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ETUDES SUR LA LIBERALISA TION ET LES REFORMES
 
DE POLITIQUES COMMERC/ALES DU BLE A U MAROC
 

Le Maroc a lanc6 une serie de reformes de politiques agricoles. Ces reformes, 
issues d'accords negocies avec la Banque Mondiale et d'autres organismes 
internationaux, portent sur une serie de mesures d'ajustement structurel et sectoriel 
destines a parer aux inefficacites du regime politique et commercial du pays. Les 
mesures agricoles font partie d'un ensemble plus large mesuresde d'ajustement 
structurel entreprises par le Royaume du Maroc. Cet art;c!e presente bri~vement les 
mesures d'ajustement structurel dans leur globalite et decrit les reformes essentielles 
du secteur agricole entreprises P,? Maroc, en pr~tude a une discussion plus en 
profondeur des questions de recherche de politiques traitees en synthese. Le resume 
de ces 6l6ments de recherche nous permettra ensuite d'examier les aspects 
supplementaires de recherche devrait s'orienter pour 6tre utile aux discussions de 
politiques en cours. 

Contexte de IAjustement Structurel 

Goldman a parfaitement decrit le processus general qui conduit 6 la ndcessitd 
d'instaurer des mesures d'ajustement structurel de nombreux 1 .en pays Des 
depenses gouvernementales exceden aires (deficits budgetaires) sont souvent 
I'origine du processus qui generent un revenu surpassant la valeur des biens et 
services produits dans cette 6conomie. Cet excbs de revenu est depensb sur des 
biens a la fois nationaux et import~s. Au fur et mesure que le deficit 
gouvernemental augmente, la demande au niveau des importations croit 6galement, 
mais aucune corelation ne 6tablie au despeut tre niveau exportations. Cette 
croissance des importations, entra.ne une augmentation du deficit commercial. Les 
ressources necessaires au financement de ce dernier, sont issues de pr~ts et emprunts 
6trangers, d'investissements 6trangers, ou de reserves de monnaies etrangeres. Les 
importations deviennent plus rares d'o6 I'augmentation de leur prix en termes 
domestiques. La solution a IPhausse relative des prix aux importations et a la rarete 
des devises, est souvent de ratio nei ces dernieres. Une autre solution est 6galement 

Richard Goldman, "Structural Adjustment", en Guidelines for Agricultural and Natural R3source 
Policy Analysis, Projet d'Analyse de Politique Agricole, Phase II, Abt Associate, pour I'Agence
Amdricaine pour le Developpement International (Mars 1993), Pg. 19-27. 
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de restreindre les importations par des licences et des contr6les. 
 La mise en place de 
ces restrictions entraine le passage de la demande en exces vers les biens
domestiques, puis vers I'inflation des prix nationaux; la reponse l'inflation
domestique est souvent I'6tablissement de contr6les de prix domestiques. 

C'est dans cette situation caracterisee par un d~ficit commercial croissant, des 
deficits budg~taires nationaux, une inflation des prix internes, et une multitude de 
contr6les destines a regler ces problemes que le Royaume du Maroc s'est retrouve
dans le d~but des annees 1980.2 Les programmes d'ajustement structurel et
sectoriel qui suivirent, furent destine's a parer a ces problmes de I'economie
marocaine. Dans ce contexte marocain,. de nombreuses mesures structurelles et
sectorielles avaient pour objectif de d~manteler la masse de restrictions commerciales 
nationales et internationales qui avaient 6t6 mise en place au fil des annres. 

Ajustement Sectoriel en Agriculture 

Avant le programme d'ajustement du secteur agricole au Maroc, le systbme
agricole et alimentaire du dtaitpays caract~rise par des interventions 6tatiques
importantes. Les deprix soutien concernaient de nombreux produits agricoles
essentiels, dont les principales cultures cbr~alieres: ble tendre, bl6 dur, orge et ma's.
Des restrictions sur le commerce national et international et une proliferation de 
contr~les et de regles administratives influencaient la fixation des prix et des changes
6 travers toute la filiire agro-industrielle. De nombreux intrants tels que les engrais,
les semences selectionnees, I'eau d'irrigation, et les produits d'.levage de meme que

le materiel agricole 6taient subventionnes. Les prix a la consommation d'importants

produits alimentaires fondamentaux tels que farine, sucre, et huile vegetale faisait 
dgalement I'objet de subventions. 

Les programmes d'ajustement du secteur agricole au Maroc ont 6t6 lances en1985, bien apr~s les initiatives 6conomiques gen~rales afin de changer I'application
d'une multitude de politiques. Un excellent rapport de la Banque Mondiale r~sume
rigoureusement les mesures d'ajustement sectoriel, ainsi que I'dvolution progressive 

De nombreux contr~les ont Whrit~s du syst~me traditionnel francais de contr~le tatique sur 
l'ensemble de I'activitd dconomique. 
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attendue de ces changements.3 Le programme d'ajustement consistait en deux prdts
de la Banque Mondiale et de la Banque Africaine de D~veloppement, compldtes par 
un financement de projets de i'USAID. Le premier pr6t de la Banque Mondiale (PASA
1, 1985-87) d'un montant de $ 100 millions, permit d'effectuer des 6conomies 
fiscales en reduisant les subventions aux intrants et aux services de soutien. Le 
second pr~t (PASA-2) qui s'6talait sur la periode de 1988 1992, a totalise $ 225 
millions de la Banque Mondiale et $ 150 millions de la Banque Africaine pour le 
Developpement. Les conditions de ce pr~t comprenait un vaste ensemble de reformes 
de prix et de politiques de marches. L'USAID a soutenu ces efforts dans le cadre du 
Projet en faveur de la Planification, I'Economie et des Statistiques Agricoles sur une 
periode de 1983 a 1994 avec un niveau de financement excedant les 13 millions de 
dollars. L'USAID a egalement finance de 1991 a 1994, le projet de "Reformes de 
Commercialisation des Cereales". 

Les principales composantes de ce programme d'ajustement du secteur agricole 
ont dt6 regroup~es parmi les cinq categories suivantes: 

1) liberaliser les prix et la commercialisation des produits agricoles et alimentaires, 
2) restructurer les priorites du programme d'investissement publique, 
3) suivre et/ou hi~rarchiser les services de soutien publiques, 
4) ambliorer la gestion des ressources naturelles, e:,
5) renforcer la capacite d'analyse des politiques du Ministere de I'Agriculture et de 

la Mise en Valeur Agricole. 

Le present article se concentrera sur la premibre de ces cinq categories. 

En mat'bre de reforme de prix et de politique de commercialisation, I'objectif
general etait de decontr6ler (liberer) les prix et de d~r~gler la commercialisation des 
produits agricoles tant sur le plan national qu'international. L'objectif initial 6tait 
d'dtablir une relation entre les prix de scutien aux cer6ales et les prix mondiaux, et non 
plus avec les cocts de production nationaux. On s'attendait egalement ce que la
plupart des produits agricoles passe d'une importation restreinte, ou statut de 
contingent commercial, vers un commerce international libre muni d'une protection 

Banque Mondiale, "ASAL-II Project Completion Report (draft)", 1993. 3 
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tarifaire. Les marches agricoles internes devaient dtre ddcontr6lds par le biais d'une 
suppression ou simplification des contrbles. Les subventions devaient 6tre supprimees 
pour les engrais, l'eau, les semences, I'alimentation de betail et I'equipement agricole. 
II dtait aussi prevu que les subventions au consommateur sur la farine et I'huile 
vdgdtale disparaissent progressivement. 

Une restructuration considerable des programmes d'investissement publique 
devait avoir lieu ainsi qu'une restructuration et privatisation des services publiques de 
soutien. Des incitations une plus vaste participation du secteur priv6 dans les 
domaines de I'agriculture et de ['agro-industrie devaient 6tre introduites. Certains 
services publiques comprenant les services veterinaires, la commercialisation des 
engrais, et la production et distribution des semences, devaient btre privatises. De 
plus, les efforts en matibre de recherche et de vulgarisation agricole devaient tre 
renforces. Le programme de reforme prevoyait 6galement le renforcement de la 
capacit6 d'analyse de politique du Ministrre de I'Agriculture. Le personnel du 
Ministere devait 6tre form6 dans le domaine de I'analyse de politiques agricoles 
relatives aux prix, au commerce exterieur, et aux politiques de commercialisation. II 
devait aussi dtre capable de conduire des analyses d'investissement de projets 
agricoles. 

Certaines des rdformes initialement prevues par le programme d'ajustement 
structurel ont 6t6 mises en place, d'autres n't pas vu le jour. Les prix de soutien 
aux cereales ont 6t6 6limines dans le cas du bld dur, de I'orge et du ma's. Le prix de 
soutien au bl tendre n'est pas lie au prix mondial, et sa protection a augment6 sur 
les marchds depuis 1984. La subvention au consommateur de farine a tb rduite en 
dliminant la subvention la farine de luxe et en fixant un quota de farine 

subventionnee. 

Le Maroc est maintenant sur le point de determiner les mecanismes de la 
libdralisation commerciale du bl tendre et de realiser sa protection. De plus, l'avenir 
de la subvention de la farine nationale du bl6 tendre est aussi discut6. Cet article 
resume certains travaux de recherche effectues 6 l'Universit6 de Purdue sous 
financement du PRCC, et destines a s'inscrire dans le cadre de ces discussions. 

a 
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Plusieurs aspects de liberalisaton de commerce exterieur et de certains prixdomestiques et de commerce international se sont deja materialis~s au Maroc. Ainsi,prdvoit-on que dans un avenir procn-e, le commerce soit lib-ralise pour une grande partdes produits agricoles et alimentaires. Pour certains de ces produits, la liberalisationcommerciale sera accompagnee de l'6tablissement d'un tarif douanier ad valorem.Pour d'autres produits plus sensibles, une protection de type prel6vement variablepourrait 6tre utilis~e.4 Dans le cas d'un systme de prc61vement variable, le tarif est6gal A la difference entre ufn prix de reference fixe (quelque peu similaire a un prix cibleUS ou un prix d'intervention europeen) et le prix dbbarque au Maroc. Le prix deref~rence peut .tre lib aux prix mondiaux historiques ou se baser sur des valeursnationales. Le prix debarque peut ,tre soit le coct actuel, soit une rnoyenne estjm~edu cout debarque. Le Maroc a choisi cete dernire, signifiant que le rarirf pour chaqueperiode estimee (1-2 mois) est en fait un montant fixe egal la difference entre le prixde reference et le prix d~barque estime. Par exemple, si le prix de r(ference est de2600 Dh et que le prix d~barqu6 soit estime a 1500 Dh, le pr61 vement variable estdgala 1100 Dh quel que soit le prix paye pour ce produit. L'option tanfaire fixe a rkchoisie pour minimiser la possibilite de fraude et pour en simplifier sa gestion. 

Prenant en cormpte la participation du Maroc aux negociations du GATT er lerythme rapide des divers changements affectant le Maroc, certains de ces aspects derecherche traitent de questions qui etaient importantes une 6poque, mais quiaujourd'hui ne le sont plus considerees comme faisant partie de l'ensemble realiste depolitiques. Ainsi, dans un sens, cet article decrit les outils developps afin d'effectuerune recherche en mati~re de politiques de prix er de commerce au Maroc, et il illustreI'utilite de ces outils pour traiter certaines questions de politiques cruciales par lepasse. Pour 'avenir, il serait important de consid6rer l'eargissement de ces outils et
leur emploi pour aborder les questions actuellement 
d~battues par les d~cideursmarocains. Par consequent, cet article devrait 6tre consid&r comme l'illustration detypes d'analyses qui peuvent 6tre effectues a partir d'outils developpes dans le cadre 

JusQu', recemment, on supposait que le systeme de prle bl tendre. Cependant, lvement variable serait utilise pouravec la conclusion des negociations du GATT,directement le Maroc pourrait adopterune protection tariffaire ad valorem, mdme pour le bl6 tendre. Les etudes mentionneesdans ce document ont toutes 6tO effectudes dans I'hypothese oo un systeme de prelevement variableserait adopte dans le cas du b16 tendre.dgalement utilises dans le cadre de futurs 
Les modeles utilisds pour ces analyses, seront pourtanttravaux de recherche afin d'examiner les impacts de laprotection ad valorem. 



6de I'analyse de politique agricole Marocaine. Le changement de direction rapidemententrepris en mati~re de Politique, met egalement en valeur la necessite de disposerd'outils d'bvaluation des consequences de tels changements de politiques. 

Etudes Present6es 

Cet article constitue une sy'nthbse de plusieurs 6tudes relatives aux impacts dechoix alternatifs de politiques commerciales et agricoles.5 

Abbott, Philip. "Harmonization of Domestic Agricultural and Trade Policies inLDCs: The Liberalization Dilemma in Morocco;" Purdue Agricultural Economics
Staff Paper #93-8 (Juillet 1993). 

Arndt, Channing. "Analysis of Spatial and Temporal Wheat Price Variation inMorocco." Purdue Agricultural Economics Staff Paper #94-1 (Janvier 1994). 
Salim, Mammas. 

Prix 

"Effet du Tarif Fixe et de celui Variable sur la Variabilite de
entre les Regions." Purdue Agricultural Economics Working Paper
(Decembre 1993). 

lmrani, Hamid. "Cereals Adjustment Policy Alternatives andConstraints in Morocco." Food Security
Purdue Agricultural Economics M.S. thesis (Janvier1994). Professeur encadrant: Philip Abbott. 

Alors que cet article prdsente certaines conclusions tir~es de chacune de ces 6tudes,il
se concentre principalement sur les etudes d'lmrani et Arndt, qui sont davantage en
relation directe avec notre theme present.
 

Une autre etude importante du domaine gdnral est celle d'Hassan Serghini, intitulde: "Trade 
and Price Policy and Livestuck-Cereal Interactions in Domestic Markets" qui a fait I'objet d'une these
de Ph.D. soutenue en Ddcembre 1993 au Ddpartement d'Economie Rurale de l'Universit de Purdue.examinde intensivement. 
Le champ de cette 6tude est 

Ce 
bien plus vaste que la theme de notre article; aussi, ne sera-t-elle pas iciendant, on amendsera a se refdrer aux conclusions des travaux deSerghini IAou approprid. 

5 



7 
Questions de Recherche et de Politiques 

Cinq questions essentielles de liberalisation des prix et du commerce sont 
traitees dans les etudes ici mentionnees: 

1) Quels seraient les impacts diff~rentiels d'une protection de prelevement
variable, tarif ad valorem, ou protection de quota, et quels seraient les impacts
des changements du niveau de protection? Ces questions sont traitees par 
Abbott et Imrani. 

2) Quels seraient les impacts de la suppression de subvention sur la farine 
nationale de b16 tendre, soit une farine de moindre qualite et de taux 
d'extraction superieure, qui est subventionnee au Abbott et IrnraniMaroc? 
examinent les impacts de cette elimination de subvention dans le cadre d'autres 
choix de politiques. 

3) Avec quelle frequence peut-on s'attendre 6 de fortes variations des prix annuels 
moyens ou de la consommation du bl6 et de farine, sous divers choix de
politiques. Le travail d'Abbott et d'lmrani 6tudie cette question directement. 
L'article d'Arndt presente des mesures des extrmes de prix attendus. 

4) La quatri~me question importante concerne la variabilite des prix cer~aliers 
marocains dans I'espace et dans le temps. Par le passe, I'Etat essayait de 
maintenir des prix pratiquement constants tout au long de I'annee ("pan
seasonal pricing") et dans chaque region du pays ("pan territorial pricing").
Avec la liberalisation, les prix seront determines par les marches selon la 
periode de I'annee et la region concernee. Les etudes de Salim et Arrdt ont 
tente d'obtenir une idde de la facon dont les prix pourraient en fait, varier dans 
le cas de diverses politiques. 

Un sixi~me uint relatif 6 la libdralisation des cdreales est I'impact sur la production d'dlevage.Le mecanisme et eniveau de protection des aliments de betail ont un impact net et significatif sur lesniveaux de production d'dlevage. La these de Serghini examine les liaisons entre cerdales et dlevage,et les impacts de choix alternatifs de politiques sur divers groupes sociaux. L'article present ne seconsacr;,.t qu'au bld, I'analyse effectude par Serghini n'est pas ici detaillde. 
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5) La cinquieme question est relative a la structure des prix de reference cerealier 

sous un prdlbvement variable. L'une des variantes de prelevement variable 
consid6ree, augmenterait presque chaque mois, le deprix reference pourprendre en compte le coit du stockage des grains nationaux. Le prix derefdrence serait inferieur au moment de la recoite et serait en hausse chaque
mois afin d'inciter au stock de b16 eta une importation plus precoce. L'article
d'Arndt compare cette approche de de"prix reference .chelonn6' avec le 
prel~vement variable standard. 

Etudes d'Abbott et Imrani 

La these d'Hamid Imrani a examine les impacts de plusieurs options en mati~rede liberalisation commerciale et de variation de subventions, sur les producteurs, lesconsommateurs et I'Erat.7 L'analyse a 6t6 effectuee dans un cadre statique,
dynamique et stochastique. Nous d~crirons ici brievement I'approche utilisee et les 
resultats obtenus. 

Imrani a utilis, un modele de simulation informatise programme en Quattro Pro,
et muni d'un auxiliaire en Fortran. Le modele a 6t6 concu pour estimer les impacts surles producteurs, sur quatre groupes de consommateurs (urbain vulnerable, ruralvulnerable, et autres urbains et ruraux), et sur le budget 6tatique (ycompris I'ONICL,
organisme parastarale). Trois versions du module ont 6t6 6tablies: 1) une versionstatique court quiterme tente d'estimer les impacts tres brefs de divers
changements de politiques; 2) une version dynamique qui simule les 
 marches dusecteur cer~alier sur une 
long 

periode de cinq anndes afin de capturer les impacts 6 plus
terme des memes changements de politiques; et enfin, 3) 
une version
stochastique qui incorpore I'incertitude de la production nationale et des prixmondiaux, pour etudier les impacts d'options de politiques au fil des annees, tout enprenant en consid6ration le facteur de variabilite de ces variables importantes. 

L'article d'Abbott cite ci-dessus, utilise lamme rthode et meme modele que ceux de la thesed'rnrani. Les resultats reportes dans cet article sont essentiellement les mdmes que ceux reportes parImrani, aussi ne seront-ils pas icid~tailles. 
sur les types de 

L'article d'Abbott procure de plus un historique excellentproblmes d'ajustement structuraux sectorielsnornbreux et auquels doivent faire face depays en voie de developpement dont le Maroc. II renseigne dgalement le lecteur sur lesconditions dconomiques marocaines. 

7 
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Le modele se base sur la periode de 1989 a 1992. II utilise :es prix, lesquantites, et les politiques de cette periode. Par exemple, !e prix de soutien du bletendre est de 240 Dh, le quota de la farine nationale (FNBT) est de 10.000 Quintaux,

et le prelevement variable sur le b6 tendre est de 87 Dh (dans le cas des versionsstatiques et dynamiques).3 Les elasticites sont relevees d'4tudes anterieures sur leMaroc et dans certains cas ont ere 6labor(es par les chercheurs d'apres leur meilleurjugement. Le ble tendre est suppos 6tre 6changeable, contrairement au blb dur. 3 

Tous les ensembles de politiques examines dans le cadre des analyses statiques
et dynamiques, representent des combinaisons de trois ecarts des suppositions
fondamentales de base: 1) une protection nominale reduite a 25%, 2) la subvention
de FNBT est supprimee, et 3) le quota de FNBT est elimine.10 Les ensembles depolitiques specifiques aux cas statiques et dynamiques, sont comme suit: 

No.1 Toutes suppositions fondamentales de base hormis le fait que le prelevement
variable soit etabli pour un niveau de protection nominale de 25%,


No.2 Similaire au 
No.1 sauf que la subvention de la FNBT est supprim~e,
No.3 Similaire au No.1 sauf que le quota de la FNBT est elimine,
No.4 Toutes suppositions fondamentales de base sauf que le quota de la FNBT est 

6limine, 
No.5 Toutes suppositions fondamentales de base sauf que la subvention 6 la FNBT 

est e1iminee. 

Les resultats de I'analyse statique sont presentes en tableau 1.1 Pour uneanalyse 6 court terme, il n'y a pas de changements de production --seulement des 

a Lensemble de donn~es de base est pr~sent6 dans le tableau 5.1 de la page 109 de la thesed'Imrani. 

9 Les auteurs utilisent le terme de non-6changeable, mais en fait, il s'agit d'un quota fixe tres basqui rend le bl6 dur essentiellement non-6change. 

,o Bien quo ['option de protection 25% n'apparaisse pas dtre a:tuellement une alternativerdaliste, des discussions ant~rieures s'6taient centr~es sur une protection de 25% afin d'atteindre uneprotection 6gale de I'industrie et de I'agriculture. Les niveaux de protec:ion en cours de discussionsont nettement supdrieurs. Le module utilisd dans le cadre de cette analys-i peut de m~me estimer les
impacts 6 ces niveaux Olevds. 

1 Les abbreviations releves dans ce chapitre sont expliques sous le tableau 1. 

http:elimine.10
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changements de prix, d'importations, et de consommation. L'impact du seulabaissement de protection, est de reduire les prix des bls dur et tendre, et des deux 
types de farine produites. Les importations de bl6 tendre augmentent suite a un coOtd'importation reduit. La consommation de FL et TF augmente aussi suite a leur co~t
inf~rieur. La consommation de FNBT reste inchangee car le quota re permet que10.000 quintaux. La consommation de ble dur est aussi inchang~e car dans le court 
terme, la production ne peut pas varier et les importations son, fix~es, par hypothese. 

Le second cas combine une protection reduite avec 1'61imination de iasubvention de FNBT. Les changements sont similaires en direction bien que quelque 
peu caifferents en amplitude, sauf pour la chute de la consommation de FNBT dont lasubvention a 6t6 6liminee. Le troisibme cas implique une reduction de la protection
et une 6limination simultan~e du quota de FNBT. Les grandes diff6rences dans ce cassont la chute du prix de FNBT, la trbs forte hausse des importations de bl tenare, et
la double consommation de FNBT. 2 Les deux derniers cas concernent seulement
le relachement du quota de FNBT, et enfin I'elimination de la subvention de la FNBT.
Les resultats sont assez prdvisibles. Lorsque le quota est rel5che, le prix de la FNBT 
chute, les importations de bl tendre augmentent alors que celles de bib durdiminuent, et la consommation de FNBT double pendant que celle d'autre farine et de 
bl dur diminue. Lorsque la subvention est 6limin~e, le prix de a FNBT est en hausse,
la consommation chute, et les importations de bI6 tendre diminuent. 

'2 Le marchd reel de la FNBT est bien plus compliqud que celui ddcrit ici ou dans les etudesd'Imrani/Abbott. Aussi, le lecteur est-il convid Aconsulter le rapport de Claude Falgon, "La MinoterieMarocaine en Situation de Concurrence", Rapport PRCC-14, Juin 1993. 
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TABLEAU 1
 
IMPACTS EN TERME DE PRIX ET QUANTITE
 

SUR DES SIMULATIONS STATIQUES (A COURT TERME)
 
(Changements en pourcentage a partir du Cas de Base)
 

Variable 25% 25% 25% Prot. Quota Aucune 
Prot. Prot. Quota Elimine Subv. 

Auc.Sub Elimine 

Prix lla Minoterie 

BW -23 -23 -23 0 0 

DW -17 -14 -24 0 5 

FNBT -15 -4 -42 -30 22 

FL -21 -21 -21 0 0 

Importations 

BW 30 30 73 52 -4 

DW 0 0 0 -72 0 

Consommation 

FNBT 0 -18 100 100 -29
 

FL 18 27 -3 -15 12 

TF 23 32 0 -16 13 

DW 
 0 0 0 -4 0
 

Abbreviations de ce chapitre: 
BW bread wheat = bld tendre qui en rdalitO peut dtre aussi bien "soft wheat" que "hard wheat" 
DW durum wheat = b16 dur, utilisd au Maroc dans la preparation du couscous 
FNBT farine nationale de bl6 tendre, de moins bonne qualit6 que la farine de luxe et qui a 60 

subventionnde au Maroc 
FL farine libre 
TF farine traditionnelle, produite par les moulins artisanaux 
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TABLEAU 2
 

IMPACTS EN TERME DE PRIX ET QUANTITE
 
SUR DES SIMULATIONS DYNAMIQUES (A LONG TERME)
 
(Changements de pourcentages 6 partir du cas de base)
 

Variable Cas 

de 

Base 

25% 

Prot. 

25% 

Prot. 

Auc.Subv 

25% Prot. 

Quota 

Elimine 

Quota 

Elimin6 

Pas de 

Subv. 

Prix 6 la Minoterie 

BW 0 -23 -23 -23 0 f 
DW 20 13 12 8 16 21 

FNBT 

FL 

9 

0 

-5 

-21 

-4' 

-21 

-36 

-21 

-24 22 

0 

Production 

BW 34 13 13 13 35 34 

DW 10 3 4 1 7 11 

Importations 

BW -3 65 65 98 40 -5 

DW 0 0 0 0 0 0 

Consommation 

FNBT 0 0 -2 100 100 -17 

FL 26 54 55 26 5 34 

TF 25 59 60 29 4 34 

DW 9 3 4 1 7 10 

Protection Nominale 

BW 0 .61 -61 -61 0 0 

DW 49 30 30 21 38 52 
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Les resultats de I'analyse dynamique sont resumes dans le tableau 2. 
L'exemple de base de I'analyse dynamique 6volue au cours des anntes, suite
principalement t la croissance de la production comme de la consommation cbrealiere. 
La production de ble dur progresse moins que celle do b6 tendre, son prix augmente
et la protection de ble dur croit substantiellement.1 3 Dans le cas de protection
reduite, le prix du b!6 tendre et des deux types de farine chute alors que celui du b16 
dur augmente, refletant une hausse de la demande plus rapide que celle de I'offre. La 
production de b16 tendre augmente plus que celle du bI6 dur mais bien moins que celle 
de I'exerrple de base. Les importations de b16 augmentent substantiellement, tout 
comme !a consommation de farines hormis celle de FNBT qui est contingentee. La 
protection ae b16 tendre diminue de facon importante alors que celle du ble dur se 
renforce. 

Lorsque la reducion de la protection est combinee a I'6Iimination de subvention,
les impacts sont similaires sauf que la consommation de FNBT d~croit lgerOment.
Lorsque la reduction de la protection est combinee au rel~chement du quota, les 
impacts sont egalement similaires mis a part la chute du prix de la FNBT au fur et t 
mesure que la consommation double, et les importations de bie tendre qui doublent 
essentiellement. 

Considdrant seul le cas de I'6limination du contingent, le prix de la FNBT decrot 
et celui du bi dur augmente. Les importations de b16 tendre augmentent de facon 
substantielle pour satisfaire les augmentations de la FNBT. Dans le cas de
I'dliminaticn de la subvention de la FNBT, son prix augmente et la consommation 
diminue pendant que la consommation d'autres produits alimentaires issus de farine 
augmente. Les importations de b16 tendre diminuent alors que la production nationale 
de ble dur comme de bl6 tendre est a peu pros identique a celle de I'exemple de base. 

Les analyses statiques et dynamiques temoignent d'un fait sirnilaire mais non 
surprenant. La r~duction d'une protection ben~ficie aux consommateurs et renforce 
les exploitants dans leur r6le de producteurs. Cependant, comme le montre 'analyse 

Ces resultats sont principalement influences par les variables intde tendance roduites pour le
bl dur et le b16 tendre, et par i'hypothese de non-Ochangeabilit6 du bl dur. IIn'est pas certain quedans le cadre d'un rdgime de march6 liboralis6, les mdmes courants se poursuivent. L'accroissementrapide du bl6 tendre du milieu la fin des ,annees 1980, peut ne pas se poursuivre au mdme rythme
dans l'avenir. 

3 



14
 

effectu6e par Hassan Serghini, les exploitants les plus pauvres sont affectes 
quelquefois autant dans leur r61e de consommateurs que de producteurs. La main 
d'oeuvre non proprietaire et les petits exploitants ont tendance a beneficier aes prix
infdrieurs de produits alimentaires de base, alors que les gros exploitants produisant 
bien plus qu'ils ne consomment, tendent a perdre avec une protection reauire. 
Lorsque la reduction de le protection est combinee a une suppression cle subvention, 
les prix de la farine chutent, et la consommation de farine est bien superieure que
dans 'exemple de base. La production nationale de b16 augmente moins que ceile de 
I'exemple de base. 

L'objectif majeur de I'analyse stochastique etait de determiner la fr(quence des 
changements extrbmes en termes de prix-et de consommation, sous divers regimes
de politiques. Trois simulations furent r~alisees lors de I'analyse stochastique. La 
subvention de FNBT fut eliminee dans les trois cas dont les scenarios sont comme 
suit: 1) un prlevement variable fix6 a environ 25%1o de protection nonimale; 2) un 
tarif ad valorem fixe 25%, et 3) un quota d'importation sur le bie :endre.7 Le 
tableau 3 reprend les resultats de ces trois scenarios. Les politiques different 
extr~mement en terme de leur effet sur la variabilit6 des prix. Le prel&vement variable 
ne donne aucune variabilitb de prix sur la farine ou le b16 tendre. Le quota
d'importation produit aucune chute significative de prix mais induit des augmentations 
de prix supdrieures a 10% sur environ un quart de la periode consideree. Une chute 
du prix du b16 dur sup~rieure 10%, est relevee le plus frequemment dans le cas d'un 
prelIvement variable et le moins souvent dans le cas d'un quota d'importation ,pour 
le bl6 tendre), bien que la frequence soit environ de moitie dans chacune des trois 
alternatives. L'inverse est vrai pour un prix augmentant de plus de 10% avec une 
frequence approximative d'un quart. 

La consommation agr~gde diminue de plus de 5% sous toutes les alternatives 
de politiques, avec une plus grande intensit6 dans le contexte d'un quota
d'importation, et une moindre dans le cadre d'un prelvement variable. Apparemment, 
le quota d~terminantest le d'un nombre suffisant d'iterations qui influencent 
davantage une chute de la consommation que ne l'indiquerait une variation de prix.
La consommation chute pour les groupes vulnerables avec une frequence superieure 

Le niveau du quota d'importation est determine dans le modele de facon endogone, comme une
fonction de la production nationale. 

14 
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dans le cadre d'un quota d'importation et avec un degre moindre lors d'un tarif ad
valorem que dans le cadre d'un prel~vement variable. Une structure identique est
generalement suivie pour les autres groupes bien que I'on puisse relever quelques 
exceptions. 

Cette 6tude a 6value les impacts de combinaisons d'alternatives de politiques
pour ]a liberalisation du commerce et des reforrnes de subventions au Maroc. Les
directions des changements et leurs amplitudes generales correspondent aux attentes
anterieures. Les resultars cependant, illustrent I'importance de I'hypoth~se parlaquelle le commerce du b16 dur est fixe. De nombreux changements decoulent de 
cette hypothese. Aussi, bien que le ma's et ,'orge soient inclus dans le modle, ils 
sont essentiellement fixes et seule I'interaction entre b6 tendre et bl6 dur est 
examinee attentivement. 

Arndt 

L'dtude de Channing Arndt sur la variation des prix du bl au Maroc aborde 
deux questions essentielles: 

1) Quels niveaux de variabilite spatiale et temporelle peut-on anticiper dans le 
cadre de marches liberalises de blb au Maroc? 

2) Est-ce que le prix de reference du systeme de prelevement variable devrait 
evoluer au cours de I'annee, d'un prix de reference plus faible juste apres la
recolte jusqu' un prix correspondant au coit du stockage de chaque mois? 
Est-ce que ce prix de reference "6chelonne procurerait davantage de stabilite 
au prix national du Maroc? 
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TABLEAU 3 
RESULTATS DE SIMULATIONS DU MODELE STOCHASTIQUE 

Variable W BW FNBTL 

Pr6&.vement Variable 

Freq. de chute de prix > 10% 58 0 0 0 

Freq. de hausse de prix > 10% 25 0 0 0 

Freq. de chute de la consommation > 5% 23 29 26 30 

Urbain vulnerable 26 30 30 30 

Rural vulnerable 27 8 8 9 

Autre urbain 20 36 36 36 

Autre rural 24 23 22 23 

Tarif Ad Valorem
 

Freq. de chute de prix > 10% 55 22 
 21 20 

Freq. de hausse de prix > 10% 26 20 18 18 

Freq. de chute de la consommation > 5% 24 35 33 34 

Urbain vulnerable 27 37 37 36 

Rural vulnerable 27 35 34 34 

Autre urbain 23 38 38 j 38 

Autre rural 24 33 30 J 30 

Quota d'Importation 

Freq. de chute de prix > 10% 44 1 0 0 

Freq. de hausse de prix > 10,,o 32 23 23 22 

Freq. de chute de consommation > 5% 27 49 47 48 

Urbain vulnerable 24 53 52 52 

Rural vulnerable 32 36 36 36 

Autre urbain 15 51 48 46 

Autre rural 30 44 42 41 
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L'dtude repond 6 ces questions et donne aussi des informations essentielles sur les
variables qui seraient importantes en matiere de contribution a la stabilit6 des prix, sous 
un regime de marche commercial." 

L'6tude est effectuee selon un module de programmation mathematique portant
sur la production de bl au Maroc, son transport, ses importations et 
consommation.' 6 Les 616ments descriptifs cles du modle sont comme suit: 

2 produits: le b16 tendre et le ble dur;
12 regions: production et consommation interviennent en 12 regions, cnacune 
disposant d'une zone urbaine et d'une zone rurale;
 
4 ports: Casablanca, Safi, Nador et Agadir; et,

12 periodes: ce modele regroupe 
 12 periodes de deux mois chacune, sur un 
total de deux annees. 

Chaque annee, le modele traite des variables suivantes: 

1) Production de bl tendre et bl dur par region.

2) Consommation de b6 tendre et b16 dur par region, periode et zone.
 
3) Importations de b16 tendre et b16 dur par port et region.
4) Expeditions de b16 de region a region, et des ports aux regions par periode.
5) Stocks de ble tendre et bl dur par region, zone et periode. 

Le module determine essentiellement les structures optimales des expeditions de ble,
des niveaux de production et consommation par region et par zone, des niveaux
d'importation, de la periode et de I'utilisation des ports. II met aussi en 6vidence lesprix de marche de chaque region, zone et periode. Ainsi, le modele dispose
d'informations sur la variabilite des prix pour repondre aux deux questions principales 
de recherche mentionnees ci-dessus. 

16 IIest important de oter que tout syst6me de marchddispose d'une certaine variabilitO de prix
et constitue un trait fondamental du fonctionnernent efficace d'un systame de march6. Ce sont lessignaux de prix qui menent Aune distribution efficace de la production et de la consommation d'un
systdme de marchd. 

'a Les donndes de ce module ont 60 obtenues d'un modele antdrieur ddveloppd par Agro-Concept 
pour le compte du PRCC. 
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En menant son analyse, Arndt a decouvert que les deux hypotheses relatives a 
la capacite portuaire 6taient essentielles aux resultats."7 Par consequent, les 
scenarios simules dans cet article representent des combinaisons d'hypotheses sur les 
contraintes en terme de capacite portuaire et de prix de reference. L'6tude comorenait 
les six scenarios definis en tableau 4. 

Les simulations de modules ont ere execut6es selon las conditions 
m~teorologiques et de production caracterisant la pbriode de 1979 a 1991. Ce n'tait 
pas une tentative pour recreer cette periode, mais plutdt pour incorporer la variabilite 
de production de cette periode precise afin de comprendre la variabilite des prix
laquelle on pouvait s'attendre au Maroc sous les conditions recentes de production. 
Depuis qu'un systeme de protection a pr610vement variable a 6tb instaure, la variabilite 
mondiale des prix au cours de cette periode n'a pas 6t6 applicable. 

Le r~sum6 des resultats au niveau mational est present6 sous forme des tableaux 
5 et 6. Alors que tous les scenarios sont intbressants, il est utile d'interpreter les 
rdsultats pour se surconcentrer trois scenarios: 6quivalent, 6chelonnd, et capacite 
portuaire sans limite. Deux conclusions importantes peuvent 6tre tirees des resultats 
prdsentes en ce tableau: 

1) En comparant les categories echelonne et equivalent, on observe pratiquemment 
aucune difference, mais la variabilite de prix pour le bl tendre est lgerement 
sup6rieure lorsque le prix de rdference est 6chelonne. En d'autres termes, le prix
de reference 6chelonne ne permet pas de satisfaire I'objectif de stabilitb des prix 
nationaux. En fait, un niveau moindre, on obtient exactement le resultat 
inverse. 

2) 	 La capacit6 portuaire est extremement importante pour atteindre la stabilit6 de 
prix national sous 	 un systeme de protection de prel&vement variable. La 
deviation standard en matiere de prix et avec une capacite portuaire illimitee, est 
environ ]a moiti6 de celle utilisant la capacite actuelle, signifiant ainsi lue la 
variabilit6 de prix est bien inferieure lorsque la capacite portuaire augmente. 

La capacitd portuaire peut dtre d~veloppde grace des investissements suppldmentaires enterme de taille des entrep6ts ou en augmentant le nombre de rotations - soit principalement [a vitesse
laquelle le grain transite au port. 

17 
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TABLEAU 4
 
SCENARIOS DE L'ETUDE SUR LA VARIABILITE DES PRIX DU BLE
 

Nom du Scenario 	 Description au Scenario 

Plan 	 Prix de reference du ble tendre et du b16 dur
 
respectivement de 260 et 300
 

Agadir 	 Similaire a "plan" sauf que le port d'Agadir n'est pas 
ouvert. Les rotations des autres ports ont augmente. 

Echelonn6 	 Prix de Reference de 260 et 300 en periode de recolte, 
puis augmente ce 10 Dh pour cnaque periode du mooule 
(5 Dh par mois). 

Equivalent Prix de reference du b16 tendre et bib our de 288.33 ana 
328.33 calcul6 pour ootenir un revenu de meme tarif 

que le cas "6chelonne". 

Capacite port. + Similaire a "plan" avec des capacites portuaires
 
30% augmentees de 30 pourcent.
 

Capacire port. 	 Similaire a "plan" avec des capacites portuaires 
iimee 	 illimitees. 

Une autre conclusion int~ressante est que a variabilite de prix du b16 dur est bien 
sup6rieure a celle du b16 tendre, parmi tous les scbnarios. La raison en est que l'offre 
aggregde de bl dur marocain est bien moins affectee par les importations. En 
plusieurs ann~es, son prix a 6t6 drtermind par I'interaction de I'offre et de la demande 
nationale -- dtant donnd une protection de prelbvement variable. 
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TABLEAU 5
 
RESULTATS DU BLE TENDRE AU NIVEAU NATIONAL
 

Politique Moyenne Max. Min. Ecart 

Type
 

Plan 279 335 231 20 

Agadir 280 349 229 22 

Ectielonn6 295 337 256 20 

Equivalent 296 335 251 16 

Capacite port. -t- 3000 271 302 232 14 

Capacite port. illimitee 267 282 232 10 

Les resultats de prix regionaux sont aussi obtenus partir du modele. Le taoleau 
7 illustre les prix moyens de six des regions aux scenarios "plans". La oifference entre 
les prix moyens les plus 6leves et les plus faibles 6tant egale a 15 dans le cas du ble 
dur comme du b16 tendre. Ainsi, on ne s'attendrait pas a obtenir en moyenne des prix 
regionaux differant par plus de 15Dh/QI. Ce resultat correspond tout a fait a une 
difference maximale de 12 DhiQI, calculee par Mammas Salim. 8 Les prix mimimal 
et maximal obtenus par Arndt sont repris dans le tableau 8 pour les memes six regions 
que celles du scenario plan. Ici, la difference maximale entre les regions est ae 19 
Dh/QI. C'est une conclusion importante qui montre que meme sous des conditions 
extremes de production, on ne pourrait anticiper une difference de prix regional 
maximale que de 19 Dh/QI. Ceci ne veut pas dire qu'il n'y aurait pas de differences 

is L'objectif essentiel de l'dtude de Salim dtait d'obtenir une indication de la facon dont les prix 
peuvent varier de region en region sous des politiques commerciales alternatives. Cette dtude a utilisd 
un modile plus simple que celui d'Arndt, mais les conlusions n'en sont pas radicalement diffdrentes. 
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importantes d'une annee 6 I'autre pour toutes les regions. En fait, la secone 
conclusion importante tiree de ces donnees, est que la variation est assez fore. 
Cependant, la variation ici indiquee, est certainement la plus consequente qui sort; 
c'est- -dire entre le prix de post-recolte d'une annee de meilleure production vers un 
prix de pre-recolte suivant la plus mauvaise annee de production. La troisibme 
conclusion importante de ces resuttats consiste dans le fait que les prix ruraux seront 
plus variables que ceux des zones urbaines. 

TABLEAU 6
 

RESULTATS DU BLE DUR AU NIVEAU NATIONAL
 
(Dh/QI.)
 

Politique Moyenne Max. Min. 	 Ecart 
Type 

Plan 	 300 375 193 36 

Agadir 	 297 390 192 43 

Echelonne 	 294 377 172 55 

Equivalent 	 292 375 170 55 

Capacite port. + 30% 296 342 203 28 

Capacit6 port. illimitee 291 322 219 22 

Arndt a le mdrite 6galement de bien expliquer les resultats de son analyse. Bien 
que I'on ne repetera pas ici ses explications, I'une des conclusions tirees doit dtre 
mentionnee. Les politiques de prix destinees 6 accroitre I'autosuffisance par une 
production nationale supdrieure (avec une moindre consommation tel un "by-product") 
entrainent 6galement une plus grande variabilitd de prix dans le cadre d'une politique 
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commerciale libre soumise une protection de prelvement variable, que si la politiQue 
de prix dtait plus proche des marches mondiaux. Ceci est confirme par le fait que iors 
des bonnes annees oC iln'y avait aucune importation, le prix etait determine seulement 
6 partir des interactions de I'offre et de la demande nationale 6tant donne e 
prdlbvement variable). Les grandes recoltes genereront des prix assez faibles par 
rapport aux standards marocains, mais "I'exces" ne peut 6tre exporte car les orix 
marocains seraient tout de m~me superieurs aux prix mondiaux. Ainsi, un conflit existe 
entre I'oojectif de croissance de production nationale et celui de stabiiit6 croissante aes 
prix nationaux. 

TABLEAU 7
 

PRIX MOYENS PAR REGION ET PAR ZONE
 
DU BLE DUR ET DU BLE TENDRE (Dh/QI.)
 

Region et Zone B1 Tendre Bl Dur 

Agadir-urbain 274 303 

Beni Mellal - rural 279 298 

Casablanca - urbain 276 299 

Meknes - rural 279 296 

Ouarzazate - rural 287 311 

Tanger - urbain 284 298 
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R6sum6
 

Les deux ensembles d'analyses montrent que la variabilirt des prix et de la
consommation n'est pas enti~rement dliminee avec le systeme de protection deprel~vement variable. L'analyse du commerce ext6rieur d'Abbott et Imrani montre que
le pr6lvement variable realise de meilleures performances pour la plupart des criteres 
que le systeme d'importation par quota. Les questions de niveau de protection et de
suppression de subventions dependent en partie celles de distribution de revenus. II 
est evident que les consommateurs se trouvent dans de meilleures conditions avec uneprotection plus faible. La plupart des consommateurs semblent a leur aise dans le
cadre d'une suppression de subventions, si celle-ci est accompagnee par une reduction
des taux de protection significative. Cependant, la descondition agriculteurs
(producteurs) s'empire avec une r6duction de la protection. 

L'analyse d'Arndt montre que le prix de refdrence devrait rester constant au lieude varier d'un mois I'autre. L'idee d'utiliser un prix de r~f6rence 6chelonne pour
stimuler un stockage suppl6mentaire et encourager les importations pr6coces, n'est pasvalable.19 Si le Maroc devait utiliser un tarif ad va/orem au lieu d'un pr61bvement
variable, ce r6sultat serait identique. La variabilit6 de prix entre les regions n'est pas
considdrable, mais on relive une variabilite importante d'une annee sur I'autre. Lavariabilit6 de prix des zones rurales est supdrieure 6 celle des zones urbaines. La 
politique consistant 6 utiliser un prl~vement variable pour augmenter I'autosuffisance 
et isoler (prot6ger) le producteur marocain des changements de prix de marchemondiaux, introduit r~ellement une variabilit6 des prix pour les annees sans
importations. Ceci est dG au fait que les prix marocains sont nettement supdrieurs aux
prix des march6s mondiaux, et que les exportations ne peuvent absorber le surplus.
La capacite portuaire parait 6tre un facteur tres important jouant sur la baisse de lavariabilit6 des prix. Pour la minimiser 6 travers les r6gions et tout au long de l'ann~e,
il est n~cessaire d'accroitre la capacit6 portuaire (rendements) des ports de Casablanca 
et de Safi, ou d'autres investissements portuaires devraient 6tre r~alisds. 

is Une dchelle infdrieure au coot du stockage n'a aucun impact sur la conduite du stock et desprix. Une valeur en exces des coOts de stockage encouragerait des importations massive, fors de lapdriode suivant immddiatement la r~colte. Cependant, mdme dans ce cas, aucune stabilisationsupplementaire des prix ne serait atteinte. 

http:valable.19
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TABLEAU 8
 
PRIX MAXIMUM ET MINIMUM PAR REGION ET PAR ZONE
 

DU BLE DUR ET DU BLE TENDRE (Dh/QI.)
 

R6gion et Zone B16 Tendre B16 Dur 

Max. Min. Max. Min. 

Agadir-urbain 315 250 356 212 

Beni Mellal - rural 331 231 371 193 

Casablanca - urbain 324 239 364 200 

Meknes - rural 331 235 371 195 

Ouarzazate - rural 331 250 371 212 

Tanger - urbain 335 243 375 204 

Ces 6tudes ont permis d'obtenir un apercu trbs utile sur les d~bats de politiques 
actuels au Maroc. Ces deux analyses pourraient 6tre prolongees ou modifiees pour
obtenir des vues compl6mentaires. En particulier, ces outils analytiques pourraient 6tre 
d6sormais utilis6s afin de repondre 6 ces questions et d'autres liees aux accords du 
GATT, tels que les tarifs ad valorem avec des niveaux superieurs de protection (au 
moins dans une phase initiale). 


