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CHAPITRE 1
 

IhIRODUCTION
 

Objectifs et Contcnus du Rapport 

Ce rapport de synth.se a comme objcctif dc faciliter lcs discussions dans I'atelier de
rdflection, organisd par le MARA pour d6battre les analyses pr6lirninaires de la premiere
phase du Projet de R6forme de la Commercialisation des C6rdales (PRCC) au Maroc. 

Ce Rapport de Synth~se est organis6 comme suit : 

Chapitre 1 	 Introduction au rapport ct description sommaire du Projct RCC, 
ses objectifs, son organisation, et ses m6thodcs de travail. 

Chapitre 2 	 Rdsurmn des points c16d et conclusions des quatre groupes de 
travail qui ont trait6 los diff6rents aspects des filires des 
cer6ales durant la premiX.re phase 

La production; 

La commercialisation et le stockage des c6rdales 
Marocaines et leur transformation en farine; 

Le commerce extdriour; et 

La demande et l'aw-, alimentaire. 

Chapitre 3 : 	 Description sommaire du contexte ct des grandes lignes de Ia 
lib6ralisation du sous-secteur cdr6alier envisagde pour le 
Maroc. 

Chapitre 4 : Analyse des options rdpondant aux dix questions de politique 
cdrdalire les plus importantes et comment les rdformes doivent 
tre grouper et enchaincr sur le temps. 
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Objectifs du Projet RMfornic de la Commercialisation des Ur~ales (IPRCC) 

Comme it fut statud dans l'Accord de Don signd en 1989, l'objectif du PRCC est 

"de soutenir le Royaume du Maroc dans lc d6veloppement d'une strat6gic de 
nationale, lecommercialisation des c6rdalcs avec les prix, la commercialisation 

commerce international ct les politiqucs de stockage qui maxiiniserait l'efficacitd de 
part croissancela commercialisation, et qui serait compatible d'une avec la 

avec les objcctifs nationaux de sdcurit66conomique . long terme ct d'autre part 

alimentaire".
 

Une sdrie d'objectifs plus pr6cis prdsentds cn Annexe de l'Accord de Don, propose: 

"de contribuer dans le cadre d'un programme gdndral A une transition rdussie du 

syst~me 6conomique marocain vers une dconomic de marchd. Dans ce contexte, il 

est cntendu qu'une dconomie plus orierte vers le marc16 repose davantage sur des 
les contr6les gouvernemcntaux de prixforces compdtitives du marchd et mloins sur 


et de subventions, afin de stimulcr la production et I'Limploi".
 

L'assistance technique, travaillant en collaboration avec le personnel du MARA, a 

comme tdche: 

de mener des analyses de structure et de fonctionnement du sous secteur crdalier, 
mettant l'accent sur des questions de politiques essentielles depuis la production 

jusqu'a la consommation des cdr6ales ct des produits cr6aliers; 

d'ouvrir et de maintenir le dialogue avcc tin Comitd Inter-Minist6riel et autres 

institutions publqtucs concerndes, et le secteur privd, sur les impacts potentiels 

d'alternatives de politiques dans le sous secteur cdralier; 

vers la fin du projet, ,56laborer un ensemble coordonn6 ded'aider le Gotivernemcnt, 

politiques c6rzli~res afin de satisfaire l'objectif gdndral du projet;
 

du projet pour satisfaire les besoins prioritairesd'idcntifier et utiliser les ressources 

de formation des collaborateurs du GM; et
 

de faciliter l'identification des moyens pratiques pour soutenir le processus d'analyse 
des r6les appropri6s de collaboration entre lesde politiques, y conpris l'examen 

ou publiques, et tout autre moyen de ddvclopper des institutionsinstitutiois privdes 

plus fort. s et efficaces.
 

Origines du 1 ,ojet 

Les origines du projet sont lides aux programmes d'ajustcment structurels du secteur 
1980 par Ic Royaume du Maroc, en 6troite collaborationagricole entrepris ds les anndes 


avec la Banque Mondiale. Les rdformes des deux Pr0ts d'Ajustement du Secteur Agricole
 

(PASA I et II) concernaient notamment le sous secteur cdrdalier o6 des changements majeurs 

en 1987 dans le cadre du PASA I. scion "les conditions aude politiques furent entrepris 
travaux deddboursement" de la premire tranche. En 1987, IUSAID a facilit6 certains 

soutien aux rdformes 6conomiques, et comnencd de d6vclopper un projet de 

commercialisation des cr6ales, soutenant le programme de r6forme de cr6ales du PASA 1H 

ct la "strat6gic des terres semi-arides" de l'AID/Maroc en vigueur i cette 6poque. 
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Dispositions Institutionnellcs et Contractuelles 

Le Projet RCC est dtveloppd par le premier contractant, la soci~td amdricaine 
Development Alternatives, lnc (DAI), qui A son tour, a dtabli des sous contrats avec 
plusieurs partenaires dont le D partcment d'Economie Rurale de I'Universit6. de Purdue, 
la socidt6 amdricaine Associates for International Resources and Development (AIRD), 
et ]a socidtd marocaine Agro-Concept de Rabat. Lc PRCC peut aussi contracter d'autres 
spdcialistcs marocains, particulircmcnt A travers I'lnisitut AgronomiquLe et Wtirinaire 
Hassan 11 (IAV) et 1'Ecole Nationale de I'Agriculture (ENA). 

Le PRCC en tant que projet d'analyse de politiques appliques, doit s'appuyer sur des 
dtudes de sctnarios potentiels de changement concernant ]a commercialisalion des c&dales. 
I1le fera en dtroite collaboration avcc le secteur publique et priv6. Le PRCC est institu6 
auprs du Ministre de l'Agriculture et de la Rdforme Agraire (MARA), utilisant deux 
comitds, le Comit6 Technique du PRCC au MARA (responsable de la planification ddtaill6c, 
du suivi et de la mise en place du projet), et le Comite lnter-Minisitriel, tous deux prdsidds 
par Monsieur le Secrdtaire Gbnfral du MARA. Le Comit6 Technique est constitud de 
reprdsentants des quatre institutions du MARA participant aux 6tudcs du PRCC, .savoir : 

DPAE (Direction 
secrdtariat 

de la Planification 
au projct; 

et des Affaires Economiques) qui fournit le 

ONICL (Office National Interprofessionncl des Criales ct des Lgumincuses) 
unite!du MARA ,istatut indidpendant ddfini par Dahir en 1973; 

une 

DPV (Direction de laProduction Vg6talc) dont la rcsponsabilitd est du domaine de 
la production de cdrfales au Maroc; et 

DVRA (Direction de la Vulgarisation ct de la Rforme Agraire) qui a la responsabilit6 
de contr6ler les coopdratives SCAM/CMA jouant actuellement le r6le 
essentiel dans la commercialisation du biWtendre. 

Parmi les membres du Comit6 Inter-Ministfriel, en plus des repr6sentants des 
institutions du MARA, on compte dgalemcnt des repridsentants du Ministre des Finances, 
du Plan, de I'Intdrieur, du Commerce Ext6rieur et de la Division des Affaires Economiqucs 
aupr.s du Premier Ministre. Cc comit6 a pour fonction essentiellc de sender les r6actions 
des divers minist&cs face aux conclusions tirdcs d'analyses de politiques ct au sujct de la 
faisabilitd d'options de changement de politique. Ce comitd sert ainsi de moyen de 
communication avec les prcncurs de d6cision au plus haut niveau du gouvernement. 

Des contacts ont dt6 effectus avec diverses sociOtds du sectcur privd et associations 
industrielles concernfcs par Ic commerce et la transformation c6r6aliers. Chercher des 
inoyens innovatcurs d'engager Ic sectcur priv6 dans ICproccssIs de r6forme de politiques est 
un objoctif essentiel du PRCC. Dans le cadre de la libdralisation 6conomique au Maroc, les 
responsables du MARA ont donn6 de fernies directives pour accdldrcr 'iinplication du 
secteur priv6 ct rcndre le processus de rdorme plus transparent. 

Strategie d'Exfcution 

Le PRCC met en oeuvie trois ensembles d'activits dont le premier reprdsente environ 
les trois quarts des efforts du projet : 

des 6tudes diagnostiques et des analyses de politiques centrdes sur los c6rdales; 
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une formation acaddmique et pratique en theories et analyse de politiques 
dconomiques; et 

une contribution continue pour renforcer la capacitd d'analyse de politique des cadres 
du MARA, utilisant une recherche collaboratrice et une analyse pour apprendre "sur
le-tas". 

Pour mettre en oeuvre ces activitds, le Comitd Technique a approuvd un Plan de 
Travail en Juin 1991. Dans cc plan, les premiers six mois du Projet (Phase I de Septembre 
1991 .F6vrier 1992) sont consacrds A]a pr6paration d'un rapport dttailld de synthise sur 
la situation actuelle du sous secteur des cdrdales, un expos6 plus prdcis des questions de 
politiques essentiellcs ,rdsoudre, et l'dlaboration d'un plan de travail pour la seconde phase. 

Dans les dtudes entreprises en Phase I, les collaborateurs ont dtd limitds aux donn6es 
existantes et aux rapports publids prtcddemment, l'exception d'informations qualitatives de 
haute prioritd qui pouvaient tre obtenues grice A l'utilisation de techniques rapides de 
collecte de donndes sur le terrain. 

La phase II (de Mars 1992 A fin 1993) sera consacr~e I'examen ddtaill6 des 
questions de politiques prioritaires qui pourrait impliquer Line collecte et une analyse plus 
poussde. Des options de politiqucs ddveloppces au cours des analyses de la phase I, seront 
explordes plus en profondeur entrainant aussi la ndccssitd de collecter des donndes originelles 
sur des sujets-clWs. 
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CIIAPITRE 2 

RESUME ET POINTS CLES DES
 
QUATRE RMPORTS DE GROUPE
 

GROUPE A: CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
 
SUR LA PRODUCTION
 

Conclusions des Experiences ifcentes dans la Production des Crales 

L'examcn des tendances dans la production craliRrc pendant la derni&e ddcennie 
montre que Ic scctcur advolud d'une manire significative. L'augmcntation de la production 
cdrdali~re durant cette pdriode cst due essentiellemcnt . l'effet conjugu6 dc I'expansion de 
la superficie du bid tendre et de l'orge, et du relvement du niveau des rcndenents de toutcs 
les cdrales. La croissance des superficies du bid tcndre a t due largennt Aune r6duction 
de lajachre ct des pzturages, alors quc la superficic du bid dur a stagn6 (avec ccpendant une 
diminution dans lcs zones favorables) ct cclle du mais a 1kg rcment baissd. 

Unc dvaluation plus profonde de ces tendances montre que celles-ci different beaucoup 
d'une rigion Aune autre. Les plus grandes augmentations de supcrficie ont dtd enregistrdes 
dans les rdgions les moins favorables. Les rendements de c6rtales ont augmentd 
significativement pendant la ddcennie. La grande partie de cette augmentation aeu lieu apris 
les anncs de stcheresse ayant marqu6 le ddbut de cette pdriode. Les augmentations de 
rendements les plus importants ont 6t6 surtout rdalisdes dans les zones ddfavorables, o6i la 
scheresse a t probablecinent sentie Ic plus. Cependant, et d'une faqon gdn6rale, ces 
augmentations de rendements ont td cnregistrdes dans toutes les rigions agro-climatiques et 
pour toutes lCs cultures (sauf pour mais dans le bour favorable). 

Les raisons de ces tendances ne sont pas facilemcnt saisies. En effet, plusiours 
explications peuvent ~treavanc6cs : 

'anidlioration des conditions climatiques au cours do la seconde moitid de la 
ddcennie; 

les Directives Royales en niati0re d'intensification du bid tendre 

la stabilisation des prix des cdr6ales ; 

la libdralisation des marchds des produits et intrants, et la r6duction des interventions 
de l'Etat dans les ddcisions des producteurs ; 

l'intcnsification des techniques de production, dont une augmentation de l'utilisation 

des services indcaniques, des cngrais, des produits phytosanitaires, et des soiences 
sdlectionn4es. 

Parmi ces raisons, le climat a certainement jou6 un r6le important dans la 
dMtermination des niveaux de rendements durant cette ddcennie et dans toutes les rdgions. 
Cependant, les niveaux records des rendements en compart.ison avec le long terme suggrent 
que d'autres facteurs qui seront dtudids dans la dcuxi6me phase ont aussi influencd les 
augmentations de rendenoents et de la production cdrdalire. 

Les subventions des intrants ont diminud avec les rdformes de l'ajustement structurel 
au cours des ann6es quatre-vingt, et donc ne semblent pas tre un facteur explicatif de 
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l'expansion du secteur. Les prix aux producteurs, bien qu'ils soient protdgds par rapport 
au marchd international, ont connu une baisse significative en terme constant depuis le d6but 
des anndes quatre vingt, et ils sont actuellement aux m~r.es niveaux qu'A la fin des anndes 
soixante-dix (sauf rorge qui a connu un effondremcnt tr~s important depuis 1986). 
Cependant, bien que les prix riels A eux sculs ne justifient pas I'accroissement de la 
production des cdr6ales, les effets combinds des prix et de la productivit6 ont apparemment 
cu un impact positif stir la production des cdrales. 

La fixation des prix du bld tcndre a limit6 Ics variations du prix du bid tendre sur le 
marchd, et indirectement les prix des autres cdr6ales, notainment du bid dur. Cet effet de 
stabilisation des prix pourrait avoir 6galement un effet positif sur la production, dtant donnd 
que les producteurs sont g6ndralcment averses aux risques. 

Les rdgulations et contr6les publiqucs sur les marchs des intrants ct des produits ont 
ccrtainement diminu6 avec 'dlimination des mnesures comme les subventions de certains 
intrants, l'assouplissement des contr6les sur le commerce international, et la libdralisation des 
marchds des cdrdales (bid dur, orge ct miais). Ces changements ont amend les d~cideurs dans 
le secteur . mieux gdrer leurs ressources. Cet effet a certainement augmentd l'efficacitd 
technique et dconomique du secteur. Cependant, aucune dvaluation prdcise de ces effets n'a 
dtd faite. 

Les changements de technologic dans la production crcalire : une adoption rapide 
des nouvellcs varidtds, une augmentation d'utilisation des engrais et des services mdcaniques, 
ainsi que d'autres techniques culturales ont eu lieu dans toutes les r6gions agro-climatiques. 
La taille de 'exploitation semble tre d6terminante du niveau d'adoption des technologies 
pendant la ddcennic. 

Par ailleurs, le choix des cdrdales dans I'assolement semble Ctre lid . la taille de la 
ferme. En effet, on constate que les petits producteurs cultivent relativement plus d'orge et 
de bid dur, que les grands producteurs. Par contre ces derniers produisent plus de bid 
tendre. 

Contrairement aux zones ddfavorables, les zones favorables semblent permettre plus 
de diversitd des cultures dans l'assolement. Par consequent, la mdcanisation permet un 
dquilibre de lutilisation de la main d'oe,'uvre au cours de Ia campagne agricole et une 
stabilisation des revenus. 



Questions Soulevdes par I'Analyse : 

L'examen de l'expdrience rdcente du secteur ccralier a soulevd plusicurs questions 
importantes pour lesquclles les rdponses ne sont pas si 6videntes. Certaines de ces questions 
sont d'int&r&t direct pour Ic Projet de la RrMforme de la Conmercialisation des Crdales. I1 
s'agit des liens ct relations entre la production et les politiques de commercialisation. 
Cependant, d'autres concernant les relations entres les facteurs ct tendances dans le processus 
de la production sont moins directement lids aux rdformes de la commercialisation. 
Nanmnoins, il est trbs important de comprcndre I'6volution ct la structure de la production 
cdrdali re, car sa performance influencera certainement les prioritts des politiques. Compte 
tenu de son importance primordiale dans l'agriculture et dans l'6conomie toute enti6re, et 
dans une perspective dlargie, le groupe "Production" a identifid un certain nombres de 
questions . cibler dans leurs recherches de la deuxirne phase du projet. 

a 	 Ouel est I'impact des politiques actuelles de la production et de 
comnercialisation sur le comportement ies producteurs ? I1est important de 
cibler les int&r ts des diffdrentes catigories de productcurs (par taille, niveau 
technologique, r6gion, et type d'cxploitation) dans le sysltme actuel pour 
identifier leurs r6actions un changement de politique. 

b.,. 	 Etant donne I'Llvoltion rdcente de la production du biWtendre quelle serait sa 
tendancc dans un march6 libre ? La production du bid tendre a augment6 plus 
vite que les autres c6rrales dans los dix dcrni~rcs anndes. Certains chercheurs 
sugg rent que lcs progr~s technologiques, notamment les nouvelles varidtds de 
semences, ont induit des performances exceptionnelles sur la culture du biW 
tendre. D'autres souligncnt l'impo,-tance dU programme d'extcnsion du b1d 
tendre durant los anndcs 1986-88. D'autrcs suggrent que cet accroissement 
est imput6 .1sa concentration dans les grandes exploitations. Par ailleurs, 
nous avons not6 une concentration de la production du bi tendrc dans los 
grandes exploitations par rapport aux petites. Cette rcmarque est importante, 
car clio examine l'impact de ]a taille de l'exploitation sur plusicurs facteurs 
structurels ct politiques. 

c. 	 Quelle sera la rponsC de la production c6rdaitre aux changements des rrix? 
Parmi Ics changements de politiques cnvisags dans le processus de r6forme 
du secteur crdalier est la politique de prix, qui peut influencer le niveau 
relatif des prix des crdales par rapport aux prix des autres produits. Dans ce 
contexte, unc question importante doit tre soulcvde relative AIa rdpoase de 
l'offre aux changements des prix. Cctte dtude de 1'61asticitd d'offre traite des 
questions suivantes : 

Conment les niveaux de la production des cdrdales seraient-ils influencds par 

un changement du prix du bid tendre ? 

Quelles sont les autres activitds agricoles, et quclles techniques de production 
bdn6ficieraicnt ou non d'un changement de prix des cdrdales ? 

Comment est-ce que ces chvngements diffdreraicnt par type et taille 
d'exploitation Ct par zone agro-climatique ? 

Quel serait l'impact des changemcnts des prix des intrants sur la production 

des cdr6ales ? 

d. 	 Quelle serait la variabilit6 des prix des crdales dans 16spacc t dans le temps 
due aux changements de politique des prix? La politique de libdralisation des 
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marchds des ccrdales visant plus de transparence par rapport aux cours 
internationaux peut augmenter la variabilitd des prix des cdr6ales aux 
producteurs. Une anticipation de ]a variabilitL rdgionale ct temporelle des prix 
serait ndcessaire. Dans une telle situation, quel scrait le comportement des 
agriculteurs face A.un marcl-6 plus alhatoire avcc un risque sur les prix plus 
important ? 

Dans cc contexte, une autre question peut 6tie pos6e iisavoir : comment est-ce 
que les contraintes de sccurit alirnentaire influenceraient-elles les habitudes 
de stockage et de commercialisation des cdr6ales ? Ces questions devraient 

etrdvalu6cs stpardmcnt pour Ics diffdrentes classes de producteurs. 

e. 	 Quel est le r61e du progr6s technique clans I'volution du secteur ? L'adoption 
des nouvelles techniques a sans doute un effet positif sur la production. 
Cependant, quels scraient les itin6raires techniques dominants dans les 
diffdrentes zones agro-climatiques ct dans les diffdrentes tailles 
d'exploitations? 

f, 	 Quel est le potentiel d'extension des cdrdales en irrigu6 ? 
Pour la plupart des rdgions au Maroc, l'eau est la contrainte la plus importante 
pour la production agricole. Les rendements de crdalcs sont extrmment 
ddpendant de la pluviomdtrie et de sa ripatition. La recherche montre qu'une 
irrigation d'appoint dans des pdriodes critiques peut avoir un impact dnorme 
sur les rendemcents. Dans cc contcxte, est-ce que l'irrigation par pivot ou 
d'autres techniques, tepr6sente une alternative dconomique pour la production 
cdrdalire ? 

Par ailleurs, une part non n6gligeble de la production totale des c6rales 
provient des terres irrigudes. Cependant, aussi bien suivant le comportement 
des agriculteurs que d'un point de vue 6conomique, Ia crdaliculture est une 
allocation inefficace de ces terres. Dans cc contexte, une deuxi~me question 
se pose 5isavoir : si les cdr:dles sont en irriszu6, reprdsentent-clles une activi!t 
dconomiquement justifiable dans les grands p6rinwtres irriguds ? 

.	 Quels sont le liens importants entie la production cdrdalire et I'6levagc qui 
peuvent influencer les d6cisions de production et de crminercialisation des 
c6rdales ? Elant donnd les relations dtroites entre le syst nme de production 
animale et la production des cdr&-ales dans les exploitations marocaines, en 
particulier celles de petites tailles, plusieurs questions peuvent tre soulevdes. 
Notamment les effets de I'ilevage sur le choix des cdrdales, les fonctions de 
l'dlcvage dans les exploitations (trdsorerie, capitalisation, .pargnc...) et leur 
contrastes avec les cdr6ales en matinre d'utilisation de main d'oeuvre ct done 
le degrd de mdcanisation, les besoins de cr6dit et le degr6 de 
cominercialisation des cdrda!es. L'impact de ces liens est certainement 
diffdrcnt scion lcs r6gions, et la taille de l'exploitation. 

h 	 Quels sont les principaux facteurs explicatifs de I'volution de la production 
des cdrales ? Le prcsent rapport a soulignd I'htrogdnditw et les 
changenents technologiques et sociaux des systimes de production des 
cdrdales. C'est ainsi que plusicurs questions restent soulevdes concernant les 
causes de ces tendances et le potentiel de Icur continuation : Quelle dtait la 
contribution du climat, des progrs technologiques, de l'augmentation 
d'utilisation des intrants, et de l'extension de la ldcanisation ? (Si le climnat 
a td la variable clef, quelle scrait I'effet des autres facteurs sur le secteur ?). 
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Activitds Proposes pour la Dcuxine Phase du Projet 

Les activitds du groupe "production" consistent en cinq volets qui nous permettront 
de r6pondre aux questions soulevdes ci-dessus. 

a) Rdvision et extension de I'6tude prix et incitations pour les cdrdales. 
b) Analyse des comportenlents des agriculteurs (l.xhdlisation inathinmtique des fermes 

reprdsentatives). 
c) Analyse du secteur agricole (Modle scctoriel). 
d) Analyse de la rfponse des agriculteurs (L'estimation 6cononitrique de l'offre et des 

fonctions de profit et de production des c6r6ales). 
e) Analyse r6gionale et temporelle des prix suivant diffdrents modes d'importations 

(pr6lvement variable, droits de douanc, ... ) 
f) Bilan des besoins prioritaires en donnes et analyse des moyens n6cessaires A leur 

collecte. 

Une brave discussion sur les principales m6thodes Autiliser, ct les tfiches Aaccomplir 
est prdsentfe ci-dessous. 

a. Revision de I'tude prix et incitations pour les cr6ales 

Cet exercice permettra une analyse de l'impact des politiques de l'Etat sur la 
production agricole. De plus, ilpermcttra tine dvaluation de la rentabilit6 6conomique des 

nouvelles technologies comme l'irrigation d'appoint, l'utilisation des semoirs de pr6cisions 
et des herbicides. L'utilisation du logiciel traitant le risque (@RISK), qui permet l'analyse 
des variables aldatoires, facilitera l'examen de l'impact du risque stir les incitations 
financiires et la valcur 6conomique des itinfraires techniques alternatifs. 

Une rdvision complete de l'tude ndcessitera d'abord qu'on actualise les coefficients 
de d6compositions d'intrants employds dans le module. Depuis la dcrnire rdvision de ces 

coefficients, les march6s des intrants ont tt lib6ralis6s et les prix niondiaux ont beaucoup 
changd. 

La deuxiilme 6tape sera de revoir les itindraires techniques par culture et par r6gion. 
De nouveaux itiniraires techniques doivent tre ajoutds comme I'irrigation d'appoint par 

pivots. Les besoins en intrants ct les rendements doivent 6tre actualisds i partir des enquftes 
de coot de production rccntcs. 

Troisi~me dtape, ilfaudrait revoir tous les prix de rifrence relatifs Atla production 

cdrdalire. Cette tache doit tre coordonne avec lc groupe commerce extdricur afin d'inclure 

les analyses ct les previsions les plus r6centes des coiirs mondiaux et les changements dit coot 
d'importation. 

La dernire i6tape scrait d'dvaluer I'impact des variables al6atoires. Cette analyse doit 

intgrer Ic rendemcnt, les prix domestiques et mondiaux, et le iaux de change. 

b. Analyse des comporienlents des agriculteurs : 

Cette approchc va se baser d'une part sur les modules de la programmation lindaire 

djh existants et d'autre part sur l'6!aboration des nouveaux mod les Apartir des donndcs 
disponibles A travers les nouvelles enqui~tes coot de production. Ces modeles peuvent 

rdpondre Aune gamme de questions pertinentes au PRCC, savoir 
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l'diasticit6 des prix Ala production et les effets de la commercialisation sur I'offre des 

cdr6ales ; 

l'impact d'une augmentation du risque sur la production 

les raisons justifiant le choix des assolements ct des itin6raires techniques dans les 
grandes, moycn:ies, ct petites exploitations ; 

I'effet d'une augmentation de la m6canisation sur 1z demande de la main d'oeuvre; 

l'impact des nouvelles techniques de production sur le comportement des fermiers. 

Ce travail consistera cn trois dtapes. D'abord, les mod .es de programmation lin6aire 
existants Ala DPAE doivcnt etram6ior6s cn utilisant des donn6cs disponibles Apartir des 
enqu~tes coat de production d6ji r6alis6es. Ces modules doivent refldter le cas d'une 
exploitation d'une taille et d'un nivcau technique iomog.ne. En plus, les modles doivent 
incorporer un 6ventail d'itin6raires techniques (du mibme niveau technique) comprenant la 
r6ponsc des culturcs a uric meillcure gcstion de ressources et A uine intensification de 
l'utilisation des intrants. 

Deuxi~mcmcnt, on construira Line autre s6rie de modules en se basant sur les donn6es 
disponibles de I'cnqu~te coat de production rdalisde AMeknis. 
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c. Analyse du secteur agricole : 

Cette approche a plusicurs avantages, car elle nous permct d'obtenir une vue 

d'ensemble du secteur dc toutes sos composantcs, 5 Line 6chelle plus globale o6 'on pourrait 
idenitier lcs principaux facteurs agissant dans le secteur. Deux nidhodes peuvent 8tre 

utilisdes . savoir : 

Apr~s I'i6valuation de l'utilitd des mod0lcs de fermes reprtsentatives, on licra ces 
mod~les et on ajoutera des fonctions d'offrc des fat.tcurs de production comme, par 

exemple, la main d'oeuvre et des fonctions d. demande des outputs, afin d'analyscr 

comment la production agricole ragit au nivoau r6gional ou sectoriel. 

forme doLa Moddlisation des diffdrcntes composantes du secteur los intdgrcra soLIs 
fonctions issues d'estimations 6conomn6triques des donncs du secteur. Cette m6thode 

a l'avantage do lenir compte 5 la fois des comportements des agriculteurs d'une faqon 

agr6gdc Lt des effets quantitatifs des marchds des output ct des inputs. 

d. Analyse de la rnponse des agriculteurs : 

Los cadres de la DPAE ont ddjil entrepris plusicurs dtudes cononi6triques do la 

fonction de production, de profit, et d'offre des c6rdales. Cos efforts ont dmontr6 Icur 

utilit6 en analysant les sources do la croissance de ]a production, l'efficacit6 relative entre 

diffdrents groupes d.:s producteurs, et l'imp-ict des prix sur la production. Cos efforts ont 
se r6aliser .dtd compromis par un manque de donn~es alors quo l'cnqutte qui vient do 


Mekn s pourrait fournir lcs donnes ndcessaires. Done, lo groupe production piopose
 

d'utiliser cette nouvelle base do donndos afin d'analyser los questions suivanteS :
 

l'efficacitd des grandes exploitations par rapport aux petites exploitations en matire 

de la production crali&e ; 

la contribution au rendement du climat, do la m6canisation, des nouvelles varidtds do 
senence, des engrais, des atres intrants, et des caractdristiques des exploitations 

Le degr6 do rdponse aux changonents des prix entre classes tailles. 

Analyse r6ionale ct temporelle suivant diffdrents modes d'iportatione. 

Parmi les soucis de la libdralisation so situe la variation des prix dans le temps et dans 

l'espace quo nous allons essayer d'aborder. Afin d'analyser cette variabilit6 des prix, nous 

allons essayer d'6tablir un modloe qui tient compte des 6quilibres offre et demande dans les 
L'objectif do cc travail est do visualiser lesdiffdrentes rdgions et los prix qui en rtsultent. 

intervalles do prix qui pourrait avoir lictI en tenant compte des alternatives do politiques do 

protection, du coot do transport, des marges do cominercialisation, des stocks et des 
Cette analyse va considdrermouvements diventuels du grain do la production nationale. 


l'dvolution des cours mondiaux privalus dans le passd.
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f. Bilan des besoins prioritaires en donn6es et analyse des moyens n6cessaires 
,5leur collecte. 

Toutes les activit5s ciites ci-dessus exigeront des donndes 6conomiques ddtaillcs et 
fiables. Pour certaines activits, les donncs sont d6ji disponibles. Nanmois, d'autres 
activit6s exigeront d'autrcs enqUtts. Nous pr&onisons une dvaluation des bCsoins 
prioritaires en ternies des dorm6es pour les diff6rents Serices du MARA et les moyens 
disponibles au Service des Statistiques et de la Documentation de la DPAE en vue de 
r6pondre ,Aces fins. 

Groupe B : Commercialisation, Stockage et Transformation 

Principaux r~sultats 

Introduction 

Le rapport "Commerce, stockage, transformation des c6rdales", fait le point sur les 
informations disponibles concernant le fonctionnement des marchds intrieurs des cdrdales 
et des farines. Les six principaux chapitres abordent la r6glementation et ses modifications 
rdcentes, la description des circuits de collecte intdrieure, Ic Financenlent, la variabilit6 des 
prix, les conditions de stockage et enfin les industries de transformation des cdrdales A 
l'exclusion de la provende. 

Rglmcientation : Principes et Modifications 

Dans l'objectif "d'assurer aux producteurs de cdr6ales (et de ldgumineuses) une 
rnmun6ration 6quitable de leur travail", le dahir de 1973 a mis sur pied une organisation des 
march6s fond6e sur deux rdginles de prix 

un rdgime de prix de soutien, ct 

up. r6gimc de prix fixes ou de prix "taxfs". 

Le r6gime du prix de souticn 6tait un rdgime facultatif. It offrait la possibilit6 aux 
organisnies stockeurs de bdndficier d'un prix minimum garanti par I'ONICL et des marges 
d'intcrvention. Les quantitds ainsi collect6es devenaicnt propridt6s de I'ONICL qui en 
assurait l'coulement. Ce systmne 6tait associ6 ia un contr6le quantitatif (licences) des 
importations ct des exportations. 

Le rgime du prix tax6 concerne le bW6 tendre et s'articule au contr6le de l'ensemble 
de ]a fii re B16/Farinc/Pain, heritage du dahir de 1937. 

Le contr6le de la filizre Bhd/Farinc/Pain, a dtd 6tanli de mani~zre ,i avoir un systbme 
de prix uniques t chaque stade dc la fili&e. Toutes les mesures d'accompagnement 
ndcessaires cCtte politique 6t prdvues, dont les principales soia : 

La mise A,la disposition obligatoire des quantit6s achctdes par les organismes 
stockeurs ,5I'ONICL (Iui en assure I'6coulement au prix officicl, qui prend en charge
les frais de transport et de stockage et qui assure l'approvisionnement des MIB; 

La rglementation stricte de la ddtention des s!ocks auprs des organismes agr&ds, 
dont la rdmun6ration est sujettc la d6claration des quantit6s; 

la fixation des qualiis et des prix des farines produites; 
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la rdglementation quantitative des capacitds d'dcrasement install6es par les MIB et de 

l'actualitd des concurrents; 

un contr6le des quantitds et des prix de ctssion des bids ilnportds. 

Historiquement, cc systdne a 6t6 mis cn place pour favorisor un d.-veloppenent sans 
heurts (guerre des prix, constitutions de cartel) de la M1 au Maroc. Aujourd'hui, son 
avantage principal est dc mcttre , la disposition de I'ONICL une iifornation fiable sur les 

quantitds commcrcialisdcs ct transformnes, et de "faciliter" la gestion administrative des 
subventions alimenta'res. 

Apr s un premier diagnostic dress6 en 1986, le gouvernement s'est engagd dans une 
politique de "libdralisation" dc marchds c6rdaliers. Cette politique avait trois objectifs 
principaux : 

Mise en place d'vne nouvelle m(thode de 	fixation des prix; 

Ddrdgulation au commerce intnrieur; 

Rduction du coit des stibventions alimcntaires. 

A cc jour, leS mcsures prises au titre de cette politique ont touch6 divers donlaincs, 
en cc qui concerne le bW6 tendre : maise en place d'un quota de farine subventionndc et 
libdralisation partiellc' des marchds des autres farines, adoption con(dtionnelle d'une 

mdthode de fixation des prix bas&e sur les prix mondiaux de rdfdrence, ct discussion d'un 
avant-projet de drdgulationl. 

Er, cc qui concerne les autres crdales :abandon du rdgime des prix de soutien ct 

adoption d'tne protection aux fronticres par ICs Drix de r6f6rence. 

cf losaccords de modilration 

cf clause de sauvegarde qui limite leprix 'ilabaisse au niveau de celui de 1986 en termes rtels 

3. 	qui exclu les quantitds transform6cs en farine subventiorane 
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Description et Analyse des Ciriils de Collece 

Les taux de comnmercialisation des cdrdales difkircnt. Elcvds pour le bd tendre, 
moyens pour le bW dur ct le ma's, ilssont faibles pour l'orge. 

Les foncfions de stockage ct d'intermdiation sont remplies de mani&e distincte. 
Pour le blWtendre, ellcs sont le fait d'organismes spdcialisds. Pour les autres cdrdales, elles 
sont prises en charge par les producteurs ou les utilisateurs (stockage Ala fermc, i l'uinc, 
aux domiciles) ct par les collecteurs (intermediation et transport essentiellement). 

Circuit du B16 Tendre 

L'avantage principal du circuit bld tendrc r6side dans I'information qu'il procure . 
l'ONICL sur l'6tat des stocks, variable Oc pour lorganismc charg6 de l'approvisionnement 
des minoterics et de l'importation du bW, tcndre. 

Les coots directs du circuit pcuvcnt tre estiu6s. En moycunc, ils sont de 32 dhI/Q 
dont 50% est pris en charge par l'ONICL, i quoi ilfaut rajoutcr 2 Dli/QI du coot du 
financcment prtffrenticl pris en charge par Icsysteme bancaire. Ccpendant des coots directs 
ne constituent qu'unC partie des coCits &onomiques du circuit bWttendre. Les autres 
composantcs des coits n'ont pu ,tre estimtes. II s'agit d'une part des effets de lardglcmc
tation stir lcs investisscments dans lesecteur dI stockage et de la minotcrie et d'autre part, 
des effets de la rdglemenlation stir laqualit6 des transactions. Les enquCtes prdliminaires ef
fectuIcs auprbs des opdratcurs rnontrcnt que les circuits librcs fonctionncnt micux en terncs 
de rapport qualitd/prix, ct que les abus et discriminations y sont inoindres. 

Trois effets ngatifs majetUrs ont Wtdidentifi6s dans lccommerce du biW tendre. IUs 
ont trait au monopole des organismes stockeurs, au financement des campagnes, et A]a fixa
tion des marges. 

-n principe, l'agrdiment des organismes stockeurs ne donne aucun pouvoir de 
monopole en raison de la concurrence qui s'excrce h l'intrieur de cette profession. Dans 
les faits, cette concurrence est restreinte par deux factcurs. L'accs limild au credit de 
certains comnm-erqants qui limitent Icur capacit6 d'intcrvention (durant Ia campagne 89, 50% 
des cridits sont allks i 20% des commerqants) et la localisation de certains organismcs 
stockeurs qui bdndficient d'un monopole r6gional de fait (exeniple :CMA d'Oujda). Ces 
restrictions offrent aux organismes stockeurs privds et cooperatifs des pouvoirs de monopole 
qui leur pcrmeLtent de discriminer entre les prix offerts aux prodLictcurs en jouant sur les 
prncdures d'agr~age soit directenient soit par le biais des collC:tcirs. 

Ce n'est que dans les zones oi tine concurrence rdelle s'exerce entre organisnes stoc
keurs que les productcurs bdndficient totalement des effets de la politique des prix (cas de 
Fs avec 40 agrd6s). Les exemp.es citds par les op6ratcrs dmis le sccteur sont nombreux 
:agrhage "favorable" aux membres des coopdratives, agrdage "favorable" entre minoteries 
et comrnerqants agr6s associs et "ddfavorable" entre minoterics et coopdratives, coupage 
des collecteurs... Dans certaines r6gions, on constate que Ic pouvoir de march des organis-
Ines stockeurs est supdrieur hcelui que pourrait esercer les minoteries plus nombreuses. 

Le deuxiiicm type de difficult rencontrd dans la mise en oeuvre de la r~glementation 
du commerce du biWtcndre r6side dans la situation finaicir des intervenants dpendants de 
niani~re unilatdrale de I'ONICL, qui dipend du Trdsor et accumule les relards de paiement. 
Les retards de paienent accus6s par les organismes stockcurs vis-A-vis de I'ONICL fragilisent 
leurs finances, renchrissent le coot des interventions et renforcent leur tendance Auser de 
leur pouvoir de marchd vis- -vis des producteurs en augmentant les frais de manutention, les 
marges de transport... 
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La fixation des marges (prime de inagasinagc, inarge de ritroccssion, forfait pour Is 
frais d'approche) soul ve des difficultds croissantcs : 

Le caract~re uniforme des margcs crde des distorsions dans la concurrcnce entre 
op6rateurs4 qui font face zAdes frais variant prcsque du simple au double (cas des 
frais financiers des cooperatives ct des commerqants ou des frais d'approche accrus 
lids unc livraison par 'ONCF aux minoterics); 

L'actualisation par la procddure actuelle des commissions de prix est de plus en plus 
incompatible avec la libdralisation des tarifs et des prix des facteurs utilis6s par les 
organismes (capital, sachcric, main-d'oeuvre; 

Leur rigidit6 n'incite pas les opdratcurs .t investir pour offrir un meillcur service de 
stockage incluant le conditionncment demand6 par les utilisatcurs. 

Aucun des aspects de la rdglemlentation actuelle cit6s ci-dessus (monopole des 
organismes stockeurs, paicinont des primes par l'ONICL, fixation des marges uniqucs) ne 
semb!e facile i rdforincr sans remettre cn cause l'acc~s de I'ONICL A l'information 
ndcEssaire dans l'organisation actuelle des importations et de l'approvisionnement des 
industries', ct sans r6introduire la concurrence stir le inarcl.6 des farinas 6, autrement dit sans 
abandonner 1'lhiritage de 1937. 

Circuit des CUr ales non ltgleiiient ~s 

Sur les marchs des orges, du bi dur et du mais, l'intervention de l'Etat n'a pas de 
caract re systimatique puisque ccs cdrdales ne sont pas destindes en priorit. ,Ala trais
formation par !es minoterics industrielles . bids. Les mesures de libdralisation prises depuis 
1988 n'ont fait que renforccr lc dualisme des interventions dont l'origine rcmonte en fait ht 
la criation de l'APM. 

Par consdquent, les effets constat6s stir les marches de ces cirdales no sont pas 
directement transposahles ,Iccnx du bW6 tendre cn raison des diffdrences "structurclles" entre 
les utilisateurs (effet taille sur lcs risques d'approvisionneinent, sur les rendements et sur le 
ponvoir de n6gociation). 

Les mesures de libiralisation ont conccrn trois domaines 

la libert6 d'installation des tnits de transformation industrielle et artisanale des bis, 
nlaIs et orge, 

le retrait dU syst~ime du prix de souticn, 

la mise en place particlle d'une protection par des prix de r6frcnce des importations 
qui demcurent sous le coitr6le quantitatif de l'ONICL. 

Ces mesures ont EU deux effets majeurs sur le commerce 

4. i l'ipoque oU ces primes ,6taient paydcs pour I'orge et le ,hais au niveau de celles paydes pour les bIts, 

il y avait distorsion entre la rinunration du s ockage de ces cdrdales dont les prix et dont los coits 

de collecte &eaientdiffirents. 

.	 pas de contr6lc des stocks possible sans agrdznent, prdalable des intervenants, pas d'incilations Zi 

ddclarer sMs paiement des marges... 

6. par le biais de I'approvisionnement, done de liaqualit6 des produits... 
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Le retrait des organismcs stockeurs au profit des collCctcurs ct des utilisatcurs quid6marchent dircctement les productcurs i des prix qui relhternt plus fidlcnient lescaractristiques des marchandiscs offrtes (localisal ion, vari6t6, homog,6[i6,
volume...) Ct dont bcn6icicnt les exploitations les mieux dotees. 

Le recours friq.cnt des utilisatcurs industricls h I'ONICL pour I'appi'visionnement 
. base d'inportation qui b6nficicnt toujours d'une prime de qualit6. Les effets surle commerce int6rieur ne pcuvcnt ctrcorrectement anticipds pour l'orge ct le b16 dur car Ics stocks d6tenus par les produccturs et les collcctcurs 6chappent au systbme

d'information dc l'ONICL. 

Financencnt 

Deux types de credits bancaires financent le commerce des c&drales : le warrant dontbdndficient les cooperatives c6r~alibrcs et I'ASI (avances sur marchandises) utilisdes pourles commergants privds. Le premier cst subventionn6 et garanti par l'Etat, l'autre se fait auconditions du march. Les cr6dits cffectiveme.-t utilis6s pour les organismes stockeursvarient entre 2 et 3 milliards de dirhams au cours des dcrni.res ann6es. 

En moycnne sur la p6riode 83-90, Ic coit des subveitions au credit ont 6t6 de l'ordrede 3 A/S/QI pour los coopdratives (dont 2 Dh pris en charge par les banqucs), et de I'ordre
de I Dli pour les comicrqants agrees. 

L'acchs au cr6dit a 6i6 jusqu'aux anndcs r6centey conforme aux r.gles de dMtentiondes cdrdales difinies par les textes de 1973. 
ont 

Les garantics offertes aux organismes stockeursfacilit6 leur acchs ai credit alors lit les collecteurs ont vu leurs demandcs definancement rationn~es, au moment mntme o6i leur r61e sur le marchd se renforqait. 
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Variabilit6 des Prix 

Les donndes actucllemnent collcct6es ne ticiment pas conipte des quantitds et des 
qualitds des produits ichangis. Leur signification cst donc limitde. 

En termes de variations interannuellos, l'avantage statistique a montrd que ls prix des 
cl5rdales connaissent depuis ICmilieu des anndes 70 tine tendance "5lastabilisation elntermcs 
riols. Les prix du bl tendre sont los plus stables (CV dc 7%), suivis du bid dur (I1%) du 
mais (14%) ct des orges (19,5%). 

En termcs de variations saisormircs, les bis connaisscrt un "cart intcruiensucl 
maximal de l'ordre de 20%, alors que Ics prix des orges varient de l'ordre de 35%. Dans 

variation- sent moindres dans los grands cenitres dc consonllationles deux cas, les 

(Casablanca pour los biWs, Oujda pour l'orge).
 

En termes de variations spatiales, l'intdgration des marchds cst contrastde, comme si 

les fonctions d'arbitragc n'ttaieiit corrcctomnent remplics qu'autour de certains axes privildgids 

par la dcnsitd du rdsCau commercial. 

Stockage 

La rupartition actuellc des capacitds de stockage est la suivante (on millions de 

quintaux) : 

SILOS 
Ports . 12 
Moulins 3 

COUVERT ET SEMI COIVERT 

SCAMI/CMA 4 
Commerce 8 

TERRE-PIl.EIN: 7 

TOTAL 23,2 M Qx 

L'6volution des capacitds est i la baisse pour lo!- cooperatives ct Atla hausse pour les 

commcrqants agrs (itin rythme de 1 A 2%/an). La r,partilion rtgionalc correspond 
grossirement a des productions et des utilisations. Pour 1'essentiel, cette dvolutio, ne se 

rialise pas pour la crta'ion dc nouvelles installations, mais pour l'cxtension des lieux de 

stockage (location, utilisation des lioux non spcialis(3s). 

Les pertes causcs par los 6kidents physiqucs, pertes d'huinidit, ou prddateurs, 
la quantit6 des denrdes stockes. Aucune estimation fiable nestdiminuent la clualit Ct 

avancde, les organisme,! stockcurs sont mn1e tenu,s pour des raisons comptables "iavoir dc3 

bilans exempts de "pertes", les traitements par fumigation sont les plus fr6quents. Deux 

facteurs limitent la comptabilit6 dans lesectCur : 

Dh/QI log6 pour los silos, deles cofits d'instailation 6levds : de l'ordre de (150 

l'ordre de 5000 Dh/m 2 pour le pas de porte d'n magaain "bion plac" ;
 

]a faiblesse des margos de magasinage inchrng6cs dcpuis 1986, qui ne couvrent plus
 

que les frais financiers au taux d'int&t actuel
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le r6le des cooperatives crdalitres dans )e soutien des prix n'cst pas essentiel. Vans 
Its faits, leur gestion cst dilicate et donne lieu des nultiples interprtations. Sans 

les subventions de l'Etat, leur activit6 ne scrait financi&enment viable. Parmi los 
diverses options utilisdes par les commissions passdes, la privatisation est la plus 
conforme des cxigences actucllcs du march6. 

Transformation 

Les Moulins Iiidustriels "sBI6 (MIB) 

La capacit6 d'6vasement des 83 MIB est de 35 millions de quintaux utilisde h hauteur 
de 65% en moyenne. La dispersion gt.ographique des MIB correspond environ Acelle de 

urbainc avec 38 villes couvcrtes, avec tine ldgre concentration autour dela population 
Casablanca et de Fs. 

Ce bl tendre constitue 98,6% du total des 6crasernents dont 30% est d'origine locale, 
proportion variant entre 66% dans la zone du centre sud (Mcknts) et 10% dans la zone du 

M1B (des petites quantitdssud. L'csscnticl (85%) des crascments de bWd dur par Ics 
comparccs aicclle des scmouleries) se fait it F's aupres de 10% des unitds. L'orge nest 

incorpor6 que par les minotiers de ]a zone sud. 

Les produits du b6 tendre sont par ordre d'importance, la farine nationale (56% du 

total), la tarine de luxe (35%), la farine spSciale (6%) etla farine PS-5 (1,1%). Le laux 
11varied'extraction ail'6chelle nationale est de 77,3% pour les trois dcrnizrcs campagnes. 

rdgionalement pour atteindre 80% dans lcs minoterics du sud. qui n'arrivent pas i dcarter les 

produits autres que les subventionns. 

Les Moulins Industriels -ICrdales Secondaircs (NTICS) 

En 1991, les MICS ont cras6 1,1 million de cluintaux de cirdalcs (dont 400. 000 

quintaux d'orge). Avant 1985, les MICS Otaient principalement des orgeries. De 1985 ii 

1991, 41 scmouleries hib16 dur ont vu le jour, soit par conversion d'ancicnnes orgeries, soit 

par creation de nouvelles unitds. Au total, on ddnombre 48 MICS. 

Au, cours des dcrnircs anndcs, tes 6crasements des MICS en bid dur ont connu une 
91 alors que le nombre des moulinsaugmcntation fulgurante : triplement entre 89 ct 


croissait de 40%. Cette croissance n'a pas rdduit l'activitd des M113.
 

Miiioteries Arlisanales 

D'apras l'enqultC sur Ia minoterie artisanale, Ia capacit6 totale d'Ccrasement serait de 

83 millions de quintaux. Cettc capacit6 n'est utilisde qu'a. hauteur de 28%. 

L'essenticl de l'activit6 des minotcries est l'crasemcnt dcs trois cdr6ales principales 

en milieu rural qui reprdsentcnt 85 % du total ics dcrasements, avec le b1Wtendre en premier 

lieu (34,8%) suivi de prs du bId dur (26%) ct de l'orge (24%). 

uneEn milicu urbain, les derasements sont relativement foibles (7,7% du total) avec 

prdfdrence pour le bid dur suivi di b1Wtcndre et de l'orge. 

Concurrence et ApprovisionnleIt 

La concurrence entre Ia minotcrie artisanale ct l'industrie mcunire rdside done dans 
milieu rural et celui desdeux principaux marchds : le marchd des farines de bd tendre en 


semoules de bid dur en milieu urbain.
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Les conditions dans lesquclles s'excrcc ccttc concurrence m~ritcnt d'etre connues ct 
analysdcs. Les principaux atouts des MIB sot les coaomics d'tchelle qui lcur permcttent
de ri&duirc los coots unitaires (6nergie ct sa!aires). Les minoteries artisanales riduiscnt leurs 
prix esscnticilement griicc au caractzrc familial de leur entreprise ct disposent d'un maccid 
captif ds que les prix sur Ic marchU baissent relativement aux prix officiel du biWtcndrc. 
Les MICS doivent utiliser l'atout de la qtUalit6 des produits et de son conditionnemcnt que
]a libdralisation leur a offert pour vcndre des produits rclativement chers. 

La configuration actuelle dipend done crttcialcmcnt conditionsdes 
d'approvisionnement dc chacun. La libdralisation de l'approvisiontnmcnt ct la levde contrOle 
des prix s'accoinpagncront donc par une restructuration de cctte industrie. 

Transformation Secondaire 

Cc secteur comporte plusicurs centaines de boulangeries, 21 biscuitcries ct 26 usines 
de pdte alimentaires. L'activit6 des boulangeries strait en baisse, d'aprls les dclarations de 
vente des farines7 . Entre 1985 ct 1989, Ics quantit6s de FNBT achctes par Ics boulangeries
auraient fortement diminu6 (de 780 i 355 mille quintaux) alors quc cclle de farine de luxe 
n'auraient augment6 qu'cr 1989 (790 mille quiltaux). 

Le prix du pain est fix6 par lEtat cn fonction du prix des farincs. Les marges sont 
maintenucs faibles faisant dpendrc la rcntabilit6 des boulangcrics des autres produits 
(patisserie .... ). 

Les biscuitcries ont connu ces derni~res anmnes tine activit6 irrdguli&e avcc un taux
d'utilisation des capacit6s de 50% la qualit6 de l'approvisionnemcmnt en farine est souvent 
ddfcctucusc d'aprs ls professiomcls de cc sous-secteur. 

Les unites de pilites alimentaires tourlent autssi i des taux comparables ceux des 
biscuitcrics, mais lCur production comait unc croissance rgulilre quoique modrc. 
L'approvisionnmencit dc ces unitds se fait aibase des prodUits du biWtendre en dirogation des 
r glcs 6tablies en 1955 qui exigcaient I'ultilisatiol "CxclutsivC" des produits du bi dur. Avcc 
la relance des scmouleries .I bi dur de 1985, les condiiions qtti justifiaictt cette ddrogation, 
a savoir la ptnuric des produiits du l dUr, sont entrain dc disparaitre. 

Orientations pour la 1)eu ime Phase 

Suite aux travaux effectu6s, il apparait qu'une rdforme des circuits de 
commcrcc/stockagc/transfcrination ptit amdliorer sensiblcment I'efficience des filires 
cdrdalircs. Cctte efficiencc accrue passcrait par tine r6duction des coots intermddiaires, de 
stockage et de transformation dont la possibilit( a tc confirmde par les don des rccuCillics. 

Dans le commerce du blWtendre, il faUt rcchercher plus de concurrence "horizontale" 
pour rdduire Ics coCits directs liks aux avantagcs dont bdntficient les organismes stockcurs 
(warrant par exemple) et lcs coits indirects corr6ls avcc lcur "pouvoir de monopolc"
(discrdmination, "faux frais" de manutention ct de transport .... ). L'expricnce ct la thdorie 
incitent aipenser que cette lcve des interdictions cncouragera une int6gration verticale du 
commerce par les minoterics. 

7. 	 ces dclarations tIaient sur estimes avant I'installation du quota en 1988 pour bntficier de la 
subvention 
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L'int~gration vcrticale a des avantages ct des inconvinicuAs dont l'analyse rcste "Afaire 
(absence de spdcialisation, de transparence...) pour ripondre avcc precision aux questions 
soulevdes par la rforme. 

Dans le conmerce du bid dur et de l'orge, il faut viser une unification des marchds 
qui demcurent segmcnts pour cnvisager la rduction des coots de l'intcrinidiation. Les 
prdnmisscs de bourscs .tcirialcs constitudes autour des halles des grandcs villes ct des appels 
d'offres internes organis6s par I'ONICL constituent une voic promctteuse dont la poursuite 
devrait etrenvisage pour pallier aux insuffisances actuelles. L'6tude des problies posds 
par l'instauration de bourses reste a faire. 

En cc qui concerne le stockage, la reduction des coits unitaires est possible par 
l'cxtcnsion des techniques du vrac ct par les economies d'6clielle associ6es. Pour la 
transformation industriclle, lcs gains de productivitd passent par une concentration et une 
relocalisation des minoteries. 

L'obstacle principal A la ralisation de ces gains a dt6 le souci d'dviter les "exc.s de 
la concurrence" par la maise en place du contr6le de la fili&e BLE/I-ARINEIPAIN. La levee 
de cc contr~le devrait tre progressive et modul6c par de nouveaux moyens de rigulation de 
la concurrence. 

Conclusion 

La r~glementation actuelle offre des avantages certains de stabilit6 des prix et de 
s~curit6 d'approvisionnelent de la minoterie industrielle Ades coots maintenus bas pour 
l'lEtat. 

A l'amont des minoteries, cette r~glemcntation n'est pas toujours applique. Pour IEs 
cdrtales autres que Ic biWtendre, la coherence entre les textes prccitcs de 1973 ct Ics mesures 
de libralisation n'est pas assure. 

Des effets ngatifs iajeurs sont induits par les limites et Ies distorsions la 
concurrence existantes. 

Pour lc bW tendre, il s'agit des discriminations i l'cncontre des producteurs de bid 
tendre, de la fragilit0 financi re des organismes stockeurs et de la rigidit0 du systInie des 
marges fixes. Pour les autres cdriales, il s'agit avant tout de Ia segmentation des marchs 
qui ne perict pas de r~aliser tous los gains i l'cliange possibles. 

Dans le domaine dII stockage ct de la transformation, les gains de productivit6 
r~alisables par le biais des 6coiiomics d'dchelle et l'adoption de nouvelles techniques ont t$ 
limitds. 

De ces reiarques dcouleint les grandcs orientations cn niesure d'augmenter 
l'(-fficience des circuits de commerce/ stockage/transformation des chidales : 

I" axe 	 Mise au point du cadre rdglelentaire de la concurrence par 
les prix des farines. 

2' axe 	 Mise au point d'un plan de restructuration des minoterics et 
des unitds de stockage. 

Etablissenent de bourses cdrdai.res dans les grands centres 
de production. 
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4' axe : Lcve des interdictions dans le commerce du b16 tendre. 

Chaque axe de Ia rfforme devrait &Lre dttaiIh6 au cours de la dcuxii6ie phase de 
manibre cc que les objectifs de stabilitd et de scurit6 alimentaire continuent d'tre alteints 
conime its le sont aujourd'hui (au moins). 
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GROUPE C : RESULTATS ET CONCLUSIONS
 
SUR LE COMMERCE EXTERIEUR
 

Introduction 

Le Maroc a choisi de mettre en place un mode de rigulation des marclids cr6aliers 
int6rieurs qui fonctionne en r6gulant par les quantit6s (Voir synthse du groupe B sur le 
commerce inttricur ci-haut). 

Un tel syst~me impose d'aligner le prix des importations sur le prix officiel cn opdrant 
un prluvement variable (qui l'Etat gre en reccvant un prdlvcmcnt ou cn versant une 
subvention). Pour 6viter toute fraude et s'assurer que los importations n'influent pas sur le 
prix intdrieur, lc monopole des importations est accord" I'ONICL. I1impose dgalcment 
d'oprer des retraits du march en cas d'excddcnts par d6naturation, par des exportations 
subventionn6cs, ou par des reports sur l'ann~e suivante. 

Ce systnmc se justific par les gains attondus c'une rdduction de l'incertitude au niveau 
du producteur la fois pour les prix ct pour l'coulcmcnt de sa production ct par les gains 
attendus d'une augmentation de la certitude d'approvisionnenent au niveau des 
consommateurs des prix qui sont en partic subvcntionn6s. 

Le monopole ainsi octroy6 no signifie pas automatiqucment quo l'Office rialise par 
lui-mnme les achats ct les vcntcs de c6rdalcs sur le march6 mondial. De fait, pour bdndficier 
de ]a souplcsse des opdrateurs privds et 6viter de s'impliqucr dirccteicnt dans lcs opdrations, 
l'ONICL ddl guc sos prrogatives aix organismes stockeurs ayait divclopp6 des 
compdtenccs pour lc commerce international des c6rdalcs. Dans le cas du Maroc, ces 
opdrateurs se sont associs avec des chargcurs internationaux pour rcpondre aux appels 
d'offrcs qu'organiso l'Office. L'Office analyse los stocks disponiblcs ct lcs besoins nationaux 
d'6ctasement industriel et determine un programme d'importations pour une livraison 
rapproch~e ou . terme. Une adjudication est alors prononcde au profit du moins disant. 

Evolutions des march6s moldiaux et le r61e marocain 

Le commerce internatioal des cir6alcs, bWt,orge et rmfis a doubl6 en volume enitre 
le debut et la fin des anndes soixante dix. Les politiques de subventions it la production 
mcncs par les USA sous la forme do paicments compensatoires ct par la CEE sous la forme 
d'un support direct aux prix ont permis de continuer it produire des quantitds importantes. 
L'accumulatian des excedents et le rttr6cisscment des marchs ont ddclench6 une guerre 
entre ]a CEE et les USA pour les dtbouch16s ct ont amen6 a tine rdduction des prix. Bien 
plus, les USA so sont dots de moyens financiers pour dcfcndre, voire accroitre leur part de 
march(', par des bonus, des credits bonifis ct des dons cn nature. La CEE suit par 
l'accroissemont do ses restitutions ,i l'exportation. 

Exportateur de bhWjusqu'au debut des annmes soixante, le Maroc cst devcnu 
importatcur r6gulier pour lc bWd tendrc ct pour le mais. Pour lc biWtendre, principale c6rdale 
importdc, sa part dans le commerce international s'flfve prs de 2% des 6changes 
internationaux ct clle rdgrcsse i Ia fin des anndcs 80. La part marocaine du colnmerce 
international de mais est bcaucoup moiins importante. 

Cette part miniime nc relltc ccpendant pas l'importance qu'cllc rcprdscnte aux ycux 
des principaux exportateurs. Elle est en cffCt sitnde dans une region OU Line vive guerre 
commerciale oppose les USA et la CEE. Los pays de la zone Pacifique appartieinent ,tl'aire 
amiricaine. Les pays d'Europe do I'Est sont approvisionn6s par la CEE, I'exception de 
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l'ex-Union Sovi6tique. Lcs pays du Sud de la Mtiditerrani.e, A forte croissance
ddmographique et menant des politiques de subventions Ala consommation, coimme I'Algrie,
la Tunisie, I'Egypte et Ic Maroc, reprcsentent n cnjeu important ct font I'objet de beaucoup 
d'attention. 

Si la part du Maroc dans le commerce mondial reste faible, la part des importations
dans sa consommation intdrieure cst loin d'etre nigligeable. LC bWt teudre importd
reprdsente I'cssenticl de la consommation apparente. Sur la pdriode 1970 h 1982, sa part estde 67% et descend a 56% pour la periode suivante. Cette 6volution traduit A la fois tin
accroissement considlrable des importations pour la pt'riode allant de 1970 i 1982 et un
forte remontde de la production intdricure A partir de 1983. L'6volution des importations dc
mais est id au dtveloppement du sccteur avicole. On distingue ainsi entre trois phases, dont 
une prcmi.re cllant jusqu'n 1983, o6i aucune forme d,- protection de la production nationale
n'6tait appliqude. tJiie deuxi ine phase de stagnation r~golant josqu'cn 1987 due A la raise 
en place d'un systbiie de protection qUi consistait en linterdiction de l'importation jusqu'5
I'6coulcment de la production nationale. A partir de 1987 los importations de mais ont
baiss6, ce qui est imputable Al'application dU prix de rdfdrence. L'orge et le bhWdur n'ont
pratiquiemcnt jainais fait l'objet d'6changcs extdricurs, A I'exception d'cpvrations
d'impoitations dans les anncs de schercsse et d'une exportation d'excdents dans les anndes 
d'abondance pour l'orge. 

Les politiques comimierciales suivies 

Les politiques suivies en mati re de commerce extdrieur des c6roiales dmcoulent des
contraintcs imposOes par Ics objcctifs de politiqtc intdrieure de rigulation des march6s, des
contraintes imposScs par l'i.volution des lnaich's Inondiaux ct Ies politiques des paysexportateurs. Pour micux comprendre cette artictlation, nous pr6senterons les facteurs
diterminants (LLisystme actucl ct pour chaque cr6ale, les r6ponses politiques apportdes
avant d'en fairc tin bref bilan des avantagcs et des inconvdnients. 

Les facteurs dtermiiamus du systOme actuel 

Les contraintes principalcs it l'6aboration de la politique de commerce ext6ficur des 
cdrales tiennent i : 

la r6cessaire cohdrence entre le mode de rdgulation (ILImarchi int6ricur, reposant sur 
un prix unique ct des contr6les quantitatifs ; 

lc souci de b~n6ficicr de la guerre des prix sur le march,5 mondial sans impact majeur 
sur la production intirieUre ; 

Line forte variabilitiS de la production pluviale 

pour le b1Wtendre, les besoins de financelent de la politique de subvention des prix 
A la consommation ; 

pour ICmais, sur lc plan inttrieur, une forte contradiction entre le souci de rdduire 
la ddpendance croissante ,i l'Ngard du mals import6 et de diveloppcr Ia production
avicole comme source de prot6incs bon marchO marque Ia politique suivie ; 

pour l'orge, l'apparition d'cxcddents sur certaines anndes et son utilisation comine 
fourrage et la contrainte que cela fait jouer sur les prix ; et 
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pour le b16 dur, la prdftrence des consommateurs impose une prime de qualit6 par 
rapport au prix du bid tendre et transilet la politique du prix du bid tendre au bld dur. 

Les rdponses poliliques 

B1 tendre. La cohrence du module de rgulation des marchds retenus impose de 
donner le monopole des importations de bid tendre " I ONICL. 

Afin d'accroitre la production, une politique de prix dlevds ii la production fut mise 
en ocuvre au milieu des ami6cs quatre-vingt. Lcs risultats de cette politique furcnt tin 
accroissenient de la production de bl tendre au dttrinicnt du bid dur et dc I'orgo, pour
lesqucls Ic Maroc dispose d'un avantage naturcl plus net. Aussi, ii partir de 1987 une 
rdforme des prix de rdf6rence est introduite, soutenue par la Banquc Mondiale. L'objectif
de cete r6fornie fut un lien direct de l'volution des prix int6ricurs aux tendances stir les 
cours mondiaux. L'application d'une clause de sauvcgarde, qui assure le maintien du niveau 
du prix national en tormcs nominaux, en rdduisit consid6rablement sa porte. 

Avantages du prscnt syst~me qui a pcrmis 

de contr6ler los quantit6s import6es ct d'assurer une unicit6 relative des prix du 
producteur ail COnlSOlnnactur ; 

d'engendrer des gains taritlaires nets i l'Etat, qu'il utilise pour financer la 
compensation de lia farine nationale 

e'xercice du pouvoir de negociation vis- -vis du coUrs mondial le plus 61ev6 cn 
concentrant la demandc. Cc qui s'cst traduit par des prix C+F sonsiblement 
infdrieuis atix cours moindiaux ct acc s A tin financemont concessionnel et done 
d'engranger des ressources iiporantcs pour le budget 

d'dviter ls fraudes stir los prix factur6s a l'importation ; ct, 

Les effets sociaux de Ia politique de prix, sur l'exode rural et le ddveloppement des 
campagnes marocaines, ont permis de icttre on oeuvre un programme d'ajustemnent 
tout en rdduisant los coCits sociaux. 

Inconvnicnts : 

La programmation des importations n'est sans doute pas optimale 

La politique de protection p6nalise le consommateur ; 

Cette politique de protection, qui encourage des assolemonts qui vont Al'encontre des 
avantages comparatifs du pays, so traduit par des pertes 6conomiques. 

MaYs. Avant 1987, le gouvcrnomcnt a concili6 ces objcctifs en interdisant les 
importations tant clue la production nationale n'6tait pas commercialise. D~s que les 
quantitds disponibles sur le march6 no suffisaient plus Arpondre au besoin de ]a provende, 
l'importation redvenait libre, en cxonration de droits et taxes, ce qui rdduisait 
considdrablcmcnt le coCit de production des aliments composes ct de la viande blanche. 
L'6quilibre ainsi trouv6 restait instable, car la diffdrcnce ontre les cours intdrieurs et le prix 
sur le marchi mondial dtait telle que los provendiers usaient do toutes leurs ressources pour 
accdder le plus vite possible au mafs import6. 
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Depuis 1987, deux decisions ont chang6 la nature du march&. La premiere porte sur 
la libdralisation du niarch6 intdricur, prenant acte des variations de prix ct de la faiblcsse de 
la collecte officielle. La seconde instaure un prix de rifdrence valable toute I'annde pour 
promouvoir la production inttrieure ct !asubstitution de I'orge disponible localenient au ma'is 
import dans la formnule d'alinicnts. 

Avantages du pr6sent systhnie 

le contr6le quantitatif et l'application du prix de rdfirence se sont traduit par une 
reprise de la production intdricurc. 

un march national de mais s'est d6velopp6, distinguant les qualit6s et arbitrant dans 
le temps ct l'espace cn fonction des variations de prix. Les halles aux grains, 
particulirement celle de Casablanca, ont retrouvd un dynamisme nouveau. 

La contribution de l'orge 5la production de la provende s'est accrue. 

lnconvnicnts : 

Aprbs I'instauration du prix de rtf6rence, les prix des aliments conipos6s et du poulet 
se sont fortement relev6s, Cntrainant tine forte r6duction de ractivit6 de la provende. 

La spdculation stir les dates d'importation s'est accrue. 

L'intervention administrative dans l'autorisation de importations continue emptcher 
une regulation auitonatique par les prix de rdf6rence. 

Faute de systhmc de prix de rifl'rence qui tienne compte des diffrences de qualit6s, 

des contr61es stir les cahiers des charges des provendiers sont appliquds. 

Or__.Avant 1987, la politiquc consistait itmettre en place tin prix de soutien faible, 
qui touchait une part infinmc de la production, et ailaisscr Its prix s'ajustcr en fonction des 
conditions du march6 int6ricur. Des importations administratives sont organisdes en piriodes 
de p6nuries avec tin prix de rdft~rcnce igal au prix de soutien. Aprbs 1987, le march6 
intdricur 6tait libtralis6, le prix de souticn est abandonn6 ati profit d'utn systbme basd sur un 
prix de rtfircnce et un contr6le administratif des importations. En 1992, tin droit sptcifique 
de 50 Dh/QI est instatir. De plus, les optrateurs sont libres d'importer. 

L'avantag IcC pltus important entre 1987 et 1992 est celii d'un march6 libre. Mais 
il a exist toujotirs tin contr6le adminitratif ct une absence de rtgulation du niarch6 national 
par les prix de refdrence. 

A partir de janvier 1992, le marchiM national cst libre, l'Nquilibre entre I'offre ct la 
demande 6tant rdglI Un syst~ime transparent d'6changes internationaux devraitpar les prix. 
aussi procurer des gains d'efficacit6 pour le pays. En maine temps, on peut s'attendre une 
perte de la rtgulation dti revenu des agriculteurs et potentiellement Aune perte du pouvoir 
de ndgociation des prix FOB ,AI'extdricur. De plus, les inccrtitudes stir le comportement du 
comitW charg6 de d6finir le droit sp6cifique se sont accrus. 

B16 dtir. Jusqu'en 1987, tin systnine de prix de souticin est appliqu6 , une trbs faible 
partie de la production et les importations sont s&v&rement contrles. A partir de 1987, 
profitant de I'importance duimarchtO libre, ICs autorit1s de tutelle ont libdr6 la 
comniercialisation intt ricure et mis en place un systzme de prdlvenient variable et de 
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contr6le administratif des importations. Dcpuis janvicr 1992, un droit sp6cifique de 185 
Dh/QI est impos6 sans contr6le administratif stir les quantit6s import6cs. 

Les avantages ct lcs inconv6nicnts du systime mis en place sont similaircs Aceux du 
systmne pour l'orgc. 

Options pour le futur 

L'examcn des modalit6s d'intervention " la frontibre montre bien que le systme de 
protection Amettre en ocuvre depend des formcs d'intcrventions sur le march6 int6ricur ct 
des forces en ouuvre sur Ic march6 mondial. La misc en oeuvre d'une politique de protection 
de la production c6rdaire national se traduit par des pertes 6conomiques, soit au 
consommatcur parce qu'il paye plus cher le produit final, soit au bxdget de l'Etat s'il 
subventionne Ic consommateur, et a la production globale du pays parcc que I'allocation de 
ressources nationales nc respecte plus les avantages comparatifs du pays. 11n'existe donc 
pas de solution miraculcuse qui concilic Ics objectifs contradictoires. 

Les syst~mes envisageables dans lc cas du Maroc doivcnt tenir imp6rativement compte 
des clioix opr.s en mati&e d'intcrvention intiricure. 

L'oricntation gilrale qui se dcssine cst d'abandonncr le syst~me do rigulation 
ccntralis6 par los quantitds au profit d'un syst~ine rgtul6 par Ics variations do prix. La 
d6finition de cc systhmc n6cessite des clarifications sur Ic nivcau do protection de production 
souhait- ct la forme des institutions qui dcvront le mettre c: oeuvre. L'idde do base est 
d'avoir un syst~me qui est A.]a fois transparent (cf. qui suit des rbglcs claires ct utilise 
publiquement los donn6cs disponibles pour prendre lcs decisions) et automatique pour que 
lcs actcurs puissent ajustcr leurs operations ct ainsi obtenir une cfficacit6 maximale. 

Pour mettrc cette vision cn oeuvre, tie gamme d'options peut etrproposdc, allant 
d'un prix intdricur 6gal au prix du narch6 mondial jusqu'aux contr6les quantitatifs pur et 
simple, en passan, par : 

l'application de droits specifiques 

l'applicatien d'une taxe ad valorem variant du taux le plus faible A l'quivalent 
tarifaire ; Ct 

la misc en place d'un syst~me do prrlkvement variable avec les prix de rdf6rence . 
la frontibre. 

Un compromis possible est la mise en place d'un syst me hybride, ou d'une bande 
do prix, avec une taxe ad valoren appliquc a l'int6rieur de la bande, un pr61ivement 
variable en-dessous pour maintenir un prix minimum et ue subvention ou aucune 
intervention au-dcssus du prix maximum, scion si on voudrait minimiscr los flambdes ou pas. 

Autrement, au lieu d'une protection do la production nationale assur6e par une 
poiitique do prix a ]a frontitre, on pourrait imaginer le d6vcloppemcnt d'un syst~me similaire 
au syst.me amrricain do paicments compensatoires pour soutenir lcs producteurs directement. 

En anticipant stir les rdsultats des travaux de scconde phase, qui devront so concentrer 
sur la simulation de l'impact des diffdrcnts syst~mes do protection envisageable, nous allons 
prdsenter les principales options. 
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Pr~l~vcients variables ct prix de r6f6rcnce 

Scion ics oricntations de la Loi sur ie Conm-rce Extiricur, il s'agit de difinir 'in prix
de reftrcnce et dc laisscr le march, se rtgulcr dc Iui-mInmc. Un pr.1vcmecit variable assure 
que le prix d'cntrdc au tcrritoirest i6gal au prix de rfircnce. Cc syst~me peout tre mis en
place avec libcrt6 d'importation ou contr6lc administratif. Les avantagcs ct les inconvnients
d6pendrort du contr6lc accompagnant l'application dii prix de rfdrcnce. Pour l'valuation 
des risques et des avantages, neus nous concentrons sur le cas du bW tcndre. 

En situation de librt6 d'aprrovisionncmct, les risques suivants apparaissent 

traude potenticl sur lcs prix C+-F facLur~s ct dutmping subs6quent sur Ic marchd 
int6ricur ; 

r6duction di pouvoir dc nfgociation du Maroc vis-.-vis des exportateurs et Icurs 
programmcs de subventions des exportations ct done paiemcnt de prix FOB plus
61cvds ; 

r6duction des quantiti6s achct6cs cn une scule opifration par le transfert du stockage 
. 'extricur dli pays, ct 

risque de sdlcction de qualits coOtcuses et done d'accroisscment du coat en devise 
dcs importations. 

Les avantagcs ticnncnt A ]a flu1dit des op6rations ct " I'aiilioration des conditions de 
Concurrence. 

En situation de crntralisation des appcls d'offres, Ics risques sont r6duits mais se 
paient par Lin manque de ftlidit6 du march6 intdriCur. 

Droits sp6cifiqucs 

L'application des droits spcitIques a l'avantage de rdduire le risque de fraude,
d'inciter les importatcurs ; rcchercher lcs mcilleurs prix et ripondre A ]a demande de
qualits diff6rcntcs Ades prix varis. Elle perunct la dgccntralisation des opdrations et assure 
que les arbitrages se feront convcnablcuncnt. Elie lie directement le cours national aux cours
du march6 mondial. CC systhCe petit assurer une allocation optimale des ressources,
supposant que le niveau de protection choisi mininiser le dgr6 de distortion par rapport au 
march6 iondial. 

Elle prusente nuannioin. deux risques importants 

Sans clause de sauvegarde, cll. peut se traduire par une forte ddprotcction dc la
production nationale. Le nivcau auquel on fixe le droit influencera le dcgr6 de cc 
risque. 

Elie introduit tine incertitude sur la valcur Aplus long tcrme du droit spdcifique qui
peut inhiber les comportements de stockage intgrieur et les anticipations des agents. 

Taxes ad valorem 

Partant du nivcau de protection actuel, il est possible de transformer la protection par
tin prix de r6frencce en protection par des droits proportionnels, appels coiinuniment 
dquivalent tari faire. 
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Les avantages d'unc tclle transformation sont similaires Aceux des droits sp4cifiques,avec la levde du risque de ddvalorisation/rcvalorisation des stocks par ddcision administrative
du syst me pr6c6dent. C'est l'6voIution du march mondial qui s'en charge. 

Lc risque principal tient Ala perte de contr6le en cas de chute des prix et de ,nani&econcomitante l'accroissemcnt des incertitudes quant au prix pour le productcur. 
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Programme de travail de la deuxi6ne phase 

Les grandes questions concernant les r6formes envisageables dans le commerceextdricur des cdrdales sont directeinent fides aux rdformes envisagdes pour le commerce 
intdrieur des marclhds cdrdaliers. 

Les tiches qui vont done prdoccuper le! RCC lors de la deuxi~mne phase s'orienteront
principalement autour d'une estimation de l'impact sur les prix intdricurs des quatre cdr6alesde diffdrentes alternatives des politiques de prix A la fronti&e. L'impact se sentira en 
fonction de plusieurs facteurs, Asavoir : 

le nombre de commcrqants qui scront toujours impliquds dans le commerce extdrieur
cdr6alier suite A line libdralisation du sec'cur, 

le prix FOB achevd cn ndgociation avec les exportatcurs, le prix C+F ddclard au 
gouvernement, 

le degr6 de transmission des fluctuations des prix internationaux au march6 int6rieur, 

la programmation des quantitds import6es et leur timing, les rdponses en tcrme dc
qualitd de cdr6ales inmport6es qui en rdsulteront, 

les implications des changements de revenues tarifa~rcs pour le budget d'Etat... 

Plusicurs activit6s de moddlisation seront ddvelopp6es pour tester les diffdrenteshypotheses concernant ces impacts potentiels, aucun module n'6tant capable de fournir toutes
les informations souhait6cs. Ces activitds seront ddvelopp6es avec les inembres desdiffdrentes groupes de travail tel qu'ils ont dt6 conqus lors de la premi&e phase du projet. 

De plus, il faudrait tenir compte des Evolutions potentielles des facteurs exog.nes etI'influence qUe cellcs-ci vont apporter sur le mnarchd national. I1 s'agit entre autres desndgociations enl cours actucllenment au GAIT et la possibilitd d'une rdsolution favorable Al'dlimination graduelle des subventions A l'agriculteur dans les grands pays exportateur.Dans le cas d'une tlle rtsolution, il s'agira aussi d'un examen de l'utilisation des outilscommerciaux ct financiers qui pcrmcttraicnt aux actcurs marocains un acc6s optimal auxmnarchds Aterme, marchds d'options, marchs de devises, etc. II s'agit aussi d'une 6valuation
des accords proposas d'intdgration rdgionale, tels que l'Union Maghrdbine Arabe et la zonede libre 6c&hange entre le Maroc et la CEE et leurs impacts potenticls sur le nrarclh6 national 
cdr6alier. 
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GROUPE D: SYNTHESE DU GROUPE CONSOMMATION
 

Introduction 

L'objectif du Projet de Rdforme de la Coinmercialisation des Cdrdales s'inscrit dans 
le cadre de l'assainissement du circuit de coinmercialisation des cdrdales ct du d6scngagement 
progressif de l'Etat. Mais avant toute rdforme d'un secteur . l'amont, les retombds Al'aval 
doivent 8tre absolumcnt considdrdes. De cc fait, la connaissance d'a comportemcnt actuel du 
consommateur face aux cdrdales et leurs ddrivds est primordiale, d'autant plus que les 
cdrdales sont une denrde de base. Aucune r6forme ne peut done 6tre apprdiendde sans une 
connaissance approfondie de cet aspect. De plus, la rdorganisation du circuit de production,
transformation et commercialisation se ferait d'une manitSre plus opdrationnelle si I'Etat 
pouvait se d6sengager au niveau de la consommation (ies d ,riv6s des c6rdales. 

Les principaux aspects de la consoniniation sont prdsent6s dans cc travail oi quatre 
grands axes sont ddvelopp6s : 

La consommation humaine; 

La subvention de la farine; 

L'zide alimentaire; et 

La consommation annue~ies des cdrdales par les anilnaux. 

La Consonimation Ilhumaine des Crales 

Rsultats des Enquts de Consomnnation des Mniages (Ministerc du Plan 
1970/71; 1984/85) 

Importance des D6penses Alimentaires dans le Budget des Mdnages : Les dxn7s 
alimentaires occupent une place prdponddrante, malgr6 la diminution de leur part dans 
Iebudget des minages. L'dvolution de ]a part de ces ddpenses (en %) est prdsentdc 
dans le tableau suivant 

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: Unqu.te de collmOmation des anetages 
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Place Prdpond6rante des CUrhics dans les Dfpenses Alimentaires Les produits 
cdr6aliers occupent toujours "ine place importante dans le budget rdscrvd A 
l'alimentation au niveau de l'ensemble du pays (25,3% en 1970 contre 23,6% en 
1985). En valcur absolue la dpense annuelle nominale par tote en 1985 est de 
416,06 Do contre 123 Dh en 1970. Dans la campagne, les cdrdales restent de loin 
les aliments les plus consommds, et absorbent respcctivement 29,5% et 28,6% en 
1970 puis en 1985. Dans les vilies, les produits crdaliers prennent la seconde place 
sculement aprbs les viandes et accaparent prs de 19,0% du budget de I'alimentation 
en 1970 et en 1985. 

Stabilisation de ]a Consommation Totale en Crales La consommation annuelle par 
tate et par an sorait passde de 216,4 kg . 210 kg entre 1970 et 1985 soit une baisse 
tr s faible de 0,17% cc qui se traduit par une certaine stagnation du niveau de 
consommation par an par tate et des cdrdales. L'dvolution de la consommation 
globale des cdrdales, toutes confordues, prdsentde dans une dtude sur les bilans 
alimentaires (DPAE 1986) confirme ce rdsultat. 

Modification de, Parts de Chaque Cdrfale La part du bid tendre qui dtait aux 
alentours de 20% en 1970 repr6sente en 1985 plus de la moiti6 des cdrdales 
consommdes, cette augmentation dtait aux dMtriments de l'orge et du b1d dur (18% et 
20%). 

Changement de ]a structure de consommation des Crdales Le degrd rapide
d'urbanisation ot l'accroissement du nombre de femmes qui exerccnt des activitds 
professionnolles en dchors de leurs foyers, d'une part puis la politique de subvention 
d'autre part ont conduit a un glissement de la consommation des grains vers le pain 
et les farines industriols. 

R6gression de l'Autoconsommatin Pour les raisons cit6es prdcdemment 
l'autoconsoaimnation qui reprcsentait 39% en 1970 n'est plus que de 23% en 1985. 
Quasi inexistante en milieu urbain, celle-ci reste cependant assez importante cn milicu 
rural (35%). 

REsultats de I'EnquLte sur la Minoterie Arlisanale (ONICI/INSEA) 

L'enquato nationale sur la minoterie artisanale (ENMA), faite en 1988-89 a concern6 
un dchantillon plus rdduit que celui de l'enqu&e de consommation des m6nages. 

La maJioritd des Clients de la Minoterie Artisanale sont Ruraux La clientele de la 
minoterie artisanale reprdsente 46% de l'ensemble des mdnages marocains. Pr~s de 
80% des nidnages ruraux sont clients de ]a minoterie artisanale, alors que souls 11,5 
% des mdnages urbains le sont. 

Consommation Mixte de ces Clients En effet los clients de la minoterie artisanale 
consomment aussi bien les farinos produites b.partir do leurs grains que les farines 
industrielles. 

La consommation totale des grains transform6s en farines dans les moulins artisanaux 
reprdsente 66% dont prds de 44% provient des bids. Ces 44% se composent en 
proportions Apeu pros dgales de bid dur et bld tendre, avec une ldg&e prdponddrance 
du biWdur (respectivement 23% et 22%). La consommation de I'orge intervient pour 
prds de 18% de la consommation totale des mcdnages. 

La consommation de farines industrielles par la clientele de la minoterie artisanale 
reprdsente donc 40% de ]a consommation globale. 
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Consommation selon le Milieu La contribution des produits de la minoterie artisanale 
en milieu rural est 6gale aux deux tiers des quantit6s consoomm6es, converties en 
&iuivalent grain alors qu'elle rpr6scente un peu plus de la moitie seulement pour le 
milieu urbain (56%). 

l.a proportion des bl6s, acquis sur le march6 libre, est sensiblement dgale cntre les 
deux milieux. Par contre, la consommation de 'orge est beaucoup plus pratique en 
milieu rural (18 % de la consommation totale) qu'en milieu urbain (9%). 

La contribution des produits de la minoterie industrielle est d'environ 33 %en milieu 
rural. Ces produils sont r6partis entre farine nationale de b1d tendre (86%) et farine 
de luxe de b16 tcndre (13% environ). Pour le milieu urbain, la minoterie industrielle 
contribue pour 44% Ala consommation totale dont 31% de farine de luxe et 68% en 
farine nationale. 

Similitude des R6sultats de I'ENMA de I'ENCM La comparaison des rdsultats de 
I'enqu~te de consommation des mdnages (1984-85) et de l'enqu~te sur la minoterie 
artisanale(1988-89) fait ressortir que : 

En milieu rural, la quantit6 de cdr6alcs totale consomm6e par tate et par an atteind 
peu pr~s le mi2mne niveau soit 239,15 kg et 232,54 Kg) et la structure de la 

consommation est toute A fait similaire. 

En milieu urbain, la quawtit6 totale consomm6e a augmente du fait qu'une plus grande 
consommation de l'orge et du b16 dur. La structure alors obtenue se rapproche 
beaucoup plus de celle obscrvde en milieu rural. 

Elasticit!s de la Demande des CUrales 

Une dtude sur ILu estimations des dlasticit6s de la demande des produits 
agro-alimentaires, effectu6e eh, 1990, a utilis6 un sous dchantillon de donndes de l'enquete 
de consommation des ninages de 1984/85 et a concern6 trois r6gions qui seraient un 
dchantillon asscz repr6sentatif du pays. Les 61asticitls d6riv6es sont relatives N la ddpense 
alimentaire, aux prix des denr6es, au revenu et au milieu. 

Ainsi, pour chaque augmentation de 10% dans les ddpenses totales du mdnage, la 
consommation totale des produits alimentaires augmentaient de 8%en milieu urbain et de 9% 
en milieu rural. Par produit c6r6alier consomm6, l'augmentation se situe respectivement 
autour, de 5% pour le bW dur, le pain, et le bl tendre, de 4% pour lorge, et d'un pcu 
moins de 2% pour la farine de b1Wtendre. 

Une augmentation des prix des produits c6raliers entrainerait une baisse relativement 
6lev6e de Iaconsommation, exception faite de la farine de b16 tendre ou une augmentation 
du prix de 10% provoque une baisse de consommation d'un peu moins de 2%. Ceci sugg&e 
l'absence d'un effet trbs prononc6 de la subvention de cc produit sur sa consommation. 

La tendance A augmenter la consommation des produits cdr6aliers face A une 
augmentation des d6penses totales familiales diminue fortement en descendant l'6chelle des 
revenus familiaux, exception faite de la farine de b16 tendre ob la diminution varie peu. 

La tendance .i rdduire la quantit6 de produits c6r6aliers consomm6e face . une 
augmentation des prix diminue dgalement en descendant 1'chelle des revenus familiaux, 
sugg6rant qu'un changement de prix aura tin impact plus important sur les classes 
dt~favorisdes que sur les gens plus aises. 
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La tendance i modifier la consommation des cdr6ales face A.un changement de revenu 
global familial ou aux prix des produits est moins d1ev6cs dans les villes qu'A la campagne. 
Cette rdaction pour la farine de bid tendre, en particulier, est a peu pr s nulle en zone 
urbaine. Par contre, en zone rurale cette rdaction est relativement O!evdc, suggdrant que la 
subvention du prix de la FNBT peut y avoir des consdquences importantes pour sa 
consommation. 

La Compensation des Farines 

RMduction de la Compensation Totale de la Farine 

Comme il a dtd notd plus haut les habitudes de consommation Ai'intdrieur des 
cdrdales ont dtd modifidcs par le niveau des prix des farines de bid tendre, qui sont en fait 
des prix subventionnds. Le calcul de ]a compensation d'un quintal de farine se fait en 
faisant la diffdrence entre le prix de revient qui r6sulte d'une structure de coOt ddja dtablie 
et rdguliirement rdvis6e et le prix de vente de la farine. Cette diffdrence, relativement faible 
jusqu'en 1976 a eu tcndance As'accentuer jusqu'en 1983 o i des augmentations des prix de 
vente et une stabilisation des prix a l'importation ont permis un redressement, qui s'est 
traduit en une diminution Al'unitd de la compensation. Toutefois les quantitds importdes
dtant de plus en plus importantes avec le temps, le montant total de la compensation est 
devenu exorbitant et s'est parfois chiffr6 en milliards de Dh. En 1988, pour rdduire le poids 
de cette compensation, I'Etat a lib6ralisd le prix de la farine de luxe de bid tendre et a fixd 
a 10 millions de quintaux sculement Ia production de la farine nationale qui est encore 
subventionn6e (,Aconcurrence de pr6s de 1,20 Dh le Kg actuellement). 
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La Consoniation de la Farine Nationale de Bi Tendre (FNBT) 

Un sondage sur Iaconsommation de la farine nationale a 6td effectud (Minist&e de 
l'intdrieur, ONICL, DPAE) et a concernd cinq regions de caractdristiqucs diffdrcntes. Deux 
situations se sont distingudes. 

Rdgions Dficitaires 

La consommation de la FNBT est gdndralise i toutes los couches sociales. I1existe 
une similitude dans l'utilisation de cette fariue entre le milieu rural et le milicu urbain. La 
farine de luxc est limit6e aux besoins des boulangeries ct ne conccrne qu'une faible part de 
la population. La FNBT est consommde tout au long de l'annde, avec une plus forte 
dcmande en priode estivale puis en pdriode hivernale caractdristos respectivecinnt par le 
retour des travailleurs niarocains . l'tranger et l'puiscmcnt des stocks lids Ala production
de la campagne prdcddente en milieu rural. La FNBT est souvent m6langde avec la farine 
d'orge. 

L'approvisionnement on FNBT de ces rdgions se fait A travers deux circuits, Pun 
officiel--Minoteric au Conimerqant local--, ct l'autre libre--Commcrqant d'une autre province 
au Comnierqant local. La part de cc dermer, gr S01n laipuidiice, iI'a pas 6td 
apprdhendde ei prise cn consideration pour la fixation des quotas. En fait les quotas octroyds 

ces provinces ne rdpondent que partiellemcnt aux besoins on cctte farine, cc qui entraine 
un nivcau de prix constamment supdriour Acelui fixd officiellomont. 

Rdgions Exc6denlaires 

La consommation de la FNBT ost r~duite du fait de a 
la proximitd des contrcs citadins conccrns par le sondage aux rdgions forte production
cdrdali~re et, de la disponibilitd d'autros types de farincs sur le march6. 

Le sondage a rv6l6 que les quotas allou5s ,Acos rlgions dtaient par consdquent
supdriours aux bosoins rdcls do la population conccrne. Los commerqants, incitds par les 
prix attrayants ct I'absonce du suivi de l'approvisionnemcnt, liquident leurs excddents dans 
les regions ddficitairos. Le centre de Casablanca illustre ploinement cc comportement
puisqu'il constitue un grand centre d'cxpddition ct de transit des farines. 

Constatations G6nmralcs 

Les prix pratiquds sur le marclid sont gdndraleimcnt supdrieurs i ceux fixds par l'Etat, 
cc qui fait que les bndficiaires rdcls de la subvention ne sont pas directement les 
consommatours. I1existe, en effot, tout un allant desonsemble d'autres bdnficiaires, 
minoterios aux dttaillants en passant par les quotataires grossistes. 

L'apparition d'un "emballage perdu" de 25 kg a encourag6 ]a consommation d'a!tres 
farinos relies que la farine de luxe et celle do bld dur. 
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L'Aide Alimentaire 

Depuis 1988 le PAC fournit aul Maroc h peu pros $20. 000. 000 d'aide alimentaire 
par an au moycn de 6 projets totalisant $100. 607. 652. Cette assistance en nature a bien 
visde lEs rdgions narginalEs ct les couches les plus ddfavorisdes de la population. La farine 
de bid tendre a constitude la majcure partie de cette aide. Los 188. 689 tonnes de farine 
reprdsentent 78% des denrdes livrdcs. Cependant. cette farine ne reprdsente que 2% du 
contingent total annuel de farine nationa!e de bid tendre. 

Le but du Programme Alimentaire Compensatoire de I'USAID a dtd de protdger le 
niveau de vie des pauvres qui pourraient souffrir pendant la pdriode de hausse des prix de 
certains produits alimentaires de base et de la libdralisation des marchds des cdrdales pendant 
la pdriode d'octobre 1987 .d6cembre 1990. Le nombre de b6n6ficiaires atteint a td environ 
de 700. 000. 

Le PAC, qui prend fin en 1992, n'a malheurcusement pas reprdsent6 un vdritable 
programme compensatoire puisque les augmentations des prix les plus importantes s'dtaient 
effectudes avant le PAC et d'autres augmentations sont prdvues dans un proche avenir, avec 
la ddrdgulation totale des marchds des produits alimientaires. 

Les effets de la suppression dvcntuelle des subventions alimentairos (huile, sucre, 
FNBT) sur les rcvenus r6els des idnages, iront de 2% pour les 10% les plus riches jusqu', 
7% pour les 10% les moins nantis. L'effet se fera sentir plus lourdement dans les zones 
rurales. La baisse de calories consoninides sera cn ,noyenne de 20% dans le secteur rural 
ct entre 7% A12% dans Ic secteur urbain. 

Quant .ux trts pauvres (cnviron 16% de la population), l'effet de la suppression des 
subventions alimentaires sera de r6duire le revenu disponiblo et les calorics consommdes des 
ultra-pauvres de 5% A7%. Cependant, tine telle variation risque. De se faire sentir tris 
lourdement sur un segment de la population qui n'arrive meime pas, . prdscnt, Asubvenir A 
ses besoins nutritionnels. 

Consonmmtion Animale des Crales 

Solon une 6tude sur les fourrages effectude en 1986 (MARA/FAO) et solon les 
estimations de la Direction de l'Elevage, les cdr6ales couvriraiont entre 8 A 17% des besoins 
globaux en alimentation animale. Les paillos ct les chaumes reprdscntent entre 30 et 40% 
de ces dits besoins. Toutefois, la part des cdrdales, destindes Al'alimentation animale est tris 
difficile Aestimer en l'absence d'enqudtes spdcifiques. 

Deux systbines d'dlevage sont prddominants : l'aviculture et les ruminants 

Dans l'dlovage des ruminants la consommation des cdrdales grains semble socondaire. 

Le r6le de la paille ot des chaumes dans la couverture des bosoins des ruminants est 
indiscutable. Le son est par sa disponibilitd rdgulidre un aliment de soudure par 
excellence. 

Dans l'dlcvage avicole, les cdrdales sont A la base de l'aliment composd de volaille 

(ma'fs : 60%). Ainsi, compte tenu de l'insuffisance et l'irrdgularitd de la production 
locale du ma'is et pour rdpondre aux besoins du secteur ei la matire, des 
importations assez importantes sont effectudes. 

Pour pernettre un ddvcloppoment addquat de la production animale I'Etat a, vu 
l'importance des cdrdales et de leurs ddrivds dans le secteur de l'alimentation animale, 
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entrepris plusicurs actions d'encouragemcnt dans cc domaine. Ces actions comprennent : 
l'encadremcnt technique, la distribution, Ies facilitcs Al'importation ct enfin la subvention 
de certains produits par le biais de la fixation des prix ou autres. Toutefois, dans Ic cadre 
de la politique actuelle du dssengagemont de l'Etat et vue la complexitd de leurs syst~mes
de distribution, certains produits ont tt lib6ralisds (son, orge,pulpe de betterave). La 
m6lasse et les tourteaux qui ne sont pas encore bien ancres dans les habitudes d'utilisation 
sont encore subvcntionnds. 

Reconiiandations 

Les recominandations ddduites de cc travail peuvcnt se classer en deux groupes

Celles Acaract~re politique ct social puis celles Acaractre technique.
 

Recominandations ACaractre Politique et Social 

Afin de parer au ddsdquilibre not6 dans l'affcctation des quotas en farine nationale de 
b16 tendre, les provinces devraient 6tre classdes solon les besoins r~dls en farine nationale 
(Exc6dentaires ou d$ficitaires) puis une nouvelle r6partition des dotations serait faite en 
consdquence. 

Tus les opdrateurs de la fili0re de la farine nationale (minotiors, commerqants), ainsi 
que les services techniques responsables du suivi de cotte denr6e s'accordent sur l'opportunit6
de la libdralisation de la FNBT. La transition devra cependant se faire d'une manire tr~s 
progressive sur un certain nombre d'anndes. De plus, pour 6vitcr d'affccter les couches A 
bas rovonus ainsi que los populations 'loignfes" (spdcialemcnt en ann6e de mauvaise 
r6colte), une stratgie d'approvisionnemont pormettant de parer aux situations difficiles devra 
tre mise en place par l'Etat. 

De mani&e ,'Iallhger la pression actuelle sur la farine nationale dans certaines regions,
la production de farines intermddiairc par les minoteries industrielles devra tre envisagde. 

Compte tenu du coot de la farine obtenue Apartir de grains achetds et le prix d'achat 
r6el de la farine nationale (surtout dans les zones dloigndes et pour les anndes de bonne 
rdcolte), l'installation de nouvelics minoteries artisanales pourrait 6galement diminuer cette 
pression sur Ia farine nationale de bid tendrc. 

Afin de permettre A la trancho de la population dite tranche "d'ultra pauvres" de
pouvoir supporter le renchdrissemont du coot de la vie, qui ddcoulcrait des augmentations
prdvues des prix des donrdcs de base, des programmes de sdcuritd sociale, dtatiques ou 
autres, devront 6tre mis cn place le plus rapidcment possible. La composition ainsi que les 
sources de vulndrabilit6 de cette tranche de la population devront 6tre ddfinis au prdalable.
Ce travail pourrait s'ins6rer dans le cadre de I'une des dtudes proposdes dans le cadre du 
PASII : "Effet des ddpenses publiques sociales sur les ddfavorisds, sources de vulndrabilit6 
des plus ddfavorisds ct addquation des programmes de sdcurit6 sociale. 

Recomimandations h CaractNre Technique 

Les rdsultats dminents de I'Enqu~te "niveau de vie", effectude en 1990-91 par la 
Direction de la Statistiquc dU Ministre du Plan, permettront de conduire une sdrie d'dtudes 
ou d'analyses lides AIa consommation des cdrdales : 

Place de la farine nationale dans le budget de consommation; 
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Ddtermination de l'impact des politiques de ddcompensation et d'ajustemcnt structurel 
sur la consommation des cdrdales et les d6penses qui y sont affdrentes. Cette dtude 
reprdsenterait une partie de I'dtude sur "l'impact sur les revcnus des changements 
dans les prix agrico!es et les ddpcnses publiques". 

Analyse des habitudes dc consommation et des paramtres qui influencent celles-ci 
(milieu, autoconsommation, revenu, taille de famille, prix, etc...). 

Estimation des fonctions de demande des diff6rcntes cirdales et de leurs ddrivds par 
rdgion. 

L'dtablissernent de mod>les prdvisionnels de consommation des aliments de bMtail 
dont les c6rdales. Pour .:e faire : 

Des modules de ration alimentaire pour certain types d'dlevage ddj, dtablis par la 
Direction de I'Elevage et la Direction de la Planification et des Affaires Econolniqut's 
devront etrerepris ct d6veloppds. 

Une enqu~te sur le terrain permettra d'obtenir une idde plus concis6 sur les 
raisonnements de la ration (bas6e sur les prix, disponibilitds, etc. ) et les choix des 
dleveurs dans diffdrentes regions. 



Chapitre Trois
 

LIBERALISATION DES POLITIQUES CEREALIERES
 
DANS LE CONTEXTE MAROCAIN
 

Introduction 

Ce chapitre a pour but de fournir le contexte des questions ou des probl~mes
essentiels de politiques auxquels doit faire face le sous-secteur marocain de c6r6ales, en ce 
debut 1992. Les options propos6es par les associs du PRCC et destindes , r6soiidre ces 
problmes, seroot rdsunmdes dans le prochain chapitre obi l'accent portera toutefois sur les 
options considdrdes tla fois politiquement r6alisables ct les plus conformes aux efforts 
entrepris par le Gouvernement du Maroc en matizre de libdralisation du march6. 

Nous traiterons cn premier lieu quatre thbnmcs d'introduction qui pcrmettront de 
ddfinir certaines limites dans la discussion des problimes du Chapitre 4 

une d6finition pr6liminaire du but des politiques marocaines cdrdalires. Ddfinir cet 
objectif (ou d'une alternative ddfinie par les preneurs de d6cision marocains) nous 
permet de disposer d'un standard de base .partir duquel on dvaluera les propositions 
en matiare de r6forme de politiques ; 

une brave discussion des principales raisons pour lesquolles ildtait n6cessaire 
d'entreprendre ]a rforme des politiques nationales cdr6alires ; 

une description des "pierres de fondation" ou des paramitres critiques qui d6finissent 
ou limitent d'autres aspects de politiques c6r6alibres nationales ; 

un aperqu de la nouvelle image du sous-secteur des crdales marocaines une fois que 
la plupart des r6formes envisagces, seront effectivement r6alis6es. Ceci procurera 
une "carte routi&e mcntale" du processus suivi par les r6formies de politiques. 

Objectif des Politiqucs de Cr6.ales Nationales 

Afin d'6valuer les alternatives de politiques cdr6alii~res, ilest utile de comprendre le 
but des politiques c6r6alires nationales. Aussi, pour initier le d6bat, pourrions-nous 
raisonnablement le ddfinir, comme suit : 

Le but des Politiques Cr~alires Marocaines est de procurer au 
consommateur, des cr6ales de base et leurs d6riv6s au prix le plus bas, qui
seraient conformes aux objectifs de production nationale, de s6curit6 

.alimentaire, et ilacro-dconomiques' 

Ces termes sont identiques aux objectifs de politiques cdrdalires dtfinies en d'autres pays, par ]a FAO, 
etc..., et correspondent ? "l'objet" de I'Accord de Don du Projet tabli entre I'USAID etle Royaume du Maroc: 
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Les objectifs de la production nationale comprennent Pencouragement aux exploitants
marocains A produire la plus grande quantitd possible de cdr6ales dont le pays a 
besoin pour 

tirer parti de la dotation du pays en terres agricoles favorables Al'agriculture, 
et d'une population rurale travaillcuse ; 

minimiser les importations alimentaires (rdpondant , la fois A un objcctif 
macro-dconomique, pour rdduire les sorties de devises, et ?. un objectif de 
sdcurit6 alimentaire, diminuer au maximum la ddpendance du pays en offres 
extdrieures concernant les produits alimentaires de base) tout en restant 
logique avec la rationalit6 6conomique ; 

procurer un emploi rdmundr6 de faqon addquate aux populations rurales 
toujours denses, ct faciliter tout en la freinant, sa transition vers un emploi 
hors-exploitation. 

Les preneurs de decision marocains et les groupes concernds de l'inter-profession 
(exploitants, minotiers, consommateurs, etc...) doivent tre encouragds Aiddbattre et 
harmoniser Ics objectifs de politiques cdr6ali~res nationales afin de procurer de bonnes 
mesures i l'Nvaluation des options de politiques. 

Argument Essentiel en favour de la Rfornme de Politiques Cr6ali'res 

La th6orie 6conomique et la rdalit6 observde au cours des vingt derni res anndes et 
dans de nombreux pays confirment toutes deux que : l'intcrvention du Gouvernement dans 
le sous-secteur cr6alier a souvcnt donn6 lieu . une sdrie de dimorsions et d'ineflicacitds de 
la structure et du fonctionncmcnt du sous-sccteur qui font que les consommateurs paient 
nettemnent plus (directement ou indirectcment) qu'il n'est n6cessaire. De plus, au Maroc 
comme aillcurs, l'argument est aussi que la libdralisation du sous-secteur aurait pour rdsultats 
un mcillcur usage des ressources nationales (terres, main d'oeuvre, capital), et, des prix
infdrieurs aux consommatcurs pour des produits de meilleure qualit6. 

On petit mentionner 4galcmcnt que lc programme de rdforme des cdr6ales marocaines 
doit 6ntre compl6t6 pour satisfaire deux autres raisons politiques, 5.savoir : 

Des accords signds par le Gouvernement du Maroc avec la BIRD et divers 
baillcurs de fonds concernant de nombicuses r6formes du sous-secteur (et ]a 
direction gdndrale de i'ensemble des r6fornes) en dchange de dons et de pr ts 
sectoriels substantiels. 

"de soutenir le Royaume du Maroc dans le ddveloppemnent d'une strat5gie de cominmercialisation des 
cir~ales avec les prix, la conmnercialisation nationale, le commerce international et les politiques de 
stockage qui maximiserait I'efficacitl de la commercialisation, ct qui serait compatible d'une part avec 
]a croissance 6conomique 4i long terme ct d'autre part avec 1es objectifs nationaux de stcuritt' 
alimentaire". 
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L'adhdsion au GATT' qui l'oblige le Maroc Arespecter un certain nombre de 
principes de libre-6change. 

Par consdquent, il est essentiel d'entreprcndre des mcsures de rdforme de politiques
c6r6alircs pour rendre le fonctionnement du sous-secteur plus efficace, A.la fois en termes 
de baisse du cofit 6conomique global du processus de mise Adisposition du consommateur 
d'un kilogramme de grains domestiques ou import6s ou encore de farine, ainsi qu'au niveau 
de la participation dans le sous-secteur du secteur priv6 dont les options d'intcrvention ne 
seraient 3u.jettes auune retenue afin de rfpondre rapidement (et au prix le moins 61ev6) aux 
fluctuations de l'offre nationale et internationale, ct la demande du consommateur. 

L'un des d6fis A relever par le PRCC, comme d'autres projets ax6s sur les 
changements dc politiqUes, est d'indiquer aussi clairement que possible Ics dconomies qui
pcuvent 6tre assocics A I'utilisation croissante de m~canismes flexibles du march6 dans la 
distribution des rcssourccs et la commercialisation des marchandises. 

Afin de participcr au d6bat national de politiqucs, il est utile d'imaginer le "produit
fini", c'est-,i-dire la faqon dont apparaltrait le sous-secteur une fois que les r6form-s auront 
&6accomplies. Prcmircment, les facteurs qUi ddfinissent Ics limites de politiques doivent 

tre ddfinis. 

Ls Fondements des Politiques Crali'res Marocaines 

Toute politiquc ctr6aibre marocaine repose en fait sur deux "fondations" : la 
stipulation de certaines mesures de orotection de prix pour les producteurs et pour les 
consommateurs, face la lib6ralisation des march6s nationaux et du commerce international: 

Protection de la Production Nationale : Pour des raisons de politiques nationales 
et 6tant donnI1 un fort potcntiel agricole du pays dans son ensemble, le Gouvernement 
du Maroc souhaiterait maximiser la production nationale de c6r6ales tout en 
minimisant le coot macro-6cononzique effcctud sous forme de subventions directes et 
de distorsions administratives ou autres. Par Ic passd, ccci fut rdalis6 par le biais de 
contr6les quantitatifs des importations dc c6r6ales, et d'une intervention directe sur 
Ics prix nationaux ct de commercialisation, y compris l'application d'un prix de 
soutien t une partie de la production nationale. 

La nouvelle orientation de politique (compatible avec la participation du Maroc au 
GATT et aux accords avec la Banque Mondiale et le FMI) est de poursuivre la 
protection des prix des producteurs marocains (sous un certain nombre dc mesures 
alternatives de protection) qui aurait 'effet de permettre aux exploitants inarocains 
d'cntrer en comp6tition avec les importations dont les niveaux de prix seraient dgaux 
au "prix mondial" muni d'une niarge de protection. 

Parmi celles-ci figurent: (1) l'agriculture reste 'un des plus importants facteurs de croissance du pays, 
entrainant le dveloppement de fortes inesures de politiques visant b. assurer des incitations correctes aux 
producteurs ; (2) I'existence de groupements agricoles politiquement puissants ; et (3) les soucis l6gitirnes de 
la s6curitd alimentaire qui imposent un certain niveau de protection 4ila production de cdtrtales nationales. 
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Protection du Consommateur : Le Gouvernement du Maroc souhailerait i.galement 
procurer aux consommateurs, une certaine marge de s'curit6 contre les inflations 
abruptes des prix des produits c6r6alicrs de base, particuli&cment la farine et le pain.
Ceci pourrait tre accompli premibrement par la quantit6 et hi pdriodicit6 du blW 
import6 -- bien que 'on doive probablement toujoirs entreprendre certaines mcsures 
particulires d'entraide alimentaire ou d'assistance pdcunire aux couches 1cs plus 
d6munies de ]a population. L'6tat aussi a des responsabilit6s d' assurer la qualitd des 
farines. 

Quels Doivent Etre les Grands Traits d'un Marchi C&-6alier "Libre" ? 

L'environnement du march6 libre aura les caractdristiques suivantes 

Au Niveau du Producteur : Les exploitants marocains pourront cultiver des cdr6aies 
qui leur procureraient le plus grand revcnu possible, ct les vendre Auqui bon leur 
semble, Ades prix ditermin6s par l'offre et la dcemandc au scin du march6 marocain. 
La demande agrdg6e 6tant relativenient plus stable, l'offre sera ddtcrminde 
premirement par le niveau fluctuant de la production nationale, "coiff6e" ou 
cornpldtde par une quantitd variable de grains importds (unc quantit6 en grande partie 
diterinin6e par le niveau de tarification puisque les prix internationaux, dans un 
avenir proche seront probablement infLrieurs aux prix nationautx). Des prix de 
soutien A la production nationale de c6rdales n'existeraient plus. 

La Coinmiercialisation Nationale et ie Stockage : Tout exploitant, conminerqant ou 
minotier serait libre de stocker toute quantit6 de c6rales et de la vendre a tout 
acheteur sans limitation de prix, de quantit6 ou de priodicit6 des transactions. Les 
minoticrs seraient capables d'achetcr lcs crtalcs aux commerqants (actuels
"collecteurs" ou "organismes stockeurs") ou aux producteurs aux prix fluctuants des 
march6s, ou sous des m6canismcs contractuels s'ils pr6furent. Les prix nationaux 
varieront davantage cn fonction des saisons (jusquL's un niveau proche du prix
frontire) procurant ainsi Line plus grande incitation aux divers cxploitanis, 
commerqanLs et minotiers, i sp6culer sur les mouvements de prix ct les inciter . 
stocker de plus vastes quantit6s de grains sur lcur propre compte. 

L'ONICL, dans le march6 national, tiendrait un rdle i6 Al'information (collecte des 
donn6es de prix, analyse et diss6mination, structure industrielle et fonc.ionnement), 
A l'inspection des grains et de la farire, ct . Ia promotion industrielle. Tous les 
contrdles sur le mouvement di bW t,;ndre seraient 6limin6s, de m~me que toutes 
subventions aux stockages ct au transport. Le rdle du suivi de la scurit6 alimentaire 
effectua par I'ONICL, serait r6alis6 concieilsieusement en suivant les courants "tcourt 
et long terme de l'offre et de la demande. 

Au Niveau du Minotier : TontCs Ics i1noteries industrielles et artisanales de farine 
se verraient permises de produire toute farine qu'elles peuvent vcndre sans restriction 
de prix, (saul ceux impos6s par la comp6tition de march6). Les minoteries 
industrielles seraient responsables de l'acquisition comp6titive de leur propre apport 
en grains, soit i partir de scurces nationales soit a partir des importations. Tous 

41 



minoteries pourraient appartenir h l'Associations Professionnelles de Minotiers 
(APM), surtout quand c'cst 6conomiqucmaent profitable A le faire. 

Les diffdrcnces tdeprix seraicnt transmiscs aux produ.i!eurs ct aux intcrni6diaires de 
march6 par un systnIe plus 61abor6 de classement des c6r6alcs. Un grand nonibre 
de typc de farinc de biW ct de melanges scrait produit, avcc une grande diversit6 
permcttant un plus grand cho;x au consomnatcur. L'accent sera mis sur la 
differenciation des produits pour mieux servir les besoins du consommatcur plut6t que 
sur la standardisation du produit pour faciliter contr6le de znarch6.le Le 
Gouvernencnt du Maroc serait inorni6 des niveaux dc stocks et de la production de 
farine volontairement, ouI par l'intcrmdiaire des donnes du systlmc d'imp6ts. 

Commerce Ext6icuri Cerhaliev : Le commerce extricur de c6r6aIcs daits tin avenir 
proche, restera probablement l partic ia plus contr61 du nouveau syst .me de
"marche libre". Un certain type de protection tarifaire semble cn cffet Ic plus cificacc 
pour fournir la quantit6 de protcction vraiscinblablement allou&c politiquement aux 
producteurs ilarocailus. De phus, pcndnt au nltoins une period- de transition, Ic 
Maroc petit trouver avantagCux de retenir Ic r6ie d I'ONICL en taut quc n~gociatcur 
de gouvcrncmcnit a gotivCrnemcnt, ct Linorganisateur d'adjudication de cdrtalcs, 
surtotit pour IssUrcr que Ie Gotivernmcent i)eilchcic d'uiC ulillcure part des bonus 
disponibles des exportatCUrs lIace a une concentration potentielle du nonibre 
d'importatcurs ati Maroc suite ii la libdralisation. Cpeidant, la c16, quelquc soil lc 
systhine de protectioi titilis6, est d'avoir tLne fonction Iransparente (suivrc des r~gles 
claires en utilisant l)tbiiquiflent ls doniines disponibles pour la prise dc d,-cisions) 
ct automatique pour que Ics actcurs duIsectetir priv6 ptiisscnt ajuster lCtirs operations 
et ainsi obtenir uic eflficacit6 uaxiimale. 

Au Nheau du Coiioiiniaieur : Toutes les cir6ales ct produits c6raliers seraient 
vendus atix marches libres alors que Ics prix seraienL dttermints par la loi de l'offre 
Ct de la denande. Le syst ienacttiel non cibl6 de "farine nationale" subventionn6 
sCrait dlinin6. Le souci dut Gouverneinent du Maroc ai propos des niveaux de prix
du consonmmn1ateur de bh6 ct ies produits dirivs, serait diontt3 par l'tablissmencit 
du "prix-fronti~re"; les intrCtts ties consolmmlateurs pourraient peser davantage dans 
la fixation des prix qti'ils ne le font actuellement puisqti'il n'y aurait plus de farine 
subventionnde. Suite a l'61imination des subventions de transport et de stockage, ]a 
politiqtic prdcddente de "pdrdquation" (niveau de prix de la farine identique stir tous 
les principaux marches du pays) serait 6liininie, d'oil tine variation spatiale plus vaste 
(des prix infrieuirs dans rertaines ZoCS urbaincs, et des plus t1evs en zones rurales 
isoles). 

En fin de compte, tous les fixations des prix et tous les "accords de mod6ration" (au 
moins dans leur fornie actuelle) stir le pain et Iafarine devront etr abolis. La scule 
limite stir les prix aux consomnlatcurs sera lIastabilisation de l'offre globale du b16 
via les importations, ct en sutIp)osant l'cxistcnce continue d'industrics compititives de 
minoteries et de boulangeries. Cependant, ilsera pCit-6tre necessaire de conserver 
certains programmes gouvernementaux d'assistancc alinelntaire et/ou aux revenis 
particulircment cibls pour subvenir aux besoins des groupes sociaux lcs plus 
ddmunis. 
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Chapitre Quatre 

Rsum de I'Analyse des Probibmes Essentiels de Politiques 

Considdrant l'image pricddente de marches cdr6alicrs libdralisds comme gtant notre 
objectif, nous pouvons dtdsormais identifier les politiques cssentielles qui devront tre 
modifies pour atteindre cette situation, et anticiper certaines consqucnces .court et a long 
termc de ces changemcnts de politiqucs. 

La premiere partie do prescnt chapitre prdsentera individuCllcment les dix questions les plus 
inportantes des politiques cdr6alires -- de la production jusqu',t la consommation. Puis, ICs 
stratdgies bases stir tin calendrier de libralisation groupant ccrtains changcments de 
politiqucs .rdaliser conjointement, scront ensuite prisentdes. 

LES 	 iDix QUESTIONS DE POLITIQUES CIREALIERES LES PLUS IMPORTANTES 

1. 	 Prix au Producteur du B16 Tcndrc : 
Passage liti Soutien Direct ai la Protection aila Froniiere 

Dans lcdomaine de la politique agricolc de tout pays, I'une des questions essenticlIcs 
est la conception et Il'utilisation des prix de souticn (ou prix minimtum) pour encourager ]a 
productiol de cultures particulicrcs. 3 Depuis )a saison agricole 1986-87, et en cc qui 
concerne les cultures alimentaires, le Roya, me dinMaroc a utiilis6 Ics prix de soutiei dans 
le sul cas di b1W tendre (13T) comnimercialis6 par lc circuit officicl. On a gdn.6ralement tent6 
de se procurer uine quantit6 de grains plus ou mois 6gaIC bicelle rcquisc pour satisfaire le 
quota national en "farine nationale", soit 12 millions de Qx de BT. Puisque Ia plupart des 
strat gies de rOformn de commercialisation des c~drales comprend l'61imination de cette 
filicre officielle, nous sommes contrains de traiter Ics impacts et les consdquenccs du passage 
Wiln systme de prix dC soutien du BT direct vcrs l'indirect par le biais d'un ajustement dui 
prix frontierc des importations de biW tendre. 

Nous sommes convaincus (voir le Rapport du Groupe Production du PRCC) que le 
prix de soutien du bWd tendre, de inine que d'autres programmes gouvernementaux des 
anncs 1980, ont favorisd l'accroissement substantiel de sa production totale (principalement 
d6 ,itine expansion de la stiperficie emblavde, suivic en deuxibine position par des 
augmentations de rendement). Les prix 6lcvds verss hicertains prcducteurs marocains de 
BT, tendent vers ]a stabilisation de tous les prix du biW. Cette stabilisation des prix a atissi 

.contriblu m.maintenir une grande part de la population marocaine stir les petites exploitations, 

On notra qIuc dans laplupart des pays itfortou moycn revcnu (aI'exception de ccrtaines 6conomies 
pitrolicres), losprix de soutien sont payds aux exploitanis dans lesoul cas oti losindustries sont dars une 
situation de surplus chronique. Par exemple, lorsqu'il y a cu uRI production constan:te sup ricure tacc qui est 
pCut-ttre consomnui ou "export6" t des niveaux de prix "raisonnables" (ex: lebWd au les produits laitiersaux 
USA t laCEE). Ce n'cst pas ICcats du Maroc qui, dUrant les anndes 1980, a import6 approximativement 60% 
de ses &crascinlnts annucls de ldtendre. 
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dvitant ainsi les coots 6conomiques Ct sociaux lis au ch6mage urbain. Cependant, deux 
questions essentielles se posent quant 1 cette croissance de la production de BT : 

5.quel coot global de l'6conomie marocaine correspond cette augmentation importante 
du BT ? 

est-ce que cet encouragement au BT introduit une distorsion de la production 
ddcourageant le BD, uine culture qui est non seulement prdfdrde par les 
consommateurs, mais o6i le Maroc d6ticrt dans sa production, un plus grand avantage 
comparatif ? 

Dans le cadre de la libdralisation, I'offre nationale des cdr6alcs, ct par consdquent les 
prix intdrieurs, scraient stabilis6s grace aux importations faite par un "prix fronti&e" 
approprid ct rdgularis6 par lcs politiques nationales de commerce agricole. Quatre "questions 
d'i'npact" devront tre portecs Ail'tude si cc programme de rdformc doit tre cntrcpris 

a. 	 L'impact stir les Prix au ProductetIr : Quelle Cst la relation probable entre le prix 
fronti~rc et Ies prix disponibles aux productcurs ? 

Si Pon introduit le inarchd libre du BT, le prix aila production du BT englobera les 
dliments suivants : 

le prix 	frontire, 

le coit du transport vers un minotier acheteur, 

la diffdrcince de qualit6 entre le BT marocain et import6 (ayant surtout a faire avec 
le niveau d'impuret6s) telle que fr6quemment nientionnde par les minotiers ; et, 

tout autre coCit (stockage, etc...) qui fait partie de la marge de commercialisation 
r6clle et visible, contrastant avec Ia marge actuelle de coinmercialisation qui est 
constitueC d'une diffircncc dc prix de 5 Dh/QI plus diverses "primes de transport et 
de stockage", ainsi que toute autre subvention issue du syst~me actuel de 
commercialisation des SCAM/CMA/CA. 

Diffdrents scenarios peuvcnt re cnvisagds qui auraient pour rdsultat des prix a la 
production dgaux ou supcrieurs au prix frontibre, comine ci-dessous. Deux exenples peuvent 
en faciliter l'illustration 

Dans notre premier exemple, on supposera Lin exploitant de la region de Meknbs qui 
fournit du BT a une minoterie de Mcknts. Le prix au producteur peut prendre en 
consid6ration les facteurs suivants 
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Prix frontire du BT, import6 : 240 Dh 
BT import6, transport ct manutcntion vers Mcknis + 30 Dh 
BT local, moins la diff6rcnce de qualit6 : - 10 Dh 
BT local, moins los coits de coinmcrcialisation locale - 20 Dli 
Prix hypoth6tique 'Ala production pour le BT local : 240 Dl 

Dans le second oxemple, pour le BT cultiv6 przs de Casablanca et dcstin6 aux 
minotorics de Casablanca, si los offres "infinies" du BT importd pcuvent etrddlivr6es au 
moulin moyen de Casablanca au prix de 240 Dh/Ql, le prix moyen du BT A la production 
sera dans cctte zone, 6gal 'Acc prix nioins le coot moycn de conmmorcialisation (cx : 20 
Dh/Ql pour tous les services de stockage ct de transport procurds) auquel on soustrait la 
"diff6rcncc de qualit6" inoycnne (ex : 10 Dh/QI pour nettoycr et s6clher les quini'ux de bid 
marocain pour obtenir ' l'cntr6e de la minotcrie, une qualit6 6gale 'Acellc du b16 import6). 
Par cons6qucnt, dans cot oxcmple, Ic prix moyen pay6 'ala production du BT marocain sorait 
de 210 Dh/QI. 

I1 somblo 6galcment qu'il y aurait une tendance vers une plus grande variabilit6 
saisonni&e du BT national approchant du prix frontibre. Lors de la r6colte, le prix du BT 
aurait tendanco 'a baisser sous sa moyennc annuellc, suite aux besoins on espcs des 
exploitants ot suite h. certaines modifications du rapport de force entre exploitants ct 
acheteurs. 

Un des 6l6ments de la novcllC strat6gie de protection 'a la frontiirc qui rcste toujours 
a pr6ciser cst la possibilit6 d'cmploycr des prix frontircs qui varient 'a travors lcs saisons. 
On peut commencer avec Icprix le plus bas ' la r6colte ct l'augmentcr chaque mois pendant 
ncuf mois, par cxemple. Cctto possibilit6 ou de laisser lc prix constant (qui va impliqucr des 
prix h l'intdricur inf6ricurs) doivent &r mod6liser dans la deuxiine phase du projot. 

). 	 Impact des Nouveaux Prix stir I'Offre en B16 National : Comment les d6cisions 
des cxploitants concernant Ia production de c6r6alos scront-elles affectds par le 
niveau des prix la ferme, ot le degr6 dtiquol il varie en cours d'ann6e -- cf : la 
r6ponsc ' l'offre? 

L'impact dos nivcaux dU nouveau prix et la variabilit6 sur lcs d6cisions de rcxploitant 
pour planter du BT ddpondra du dcgr6 d'dVolution du prix auquel devra faire face le fcrniicr, 
le degr6 du risque imparti aux nivcaux de prix prvus, ct de Ia rentabilit6 relative anticip6e 
entre le BT et d'autres cultures que le fermicr pout produire. Par exomple, on pout penser 
quo certains fermiers transformoront tine partie de leurs terros 'a ]a culture du BD, scion les 
prix et les rendoments anticipds. 

Los impacts do ces changomonts varicront parmi les divers groupes d'cxploitants. II 
scrait pcut-tre lo plus direct su'r certaines grosses exploitations, particuIi~renint celles ayant 
bdn6fici6 du prix officiel pour des livraisons diroctes de b16, quclle que soit sa qualit6, aux 
SCAM locales4. L'impact strait cortainement rmoins grand sur los petits fermiers vendant aux 

4 Par contre, ce sont ces mrnmes grandes exploitations qui bWntficieront de I'occasion ]a plus propice pour 
passer des contrats directs ct produire avec les minoteries, des vari6ts et des qualit6s spdcifiques de be. 
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collecteurs (puisqu'ils rcqoivent gtin6ralement d6j5.moins que le prix de soutien) et ilserait 
certainemcnt encore moindre sur les petits producteurs qui achtent plus de bld qu'ils n'cn 
vendent chaque anne. 

I1faudrait indubitablement plusicurs saisons de production pour que les exploitants 
s'adaptent au nouveau systbme de commercialisation, pour que la marge moycne de 
commercialisation soit rdvdle par region, et pour que la r6ponse AiI'offre soit connue. II sera 
trs important d'cssayer de ,iodelisorcetto rdponse par rigion ct par taille d'exploitations dis 
que de meilleures donnes seront disponibles. 

c. 	 Impact sur l'Investissement : Comment les prix plus variables de bld national ct 
l'existence d'une marge rdelle de commercialisation influenceront-ils les decisions 
prises en termes d'iovestisscment (par exploitants, commerqants et minotiers) de 
l'infrastructure de c:o;mercialisation ? Quelles scront les consdqucnces probables de 
ces invcstissemcnts sur les marges moycnnes rdcllcs de commercialisation (entre le 
prix h la production eta la porte de la minoteric) du B' et BD marocains ? 

Lorsque les marches marocains nationaux de BT scront ouverts hiune comp6tition
libre, le coot moyen dc la commercialisation sera plus idlev6 qu'il n'est ndcessaire de l'Ctre; 
ceci, di au fait qie certains tparticipants dti systimc acticl et officiel de commercialisation 
du BT (fermiers, commer~ants, SCAM/CMAs, et minotiers) n'ont pas r6alisd 
d'investisseinent substanticls dans [infrastructure d'6conomie de coot car ils oun'ont pas 
pcu, dtd incit6 ,Ile faire. 

L'existence d'une marge r6cle de commercialisation et de la variation saisonnitre des 
prix encouragera de nouveaux investissements dont ICs plus importants compteront parmi les 
gros 6quipements (de nettoyage, s6chagc et de manutention), les camions de transport en vrac 
ct silos. Par contre, on uc snsit qui des commcrqants ou/ct des minotiers, assumera le rle 
dominant de la commercialisation des crdales. On peut ddja affirmer toutefois qu'un 
changement r6el de l'organisation et du fonctionnement de cette commercialisation aura lieu. 
Par exemple, les fcrmniers et les minotiers les plus importants seront tentes ds le d6but de 
ddtenir tine certaine partie de la marge de commercialisation. 

d. 	 Impact de la "Loi de Commerce Extdrieur" : Comment le gouvernement pourra 
cntreprendre Ic payement de "primes de restitution" pour les cdr6ales, tels qu'il est 
prdvu dans le cadre de la nouvelle "Loi de Commcrce Extdricure" ? 

Si les 	 importations effCctti6es dans le cadre du "syst.me de protection du prix
frontire" sont ralisdcs comme pr6vu, (ct quc Pon aic tr~s puu de raisons de penser qu'clles 
ne Ic soicnt pas), les producteurs de BT, BD et de mais devraient b6ndficier d'une protection 
addquatc -- scion les niveaux arrts pour les prix fronti res. La scule des quatre cdrales 
principales faisant exception, est Forge o6i l'on observerait Lin certain risque de chute des prix 
sotIs les conditions pdriodiques de cultures exceptionnelles (cf : la r6colte de 1986). On 
conclura qtic pour Ic seul cas de l'orgc, il est possible que Ics payements de "prime de 
restitution" soient rdalisds. Afin qtie cette possibilit soit envisagde ct model6e intdgralement 
dans la Phase II dti PRCC, les questions-types suivantes doivent etrtraitcs 
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Quelle serait la frdquence probable des surplus d'orge assez consdquents pour 
influencer une baisse du prix importante sur one piriode prolong6e ? 

Y a t-il des relations compensatoires de substitution (orge dans Ics rations fourrag&es 
au lieu du mais importd, par exemple) qui seraient raises en valeur dans le cadre d'un 
niarchd plus libdralis6 ? 

Quelle quantit6 d'orge devrait tre procure pour maintenir one certaine stabilitd de 
prix, dans un marchid plus fort en surplus ? Comment pourrait-on exporter ces 
quantitds plus efficacement qu'en 1986-87 lors du fiasco du prix de soutien de l'orge? 

Impact de la Suppression des Prix de Soutien 

Dans le cadre des dispositions institutionnelles actuellCs, la drdgulation 
de la commercialisation du BT imposera que le prix du BT au niveau 
de la fcrme, soit support6 uniquencnt par des ajustemcnts du prix 
frontirc. De plus, le prix aui producteur sera difflrenci6 de prix au 
niveau de inoulin par Une niarge de commcrcialisation qui peut 
s'amenuiser au fur ct ii mesure que les opLdratcurs investiront en 
infrastructures diiiiinuant le cocit de commercialisation. Globalement, la 
rentabilit6 relative di BT peut en 2tre affccte mais une chute 
important de la production totale marocaine de bl n'est pas a craindre 
si le prix-frontitre est maintenu ou presque aux niveaux actuels. Ces 
questions doivent etrc modelees toutefois avec prudelice. 

2. 	 Lever ls contr6es de la Commercialisation et de la Fixation des Prix du BT 
National -- des Prix a la Production a ceux de la Minoterie 

Ceci constitue le coeur du proc~d de rdforme qui s'dtcnd de la production vers Ia 
consolmation de farine, et entraine l'abolition du "circuit officiel" du BT. Tout opdrateur 
serait capable de stocker et de vendre toute quantit6 de BT, quel que soit le prix toldrd par 
son march particulicr. La modification de ddcrcts administratifs et la promotion de dahirs 
scraient requisCs pour limincr : 

tout contr6le sur lcs prix, les mouvcmcnts et les transactions concernant le BT de Ia 
ferme 5.la ininotcrie ; 

la distinction entre les acheteurs lgaux et illgaux de cirdales et le syst~me de 
conimerqants agrdds 

toutes restrictions sur lcs quantits de grains pouvant itre stockdes ; et 
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la prohibition contre lcs minoteries achetant le grain directenent aux producteurs. 

La principale raison pour supprinmer ces restrictions est de r6duire le total (ou la 
moyennc) des cooits 6conomiques que le systhne de contr6le impose en termes d'inefficacit6s 
de stockage, de transport et de p6riode de transactions, de mime que des d6s-incitations " 
l'investissement en technologies de perfectionnement. L'amplitude approximative de ces 
6conomies sera estimde lors de la seconde Phase du PRCC. 

De plus, l'obligation de procurer des renscignements au MARA stir les transactions 
c&alires doit 6tre re-pcnsde afin d' tre conforino au fonctionneinent des march6s libres et 
aux pratiques gouvernementales appliqu~es A.d'autres industries marocaines. Parmi Ics 
diverses options, on signalera : les informations transmiscs volontairement au MARA ; des 
informations collectdes via kls associations professionnelles en coordination avec los besoins 
du Ministzre ; ou encore des informations collectdcs comme un produit d6rivd du syst~me 
dc licence, de contr6le de qtalitc/sanitaire ou d'inlp6ts. Une fois que les niembres de 
l'industrie conimenceront do rocevoir des informations utiles de I'ONICL, ou d'autres 
services du MARA, et de comprendre que los informations sont collectdes pour promouvoir 
le ddvcloppement du sous-sccteur (aU lieu de seulomont contr6ler ses niveaux de 
commercialisation et de prix), ilspourraicnt atre plus disposas procurer des donnes 
volontairement. 

Options pour Lever le Contrble de la Coininercialisation du BT 

Le choix d'options est ici tr~s r~dit: soit la ddrdgulation a lieu soit elle 
n'a pas lieu. Los options possibles concernent le calendrier des 
changenients, et la dtfinition des mesures A inettre en place telles que 
cellos ayant trait Ala collecte de l'information, aux inspections, etc... 
qui devront tre colnformes aux pratiques gouverilementales de la 
r6gUlation d'autres industries. 

3. L'Avenir des Coop ratives de Conimercialisation de I'Etat 

Les SCAMs, CMAs (et leur association, I'USCAM) sont d'anciens organisines 
initialement constitu s dans les anndes 30. A cette 6poque, ces vdritables coopdratives 
jouaient un r6le d'offre d'intrants de mn3ie que de coinmercialisation des cr6ralcs. Depuis 
P'inddpendance, los coop6ratives bicn qUe maintenues sous forine I6gale ont essentiellement 

t6 transformnis en organismes de I'Etat charges de taches particulires au scimdes filires 
officielles de commercialisation des c6rdales. Au cours des dix dcrni6rcs anndes, dlles ont 
6t6 responsablos do l'achat, du stockage et do la commercialisation d'un pourcentage du BT 
marocain, variant entre 30 et 69 pour-cent (mais avcc tcndance " la baisse), que I'ONICL 
a dirig6 vers los moulins industriels. De nombreux responsables des SCAM/CMA sont des 
cadros du MARA qui furent nomms h.cette fonction. Trois efforts majeurs visant . 
rdformcr les cooptratives ont e lieu en 1971, 1976 et on 1983 mais il s'est av6r6 
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politiquement plus facile de ne pas les appliquer, leur permettant ainsi de ddriver davantage 
et de devenir des compagnics gouvernernentales de facto. 

La suppression potentiellc du contr6le officiel stir les prix et la coinmcrcialisation du 
BT, entrainera 6galcmcnt cclle de la majeure partie de la "raison d'trc" de ces coop6ratives.
On estime aussi que les coop6ratives telles quc soLIs leur actuelic structure, seraient moins 
viables sous un march6 conipdtitif, particuli.remnet si cles ne rccevaient plus de fonds de 
roulement A.des taux d'intr t subventionns (le systhme actucl de "warrantage"). Dcux 
questions demcurcnt : l'utilisation future de leurs infrastructures de stockage ct de 
manutentior, ainsi que I'impact sur Ics groupes d'cxploitants lorsque les coopdratives
nexisteront plus. Pour les SCAM/CMAs, (I'utilisation des biens de I'USCAM ct des "docks
silos" est une question quclque peu diffdrente) cette question peut tre subdivis6e en deux 
points fondanentaux mais pourtant 6troitement lis : los futures fonctions qu'elles seront 
amcn6cs Ajouer et la forme 16gale assuiI1 par ces institutions 

a. Futures Fonctionis Possibles des Infrastructures des Coop iralives 

L'infrastructure de stockagc des cooperatives represente approximativement 20 
pour-cent du total estini6 de Ia capacit6 de stockage hors-exploitation et dans le "circuit
officicl", mais environ 40 pour-cent dI stockage en vrac (en silo, la pluspart de reste aux 
minoterics), &nimenct critiques de la modernisation de la commercialisation du b16 marocain. 
Alors que certains silos sont usags ct ont d6sesp~rfment besoin d'une r6novation (53% de 
Ia capacit6 en silo avait plus de 30 ans en 1990), uine auitre portion de la capacit6 fut 
r6ccmment construite. Dans les conditions actuelles les cooperatives, trop inccrtaines de leur 
avenir, ne prendront plus en charge les investissemeunts ncessaircs pour la modernisation. 
Deux fonctions possibles peuvent etre attribues a cctte infrastructure , l'avenir, 
indiffdremment de qUi les poss.dera, ct sont ici proposfcs par ordre de probabilit6 : 

continuer d'tre utilisfcs dans la "commercialisation norniale" du BT 
(stockage, s5chage, et nettoyage du biW marocain sous des conditions de 
march libre) vers les minoteries industrielles. Ceci serait 6conomiquenent 
sens6 dans ccrtaines regions, sclon les conditions des installations des 
cooperatives et le choix d'autres alternatives; et 

I'utilisation possible de I'infrastructure pour d6tenir certains niveaux de stocks 
de sdcurit6 alimentaire (bien que ccci nfcessiterait vraisemblablement des 
stocks situds dans les installations portuaires de SOSIPO -- voir notre 
discussion ult6rieure stir la scurit6 alinientaire). 

b. Futur Statut Juridique des Biens des Cooperatives 

Puisque l'avcnir le plus probable de ces bicns serait 1i6 lIa commercialisation du b16 
national vers les minoterics industrielles, trois options de futures structures ldgales sont ici 
pr6sentes par ordre de faisabilitd : 

Les biens seront acquis par le sccteur priv6 : soit essenticllement la
"privatisation" de ccs biens vendus itdes compagnies existantes ou nouvellement 
constitutcs qui les utiliscraient pour participer au commerce de niarch6 libre de 
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grains nationaux. La maise en place comporterait des 6tudes de marcht, des 
probllmes d'identification des biens, et d~cider de I'usage des profits des ventes 
(qui pourraient etrutilisds pour 6tablir un fond de placement destin6 aux 
nouvelles coop6ratives5 de conmlercialisation de grains an nivcau local) ; 

Transformation en socidtds publiques ou socidtds semi-publiques : Si 'on 
ddclait que le gouvernement pouVit avoir intdrtt ,imaintenir un certain 
contr6le sur l'infrastructure de stockage, on poUrrait changer ou vendre les 
biens .des soci6tds publiques or, semi-publiques (de propridtd mixte) qui 
disposeraient d'une plus grande autonomic de fonctionnement. Ceci entrainerait 
la tdgitimation de la situation de facto actuelle qui aurait un sens uniquement si 
la proprit6 physique des stocks do grains 6tait prise en charge par l'tat, une 
direction dangcrcuse si l'on souhaite contenir les cooits. Le mode soini-publique 
peut 6tre utilisd pour donner aux cooperatives existantes Line part de stock d'une 
socitd6 qui scrait dirig&e par des responsables priv6s ; 

Passage aux "Coopdratives Writables" :La dcrni re Commission de R6formes 
avait recommand6 on 1988 cc passage mais aucun progr.s ne fut observ6 dans 
cc sens. De plus, ilne semble pas y avoir de chemin facile inenant A cet 
objectif, qui refltait peut-6tre davantage un "souhait" politique que la rialit6. 
On cnvisagcait un transfort possible de la propri~t6 des biens actuols atux 
coop6ratives de certainos regions. Cepondant, cotte option ne somble pas tre 
trbs dquitable ni trzs ralisable lkgalemcnt on cn termes de gestion future sur 
une situation comp6titivc de march6. 

Laisser les coopdratives sails modification juridique, mais sans crddit 
subventionn6 et avec tous autres charges couverts par les ressources propres, 
pour jouer son r6le traditionnel sur un march6 libre. 

L'avenir des SCAM/CMA 

En supposant que la libralisation de la commercialisation du BT aic 
lieu, I'avenir le plus probable des silos et des installations de sdclage 
et de nettoyage de grains appartenant aux coopgratives actuelles, sera 1i6 
,.la commercialisation normale des grains. L'option structurelle la plus 
vraisemblable est de vendre les biens des coopdratives au sccteur priv6, 
mais cette solution doit tre 6tudier cas par cas, rggion par r6gion. Les 
bdn6fices des ventes peuvont ensuite tre utilisds pour dtablir un fond de 
d6veloppcment de coopgrative locale. 

La possibilit6 d'encourager laforination de cooperatives locales de coninercialisation de crtSales 

(particuliarencnt pour tirer pari des 6conomies possibles lots de l'utilisation de I'iquipencnt de manutention 
en vrac etdes silos) fut explorgc en 1987 lots de laphase de conception du premier projet de I'USAID portant 
sur laRifirme de Comnmercialisation des Crdales. Cette documentation esttoujours disponible. 
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4. 	 Elimination des ContrOles de la Fixation des Prix/Commercialisation du BT 
Concernant les Produits de l'Industrie Minotire 

Le Gouvernemcnt du Maroc et la Banque Mondiale ont approuv6 cette r6forme 
prdscntLe dans l'cnsemble des r6formes cir6alires entreprises dans le cadre d'ASAL II. 
Deux r6formes relatives l'une l'autre furcnt principalement accept6es :]a ddtermination des 
prix de toutes les varidt6s de farine de b6 (A l'exception de la farine nationale) devait tre 
libdralise et les moulins devaicnt avoir la permission de produire toute varidt6 de farine ou 
de m6lange de farine qu'ils pensaient pouvoir 6couler sur le march6. En thdorie, ces 
changements furent appliqus ily a quelques anndes, mais la pratique est diff6rente. 

La determination du prix de la farine bien que thdoriqucment libre, a toujours dr6 
gard.e sous contr6le 6troit par les "Accords de Mod6ration" signds entre l'APM et le 
Ministbre de Commerce ct de l'Industrie. Ils stipulcnt des proc6dures que les moulins ou 
l'industrie en g6n6ral doit suivre avant que les augmentations de prix soicnt approuvdes. Les 
prix de farines autrcs Clue la farinc nationale, nont pas t6 lib6r6s pour plusicurs raisons 
d'ordre pratique. La plus importante est que la majCure partic de la production de farine de 
luxe est absorb6c par l'industrie boulangkre o6i les prix de leurs trois vari6t6s de pain sont 
aussi strictement contr616s, et o6i ['industrie boulangkre fonctionnent avec ses propres
"accords de modraion". Le prix contr6ld du pain serait difficile hmaintenir si celui de la 
farine ie I'6tait pas. Enfin, ]a farine de luxe ne pourrait pas aisciment WLre vendue aux 
boulangeries ALin prix contr616 pendant que d'autres lots se vendraicnt h d'autres prix. 

L'une des questions cl6s sera la capacit6 du Gouvernement du Maroc lever le 
contr6le du prix du pain. Dans le type de systme de inarch ouvert qui est envisag6, les 
seulcs vraies m6thodes d'action sur le prix di pain et d'autres produits ddriv6s de la farine 
de b16, sont lcs suivantes : 

principalement au travers de la r6gulation de l'offre totale du b16 sur le march6; 

s'assurer qu'il y a une vraie comptition dans l'industrie boulangre ; 

l'usage de restrictions volontaires par I'industrie boulang&e (qui entreprendra aussi 
vraisemblablement Lne consolidation substantielle A.I'avenir) pour agir dans son 
meilleur int&rt ct ne pas engager de rapides changements des prix des produits 
d6riv6s du pain ou dans le calibrage des prix si l'occasion se prdscnte. 

Les r6formcs approuv6es par la Banque Mondiale envisagent 6galement la cr6ation 
de nombreuses vari6t6s de farine pour satisfaire les besoins vari6s des consommateurs. Ceci 
n'a 6galement pas eu lieu. Alors que les raisons ne sont pas actuellement tris explicites b. 
cet dgard, on certain nombre de proc6dures administratives ondreuses doivent tre suivics 
avant de pouvoir faire la classification d'une nouvelle varitd de farine (soit la pr6paration 
et la soumission de dossiers comprenant des d6tails techniques et un coot de production 
v6rifi6, etc...). 

Sous la prospective de la d6r6gulation la fois des produits des minoteries et de leur 
comp6tition pour l'accbs aux produits bruts, l'industrie minotibre subit forciment d'dnormcs 
pressions visant A.modifier sa structure et son fonctionnement. Une consolidation de 
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l'industrie est vraisemblable lorsque ics moulins conimenceront d'entrer en comp6tition pour
leur position et les parts du march6. Certains moulins installds en de r6gions d1oigndes dans 
les anndes 1960 et 1970 dans le cadre des efforts d'industrialisation rtgionale et de l'6galit6 
sociale, pourraient avoir plus de mal Asurvivre dans un march comp6titif. Un nouvel 
investissement important aura lieu au fur ct Ainesure que les moulins lanceront des efforts 
de modernisation, de diff6renciation des produits, de d6veloppernent de techniques 
compdtitives mercantiles tollcs que la publicit6, ctc... En collaboration avec le CPM, ces 
modifications probables de la structure et du fonctionnement industricls seront 6tudids 
avec soin lors fie la phase II du PRCC. 

Options pour Lever le Contr6le des Minotcries de BT 

C'est un domaine ob les choix sont tr~s restreints. L'industrie minotire 
ne doit plus trc contr6lhe afin de lui permottre de se moderniscr et de 
fonctionner avcc officience. Les questions los plus difficiles Ardsoudre 
concernent: le niveau de prix gdndral de toutes les farines (influencdes 
par la gcstion de l'offre du b16), et la ddr6gulation du prix de base du 
pain. 

5. 	 Une Mesure de Soutien : I'Evolution des Systines d'Agrage des Grains et de 
Classification de la Farine 

Le programme propos6 en matire de rdformes de comniercialisation de cdr6ales 
comporte deux questions techniques importantes. L'une est la ndccssit6 de rdformer le 
,yst~me d'agrdage, Ct l'autre concerne lo systtme de classification utilis6 pour le contr6le des 
varidts et de la qualitd de farine. I1semble plus appropri6 pour ces deux dispositifs de 
contrfler administrativement leur industrie spccifique que de promouvoir les opdrations et 
la diffdrcnciation de produits pour mieux sorvir les besoins du consominmateur. 

Plusieurs exemplos pcrmottront d'illustrer la ndcessit6 d'installer un syst~me plus 
ddtaill6 d'agr6age (une iddc actuellement d6battue par I'ONICL et la CPM, avec le concours 
de US Wheat) : 

I1fut souvent observ6 que los varidtds de BT et de BD des march6s marocains offrent 
une diversit6 de qualit6 et de prix nettemont supdrieure acelle que l'on obtiendrait en 
appliquant simploment los standards actuels d'agr6age qui prennent largement en 
considdration le poids (la gravit6 sp6cifique) et la quantitd d'impuret6s prdsentes. En 
d'autres termes, les participants du inarch6 disposent de lcur propre m6thode non
officielle de classoent ct pourraient nous indiquer comment un syst~me d'agr6age 
plus ddtaill6 pourrait tre d6velopp6 ; et, 

Les minotiers affirment qu'un systnie plus 61abor6 d'agrdage est ndcessaire afin de 
produire un plus grand choix de farines et rdpondre plus efficacement h Ia demande 

52 



des consommateurs. Un syst nme plus prcis pe-mettrait aux minotiers d'acheter plus
facilenent la qualit6 de c6rales marocaines souhaitde ct de rdcompenser la qualitd 
par des prix plus 61ev6s. II est actucl'.:ment plus ais6 pour l'industrie d'obtenir des 
c6rdales plus finement classdes par les importations que par Ics achats locaux. 

Une situation similaire existc dans le systime de classification de la farine. Sans 
compter la "farine spdciale" (une semoule 6cononique et moins dcmandde faite de BT)et la 
PS-5 produite par un scul moulin et vendue seulement dans certaines zones du Sud Marocain 
-- deux types de farine sont donc produits, la farine nationale ct la farine de luxe, alors que
les besoins des industries utilisatrices et des consommateus correspondent Aun plus grand
choix. De plus, le systbime d'6tiquetage et de contr6le ne contribuent pas A]a diffdrenciation. 
Actuellement, les standards techniques des dcux types de farine sont contr6l6s centralenient 
ct scul le type de farine est obligatoircmcnt inscrit sur 'eniballage. Une autre approche i'ort 
diffirente est de pcrmettre aux industries de ddfinir Ics spdcificit6s techniques des farines 
qu'ils produisent ct de preciscr le contenu des sacs de faqon bien plus d6taill6e sur
I'emballage. (Le contrle des prix est extrnimcncnt sinplifi par le syst~rne prdcddent de 
classification). 

Finalement, Ic conditionnelmen t de la FN de 131' na pratiquement pas tdiamnlior6 
,qlors que certaincs innovations ont ct lieu pour lcs farines de luxe et de BID. Les moulins 
commcncent d'utiliser des sacs en papier d'une contenance de 25 Kg pour la 
commercialisation de ces fariois qui offrent plus de choix aux consominateurs. On peut
envisager une plus grande diversit6 de tailles d'emballage qui donnerait encore un plus grand
choix aux consomnateurs de tous niveaux de revenus. II ne semble pas y avoir de rigles
freinant l'utilisation de techniques modcrnes de vente de farine. 

SystLcnes d'Agrdage des Grains et Classification de la Farine 

La r6vision de ces deux syst~mes aiderait les industries du sous-secteur 
des cirales 5imicux diff6rcncier leurs produits, et par l' -mein, . 
mieux servir leur client&.l. Le fait que ces modifications rendraient 
plus difficile le fonctionnement des prix administrds, peut expliquer
pourquoi ces changernents n'ont pas encore t6 entrepris jusqu'A lors. 
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6. Quel Mcanisme de Protection Coniiuerciale Doit-on Utiliser ? 

C'est un domaine complexe de politiques oO les diffrences entre la thdorie 
commerciale et la pratique peuvent tre significatives. Comme ilfut inentionn6 dans le 
chapitre 4, l'une des politiques fondamentales des c6r6ales marocaines est que la production
nationale doit rccevoi, un certain degre de protection contre les c6rdalcs import6es, par le 
biais de la comp6tition dircctc des prix, pour les raisons suivantcs : 

La majorit6 du b16 do commerce international, particuli0rement celui des Etats-Unis 
et des pays de la CEE, est sujet aux paiements variables mais substanticls de 
subventions dircctes, dont certains sont transmis aux prix inf6rieurs payds par les pays 
importateurs ; 

d'autres programmes gouvcrnemcntaux ct coots de facteur diff6rcntiel des pays
producteurs d6velopp6s permettent au b16 d'"tre produit Aides coots bien inf6ricurs 
Aceux des fermiers marocains ; et, 

m0nme si les conditions ci-dessus n'taient pas maintenues, le Gouvernement du Maroc 
souhaiterait probablement procurer tIe certaine protection pour encourager un 
d6veloppement accru des technologies de production nationale et s'assurcr qu'elle
fournisse le plus grand pourcentage possible de l'offre de c6rfales pour des raisons 
de sdcurit6 alimentaire. 

Jusqu'a maintcnant, le Maroc a maintenu une protection en limitant les quantit6s
importfes et en fixant le prix d'importation. Cc syst me ne sera plus compatible avec Ics 
fonctions d'un march6 plus lib6ral, et sera consid6r6 comme un moyen de supprimer une 
incitation aux importatcurs i rfaliscr des gains de prix et d'efficacit6. Ainsi, il s'agira de 
trouver un systhme qui r6sout ces d6ficiences et rcpond aux crit&rs suppl6mentaires suivants. 
11devra : 

dtablir une relation entre les prix nationaux marocains et le "prix du march6 
mondial". Ce fut !'intention du syst~me de prix de r~ffrence du BT dtabli en 1987 
sauf pour le fonctionnement de la clause de sauvegarde ajout6e en fin de ngociations; 

procurer une certaine incitation aux importateurs pour qu'ils entrent en comp6tition 
sur les prix cc qui minimisera le coot t6conomique des importations .l'Economie et 
rdduira le courant dII taux de change ; et, 

rdsoudre la complexitd administrative des transactions d'importations dont la fonction 
sera aussi rendue plus transparente et automatique. Le syst~me sera dgalement conqu 
pour r6duire Iatendance ,Ala fraude et Ala corruption. 

Trois options essentielles sont Aprendre en considdration lors de la fixation des prix 
frontires des importations de c6rales au Maroc : 

1. Le Pril&venient Variable : qui est comparable au syst nie actuel en celA qu'il
rdsulte en l'cntr6c de c6r6ales dont le niveau de prix est fix6 (rdvis6 annuellement)
dgal ,Aun prix de r6ffrence thforique (marchandises ddbarqudes au Maroc) plus un 
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certain pourcentage de protection cc qui donne un prix de r6f6rence. LC prclvement 
est dgal .a difference entre le prix actuel Al'importation et le prix de r6f6rence; et, 

2. 	 le Droit de Douane : cc systbme permettrait une plus grande variabilit6 des prix
nationaux en convertissant toute ]a protection en 6quivalent tarifaire A haut 
pourcentage (soit disant r6visd plus fr6queminent selon les fluctuations des prix
mondiaux). Co systbme inciterait les importateurs Achercher les prix d'importation
les plus bas possibles mais occasionncrait aussi de plus grandes variations des prix
nationaux. A cause de ces facteurs, ilfut sugg6rd que les r6sultats des droits de 
douanes soient limit6s a une certaine relation avec le prix de rdf6rence (par exemple,
6gal . 90% du prix de rdforence mais no d~passant pas 110%). 

Entre les prix minimumU ct maximum de cette "gamnmi de prix .la frontire", les 
importations seraient taxdes un taux ad valorem. En-dessous du minimum le prix
C + F scrait sujet "Aun pr6lzvement variable pour maintcnir ]a valeur minimum. Au
dessus du maximum, le prix C + F pourrait ,tre subventionn si l'objectif est une 
minimisation des fluctuations vers le haut o6, si la stabilit6 fiscale est prioritaire, 
aucune intervention ne pourrait tre mise en place et les effets scraient transmis 
directement au consommateur. 

3. 	 Le Droit SpLcifique: Ce systbme est comparable ,Acelui d'un droit de douane, sauf 
que ]a taxc est fix6 en valcur absolue et non en pourcentage. Comme pour le droit de 
douanc, cette politique permet la transmission des fluctuations des prix internationaux 
au march int6ricur. Par rapport an pr6l.vement variable, le droit sp6cifique (ct la 
taxe ad valorem) est prtflrable parce qu'il offre une meilleure incitation aux 
commerqants de s'approvisioner au moindre prix. 

Alors que cette question est essenticlle pour les importations marocaines de BT, une 
situation similaire caract6rise le BD, le ma'is et les importations d'orge. Les procddures de 
fi:ation des prix a l'impoitation utilis6es pour ces cr6ales jusqu', prcsent, ont 6t6 bien 
moins d6veloppdes ct plus arbitraires dans Icur application, ceci dO : 

au fait que les collectcurs ne mettent pas tout en oeuvre pour prolonger les offres 
potentielles nationales ; et, 

aux effets n6gatifs potcntiels des importations livrdes sur le march6 national au
"mauvais moment" et ddprimant les prix nationaux. 

Un travail considrable reste h tre effectua dans les mois ct anndes venir pour
mod6liser les impacts potentiels (sur les niveaux do prix, sur le budget gouvernemental, 
etc...) et '.administration pratique des divers sch6mas de protection aux frontires pour les 
cr6alcs. 
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Options de ?rix Frontire pour les Cdr6ales 

I1est trop t6t pour affirmer que le syst~me de protection bas6 sur un 
prix fronti~re devrait 6tre bas6 sur un prdlvemcent variable 'ou sur un 
droit de douane. D'autres syst~mes d'alternatives doivent 6tre cnvisagds 
mais devront tous satisfaire les critres suivants dans la mesure du 
possible: 

Slier le prix frontiire marocain aux prix mondiaux avec une 
marge de protection, 

* faire cn sorte que le fonctionnement soit automatique et 
transparent, 

*	offrir aux importateurs des incitations financi&es pour 
rechercher les prix les plus faibles des march6s extfrieurs. 

7. Futur ROle de i'ONICL datns ls Impoiations de C&6ales 

La question est ici de dUterminer s'il est toujours raisonnable pour I'ONICL dejouer 
un r6le actif dans !'organisation des importations de cdrdales. D'une perspective davantage 
bas~e sur la thforie commerciale, trbs peu do raisons nejustifient cc rble. Le Gouvernement 
du Maroc pcrmettrait seulement aux importateurs d'importer toute quantit6 qu'ils peuvent 
6couler sous lcs conditions adoptcs dans Ic cadre du syst6me de protection aux frontires. 

L'ONICL participerait encore probablement i la collccte des droits de douane ou du 
pr~lvement variable aux ports marocains dans le cas o6i l'Etat estime que ces revenus 
tarifaires devraient toujours alimenter directement le secteur agricole (sinon, la douane du 
Ministzre des Finances pourrait encaisser les taxes). L'ONICL scrait aussi chargde des 
inspections de qualit6 et de la collecte de statistiques d6tailldes. 

Cependant, d'aprOs une perspective de la pratique internationale du commerce des 
cdrdales, deux considfrations relatives au prix peuvent favoriser le fait que I'ONICL continue 
de joucr un rble plus vaste dans l'organisation des importations de cdrdales : 

DO . la nature oligopolistique du commerce international des cdr6ales, et aux 
exigences financires et de structure des socidtds Marocaines pour etrconsiddrer 
rdellement comme importateur, un tr~s petit nombre de socidt6s concentrerait 
rapidement los activitds d'import et serait bien plac6 pour appliquer des tarifs 
supdrieurs aux importations de b16 marocaines, donc: 

L'utilisation des appels d'offre "toutes origines" pout pcrmettre . l'Hconomie 
Marocaine de capturer tine plus grand part dn bonus quo si la comp6tition avait lieu 
. l'extdrieur du Maroc via les filires privies. 
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Ainsi, on estimera qu'un organisme publique peut obtenir une meilleure moyenne de 
prix aux importations de b16 que le commerce priv6, dO au fonctionnement des programmes 
actuels d'exportation et des tendances vcrs une concentration tr~s rapide du commerce 
c6rdalier. Pourtant, laisser I'ONICL continuer d'organiser ses importations a 6galement sa 
controverse : 

Pour exdcuter la tiche efficacement, I'ONICL devra ndccssairement ddtenir une 
compr6hension des prix internationaux ct un systnine d'analyse sup6rieur A.ceux 
qu'elle posscle actuellement 

Le fait que I'ONICL organise les soumissions, repr6sentera toujours une occasion 
pour que le systniue soit non-automatique, non-transparent (comme ?.l'heure actuelle); 
et, 

supprimera les incitations Ala comp6tition de prix 'il'importation et pourra donner 
lieu Aune corruption liMe i la collecte des "rentes" fix6es sur les importations. 

DO I'avenir incertain des subventions c6ralires et des niveaux de prix dans ie 
cadre des n6gociations du GATIT, ilest difficile de changer long terme les pratiques 
d'importations de c6r6ales, la fois en termes de choix de m6canismes de protection et 
d'ajustement des proc6durcs exactes d'importation. La question de savoir quel r6le de 
coordination des importations devrait 6tre confi A 'ONICL, est fide au choix du m6can'sme 
de protection Autiliser. 

Options pour le Contr6le d'ONICL sur les Importations de BT 

Les int6r6ts commerciaux d'ordre pratique suggrent qu'une certaine 
part du rble de I'ONICL dans I'organisation des importations des 
cdr6ales doit tre logiquement maintenue, au moins pour le BT, ct au 
momhs jusqu'A ce que les principaux exportateurs mondiaux de b16 
modifient radicalentent l'usage des subventions. 

8. Suppression de la Subvention au Consoiniateur en Farine Nationale 

L'une des "pierres de fondation" du syst~me contr6ld de commercialisation du BT a 
6t6 l'6tablissement d'une subvention directe aux consommateurs', par la production et la 
distribution de la farine nationale (FN), une farine poss6dant une "marge de mouture" 
supdrieure, ordinairemont perque comme 6tant de qualit6 inf6rieure et moins au goat des 

'I1 est Ainoter que cette subvention repr.5ente un transfert financier pas kconornique au consornmateur. 
Celui est conipensd en partie du coOt financier dlevd de toutes les farines de bW6 du l]a protection de la 
production. 
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consommateurs. Cette subvention originellement destinde aux travailleurs urbains en 
compensation des mesures d'ajustement qui causrent des augmentations rapides du coot de 
la vie par rapport aux salaires, 6tait distribude pour toute farine produite et d6clar6e par les 
minotiers. Les marges restrictives sus-jacentes sur toutes les farines ont incit6 les minotiers 

sur-d6clarer les quantitds de FN produites et ainsi contribuer Aiun probl~me budg6taire 
gouvernemental. Lors des accords d'ASAL 1Ide 1987 approuv6s par le Gouvernement du 
Maroc, la quantit6 annuelie de FN fut limit6e A.10 millions de Qx. 

Le quota limitatif de la production de FN est g6ndralenient rcssenti comme ayant 
contribu6 t aggraver le syst~me de subvention. Les MIBS rcqoivent prenirement le quota 
national et produisent la farine qui est ensuite distribudc A.chaque province du Royaume, en 
principalement scion les quantitds de FN vendues sous le syst~me pr6c~dent moins restrictif. 
Elle est ensuite rdpartie de faqon analogue entre les marchands de gros de chaque province, 
scion les quantit6s 6coul6es dans le cadre de l'ancien syst~me, et ajustdes par un comit6 local 
constitu6 de responsables de I'ONICL et du Minist&e de l'lntdrieur. Les quantit6s rdelles 
de farine sont suivics jusqu'au niveau du marchd de gros (lorsque le inarchand de gros et un 
responsable local doivent signer sur le mmc~n requ de livraison), leur r6partition est ensuite 
largement non-contr6l6e. D'o6 l'cxistence d'un march6 secondaire particulirement 
fleurissant de la FN, caract6ris6 par des prix varis scion la qualit6, la saison, ct le lieu 
gdographique des ventes. 

La subvention de FN est consid6r6e comme une operation m6diocrc pour les raisons 
suivantes : 

Aucun ciblage de la farine subventionnc West pratiquement rdalis6 par le syst~me de 
distribution jusqu'au marchand de gros. La demande pour le quota distribu6 est bien 
supdrieure dans certaines rdgions ; 

quatre niveaux de distribution existent au moins, contituant des "quotas h l'int6rieur 
des quotas" et chacun augmentant la collecte des "rentes". Le rgsultat net est qu'au 
moins la moiti6 de la subvention totale va aux intermddiaires de la commercialisation 
et autres individus qui collectent des rentes contre dtcisions administratives (le prix 
moyen au consomnmateur peut 8tre de 250 "1260 Dh/Qx absorbant ainsi environ 50 
pour-cent de la subvention -- le coot de production officiel de la FN est de 306 
Dh/Qx, moins le prix officiel au d6tail de 200 Dh/Qx). 

Un grand nombre de responsables du Gouvernement, de minotiers, de commerqants 
de farine et de consommateurs, s'accordent tous penser que le syst~me de subvention est 
si m6diocre qu'il devrait disparaitre, sous les conditions suivantes : 

Ia suppression de la FN doit avoir lieu par 6tapes, sera mieux ciblde et dotde d'un 
quota de plus en plus restreint (soit une dlimination progressive sur trois ans du quota 
produit et distribu6 sous un syst~me d'appels d'offre) ; et, 

Actuellement, les populations rurales sont de bien plus grands consoinmateurs de FN que les indigents 
urbains. Voir le rapport dt~taill sur la Demande en CrLales du PRCC. 
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l'impact Ae prix supdrieurs sur les couches les plus ddfavorisds doit tre compens6 
soit par ds actions visant i augmenter le revenu des mdnages soit par un prix 
fronti~re pour le bid institu6 un niveau (plus les r6ductions de coots rdsultant d'une 
commercialisation cdrdalire et de minoteries industrielles plus efficaces) tel qu'il 

*donnerait lieu . des prix constants ou en baisse de toutes les farines de biW. 

Options pour la FNBT et autre Aide aux Indigents 

Tous s'accordent it dire que la subvention actuelle en farine nationale 
doit 8tre dliminde au cours des deux trois prochaines anndes. La 
planification pour cette dernire phase doit commencer aussi t6t que 
possible et comprendre: tine r~duction par 6tape de l'importance du 
quota, tin meilleur ciblage du quota restant, et l'institution d'un syst~me 
d'appel d'offre pour la production et la distribution de la farine (les 
minotiers entreraient en compdtition sur le niveau de subventions i 
accepter). 

9. Comment Assurer au Mieux la Sfcurit6 Alinentaire 

La sdcurit6 alimentaire entraine un ensemble complexe de facteurs comprenant la 
nutrition et les habitudes nutritives, le commerce international, l'avantage comparatif rdel de 
la production agricole, la variable des modes de production, et la r6partition du revenu ou 
du pouvoir d'achat. Dans un sens positif du terme, la sdcurit6 alimentaire a Wt6 d6finie 
comme 6tant : 

la compdtcnce d'un pays ou d'une rdgion de faire en sorte que son syst~me 
alimentaire assure l'acc~s i un niveau d'alimentation nutritionnellement 
ad6quat', Atsa population enii&e et de fat;on permanente, opportune, et sore. 

Dans la plupart des pays, le Maroc y compris, I'inscurit6 alimentaire est causde 
autant ou peut-6tre plus par la pauvret6 absolue ou l'absence de revenu que par le manque 
rdel de nourriture. L'alimentation est souvent disponible dans le pays (ou pourrait l'tre 
assez facilement), le probl~me rdside dans le pouvoir d'achat familial. Les gouvernements 
ont tendance A8tre davantage concern6 par les situations de famine court-terme alors qu'ils 
reconnaissent que la ndcessit6 de lancer des actions particulires pourrait tre grandement 
rdduite par I'6volution ixplus long terme de la production et des modes de consommation, 
et des revenus suffisamment d1evds, dquitablement distribu6s rdduisant globalement la plupart 
des probl~mcs. Pendant que los cdr6ales constituent une grande portion de la sdcurit6 
alimentaire marocaine, d'autres produits nutritifs de base ont aussi un r6le Ajouer. La 
sdcurit6 alimentaire est un concept relatif : le coot n6cessaire pour satisfaire les besoins 
alimentaires de toute la population sous toutes circonstances, est croissant. 

' Du Projet USAID StScuritd Alimentaire en Afrique. 
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En d'autres termes, le Maroc fait face au risque d'insdcurit6 alimentaire pour
plusicurs objectifs relatifs aux mauvaises rdcoltes des cdrdales de zones bours9 . En situations 
de s6cheresse, de nombreux exploitants n'ont peut-6tre pas un acc s facile aux provisions
c6r&ali&es suffisantes pour maintenir un niveau raisonnable nutritionnel et de didt6tique.
Suite au ralenti 6conomique -- occasionnd par la s6cheresse ou tout autre factcur dconomique 
-- le nombre de citoyens urbains en manque nutritionnel peut augmenter. Les insuffisances 
cdrdalires entraineront des niveaux de prix supdrieurs, compliquant davantage le problime 
d'acc~s. 

Dans le contexte du PRCC, nous serons concern6 en premier lieu par l'effet que la 
libdralisation de ]a commercialisation des cdr6ales sur la situation fondamentale de sdcuritd 
alimentaire et la capacit6 du gouvernement Ar6pondre aux rarcs situations d'insuffisance de 
grains ou de farine. L'existence d'insuflisances sera transmise plus rapidemcnt par les 
variations de prix du march6 que par le syst me traditionnellement administr6. Les 
augmentations de prix des produits alimentaires de base tels que de quclques typesceux 
standard de pain, peuvent Wnre politiquement inconstants (bien qu'ils agissent probablement
davantage comme des substituts pour d'autres plus grands facteurs). 

Le projet PRCC (tans le cadre des travaux de la seconde phase, entreprendra en
priorit6 un examen plus d6taiIl6 des options de sdcurit alimentaire. Nous pouvons cependant
rdsumer actuellement les point essentiels conime suit : 

Le principal risque de sdcurit6 alimentaire auquel doit faire face le Maroc, est celui 
de sdchercsse p6riodique conduisant aux offres limitdes de b16 et aux augmentations
consdcutives des prix du grain comme celui de la farine. La r6ponse principale court 
terme , cc risque est l'utilisation du bid import6 pour maintenir un dquilibre 
raisonnable du march6 national'0 ; 

Deux voies essentiellecs sur lesquelles le pays peut s'engager pour satisfaire cc risque, 
sont les suivantes : (1) constituer des stocks physiques plus consdquents que cc qui
serait normalement ndcessaire pour couvrir des variations de l'offre , tr~s court
terme, et (2) constituer des rdserves financi&es bloqudes qui seraicat toujours
disponibles A subvenir A brave dch6ance, aux augmentations d'urgence des 
importations de b16. Ces in6thodes peuvent tre utilis6es sdpardment ou 
individuellement. 

Pour un pays tel que le Maroc, situ6 tr~s favorablerient sur les voies maritimes 
essentielles, il serait certainement moins couteux de suivre l'approche de rdserve 
financire qui pserait plus lourd dans l'quation nationale de sdcurit6 alimentaire. 
Les cofits de l'insuffisance de l'offrc serait rdduits A la condition que les dispositifs 

9 Les insuffisances c,:rtalires ou de farine peuveut tre 6galement causdes par d'autres problmes ou 
de d61ais en matiere d'importations, ou de production et de distribution de la farine. Cependant, dtant donn6 
la richesse relative du Maroc, sa position g6ographique, ct I'importance de ses minoteries et de ses industries 
de distribution, ces scenarios ne semblent pas &treapproprid's. 

10 A moyen terme, de nombreuses options techniques existent pour rendre ]a production cdr&lire moins 
sensible A la s&heresse. 
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d'avertissement (prdvisions de production, prix des marchds, etc...) et les systtrnes 
d'informations sur les offres dtrang&es soient tenus Ajour et soigneusement suivis ; 

L'dtude des choix de politiques destinds Aencourager la constitution de stocks de b16 
importd, plus consdqucnts en silos portuaites qu'en "stocks de pipeline" peut tre 
envisagde par le Gouvernemcnt du Maroc dans le contexte d'une annde de production 
nationale "norniale" de bd. Ccci permettra unc inarge supdrieure de sdcurit6 avant 
que la sdcheressc nationale ne soit confirm6e et que des importations suppldmentaires 
de bid dtranger n'atteignent les ports miarocains. Certaines de ces options peuvent 
inclure l'infrastructure de SOSIPO et/ou de I'USCAM (ou des SCAM/CMA dans les 
provinces qui continent un pout) ct peuvcnt affccter la rccomniandation gdn6rale de 
privatiser ces installations. 

Sdcuritd Alimentaire 

Le principal risque de sdcuritd alimentaire auquel fait face le Maroc est
 
celui posd par l'insuffisance de la production nationale de bid suite Ala
 
sdchcrcsse. L'ure des solutions favorable au point de vue
 
bdndfice/coft, est l'usage d'importations accrues de bid suite A la
 
crdation ct i la gestion de "rdscrves financires de sdcuritd alimcntaire"
 
(rdserves en devises oU d'emprunts spdciaux aux banques
 
internationales) devant tre utilisdes sculement dans le cadre des
 
importations alimentaircs. Les choix permettant de s'assurer que des
 
stocks portuaires supuricurs de bid soient rdalis6s (supdricurs .ceux
 
constituds pendant Lune annde de production nationale "normale") doivent
 
8tre dtudids en ddtail lors de ]a phase II du PRCC.
 

10. 	 Rsuiu de la Question de Dveloppement Institutionnel :Quel role devraitjouer 
le Gouvernement du Maroc (ONICL) dars un marchd Crdzalier plus Liberal ? 

Dans une dconomie do marchd libdral, I'dtat a un r6le important .jouer dans ia 
promotion du ddvcloppcment du secteur privd. Si le Maroc veut continuer son programme 
et libdraliser la commercialisation et los minoterics de grains nationaux, l'ONICL devra se 
rd-organiser substantiellement afin de soutenir le ddveloppement du secteur privd, et de 
poursuivre ses responsabilitds plus traditionncllcs. 

L'ONICL et le Projet PRCC dans sa seconde phase, entreprendront des travaux de 
recherche initiale pour ddterminer comment le nouveau role de l'ONICL doit re ddfini et 
quelles consdquenccs cette dtfinition aura sur I'dvolution continue de cette institution 
gouvernementale, crdde il y a de plus de 50 ans. Le "Nouvci ONICL" doit Wtre structura 
pour au minimum satisfaire los travaux suivants 
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a. Information 

C'est un r61e classique gouvernemental que I'ONICL a rfalis6 sculement en partie, 
cela dO Ason affectation pr6c6dente tournde vers le contr6le direct de la commercialisation 
et des minoteries. Par ILpassd, procurer des informations au public n'dtait pas important 
pour l'ON!CL aussi longtemps qu'iI disposait des informations dont ilavait besoin pour 
administrer le march6, et les rapportait aux autres institutions gouvcrnomentales. En fait, 
c'est sur le march6 officiel que ses efforts de collecte de donn6es sont encore les plus 
ddveloppdes. II est 6vident que ceci devra changer de faqon significative si I'ONICL doit 
participer au d6veloppement de ilircs efficaces de march6 cd6ralicr priv6. 

A l'avenir, ONICL devra effectuer un travail plus scientifique et minutieux pour 
collecter, analyser et diss6miner los informations de base stir : 

Les quatre c6r6ales principales : les quantit6s et les prix par r6gion et A,divers 
niveaux du circuit officiel; les estimations de quantit6s en stock. Los m6thodes de 
collecte des prix pourraient 6voluer au fur et Aimesure de l'dvolution de l'industrie 
et de l'dvolution du syst me national d'agrdage et de classement et de standards 

La farine : 'ONICL devra d6velopper do meillcurs rnoyens de collecte et de 
publication de l'information de l'industrie entire de la farine, et non se limiter 
comme auparavant, aux seules minoteries industrielles de BT ; 

La production intcrnationale do cdr6ales et les courants conerciaux :Dr. Abbott a 
suggd6r que le Maroc Lntretienue de bonnes relations rdciproques avec des organismes 
nationaux et internationaux plus importants qui lui permettraient d'ac6der aux 
donndes et aux analyses n6cessaires en matitre de prix ct de disponibilitd 
internationale de c6r6ales'. Le Maroc pout souhaiter concentrer sos efforts sur 
certains besoins en donn6cs particulires tels que ceux relatifs au BD, ou vouloir les 
collecter avec ses voisins maghrdbins. 

Le plus grand changcment des travaux de I'ONICL sera de commencer Adiffuser 
l'infonnation par la presse dcrite et parl6e afin de faciliter le bon fonctionnenent de 
l'tchange commercial. 

b. Inspection et Autre Travail Technique 

La plupart de ces fonctions peuvent ne pas 6voluer dnormnment lors des premi res 
ann6cs, mais si des changements importants ont lieu en matire de syst~mes d'agrdage, et 
dans l'application des standards de qualitd et d'6tiquetage (voir ]a question No. 5 ci-dessus), 
alors I'ONICL sera rcquise de moderniser ct de faire dvoluer dgalement son inspection et ses 
divers services techniques. 

11 Voir leRapport de Dr. Philipp Abbott, "Mod,lisation du Commerce Exttricur dans leCadre des 
Rdformes Marocaines de Commercialisation des C,.rtles", Rabat, Rapport No.5 du PRCC, p. 5-7. 
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c. Les Etudes d'Industries Cr6alibres 

La base solide d6velopp6c par l'ONICL au cours de ces dix derni&es anndes, dans 
le cadre de sa Division d'Etudes, sera en expansion. Les socidt6s scront en effet plus 
dispos6es Apartager leurs informations volontairement lorsqu'elles recevront Aleur tour des 
6tudes de haute qualit6 sur l'industrie. 

d. Promotion du D6veloppenicnt/Moder'nisation du Sous-Secteur 

C'est une occasion importante pour I'ONICL de "tourner la page", de promouvoir 
le ddveloppement positif de ces industries et non plus comine par le pass6 d'8tre un 
organisme ferm6 et principalement concernd par le contr6le des industries c6rdaliires. 

e. Supervision Directe du Commerce 

Finalement, comme nous l'avons vu auparavant lors de la discussion de ]a question 
No.7, le ddbat sur le degr6 duquel l'ONICL doit tre iinpliqu6 dans l'organisation du 
commerce c6r6alier international du Maroc, particulirement pour le BT, peut avoir encore 
lieu. Si l'objectifde I'ONICL est de remplir un r6le plus direct dans la soumission habituelle 
des importations et les achats consid6rables devant subvenir occasionnellement aux besoins 
lors de s6cheresse, il devra aindliorer et renforcer consid6rablement ses services chargds de 
la collecte de donn6cs et de l'analyse de l'inforniation. 

Futurs R61es Possibles de I'ONICL 

Pr6server I'ONICL et le r6former pour qu'il joue des r6les diffdrents 
dans un environnement de inarch6 lib6ralisd, nfcessite une 6tude initiale 
de diagnostique qui permettra de d6finir ses nouvelles fonctions ayant 
trait Ala diffusion de l'information, . la promotion industrielle, et A la 
modification de ses fonctions prdcddentes d'inspection, de r6gulation 
commerciale et de collecte de donnfes. 
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STRATtGIE PRItLIMINAIRE POUR DI&VELOPPER LA LIBI'RALISATION DES 
POLITIQUES CIREALIERES 

La libdralisation d'un sous-secteur complexe de produits entraine un certain nombre 
de difficultds prdliminaires, notamment : 

l'dtude des options essentielles ou les plus probables r6pondant aux questions ou aux 
problbmcs de politiqucs ; 

l'identification de questions logiqucmcnt interddpcndantes ct qui doivcnt Wr traitdcs 
conjointement ; et, 

la proposition d'un calendrier indiquant l'enchanement des changements de 
politiques. 

Les options probables des dix questions de politiques cdrdalires considdrdes comme 
dtant les plus importantes du processus de libdralisation au Maroc, furent discutdes 
prcc6decmment. Le pr6sent scction traitera le second point, ,5savoir comment grouper de 
fa'on cohrcnte ces diffdrentes questions, et rdsumcra dans le tableau 1 ci-dessous les dix 
questions mentionn6es en prtcisant si chacune d'elle a des eftcts sur les quatre cdr6ales 
principales marocaines 

Tableau 1 : RWsumt6 des Questions de Politiques CUr(alibres
 
et leurs Effets sur le BT et les Trois Autres C&'ales Principales
 

Questions de Politiques Cr'alibres Effets Directs Effet sur les 
sur le BT Autres 

Crdales? 

1. 	 Soutiens du Prix au Producteur 
(a) Systhine Actuel de Soutien 	 (a) Oui (a) Non 
(b) Loi du Commerce Extdrieur 	 (b) Peut-6tre (b) Peut-6tre 

2. 	 Eliminer les Contr6les de la Commercialisation du Oui Non 

BT 

3. 	 L'Avenir des SCAM/CMA Oui Non 

4. 	 Ddrdgulation des MIBs Oui Non 

5. 	 Modifier les Systhnies d'Agr6age et de Oui Oui 
Classement des Grains ct de la Farine 

6. 	 Choix du Mode de Protection face aux Oui Oui 
Importations 

7. L'ONICL organisera-t-il les Importations ? Oui Oui 

8" Supprimer ICs Subventions ,i la FNBT Oui Non 

9. 	 Comment Assurer la Scurit6 Alimentaire Oui certaines 

10. 	 Futur R61e de I'ONICL Oui Oui 
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On observera d'apr~s cc tableau que chacune des dix questions ont un lien direct avcc 
le BT. Puisque ]a plupart des rbglcs de commercialisation pour le ina's, le BD et l'orgc
furent d6jA modifi6es en 1987-88, sculs quatre points ont un impact direct sur ces trois 
cdrtales alors que ceux concernant le souci de sdcurit6 alimentaire et l'application possible
de la "Loi de Commerce Extdrieur" ont une application possible ou indirecte. 

Puis, la question de regrouper ces points pcut Wtre dtudi6c. L'une des plus grandes
difficult6s en mati&e de r6alisation de r6formc de politique, rdside dans le fait que les 
changcments d'un donmaine impliquent d'in6vitables changcments pour d'autres domaines. 
Pour obtenir des ensembles coh6rents, quelles questions devrait-on regrouper ? 

Au cours des quatre dernires annies, I'existence du circuit officiel de 
commercialisation du BT 6tait lie bAl'existence continue de la FNBT, et a 616 source 
d'16sitation pour l'application de certaines mesures de libdralisation approuvies dans le cadre 
d'ASAL II. En fait, plusicurs r6fornies mcntionnent les termcs de "apris l'6limination de 
la subvention au consommateur .... D6 la sensibilit6 imposante et politique de la 
subvention aux consommateurs de FNBT,il y a eu une rdsistance politique A.son 61imination, 
procurant une raison pour maintenir un systbme contr6l1 de commercialisation de la FB. 
Ainsi, le'reste du programme de r6forme a 6t stspcndu, cn partie dO A l'incapacit6 
d'6liminer ainsi A.regret Ia farine nationale dc b16 tendre. 

La premire dtape par constquent, pour forcer cc bouchon est de sdparer les questions
de base en matiire de contr6le de la commercialisation des questions de subvention aux 
consommateurs, afin de garder un certain niveau de BT qui soit ind6pendant du besoin de 
maintenir le circuit officiel. Ccci eit tre effcctu6 assez simplement en changeant la 
m6thode par laquelle Ia FNBT est procure. L'argument est comme suit : si le 
Gouvernement du Maroc devait adopter un syst.me d'appel d'offre pour Ia production et la 
livraison des quantit6s fix6es de FNBT (avec les minotiers lanqant les ench&es sur la quantit6
de subvention qu'ils accepteraient), il serait ensuite possible d'd1iminer le circuit officiel du 
BT et de r6former progressivement le systime de FNBT lui-mnlme. 

Dans le cadre d'ASAL II, les contr6les sur la commercialisation et les minotcries 
furent amplement justifi6s dO "ila pr6sence continue de farine nationale. De inm6e, cette 
relation n'est pas n6cessaire. 11est possible d'6liminer les contr6les et d'avoir toujours un 
systinme am6lior6, plus cibl6 de farine subventionnie, probablement r6alis6 par le jeu de 
soumissions. Si cette 6rape fondamentale est rdalisde, les problimes restants peuvent tre 
r6parti 	en quatre groupes plus ind6pendants : 

1. 	 Les Changements Fondamcntaux de Politiques de la Production, de ]a
Commiercialisation et de la Transformation Industrielle du BT : Comme nous 
l'avons vu, l'c1imination du circuit officiel du BT aura des cons6quences en ainont et 
en aval :changeani la capacit6 du Gouvernenient du Maroc Air6gler un prix de soutien 
pour le BT, n6cessitant l'61imination des contrbles sur Ia farine comimercialis6c (et en 
fin de compte, le prix du bW contr616), l'avenir de l'infrastructure des SCAM/CMA, 
et le besoin de changements du classement des grains. 

2. 	 Les Questions Commerciales : Les deux questions coinmerciales suivantes sont 
forc6ment 6troitement li6es :quel typo de systme de protection doit-on utiliser vis-,
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vis du prix frontire pour les cdrdales, ct quel r6le I'ONICL doit continuer Ajoucr 
dans I'organisation des importations -- Cet ensemble ne peut 6tre trait6 
inddpcndarnment, sans tenir compte des ddcisions prises sur la maintenance du circuit 
officiel et sur la continuitd de la FNBT. 

3. 	 Deux Questions relatives au Colsollllatemr : sont nettemcnt entrem l1es. La 
question de FNBT est int6grde dans cclle de compensation offerte Ala classe sociale 
marocaine la plus d6munic. Lcs questions touchant A la scu.'itd alimentaire ont des 
constquences sur la population cnti&e en thdorie, mais cncore une fois, seront des 
plus critiques pour los couches sociales les plus pauvres des populations urbaines et 
rurales. 

4. 	 L R-orientation de I'ONICL : cet organisme a besoin de r6-dvaluei sa mission 
lorsqu'il devra faire face aux marches libres do grains et de iarines nationaux. Parmi 
ses fonctions traditionnelles, nombreuses sont celles qui ne doivent pas disparaltre 
mais seulement ctre amndliores. 

Le regroul-cment de ces quCstions de faqon cohtlrente est reprscnt6 dans la figure 1 
ci-dessous. Cctte definition de questions de politiques est quclque peu arbitraire et doit atre 
sujette , un plus grand ddbat et raffinement. Mais puisque ces questions doivent dtre 
considdrdes conjointement par groupes qui doivent 6voluor ensemble, il semble opportun que 
le Gouvcrnement du Maroc commence d'cnvisagor en lermes pratiques, ]a mise en place 
continue du programme de rdformes. Le calendrier hypothdtique d'une s6rie de rdformes 
cntrccroisdes du Tableau 2, illustre cot objectif. 

Figure 1: Regroupement des Principales Questions de Politiques 

COMMERCE C11RIIALIER 
-
DI:-RLGLENIENr DU BT 

Protection h la Frontire 
Soutiens au Prix du Bec 

Libre March6: Ferme-Minoterie 

L'Avenir des SCAM/CMA QUESTIONS LI,ES AUX 
CONSOMMATEURS 

D 6-R&glem ent d e la Fa rine ..................... 
Farine Nationale 

Classements des Grains/Farine 
Sdcurit6 Alimentaire 

QUESTION INSTITIiONNELLE: L'Avenir de I'ONICL 
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TABLEAU 2-.PLAN HYPOTIIETIQUE DES REFORHES CEREALIERES
 

1993 

TYPE DE REFORHE : J F H A H J A 

1994 
A S 0 N 0: 4 FJ J A 

1995 
H A H 

................................ 
I 

......... ........................ 
I 

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

?AIX 0 1 ICUTIE WIIT --Conti e u fin OGt. 93-... 

CIRCUIT OFFICIEL 81 .....
Cotinue Jusqtilaufin Juillet 94 .................
 

VENIR DES SCH/CHAS : X 
 Vents des Bien, .................
 

:Ptan pour Vendre
 
:1 lea Blen.
 

ACCORDS HOOER. 
FARINE:.... Contralto continient Jusqulau fin Julilet 94........ 
 2
 

ACCORDS HODER. PAIN 
 : "Controtes sur 
pain dc base jusqu'au fin Juiltet 9-
 -->
 

II0UNEAUSYSTEHE 
 :
kOUEAUSYSEHEX XX ..............................................
 
ACREAGE GRAINS/FARINES 
 *. , T: 

Plan / Approbation / Execution
 

PRIX A LA IRONTIER : X X ...................................
 

ziPtan pour I INls ten Harcho

I I - f 
:Iouveau SystcmI
 

IARINE NATIONALE 
 X ............... X .................................. X ................................. 
X
 

:1Plan I IReductIon Quota 7)4OX, 
 IRedction Quota 3.SH OXl 
 Ifln do Quot& I
 

I 
IConirnccAppel d'Offres
 

SECU ITE ALIHENTAIRE : X X .......... .
 > 

:I1ouvelle Strategic ill ICConcce Executlon 
e I
 
ZISecurit Alncntalrcl IdeStrategl I
 

ROLE POUR LOIJICL I X X I . ..................................................... 

I 

F

Pinal s. I IFin de Preparation I jCan

m
ence L'ExacutionI
 

IPlan do Ifrojet dc I IduProjet ONICI
iI I II . 

i~estructurationl Iflevelnfppcmi-nrUNICL 

1 1993 $ 
 1994 
 1 1995 
: J H A H d A S 0 N 0: J F H A 
H A S 0 N D: J H A MH J 4 A
 
........ .......................... 
.................................. 
......................
 



De nombreux facteurs pratiques relatifs aux r6formes sp6cifiques dc planifica! on, sont 
mentionn6s dans le tableau 2 : 

Les prix de soutien aux producteurs passeraient de la protection directe l'indirecte 
vers la fin d'une saison d'approvisionnement, soit la fin d'Octobre 1993. L'ONICL 
devrait toujours devoir liquider ces stocks de faqon contr6lde jusqu'5 la prochaine 
saison d'approvisionnEment. C'est la raison pour laquelle la ddr6gulation principal 
du circuit du b6 tendre aurait lieu neuf mois plus tard, en Juillct 1994. 

SCAM/CMA : si une autre solution de structure des biens est identifide (autre que la 
vente au secteur priv6), elle sera mise en place des Juillet 1994, 

L'utilisation d'un syst~me modifi6 d'agrdage (et peut-6tre aussi de la farine) doit tre 
op6rationnelle avant le commencement du fonctionnement du march6 libre du BT afin 
de faciliter aux minoteries l'acc~s Ala qualit6 de grains souhaitc Apartir des inarchts 
nationaux. Ceci stimulcra 6galement Lin investissement secondaire en matire 
d'infrastructure d'agr6age et de nettoyage. 

Concernant la FNBT, deux 6l6ments c6s du schnario actuel d'6limination progressive 
existent : l'un est de commencer de se procurer la FNBT par un systime dc 
sournission et le second est de rduire par 6tapes et de cibler de nouveau les quantitgs 
produites. La rialisation de ces mesures sur deux anngEs cons6cutives nous a sembl6 
suffisamnment progressive (de juillct 1993 A 1995) pour permettre aux minotiers, 
commerqants ct consomlateurs de s'adapter aux conditions du inarch6 libre avec tine 
interruption minimale. 

En matitre de sgcurit6 alimcntaire, l'idde dc base est d'avoir un plan natiol. 1clair o6 
les reponses-typcs du gouvcrncment face des circonstances pr6visibles seraient 
connues b.l'avance afin de ne pas interrompre le fonctionnement du march6 priv6. I1 
est pr6vu qu'un tel procesSus de planification recevrait plus d'int&rt du PRCC en 
1992 dans le cadre actuel de sdcheresse. Une 6tude prdliminairc sur la sdcurit6 
alimentaire peut tre entreprise tr0s rapidement et verrait ses r6sultats compil6s dans 
le Plan National de Sicurit6 Cr6alic~re dLs F6vrier 1992, son ex6cuticn pourrait 
commencer apr s la rdcolte de 1993 ; ct, 

Considdrant l'avenir de I'ONICL, le PRCC prevoit d'organiser avec I'ONICL un 
examen prdliininaire de ses futures fonctions et une analyse dc la meilleure faqon 
d'accomplir sa transition vers le "nouvel ordre". Cc travail pourrait 8tre ensuite 
formalis6 sous forme d'un "Plan de Restructuration de I'ONICL" pour determiner si 
aucune assistance technique et matdrielle est ndcessaire dans la r6alisation de ces 
futurs travaux. Ccci pourrait fort bien aboutir , la rdalisation d'un "Projet de 
I'ONICL" debut 1994 pour que l'organisine soit aussi pr6par6 que possible 
entrcprendre les changements essentiels envisage's six mois plus tard. 

Une Question Sommaire de Management Macro-6conomique : L'6valtiation des Cofits 
et B6infices de I'Ensemble des Rformes Alternatives 

Finalement, Ia rdvision de certains points fondamentaux nous est tr~s utile. Tout 
d'abord parce que la commercialisation des c&6ales au Maroc, et particuliirement celle du 
BT, doit changer pour des raisons cI'efficacitd dconoinique, de stimulation des 
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investissemcnts, et de bien-ltre du consomnlatcur. Le choix essentiel pour le Gouvernement 
du Maroc est soit de maintenir le syst~me actucl de contrble ct de le rformcr 
substantiellemont, soit d'entreprendre un programme de r6formes orientdes vers le march 
tel cclui propos6 ci-dcssus. D6 au caractzre entrccrois6 de ccs questions . r6soudre, il n'y 
a pas beaucoup de choix sauf cos dcux options. Nous avons ccntr6 la discussion sur la voic 
de la libdralisation du sous-scctcur puisquc c'ost l'approche qui a fait ses preuves A la fois 
au Maroc ct partout au monde. Afin de poursuivre notre progression, il est maintenant 
indispensable de commencer aicstimer les coots et bdndfices 6conomniques des divers choix 
de formulation du programm de rforme du sous-sccteur. 

L.t question-c6 cst de dgfinir quels sont Ics coots "a l'Ecoioniie (en tcrmes de 
subventions dircctcs, d'cfficacit6 perdue, etc...) des divers ensembles de subventions et 
mesures de protcction. Le proccssus de r6formes entrainera bicnsOr des gagnants et des 
perdants. Los pertes socio-6conomiques anticipdes doivent tre compardes aux gains 
universels prvus. C'ost pourquoi, il est indispensable d'adresser ces questions initialement; 
los choix politiqucs ont des consquences 6conomiques. Elles peuvent tre approches par une 
analyse claire d'6conomie-politique de la situation, on posant des questions pertinentes telles 
que cclles impliquant los changes entie los niveaux de p,'ix de soutien aux producteurs et le 
prix de base al consonlateur. Des appr6ciations suppl6mcntaires stir ]a f6partition des 
btn6fices pCuvent tre fournics a partir de la moddlisation 6conomique de bien-6tre. Ces 
sujets soront traitgs par le programme de ]a Phase II du PRCC. 
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