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PROJET RCC, PHASE I 

PROGRAMME DE TRAVAIL 

Objectifs du Projet 

Selon 	la convention sign6e le 29 Septembre, 1989, le Projet RCC a comme objectif: 

"Assister le Gouvernement du Maroc dans l'61aboration d'une strat6gie de commer
cialisation des cdrdales qui propose des directives en mati~re de tarification, de 
commercialisation int6rieure, de commerce extdrieur et de stockage afin de maxi
miser l'efficacit6 du syst~me de commercialisation, en respectant a la fois les 
objectifs de croissance 6conomique pour le long terme et les objectii's de s6curit6 
nationale alimentaire." ' 

Les sous-objectifs du projet tels qu'ils ont dtd d6finis par la convention, peuvent 8tre 
rdsum~s comme suit: 

(1) 	 A partir de l'information existante, prgparer des analyses du sous-secteur 
cdr6alier d6crivant la structure, le fonctionnement et les r6sultats; 

(2) 	 Utiliser cette base de donn6es pour mener des analyses de choix dconomiques 
et sociaux qui devront 8tre faits entre les objectifs 6ventuellement opposes 
concernant les importations, la fiscalitd, les prix et la sdcurit6 alimentaire; 

(3) 	 Utiliser les donndes provenant de ces 6tudes et analyses pour entamer le 
dialogue avec le comit6 interministdriel de suivi du projet RCC concernant 
toutes options de rdforme des fili res cdrdalires; 

(4) 	 Faire 1'6valuation des besoins en fon-ation des analystes marocains avec 
lesquels les consillers techniques trava;lleront, et identifier et r6pondre aux 
besoins de formation; 

La s~curit6 alimentaire nationale doit tenir compte d'une part, des
 
possibilit~s et des conditions de production locale (al6as climatiques,
 
stockage, etc) et, d'autre part, des impratifs d'ordre financier (6quilibre
 
du Budget et de la balance de paiements, avantage comparatifs, etc).
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(5) 	 D6crire les tiches I effectuer par les conseillers techniques ,de courte durde; 
et 

(6) 	 A partir d'une strategie nationale pour la r6forme de la commercialisation des 
c6r6ales, recommander comment le Gouvernement marocain pourra: 

-- soutenir le processus de s6lection, d'analyse et de formulation 
d'initiatives politiques dans le sous-secteur c6r6alier, et 

-- quelles seront les structures institutionnelles appropri6es publiques et 
priv6es en relation et les r6les qu'elles vont avoir pour soutenir la 
strat6gie. 

Planification des Activit~s du Projet 

Ce projet d'6tude sera r6alis6 en collaboration avec la soci6t6 DAI (USA) comme
 
chef de file, r6pr6sent6e en la personne du Dr. David WILCOCK, qui est l'assistant
 
permanent du projet, ainsi que les soci6t6s AIRD (USA), AGROCONCEPT (Maroc), et
 
l'universit6 de PURDUE (USA), comme sous-traitants. Le projet fera appel a.des consul
tants, soit 6trangers soit nationaux, et au personnel du MARA (DPAE, ONICL, DPV et
 
DVRA). La DPAE 6tant charg6e de la gestion du projet, assurera 6galement le secr6tariat
 
du Comit6 Technique.
 

Le projet comporte trois volets essentiels, a savoir: 

o 	 Les 6tudes du sous-secteur cfr6alier et de ]a politique c6r~alire nationale A 
entreprendre et les mdthodes d'enquete Aiemployer; 

o 	 La formation Acourt et a long terme; et 

o 	 L'61aboration des options pour ]a restructuration des institutions gouvememen
tales qui servent l'interprofession, en particulier l'ONICL. 

Le Comit6 Technique a, jusqu'" pr6sent, concentr6 ses efforts de planification sur le 
premier volet et a donn6 son accord h la selection de trois candidats pour la formation A 
long terme aux USA (un de la DPAE et deux de l'ONICL). L'ensemble de la formation . 
court terme reste "Aplanifier 4ipartir de Septembre 1991, apr6s la visite ,hRabat du Dr. 
Tyner de Purdue en fin juin et suite aux propositions 6manant des Services concern6s. 

Etudes Propos~es du Sous-Secteur Cr6alier 

Pour le sous-secteur cdr .alier et plus prdcisment la fili~re o16 tendre, des proposi
tions d6taill6es du groupe DAI ont dtd prdsentdes dans la soumission du groupe 'a I'USAID 
et 'i la DPAE en juillet 1990. Ces propositions ont servi de point de depart 'a nos discus
sions quant aux informations nccessaires pour une bonne description et un meilleur 
diagnostic des fili~res c6r6alie'res. 
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La conception des 6tudes proposdes par la DAI remonte A la pdriode de rdfomae du 
Secteur Agricole dans le cadre des pr ts de la Banque Mondiale PASA I et PASA II.
 
L'idde de base 6tait de faciliter la mise en ex6cution des rdformes dans le sous-secteur
 
c6rdalier A travers des 6tudes qui pourraient identifier des options concretes pour une
 
nouvelle politique c6rdali~re. Vu la lib6ralisation des politiques de prix et de commer
cialisation d6ja entam6e pour le bid dur,l'orge et le mais, ces propositions ont 6t6
 
davantage axdes sur la fili~re b16 tendre, dont la politique est toujours relativement plus

contr6le et pour laquelle persistent des obstacles majeurs A l'ach vement des r6formes,

telle que la subvention du bid tendre Aila consonmation. L'existence de cette subvention
 
n6cessitera deux p6riodes pour la rdforme:
 

0 La premiere, une p6riode de transition durant laquelle la subvention sera 
toujours en vigueur avec, le cas dch6ant, l'6tude de la mise en oeuvre de 
mesures compensatoires (ciblage, etc); et 

o 	 La deuxi me, apr~s la suppression de la subvention. 

Les Etudes de ]a Filire B16 Tendre et "L'Approche Sous-Secteur": Le groupe
DAI a propos6 des dtudes en deux phases: 

(1) Phase de Synthise et de Diagnosic: La premiere tdche importante i rdaliser 
concerne la synthse et l'6valuation de cc qui est ddjh connu ou peut 8tre appris rapidement 
sur la structure et la performance du sous-secteur et les principales questions strat6giques 
connexes. Quels sont les 616ments du syst~me que nous comprenons bien et quels sont les 
6I6ments qui ont besoin d'6tre examinds davantage? Des travaux tr~s utiles ont 6t6 rdalisds 
dans bon nombre d'6tudes prdcddentes, mais chacune d'elles a abord6 des questions
diffdrentes ou adopt6 une position diffdrente t l'hgard du sous-secteur c6r6alier. On propose 
que la synth~se soit mende au cours des cinq premiers mois du projet (d'Aofit A1D6cembre 
1991), 	par cinq dquipes composdes de personnel marocain et 6tranger: 

o 	 Structure et risultats 6conorniques de la production cdrdali~re intdrieure (en 
bour et en irrigu6); 

o 	 Commerce cdrdalier du Maroc avec l'dtranger; 

0 	 Commercialisation intdrieure, stockage, et transformation (y compris la 
mouture -- moulins en trois cat6gories -- et perspectives des industries de 
1'utilisation finale de la farine); 

o 	 Appr6ciation dconomique de la demande et des subventions cdr6alieres; et 

o 	 Une dquipe chargde de la synth~se finale. 
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Les quatre 6quipes chargdes d'un volet appliqueront deux m6thodes de base pour
recueillir des informations dans leur domaine respectif: 

o 	 Examens et synth~se des 6tudes et analyses existantes; et 

o Application de techniques rapt'es pour la collecte des informations afin de 
combler les lacunes manifestes dans les descriptions de base et dans les 
identifications des contraintes et probl~mes cl6s. 

Une des m6thodes de collecte rapide des infomations est le contact direct avec
l'interprofession c6r6ali~re (A.travers des enqu~tes ponctuelles, des entretiens, des s6minaires 
/d6bats, etc.) pour 6tablir une fili~re directe de l'information sur les perceptions des
probl~mes du sous-secteur et les options 6ventuelles en matinre de changements strat6giques 
et d'investissement. 

Dans cette phase on mettra l'accent essentiellement sur l'emploi de l'approche "sous
secteur" (f1lire) dans la collecte rapide des informations et le diagnostic A travers des 
contacts directs avec des groupements aux dlvers niveaux de l'interprofession. 2 Ces
comitds d'informations et de "feedback", qu'ils aient dt6 form6s spdcialement a cette fin ou
qu'ils soient composds d'associations commerciales ou industrielles bien 6tablies, permettent
d'6viter que ces groupements industriels ou commerciaux soient 	surpris par les rdsultats 
d'une 	6tude portant sur l'avenir de leur activitd, mais "Alaquelle il n'ont gu~re particip6. 

Les termes de r6f6rence pour les quatres groupes de travail pour la premiere phase

des 6tudes sont donn6s en Annexe 1. Les produits finaux de cette phase seront:
 

(1). 	 Un rapport de synth~se: "Sous-Secteur Cr6aier Marocain: Situation en 1992 
et Perspectives", 

(2). Un plan de travail pour la deuxieme phase du projet. 

Les rapports produits par les groupes de travail ou certains rapports pertinents
produits par des consultants travaillant avec le personnel du MARA seront disponibles "i 
travers une sdrie de "Documents de Travail, Projet RCC". 

A ce niveau, il y a lieu de rappeler que le travail de cette premidre phase consiste 
essentiellement en une synth~se des travaux et 6tudes d6ja r6alis6s. 

Un expose, 6crit f6cemment par Dr. Wilcock, 
sur l1'approche filire et
 
son emploi dans la phase diagnostique, tera diffus6 bient6t aupr~s des membres
 
du Comit6 Technique.
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2. Phase des Etudes Dtailkles. A partir des conclusions et des d6bats du rapport 
de synth~se de la Phase I, un programme de travail r6vis6 et prioritaire. sera prdpar6 pour 
la phase II RCC (18 mois, de Janvier 1992 a1fin Juin 1993), afin de rdpondre aux objectifs 
du projet, en particulier ceux mentionnds ci-apres: 

o 	 Etudier les solutions Aicertaines questions non rtsolues (cas de la subvention 
A la consommation) qui peuvcnt bloquer le processus de ddr6glementation ou 
d'autres changements relatifs ,i la r6glementation et aux investissements 
concemant le sous-secteur; 

o 	 D6finir avec pr6cision les avantages socio-economiques lids aux tendances 
diffdrentes de la politique de tarification et de commercialisation des cdr6ales; 

o 	 Identifier les possibilitds de nouveaux investissements du GM et des bailleurs 
de fonds pour aider les industries de ce sous-secteur AImieux fonctionner et Ai 
traverser aisdment la p6riode de transition conduisant h.I'adoption de 
changements en mati~re de structure, d'emplacement et de modalitds 
d'exploitation, qui permettent d'avoir des contacts plus directs avec les forces 
du march6. 

o Rdaliser des analyses exhaustives sur les questions socio-6conomiques 
complexes; cc qui aiderait ,hrenforcer la capacitd d'analyse de la DPAE et de 
1'ONICL. 

La gamme de m6thodes d'enquete sera dlargic. Les m6thodes de Ia premiere phase 
sont surtout descriptives et diagnostiques; celies de la deuxi~me phase doivent etre plus 
analytiques et d6taill6es. 

Volet 	Formaion 

Concemant la formation, la proposition DAI a d6crit une approche similaire Acelle 
appliqude h la DPAE durant les derni res anndes. Le contenu de la formation n'dtait pas 
sp6cifid du fait qu'il doit Wtre programmd en dtroite collaboration avec les Services 
concemds. D'ores et d6j'i, le projet devra satisfaire certains besoins en formation des 
Directions du MARA qui ont des r6les 'i jouer envers l'interprofession c6rdali re. 

Quatre 	types de formation concernent le projet. D'abord il y a la formation Ailong 
terme qui consiste en des programmes "Master" aux Etats-Unis. Pour le moment, on forme 
trois personnes Ace niveau, deux de I'ONICL et un de la DPAE. Puis, il y a la formation 
a court terme qui comprend: 

o 	 des stages de formation h I'6tranger de courte durde, 
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o des cours de formation au Maroc, 

o la formation "sur-le-tas", et 

o des s6minaires pour la pr6sentation et le d6bat des r6sultats des 6tudes. 

La formation "Acourt terme reste i planifier Apartir de Septembre, 1991, A la suite 
d'une visite A Rabat du Dr. Tyner de Purdue en !" juin et aux propositions venant des 
Services concerns. 

Volet Renforcement Institutionnel 

Avec I'6volution de l'6conomie on peut aussi prdvoir tine dvolution dans la structura
tion et les taches donndes aux institutions.gouvernementales. Le ddveloppement de 
l'conomie agricole demande un parternariat souple entre le secteur priv6 et le Gouverne
ment. Au Maroc, avec la r6forme de la politique c6rdali~re, on doit pr6voir des change
ments dans les tfches d6volues aiI'ONICL. On peut prdvoir 6galement des changements 
dans le fonctionnement de certains aspects des programmes de la DPV, la DVRA, et laDPA E. t. /Pio r, c o t 

Un des r6sultats importants du PRCC sera de proposer des options pour la restruc
turation des Services qui travaillent avec le sous-secteur cdrdalier. Cela ndcessitera que l'on 
d6finisse clairement les besoins du secteur priv6 en matigre d'information et*services de 
contr6le, d'inspection, et mame de promotion qui peuvent 8tre faits d'une mani re plus
efficace par I'Etat. De IAi, on doit planifier l'emploi du personnel existant et sa formation 
pour rdpondre aux nouvelles tfiches. 

Des notions pr6liminaires pour la restructuration des Services concerns par les 
c.-r6ales seront prfsent6es dans le rapport de synth~se pour promouvoir le ddbat. Ces ides 
pr6liminaires doivent figurer dans les tfiches ddvolues aux groupes de travail, surtout les 
groupes de la production, du commerce extdrieur, et de la commercialisation -- en ce qui 
concerne les informations et statistiques cfrdalitres -- et le groupe du commerce intcrieur 
pour des questions concernant la surveillance et le soutien de l'intelprofession. Sel,,n les 
rdsultats de la synth~se et le ddbat qui devra suivre, ces notions hypothdtiques seront 
approfondies dans les dtudes et consultations ponctuelles de la deuxi~me phase du PRCC. 

par, entre autres, l'instauration 
d'un circuit plus efficient de
 
.'information entre les divers intervenants dans le secteur c6r6alier.
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Execution du Projet 

Les groupes de travail seront constituds pour aborder les termes de rdf6rence donnds 
en Annexe 1 pour la premiere Phase du PRCC. Chaque groupe de travail aura la possibilit6 
de faire appel A l'aide des consultants A travers le projet. La DPAE, avec Dr. Wilcock, sera 
chargde de prdparer des termes de rdfdrence plus ddtaillds pour les consultants et de faire 
le ndcessaire pour les recruter pour que le travail puisse commencer au debut du mois de 
Septembre. Une idde prdliminaire du niveau d'effort propos6 pour la premiere phase 
phase de synth~se - est donne en Annexe 2. Un nombre restreint de rniebres du Comit6 
Technique se rduniront mensuellement pour suivre le progrbs rdalis6 par groupe de travail. 
Une rdunion du Comit6 Interministdriel de Suivi aura lieu au d6but du mois de Septembre. 
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TERMES DE REFERENCES DES ETUDES DU PRCC
 

GROUPE A "PRODUCTION"
 

I - ANALYSE 
 TECHNIQUE ET DESCRIPTIVE DE LA PRODUCTION 

- Description de la production entre 1972 et 1991: superficie/rendement, bour/irrigud,zones. de production, et place des c6rdales dans les exploitations agricoles (taille et 
vocation). 

- les itindraires techniques, sources et dynamique du progr~s. 

- Effets du milieu (pluviom trie et possibilit6s de faire des prdvisions). 

- Autosuffisance c6rdalidre au Maroc :niveaux et perspectives. La valeur ajout6 du 
secteur et part dans le PIB. 

11 - ANALYSE ECONOMIQUE: 

- Les coots de production et dconomie d'dchelle.
 

- Fonction 
 d'offre des c6r6ales et fonction de production, et analyse du 
comportement des agriculteurs. 

- Interaction entre les productions des cdrdales et entre celles-ci et les autres 
productions. 

- Prix et incitations: moyens et effets. 

III- ANALYSE DE L'IMPACT DES POLITIQUES ET DES REFORMES: 

- Analyse des facteurs structurels, et possibilitd d'enlever les contraintes au niveau 
de la production. 

- Calcul des ESP(Equivalent Subvention ,A]a Production) des cdrdales. 

- Impact de la politique des intrants et des facteurs de production. 
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- Impact de la libdralisation des march6s des c6rales. 

GROUPE 	 DE TRAVAIL B - STOCKAGE, TRANSFORMATION 
ET COMMERCIALISATION INTERIEURE 

B.1. 	 Commercialisation Intrieure des C&ales 

B.1.a. Description des Circuits, Tendances: 

-- Descriptive des structures, operateurs, et fonctionnement 

-- Structures et financement de commercialiasation officelle 

-- Estimation du transit par les circuits (libre et officiel) 

--	 Circuit de l'information 

B.1.b. Analyses Economiques 

-- Integration et efficacitd de la fili re : situation et perspectives 

-- Bilan du financement de ia commercialisation 

Rdsultats 6conomiques de 1intervention 

B.l.c. 	 Analyses des politiques
 

Analyse de la politique de la commercialisation
 

Impact de la libdralisation de l'orge, BI6 Dur, et MaYs
 

-- ' 	 Impact potentiel de la libdralisation de B1d Tendre 
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-- 

B.2. 	 Stockage des C&ales 

B.2.a. 	 Description et diagnostique technique 

Capacit6, niveau de l'utilisation, et besoins de l'infrastructure de stockage. 
R6partition entre i'6tat et le priv6 
Qualit6 et pertes 

B.2.b. 	 Analyses Economiques 

CoOts financiers et 6conorniques de stockage: mod6lisation avec et sans 
structures dtatiques actuetl y compris des changements dans l'investissement, 
l'emploi du vrac, etc.), 

Performance technique et financi~re des entreprises de stockage (privdes et
 
SCAM),
 

Coats et bdndfices dconorniques des opdrations de l'ONICL, des SCAM et
 

CMA et du secteur priv6.
 

B.2.c. Analyses des Politiques
 

-- Analyse de ]a politique de stockage,
 

Consdquences probables de la d6r6glementation sur l'importance, 
l'emplacement et la gestion de l'infrastructure de stockage, 

Organisation des stocks de sdcurit6: situation actuelle et dans un syst~me 
lib6ral, 

R61e futur pour les SCAM et CMA?(. klO"C 

B.3. 	 Premiere Transformation (Mouture) L/' 

B.3.a 	Description 

--	 Prdsentation de. minoteries et de la fili're de la farine: structure et conditions 
de fonctionnement, 
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--	 Qualit6 des c6rdales demand6es par les minoteries, qualit6 de la farine 

produite, etc 

B.3.b Analyses Economiques
 

-- Adoption de la technologie et rendement de l'industrie, efficacit6,
 

-- Impact de la r6glementation (1973) sur l'efficacit6 des op6rations,
 

-- Impact du march6 libre des c6r6ales sur la production animale,
 

B.3.c. 	Analyses des Politiques 

--	 Changements probables dans la structure et le fonctionnement de l'industrie 
(en mati~re d'investissement, le nombre de socidt6s, et d'emplacement des 
minoteries) avec la d6r6glementation. 

--	 Devenir des minoteries traditionnelles et semi-industrielles? 

--	 Politique des prix et des marges; libert6 du march6. Dans quelle mesure des 
"accords de moddrations" et autres gardes-fous, sont-ils n6cessaires? 

B.4.' Transformations Secondaires (Panification, alimentation de b6tail, etc.) 

-- Pr6sentation des semouleries et les fili~res de boulangerie, pdtes, couscous, 

etc. 

-- Analyse de la politique de transformation, 

--	 Problnes d'efficacit6 technologique et financi re des industries (r~sultats 

pr61liminaires...)
 

Possibilit6s de promotion plus actives de ]a farine et des produits de b1 dur
 

(pates de b16 dur, etc.)
 

B.5. Organisation Future de I'Interprofession 
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Analyse juridique et institutionnelle,
 

Chevauchement des responsabilit6s entre DPV, DVRA, ONICL, DPAE, APM,
 
etc.: situation et possibilitds de r6formes?
 

Besoins d'informations pour l'interprofession dans un syst~me lib6ral,
 

Investissements dans l'infrastructure: rble des secteurs priv6 et public,
 

Planification et m6canismes de la transition,
 

GROUPE C "COMMERCE EXTERIEUR" 

I - ANALYSE TECHNIQUE:. 

- March6s mondiaux des c6rdales et farines. 

- Echanges extdrieurs du Maroc (quantit6s, prix, frt). 

- Syst~me actuel d'importation des c6r6ales (op6rateurs, syst~me d'information, 
6volution dt la demande d'importation, qualit6). 

- Financement des importations (cash, ai terme, crddits fournisseurs, aides). 

II- ANALYSE ECONOMIQUE ET IMPACT DES POLITIQUES: 

- Evaluation de la stratdgie d'importation (coat, 6valuation du syst~me de protection).
 

- Mod6lisation du commerce ext6ricur (bilan, proposition d'6tudes pour l'avenir).
 

- Impact du taux de change sur le commerce extdrieur c6rdalier.
 

- Lib6ralisation du commerce ext6rieur (ddr6gulation, libdralisation du march6
 

mondial).
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- Prix de rdfdrence et syst me de protection (actuels et futurs, budget). 

- Politique des exportations ( prix d'intervention, cofit, loi sur le commerce 
ext6rieur). 

GROUPE DE TRAVAIL D - CONSOMMATION: 

D.1 Description 

-- Consommation des c6r6ales au Maroc (structure, formes, dtat nutritionnel de 

la population), 

-- Part de la consommation des c~rdales dans le budget de la famille, 

-- Estimations des parts relatives de la consommation directe (farines) et 
consommations intermddiaires (pates, biscuits, etc), 

-- Evolution des habitudes alimentaires (comparaison entre les trois 
enqu~tes consommation faites par le Minist~re du Plan), 

-- Estimation de I'autoconsommation, 

-- Estimation des pertes, 

-- Les c~r6ales dans l'alimentation animale 

--	 Programmes d'aides alimentaires au Maroc (r6le des cdrdales) et politique de 
subvention i la consommation 

D.2. Analyses Econoniques 

--	 Estimation des fonctions de consommation, 61asticit6s et autres mod6lisations 
de la consomr-ation (Impact de l'augmentation des revenus sur les niveaux 

f 	t de la consommation; 4 effets de la substitution entre c6rdales h la 

consommation, etc. Possibilitds des analyses suppl6mentaires des donndes de 
1'enqu~te 1985 budget et consommation), 
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--	 Relation des prix de vente avec l'alimentation animale (production aliment de 
poulet, etc), 

Bilan dconomique du syst~n'e de prH61vement et subvention (farine nationale, 
module de ]a subvention fait "ila Direction des Prix, etc), 

Bilan 6conomique des programmes d'aide alimentaire, 

D.3. 	 Analyses des Politiques 

La politique de la subvention hi la consommation: situation et options pour
 
l'avenir,
 

-- Ciblage de la subvention: thdorie et pratique,
 

-- Impact de l'61imination de la subvention a la consommation,
 

--	 Analyse de bien-8tre (cette analyse touchera les autres groupes), 
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