du Ministre dii Plan. 
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Tableau 8:
 
EVOLUTION DES PRIX A LA IRODUCTION
 

Prix taxe de 
ANNEE b1 tendre en 

D H/QL 

1970 40,00 

1971 43,00 

1972 43,00 

1973 45,00 

1974 60,00 

1975 60,00 

1976 60,00 

1977 85,00 

1978 85,00 

1979 105,00 

1980 125,00 

1981 135,00 

192 140,00 

1983 140,00 

1984 150,00 

1985 180,00 

1986 200,00 

1987 200,00 

1988 200,00 

1989 220,00 

1990 225,00 

1991 240,00 

Source : ONICL 

Augmentation 
en % 

7,50 


0,00 

4,65 

33,33 

0,00 

0,00 

41,67 


0,00 

23,53 


19,05 

8,00 

3,70 

0,00 

7,14 


20,00 


11,11 


0,00 

0,00 

10,00 

2,27 

6,67 

Prix de sout-cn du Augmentation 
b16 dur en DH/QL Cn % 

44,00 _ 

47,00 6,82 

47,00 0,00 

49,00 4,26 

63,00 28,57 

63,00 0,00 

63,00 0,00 

85,00 34,92 

85,00 0,00 

i05,00 23,53 

125,00 19,05 

135,00 8,00 

140,00 3,70 

140,00 0,00 

150,00 7,14 

180,00 20,00 

200,00 11,11 

200,00 0,00 

200,00 0,00 

libre 

libre 

libre 
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Tableau 9
 
EVOLUTION DU PRIX DU PAIN
 

DATE 

16/01/1975 

05/09/1980 

29/05/1981 

07/06/1981 

01/08/1983 

02/09/1985 

8/1988 

7/1990 

Source : ONICL 

Prix du pain de 400gr 
(farine de hi6 tendre) 

en DH/pice 

0,65 

0,70 

0,90 

0,80 

1.00 

1,25 

1,40 

1.60 

Augmentation 

en % 

7,69 

28,57 

-11,11 

25,00 

25,00 

12,00 

14,29 

Tableau 10 

Prix du pain de 200 gr 
(farine de h6 tendre) Augmentation 

en_Dl/pice_ _ en % 

0,45 

0,50 11,11 

0,70 40,00 

0,60 -14,29 

0,70 16,67 

0,85 21,43 

0,90 5.88 

1,00 11,11 

PRIX SORTIE USINE DES FARINES DE BLE TENDRE
 

DATE D'EFFET FARINE NATIONALE 

en DJI/QL 

01/07/1971 65,00 

09/12/1973 85,50 

05/09/1980 94,00 

29/05/1981 131,00 

07/06/1981 112,00 

01/08/1983 112,00 

02/09/1985 132,00 

01/04/1986 132,00 

01/08/1988 152,00 

23/08/1989 182,00 

Source: ONICL 

Augmentation en % 

_ 

31,54 

9,94 

39,36 

-14,50 

0,00 

17,86 

0,00 

15,15 

19,74 

FARINE DE LUXE Augmentation ell % 

en DI/Q_ 

75,00 

96,43 28,57 

113,40 17,60 

146,43 29,13 

133,93 -8,54 

178,57 33.33 

246,43 38,00 

276,00 12.03 

(*) 

(*) Officiellcment le prix de la Farine de luxe est devenu libre Apartir du Icr Aofit 1988, mais 
en fait cc prix reste toujours contr616 par l6tat (Accord de moidration). 
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1.2 CONSOMMATION DES CEREALES DE LA CLIENTELE DE LA MINOTERIE 
ARTISANALE 

1.2.1 	INTRODUCTION 

Les statistiques de consommation pr6sent6es dans l'enqu~te nationale sur la minoterie artisanale 
(Janvier 1990 INSEA/ONICL), ont t6 dtablies A partir de 1720 entretiens avcc los clients de la 
minoteric artisanale. 

Les mdnages enqudtds ont td interrog6s sur lcs quantitds de grains de cdrtales principales
apportdes aux moulins et stir leurs achats de farines de bid tendre (farine nationale ct farine de luxe) et 
d'autres produits, ainsi que sur le mode et lc lieu d'acquisition de ces produits. 

1.2.2 	 LA CLIENTELE DE LA MINOTERIE ARTISANALE 

La clientele de la minoterie artisanale repre'sente 46% de l'cnsemble des m6nages marocains. 

Tableau 11
 
NOMBRE DE MENAGES CLIENTS
 

DES MOULINS ARTISANAUX PAR MILIEU D'IIABITATION
 

(en milliers de mdnagcs) 

TOTAL 
MENAGES 

() (1) 

MENAGES 
CLIENTS 

(2) 

(2)/(1) 
PART EN 

% 

ENSEMBLE DU PAYS 
RURAL 
URBAIN 

3.422 
1.814 
1.608 

1.628 
1.443 

185 

46,22 
79,54 
11,50 

Source: 	 Enqucte Nationale stir la Minoterie Artisanale, 
INSEA/ONICL. JANVIER 1990. 

Comme le montre le tableau au-dessus, pris de 80% des menages ruraux sont clients de la 
minoterie artisanale, alors que seuls 11,5% des mdnages urbains le sont. 

1.2.3 	 CONSOMMATION DES DIFFERENTS TYPES DE FARINES PAR LA CLIENTEILE 
DE LA MINOTERIE ARTISANALE 

La part 	des blds consommds acquis stir le marchd libre sous forme de grains ct transformnis en 
farines dans les moulins artisanaux rcprdsente 44,56%. Elle so compose de b6 dur ct bid tendre en 
proportions Apeu pr s dgales, avec une 16gre prdponddrance pour le bid dur (respectivement 22,75% 
et 21,81%). La consommation de l'orge intervient pour 17,5 % de la consommation totale des m6nages. 
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Ces doinnes traduisent les caracteristiques de consommation des c6r6ales suivantes : 

1. 	 Ancrage de la consommation de bW6 tendre dans les habitudes alimentaires de ia populatic 
marocaine ; 

2. 	 Maintien du r61e du bld dur en d6pit d'une r6gression notable au prutfif du b16 tendre; 

3. 	 Importance de I'orge pour la satisfaction des besoins de ]a consommation humaine. 

La consommation de farines par la clientele de la minoterie artisana!e comprend toutefois im
proportion importante de produits de la minoterie industrielle. Ramcn6e en 6quivalent grains, cet 
dernii&e reprdsente 33,9% dans ]a quantit6 globale de c6r6ales consonimmces par ces m6nages. Ccci to 
en notant que les farines achet6es (autres que celle du b16 tendre), ne repr6sentent qu'une part tout 
fait n6gligeable dans la consommation de ces m6nages. 

Tableau 12
 
CONSOMMATION EN CEREALES DE LA
 

CLIENTELE DE LA MINOTERIE ARTISANALE
 

(en 1000 qx) 

QUANTITES PART EN% 
TOTAL DES BLES 13.150 44,56 

- b16 tendre 6.436 21,81 
- bi dur 6.714 22,75 

ORGE 5.179 17,55 
MAIS 1.120 3,79 
AUTRES PRODUITS 49 
TOTAL MINOTERIE 
ARTISANALE 19.498 66,08 

FARINE NATIONALE BT 6.594 27,93 
FARINE LUXE BT 1.168 5,50 
AUTRE FARINES 117 -
TOTAL INDUSTRIE 

- farine 7.879 
- dcluivalent grains 10.011 33,92 

CONSOMMATION TOTALE 29.509 100,00 

Source : Enqufte Nationale sur la Minoterie Artisanale, INSEA/ONICL, 
Janvier 1990. 
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1.2.4 	 CONSOMMATION DES CEREALES DE LA CLIENTELE DE LA MINOTERIE 
ARTISANALE PAR MILIEU 

La contribution des produits de la minoterie artisanale A la consommation des cdr6ales est plus 
6lev6e en milieu rural, puisqu'en proportion, celle-ci est 6gale aux deux tiers des quantitds totales 
consommes, converties en 6quivalent grain. 

En. milieu urbain, la minoterie artisanale ne participe .i la consommation de sa client Ie qu't 
hauteur de 56,46%. Ce rdsultat n'a rien d'6tonnant puisque le consomnniateur dans le milieu rural 
s'approvisionne d'abord par sa propre production transformde dans ies moulins arti:.'inaux locaux, alors 
que le consommateur dans le milieu urbain est plus approvisionn6 en produits industricis. 

Tableau 13
 
CONSOMMATlN EN CEREALES DE LA
 

CLIENTELE DE LA MINOTERIE ARTISANALE
 
PAR MILIEU
 

(en 1000QX) 

RURAL % URBAIN % 

TOTAL DES BLES 
- b16,tendre 
- ble dur 

ORGE 
MAIS 
AUTRES PRODUITS 

11.886 
5.896 
5.989 
4.915 
1.054 

52 

44,5 
22,1 
22,4 
18,4 
3,9 

-

1.265 
540 
725 
264 

66 

44,8 
19,1 
25,7 
9,3 
2,3 

TOTAL MINOTERIE I 
ARTISANALE 17.905 67,1 1.593 56,5 

FARINE NAT. BT. 
FARINE LUXE BT. 
AUTRE FARINE 

5.949 
870 
110 

27,9 
4,5 

-

645 
298 

7 

28,5 
14,7 
-

TOTAL INDUSTRIE 
- farines 6.929 950 
- dquivalent grains 8.782 32,9 1.229 43,5 

CONSOMMATION 26.687 100,0 2.822 100,0 
TOTALE 

Source: Enquete nationale sur ]a minoterie Artisanale, 
INSEA/ONICL, janvier 1990. 
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11 ressort des r6sultats de l'enqu~te sur la minoterie artisanale qie la proportion des bls acqui
sur le march6 libre est sensiblement 6gale entre les deux milicuh. Toutefois, il faut noter IL
prdponddrance affirm6e du bi dur dans la consommnlation des mrnagcs urbains. De plus on note que iL
consommation d'orge est beaucoup plus accentu6e en milieu rural qu'en milicu urbaiii, sot 
respectivement 18,43% et 9,43% de ]a consommation totale. 

Quant aux farines industrielles, leur contribution en milieu rural est de 33% cnviron, r6parti:
respcctivement entre farine nationale de b16 tendre et farine de luxe de b16 tondre, 'a concurrence l ( 
85,8% et 12,8%. Pour le milieu urbain, la contribution totale est de 43,5%. La proportion de farim 
de luxe de b16 tendre est nettement plus 6lev6c qu'en milieu rural. 

1.2.5 CONSOMMATION PAR TETE DES CLIENTS DE LA MINOTERIE ARTISANAI',, 
EN CEREALES PRINCIPALES 

La consommation individuelle moyenne des clients de la minoterie artisanalc cst de 230 kg d(
grains de c6rdales par an. Cette moyenne est comparable Acelle obtenue par l'enqtte nationale dk 
consommation 84-85 pour les m6nages ruraux et qui est de 239 kg. 

Tableau 14
 
COMPARAISON DE LA CONSOMMATION
 

DE CEREALES PRINCIPALES PAR PERSONNE,
 
(E.N.M.A. et E.N.C.M) 

Kg/an 

URBAIN RURAL ENSEMBLE DU 
PAYS 

E.N.M.A E.N.C.M E.N.M.A E.N.C.M E.N.M.A E.N.C.M 
B16 dur 
Bid tendre 

54.97 
132.13 

24.74 
132.20 

53.13 
126.72 

48.36 
134.91 

53.33 
127.28 

37.95 
133.72 

Orge 
Mais 

19.85 
4.92 

5.53 
0.64 

42.82 
9.18 

47.94 
7.94 

40.44 
8.74 

29.25 
4.73 

TOTAL 211.87 163.12 232.54 239.15 229.79 25.5 

E.N.M.A: Enqu6te nationale sur la mincterie artisanale. 
E.N.C.M: Enqu~te nationale sur la consommation des m6nages 1984-85 (Ministire du Plan). 

On remarque selon le tableau au-dessus que ]a structure de la consommation des c6r6alcsprincipales donn6e par l'enqu6te nationale de consommation aupris des m6nagos semble avoir 6t6
conserv6e, dans ses traits principaux. Cependant l'approche sclon le milieu montre qu'il existe une
diff6rence entre la structure de la consommation des m6nages urbains clients de la minoterie artisanale 
et celle do l'ensemble des m6nages urbains (E.N.C.M. 84-85). Les parts d'orge ct dc b16 dur dans la
consommation des m6nages urbains clients de la minoterie artisanale sont sup6rieurcs Acellos de la 
moycnne nationale des m6nages urbains. Pour le b16 tendre, cette part ne varie pas. 
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En milieu rural par contre, les quantitds et les proportions de la consommation de cdr aics 
principales donn6es par de I'E.N.M.A et par 'E.N.C.M sont tr~s proches. Les diff6rcnccs marginalcs
observables traduisent une r6gression du b16 tendre et de l'orge au profit du b16 dur ct du ma's. Ccci 
s'explique notamment par la plus grande disponibilit6, en 1988-89, de ces produits. Le b16 tendre rcste 
la c6r6ale prloininante. 
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II. RECIERCIIE DES FONCTIONS DE DEMANDE DES CEREALES 

11.1 INTRODUCTION 

L'analyse des fonctions de demande pour les c6r6ales est tr~s importante Acause de 
l'influence de ses parambtres sur la variation de consommation r6sultant de la croissance 6conemique 
et des changements de politiques. Les fonctions de demande servent deux buts principaux.
Premi&ement, elles sont utilisdes pour les projections de la consommation par region, milieu ct classe 
de revenu. Par exemple, ]a planification exige ces projections afin d'assurer la coh6rence des variables 
sur la production et le commerce extdrieur. lPuis, I'analyse de projets examine des coots ct bfn6fices 
vis-A-vis le march6 prdvisible. Enfin, les projections de consommation facilitcnt les pr6visions fiscales 
et de balance de paiements. 

Deuxiimement, on emploie les fonctions de demande pour I'analyse do l'influcnce de ]a
politiquc 6conomique sur ia consommation et sur l'dtat nutritionnel de la population. Cette analyse
s'oriente IC plus souvent vers les couches 6conomiqtes les plus d6favoris6cs afin d'6vitcr les 
consquences n6fastes sur leur 6tat nutritionnel. En m6me temps, I'impact de la polititLue aliniontaire 
sur la reste de la population doit tre pris en considdration pour les raisons fiscales, de balance de 
paiements, etc. 

Les fonctions de demande pcuvent 6tre cstim6es ,Apartir des donncs chronologiques ou 
transversales sur les variables dduographiqucs et dconomiques. Un certain nombre des tentatives a & 
d6j.i effectues au Maroc. Cc rapport examine les m6thodologies utilis6es dans cette recherche, prdsento 
les principaux rdsultats, fait is comparaisons entre r6sultats, tire les conclusions de cctte analyse et 
propose un programme do rccherche ,tl'avenir. 

11.2 METIIODOLOGIE 

L'estimation des fonctions de demande se fait le plus souvent par liamthodc de 
r6gression des moindres carrdcs. Les donn6es vienncnt, soit des sdries chronologiqucs, soit des enquntcs
transversalos. Dans iepremicr cas, les variables sont agregdes au nivcau national ou provincial, Par 
contre, les donndes transversales sortant des cnqu~tes s'appliquent au nivcau des m6nagcs. Cos on(lutcs 
sont, en gdndral, de deux types :les grandes cnquctes sur la consommation ct los d6pcnscs des mnages 
et les petites enquites ponctuCllcs. 

Les variables consid6r6es dans I'analyse chronologique piuvcnt comprcndrc la population,
]a part urbaine de la population, le produit int6rieur brut, des Prix et des variables dichotomiques
repr6sentant l'influence des facteurs particuiiers. Dans l'analyse des donn6cs transversalcs, on emploiO
g6n6raleinent la taille de la famille, ienombre d'unit6s de consommation, la d,-*pense totalo (Ala place 
du revenu total, qui est neal connu), des prix et des variables dichotomiqucs. 

L'objectif do l'analyse est d'estimer les 6lasticit6s de consommation par rapport Aliataille 
de ia m6nage, au nombre d'unitds do consommation, A la d6pense totale (revenu), au prix propre
(61asticit6-prix) et aux prix des autres produits i6s dans la consommation (dlasticit6s-crois6es). En mnimc 
temps, on calcule les coefficients des variables dichotomiques, qui indiquent l'influcnce du milieu, de 
I'autoconsommation, etc. sur la consommation. 
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I1existe un certain nombre de questions d'ordre m6thodologiqucs conccrnant I'estimation dc 
fonctions de deinande pour Ics cdrdales : 

- choix des produits et Icur agr6gation en 6quivalents calories; 

- choix des variables; 

- sp6cification de ]a forme fonctionnelle; 

- mdthodologics disponibles pour traiter les problnmes li6s AI'utilisation des valcurs wiitaires (variatio
de ia qualit6 des produits, erreurs dans ies variables ind6pendantes); 

- analyse de la non-consommation en utilisant la mdthodologie "probit", pour les donn6cs transvcrsalcs 

- probl~mes 6cononi6triques lids l'utilisation des s6ries chronologiques.
 

Ces questions ont 6t6 examin6es en dMtail par !e Groupe de Travail 
 pour I'lstiniation de:Elasticitds de Demande des Produits Agro-Alimentaires.' Apris une analyse syslkintiquc de cc:
questions ct une comparaison des r6sultats utilisant des m6thodologics diffircnt sur Ic:lsmes donll6cs
 
le Groupe est arriv6 aux conclusions suivantes :
 

L'analyse comparative des sp6cifications diff6rcntes arrive i plusicurs conclusions. D'abord, lc!
r6sultats ne semblent pas tre tr~s sensibles Aia sp6cification eniploy6c pour Ics paramni~cs qui sonl bicrestimds. Deuxi6mement, les diffdrcices entre les sp6cifications double-logarithmiqt cs sans cl Ivcc
I'ajustcment pour les variations de qualit6 ne semble pas etretrbs importantes ct se situcnt bien darnles marges d'erreur de I'analyse. Par contre, l'ajustement pour les cas de non-consoinmation mnlc i
des r6sultats qui sont quelquefois diff6rents de ceux des autres sp6cifications, surtout si le nonihe (Ue 
cas de non-consommation est important. 

Nanmoins, I'analyse probit, cc qui est tine 6tape interm6diaire dans I'ajustemcnt pour 1a non
consommation, fait ressortir tin certain nombre d'incohdrences qui met en cause ccite approchc.
consfquent, nous W'avons pas adopt6 cet ajusteIent pour l'analysc it suivre, 

Par 
inalgr3 sa pcrtinlccepotentielle, en attendant tin examen plus approfondi de l'impact des variables imjpliqu6cs dans Ic choix 

de consommer ou non. 

En cc qtui concerne la comparaison entre ]a fonction double-logarifhmique ct celle du SPIID[Syst~me Presque Idal de Demande], il est difficile de faire un choix cntre les dcux bas6 stir les
r6sultats 6conomtriques. En g6niral, les 61asticit6s ont les m~mes signes et les mniics ordres de
grandeurs par rapport .leurs 6carts-type. Nanmoins, les 61asticit6s et lcs coefficients des variables
dichotomiques sont significatifs un peu plus souvent pour ia fonction double-logarithmique.... 

I Groupe de Travail Pour l'Estimation des Elasticit~s de Demande des ProduitsAgro-Alimentaires, 
Comit6 Interminist6riel de Coordination des Travaux 
sur la
Mod6lisation de la Consommation, Analyse de la Consommation Alimentaire 
au Maroc,

Document de Travail N2 1, Septembre 1990.
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En somme, la sp6cification double-logarithmique a l'avantagc, par rapport Acclle du SPID, de 
ne pas souffrir du probl~me de biais, d'tre trbs flexible avec l'addition des termcs quadratiques ct 
d'interaction et d'6tre facile Autiliser. Par consdquent, la plupart de l'analysc suivante ne comprend que 
]a spdcification double-logarithrnique, sans ajusternent pour la qualit6 des produits ou pour les cas de 
non-consomination.2 

11.3 RESULTATS EMPIRIQUES 

11.3.1 DONNIgES TRANSVERSALES 

A. Enqule str la Consommation et les Dfpenscs des Minages 

Les fonctions de dernande ont dt6 estim6es A plusicurs reprises en utilisant les donn6cs de 
l'Enqu~te Nationale sur la Consommation et les Dpenses des M6nages (ENCDM), cntreprise par ia 
Direction de la Statistique du Minist&e du Plan en 1959-60, 1970-71 et 1984-85. 

1. Direction de la Statistique 

La Direction de la Statistique a estim6 les fonctions de demande .partir des donn6cs de l'Pnqute 
de 1970-71, puis celles de l'enquete 1985-86. Les 61asticit6s-d6pense totale pour l'enquwte de 1970-71 
ont 6t6 calcul6es par la ni6thode de r6gression des nloindi'es carr6es 11partir des moyennes pour 20 
classes de revenu et cn supposant une sp6cification double-logarithmique. Pour totls les produits 
alimentaires, les 61asticit6s obtenues 6taient de 0,80 en milieu urbain et de 0,96 en milicu rural, tandis 
que le-s parts budg6taires ont 6t6 estimnes A44,7% en milieu urbain ct .63,5% en milieu rural. 

Pour les c6r6ales et produits Aibase de c6r6ales, les 61asticit6s 6taient de 0,47 en milieu urbain 
et de 1,0 en milieu rural, alors que les parts budgdtaires 6taient de 8,7% en milieu urbain ct de 18,7% 
enimilieu rural. 3 

Une premiere analyse des donn6es de l'enqu~te de 1984-85, qui a considr6e tous les manages 
de l'enqu~te, a aboutit Ades 6lasticitds-d6pense pour tous les produits alimentaires 6gale A0,80 en 
milieu urbain et ,A0,90 en milieu rural, ct aux parts budg6taires 6gales 'a 43.1 % el milieu urbain et ,A 
56.5% en milieu rural. 11 y avaient, done, Line diminution de 1'61asticit6 et de ]a part budg6taire en 
milieu rural entre 1970-71 et 1984-85.' 

Pour pouvoir cerner davantage les valeurs des Elasticitds de Demande des Produits Agro-
Alinientaires, un groupe de travail a 6t6 constitue. Ce groupe travaill6 avec un sous-6chantillon des 
donnres de I'ENCDM de 1984-85. Co sous-6chantillon a compris 1079 m6nages dans ]a province de 

2 Groupe de Travail, Analyse..., p. 21-27.
 

3 Direction de la Statistique, La Consommation et les D6penses des M6nages
 
au Maroc, Volume II, Coefficients d'Elasticit6, avril 1970 - avril 1971.
 

4 Amal Eloraiby, "Principaux RCsultats de l'Enqu~te Nationale sur la 
Consommation et les D~penses des M6nages (ENCDM 1984/1985): Structure de la d6pense;
In6galit~s; Coefficients d'Elasticit6 par rapport A la d6pense totale A prix
constants", d6cembre 1988. Aucune analyse de ces param~tres pour lea c~r~ales n'6tait
 
disponible au moment de la redaction du rapport.
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Sidi Kacem (rurale et urbaine), ]a province de Marrakech (rurale) et deux prdfectures (Ain Sebaa-lay
Mohammadi et Mohannnddia-Znata) dans ]a banlieue de Casablanca (urbainc). L'analysc a6t6 effcctuce 
sur micro-ordinateur. Bien quc les donn6es du sous-6chantillon n'aient pas Wt6 tirdcs d'une mani ,e
al6atoire, les tests de diff6rence des paramiitrcs entre regions ont indiqu6 un certain degr6 d'homogdneito 
A travers le pays.5 

Le Groupe a employd une specification double-logarithmiquc avcc un terme quadratiquc ct dcs 
termes d'intcraction de la d6pcnse et des prix. Une analyse globale a dt6 entreprise, ('abord, afin de
voir l'effet des variables ind6pendantes sur ]a ddpense totale et sur la ddpcnsc alimentaire. Les 6quatios 
particulircs ont t6 estimes ensuite pour ie biW dur, le bW6 tendre, I'orgc, la farine do bld tcndic ct lepain de biW tendre. Les variables ind6pendantcs sont la d6pense totale, Ic nombre (ics unitds dc 
consommation, des prix et des variables dichotomiques repr6scntant le milieu, la rdgion ct 
I'autoconsommation. 

1.1. Analyse Globale 

Les rdsultats de obtenus par le groupe de travail montrent que la d6pcnse totale est bien lie au 
nombre de personnes dans Ic mdnage, et que l'61asticit6 de la d6pense totalc par rapport au nombre de 
personnes ne diffZere pas de l'unitd. Ceci sugg~re que le revenu a tendance a augmenter dans la mnime 
proportion que ]a taille du m6nage. Par contre, le coefficient pour la composition du m6nage (nombres
d'unitds de consommation/noinbre de personnes, ou U/N) est bien sup6rieur Ail'unit6, probablcmcnt A 
cause de la capacit6 des adultes . gagner plus d'argent. Enfin, les coefficients des variables 
dichotoiniques repr6sentant le milieu urbain sont positifs et significatifs. Toites les antIcs choses 6tant 
dgales, done, les mnnages urbains ont des revenus supdrieurs aux m6nages ruraux. 

L'6lasticit6 de la d6pense alimentaire par rapport A la d6pense totale, prdsent6e dans le tableau 
15, est de 0,83 -- proche de celles obtenues par la Direction de la Statistique. La sommeICd cette
6lasticit6 et de celle du nombre de personnes ne diffre pas de faqon significative de I'unit6, indiquant
l'absence des dconomies d'6chelle dans Ia consomnimation des mnnages. Le coefficient ndgatif pour la 
zone urbaine est conforme aux rdsuitats obtenus pour tout 'chantillon de 14.520 mdnages par la
Direction de la Statistique. La valeur de coefficient est principalement dCO au coot plus 6lev6 d
i'habitation et de l'nergie, d'une part, et de la disponibilit6 plus importante des soins indicaux, du 
transport, des COmlmunications, des loisirs et de I'enseignement, d'autrc part.6 

5 Les r~sultats d~taill~s de cette analyse se trouvent dans Groupe de Travail,

Analyse.... Seulement les conclusions principales sont r~sume6 ici.
 

6 
Direction de la Statistique, Ministare du Plan, Consommation et D6penses des
M6nages, 1984-85, Premiers RFsultats, Vol. 1 : Rappo't de Synth~se, Rabat : 
Direction
 
de la Statistique, 1987, p. 63.
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TAIILEAU 15
 
ANALYSE GENFRALE
 

Variable 
D6pendante 

Ddpcnse 
Tolaic 

Ddpense 

Personncs 

Ddpcnse 
Totale 

Total- par Tic 
par Taie Carr6 

Unid 
Cois 

Urbain 
R2 Ajusic 

DEPENSE 
ALIMENTAIRE 

0.828 * 
0.017 

0.172 
0.035 

-0.150 
0.153 

-0.081 
0.023 

0.820 

DEPENSE 
ALIMENTAIRE 
PAR TEI E 

0.828 * 
0.017 

3.159 -0.141 
0.209 0.013 

* 

-0.151 
0.083 

-0.065 
0.079 

-0.081 
0.023 

-0.076 
0.022 

0.741 

0.768 

NOTE : L'6cart-type se trouve en bas du coefficient. La pr6sence d'un ast6risque
 
signale que le coefficient est significatif au niveau 0,05.
 

Si on divise la ddpense alimentaire et la ddpense totale par lc nombre de personncs, en supposant 
que les dconomies d'dchelle sont absentes, oil obtient des coefficients qui sont tr s proches des 
prdcddents. En plus, l'6cart-type du coefficient de la variable U/N est plus rdduit, cc qui rend le 
coefficient presque significatif. Cette procddure a 6t6 employde dans chaque rdgressioli pour rdduirc le 
probInme de multicolindaritd. 

Afin de voir ]a variation de l'61asticitd-d6pense vis-.-vis de la valcur de celte variable, on a 
ajoutd un terme quadratique. Le coefficient de ce terme est tris significatif. L'dlasticitd-ddpense calculde 
A la valeur moyerne de la d6pense totale par tdte est dgale A0,89; clle varie de 1,10 pour le premier 
quartile de cette variable jusqu'A 0,62 pour le quatri me quartile. 

1.2. Analyse par Produit 

Les rdsultats des ineilleures estimations des fonctions de denande par produit sont prdsentds dans 
le tableau 16. Les dlasticitds-ddpense, calculde au niveau moyen de la ddpense totale par tote dans 
I'dchantillon, sont toujours positives et fortement significatives. Pour le bid dur, cettc Oiasticit6 est de 
0,54, alors qu'elle est t3 peu plus infdrieure pour le b1W tendre et l'orge (0,47 et 0,37). Elle cst encore 
plus faible pour la farine de biW tendre (0, 18). Par contre, l'61asticit6-d6pcnse est Aipcu pr~s Ia mne 
pour le pain (0,49) que pour l'agrdgation des produits de b1W tendre. Les 61asticit6s-unitds de 
consonmation sont positives et significatives, sauf I'orge, pour laquelle cette 61asticit6 ne diftZ re pas 
de faqon significative de z6ro. 

En cc qui concerne les 61asticitds-prix, toutes sont ndgatives ct significatives, conme prdvu, et 
aussi relativemnent 61evdes, surtout pour I'agr6gation des produits de biW tendre (-1,53). Ndanmoins, 
le niveau de 1'61asticit6-prix de la farine de bWd tendre est assez bas (-0,17), sugg6rant. l'absence d'un 
effet tris prononc6 de la compensation du prix de cc produit sur sa consommation. On se demande, 
pourtant, si cc bas niveau ne reflite pas l'absence de variation du prix 'a cause de sa fixation par l'Etat. 
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'IAIIEAU 16
 
ANAIYSE I'AR PIIODUIT
 

Etasticit. Easticit6 Prix 
..... ................ 
Variables Dichotoniques.................

DFpense Etasticit6 


Produit TotaLe Unit6 Cons BI6 Our B(6 Tendre 
...... Autoconsorniation........... R6gion ...............


Orge 0[4 Dur M16 Tendre Orge Marrakech Casablanca Urbain
--------. 
 I-----------------------------------------------------------------------------------

0.157
 

BLE DUR 0,537* 
0.133 

1.340* 
0.579 

. 
.1.004* 
0.123 

. . . . . . . 
0.402* 
0.130 

. . . . . . . . . . ..------
-0.317 
0.158 

BLE 
TENDRE 

0.468* 
0.074 

1.125* 
0.384 

0.304* 
0.092 

.1.535* 
0.084 

0.554* 
0.136 

-0.267* 
0.105 

ORGE 0.372* 
0.108 

0.166 
0.512 

-0.861* 
0.135 

0.848* 
0.127 

1.677* 
0.149 

FARINE 0.184* 
BLE TENDRE 0.063 

2.031* 
0.334 

-0.172* 
0.071 

-0.412* 
0.131 

-0.509* 
0.078 

PAIN 0.490* 2.795* 0.256* -0.631* 0.791* 
BLE TENDRE 0.120 0.528 0.126 0.215 

NOTE L'6cart-type se trouve en bas du coefficient. La prdsence d'un ast6risque indique que le coefficient 
est significatif au niveau 0,05. 

Les 61asticit6s-crois6es sont significatives aussi dans plusieurs cas, mais les signes ne sont pas loujou
dans le sens pr6vu, et ily a des incoh6rences. Par exemple, la farine apparait comme un substitut pour Ic pai
dc b6 tendre, alors que le pain apparalt comme Lin cornpl6ment de la farine. Le b16 dur et le b16 tcndrc so
des substituts, mais d'une mani~re tr~s faible. Un changement du prix du b16 tcndre n'aurait atcun cffet st
la consommation du b6 dur, ct Line hausse du prix du b6 dur de 10 % augmenterait la consomination du N)
tendre de 3% seulement. 

Les coefficients significatifs des variables dichotomiques sugg&ent que Ic b6 dur, I'orge et la farii
de blW tendre sont consommes davantage en milieu rural, tandis que le biW tendre ct son pain soft davantag
consommds en ville. Par ailleurs, I'autoconsommation est aussi Lin facteur important qui influence I 
consommation d'une mani&e positive. 

1.3. Analyse par-Classe de Revenu 

Afin d'analyser les 61asticit6s par classe de revenu, ]a fonction doublc-logarithmique a 66 estimc ave
les tcrmcs d'interaction entre la d6pcnse totalc et los prix.7 Les 61asticit6s-d6pcnses, -prix ct -crois6cs ont t~t
calculcs sur ia valeur moyenne des variables inddpcndantes pour chaquc quartile dc ia d6pense totale par tte 
ct pour l'cnsemble de l'6chantillon.8 Ces 6lasticit6s se trouvent dans Ic tableau 3. On conslate qu'il y a uni
diminudion trbs accentude des 6lasticits-d6penses entre le premier et lc quatrime quartile pour chaqui
produit. A I'extr6me, cette 61asticit6 devient m6me n6gative pour l'orge dans le quatri0me quartile. Par contre
Il'6asticit6-ddpense de la farine de b16 tendre ne diminue pas beaucoup, mais ilest bien 6vident qu'ellc est ut
produit de base et quc cette tendance est due au niveau ddjA bas de l'6lasticit6. 

7 Voir Groupe de Travail, Analyse..., p. 9,pour une explication d taillke des termes d'interaetion. 

Les pour i'ensenlle de I'6chantillon diff~rent lgrement des 6lasticit6s du tableau 2, qui ne tient pas compte
de l'interaction entre ]a d~pense totale et les prix. 

rlasticit~s 
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------------------------------------------------------------------------

TABLEAU 17 
ANALYSE DES ELASTICITES PAR CLASSE DE REVENUE ET PAR PRODUIT 

LE DUR: 

E L A S T I C I T E 
)egr6 de Depense Unite Prix Prix Prix
 
,ibert6 Quartile Totale consommat B16 dur B16 tendre Orge
 

299 1 0.985 * 1.314 * -1.224 *
 
0.253 0.578 0.191
 

2 0.730 * 1.314 * -1.089 * 
0.163 0.578 0.135
 

3 0.535 * 1.314 * -0.981 * 
0.121 0.578 0.124
 

4 0.161 1.314 * -0.778 *
 
0.188 0.578 0.194 

'nsemble 0.622 * 1.314 * -1.028 * 

0.134 0.578 0.124
 

ILE TENDRE:
 

E L A S T I C I T E 
legr6 de Depense Unite Prix Prix Prix
 
ibert6 Quartile Totale consommat B16 dur B16 tendre Orge
 

34 1 0.819 * 1.065 * 0.1.31 --1.881 * 
0.133 0.380 C.138 0.126
 

2 0.588 * 1.065 * 0.206 * -1.680 * 
0.090 0.380 0.103 0.091
 

3 0.424 * 1.065 * 0.265 * -1.521 * 
0.070 0.380 0.091 0.083
 

4 0.139 1.065 * 0.378 * -1.220 * 
0.091 0.380 0.122 0.124
 

Ensemble 0.508 * 1.065 * 0.239 * -1.590 *
 
0.077 0.380 0.094 0.084
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-------------------------------------------------------- ------------------

ORGE:
 

E L A S T I C I T E
 
Degr6 de Depense Unite Prix Prix Prix
 
Libert6 Quartile Totale consommat B16 dur B16 tendre Orge
 

395 1 0.711 * -0.146 * -0.91/
0.199 0.516 
 0.20S 

2 0.474 * -0.146 * -0.87( 
0.118 0.516 
 0.147 

3 0.282 * -0.146 * 
 -0.84(

0.121 0.516 
 O.44 0.072 -0.146 * -0.79
 
0.254 0.516 
 0.254 

Ensemble 0.366 * -0.146 * -0.85S
 
0.109 0.516 
 0.135
 

PAIN DE BLE TENDRE:
 

E L A S T I C I T E 
Degrd de Depense Unite Prix farine Prix pain

Libert6 Quartile Totale consommat de b16 tendre de b1 tendre
 

319 1 0.710 * 2.918 * 0.588 * -0.800 
0.196 0.451 0.242 0.427
 

2 0.616 * 2.918 * 0.422 * -0.710 * 
0.138 0.451 0.163 0.282
 

3 0.519 * 2.918 * 0.289 * -0.638 * 
0.109 0.451 0.132 0.229
 

4 0.390 * 2.918 * 0.039 -0.502 
0.119 0.451 0.200 0.365
 

Ensemble 0.568 * 2.918 * 
 0.347 * -0.669 * 
0.118 0.451 0.140 0.241
 

FARINE DE BLE TENDRE:
 

E L A S T I C I T E 
Degre de Depense Unite Prix farine Prix pain

Libert6 Quartile Totale consommat de b16 tendre de b16 tendre
 

265 1 0.215 1.976 * -0.589 * -0.470 * 
0.132 0.323 0.111 0.232
 

2 0.206 * 1.976 * -0.374 * -0.482 * 
0.076 0.323 0.081 0.152
 

3 0.209 * 1.976 * -0.203 * -0.493 * 
0.062 0.32" 0.070 0.127
 

4 0.171 1.976 * 0.120 -0.512 * 
0.129 0.323 0.094 0.215 

Ensemble 0.201 * 1.976 * -0.278 * -0.488 * 
0.061 0.323 0.073 0.131
 

NOTE •L'cart-type se trouve en bas du coefficient. La pr6sence d'un astdrisquc indiquc quc Ic coefficic
significatif au nivcau 0,05. 
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Les 61asticit6s-prix diminuent entre le premier et le quatribme quartile. Une consdquencc de 
cette tendance est qu'un changement de prix aura un hmpact plus imlportant sur les classes 
d6fax'orisees. Par exemple, une hausse du prix de ]a farine de b16 tendre par 10 pour cent 
diminuerait la quaitit6 consomm6c par 6 pour cent pour le premier quartile, mais ne la changerait
gu&e pour le quatri ime. Cute conclusion est trzs importante pour une politique de prix orient6e 
vcrs une ani6lioration de l'6tat nutritionnel de la population. 

1.4. Analyse par Milieu 

L'analyse des d1asticit6s par milieu s'est effectu6c avec l'introduction des termes d'interaction 
entre les variables ind6pcndantes ct les variables dichotomiques de milieu. Les r6sultats se trouvcnt 
dans le tableau 18. lIs montrent des variations importantes dans les 61asticit(s entre milieux. En 
particulier, les 61asticit6s.d6penses et -prix des c6r6ales sont, en g6n6ral, moins 61eves en ville. 
Cette tendance est irbs prononc6e pour Ia farine du b6 tendre, pour la(luelle l'61asticit6-d6pense en 
zone urbaine nc diff'ere, de faqon significative, de z6ro. Par contre, en zone rural, 1'61aslicit6 est 
relativement &1ev6e, cc qui sugg%.re que la compensation du prix de la farine de b16 tcndrc, autant 
qu'elle est pratiqu6c en dehors jes villes, pourrait avoir des consOquences iniporintcs sur sa 
consommation. En revanche, I'6lasticit6 du pain de b16 tendre cn zone urbaine est sup6ricure Acelle 
en zone rurale. 
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TABLEAU 18
 
COM1ARAISONS DES ELASTICITES PAR MILIEU
 

....... ........... E L A S T I C I T E S....................................... 
epense 
Totate 

Unit 
Consom 

....... P R I X........ 
BL6 Ten. B[6 Our Orge 

....Variables Dichotomiques ............ 
Auto con.onmiation 

B[L Ten. Bt6 Dur Orge 

BLE DUR Rural 0.518 * 0.910 -1.224 * 0.384 * 
0.166 0.742 0.161 0.151 

Urbain 1.055 * 2.922 * -0.520 * 0.732 * 
0.306 0.930 0.190 0.303 

BLE TENDRL Rural 0.534 * 0.629 -1,911 * 0.219 0.509 * 
0.137 0.666 0.142 0.1 0.166 

Urbain 0.381 * 1.220 * -1.274 * 0.202 0.379 
0.113 0.452 0.107 0.119 0.485 

ORGE Rural 0.471 * -0.180 -0.896 * 0.821" 
0.144 0.616 0.159 0.141 

Urbain 0.097 -0.075 -0.913 * -0.240 
0.198 1.010 0.294 1.010 

tl ast ici t6 ...EtlasticitO Prix.. 

D6pense ttasticitO Farine Pain 
Totate Amadou Cons 116 Tendre 316 Tendre 

FARINE Rural 0.307 * -1.980 * -0.425 * -0.215 
BLE TENDRE 0.103 0.512 0.140 0.229 

Urbain -0.044 -1.640 * -0.199 * -0.292 
0.110 0.498 0.086 0.168 

PAIN Rural 0.365 -1.693 * -0.542 0.302 
BLE TENDRE 0.262 0.736 0.578 0.320 

Urbain 0.470 * -1.007 -0.636 * 0.268 
0.144 0.552 0.243 0.140 

NOTE L'6cart-type se trouve en bas du coefficient. La prdsence d'un ast6risque signale que le
 
coefficient est significatif au nivcau 0,05.
 

1.5. Analyse de la Coiisommationi Calorilfique 

Le Greupe de Travail a cstim6 aussi Line fonction de demande pour les calories. L'approche a 
consist6 Aconvertir les quantites consomnn es de tous produits importants en 6quivalents de calories, 
Afaire leur agr6gation et Aestinier l'impact des variables inddpendantes sur la consomma'on totalc des 
calories. Le principal problime rencontr6 6tait celui de la pond6ration des ,membres de la famille dans 
le calcul des unites de consomlination. Par exemple, si on divise Ic nombre total des calories 
consommnes chaque jour par le nombre d'unit&s de consommation, on obtient, en moyenne, 3361 
calorics par jour, cc qui d6passe de loin les besoins. Par contre, si on divise par le nombre de personnes 
dans le manage, on arrive - 2287 calories par jour. Par cons6qucnt, on a cmploy6 cettc dcrni~re coninle 
variable d6pendante et a introduit le nombre d'unit6s de consoilrmation par tote coime variable 
indfpendante pour tenir compte de la structure fanliliale. 
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Un objectif principal de cette approche est de voir l'impact des changcments de prix des produits
de compensation sur la consommation de calories. Les r6sultats se trouvent dans le tableau 19 pour Ics
variables qui sont les plus significatives. On constate, d'abord, quc l'61asticit6-dUpcnse est relativement
dlev6e, trbs significative et diminue rapidement A travers les quartiles. Ccci montrc l'importance du 
revenu pour l'6tat nutritionnel, surtout parmi Ics classes d6favoris6es. Par contre, Ic cocfficicnt pour
Ia structure familiale n'est pas significatif, probablement t cause des probl iucs de pond6ration. Le prix
de la farine de b16 tendre a une 61asticit6 i.6gative qui est significative pour tous les quartiles sauf Icquatriime, tandis que le prix de I'huile de table a peu d'intluencC sur la consommation calorifique. Par 
contre, Ic prix du sucrL a un effet tr~s fort. Une hausse du prix du sucre de 10%, par excmple,
diminuerait la consommation calorifique du premier quartile de presque 9%. 

I1est int6ressant de voir l'impact d'autres variables sur la consommation des calories. lien quele poulet soit moins un produit de luxe que ]a viande de bocuf ou de mouton, l'importance de son prix
sur la consommation calorifique crolt avec ]a hausse du rcvenu par totc. En plus, I'existcnce de
i'autoconsommation c6r6alire augmente la consommation des calories, alors que, toutes autres choses 
6tant dgales, ia population urbaine en consomme moins. 
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TABLEAU 19
 
ELASTICITES DE LA CONSOMMATION DES CALORIES PAR 'I'ITEPAR JOUR
 

Variable Indep 


DtPENSE TOTALE 


UNITE CONS 


PRIX FARINE BLE 

TENDRE 


PRIX HUIL: TABLE 


PRIX SUCRE 


PRIX POULET 


AUTOCONS BLE DUR 


AUTOCONS BLE TEND 


AUTOCONS ORGE 


CASABLANCA 


SK URBAIN 


............... .Easticitfs....................
 
.Quartite..................
 

Coeff 1 2 3 4 Ensemble 

3.04659 0.914 * 0.744 * 0.613 * 0.349 * 0.668 * 
0.67299 0.070 0.049 0.045 0.073 0.045 

3.63154 -0.048 -0.048 -0.048 -0.048 -0.048 
0.14702 0.147 0.147 0.147 0.147 0.147 

-0.53400 -0.320 * -0.257 * -0.207 * -0.113 -0.229 * 
0.50000 0.073 0.055 0.051 0.072 0.051 

0.00793 -0.030 -0.032 -0.034 -0.038 -0.033 
1.46886 0.190 0.118 0.092 0.166 0.097 

-2.54638 -0.860 * -0.741 * -0.645 * -0.465 * -0.687 * 
1.62139 0.218 0.150 0.131 0.209 0.134 

0.20192 -0.007 -0.022 -0.034 * -0.057 -0.029 * 
0.18934 0.020 0.014 0.016 0.030 0.015 

0.19160 * 
0.05589 

0.21877 
0.05891 

0.34349 * 
0.04500 

-0.64226 * 
0.05531 

-0.52072 * 
0.06895 

NOTE : L'6cart-type se trouve en bas du coefficient. La pr6sence d'un 
ast6risque indique que le coefficient est significatif au nivcau 0,05. 

2. Banque Moidiale (Laraki) 

L'estimation des fonctions de demande i partir des donn6es de l'Eniqu6te Nationale sur ia 
Consommation et ies Dpcnses des Mdnages (ENCDM) de 1984-85 a t6 cntrcprise aussi par Karim 
Laraki.9 Pour cette analyse, il a utilis6 la specification SPID [Syst&ne Presque lddal de Demande]. Sans 
entrer dans les d6tails dconometriques, cette sp6cification a l'avantage d'6tre conforme avec les 
conditions thdoriques d'agr6gation, d'homog6n6it6 et de symdtrie." Nanmoins, le manque de 
coh6rence des 6lasticit6s-croisdes, not6 au-dcssus, ne soutient pas Ics hypotheses d'homogn6it6 et de 
symn6trie. Cette conclusion reste conforme aux rdsultats des 6tudes 6conom6triqucs dans beaucoup 
d'autres pays. 

9 Karim Laraki, Food Subsidies: A Case Study of Price Reform in Morocco, Living Standards Measurement Study Working 
Paper N' 50, Washington: World Bank, 1989. 

10 Ces d~tails sant pr.seInts dans Groupe (leTravail, Analyse.... oi les mnthodologics et sptcificalions diffcrcnles sont 

comparees. 
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Si les conditions d'hoinogdn6it6 et de sym6trie ne sont pas satisfaites, le scul avantage de k
sp6cification SPID est qu'elie s'acccrde avec les conditions d'agr6gation. Ccpendant, ite caract6ristiqut
particulire da systeme SPID est la tendance des 61asticit6s-ddpense Aapprocher, avcc tine augmentatioi
du revenu, soit l'unit6 s'il s'agit d'un bien de luxe, soit z6ro s'iI s'agit d'un bien de prcmirc
ncessit6." A ]a limite, donc, le panier du m6nage ne contient que des biens avcc des 61asticit6s 6galc
A z6ro ct A I'unit6, et iln'est pas possible pour un bien de luxe de dcvenir ti bien de prcmi6rc
ndcessitd. En plus, la th6orie sur laquelle cette spl-cification est bas6e ne permct pas dc nouveaux bicn5 
de s'introduire dans le panier. Ces caract6ristiqucs du systinme SPID ne rcflient pas la rtalit6, ct pat
consdquent un biais est introduit darns l'estimation des param~tres. 

Laraki a cmploy6 aLsi tree m6thode d6velopp6e par Angus Dcaton pOur r6soudrc Ics problhilc
li6s A l'utilisation des valcurs unitaires (variation de la qualit6 des produits, crreurs dans les variable,
inddpendantes).' 2 Le gros inconv6nient de cette m6thode est qu'elle demande I'cmploic d'un grand
ordinateur. Par ailleurs, les corrections pour les variations de qualit6 faitcs par Ie Groupe de Travail 
en utilisant uie in6thode moins sophistiqu6es que celle de Deaton n'ont pas beaucoup influLictc6 ICS 
rdsuItats. 13 

Le principal avantage des estimations de Laraki est qu'elles sont bas6es sur toutes les doln&s
des 14.520 m6nages de l'enqu te 1984-85, tandis que le sous-dchanitillon du Groupe de Travail n'Wa 
compris que 1079 minages bien d6Iinlitds dans I'espace. 

Les r6sultats de Laraki sont prdsent6s par milieu danis le tableau 20. Bien que plusicurs
coefficients ne soient pas tris diff6rents de ceux estimds par le Gronpe de Travail, ii existe des 
aberrations. Premiirement, les O1asticit6s-dpense du bl6 tendre en milieu rural et du b16 dur en milieu
urbain sont n6gatives de faqon significative dans les estimations de Laraki, alors qu'elles sont positives
dans celles du Groupe de Travail. Compte tentu de l'importance de la consommation des deux bWs dans
chaque milieu et classe sociale, il est difficile d'expliquer les r6sultats de Laraki. En deuxiime lieu,
l'd1asticit6-d6pense de l'orge en milieu urbain est sup6rietire A2,0 darts l'cstimation de Laraki, tandis 
qu'elle ne diffbre gure de zdro dans celle du Groupe de Travail. Encore, le r6sultat de Laraki n'est pas 
facile Aexpliquer. 

11 Groupe de Travail, Analyse...., p. 12.
 

12 Angus Deaton, "Quality, Qunulity and Spatial Variation of Prices", American Economic Review, 78(3), 1988.
 

13 Mamne Deaton 
a trouve que les effets de qualit6 taient assez faibles. Deaton, "Quality...", p. 426-29. 
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-----------------------------------------------------------------------------

Tableau 20
 
COMPARAISONS DES ELASTICITES PAR MILIEU
 

(BANQUE MONDIALE - LARAKI)
 

Itasticit6
 
Dpense Ilasticitd ........ tlasticit6 Prix ...........
 
TotaLe Qualit6 BL Tendre B16 Dur Orge
 

BLE DUR 	 Rural 0.32 * 0.15 * -0.10 -0.35 * 0.00 
Urbain -3.48 * 0.06 -0.24 -0.53 * 0.47 

BLE TENDRE 	 Rural -0.57 * 0.02 * -0.75 * -0.10 0.19
 
Urbain 0.15 * 0.02 * -0.69 * 0.01 0.04
 

ORGE 	 Rural 0.31 * 0.13 -0.28 * -0.20 * -0.36 * 
Urbain 2.31 * -0.06 -1.02 * -0.09 -0.20 * 

NOTE : La presence d'un ast6risque indique que le coefficient est significatif au 
niveau 0,05. 

Les 61lasticit6s-prix de Laraki sont plus raisonnables, bicn qu'inf6rieurcs Acellcs obtenucs 
par le Groupe de Travail. Les deux 6tudes ont trouv6 la plupart des d1asticitds-crois6es non 
significatives. Celles de Laraki qui sont significativcs ont les signes n6gatifs, cc qui indique ]a 
compl6mentarit6, surtout entre l'orge et les autres cdrdales. 

B. EnuiMi 	 e Nationale sur le Niveau de Vie (ENNV) 

Les enqu~tes sur ia consonmmation et les d6penses des m6nages ont deux inconvdilients cn 
cc qui concerne le suivi des conditions de vie de ia population, y compris l'6tat nutritionnel. 
Premi~rement, eiles ne tiennent pas compte d'un certain nombre de variables importantes qui 
influencent les conditions de vie. Deuxi~niemcnt, ces enqu~tes sont lourdes, et le temps ndcessaire 
pour leur d6pouillement et analyse est long. 

Par cons6quent, la Direction de Ia Statistique a mis en oeuvre r6cemment line cnqu6te sur 
les conditions de vie des mdnages. Cette enqu~te a plusieurs objectifs, parmi cux: 

--	 de renforcer ]a capacit6 de ]a Direction de ]a Statistique Aiconcevoir, air6aliser, A trailer et ,t 
analyser les donnes des enquites multi-sectorielles se rapportant Ala mcsure du niveaux de vie; 

de fournir rapidement et en permanence des donndes transverales ct chronologiques sur Ics 
conditions de vie de la population et ses d6terminants 6conomiques ct sociaux, i caract&e 
conjoncturel ou structurel; 

d'analyser 	et de suivre un ensemble d'indicatcurs socio-dconomiqucs de d6veloppcmcnt; 

de fournir une base de donn6es pour l'6laboration des politiques socialcs pcrmcttant, d'une part,
de crdcr les conditions d'une meilleure insertion sociale en agissant sur les conditions de vie, 
ct, d'autre part, de donner Acertaines cat6gories sociales, se trouvant daits des situations trs 
prdcaires, une plus grande capacit6 d'autosuffisance; 
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-- 

--	 d'dvaluer 1'efficacit6 des programmes gouvernementaux dans la lutte contre la pauvrctd; 

--	 d'identifier et d'analyser les caractdristiques des groupes sociaux les plus touchds par lcs 

politiques d'ajustement structurel de l'6conomie; 

de 	saisir les in6galit6s entre les diff6rentes couches sociales et les diffirentes r6gions du pays; 

d'analyser et de suivre 1'6tat nutritionnel de la population par la confrontation des besoins r6cls 

Ala consommation effective des produits alimentaires." 

Ces enqu~tes sont tr~s utiles pour l'tude sur la consommation c6r6alire. En dchors des 

questions sur la consommation et les d6penses des m6nages, d'autres informations sur Ics 
etc, sontcaract6ristiques d6mographiques, l'ducation, la sant6, 1'emploi, les sources de revcnu, 

collect6cs. Ceci permettra une compr6hension approfondie des causes et des cons6qucnces ic la 

consommation c6r6alirc. 

Par rapport i ]a grande taille de l'6challMlon de l'enqu6te sur la consommation Ct I's 

d6pcnses des manages de 1984-85, celle de l'enqu6te sur le niveau de vie sera rdduite . 3360 

m6nages. Cette taille ne sera suffisale que pour estimer des caract6ristiqucs au niveau national. 

Ceci est justifi6 par le fait que l'objet de I'enqu6te est de ddgager les problWmcs, et non pas de 

fournir les paramntres tris prdcis pour leur solution. Ndanmoins, la partie de l'enqute stir la 
cause de sa lourdcur et de sa complcxit6.consommation alimentaire sera seulement 840 m6nages, 


L'extrapolation des rdsultats au del. du niveau national demandera bcalcoup de prudence. Ccst
 

pourquoi 'enqute stir le niveau de vie est un compl6ment, pour le moment, et non pas Lin substitut
 

pour l'enqtu&e sur la consommation et les ddpenses des mdnages.
 

C. 	 Eludes Poinctielles 

I1existe plusicurs 6tudes ponctuelles basdes sur les petites enqu tes locales. Bicn quc ces 

t6tudes ne soient pas reprdsentatives de la population g6n6rale, clIes suggrcnt, souvent, des avcnucs 

de recherche intdressantes. Ii n'est possible ni de faire un inventairc exhaustif de toutcs cos 6tudcs 

ni d'entrer dans leurs d6tails. La liste suivante n'est que suggestive, avcc objectif de faire des 

comparaisons 'Cc ICs 6tides examindes avec plus de soin ici. 

Moyci Atlas CeniaI (NIbhack) 

La base de cette 6tude dtait une enqute A.un seul passage stir 302 m6nages, entreprise en
 

1986.5 Les 6lasticit6s ont 6t6 estimdes avec une sp6cification double-Iogarithmiquc. l'6lastici6
 

de la d6pense alimentaire par rapport -i la d6pcnse totale 6tait de 0,92, cc qui est trzs proche dC
 

14 	 Division des Enqutes Aupr~s des Manages, Direction tie la Statistique, Ministte duhPlan, Eniuqtic N tioi;ile stir Ie 

Conditions de Vie, 1989/1990, Document Technique : C.V. No. 1, Objectifs et Aspects Mt~thodologiqnes, jui 1989, p. 4,5. 

is Amane Mbarek, "Le Comportement des Consommateurs et les Liens de Croissance .4 travers les EffcIs de I 

Projet "Moyen Atlas Central", Conmunicatin tlaborde pour le Siinaire str I
Consommation dans la Zone d'Action du 


Mod~lisation de la Consomnation au Maroc, Rabat, 20-22 dtcembre 1988.
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celles de la Direction de ia Statistique et du Groupe de Travail. En plus, il n'y a auctle relation 
entre ]a taille de la famille et la d6pense alimentaire par t6te, qui est conforine avec les r6sultats du 
Groupe de Travail, sugg6rant l'absence des 6cononfies d'dchelle. 

laute Chaouia (Mohamed Raid) 

Cette enqu6te s'est d6roul6e en 1986-87 sur 88 m6nages. Ellc a 6.6 compl6mentte par une 
s6ric d'dtudes de cas. Les r6sultats ont dt6 utilis6s afin de construire une matrice d'dlasticit6s pour 
un mod le CGE."6 Une partie de cette matrice pour les m6nages moyens se trouve dans le tableau 
21. 

TABLEAU 21 
ELASTICITES DE LA HAUTE CIIAOUIA 

tlasticit6
 
DOpense ........ tlasticit6 Prix ...........
 
Totate B14 Our ML6 Tendre Orge 

BLE DUR 1.26 -.84 0.20 -0.10 
BLE TENDRE -0.08 0.33 -1.21 0.30 
ORGE -0.44 -0.05 0.34 -0.71 

La variation des dlasticit6s-d6pense est tr6s grande en comparaison avcc celle du Groupe de 
Travail. Par contre, les 61asticit6s-prix et les 61asticit6s-crois6e ne sont pas loin des r6sultats du 
Groupe. A moins que les habitudes de consommation sont tr~s particuli re it la Haute Chaouia, on 
reste sceptique concernant les 6lasticit6s-d6pense. 

16 A. de Janvry, M. Fafchnamps, M. Raki, and E. Sadoulet, "Structural Adjustment and the Peasantry in Morocco: A 

Computable Household Model Approach", 1 dtcembre 1990. 
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11.3.2 DONNEES CIIRONOLOGIQUES 

A. Groupe d'Etiide de la Strat6gie Alimentaire 

Les premires fonctions de demande au Maroc utilisant des sdrics chronologiques ont dtd 
estimdes par le Groupe d'Etude de la Stratdgie Alimentaire. 7 I1a employ6 la disponibilitd par 
personne comme variable ddpendante et la dpense totale par personne et le prix du produit comme 
variables inddpendantes. L'6tendue des donndes 6tait entre 1970 et 1980. 11 a test6 quatre types de 
spdcification par produit, et seul le meilleur a 6t6 retenu. I1n'a pas fait unc distinction entre le biW 
dur et le bid tendre. Les 61asticitds-ddpense dtaient de 0,11 pour lc bi et de -0,42 pour I'orgc; !cs 
d1asticit6-prix dtaient de -0,10 pour le bid et -1,174 pour l'orge. Nanmoins, comptc tenu du fair 
que la pdriode considdr6e est courte et que les indicateurs de signification statistique sont absents, 
il est difficile d'accepter lcs r6sultats lorsqu'ils ne se conforment pas aux autres estimations. 

B. Direction de la Planification et des Affaires Economiques (DPAE) 

Une deuxi~me tentative d'estimation Apartir des donn6es chronologiques a 66 faite par Ia 
Direction de la Planification et des Affaires Economiques (DPAE) du Ministare de I'Agriculturc. 5I

La sdrie des chiffres entre 1969 et 1985 6taient plus longue que la prdcedcnte. Oil a utilis6 los 
mniics variables, plus les prix des produits de substitution ou de compldmcntarit6. Les doundes sur 
la ddpense totale sont venues de la comptabilit6 nationale, alors que les prix ont 6t6e oblenus h partir 
des relevds dans Jes principaux march6s du pays. 

Bien que la m6thodologie ait 66 correcte, la sdrie des donndes 6tant trop cOurte, les 
probl~mes dconomdtriques ont empfchd une bonne estimation des paranitces. Ii apparait done 
difficile d'estimer les fonctions de demande au Maroe utilisant les sdrics chronologiques sans 
introduire des restrictions thdoriques. 

C. Abdelhak Terrab 

Afin de rdduire les problmes dconomdtriques rencontrds par ]a DPAE, Abdelhak Terrab 
a estim6 un syst~me des 6quations de dernande en supposant les conditions thdoriques d'agrdgation, 
d'lhomogdndit6 et de symdtrie.' 9 Bien que ces conditions ne soient pas satisfaites dans la plupart 
des analyses empiriques, il est intdressant de les comparer avec d'autres rdsultats. 

17 Groupe d'Etude de la Strat~gie Alimentaire, Etude de a Strat~gie Alimentaire Marocaine: Analyse de la Situation Actue 

et Promection, Projet de Rapport de Synth~se, janvier 1984, p. 117-19. 

18 M. Berrada et H. El Harchali, "Demande Alimentaire", Direction de la Planification et des Affaires Econoniqui 

[19881. 

19 Abdelhak Terrab, "Estimation des Paramtres de la Demande Alimentaire au Maroc", D6partement de Nutrition Ilunai 

et Economie Alimentaire, I.A.V. Hassan 11, 119881. 
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TABLEAU 22
 
ELASTICITES OBTENUES PAR TERRAB
 

[tasticit6 
D6pense ........ tlasticit6 Prix ........... 
Totate B 4 Dur Bt6 Tendre Orge 

................................................................ 

BLE DUR 0,32 -0,42 0,62 -0,22 
BLE TENDRE 0,15 0,79 -0,79 0,36 
ORGE 0,31 -0,38 0,48 -0,55 

Presque toutes los 61asticit6s sont inf6rieures Acelles obtenucs par le Groupc de Travail. 
Cependant, elles soutiennent lcs hypothises (1) que les c6r6ales sont toutcs des produits sup6ricurs, 
c'cst-.-dire que leur consommation augmentera avec une hausse du revenu, ct (2) quo les 
consommateurs r6pondent bien aux variations des prix. 

D. Sand Belpghazi 

Beilghazi a tcnu compte des probl~ics de simultan6it6 et d'identification i6s it I'cxistencc diti 
systbnme des 6quations, y compris celles de l'offre, do la demande et des importations nettcsJ0 

Pour r6soudre cos probi~mes, il a estim6 ia fonction invcrse de la deniande pour le )16 dur, l'orgc 
et le mais en utilisant les s6ries chronologiques. Malgr6 l'importance de ces probWnics 
6conoin6triques, les r6sultats de Belghazi ont 66 fortement influenc6s pir son Utilis;ation des prix 
courants dans les r6gressions. En effet, c'est cn contradiction avcc la proposition fondamcntale 
qu'un changoment proportionnel du revenu et de tous les prix nc doit pas influenccr la 
consommation. Pour cette raison, ii est difficile d'accepter les r6sultats de ccitt analyse, qui 
sugg6rent 1'existence des 61asticit6s-prix tr6s 6lev6es. 

11.4 CONCLUSIONS 

D'apris l'analyse des r6sultats des analyses de la demande faites sur le Maroc, il rossort que 
l'estimation des fonctions de demando se ferait d'une mani&e plus pr6cise avcc ics dojmics 
transversales qu'avec les s6ries chronologiques. De plus, les donn6es de l'Enqut Nationale stir la 
Consommation et les D6penses des M6nages sont fiables et tr6s utiles pour I'analyse 6conom6trique 
des fonctions de demande. Les estimations des 61asticit6s-d6pcnse et -prix par le Groupe de Travail 
sont, en g6n6ral, tr~s significatives ct ont les directions et les grandcurs pr6vus. Par contre, les 
61asticit6s-crois6es ne sont pas tr~s significatives et sont sujettes a bcaucoup d'incoh6rences. 

Par ailleurs, la sp6cificapion double-logarithmique, avec un terme quadratique ct des termes 
d'interaction de la d6pcnse et des prix, est la mieux adapt6e i l'analyse de ]a domande. Elie est 
facile A.utiliser et West pas sujette aux biais du SPID. Les variations de qualit6 no semblent pas 
avoir beaucoup d'influcnce sur les r6sultats. La seule question qui se pose cst quel est l'effet de ia 
non-consommation. Au stade actuel, la connaissance th6orique de ia transition ontre la non
consommation et la consommation n'est pas bien d6velopp6e, et los m6thodes empiriqucs pour en 
tenir compte arrivent quelquefois Ades r6sultats aberrants. 

20 Les probli~nes de simultan6it6 et d'identification ne se posent pas pour les analyses lransversales parce que chaclue mnage 

es confront~e par les prix predtterininis. Par contre, ces probl nes existeraient pour les analyses chronologiques autant que les 
prix soient d~termins par le jeux de I'offre et de la demande. 
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Concernant les ordres de grandeurs des paramnltres de demande, on peut dire que la qnaritit6 

consoinie des c6r6ales est sensible, et quelquefois tr s sensible, aux variations des prix. Cette 
mais aussi par la plupartconclusion est soutenue non seulement par l'6tude du Groupe de Travail, 

des autres 6tudes exarnin6es dans ce rapport. En plus, l'd1asticit6-d6pense est positive et assez 61evke 

pour toutes les cr6ales, y compris l'orge et travers la plupart des classes socialcs. I1 reste ,5 

conclure d'apr~s ces r6sultats, qu'il est difficile d'identifier les produits susceptibles d'tre cibl6s 

dans un programme de compensation. 

11.5 RECOMMANDATIONS 

Dans le contexte du pr6sent projet, les donnfes de l'Enqu.te Nationale sur la Consommation 

et les Dfpenses des M6nages (ENCDM) de 1984-85 sont une source extrmement riche en 

informations. Bien que ces donnes datent de quelques annfes, eiles sont tris utiles pour mesurer 

les paramrtres de demande qui restent relativement stables, et surtout si clles sont completdes par 

les donn6es plus rfcentes de l'Enquete Nationale sur le Niveau de Vie (ENNV). En effet, il faut se 

rendre compte que I'ENNV n'est pas un substitut pour I'ENCDM, paice que la taille de 
surtout en ce qui concerne l'enqutel'chantillon de 1'ENNV est tellement rfduite que ses resultats, 


sur ia consommation, ne sont pas valables au delA du niveau national. A l'inverse, la limitation
 

principale des r6sultats obtenus des estimations sur Ia base des donnfcs de I'ENCDM est qu'ils ne
 

se sont appliqu6s jusqu'ici qu'aux trois provinces.
 

Par ailleurs, on devrait comparer les r6sultats de l'analyse des grandes enquftes avec les autres 

source d'information telles que la comptabilit6 nationale, les s6ries chronologiques (production, 
commerce extdrieur, indices de prix), les petites enqu0tes ponctuclles, les chiffresconsommation, 

etc. Ccci est n6cessaire afin deadministratifs (taxes ct imp6ts, distribution de l'aide alimentaire), 

comparer les paramntres estimnes par les diff6rentes approches et de comprendre la dynamique
 

assocife Aleurs differences.
 

Sur la base de ces recommendations, le programme de travail sur ia consommation des c6rales 

au Maroc devrait donc comprendre les 616ments suivants: 

1. Transfert de toutes donn6es sur les c6rdales, plus d'autres variables de m6nage, de I'ENCDM 

1984-85 aux micro-ordinateurs de la DPAE. 

Ia DPAE et la Direction de la Statistique pour assurer I'utilisation efficace2. 	 Coordination entre 
et A temps par la D13AE des donn6es de I'ENNV. 

3. 	Analyse des variations saisonnires et dans l'espace des prix de c6rfales, en utilisant lcs donn6es 

de I'ENCDM. 

4. 	 Analyse des variabilitds dans le temps et dans l'espace des habitudes de consommation de 

ccrdales, et les facteurs qui les influencent (milieu, autoconsommation, revenu, taille de famiile, 

prix, etc). 

et 	par classe5. Estimation des paramntres des fonctions de demande pour les cfrdalcs par region 


de revenu.
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6. Simulation de l'impact des politiques de compensation, d'ajustIlclCIt structural, ct d'autres 
politiques d'ordre micro-6conomiques sur la consoinmation des c6r6alcs et Its niveaux de 
d6penses. 
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III.SUBVENTION I)E LA FARINE NATIONALE 

111.1 CARACTERISTIQUES ET EVOLUTION DE LA SUBVENTION 

111.1.1 INTRODUCTION 

Pour cerner la probl6inatique de ia subvention des produits neuniers, toutes Ics opdrations 
intervenant dans la production, la commcrcialisation ct la consommation des c6rdales doivent Ctre 
6tidifes. Dans le cadre de ce travail cependant, scule la compensation des ventes dcs produits
meuniers est considfrfe. Une analyse de son 6volution puis la structure du prix de revicit de ces 
produits sont ainsi pr6sent6es. 

En tant qu'op6ration comptable, la compensation est un instrument d'6quilibrc cmploy6 ati 
moment oil la r6pcrcussion sur le consommateur de la totalit6 du prix de revient des produils 
meuniers est jug6e insupportable. 

Cet instrument d'6quilibre initialement Acaract&e dconomique s'est transform6 en unt charge tr~s 
lourde 	pour les finances publiques. Cette 6volution a Otd l'origine de distorsions nIlajcures dans 
le fonctionnement des circuits de commercialisation, affectant les prix recllement payes par lcs 
con sorn mateu rs. 

111.1.2 BRIEF IllSTORIQUE DE LA COMPENSATION 

Depuis les anndes 1970, l'conomie agricole marocaine a subi des tcndances d'exc6s ou de 
pfnuries iinprdvisibles engendrdes par le fonctionneiment du syst~me econom ique national, mondial 
et par des conditions climatiques d6favorables. L'6volution de la compensation aconnu deuIx phases: 

* Une phase allant de 1970 q.1976, caract6ris6e par une r6percussion totale du prix de revient stir 
le consommateur. 

* Une phase allant de 1976 Anos jours o6i ia r6percussion de l'augnentation du prix dc revient stir 
le consommateur est lente. Les prix de la farine nationale et de luxe de bW6 tendre ont 6(6 
maintenus h des niveaux relativement fixes pendant de longues p6riodes, cc qui a cncOurag6 la 
consomnation des produits de bid tondre aux d6pends d'autres prodUits c6r6alicrs traditionnels. 
Cette phase s'est caract6ris6e par Line volont6 des pouvoirs publics d'appliquer ]a v6rit6 des prix. 
Ainsi, il a eu ia lib6ralisation des produits du Bi6 Dur en 1982, la lib6ralisation du son et de la 
farine de luxe, ainsi que l'6tablissement d'un contingent de 10 millions de qx de la F.N.B.T en 
1988. 

111.1.3 	STRUCTURE ET MODE DE CALCUL DU PRIX DE REVENT DES PIROI)UITS 
MEUNIERS 

En vue de garantir l'uniformitd du prix de vente des produits metnicrs, l'tat par le biais de 
I'ONICL, prend en charge le transport et la conservation des biWs et de leurs produits. Ces charges 
ne sont donc pas inchles dans le calcul du prix de revient. 
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A. STRUCTURE DU PRIX DE REVIENT 

Les 616ments pris en consid6ration pour lc calcul du prix de revient sont lcs suiVats: 

1. Le jprix du blW A la production 
C'est un prix unique, dit "prix tax" pour le bld tendre. L'6volution dc cc prix est prcsentcc cn 

annexe. C'est sur la base de cc prix que se traite toutes les op6rations de commercialisalion ct de 
transformation entreprises par les circuits contr~l6s. 

2. 	La marge de r~trocession
 
Elie est ailoice aux organismes stockeurs pour couvrir lcs frais d'achat des c6r6ales, 
 ics frais 

g6n6raux et la marge b6n6ficiaire. Elie est 6tablit par une commission interminist6rielle, pr6siddc 
par le Ministre charg6 des Affaires Economiques et de la Privatisation. 

3. La marge de mouture 
Cette marge est allou6e 'a toutes les minoteries pour couvrir les frais de mouture. La marge de 

mouture est ramen6e Aun cooit moyen pour un quintal de b16 dcras6. La fixation du niveau de cctto 
marge est 6galemcnt fait en commission interminist6rielle presidde par le Ministre charg6 des 
Affaires Economiques ct de la Privatisation. 

4. Les frais d'approche 
Ce sont ls frais de transport aff6rents au transport du bi tendre entre organismcs stockeurs ou 

entre ces derniers et les minoteries. 

5. 	La valeur des issues 
Jusqu'en 1988, le prix du son 6t6 fixd officiellement par une commission interministdriele. 

D-puis 1988, le prix du son est libre mais, toutefois une valour de r6fdrcnce de 105 dh/ql a t6 
6tablie pour servir comme 6l6ment de base dans le calcul de ia compensation. 

6. Taux d'exti-aclion. 
Le taux d'extraction de la farine nationale du bi6 tendre 'a partir d'un quintal de bid tendre a 

connu Il'volution suivan to 

-	 En 1971, un quintal de b16 tendre 6cras6 procurait 77 Kilos de produit blanc et 21 Kilos d'issucs. 

- En 1980 (a/c du 1-7-80) un quintal de bid tendre 6cras6 procurait 78 Kilos de produit blanc et 20 
Kilos d'issues. 

- A partir du ler aoft 1988, un quintal de bi tendre dcras6 procure 80 Kilos de produit blanc et 
20 Kilos d'issues. Pour la farine de luxe, un quintal de b16 tendre 6crase procure 70 kilos de 
produits blanc et 30 kilos d'issues. 

B. MODE DE CALCUL 

Le prix de revient des produits meuniers est 6gal au prix de cession du bid aux minoticrs majore
des charges de rdtrocession et de mouturo deduction faite de la valour des issues. Pour obtonir le 
prix de revient d'un quintal de farine d'un type donn6, il est ngcessaire d'appliquer un taux 
d'extraction don1d6. L'exemple suivant permet de mieux visualiser l'op6ration 
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En 1991 les dldments du prix de revient ont td dvaluds ainsi: 

* Prix de cession du bWd tendre 245 DH/QL 
* Marge d!e mouture 16,5 DH/QL 
* Frais d'approche 2 DH/QL
 

Total 263,3 DII/QL
 

* Valcur des issues 31,5 DH/QL 
* Valeur nette 232 DH/QL 
* (a) taux d'extraction 70% 
* (b) prix de revient de la farine 33!,43 DH/QL 

D. EVOLUTION DES ELEMENTS DE LA STRUCTURE DU PRIX DE REVIEN' ET
 
DES PRIX A LA CONSOMMATION
 

L'analyse de quelques postes du prix de revient permet les remarques suivantes (tableau # 23): 

- Le prix Ala production du bid tendre est passd de 40 DH/QL en 1970 a 240 DH/QL en 1991, 
soit une augmentation de 200 DH en valeur absolue et 600% en valeur relative. 

- Pour la mdme pdriode, la marge de mouture a dtd multiplide par 2,75 passant de 6 DI-I/QL en 
1970 .16,50 DH/QL en 1991. 

- Bien que les changements opdrds dans les taux d'extraction de ]a farine nationale aient contribud 
tune certaine diminution de son prix de revient, celui-ci est pourtant passd de 61,48 DH/QL en 
1971 A270,25 DH/QL en 1986, soit tine augmentation en valcur absolue de 208,77 Di et de 
439,57% en valcur relative. 

- Alors que pour ia meme pdriode, le prix de vente de ]a farine F.N.13.T est passd de 65 Di-i/QL
A 182 DH/QL soit une augmentation de 280% seulement. 

Le tableau 24 exprime cette tendance ct permet d'analyser la part de la compensation dans Ic 
financement du prix de reviunt des produits meuniers : 

Ainsi en 1971, ierapport prix de vente/prix de revient dtait de 111,8% pour la farine de luxe ct 
de 105,7% pour la farine nationale de bid tendre. Le consommateur payait ses achats a Icurs coits 
plus un prdl~vement en faveur de I'ONICL. En 1976, le rapport P.V/P.R dtait de 99,5% pour la 
farine nationale du bid tendre et de 104, 1% pour la farine de luxe. 

L'annde 1976 est considdrde comme le ddbut d'une nouvelle phase de la compcnsation qui
connaitra alors une tendance Aia hausse. En 1988, le prix de la farine de luxe de bid tcndrc devient 
Ibre et plus que 10 millions de quintaux sculement de farine nationale de bid tcndre sont 
sulventionnds. Le rapport prix de vente stir prix de revient cst de l'ordre de 58% pour cc 
contcngent. 
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Tableau 23
 
EVOLUTION DES ELEMENTS CONSTITUTIFS
 

DU PRIX DE REVIENT DE LA FARINE
 

Campagne 
d'utilisation 

ou date d'effet 

1970/71/72 

1972/73/74 

1974/75 

1975/76 

1976/77 

1977/78/79 

1979/80 

1980/81 

1981/82/83 

1983/84/85 

1985/86 

1986/87 

1987/88/89 

1989/90/91 

1991/92 

Source : ONICL 

Marge de 
r6trocession 
en DH/QL 

1,00 

1,00 

1,20 

1,50 

2,00 

2,53 

2,80 

3,20 

3,20 

3,50 

4,00 

5,00 

5,00 

5,00 

7,00 

Marge de 
mouture en 

DH/QL 

6,00 

7,20 

7,65 

7,65 

8,30 

8,35 

9,00 

9,00 

9,00 

10,50 

10,50 

10,50 

15,00 

16,50 

16,50 

Frais 
d'approche en 

DH/QL 

0,70 

0,70 

0,85 

0,85 

1,10 

1,30 

1,40 

1,40 

1,70 

1,80 

1,80 

1,80 

1,80 

2,00 

2,00 
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Tableau 24 
RAPPORT DES PRIX DE VENTE SUR LES PRIX DE REVIENT
 

DES FARINES DE BLE TENDRE
 

Priode 

01/07/71 

01/07/72 

01/07/73 

09/12/73 

01/08/75 

01/08/76 

01/07/77 

01/07/79 

01/07/80 

05/09/80 

29/05/81 

07/06/81 

01/07/81 


01/07/82 


01/08/83 


01/10/83 


01/06/84 


01/06/85 

02/09/85 


01/06/86 


01/07/86 


01/08/88 

23/08/89 


01/06/90 


05/06/91 


Source ONICL 

Farine Nationale 

105,7 

103,11 

99,4 

100,5 

100 

99,5 

72,4 

58,8 

50,7 

55,7 

77,6 

66,4 

62,0 


59,9 


59,1 

60,3 


56,4 

47,2 


55,6 


49,9 


48,8 

58,1 

63,5 


61,7 

58,0 
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Farinc de Luxe 

111,8 

108,9 

104,9 

103,7 

103,2 

104,1 

75,1 

60,6 

51,6 

60,7 

78,4 

71,7 

67,6
 

65,2
 

85,8 

88,6
 

82,6 

68,4 

94,4
 

94,5
 

92,4
 

libre 



111.2 	 SONDAGE SUR LES CONTRIBUTIONS DU CONTINGENT DE LA FARINE 
NATIONALE DE BLE TENDRE (F.N.B.T) DANS LA CONSOMMATION 
DES FARINES PAR LES MENAGES 

111.2.1 PREAMBULE 

L'une des principales interventions de l'dtat en matire de politique de prix a consistd en une 
subvention Ala consonimation et " la garantie d'un prix dquitable au producteur pour la flire du 
Bid Tendre. Le poids de cette subvention dtant devenu trop lourd, l'dtat a alors entrepris 
d'importantes rdformcs visant la rdduction, par des mesures de ciblage, des subvcntions pour lc bid 
tendre, et du coot budgdtaire global de cette filire Agro-Alimentaire ; ceci par des mesures de 
"ciblage". 

Dans ce cadre, la subvention de la farine de luxe de bid tendre a dtd supprimde. Quant Ai]a farine 
nationale de bid tendre qui est supposde 6tre consoinmde par les foyers Afaible revcnu, la quantitd 
subventionnde a dtd rdduite 'a 10 millions de quintaux par an seulement. 

Malgrd tout cela, l'dtat se trouve en matire de politique de prix, confrontd des conflits d'intdr t 
surgissant entre consommateurs et producteurs, ruraux ct urbains, pauvrcs et riches, rdgions riches 
ct rdgions ddshdritdes. 

L'une des difficultds rencontrdes par l'intervention de l'dtat nalt de la gdndralisation de cctte 
subvention. En effet rarement ciblde vers les pauvres, elle bdndficie en fait toutes Ics catdgorics 
socio-dconomiques. 

Afin de permettre d'une part, d'avoir une idde plus concrt sur la situation de la farimie nationale 
le long de sa chaine de distribution et d'autre part, de mettre en relief un certain noinbrc de 
problmies sur lesquels les responsables et techniciens auront Ase pencher par la suite, un sondage 
a dtd entrepris. La probldmatique de ce dernier est : La farine subventionnde touchc-t-clle Ics 
couches Afaible revenu ? 

Cette enquate .caractre rapide, n'a concernd que 5 rdgions reprdsentant diffdrentes situations. 
Des entrevues ont d6 effectudes avec tous les intervenants de la filiire FNBT. 

111.2.2 CIIOIX DES ZONES A ENQUETER ET METIIOI)OLOGIE D'ENOUETE 

A. Zones ? enquMer 

Les critres de sdlection des zones Aenqueter sont basds sur les variables qualitatives les plus 
ddterininantes pour cerner ]a probldinatique du sondage. Ainsi, les rdgions retenues sont: 

AL HOCEIMA: -Rdgion non productrice de cdrdales et ddpourvue de minoterie industrielle 
(elle est ddpendaite des apports extdrieurs de Ia F.N.B.T.) 

OUARZAZATE: -Rdgion non productrice de cdrdales et pourvue d'une minoterie industrielle. 

MEKNES : -Rdgion productrice de cdrdales et pourvue de miinoterie industrielle. 
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CASABLANCA: 	 -R6gion citadine avec une concentration des m6nagcs faiblc revcnu dans sa 
banlieue et pourvu d'un grand potentiel de fabrication de farincs industriellcs. 

SIDI KACEM: 	 -Rgion productrice des cdrdales,situ6e au centre du triangle "Mcknis, Fs, 
K6nitra", caract6ris6e par un exc6dcnt de fabrication des farincs industriclles. 

B.Mthodologie de l'enqu~te 

Ce sondage a recueilli les informations Apartir de trois niveaux:
 

1.Niveau Administration
 

* Les autorit6s pr6fectorales et/ou Provinciales/Communales; 
* Les services r6gionaux et provinciaux de I'O.N.I.C.L. 

Objectif : 

- Avoir une impression g6n6rale sur la contribution du contingent de la FNBT dans 
I'approvisionnement. 

- Connaitre les moyens ddploy6s pour ie suivi de l'Approvisionnemcnt et le contr6lc des prix au 
niveau r6gional. 

2.Niveau Transformation - Commerce 

* Minoteries industrielles bl6s. 
* Commerqants Grossistes et D6taillants. 
* Boulangeries. 

Objectif : 

- Dterminer les effets 	du Contingent sur la rentabilit6 de la Minoteric et la fabrication des farines 
libres. 

- Essayer d'apprdhender les conditions et le niveau de commercialisation de la FNBT puis les 
niveaux des prix pour cette farine et enfin les dchanges inter r6gionaux ct leurs raisons d'dtrc. 

3.Niveau des m6nages 

* Mdnages s'approvisionnant chez les commergants grossistes et dt'taillants. 

Objectif : 

- D6terminer la contribution de la FNBT dans ]a consommation des farines par les manages surtout 
pour les couches Afaible revenu. 
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111.2.3 LES PRINCIPAUX RESULTATS DU SONDAGE 

A. Caract6ristiqies des r~gions d6ficitaires (cas d'Al Hoceima et de Ouarzazate) 

L'une dtant situ6c derriire ]a Chaine du Rif et l'autre derrire les montagnes du Ilaut Atlas, ccs 
r6gions se caract6risent par un enclavement g6ographique qui entrave un approvisionncmlent normal 
surtout pour les produits dont les prix ne sont pas r6glement6s. Par ailleurs, la majorit6 de la 
population est consid6rde cor:ie 6tant de couche sociale A faible rcvcuu. Le rcvciiu de cctte 
population est g6n6r6 par uine activit6 agricole de type extensive et par Ics transfcrs que font les 
travailleurs niarocains ,i l'tranger ou dans les grandes villes du Maroc. 

1) Ancrage de la FNBT daits la consoiniation 

La consommation de la FNBT est ancr6e dans les habitudes alimentaires. Elle est g6n6ralis6e 
toutes les couches sociales. La classe mod6r6e consomme de la FNBT d'une qualit6 l6girement 
sup6rieure Acelle du standard. 

Entre le milieu rural et le milieu urbain, il n'y a pas de distinction nctte quant i l'utilisation de 
cette farine. On note une consommation tr~s timide de la farine de luxe et d'autres farines de bW6 
dur dans le milieu urbain. La farine de Luxe est limit6e aux besoins de boulangeries ct ne concerne 
qu'une faible part de la population. 

2) Saisonnalit de ia consominiation 

Bien que la FNBT soit consomm6e tout au long de l'annde, il existe deux p6riodes de tris forte 
demande : 

* Pdriode estivale 

Le retour des travailleurs marocains h l'6tranger et/ou les membres de la famille travaillant dans 
les grandes villes au Maroc ainsi que l'arrivde d'un bon nombre de touristes nationaux entraine une 
augmentation de la population et par cons6quent une forte demande stir la FNBT. 

Au niveau rural, en particulier 1'6t6 coincide avec une p6riode de rupture de stocks en grains. De 
plus, la durde entre la moisson et le battage dtant plus longue Acause de l'indisponibilit6 de la main 
d'oeuvre, les agriculteurs se trouvent dans l'obligation de se rabattre sur la FNBT, d'o6 une 
pression sur celle-ci. 

* P6riode hivernale 

Cette p6riode se caractdrise par une forte consommation de la FN13T en milieu rural. Son 
dtalement et son acuit6 d6pend du niveau de la r6colte de la campagne en cours. 
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3) Mdlange des farines 

La pratique du m6lange des farines est tr6s rtpandue du fait du faible nivcau de production des
 
cdr6ales dans ces r6gions. Compte tenu de son prix abordable et de ses qualit6s nufritionnelles, la
 
FNBT est la plus couramment m6lang6e avec la farine d'orge. L'cxpansion des fours gaz 11la
 
place des feux de bois a accentu6 cette pratique des indlanges."
 

4) Quotas eii FNBT insuffisants 

L'approvisionnement en FNBT de ces r6gions se fait . travers deux circuits, l'un officicl 
"Minoterie- Comnnerqant local", l'autre libre "commerqant d'une autre province au conlerqant
local". La part de ce dernier, malgr6 son importance, n'a pas 6t6 appr6eIcnd6c ct prise en 
consid6ration pour la fixation des quotas. Ainsi, les quotas octroy6s 'a ces provinces ne r6pondent 
que partiellement aux besoins en cette farine. 

De plus, certaines r6gions appartenant aux provinces limitrophes viennent s'approvisionner dans 
les centres urbains les plus proches cr6ant ainsi plus de pression sur ]a FNBT.2 

L'augmentation des quotas Aces r6gions est imp6rative et justifi6c par maintes raisons. A titre 
comparatif, La province de Sidi Kacem rcqoit une dotation mcnsueile de 15.000 qx pour une 
population de 650.000 habitants. De plus, c'est une zone c6r6ali re par excellence, situ6e dans le 
carrefour F6s-Mekn~s et K6nitra et caract6ris6e par une abondance de farines industrieiles, alors 
que la province de Ouarzazate qui connait un d6ficit c6r6alier permanent, rcqoit 14.750 qx pour une 
population de 800.000 habitants. 

5) Approvisionnement et CoutirOle des piix 

Afin d'assurer un approvisionnement normal et r6gulier, les autorit6s supervisent l'acheminecnt 
de la farinejusqu'A leurs destinations, tout en veillant sur le respect du prix officicl. Ce respect des 
prix pr6sente des avantages et des inconvdnients. D'une part, il sauvegarde le pouvoir d'achat du 
consommateur b.faible revenu, du fait que celui-ci profite de ia totalit6 de la subvention ( hautcur 
du quota octroy6 Ala r6gion) reais, d'autre part, il entrave l'entr6e de la FNBT en provenance des 
provinces exc6dentaires, du fait qu'il ne permet pas la r6mun6ration des frais de transport et les 
marges y aff6rentes. Cependant, en cas de p6nurie ct afin de permettre un meilleur 
approvisionnement, en FNBT, l'autorit6 locale se voit obliger de renoncer au contr6le strict des prix 
surtout pour les r6gions Aacc s difficile. 

6) RMle d6terminant des moulins ardisanaux 

Au niveau des r6gions enclavdes, le prix 61ev6 des farines tout au long de l'ann6e conjugu6 aux 
difficult6s d'accis durant la p6riode hivernale crdant un probl~me d'approvisionnemcnt a conduit 
Aune augmentation des unit6s artisanales. Cette tendance est encouragde par l'administration, du 
fait qu'elle contribue .ia diminution de la d6pendance envers ces farines industricllcs. 

21 prix 6lev6 du bois par rapport au butane, de plus la qualit6 de cuisson h gaz du pain a base de l'orgc scule laisse "tdesirer, 

d'o6 le recours au minlange. 

22 Les communes de Tanisamane et Boukkoya, relevant de la Province de Nador, totalisant tine population de 40.000 

habitants, s'approvisionnent de la ville d'AI -loceima car la inajoritt des ouvriers du port s(rut originaires de ses localit~s. 
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B. 	Caract6ristiques des regions exc~dentaiires (Casablanca, Sidi Kacem, Meknis) 

1) Consommation de la FNBT 

* 	 Au niveau des centres citadins, la consommation de la FNBT est r6duite Acause de facteurs 
multiples : 

- La proxirmitd des r6gions Aforte production c6rhlire. Ainsi Les im6nages peuvent facilement sc 
procurer du grain de W16 tendre ou bh5 C,r et le moudre dans les minoteries artisanales. Cette 
derni~re activitd est surtout encourag6e par les niveaux int6ressants des prix des grains lors d'une 
bonne r colte. 

-	 La disponibilit6 d'autres types de farines. En effet, bien qu'officiellement il n'existe que dcux 
types de farines : La FNBT et ]a farine de luxe, on constate que sur le march6 il y a une gamme 
tr~s varide de farine avec des prix diff6rents. Le consommateur qui a done plus de choix en 
qualit6 et en prix, se dirige vers d'autres farines au d6pend de la FNBT qui est gtndralemcnt de 
plus mnauvaise qualit6. 

- L'apparition d'un eiballage de 25 kg de farine de luxe et de b16 dur (emballagc en papier ou en 
jute) qui permet le maintien de la qualit6 de la farine. Cet emballage pr6scnte aussi des avantages 
au niveau du stockage et de la manutention. Enfin, le d boursement en liquide cst moindrc par 
rapport au sac de 50 Kg. 

* 	 Dans les bidonvilles, la consommation des farines se caract6rise par ia pratique de m6langes 
constituds de FNBT et de farines obtenues Apartir de grains de b16 dur, d'orge ou de mais. 
Ces derniers sont pour ia plupart obtenus sous forme de dons familiaux ou de rcntcs. 

* 	 Au niveau des centres ruraux, on constate les m6rnes tendances de consommation, toutefois 
une 16g re pression de la deniande en FNBT se fait sentir en p6riode hivernale. 

2) 	Quotas exc6dentaires 

le sondage a r6vdI6 que les quotas allou6s t ces r6gions 6taient sup6rieurs aux bcsoins r6els. De 
cc fait, les commerqants incit6s par les prix attrayants et i'absence du suivi de l'approvisionnemcnt, 
liquident leurs exc6dents dans les r6gions ddficitaires. 

Ces transferts sont dOs Aideux faits importants : 

- La bonne qualit6 de certaines FNBT qui concurrencent les FNBT locales. 

- La forte demande permanente en FNBT enregistr6e dans d'autres r6gions. 
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Les moyens d'dcoulement sont divers: 

* Revente des quotas 

Certains quotataires, ne disposant pas de rnoyens financiers et de stockage vendent leurs quotas 
d'autres commerqants Aun prix g6n6ralcment sup6rieur au prix officiel. Ces derniers ayant des 

relations commerciales avec les r6gions d6ficitaires peuvent les commercialiser de nouveau . des 
prix assez 6levds. 

* Ain6lioration de la qualitd de la FNBT 

Certaines combines entre commerqants et minotiers ont pour but d'am61iorer la qualit6 de ia 
FNBT pour que celle-ci soit vendue Aun prix sup6rieur au prix officiel ct 6coul6e Atgrande 6chelle. 
Un cornmerqant peut par exemple se procurer un nombre de quotas n6cessaires pour une mouture 
qu'il remet au minotier, moyennant un surplus de prix. 

3) 	March de Farine de Casablanca 

Un fait important qui m6rite d'8tre soulign6, est le r6le de Casablanca comme centre exp6diteur 
et de transit des farines. En effet; 

- Pr6s de 70% du quota allou6 A la wilaya du grand Casablanca est dirig6 vers d'autres 
provinces, notamment celles du sud. 

- Les FNBT de certaines r6gions exc6dentaires du Nord transitent 6galenient par le march6 
de Casablanca Adestination des r6gions d6ficitaires. 

D. 	SYNTIIESE DES RESULTATS DU SONDAGE 

L.es principaux r6sultats qui d6coulent de cc sondage sont les suivants: 

Dans les rqgions exc6dentaires: 

La consommation do ]a FNBT est souvent limit6e dans les bidonvillos et les quartiers pauvres.
L'apparition d'autres farines interm6diaires et d'autres types d'cmballage dans ]a gammo do la 
Farine de Luxe et de la Farine du B16 Dur ont d'une part, orient6 ic choix du consomniatcur des 
classes mod6r6cs vers l'achat de ces farines en fonction de la qualit6 ct d'autre part, permit de 
d6gager un exc6dent en FNBT, qui est Al'origine de distorsions dans le fonctionncmcnt des circuits 
de Cornmercialisation des farines subventionn6os. En effet, cet exc6dcnt cst achcmin6 vcrs lcs 
r6gions d6ficitaires o6 La FNBT est fortement consomm6e par la quasi tolalit6 de la population. La; 
"bonne qualit6" des farines est souvent exige pour permettre de supporter los frais dc transport ct 
certaines marges des interm6diaires. 

Dans les r6gions d6ficitaires : 

La consommation do la FNBT est plus g6n6ralisde du fait de l'abscnce ou l'insuffisancc d'autres 
types de farines. 
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Les niveaux des prix: 

Les niveaux de prix de Ia FNBT observ6s au cours de ce sondage ont toujours 6t6 supdricurs au 
prix officiel ; le consommateur en fait ne b6ndficie que partiellement de Ia subvention octroyce par 
l'6tat. II existe, en effet, tout un ensemble d'autres b6ndficiaires potentiels, tels les minotiers, 
Grossistes .... etc). 

E. RECOMMANDATIONS DU SONDAGE 

* 	 R6vision n6cessaire de la repartition provinciale des quotas pour rdpondre aux besoins r6cls 
des provinces d6sh6rit6es; cc qui perniettrait siniultan6ment d'6conomiser certains frais de 
transport pay6s A tort par l'6tat et d'61iminer un certain nombre d'interm6diaircs induisant 
le rench6rissement de Ia FNBT. 

" 	 Lib6ralisation progressive de Ia FNBT. En effet, tous les op6ratcurs de Ia filrc, les agents 
de I'autorit6 locale et les services techniques s'accordent stir l'opportunit6 de Ia lib6ralisation 
de Ia FNBT. Cependant, sachant qu'une suppression de Ia subvention affectcrait le pouvoir 
d'achat et le statut nutritionnel des plus pauvres, principalcment ceux (les r6gions 
d6sh6rit6es, une r6flexion importante sur Ia mani~re de diminuer ou de supprimer cette 
subvention devra etrc faite. 

* 	 Encourager Ia Minoterie Artisanale dans certains lieux rcctIl6s. Lorsque les nivcaux de prix 
des grains de biW dur ou de bI6 tendre sUr le march6 sont rclativcment intdrcssants, le 
consommateur est alors plus orient6 vers Ia consommation de farines produites Atpartir de 
grains moulus dans une minoterie artisanale. L'existence Atsa proximit6 d'une minotcrie 
artisanale permettrait alors d'alldger Ia pression existante sur Ia FNBT. 

Participation d'un groupe travaillant au sein du projet de rdforme de Ia commercialisation 
des cdr6ales aux 6tudes visant l'identification des grotlpes socio-dconomiques Ics plus 
vuln6rables et cc pour pouvoir, estimer I'envergure de l'impact de l61imination de Ia 
subvention sur ces grotIpes puis, ddgager des options politiqIes et administratives qui 
alldgeraient les effets potentiels de cette suppression. 
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IV. 	 SITUATION ET PERSPECTIVES DE L'AIDE ALIMENTAIRE AU MAROC 

IV.1 INTRODUCTION 

Depuis l'ind6pendance ine aide aux families n6cessitcuses s'est faite essentiellemcnt par le biais 
de L'Entraide Nationale, qui depuis 1975 est rattach6c au Minist~re de i'Artisanat et des Affaircs 
Sociales (MAAS). L'61inination, en 1988 de certaines subventions de l'6tat Al'orgc, du mais, et 
du b16 dur, et la r6duction de la quantit6 subventionn6e de b16 tendre la m0nmc ann6c ont milit6 en 
faveur d'une augmentation de cctte aide et cc pour assurer Lne transition mod6rde Ala lib6ralisation 
complte des prix des c6r6ales avant 1992. Cette lib6ralisation n'a toutcfois pas pu avoir lieu dans 
son 	int6gralit6 dans les dates limites pr6vues. Ainsi le programme de l'aidc alimentaire (PL-480) 
de 	 l'USAID qui devait assur6 cette transition est dans sa dcrnirc ann6e (1992). Lc PAM a 
6galeinent r6duit son programme d'assistance pour les ann6es 'a venir. Par ailleurs, ilest pr6vu que 
la Banque Mondiale entreprenae des 6tudes approfondies sur la pauvrct6 au Maroc en vue d'inclurc 
une composante importante de conditionalit6 sociale au sein du Programme d'Ajustemcnt Structurel 
1I(PAS II). Le d6marrage de ces 6tudes est pr6vu pour 1992. 

IV.2 SITUATION ACTUELLE 

A pr6sent, l'aide alimentaire au Maroc est accord6e essentiellement par Ic Programme 
Alimentaire Mondial (PAM) et par I'USA:D. Le PAM fournit une assistance en biens de 
consomnmation (b16, huile v6g6tale, sucre, et autres) dans le cadre de 6 projets, dont la majcurc
partie est constitu6e par le programme d'alimentation scolaire. Le cadre de I'aide de I'USAID est 
le Programme Alimentaire Compensatoire (PAC) qui a commenc6 en octobre 1987 et prcnd fin en 
1992. 

a. Programme Alinnentaire Mondial (PAM) 

Depuis 1988 le PAM fournit au Maroc Apeu prbs 20 millions de dollars d'aide alimentaire par 
an au moyen de 6 projets totalisant jusqu'A prdsent prds de 100,6 millions de dollars. Le projet
d'Alimentation dans les Ecoles Primaires, lanc6 en octobre 1988, constitue 69% du total de cette 
aide et sera vraisemblablement prolong6 apr~s la fin de l'actuel projet en juin 1992. Scion le PAM 
quelques 4,380 milles enfants ont b6ndfici6 de cette aide en nature, compos6e de farine de b16, huile 
vdg6tale, lait 6cr6mn6 en poudre, dattes, et autres. 

Les 	objectifs de cc projet sont : 

--	 Assurer une frfquentation scolaire r6gulire et une amnlioration du rendement des enfants 
scolarisfs dans les zones rurales et les zones urbaines marginales. 

--	 Accroitre le taux de scolarisation des enfants de l'enseignement primaire dans Ics zones 
rurales et marginales avec une attention particulire Ala scolarisation des filles. 

All6ger les effets du programme d'ajustement structurel sur les populations dfsavantagdes. 
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Les autres projets du PAM actuellement en cours sont : 

(1) Ddveloppement Rural, Economique, et Social Intdgr6 des Provinces du Rif ($9,511,140) 

(2) Formation de Jeunes Ruraux ($5,331,300) 

(3) Construction de Petits Barrages 
Versants ($13,908,370) 

Colindaire et Mise en Valeur Int6gr6e de Leurs Bassins 

(4) Ddveloppemcent de la Plaine de Abda ($2,178,846) 

(5) Assistance A la Ligue Marocaine pour la Protection de l'Enfan ($73,000) 

Les projets de D6veloppement Rural, Economique, et Social Intdgr6 des Provinces du Rif, de 

Construction de Petits Barrages Colindaire et Mise en Valeur Int6gr.e de Leurs Bassins Versants, 
et du D6veloppement de la Plaine de Abda fournissent tous tine aide alimentaire en compensation 

partielle du travail prt6 par ]a population locale. L'objcctif de ces projets, oitre la construction de 

la petite infrastructure hydraulique, l'expansion du rdseau routier, la plantation d'arbres fruitiers, 
ct la reduction de l'rosion, est de promouvoir la cr6ation d'emplois temporaires. llscntrent donc 

dans le cadre du programme g6n6ral de "vivres contre le travail." 

Le projet de Formation de Jeunes Ruraux soutient des centres de formation et vise . inciter les 

jeunes .fr6quenter les centres de formation, encourager les instructeurs et diminuer l'exode rural. 

Le nombre de bdn6ficiaires de cc projet doit atteindre entre 1991-1995 .10,000 stagiaires et 840 

personnel des centres. 

Le petit projet d'Assistance 'a la Ligue Marocaine pour ]a Protection de l'infance a pour 

objectifs d'assister ia Ligue .combattre la mortalit6 infantile et d'am6liorer le statut nutritionnel 

des enfants abandonnds. I1se place dans la categorie d'activit6s du PAM qui cherch6 A renforccr 

lcs Organisations Non-gouvernementales (ONG) au Maroc. 

Depuis 1988 le PAM a donc fourni une importante assistance alimentaire cn nature au Maroc, 

rien que dans le cadre des projets actuels (d'autres projets ont pris fin en 1990). La farine (c bl, 

tendre a constitu6e la majeure partie de cette aide (78% des denr6es livrdcs). Si cette farine ne 

reprdsente que 2% du contingent total annuel de farine nationale de b16 tendre, il semblerait, 

n6anmoins, que ces projets ont pu viser les r6gions marginales et ies couches les plus d6favorisdcs 

de la population marocaine. 

b. A-ence Am'icaine pour le DveloppeientInternalional (USAIl)) 

Le but du Programme Alinientaire Compensatoire du I'USAID, financ6 par le programme PL-480 

Titre 11est de protfger le niveau de vie des pauvres qui pourraicnt souffrir pendant la p6riode de 

hausse des prix des vivres ct de libfralisation des march6s des c6r6ales pendant la pVriode d'octobre 

1987 Adfcembre 1990. Quelques 400 milles ben6ficiaires directs et 700 milles membres de lcurs 

families, repr6sentant ia population au Maroc la plus vulnfrable aux chocs des hausses de prix 'a 

la consommation, 6taient vis6s par le programme. 
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Sclon la Banque Mondiale, qui avait identifi6 cette population dans tine 6tude en 1986,2" les 
b6n6ficiaires dans les zones rurales dtaiont les travailleurs saisonniers et los agriculteurs poss6dant 
moins de 5 hectares (80% du total des mdnages en milieu rural el 1974)). Dans les zones urbaines 
les bdnficiaires devaient 6tre: 

- m6nages sans chef de menage masculin et dans lesquels la femlnc chef de m6nagc n'est pas 
employee dans le secteur moderne de l'dconomie 

- artisans A faibles revenus 
- femmes enceintes 
- enfants ,g6s de 10 A33 meis 

Les institutions qui ont servi de cadre pour acheminer l'aide alimentaire 6taient : La Direction 
de l'Entraide Nationale, la Direction de I'Artisanat du Minist6re de l'Artisanat et des Affaires 
Sociales (MAAS), ia Direction de la SantO Maternelle et Infantile duI Ministire de la Sant6 Publique 
(MSP), la Direction de la Promotion Nationale du Ministbre de l'Int6ricur ct la Direction des EIaux 
et For6ts du Ministire de l'Agriculture et de la Rdforme Agraire (MARA). "'outes ces institutions 
avaient une exp6rience dans la distribution de vivres. 

L'aide alimentaire s'est donc accorde de trois maniires : Assistance Sociale par le biais dU 
MAAS, dont la majeure partie des b6ndficiaires directs (63%) 6taient losjeunes femmes des Centres 
Socio-6ducatifs (CSE) ; Vivres Contre le Travail dans les programmes des Eaux c ForOts ct la 
Promotion Nationale; et Aliment de Sevrage par le MSP dans ces cntres socio-mddicaux infantiles. 
Au total il 6tait estim6 que le nombre de b6n6ficiaires dirccts Ct indirects de la composante 
Assistance Sociale serait de l'ordre de 756.500, dont 59% pour lcs sculs CSE. 11 6tait 6galement 
pr6vu d'atteindre quclques 231.250 bdnficiaires et mcmbres de leurs families (68% par la seule 
Promotion Nationale) A travers le programme de Vivrcs Contre le Travail, ct 130.000 enfants par 
la composante Aliment de Sevrage. 

L'6valuation dI PAC (1991) indique que sCule I'USAID a mobilisd un programme compensatoire 
visant i'all6gement de i'impact de ]a suppression de ]a subvention c6rbalire, malgr6 le fait que ]a 
Banque Mondiale ait pr6conis tin tel programme ds 1986 et ait conditionn6 son aide A"cc propos 
dans l'accord du deuxi~me Programme d'Ajustcment dii Sccteur Agricole (PASA I1)en 1987. Le 
nombre rfel de b6ndficiaires atteint est de l'ordre de 699.563 (d'apr~s les rations distribudcs). 
Toutefois par rapport aux recommandations de la Banque Mondiale en 1986, Ic nombre de 
b&n6ficiaires du PAC aurait dO tre 4 fois plus grand ct l'Entraide aurait d construire 150 
nouveaux centres et crder tine capacit6 Iogistique pour acheminer tine aide alimentaire 4 fois plus 
importante que cell de l'actuel PAC. 

Toujours sclon l'6valuation du PAC, les m6nages qui ont b6ndfici6 dti programme, bicn qu'ils 
ne soient pas des plus d6inunis sont toutefois des mnages pauvres. En fait 77% dcs mdnages 
concerns par cette aide ont un revenu mensuel global infdriCur i 1.500 DlH et 53% ont moins de 
1.000 DH (le SMIG en 1991 est 6gal A 1.086 DH/mois). 

23 Banque Mondiale, 1986, Maroc : Programmes compensatoires pour la rteduction des suhveiitiiis ;ilimentiiircs 
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Maliheurcusement, si cc programme a aid6 un certain nomlbre de pauvrCs, iln'a cependant pas 
jou6 pleinement le r6le de programme compensatoire qui lui 6tait assign6. Comme ilest dit darns 
l'dvaluation de ce programme Apropos de ]a p6riode de son ex6cution :"Les augmentations 
des prix les plus importantcs ont 6t6 observ6es avant cette p6riode, et tous les l6icints laissent hi 
croire que ces augmentations vont reprendre aprbs cette p6riode avec la drglementation totale des 
march6s des produits alimc:itaires en 1992 (Evaluation dui PAC, 1991)." 

Actuellemenat le PAC touche i sa fil. La ration par centre a 6t6 r&luitc de 50% cn 1991 ct sera 
h nouveau r6duite de 50% en 1992. En 1993 l'aide alimentaire de I'USAII), prdscllc kliis les CSL 
de I'Entraide Nationale depuis 1956, n'existera plus. Seul restera tin Fonds de I)6vcloppemcnt 
Social de Titre II monftis6 g6r6 par le Catholic Relief Services ct s'61evant ' 2,5 millions de dollars 
qui visera l'am6lioration de 24 centres de formation professionnelle Ct technique (ICI'Entraide 
Nationale. Le programme d'6ducation nutritionnelle avec lc Ministre de lia'a,6 Publiquc 
continuera avec une dotation Ic 440 milles dollars d6rivde 6galement d'tlne monmtisation dU 'I'ilrc 
II du PAC. Finalcment, un ptit projet visant l'amlioration des conditions sanilaircs et d'c.u 
potable dans trois provinces du sud marocain sera lanc6 en 1992 avec (Ics londs miontis s dc lia 
PI-480 Titre II. Ces projets, n6anmoins, ne comporteront pas d'aide aliientaire. 

Le programme dc Pl-480 Titre I, autrcfois important dans la crOation de monlaic locale par 
vente de denrees agricoles afin de promouvoir des mesures d'auto-assistancc (self-hel)) Ct i)our 
financer l'apport marocain aux projets de I'USAID, a 6t6 transf&6 au Dtpartement d'Agriculture 
des Etats-Unis (Ambassade) et ne fera plus partie de l'assistance de I'USAID au Maroc. 

IV.3 CONCLUSIONS SUR LA SITUATION ACTUELLE 

La fin du programme alimentaire de I'USAID en 1992 et la forte possibilit6 d'unc rfduction de 
l'aide du PAM court ou imoyen terme, ajout6 i Lin certain rehlichement de ia lanique Mondiale 
au sujet des subventions dans les n6gociations du PAS-II, semble tradnire tin manque d'intr&t des 
principaux bailleurs de fonds dans ia question de la s6curit6 alimentaire an Maroc. Scule la Banque 
Mondiale semble se soncier d'identifier les groupes vuln6rables et les cat6gories de pauvres, afin 
de les cibler dans Lin programme d'Action Sociale d'ici tin an on (etix. 

L'USAID continue Aavoir comme objectif le ciblage de certains secteurs sociaux comme ]a sant6 
maternelle et infantile, I'habitat, et l'assainissement mais ne semble pas etredispose i connaitre 
Ic profil des b6ndficiaires. Cependant, la libdralisation complete des march6s des c6ralcs et d'autres 
aliments de base comme IC sucre et I'huile, pr6vue pour 1992, aurolnt un impact certain et 
significatif stir les tr~s pauvres au Maroc. Cette question est loin d'tre n6gligeable, mncme si elle 
ne semble plus tre il.l'ordre du jour. 

D'un autre c6t6 existe-t-il tine grande population de trbs pauvres au Maroc et n'y aura-t-il des 
rdseaux traditiormels de solidarit6 pour aider les vraiment n6cessiteux une fois les dcnrdes de bases 
libdralis6es ?Peut-on croire ati chiffre de 3.4 million (15.7% de la population en 1985) de "ultra
pauvres" propos6 par ]a Banque Mondiale fin 1990, une population de gens apparemment
"s6virenent malnonris, handicap6s, ou malades" du fait de leur bas niveau de revenu (Banquc 
Mondiale, 1990) ?MWine si les r6sultats de l'Enqute sur la Consommation de 1984-85 nous rOv0Ie 
que la consommation des 20% les plus riches au Maroc est dgale i S fois celle des 20% les moins 
nantis ct que 17% de Ia population d6pensaient moins de 7.200 DH par an avec uie ioyenne de 
4.758 DH/m6nage (SMIG 6gal a 9.800 DH par an en 1985), peut-on etrsirc que cette partie de 
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la population ne saurait 6viter la catastrophe suite A la lib6ralisation comiplt des prix A5la 
consommation? Cette question est d'autant plus difficile ,5r6soudre quc 58% des ultra-pauvrcs,
scion la Banque Mondiale, habite la campagne, une zone ou l'on suppose trouver des possibilitds
d'auto-consommation. D'un autre c6t6, nous savons qu'en 1974, 23% des agricultcurs dtaicnt sans 
terre et 57% poss6daient moins de 5 hectares. I1n'est pas 6vident quc ces pourcentages aient t16 
r6duits depuis. 

Du point de vue de la sdcurit6 alimentaire, Laraki et McGuire ddclarcnt que Ics effets dc ]a
suppression des subventions alimentaires sur les revenus reels des m6nages iront dc 7% pour Ics 
10% lcs moins nantis jusqu', 2% pour les 10% les plus riches. L'cffct se fera sentir plus
!ourdement dans les zones rurales. La baisse de calories consomm6es sera ci moyenne de 20% dans 
le secteur rural et entre 7% A 12% dans le secteur urbain. 

Quant aux trbs pauvres, l'effet de la suppression des subventions alimcntaires sera de reduire le 
revenu disponible et les calories consomme6s des ultra-pauvres d'entre 5% ct plus de 7% (Laraki 
ct McGuire, 1989). Cependant, ilfaut supposer qt'une telie augmentation se fera scntir tres 
lourdement sur un segment de la population qui n'arrive meme pas , pr6sent ,Asubvenir A ses 
besoins nutritionnels. 

L'limination des subventions semble 6tre justifi6e sur les bases d'efficacit6 administrative et 
financi&cre. En 1988 le programme de subventions (3.5 milliards de DH) repr6sentait 23% du budget

social et 2% du PNB. Pourtant, ces denrdes subventionndes (farine de bW6 tendre, sucre, huile
 
v6g6tale) constituent autour de 55% des calories consommdes dans iesecteur urbain et 35% dans
 
les campagnes (Laraki et McGuire, 
 1989). 11 est Asupposer quo pour les 16% de la population que
 
rcpresentent les ultra-pauvres, la proportion de calories subventionndes au total consommde d6passe

largement la moyenne, bien que la quantit6 consomm6e soit certainement moins importante. 

La subvetion de la farine de b16 tendre repr6sente la denre la plus chre des produits encore 
subventionnes. En 1989 sa part dans la subvention totale 6tait de l'ordre de 50%. Entre 1986 ct 
1989 la farir.e de b16 tendre repr6sentait en moyenne plus de 76% des subventions de I'Etat A ]a 
consommation alimentaire (Laraki et McGuire, 1989). 

I1semble permis d6sormais de conclure que la suppression des subventions A la consommation 
en 1992 entraincra un impact nutritionnel non n6gligeable stir los ultra-pauvres, soit environ 16% 
de la population. Cet impact nutritionnel se fcra sentir essentiellement au moment ou Ic Programme
Alimentaire Compensatoire de I'USAID prendra fin. M6me si l'on petit mettre cn cause parfois
i'cfficacit6 des systlmes de distriblution de l'aide alimentdire par la IN ct 'EN, l'6valuation du 
PAC indique que cc sont les pauvres--mais pas les plus pauvres--qui sont effectivement atteints. 
Ironiquement, la fin du PAC correspond presque exactement au d6but d'une p6riode d'impact 
nutritionnel significatif pour les pauvres, stirtout los ultra-pauvres. 

En 1992, !es moyens de remplacer les subventions alimentaires par un systimc do ciblage des 
pauvrcs dont la suppression des subventions entrainera tine baisse vitale dans ies conditions de vie 
ne sont pas encore mis en place. D'apr~s l'Enqu6te sur la Consommation (1984-85), les ultra
pauvres semblent bicn exister, et dans un 6tat de consommation inad6quat au mainticn d'une sant6 
et 6nergie suffisantes pour participer ' part cnti0re u l'6conomie du pays. Sans aide alimentaire et 
autre, ce groupe de 3.4 million d'habitants urbains et ruraux n'ont que pcu de chances do s'en sortir 
et nc feront que reproduire leur pauv.ei6 ai dpend du dfvcloppcment 6conomicue ct social 
marocain. 
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IV.4 OPTIONS IOSSIBLES D'AMORTISSEMENT DES CIIOCS 

Dbs maintenant on peut prdvoir un certain nombre d'actions hypothftiques que le gouvernement 
marocain pourrait consid6rer en vue d'amortir les chocs de la suppression des subventions, dont la 
plus importante en matiOre de nutrition scra la hausse du prix d'au mois 50% de la farine de b16 
tendre. Si l'on exclut un syst0me de coupons de ravitaillement, qui semblc-t-il scrait trs co(iteux, 
comnplexe du point de vue logistique, ct l'objet de corruption, il reste Lin certain nombre de 
possibilit6s pour pallier au choc de la fin des subventions. 

" 	Dans les zones rurales, l'Etat pourra appuyer les groupes d'entraidc mutuell existant it o6 leS 
structures tribales ont 6t6 maintenues. Ces structures de parent6 patrilin6aire exislcnt dans lcs 
zones montagneuses ct dans les vallIes des rivi~res et fleuves ati sud de 'Atlas. Ces lignages, 
composds de 15 . 30 families 6tendues, pourront recevoir des vivres, si lcurs conditions de vie 
rapport6es par les rcprdsentants du Ministtre de l'Intfricur en justificnt l'apport pendant ine 
pdriode de transition plus ou moims brave. Le contr6le de la distribution se fera par lcs conscils 
traditionnels (jamaas) des ces groupes d'entraide. 

• 	 Certaines pochcs de pauvret6 rtirale, cependant, existent dans Ics grandcs zones d'irrigation ou 
dans les r6gions de grandes exploitations ou de migration paysanne (Gharb, Safs, Chaouifa, ctc.) 
et sont composdes surtout d'agriculteurs sans terre ou d'ouvriers itinirants. La manire de cs 
atteindre reste Aiprfciser, mais d6choira certainement aux institutions de I'Etat ou aux organismcs 
d'entraide semi-priv6s comme l'Association Musulmane de Bienfaisance. Le r6lc de la zakat 
(contribution religicuse annuellc aUx pauvres) et de l'achoUr (la partic agricole dc la zakat, 6galc 
en principe au 1/10 de 1a r6colte en terre s~che et au 1/5 en irrigu&c) lans la couverture des 
besoins alimentaires des pauvres n'est pas clair, mais cette charit6 pourrait etre canalisfc aux 
plus pauvres en temps de disette et pendant la priode de transition aux marches totalecmnt 
libfralis6s des den roes subventionn6es. 

* 	La situation des villes est tr~s difficile i r6soudre. La solidarit6 marocaine b-s~e stir le lignage 
n'y existe plus, mais les possibilit6s dc s'adapter aux chocs 6conomiques sont multiples et 
variies. Les persomes its plus windrables aix chocs alimentaires dails les bidow ...es sont les 
vieux et les femmes ayant des cnfants ,Acharge, qui se voient souvent rdUits i Ia mcndicit6. En 
principe ces personnes peuvent solliciter un Certificat d'Indigence les exon6rant des charges 
hospitalires et autres. Nanmoins, tin trop grand nombre de ccs certificats est obtenu 
illIgalement au march6 noir. Remettant un tel certificat Atous les ultra-pauvres des bidonvilles 
en vue de leur permettre de recevoir des vivres pendant une p6riode de transition ne saurait 
6viter Ia corruption et les contrefacteurs. 

• 	 La concentration des tr~s pauvres dans certains bidonvilles bien visibles devraient permettre A 
un petit nombre d'organisations non-gouvernementales de subvenir aux besoins des plus d6,munis. 
Cependant, ce secteur d'Organisations Non-gouvernernentales (ONG) humanitaires ne semble 
pas re tr0s ddvelopp6 au Maroc. 
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a. Les ONG au Maroc 

Les possibilit's de compl6ter ou de remplacer le travail de I'Entraide Nationale par les activit6s 
de bienfaisance d'Organisations Non-gouvernementales internationales Ou nationales semblent tre 
freindes par le manque d'exporience dans cc dornaine au Maroc. 

Ainsi, peu de v6ritables ONG internationales existent, les plus connlues o6tant le CRS (Catholic 
Relief Services), Save the Children--UK, Salesian Mission, ]a Terre des Hommes. D'autrcs ONG 
sont affilides Ades organismes internationaux, tWlles que l'Association Marocaine pour le Planning
Familial (affili6e avec l'International Planned Parenthood Federation--II'llF), Caritas Maroc (Eglise
Catholique), Environnement et D6vcloppement du Tiers Monde (ENDA au S6no6gal). 

Ie plus grand nombre d'ONG sont purement nationales. Une 6tude de la Banque Mondiale (1988) 
les divise en 4 groupes: 

- Organisations cr&des directement ou indirectement par le gouvernement du Maroc pour 

plusicurs raisons. 

- Organisations lies aux partis politiques 

- Organisations dirigdes par des notables non-affilids avec les partis politiques 

- Instituiions religieuses tradifionnelles (habus, zawiyas) 

Bien que le Dahir de 1958 r6glemnente les activit6s de tous les groupes organis6s ct que toutes Ics 
ONG doivent s'inscrire, il n'existe pas de statistiques pr6cises sur ces organismes au Maroc. La 
responsabilitd des ONG relve de plusiours ministires, tels que le MAAS, Jeunsse ct Sports, Sant6 
Publique, et Plan. 

Une forte tendance chez les bailleurs do fonds on Afrique, Asic, et en Amorique latine est de 
s'appuyer de plus en plus sur les ONG pour cibler les plus d6favorisos dans lcs villes ct les zones 
rurales. Les contacts directs et non-buroaucratiques de ces organismes priv6s justificnt un tel appui
financier. Cependant, au Maroc cette strategic paralt se licurter au manque de d6vcloppement de 
ce secteu d'assistance sociale priv6oe et aU d6sir du gouvernenent de contr6ler de pros les activit6s 
de bienfaisance et surtout d'organisations communautaires. 

Malgrd ces limites, il parait y avoir des signes de changement en rdponsc , l'intdr0t qu'ont les 
principaux donateurs A financer les activitds de tels organismes au Maroc. Dans cc sons, le 
Ministre des Affaires Etrangres a 6tabli en 1988 un service qui s'occupe des activit's des ONG 
6trang&es. Le PNUD a un programme modesto (25 milles dollars par an) de sous-contrats avec 
diverses ONG, telles que l'Association de Lutte Contre l'Erosion, Solidarit6 Fhminino, Association 
Marocaine de ]a Promotion de la Petite Entreprise, Union Dbmocratique des Femmes du Maroc, 
et Mouvement Touiza. 
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La premi&e ONG crd6e par des marocains avcc l'aide d'ONG internationales cst le Mglircb 
Development Investment (MADI). Cet organisme a 66 cr6e en 1987 par un groupc dc marocains, 
la Banque Populaire, une ONG franqaise, et une ONG n6erlandaise. Le CRS continue 'a oeuvrcr 
dans le m~me sens pour order une capacit6 nationale d'entraide sociale priv6e pour compenser la 
baisse de l'aide publique aux pauvres. 

b. R61e Liiit des ONG 

Malgr6 une montfe de l'activit6 des ONG au Maroc il ne semble pas possible d'envisager une 
intervention significative de leur part pour contrecarrer les effets dc l'6limination des subventions 
alinientaires Apartir de 1992. Une strat6gie d'appui sur les ONG nationales pour cibler les plus 
pauvres devra s'inscrire dans le contexte d'une politique de d6veloppement 6conomique et sociale 
Along terme. 

D'une part cette strat6gie visera l'aide au secteur informel et partant de IA, la stimulation dc 
l'emploi dans les micro et petites entreprises. D'autre part, les ONG pourront participer 
l'organisation de comit6s locaux de ddveloppement pour cerner les besoins de certains groupes et 
chercher une aide priv6e pour y subvenir. 

IV. 5 RECOMMANDATIONS POUR LA PHASE II 

11 parait 6vident, compte tenu des nombreuses experiences similaircs h travers Ic monde qu'il 
existe au Maroc suffisamment de donn6cs pour faire le point Aplus oi moins brbve 6ch6ance du 
profil de la pauvret6 nutritionnelle, du r6le des denr6es subventionn6es dans la consommation de 
ces m6nages, ainsi que de l'impact nutritionnel probable de la suppression des subvcntions. Une 
6tude sdrieuse des options pouvant reliplacer ces subventions devra tre faite. Les options 
d'alternatives politiques et administratives vis Aivis du mainlien des subventions actuelles doivent 
tre 6labor6es une fois pour toutes, et elles doivent s'accomnpagner d'une idde claire des coCits et 

des b6ndfices de chacune. Ceci n6cessitera une connaissance beaucoup plus convaincante 
qu'actuellement des segments de la population Acibler. 

a. Parlicipalion aux Etudes Socio-6conomiques du PAS-II 

Un effort dans le sens de combler cette lacune est d6j ten cours. Le gotvernement marocain s'cst 
engag6 r6cemment dans le contexte des n6gociations du PAS-I1 d'cntreprendre 3 6tudes stir : 
l'imnpact des changements dans les prix agricoles et les d6penses publiques stir Ics revenus ; I'effet 
sur les d6favoris6s des d6penses publiques sociales, et Ies sources de vulnribilit6 des plus 
ddfavoris6s et l'ad6quation des programmes de sdcurit6 sociale. Ces 6tudcs sont pr6vues pour ]a 
periode dejanvier Ajuin 1992. Elles pourront ainsi fournir un compl6ment d'informnation significatif 
aux r6sultats de l'Enqu te Nationale sur le Niveau de Vie des M6nages (ENNVM), dont lcs 
premiers r6sultats devraient tre rendus publics au cours de I'ann6e 1992. I1cst important que IC 
projct RWforme de la Commercialisation des Crdales (RCC) et la DIAI- particilcit ,i ccs 6tudcs 
pour pouvoir en tirer, dans ]a mesure du possible, le n6cessaire pour r(p1ondre trzs , actement aux 
questions des alternatives au syst~ime de subvention de ]a farine nationale de b16 tcndrc. 

L'intdr0t pour la RCC/DPAE de 1'6tude sur l'impact sur les revenus des changements dans les 
prix agricoles et les (6penses publiques se trouve dans sa prcmire composante : 'impact direct stir 
Ics m6nages urbains ct ruraux des changements dans les prix agricolcs, y compris Ics prix dcs 
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produits agricoles consomnids dans les zones urbaines. Cette dtude visera l'impact des clangements 
de prix entre 1985-91 sur toutes les couches socio-dconorniqucs, y compris sur les m6nages 
ddfavorisds. La contribution de la DPAE et son objectif principal devraient tre l'dtude d6taill6e des 
impacts des changements de prix sur les ultra-pauvres. Ceux-ci scront d6finis par les rdsultats 
l'Enqu~te Nationale sur le Niveau de Vie des Mdnages. 

La deuxi~me dtude, sur l'effet des ddpenses publiques sociales stir les ddfavorisds, scra d'un 
int6r6t spdcial pour la DPAE dans la mesure ou les groupes socio-6conomiques au Maroc devront 
Ctre clairement d6finis d'apr6s leur niveau de revenus, statut urbain or rural de rdsidcnce, ct la 
region gdographique et dconomique de rdsidence. Le r6le des subventions alimentaires, surtout ou 
uniquement la farine nationale de biW tendre, dans la consommation des ultra-pauvres pout ctre cibh$ 
par les chercheurs de la DPAE parmi l'ensemble des analyses portant stir les impacts de toutes les 
d6penses publiques sectorielles. 

Finalement, la DPAE et ses collaborateurs (ONICL et Minist.re de l'lntdrieur) doivcnt participcr
h. la conduite de ]a troisiine 6tude, portant sur les sources de vuln6rabilit6 des ddfavorisds et 
l'ad6quation des programmes de sdcurit6 sociale traditionnelle ou Ltatique. Comme les deux autres 
6tudes, les buts de celle-ci d6passent en partie les int6r~ts de la DPAE, car toutcs lCs sources de 
vuln6rabilitd et toutes les faqons d'y faire face seront recherchdes. Cependant, parmi ces sources 
de vuln6rabilit6, la DPAE pourra examiner en particulier celle de la suppression des subventions 
alimentaires, notamment celle de la farine de b16 tendre. 

En rdsun6, le r6le de la RCC/DPAE (et ses collaborateurs) dans la conduite des 6tudes ci-dessus 
se bornera A cibler les ultra-pauvres dans le contexte de l'identification des groIpes socio
dconomiques, de pr6ciser les impacts majeurs de changements de prix stir cette couche depuis 1985, 
de definir les sources de vuln6rabilit6 alimentaire et nutritionnelle qIe subissent les ultra-pauvres, 
d'identifier clairement leurs strategies sociales d'y faire face, et d'estimer de faqon pr6cise non 
seulernent l'envergure de l'impact de l'61iinination des subventions alimentaires sur les plus pauvres, 
mais aussi des options politiques permettant d'alldger les effets de cette dlimination. 

b. Enqu~tes Suppl~mentail'es 

Puisque les objectifs des 3 6tudes ddpassent les besoins de la DPAE, qui doit viser d'abord ]a
population d'ultra-pauvres pour ensuite saisir le r6le et I'importance financi6re des denr6es 
subventionn6es (pas n6cessairement que la farine de b16 tendre) dans leur consommation alimentaire, 
il scra probablement n6cessaire d'entreprendre des ,nqutes spdciales dans des zones choisies pour
leur repr6sentativit6. Ces enqu~tes doivent tre entreprises d~s que les donn6es ndcessaires seront 
d6gag6es des 3 6tudes socio-6conomiques. Si ces donn6es ne paraissent pas 8tre disponibles en 
temps voulu, la DPAE et ses collaborateurs devraient proc6der indipendamniment h,I'examen de 
l'Enqu~te sur le Niveau de Vie des Mdnages en vue de cerner les populations d'ultra-pauvres et d'y 
entreprendre des enqu~tes ponctuelles. 

L'objectif des enqu~tes dans chaque endroit sera d'explorer les strategies alimentaires des ultra
pauvres, l'impact probable sur cette couche par endroit, et des options par endroit de politiques
d'assistance gouvernementale ou non-gouvernementale pour amortir les chocs d'une 61imination 
progressive des subventions Aila consommation. 
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V. CONSOMMATION ANIMALE DES CEREAIES 

V.1 INTRODUCTION 

Le secteur de l'61evage occupe Line place non n~gligeable dans l'6conomie du pays. Cclui-ci 
repr6sente pr6s de 26,4% de la production int6ricure bcute agricolc soit 4% ic la production 
intdricure brute totale en 1987. Au niveau de la consommation, celle des l)roduits animaux a 
augmentd sensiblement. Ce changement s'explique particuliirernent par le d6vclopplient de 
l'aviculture et du secteur laitier. La s6cheresse prolong6e des ann6es 80, impliquant une diminution 
importante des effectifs du cheptel a, par contre, frein6e I'6volution des viandes rougcs. ToutcFois, 
compte tenu des taux d'accroissement des revenus, les pr6visions faites dans le cadre des plans 
laitiers et viandes sont r6guli&ement r6vis6es A ia baisse. Ainsi ietaux d'accroissement de ]a 
production de lait n'a 6t6 que de 5% entre 1975 et 1990, contre 9% pr6vu par le plan laitier 
(1975). Le taux d'accroissement de ]a production des viandes est de 2% contre 5% pr6vus par le 
plan viande (1980). Plus mod6r6e I'dtude sur la strat6gie alimentaire effcctu6c en 1984, a pris en 
consid6ration les niveaux des revenus et les coefficients d'd1asticit6 des prix. Les productions 
laitires et des viandes ont 6t6 estim6es i 1700 millions de litres et 275 mille tonnes de viandes 
rouges, Atl'horizon 2000. L'6tude fourrage, faite en 1986, a retenue les mnnmes projections quc 
celles de la strat6gie alimentaire. Le plan d'oricntation 6tablit pour la p6riode 88-92 a par contre 
r6vis6 ces niveaux A ]a baisse. Ainsi, scion ce plan, les productions de lait et de viande rouge 
avoisincraient respectivement, 1,3 milliards de litres et 250 miilles tonnes en l'an 2000. 

V.2 RESSOURCES ALIMENTAIRES 

Scion 1'6tude fourrage effectu6e en 1986, les ressources disponibles pour l'alimentation animalc 
se chiffrent A 8,86 milliards d'UI dont 29% de parcours, 8% des c6r6ales, 10% (ies cultures 
fourragires, 8% des sous produits de l'agro-industrie, 8% des pailles et chaumes. L'cstimation faite 
par ia direction de l'61evage pour la campagne 1988-1989 fait ressortir un chiffre de 10,9 milliards 
d'UF,dont 26% des parcours, I 1% des cultures fourrag~res, 9% des soLs produits agro-industriel, 
17% des c6r6ales et 30% des pailles ct chaumes. 

V.2.1 RESSOURCES AUTRES QUE LES CEREALES 

A. les paircomrs 

Les terrains de parcours sont d'une superficie de pr6s de 30 millions d'hectares dont 7,5 en 
for6ts. Us constituent la principale source d'alimentation des caprins et des ovins dcs r6gions arides 
et semi-arides. 1ls participent 6galement en grande partie dans l'alimcnlation des bovins de raccs 
locales de ces r6gions. La production des parcours est cependant tributaire des a16;s climatiqucs. 

It. les fourrages 

Entre 1980 ct 1990 on observe Line extension rapide des superficies fourragbres qui sont pass6cs 
de 145 milles A378 milles hectares ; ceci gr ice A Line vulgarisation intense de la part de I'Etat. 
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C. les sous produits de I'agro-industric 

Mis Apart le son, l'agro-industrie d6gage un 6ventail assez large de sous produits, souvent de 
valeur alimentaire bien appr6ciable tels que ]a pulpe s&he de betterave, la m6lasse, la pulpe s~chc 
d'agrume,les tourteaux, etc. 

la pulpe scie de betterave 

Eile constitue le sous-produit (avec le son) le plus important de cette cat6gorie d'aliments. Cest 
un produit appr6ci6 par les 6leveurs. Avant 1987, toute la production de pulpe 6tait distribu6e par
la direction de l'6levage et ce au niveau des DPA et des ORMVA. A partir de 1988, les usincs 
revendent toute leur production de pulpe aux betteraviers au prix de I DH/Kg. Les betteraviers la 
revendent au prix du march6. 

La mlasse 

C'est un produit qui reste peu utilis6 par les 6leveurs Acause des difficult6s de manutention, de 
stockage, etc... Pour encourager son utilisation, le prix de ]a m6lasse est maintenu "h un nivcau 
assez bas. Cependant plus de la moitie de ]a production est encore exportde. 

Les tourteaux 

Suite au d6veloppement du secteur oliagineux au Maroc, ia production des tourtIaux de graines
locales, notamment le coton et le tournesol a connu tine nette progression aul cours des derniires 
ann6es. En 1990 tine campagne de vulgarisation de ces aliments a t6 effcctudc. Aussi 40 millies 
tonnes de tourteaux ont 6t6 distribudes avec une subvention de 30% sur le prix de vente. 

D. les Iatimineuses 

Les graines des l6gumincuses destin6cs ,Al'alimentation animale sont fornides esscntiellement de 
f~ves, f6veroles et orobe ,puis secondairenient de petits pois, lupin ct fenugrec. 

V.2.2 LES CEREALES ET LEURS DERIVES 

A. les pailles et chauimes 

Etant donn6 que la cdr6aliculture occupe 80% de la superficie totale cultivde, l'apport fourragcr 
des pailles et chaumes joue un r61e capital dans ia couverture des besoins du cheplel. De plus lcur 
calendrier d'utilisation leur permet de subvenir aux besoins des animaux 'i dcs moments 
strat6giques. Ainsi, les chaumes sont utilis6s au d6but de l'dt6, lorsque lcs disponibilit6s en "vert" 
ont pratiquement disparu. Pour les pailles, elles interviennent dans les p6riodes o6 Ics disponibilites 
alimentaires en g6n6ral sont Aleur plus bas niveau (automne et hiver). 
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B. Le son 

Le son offre une valeur 6nerg6tique infdrieure ii celle de l'orge, de plus il est difficilement 
stockable. Mais sa disponibilit6 tout au long de l'ann6e fait de lui un aliment fortemont dcmande 
d'oti des prix sur le mnarch6 parfois tr~s dlev6s. Les disponibilit3s annuelles en son sont assez 
importantes (1 million de tonnes environ). Entre 30 'a 50% du son provient dcs minoteries 
industrielles. Les minoteries de types artisanales produisent la diff6rence. Avant juillct 1988, Ic son 

.provenant des minoteries industrielles 6tait distribu6 selon un circuit officiel un prix fix6 par 
I'Etat. Ce son dtait alors r6parti au scin d'une memo province entre Ics coop6ratives laitires. 
Certains quotas dtaient 6tablis pour des grands 6levages et pour les communes. Depuis juillet 1988, 
le son est vendu directement aux 6leveurs i un prix de march6. 

C. LUs c~r6ales 

Les grains de c6r6ales et plus particuliirment l'orge, le ina's et les cdrales secondaires (Sorgho, 
Avoine et autres) ne contribuent qu'en faible partie Ala couverture des besoins alimentaircs des 
ruminants. Leur r6le est cependant bien plus consid6rable que ne le laisserait supposer leur part 
(8%-17%). En effet, les c6r6ales repr6sentent des aliments concentr~s, facilement stockables, 
transportables et plus facilement 6changds sur le inarch6. 

La consommation des c6r6ales par les ruminants ddpend essentiellement du volume de Ia 
production et donc de la concurrence vis . vis de la consommation humaine. L'exp6riencc des 
ann6es de s6cheresse a montr6 que la consommation hurnaine est prioritaire. En p6riodc normale, 
los compoterments des c6r6aliculteurs et/ou leveurs face aux march6s ct au syst~me de prix n sont 
pas maitris6s. 

Les cdr6ales sont 6galernent la base de l'alinlent compos6 de volaille (mais: 60%). Aussi, compte 
tenu de l'insuffisance et l'irrfgularit6 de la production locale du mais des importations asscz 
importantes sont effectu6os pour r6pondre aux besoins du secteur en la matire. 

V.3 DISPONIBILITES CEREALIERES DESTINEES A LA CONSOMMA1'ION ANINIAILE. 

La part des c6r6ales, destin6es A.l'alimentation animale est trs difficile A.cstimcr on l'absence 
d'enquetes sp6cifiques. Pour les c6r6ales secondaires de tris simples hypotheses sont 6raiscs (6tudc 
fourrage 1986) : 

* Pr6s de 25% de la production de sorgho serait dostinde 'a l'alimentation animalc. 
* 80% du disponible d'avoine serait 6galement consacr6 i l'alimentation ainiale. 

En cc qui concerne l'orge et le mas, des m6thodes indirectes bas6es sur Ics bilans dcs 
disponibilit6s alimentaires sont g6n6ralement utilisdes pour approcher cOte consom mat ion. 
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A. Estimatioi selon les bilans de disponibilit6s alimentaires (B.D.A) 

Scion cette m6thode d'approche, le disponible pour la consommation animale cst dgale A la 
diff6rence entre les ressources (Production + importations) et les emplois (Pertes + Sernences + 
consommation humaine ). La consommation humaine est estimn6e A partir de la quantit6 
consomm6e, par personne et par an, publi6e dans les enqu~tes de consommations et depenses des 
menages rapportde Al'ensemble de la population. 

B. M61thode d'approche du plan c~rt-alier 

La m6thode d'approche adopt6e dans ce plan considre que 

- les importations d'orge, du mais et autres c6r6ales secondaires ainsi que la production locale 
collect6e par I'O.N.I.C.L. sont destin6es totalement h la consomniation aninale. 

- tandis que 40% Ia production nationale commercialis6c librement est destin6e A ]a 
consommation animale. 

V.4 SYSTEMES D'ELEVAGE 

Deux principaux types d'61evage m6ritent d'6tre distingu6s : L'aviculture et l'dlevage des 
ruminants. 

A. I'avictilture 

L'aviculture de type industriel s'est rapidement d6velopp6e durant la ddcennie 70, alors que la 
part de l'aviculture traditionnelle s'est consid6rablement reduite. L'aliment de volaille rcpr6sente 
plus de 90% du secteur de la provende. 

Trois groupes de produits composent l'aliment de volaille: 

- Les apports en azote sont assur6s par la farine de poisson, les tourteaux de soja, de 
tournesol, de coton et de colza. 

- Les apports en min6raux et vitamines sont 6galemcnt import6s. 

- L'apport calorique est assur6 par le ma's, le sorgho, l'orge, le son ct ]a ni61asse. 

Durant ces derniires ann6es, le secteur avicole a connu des difficult6s li.es au rcnch6rissemcnt 
des facteurs de production, notamment l'alimentation et cc suite i l'instauration de la TVA sur Ics 
aliments compos6es ct du pr61Ivement sur le mais en 1987. 

B. les ruminants 

Comparativement Al'aviculture et de part son caractire, I'61evage des ruminants semble une 
activitd peu dynamique. Le systime alimentaire des ruminants comprend iplusieurs volets : Une 
partie des ressources est directement pr6lev6e stir l'environnement, une autre est fournic h partir 
des produits ou sous produits de cultures ou d'industrie. 
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La consommation des cdrfales proprement dite (hormis les pailles et chaunics) semblc etre 
secondaire. Celle-ci r6sulte d'un arbitrage effectu6 par les d1eveurs entre diffdrcnts produits. Cet 
arbitrage refl~te les contraintes techniques ct 6galement un choix parmi un ensemble de produits 
disponibles sur le march. Les apports en c6r6ales jouent principalement le role de 
soudure dans les p6riodes de pnurie de "vert" correspondant i la piriode scptcmbre-f6vrier. Les 
c6rdales sont 6galement utilisdes lorsqu'il y a raret6 sur le march6 dcs sous produits de I'agro
industrie. 
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V.5 PRIX ET POLITIQUE D'ENCOURAGEMENT 

A. March de I'orge 

Vu la part importante que reprdsente l'orge dans les apports 6nerg6tiques pour la consommation 
animale (3me place), sa disponibilit6 sur le marche est un fait marquant. jusqu'en 1988 l'Etat 
d6finissait un prix de soutien pour l'orge. cependant les prix rgeis de l'orgc differeraicnt de celui-ci. 
En fait le prix de 'orge varie d'une ann6e AiI'autre scion Ic niveau de ]a r6colte. Ainsi durant la 
P6riode allant de 1981 Ai1985 qui s'cst caract6risge par une production trbs irr6guliL~rc ct faible Ics 
prix de 'orge 6taient tr~s 6lev6s (1,6 A2,3 DH/Kg). L'insuffisancc d'orge acconpagne d'une 
insuffisance d'autres aliments de b6tail a induit une r6duction importante du cheptel. L'Etat avait 
alors effectu6 dc massivcs importations. Aussi pour les deux r6coltcs 1985 et 1986 qui 6taicnt 
bonnes, 'Etat a entrepris le stockage de 6 A7 millions de quintaux pour faire face Aune s6chercsse 
6ventuelle. Mais, en plus d'un niveau de stock tr~s important, les r6coltes 88 et 89 ont 6t6 
remarquables d'ob une offre exc6dentaire et done un effondrement des cours de P'orge. Pour parer 

cette situation l'Etat a fait recours hi des exportations. Durant cette m61ne p6riode, le prix de cette 
cdr6ale est devenu libre (1988). 

En 1990, la r6colte a t6 comparativement moyenne; aucune p6nurie n'6tait pr6vue mais le retard 
des pluies a cr66 une ddgradation des parcours provocant ainsi une augmentation vertigincuse des 
prix de 'orge (250 a 300 DH/QL). En 1991, Malgr6 la bonne r6colte, les prix se sont maintenus 
Ades niveaux relativement hauts (150 DH/QL). Les agriculteurs craignant une phnurie ont constitue 
leurs propres stocks. 

Ainsi, compte tenu des problmes vecus au cours de ces dix derni6res ann6cs, de Ia lib6ralisation 
des prix et du d6sengagement de 'Etat en mrati~re d'approvisionnement en p6riode de pdnurie les 
agriculteurs ont donc 6t6 pouss6s Afaire leur propres pr6visions en matiire de disponibilit6 en orge. 

B. Distribution de I'orge dans le cadre de I'op6ration sauivegarde di cliepiel 

Des quantit6s assez importantes d'orge sont distribu6es , des prix subventionn6es au niveau des 
r6gions les plus sinistr6es du pays. Ces distributions sont faites dans le cadre du Code des 
investissemnents agricoles, sous la nomination " Op6ration de sauvegarde du cheptel". Le taux de 
subvention pratiqu6 varie de 30 A 100% selon les r6gions et les anndes. 

C. Orue dais I'aliment composd 

Alimemit pour volaille 

En vue d'all6ger ]a d6pendance du secteur provendier vis Avis de l'6tranger et compte tenu du 
fait que Ia production d'orge a 6t6 tr~s importante pour certaines campagnes (1986 et 1988), une 
commission comprenant I'ONICL, I'IAV et la Direction de I'Elevage a 6t6 constitu6e. Celle-ci a 
pour but d'6tudier les possibilit6s d'incorporation de l'orge . des taux plus 61ev6s (20 i 40%) dans 
l'aliment de volaille. 
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Aliment pour .ruminanits 

Nouveaux textes Igislatifs r6gissant ]a subvention des aliments composes pour ruminants qui 
incorporeraient l'orge. D'autre part, dans la perspective de l)romouvoir les techniques de 
rationnement et de fabrication des aliments 6quilibr6s. 

D. Foids pour le finacement de la commercialisation et
 
le stockade de I'ore
 

En vue de promouvoir la commercialisation et le stockage de l'orgc, tn fonds de financeicnnt a 
6t6 cr6d. Cc fonds est aliment6 d'une part par le pr6Ivement sur le mais import6 et d'autre part 
par la taxe parafiscale institu6e sur les ventes de son. 

E. Amelioration de ia qualit6 (ics paillcs 

Compte tenu des r6sultats pr6liminaires encourageants en mati~re de traitement (Ics paillcs par 
l'ur6e (aniIioration de plus de 60% de ]a valcur fourragire et de 160% des MATIrIES azol&cS), 
la diffusion g6n6ralis6e de cette technique aupr~s des d1eveurs s'av~re int6ressante. l)ans cc cadre, 
des essais pratiques ont (l6ja 6t6 r6alis6s dans certaines regions et d'autrcs programnics sont prvus 
pour les ann6es A.venir. 

V.6 CONCLUSION 

Les grains de cdr6ales ont un rOle multiple dans l'alimentation animale. Comptc tcnu de leur 
facilite de manutention, de stockage et d'approvisionnement, ils jouent tin rble pr61pon(I6rant (lans 
la gestion d'un 6levage de ruminants. En tant qu'aliments conccntr6s leur r6le de compl6ment 
nutritif pour les besoins de lactation, reproduction, engraissement, et gestation cst primordial. 

Quant A la place des c6rdales dans l'aliment pour la volaille celle-ci est primordiale vue la 
proportion par laquelle intervient le mais dans la constitution de cet aliment. Le r6le de la paille 
et des chaumes dans ia couverture des bcsoins des ruminants est indiscufable. Le son est par sa 
disponibilit6 r6gulibre un aliment de soudure par excellence. Pour pcrmettre un d6veloppecicnt 
ad6quat de la production animale 1'6tat a, vu l'importance des c6rdales ct de leurs d6rivds dans le 
secteur de I'alimentation animale, entrepris plusicurs actions d'encouragement dans ce domaine. Ccs 
actions comprennent : l'encadrement technique, la distribution, les facilit6s AI'importatioil et enfin 
la subvention de certains produits par le biais de la fixation des prix oU autres. Toutcfois, dans le 
cadre de la politique actuelle du d6sengagement de l'6tat et vue Ia complexitd de leurs systimes de 
distribution, certains produits ont 6t6 lib6ralis6s (son, orge, pulpe de bettcrave). La m6lasse ct les 
tourteaux qui ne sont pas encore bien ancr6s dans les habitudes d'utilisation sont encore 
subventionn6s. 

V.7 RECOMMANDATIONS 

Conipte tenu de la nouvelle orientation de la politique agricole il serait opportun d'6valuer non 
seulement le niveau de consommation aniniale des c6r6ales mais 6galemcnt cclli des autrcs aliments 
de b6tail tout en relevant les contraintes et les facilitAs existantes A I'utilisation de ces produits. 

Etant donn6 que le march6 de I'aliment de b6tail est devcnu relativmient libre, il scrait par 
consdquent plus plausible de definir des taux de substituabilit6 ou de coml)Uinentarit6 entre produits 
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compte tenu de leur qualit6 nutritive, du niveau des prix et de leur coots de transport, manutention, 
stockage et autres. Pour cerner tous ces aspects, Un modile d'alimentation des animiaux incorporant 
tous les parambtres iiUs . ce secteur tels que les prix, l'effectif du cheptel, l'6tat de l'industrie 
avicole, le niveau de production des aliments incorpor6s ainsi que la qualit6 nutritionnclle de chaque 
aliment pourrait aiors 6tre ddriv6. Ce modI1e permettrait 6ventucllemnet de donncr des previsions
addquates quant A la demande des aliments utilisds par le sectcur y compris les c6r6alcs, ceci, 
compte tenu des changements qui s'op6reraient sur le march6. 
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Vl. RECOMMANDATIONS GENERALES 

VI.1 RECOMMANDATIONS POUR LE TRES COURT TERME: 

1) Nouvelle r~paiition des dotations en farine nationale. 

Certaines provinces ont des dotations exc6dentaires en farine nationale, tandis que d'autres 
enregistrent des p6nuries en ce produit. Aussi, dans tine premiire dtape, toutes les provinces
devraient tre classdes selon les besoins r6els du farine nationale (exc6dcntaircs ou d6ficitaires). Une 
nouvelle r6partition des dotations devra tre effectu6e en cons6quence. 

2) Rduction progressive des quotas et/ou augmentation des prix de ]a farine nationale. 

La suppression globale et soudaine de la subvention de la farine nationale risquerait de provoquer
tin certain d6sfquilibre pour certaines couches de la population aussi bicn que pour tout un syst~mc 
de distribution et de commercialisation d6ji 6tablit. 

Sur .e, les conclusions retenues, seraient de r6duire progressivement Ics quotas, t (ics vitesses 
difffrentes selon la province et, d'amorcer tine augmentation graduelle des prix. 

Le calendrier exact par chaque opdration devra tre d6fini lors de r6unions rcgroupant tous les 

ddcideurs en la matiire. 

3) Encourager [a production de farines interm6diaires. 

L 'existence de farines intermndiaires sir le march6 all6gerait la pression actulIC stir ]a farine 
nationale. Done, tine r6orientation des minoteries devra trcencouragfe par los organismes 
responsables. 

4) Encouragement ii I'installation de no'ivelles minoteries ail isamales. 

Compte tenti du coot de la farine obtenue Apartir des grains achet6s ct le prix d'achat r6el de la 
farine nationale (surtout dans les zones 61oign6es et pour les ann6cs de bonne rdcolte), a prdscnce
de certaines minoteries artisanales pourrait rdoricnter le choix du consommatcur. 

5) Sfrat6gie d'approvisionnernent, en cdr'ales ou en farine, des zones enclavdes 

L'alternative d'une suppression de la subvention pourrait aussi bien affecter les couches Abas 
revenus que les populations dloigndes, et sp'cialement en ann6e de mativaise r6colte. Une strat6gie
d'approvisionnernent, et a des prix raisonnables, etredevra par consdquent 6tablie par lEtat, pour 
parer A toutes les situations difficiles 6ventuelles. 
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VI.2 RECOMMANDATIONS POUR LE MOYEN TERME : (l6'riode d projclt) 

1) Effet de la d~comnpensation et de i'augmentation des prix des c6rales ef de Iciurs dtiriv6s 

Par !'interm6diaire dc l':nquOte Nationale sur les Niveau de Vie, l'oquipe travaillant stir I 
consommation devra d'une part, estimer la proportion repr6sent6e par la consommation de ]a farin 
nationale dans le budget de consommation et d'autre part simuler I'impact des politiques d 
compensation, d'ajustement structural, etc, stir la consommation des cerrales et les d~pensc 
effectu6es sur les c6r6ales. Ce travail pourrait s'inscrire dans le cadre de l'6tude propos6e pou 
I'ann6e 1992, par la Banque Mondiale et qui scra probablement mien@o par la DPAE : Impact direc 
sur les m6nages urbains et ruraux des changements des prix agricoles. 

2) Dterination des couches vulnrables et des programmes sociaux ad&iuats. 

La consommation des c6r&:!es est h la base de l'alimentation pour une tr~s grande partie de I 
population marocaine, aussi toute augmentation de prix des grains de cdr6ales et de leurs d6riv6 
affecterait s6rieusement les budgets de consommation ct serait par cons6quent tine source d 
probl~mes pour les couches sociales les plus d6munies. Aussi faudrait-il d6finir lcs groupcs socio 
economiques des ultra pauvres ct ce d'apr~s certains crit~res logiques lis que leur niveau d, 
revenus, leur statut (urbain ou rural) et autres. Des programmes de s&curit6 sociale, 6tatiques o 
autres, devront tre mis en place, de faqon A5permettre 5 cette tranche do la population (ICpouvoi 
supporter lb rench~rissemcnt du niveau de vie. l)ans le cadre du programme d'6tudC (f: la Banqui 
Mondiale, deux 6tides, l'une stir l'effet des d6ponses publiques sociales stir les ddfavoris6s c 
l'autre sur los sources de vuli-6rabilit6 des d6favoris6s et l'ad6quation do programmes de scuritl 
sociale sont 6galement planlifi6es pour l'annde 1992. Bien que les objectifs de ces (lCux enqu0te 
soient beaucoup plus larges que *:,'ux du groupe PRCC , la participation de cc dcrnier serai 
fortemcnt souhaitable. 

3) Estimation de la Dcmande Ilmnaine en Cr6ales et Driv6s 

Par le biais de l'analyse de l'Enquete Nationale stir les Niveaux d Vie, tne analyse de 
diff6rences entre saisons ct entre r6gions dans les habitudes de consommation do c6ir6alcs et Ic 
facteurs qui ICs infltIoncent (milieu, autoconsommation, revcnu, taille de fIamille, prix, etc) pourr 
tre envisag6c. L'estimation des paramntres des fonctions de demande pour les cfralcs par r6gioi 

ct par classe de revonu est 6galement prevue. 

4) Consommation Animale des Cei'rales 

La part des c6r6ales destin6e A5la consommation des arimaux est trs difficile "t estimer vu i 
caractre mixte quant 5 la consommation de ces denr6es. Une enqute sur le terrain pourrai 
cependant, permettre de d6gager certains critzres qui aideraicnt ,Afaire des estimations micv 
fond6es. L'6quipe PRCC (groupe Consommation) suggbre done qu'une cnqute soit lancfe par I1 
Direction de L'Elevage et cc en collaboration avec une 6quipe du PRCC. 
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Cette enquete aura comme objectifprimairc, la consommation animale. A L'issu de cette cnqu~tc,
des calendriers et des rations alimentaires scront obtenus pour chaquc syst~me d'61cvagc. Une id6e 
plus claire des raisonnements de la ration (bas6e sur les prix, disponibilit6s...), par r,,gion pourra 
en 8tre d6duite. 

L'6tablissement de certains modbles pr6visionnels de consommation des aliments de b6tail peut
tre envisag6 . l'instar des r6sultats obtenus Apartir de cette enqu6te. 

69
 



BIBLIOGIAPIHIE
 

- D6veloppement de la production fourra &e : SoLIs produits de l'agro-industrie ct aliments 
compos6s dans I'alimentation animale. MARA, 1986. 

- Ddveloppement de la production fourrag&e: grains, jachre et sous produit des cultures du 
I'alimentation du b6tail. MARA. 1986. 

- Economic Growth and Social Welfare--Social Sector Strategy. Laraki, Karim et Judith McGuire. 
1989. Volume II: Sectoral Studies--Annex 2: Nutrition and Food Subsidies. Banque Mondiale. 
Washington, D.C. 

- Enqu~te stir la minoterie artisanale. ONICL/INSEA. 1989. 

- Enqu~tes de consommation et d6penses des m6nages 
(1984 - 85, 1970-71, 1959-60). Direction de la Statistique, Minist&e du Plan. 

- Etude d'Evaluation Finale du Programme Alimentaire Compensatoire.
 
Catholic Relief Services, 1991. Rabat.
 

Food Subsidies: A Case Study of Price Reform in Morocco.
 
Laraki, Karim. 1989. LSMS Working Paper 50. Washington, D.C.
 

- Indigenous Non-governmental Organizations in Morocco and Tunisia. Banque Mondiale. 1988. 
EMENA Country Department II. Washington, D.C. 

- Morocco--Reaching the Disadvantaged: Social Expenditure Priorities in the 1990s,. Banque 
Mondiale. 1990. Washington, D.C. 

- Perspectives de D6veloppcment des Cultures Fourrag6res. 
Journ6e d'Etude. MARA/ANPA/ANAPPAV. 1991. 

- Utilisation de l'orge dans les aliments du Poulet de chair, 
Assasi, Rachid. M6moire de 3 ime cycle IAV. 1991. 

70
 


