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I-INTRODUCTION
 

Avant la mise en oeuvre de 1'Ajus .ement Structural, le
 

gouvernement du Maroc intervenait dans l, conomie 
nationale soit,
 

cas des investissement en
 d'une fagon indirecte comme c'est le 


infrastructure et l1amelioration des technologies 
de production
 

soit, d'une fa;on directe par l'interm~diaire des 
subventions des
 

le prix de support pour les denr~es
 
facteurs de production et 


agricoles et alimentaires. En particulier le gouvernement:
 

les prix pour quelques produits
1- dtablissait 


agricoles et alimentaires (les c~r~ales, le sucre, les graines
 

ol6agineuses, le son, la pulpe de betterave...),
 

2- fixait des quotas ou interdisait 1,importation pour
 

la majorit6 des produits agricoles,
 

3- attribuait des subventions aux inputs (eau
 

d'irrigation, machines agricoles, engrais, semences..),
 

4- attribuait des subventions A la consommation des 

produits de base (farine, lait, sucre, huiles),
 

et de
marges de transformation
5- fixait les 


commercialisation pour quelques produits agricoles 
(farine, lait,
 

sucre, huiles),
 

canaux marketing du pain A
6- rdglementait les de 


travers l'ONICL,
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7- participait A la production et la commercialisation 

des semences et des engrais depuis 1975, et
 

8- contr~lait l'exportation de certain produits
 

agricoles A travers I'OCE.
 

Maroc acceptait le programme d'ajustement
En 1983, le 


secteur agricole, deux programmes
structural. Pour le 


d'ajustement structural agricole (PASA) ont dt6 mis en ouvre avec
 

1'assistance de la Banque Mondiale. Les objectifs de ces
 

programmes dtaient:
 

- la r~duction et la r~allocation des d~penses
 

pour balancer les investissements publiques
gouvernementales 


irrigudes et les zones non irrigudes,
entre les zones 


- la r~duction des interventions au niveau des prix et
 

l'limination des distorsions, en particulier par la suppression
 

des subventions pour les inputs et pour les productions et par
 

l'tablissement d'une protection s'levant & un niveau variant
 

entre 25 et 30 percent,
 

- la lib~ralisation du march6 a travers une
 

march6 local (la
augmentation de la competition dans le 


der~gulation du marchd du grain, du sucre et des huiles) et par
 

une plus grande exposition au march6 international, et
 

- la privatisation: reduction du r6le des diff6rents
 

tablissements 6tatiques.
 

Durant les ann~es 1980 ces reformes ont 6t6 exfcut6es
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Elles ont 6t6 programm~es pour Atre 
compl~t~es


progressivement. 


Pour les c~r6ales et 1'4levage, les politiques

en 1993. 


suivantes ont 6t6 ou seront r6alis~es:
 

1- revision de la procedure de d6termination des 
prix
 

Les prix
aux prix internationaux.
de support, en les liant 


int~rieurs de support sont pr~vus d'etre 6tablis 
A 25 percent au 

des prix internationaux pour les 5 
dessus de la moyenne 


Zn rdalit6 la majorit6 des tarifs douaniers
 pr~c~dentes ann~es. 


le b16 tendre le
 ces taux. Pour 

sont largement suprieurs i 

pr~leivement variable est utilis6 pour amener 
le prix de r~f~rence
 

au niveau du prix rdels pratiqu~s au Maroc 
en 1986.
 

2- les prix du son et de la pulpe de betterave 
ont 6t6
 

tarifs douaniers seront
fin de 	1988. Des
lib6ralis6s A la 


impos~s sur 1'importation des tourteaux.
 

L'objectif de cette 6tude est d'6valuer les 
impacts de la
 

commerce extdrieur,

politique de lib~ralisation des prix et du 


Cette 6tude
 
sur les 	producteurs et les consommateurs Marocains. 


sur les 	secteurs des c&r6ales et de 1leage et
 

Ces secteurs sont tr~s importants pour les
 
est centr~e 


leurs interactions. 


D'abord,

agriculteurs et pour le reste de 1,conomie 

nationale. 


ils constitue une part importante des revenus 
des atjriculteurs
 

Ensuite 	ils sont les principaux aliments
 et de leurs activitAs. 


la majorit6 des manages Marocains. En plus, la
 
de base 	pour 


plupart 	des agriculteurs associent 1'6levage 
et les c~r~ales A
 

travers l'utilisation des c~r~ales comme aliment 
de b~tail (orge,
 

Par consequent, la substitution au niveau de
 mais, paille...). 


la production et au niveau de la consommation 
entre les c~r6ales
 

et 1'6levage, fait de l'examen de 1'impact des politiques 
de prix
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et de commerce ext~rieur a travers les relations entre ces deux 

secteurs, une question essentielle a la comprehension des impacts 

r6els de toute politique de reforme. 

Cette 6tude sera limit6e aux c6r~ales, a l'4levage et aux
 

effets sur le bien dtre des diff~rents groupes de m6nages. Ii
 

est utile de souligner que cette 6tude est statique de nature et
 

ne prend en considdration aucun effet risque.
 

Dans cette 6tude des politiques alternatives de
 

lib6ralisation seront simul6es:
 

la suppression de la subvention A la consommation de 

la farine nationale, 

- les diff~rents niveaux de protection des c~r6ales et 

des produits de l'levage, 

- la permission d'importer des aliments de b4tail et 

la r6duction de leur niveau de protection. 

L'impact de ces politiques sera 6valu6 pour: 

-- les niveaux des productions agricoles et leur 

composition,
 

- la d~pendance alimentaire
 

- les variations du bien Otre des diff~rents groupes
 

de manages
 

-

- le niveau des emplois agricoles.
 

2-STRUCTURE DU MODELE
 

Cette section pr6sente la m6thodologie utilis6e pour
 

analyser l'impact de la politique de lib~ralisation des prix et
 

du commerce extriur des c~r6ales et de l'4levage. Puisque dans
 

cette 6tude l'accent est mis sur les secteurs des cdrdales et de
 



5 

6tre avec
1'6levage, ces secteurs sont les seuls a report6s 

d~tail. 

Un module d'6quilibre gfn~ral a ft& choisi dans cette 4tude
 

pour les raisons suivantes:
 

sur
 - pour avoir une appreciation claire de 1'impact 


de la population en

le bien Atre des diff~rents groupes 


particulier les diff~rents groupes d'agriculteurs.
 

L'effet de revenu est trds important puisque les deux
-

et de c~r~ales repr~sentent une
 
sous-secteurs d'6levage 

importante part du PIB (plus de 10 pour-cent) et emploient plus 

de 40 pour-cent de la main d'oeuvre active. 

- Pour avoir une verification de coherence du mod&le 

par l'utilisation de la loi de Walras.
 

La figure 1 sch6matise la structure g6n6rale du module.
 

comme contenant 3 principales
Celui-ci peut Atre consid~r6 


composantes. L'offre domestique des c~r~ales est mod~lis~e par
 

au niveau des fermes. 
un module de programmation lin~aire 
La
 

production animale est mod~lis~e par la minimisation du coQt 
de
 

La demande, quant a elle, est mod4lis~e par
l'aliment de b~tail. 


l'utilisation directe de la fonction de l'utilit6 dite fonction
 

a dlasticitd de substitution constante (CES nich6e) pour chaque
 

sous groupe de produits. Cette fonction couvre des niveau de
 

pour groupe de produits. Au

substitution diff~rents chaque 


niveau le plus bas se situe la substitution entre les varidt6s
 

et au niveau le plus haut entre les produits alimentaires
de bl 


et les produits non alimentaires.
 



cloture du modele 

Commerce 
Prix Revenus ext6rieur 

- 4 menages rurauxEndogbnes 
ImportationCdrdales non import6es) 	 - 1 m6nage urbain 

- Gouvernement (pas d'exportation)Exogbnes 

- Salaires 
Importations 

Demande Offre domestique 

z 
C6r6aies Elevage Autres 0 Cdr6ales Elevage 

P L Ration d'aliments 

Fonction d'utilit6 0 
0' 

de b6tail 
PL 

CES 

Figure 1. Structure du Modele
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Sur les march~s internationaux des c~r6ales et des
 

produits animaux le Maroc peut dtre consid6r6 comme un petit pays
 

n'influengant en aucune maniare les prix pratiqu~s dans ces
 

march6s. Par cons6quent les prix des produits import6s sont 

exogdnes dans ce modale. Par ailleurs ce moddle n'est pas 

concern6 par les exportations. Les prix des c6r~ales, des 

produits animaux ainsi que des autres produits sont endoganes
 

dans ce moddle a l'exception des produits import~s dont les prix
 

sont exogdnes. Pour refl~ter l'importance du sous emploi en
 

milieu rural les salaires sont exogdnes. La r~mun~ration des
 

facteurs (terre, capital et main d'oeuvre) est la source de
 

revenu des manages. Ceux-ci ont 6t6 subdivis~s en 4 groupes de
 

m~nages ruraux et un groupe de m~nages urbains. Le d~tail des
 

diff~rents composantes du mod&le seront d~crites dans les
 

sections suivantes.
 

2.1-Les Diff6rentes Composantes Economiques du Modale
 

Ce modale d'6quilibre gandral est base sur un archetype de
 

plusieurs secteurs et groupes de m~nages. Une specification
 

multi-market, focalis~e sur les c~r~ales et l'&levage, est
 

construite dans ce moddle pour capter les effets de substitution
 

parmi les produits et les facteurs. Le mod&le met en relief les
 

differences parmi les groupes de m~nages selon leurs revenus dans
 

le milieu rural.
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2.1.1-So4cification de la Technologie et du Comnortement des
 

Producteurs
 

Puisque le centre d'int6rdt est constitud par les c6r6ales
 

et l'4levage, le moddle utilis6 ici traite ces deux secteurs avec
 

un certain details, alors que les autres secteurs sont regroup~s
 

en un seul secteur. Le modale englobe les c~r~ales, les produits
 

d'6levage, les facteurs (capital, main d'oeuvre, terre...) et un
 

agr~gat des autres produits reprdsentant tous les autres secteurs
 

de l'4conomie.
 

L'offre et l'utilisation des facteurs pour les autres 

cultures y compris la jachdre, les cultures fourrag~res et les 

parcours sont fix~es dans ce module. Les changements dans ces 

cultures n'affectent pas s~rieusement la substitution, au moyen 

terme, avec les c~rdales. Historiquement, leurs superficies sont 

stables a l'exception des cultures fourragbres, qui sont en 

expansion dans certaines regions. Mais leurs superficies est 

trds petites relatives A celles des c~r6ales. Les l6gumineuses 

qui couvrent plus ou moins 10 % des superficies c~r~ali~res, 

auraient pu dtre introduites dans le module mais le manque de 

donn~es relatives a leurs dlasticitds de demande et A leurs 

technologies de production ont emp~chd de le faire. 

2.1.1.1-Les C~r~ales
 

L'enqudte coQt de production de 1989 r6alisde dans 4 r~gions
 

du Maroc (MeknAs, Khemissset, Settat et Tadla) a permis de
 

construire, dans chaque r~gion, des vecteurs reprdsentant les
 

diff~rentes technologies. de production des quatre principales
 

c~rdales (bl tendre, b1 dur, orge et mais). Ces vecteurs
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appel6s dans le reste de cette 6tude vecteurs technologies (VT), 

correspondant a diff6rent niveaux d'utilisation des facteurs 

(engrais, semences, main d'oeuvre, m~canisation...) et de 

6t6 regroup6sproductions. Les engrais et les pesticides ont 


avec "autres produits".
 

Les agriculteurs dans ce module ont la possibilit6 de 

choisir une combinaison de vecteurs technologies disponibles a 

eux en vue de maximiser leurs profits, 6tant donn6 leurs
 

contraintes (terre, m~canisation et traction animale
 

Les cdr~ales sont mod~lis~es par la programmation
disponibles). 


lin6aire dans chaque r6gion et pour chaque groupe d'agriculteurs.
 

Le grand nombre de technologies disponibles dans le module
 

augmente les possibilit~s de substitution dans la production.
 

Les vecteurs technologies constituent en fait une approximation
 

des fonctions de production qui elles sont inconnues.
 

L'utilisation de ces vecteurs technologies rdsout le problame de
 

la non-existence au Maroc d'estimations fiables des 6lasticit~s
 

de l'offre. Ces dlasticitds sont implicites dans la combinaison
 

convexe des vecteurs de technologies disponibles.
 

2.1.1.2-L'Elevage
 

Contrairement aux c6r~ales, il n'y avait pas d'enqudte qui
 

pouvait servir de base pour la construction de technologies
 

reprdsentatives du secteur de l'levage. Les r~sultats de
 

l'"Etude Prix et Incitations" ont t& utilisds pour cet objet.
 

Pour les bovins, les ovins et les caprins, le Maroc a 6t6
 

subdivisd en trois zones de production:
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- Zi: les zones irrigu~es
 

- Z2: les zones bour favorables
 

- Z3: les zones bour d~favorables.
 

Les bovins ont 6td subdivisds en trois races (importfs, 

crois~s et locales). Le nombre de vecteurs technologies 

disponibles est tras limit6. II y a seulement cinq technologies 

pour les bovins importds dans deux zones (Z1 et Z2). Les autres 

races et espAces sont repr~sentdes au maximum par une technologie 

pour chaque zone . La production des caprins et l'aliment de 

b~tail qu'ils consument sont supposes fixes dans ce module. 

Les vecteurs technologies consistent en "capital" sp~cifique 

pour chaque race et espace, en dnergie et prot~ine n~cessaires 

pour la production d'une tonne de viande et d'une certaine 

quantit6 de lait pour les bovins et la laine pour les ovins. Le 

"capital" sp~cifique est en fait une combinaison ( en proportions 

fixes) de main d'oeuvre, d'animaux vivants et de tous les autres 

facteurs utilisds dans le processus de production. 

Le secteur de volaille est subdivis6 en secteur traditionnel
 

et secteur moderne. Le secteur traditionnel est en g~n~ral
 

pratiqu6 par les Petits agriculteurs, alors que le secteur
 

moderne est le fait de producteurs urbains. La production du
 

secteur traditionnel et les aliments qu'il utilise sont supposes
 

fixes dans ce modAle. Dans le secteur moderne il y a une
 

technologie pour la production du poulet de chair et une autre
 

pour les pondeuses. La production du secteur moderne est fixe
 

mais les aliments sont endog~nes et choisis pour minimiser leur
 

colt.
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sont exog~nes dans le module
Les aliments de b6tail qui 


sont:
 

- farine de poisson
- jachare 


- sorgho
- fourrages 


- pulpe de betterave
- vesce-avoine 


- pulpe d'agrumes
- avoine 


- f&ves
- parcours 


- m~lasse
- luzerne 

- tourteaux de colza- tourteaux de tournesol 

- tourteaux des graine de coton - tourteaux de soja 

Les aliments de b~tail qui sont endoganes dans le modle
 

sont:
 

- le son
- 1'orge 

- la paille.- le mals 


2.1.1.3-Les Secteurs de Transformation
 

Les industries de transformation ont 6t6 rfduites A celles
 

qui sont directement lides aux c6r~ales et aux produits animaux.
 

Deux types de minoteries sont incluses dans cette 6tudes:
 

- les minoteries industrielles, et
 

- les minoteries artisanales.
 

vers le travail & fagon pour les

Cette derni~re 	est orient~e 


directs ou a la production destin~e 
 aux
 
consommateurs 


dftaillants. Avant la lib~ralisation, les minotiers artisanaux
 

ne sont pas autoris~s A produire la farine de bld tendre pour 
le
 

tendre produite 	par la
 compte des ddtaillants. La farine de bl 


artisanale n'est pas subventionn6e, alors que celle
minoterie 
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produite par la minoterie industrielle b~n6ficie de subventions
 

gouvernementales. La transformation des c6r~ales produit la
 

farine et le son.
 

Dans cette 6tude n'est considfr~e que la production d'une 

farine de qualit6 moyenne. La farine et le son sont produits 

dans des proportions fixes. Les coOt de transformation sont 

supposes les m~mes pour les deux types de minoterie et ils sont 

d~rivds de L'enqudte ONICL-INSEA sur la minoterie 

artisanale(1992). Chaque technologie est reprdsent~e par un 

vecteur oa les productions sont positives (farine et son) et les 

facteurs sont ndgatives( coit total de transformation d'une unit6 

de grain). La transformation du lait est r~duite A une seule 

technologie. Ii en est de mdme pour l'abattage des animaux. 

2.1.2-Specification de la Demande des Consommateurs
 

L'objectif de cette 6tude est d'4valuer l'impact de la 

politique de libdralisation sur les agriculteurs. Comme on peut 

s'y attendre, cet impact ne sera pas le m~me pour tous les 

agriculteurs. Cinq groupes de manages ont 6td distinguds dans 

ce module. Quatre sont agriculteurs (y compris les ruraux sans 

terre) et un repr~sentant les m~nages urbains. La d~sagr~gation 

des agriculteurs s'est faite selon la taille de leurs terres.
 

Les ruraux sans terre et les petits agriculteurs (moins de 5
 

hectares) constituent le premier groupe. Le deuxiame, le
 

troisidme et le quatriame sont les agriculteurs qui poss~dent
 

respectivement entre 5 et 20, 20 et 50 et plus de 50 hectares.
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Le gouvernement est r6duit A un simple r~le de collecte de 

taxes relatives a l'activit6 de production d'aliment de b~tail, 

des revenus provenant de la vente sur le march6 local des 

importations de c~r~ales, et des revenus provenant de la dotation 

du gouvernement en "autres produits" et du payement de 

subventions a la consommation de la farine de bl tendre. Le 

gouvernement d~pense tous see revenus & la consommation de 

"autres produits".
 

Le syst~me de demande est sp~cifid directement par la
 

maximisation de la fonction d'utilit6 de chaque groupe de
 

m~nages. La fonction d'utilitd choisie est la "CES nich~e". La
 

structure de cette fonction d'utilitd est la mdme pour les
 

m~nages ruraux, elle est lg&rement diff~rente pour les manages
 

urbains. Les ruraux peuvent consommer certains produits que les
 

urbains ne peuvent consommer (par exemple le lait non
 

pasteuris6).
 

Les m~nages ruraux stockent les grains pour des besoins de
 

consommation ultdrieures. C'est le cas du bl dur, de l'orge et
 

du mais pour l'annde de base. Pour mod6liser ce stockage sans
 

rendre le moddle plus compliqu6, nous supposons que les
 

agriculteurs obtiennent de l'utilitd du fait de maintenir un
 

stock de c~r~ales. Parce que les consommation prdsente et future
 

sont des substituts tr~s proches, le stock de grain apparait
 

comme un argument dans la fonction d'utilit6 des agriculteurs,
 

dans le m~me nid que la farine du m~me grain.
 

Le choix de "CES nich~e" est dQ a sa flexibilit6. Les 

6lasticit~s de substitution ne sont pas n~cessairement 4gaux a 

un comme c'est le cas de la fonction Cobb-Douglas. Les produits 
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ne se substituent pas avec la m6me facilit6 et la "CES nich6e"
 

attribue un coefficient d' lasticit6 de substitution pour chaque
 

nid. En plus le nombre de paramdtres n~cessaires A la 

specification de la "CES nich~e" n'est pas excessif. Cependant,
 

le modeleur doit specifier a priori la structure a nids de la 

fonction d'utilit6. C'est & dire il s'agit de sp6cifier quelles
 

dlasticitds de substitution sont 6gaux. Les avantages de la "CES
 

nich~e" sont supdrieurs a ses d~savantages.
 

2.1.3-Cl~ture du Moddle
 

La Clture du Mod~le implique la d~termination de
 

l'4quilibre de l'uffre et de la demande (prix, quantit6s
 

produites et quantit~s consomm~es), les niveaux des importations
 

et des revenus.
 

2.1.3.l-Equilibre de l'Offre et de la demande
 

L'offre des cdr6aies et des produits animaux et des aliments
 

de b~tail englobe les productions, les importations et las
 

dotations des m~nages en ces produits. Les facteurs primaires
 

sont fixes, sauf la main d'oeuvre qui est suppos6e exogdne. La
 

consommation humaine et animale et l'utilisation des facteurs
 

constituent la demande des commodit~s et des facteuts. "Autres
 

produits" repr~sente tous les produits qui ne sont pas
 

expliciteinent sp~cifids dans le Modale. "Autres produits" est
 

calibrd pour reproduire en termes de valeur l15galit6 entre
 

l'offre et la demande. En particulier "autres produits" englobe
 

les sous-produits des c6rdales et de l'6levage. La demande
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d'"autres produits" englobe leurs utilisations comme facteurs et
 

leurs consommations par les m~nages.
 

L'6galitd entre l'offre et la demande est rdalisde au prix
 

du march6. Pour les produits import~s, les prix sont soit fixes
 

par le gouvernement durant l'ann~e de base (l'Etat importe les
 

quantitds n~cessaires pour satisfaire la demande au prix fix6)
 

soit etablis au niveaux des prix de r~f~rence support~s par des
 

pr~l~vements variables quand l'importation est r~alisde.
 

2.1.3.2-Commerce Extdrieur
 

Les produits domestiques et les produits import~s sont
 

supposes parfaitement substituables. Pour simplifier le module
 

et focaliser sur les relations c~rdale-6levage, le commerce
 

extdrieur a dtd r~duit & l'importation des c&r~ales et dans
 

certains simulations aux produits d'dlevage et certains aliments
 

de b~tail. Cependant aucun produit n'est export6 dans ce module.
 

les exportations de "autres produits" (phosphates, agrumes,
 

primeurs..)sont supposes fixes et comptabilis~s dans les 

dotations pour les m~nages et le gouvernement en "autres 

produits". 

Le Maroc peut 6tre consid6r6 comme un petit pays dans le
 

cadre du commerce international des c~r~ales. Il ne peut
 

l'influencer ni par ses decisions d'offre ni par ses d~cisions
 

de demande. Les prix des produits import6s sont donc
 

essentiellement ddtermin~s par le march4 international. Pour
 

l'ann~e de base, ne sont autorisds A l'importation que le bl 

tendre et le mais pour lesquels le gouvernement fixe les prix 

intdrieurs. Aux prix fixes, il y a un exc~s de demande r~sultant 
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en importation de bl tendre et de mais. Tous les autres
 

produits int6ressant cette dtude ne sent ni import~s ni export~s.
 

Par consequent leurs prix sont endog&nes.
 

Comme expliqud plus haut, les prix des produits import~s et
 

les salaires sont exogdnes. Pour rdsoudre le moddle, une
 

"fonction pdnalit " correspondant aux niveaux des importations
 

est soustraite de da fonction objective. Cett. p~nalit6 est
 

n~cessaire parce que le moddle ne pr~sente pas un 6quilibre entre
 

la valeur des exportations et la valeur des importations et parce
 

que certains prix y sont exogdnes. les conditions premieres de
 

la solution du module indiquent que tous les prix des produits
 

inclus dans la "fonction pdnalit(" sont dans un ratio de prix
 

constant.
 

2.1.3.3-Formation et Distribution des Revenus
 

Les agriculteurs sont dotds de quantit~s de cdr~ales, de 

facteurs spdcifiques A la production animale, d'aliments de 

bdtail, de main d'oeuvre et de terres agricoles. La distribution 

de ces dotations parmi les agriculteurs est rdalisde i partir des 

donndes de l'enqudte co~t de production pour les cdr~ales, et
 

l'tude des "Prix et Incitations" pour les facteurs de production
 

animales. Les mdnages urbains sont dotds avec les facteurs de
 

production de volaille. Les autres sources de revenus (autres
 

cultures et autres activit~s) sont repr~sentdes par une dotation
 

de "autres produits" pour chaque m~nage.
 

Le gouvernement regoit ses revenus de la vente des
 

importations de c~rdales sur le march6 Marocain, des ta:es et de
 



17 

sa dotation en "autres produits". Le gouvernement importe le b16
 

tendre et parfois l'orge et le mais soit, par la n~gociation
 

directe avec les fournisseurs sur les prix, les quantit~s et les
 

qualit~s et les conditions de financement soit, par des appels
 

d'offre internationaux. Comme les agriculteurs Marocains ne
 

payent pas d'imp6ts, et comme les revenus des m~nages urbains et
 

du gouvernement sont calculds en tenant compte de toutes les
 

taxes, on peut ignorer ces taxes dans le module l1'exception de 

celles directement impos~es aux commodit~s utilisds daris le 

mod~le: la subvention d la consommation de la farine de bl6 

tendre et les taxes d'utilisation des aliments par le secteur de 

1'aviculture. 

Les revenus des mdnages sont totalement d~pens~s pour
 

l'achat des produits qu'ils consomment. Il n'y a pas d'4pargne
 

dans ce module et les revenus sont calibrds pour 6galer les
 

d6penses dans l'annde de base.
 

2.1.3.4-Les Salaires
 

Les campagnes Marocaines connaissent un sous-emplois
 

structurel, et le gouvernement a une politique de salaire
 

minimum dans le secteur agricole. C'est pour cela que l'offre
 

de main d'oeuvre agricole a dt& suppos~e infiniment 6lastique et
 

les salaires exog~nes.
 

3-Simulation de Politiques
 

Cette section d~crit les r~sultats de 12 simulations de
 

politiques relatives A la lib~ralisation du commerce ext6rieur
 

et des prix des cdr6ales et des produits animaux. Les r~sultats
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du module sont prdsentds pour les productions, les prix, la
 

consommation, les importations et le bien dtre des manages. Ce
 

module est validd pour la production et les prix. Dans les
 

sections prdcddentes nous avons prdsent6 comment la demande a dtd
 

calibrde, mais pas l'offre et les prix. Avant de d~crire les
 

options politiques simul~es dans cette 6tude, nous allons d'abord
 

comparer les rdsultats du moddle aux donn~es observ~es.
 

3.1-Validation du Modle
 

La comparaison des r~sultats du moddle et des donn~es
 

rdelles pour les productions et les prix, est utilis~e pour la
 

validation du module. Le moddle a 6t6 calibr6 pour reproduire
 

le niveau des 6changes commercia'x, par consequent les rdsultats
 

observes et ceux du mod~le sont les m~me pour ces 6changes.
 

3.1.1-Productions:
 

Les rdsultats du module et les donndes observdes sont
 

pr~sentds dans le tableau 1. Comme explique plus haut, du fait
 

de la rigiditd de 1'offre des produits agricoles dans le module,
 

la solution de celui ci est trds proche des donndes observ~es en
 

ce qui concerne les produits animaux.
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Tableau 1 Rdsultats du Mod~le et Productions R~elles
 

Rdsultats Donnees Modele/
 

du Moddle R~elle R~elle
 

B16 tendre en millions de quintaux 21430 19972 1.07
 

81 dur en millions de quintaux 16488 16167 1.02
 

orge en millions de quintaux 17967 21376 .84
 

Mais en millions de quintaux 3099 4356 .71
 

Lait en millions de litres 935 940 .99
 

Viande bovine en milliers de tonnes 117.5 120 .98
 

Viande ovine in milliers de tonnes 74.6 75 .99
 

Viande de volaille en milliers de tonnes 100 100 1.00
 

Oeufs en millions d'unit~s 540 540 1.00
 

Pour les c~rdales la situation est diffdrente. Le moddle
 

surestime la production de b16 tendre par 7% et celle de b16 dur
 

par 2%. Ii sous-estime la production de l'orge par 16% et celle
 

de mais par 29%. La sous-estimation, relativement large de la
 

production d'orge et de mals est probablement due au fait que les
 

r~gions de l'enqu~te de production (Meknds, Khemisset, Settat et
 

Tadla) ne sont pas les meilleures regions pour repr~senter la
 

production nationale de ces deux cultures. Cependant le mais
 

reste une culture tr~s limit~e au Maroc.
 



20 

3.1.2- Les Prix
 

Parce que le prix du bl tendre est exogdne, le prix observe 

est exactement dgal & celui du module. Les differences entre
 

les prix du module et les prix rdels sont tr~s faibles pour le
 

bld dur et pour 1'orge (respectivement +1% et -4%). Le mod~le
 

sous 
estime le prix du mals par 15%. Cette diffdrence aide A
 

expliquer la sous-estimation de l'offre de mais dans le module
 

(tableau 2).
 

Tableau 2. Rdsultats du Mod~le et Prix Rdels
 

R~sultats Donndes module/
 

du module rdelles Rdelle
 

BI& tendre en DH/quintal 225 225 1.00
 

Ble dur en DH/quintal 272.9 269 1.01
 

Orge en DH/quintal 144.4 150 .96
 

Mais en DH/quintal 162.7 191 .85
 

Lait in DH/litre 3.39 2.58 1.31
 

Viande bovine en DH/Kg 43.5 38.5 1.13
 

Viande ovine en DH/Kg 46.7 39.4 1.18
 

Viande caprine en DH/Kg 36.0 32.2 1.12
 

Poulet en DH/Kg 23.2 21 1.10
 

Oeufs en DH/unit .65 .58 1.12
 

A l'exception du lait , les prix de tous les produits de
 

1'6levage sont surestim~s dans le module par 10 & 18 pour-cent.
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Le prix du lait est surestir'- par 31%. En g6n~ral, les
 

diff6rences entre les prix observds et les prix de la solution
 

du mod~le sont plus grandes pour les produits de l'4levage que
 

pour les c&r~ales. Ceci est du A la rigidit6 du moddle par
 

rapport A l'offre de produits animaux. Tous les ajustements
 

concernant ces produits se fond, par consequent, par les prix.
 

Il faut aussi signaler que les prix des produits animaux
 

rapport~s dans les statistiques du Minist&re de l'Agriculture et
 

de la Mise en Valeur Agricole sont moins precis que ceux des
 

c~r~ales. Ii se peut qu'ils soient sous-estimds dans ces
 

statistiques. Cependant les diffdrences entre les r~sultats du
 

mod~le et les statistiques sont pas ddraisonnables.
 

3.2-S61lection des Simulations:
 

Les simulations ont dtd choisies de telle faron qu'une
 

progression de politiques de libdralisation puissent atre
 

6valu~es. Cette progression rend possible l'interprdtation
 

6conomique des rdsultats du module, en r~duisant les changements
 

de politique introduit dans chaque simulation, A un petit nombre
 

de param&tres. Il est ainsi possible d'en isoler les effets et
 

donc de les interpreter dconomiquement. Le tableau 3 resume les
 

scenarios d~velopp~s dans cette 6tude.
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Tableau 3. Rdsumd des Simulations
 

Scdnarios Description des Scenarios
 

Si SO + Suppression de la subvention.
 

S2 S1 + importations des c~r~ales aux prix de 

reference avec RP,.=RPhw 

S3 S2 + P,, and Pw 6gal A l'annde de base 

S5 S3 + 1 de 10% des prix de rdf~rence 

S6 S3 + I de 10% des prix de r~f~rence
 

S7 S3 + importation des produits animaux
 

S8 S7 + importations des tourteaux
 

S9 S8 + importation du gluten de mais.
 

SlO S9 + diminution importante du prix de
 

rdfdrence du mais.
 

SI1 S10 + large augmentation du prix de
 

rdfdrence de l'orge.
 

S12 S9 i de 10% des prix de r~fdrence des
 

produits animaux.
 

(RP reprdsente les prix de r~fdrence et SW le Bl tendre et HW
 

le Bl dur)
 

Le cas de base (scenario SO) d~crit la situation avant la 

suppression de la subvention relative a la consommation de la 

farine de bld tendre et avant de lever le syst~me de quota imposd 

'C 
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sur les importations de c~rdales. Dans ce scdnario,
 

l'importation des produits animaux est prohibde.
 

Sc~nario Si concerne l'liixination de la subvention A la 

consommation de la farine de b16 tendre. Dans ce scenario, la 

politique d'importation est inchaligde par rapport & SO. 

Les scenario S2 A S6 dvaluent l'impact des politiques de 

libdralisation des cdrdales avec diffdrents niveaux de prix de
 

r~fdrence. Pour r~duire les importations de bl tendre le
 

Minist~re de l'Agriculture et de la Mise en Valeur Agricole est
 

intdressd par toute politique susceptible d'en accroitre la
 

production. Une possibilitd de le faire consiste A aligner le
 

prix de r~fdrence du BId dur et celui du bld tendre. C'est ce
 

qui a dtd fait dans le scenario S2. Tous les prix de rdfdrence
 

ont dt& fixes & leur niveau de SO.
 

Dans le scenario S3, les prix de rdf~rence sont 6gaux a 

ceux de SO. Cependant S3 est different de SO et de SI. Les prix 

dans Si sont sensiblement difftrents des prix en SO du fait que 

la subvention A la consommation de la farine de bl tendre a dt6 

supprimde en Si. Donc S3 est different de Si. En 53 la farine 

de bl tendre n'est pas subventionnde alors qu'elle est en SO.
 

Donc S3 est different de SO.
 

Pour le scenario S4, les prix de r~f~rence sont dtablis aux
 

mdmes niveaux que ceux de S2 & l'exception de celui du b16 dur
 

qui a 6t6 fix6 & un niveau sup6rieur A celui de b16 tendre par
 

10%. Cependant ce scenario a 6t6 jug6 inint~ressant (les
 

r~sultats sont sensiblement les m~mes que ceux de S2) et 6limin6
 

de cette 6tude. Les prix de r~f~rence des sc6narios S5 et S6
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sont 6tablis respectivement A des niveaux plus haut et plus bas
 

de 10% par rapport & ceux de S3. Ces deux scenarios permettent
 

d'analyser les diff~rents niveaux de prix de rdfdrence.
 

En plus des changements introduits en S3, dans S7 les 

importations des produits animaux sont autorisds A des prix de 

rdfdrence 6gaux & ceux proposes par le Ministre de l'Agriculture 

et de la Mise en Valeur Agricole (Direction de l'Elevage). Les 

niveaux de protection des viandes sont tels qu'ils dtablissent 

les prix de r6fdrence 35% plus 6levds que ceux des prix de base. 

Les prix de rdf~rence du lait et des oeufs sont plus bas que ceux 

de l'annde de base par 15 et 13 % respectivement.
 

Les scenarios suivants de S8 A Sil concernent la
 

S8 autorise l'importation
libdralisation des aliments de bdtail. 

des tourteaux de soja, de tournesol, de colza et des graines de 

coton a des prix de r~fdrence plus 6lev6s de 35% que ceux de 

l'annde de base. En plus de ces changements, S9 autorise 

avec 35% de protection. S10
l'importation du gluten de mais 


rdduit les prix de r~fdrence du mais de 35%. Dans Sl, le prix
 

de rdfrence de 1'orge est r~duit substantiellement. S10 et S11
 

refl&tent la situation oa le Maroc sera amen& & fixer les prix
 

de rdfdrence A des niveaux plus proches des prix internationaux.
 

introduit une reduction du niveau de protection des
S12 


produits animaux. Leurs prix de r~fdrence ont 6td diminuds de
 

10%. Nous avons d~cidd de ne pas simuler des scenarios oil le
 

niveau de protection des produits animaux est augmentd parce que
 

les prix de ces produits dans SO sont ddj& tr~s &levds par
 

rapport aux prix internationaux.
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3.3-Presentation des R~sultats
 

Avant de presenter un rdsumd des r~sultats de l'ensemble des
 

scenarios, il est utile de presenter en detail ceux du sc6nario
 

S9 qui est intdressant a plus d'un titre:
 

-C'est le seul parmi tous les scenarios simulds dans
 

cette dtude, ofi tous les agriculteurs amdliorent lears bien dtre
 

sans alterer celui des autres consommateurs (essentieliement
 

urbains) par rapport & la situation de base.
 

-Il montre la complexitd des interactions dans 

l'conomie. L'utilisation du module d'aquilibre g~ndral a dtd 

b~n~fique pour les mettre en 6vidence. 

-Il introduit un exemple de produit (gluten de mais) 

qui n'atait pas permis & l'importation et qui n'est pas produit 

au Maroc et de ce fait ne b~ndficie d'aucune mesure sp~ciale de 

protection. La libdralisation de l'importation de ce produit en 

S9 permet de relever les r~percussions de cette lib~ralisation
 

sur les autres produits hautement protdg6s.
 

S9
3.3.1-Prdsentation des Rsultats de 


Comne mentionnd plus haut, dans ce scdnario le seul 

changement introduit par rapport A S8 est la lib~ralisation de 

de mais & un prix de r~fdrencel'importation du gluten 

correspondant & une protection de 35%. Afin d'isoler les effets 

de la libdralisation du gluten de mais, les r~sultats de S9 sont 

compares & ceux de S8. 

Le gluten de mais a une teneur en prot~ines et en 6nergie
 

Son prix de r~fdrence
supdrieure A celles de l'orge et du son. 


est infdrieur & ceux de l'orge, du mais et du son comme le montre
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le tableau 4. Le gluten de mais se substitue tout naturellement
 

a eux dans l'alimentation de b~tail.
 

Tableau 4. Teneur en Prot~ine et en Energie et
 

Prix de Quelques Aliments de Bdtail
 

Energie Protdines Prix*
 

Orge .74 .10 1427
 

Mals .80 .09 1627
 

Son .62 .12 1712.4
 

Gluten du Mals .75 .21 1300.5
 

* Les prix de l'orge et du son reportes dans ce tableau sont 

ceux de S8. 

La demande de 1'orge et du son diminue d'une fagon
 

importante. Par consequent le prix du son diminue. Cependant
 

la diminution de la demande de 1'orge n'est pas suffisante pour
 

dliminer compltement toute importation d'orge. Le prix de ce
 

dernier se trouve ainsi inchang6. Com-ae le son et la farine sont
 

produites dans des pruportions fixes, le prix de la farine d'orge
 

augmente pour compenser la diminution du prix du son. Le mdme
 

phdnom~ne est enregistrd pour les prix de la farine
 

La diminution du prix du son a un effet similaire pour la 

farine du bld tendre et du b1d dur, mais a des niveaux plus 

faibles (voir tableau 5). En effet dans le processus de
 

fabrication de la farine, 27% d'orge, 22% de bld et 20% du B16
 

dur sont transformds en son.
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Tableau 5 Changements des Prix et des
 

Consommation des Crdales (%)
 

Prix Consommation Humaine
 

Farine Industrielle 8.3 -2.8
 

Farine Artisanale 8.3 -3.1
 

Farine de Bl Dur 6.1
 

Farine d'Orge 8.1 -6.2
 

Mals -3.1 5.6
 

Pour le maYs, la situation est difffrente. Sa consommation 

se fait sous forme de grain sans aucune production de son. De ce 

fait son prix n'est pas directement affectd par la diminution du 

prix du son. Le mals se substitue alors A la consommation de 

l'orge dans les d~penses des manages. Le BId dur se substitue a 

la consommation du B16 tendre. Par consdquent les courbes de 

demande de 1'orge et du BIk tendre se d~placent A gauche et 

celles du mals et du B1k dur & droite. 

A cause de l'augmentation du prix de la farine, les produits
 

animaux et "autre produits" se substituent au groupe cdrdale. Ce
 

qui entraine un d~placement A droite de leur courbe de demande
 

et une augmentation de leur prix comme indiqud dans le tableau.
 



28
 

Tableau 6. Changements des Prix Relatifs & l'Elevage
 

Prix Facteurs de Production Prix
 

Viande Bovine 3.4 Bovins Locaux 103.4
 

Viande Ovine 3.9 Bovins Croises 62.0
 

Poulet de Chair 1.1 Bovins Purs 82.3
 

Lait = Ovins -27.7
 

Oeufs = Poulets 2.5
 

"Autres Produits" 3.0 Pondeuses 2.1
 

et une augmentation de leur prix comme indiqu6 dans le tableau.
 

Tableau 7. Changements des Prix Relatifs A l'Elevage
 

Prix Facteurs de Production Prix
 

Viande Bovine 3.4 Bovins Locaux 103.4 

Viande Ovine 3.9 Bovins Croises 62.0 

Poulet de Chair 1.1 Bovins Purs 82.3 

Lait - Ovins -27.7 

Oeufs Poulets 2.5 

"Autres Produits" 3.0 Pondeuses 2.1 

La figure 2 indique que les prix du lait et les oeufs,
 

restent inchangds du fait qu'ils sont import~s et leur prix de
 

r~fdrence n'est pas chang6.
 

CA 
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PA 

Figure 2. Lait et Oeufs
 

L'augmentation du prix du poulet de chair est suffisante 

pour entrainer son importation (figure 3).
 

P8 -

I D9 

Do
 

Figure 3. Poulet de Chair
 

Par contre laugmentation des prix des viandes rouges nWest 

pas suf fisantes pour atteindre leur prix de rdfdrence (f igure 4) . 1 
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SS
 

Figure 4. Les Viandes Rouges
 

L'augmentation du prix de "autres produits" change les prix
 

relatifs des facteurs de production des c~rdales et donc de la
 

Le Mals qui
production relative de chaque cdrdale (Tableau no..) . 

produits" dans sonutilise relativement moins de "autres 

processus de production, est relativement moins cher A produire. 

Sa courbe d'offre se d6place & droite. A l'inverse, le bl tendre 

courbe d'offre se
utilise plus de "autres produits" donc sa 

d~place A gauche. En production, le mals est un proche substitut 

de l'orge alors que le bld tendre l'est pour le bl dur. les 

de et bl tendre,
d~placements des courbes d'offre mals de 

entrainent un d~placement de la courbe d'offre de BId dur a 

droite et celle de l'Orge A gauche. 

des courbes d'offre et de
Les diff~rents d~placements 


demande des c~rdales sont schdmatisds dans les figures 5, 6 et
 

7.
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as8 Qa 09-09 Q 

Figure 7. Mais 

Qs : quantit6 produite
 

Q : Quantitd total (produit + importation)
 

Ces graphiques indiquent une diminution de la consommation
 

des farines du bld tendre et d'orge, une augmentation de la
 

un la consommation de la
consommation de mals et maintien de 


farine du bi6 dur. la production du mals augmente d'une fagon
 

substantielle (+32,9 %) et celle du b16 dur d'une fagon faible.
 

Les productions du bid tendre et d'orge diminuent. Comme
 

consdquences des changements au niveau des consommations, des
 

productions et des prix, les importations du bid tendre et d'orge
 

diminuent et celle du mals est supprimde.
 

L'augmentation des prix des produits animaux entraine celle
 

des prix de leur facteur spdcifique de production. Le changement
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des prix des facteurs de production entrain6 l'augmentation des 

revenus pour tous les m6nages. A cause de l'augmentation plus 

grande des prix des facteurs appartenant aux agriculteurs, que 

des prix de produits qu'ils consomment, leur bien dtre 

s'amdliore. Pour les urbains, on assiste & une trds ldgdre 

dtrioration de leur bien dtre. 

3.3.2-R~sum6 des r~sultats:
 

Cette dtude a dvalud l'impact de diffrentes politiques de
 

lib~ralisation des prix et du commerce ext~rieur des c~r~ales et
 

des produits de l'levage, avec une attention sp~ciale pour les
 

interactions cdr~ale-61evage. Les impacts de ces politiques ont
 

dt6 mesurds pour quatre groupes de ruraux et d'agriculteurs et
 

pour un groupe de manages urbains. L'impact sur les revenues, le
 

bien dtre, les importations et les niveaux d'emplois ont dt6
 

calculds pour chaque scdnario.
 

3.3.2.1-Impact sur le bien 8tre:
 

Le tableau 7 pr~sente 1'impact, des diffdrents politiques
 

simul~es dans cette 6tude, sur le bien dtre. Relativement A la
 

situation de base, seule la politique de lib~ralisations des
 

importations des c~r~ales, des produits animaux, des tourteaux
 

et du gluten du mals (S9) amdliore le bien dtre de tous les
 

groupes de manages ruraux sans d~t~riorer le bien &tre des
 

manages urbains. Le tableau 8 rdsume les impacts des autres
 

scenarios qui ont dt6 classes en 4 groupes.
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Tableau 7. Changement du Bien Etre Relativement au Scenario SO
 

(Pour-cent) 

Agriculteurs Agriculteurs Agriculteurs Agriculteurs Urbains 

1 2 3 4 

Si -2 .1 .1 .1 -.3 

S2 .2 -2.5 -5.6 -10.4 .9 

S3 - .1 .1 .3 -.3 

S5 -.8 2.0 4.5 8.7 -1.1 

S6 .3 -1.9 -4.3 -8.1 .5 

S7 -1.2 -.4 -.3 -.2 .2 

S8 -.9 -.4 -.1 .6 .1 

S9 .4 .2 .2 1.4 

SIo -. 3 .i .3 2.4 .L 

Sl . 2 -2.2 -4.9 -7.3 1.2 

S12 -1.0 -. 4 -. 6 -. 2 .4 

AM
 
I 
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Table 8. Changements du Bien Etre par Groupe
 

Relativement au Scenario SO
 

Agriculteurs Agriculteurs Agriculteurs Agriculteurs Urba
 

1 2 3 4 ins
 

Si, S3, and S5 + + + 

augmentation du 

prix des c~r~ales 

2,6, and S11 + + 

r~duction des
 

prix des c~r~ales
 

+S7, and S12 


diminution des
 

prix animaux
 

s8 -- + + 

S9 + + + + 

S10 + + + + 

Les Scenario du premier groupe (Si, S3, et S5) r~duisent le
 

bien dtre des manages urbains et des manages ruraux pauvres et
 

des petits agriculteurs, alors qu'ils amdliorent le bien &tre des
 

autres m6nages. Dans ces trois scenarios, l'augmentation des prix 

des crdales a entraind une augmentation des prix des facteurs 

spdcifiques & la production des c~rdales. Les producteurs de 

c~rdales gagnent alors que les consommateurs perdent. Les ruraux 

et les petits agriculteurs, qui sont au mdme temps des 

consommateur et des producteurs essuient une perte de bien dtre, 
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les autres agriculteurs gagnant et les urbains perdent.
 

Le groupe 2 englobent S2, S6 et SI1. Dans ces scenarios il 

y a une r~duction des prix des c~r~ales qui a leur tour r~duisent 

les prix des facteurs de production. En consequence, l'effet 

oppos6 au premier groupe se produit. Les m~nages urbains, les 

ruraux sans terre et les petits agriculteurs gagnent, alors que 

les autres agriculteurs voient leur bien dtre se r~duire. 

Le groupe 3 englobe les scenario S7 et S12. Dans ces
 

scdnarios les prix de certains produits animaux diminuent,
 

entrainant une reduction des prix des facteurs sp6cifiques de
 

production animale. Les ruraux pauvres et les petits agriculteurs
 

gagnent en tant que consommateurs mais ce gain est plus que
 

compens6 par la perte qu'ils subissent en tant que producteurs.
 

Tous les agriculteur perdent alors que les urbains gagnent.
 

Au Scenario S8, la permission de l'importation de certains 

aliments de b~tail A des prix de r~f~rence largement inf~rieurs 

A ceux de l'ann~e de base et l'importation de certains produits 

animaux a des prix 6galement infdrieurs a ceux de l'ann~e de base 

entrainent une diminution des revenus des agriculteurs. Pour le 

groupe des petits agriculteurs et des ruraux pauvres cette 

diminution n'est pas compens~e par la diminution des prix des 

produits de consommation, leur bien 8tre est donc alt6rd. Pour 

les autres groupes de m~nages la diminution des revenus est 

largement compensde par la diminution des prix. Leur bien dtre 

se trouve par consequent amdlior6. 
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L'effet de chaque politique n'est pas neutre par rapport aux
 

diff~rents groupes sociaux. Le choix du gouvernement sera dict&
 

par le poids relatif de chaque groupe dans les orientations
 

politiques du gouvernement. La meilleure politique pour chaque
 

groupe est :
 

- Sil pour les urbains,
 

- S9 pour les sans terre et les petits agriculteurs, et
 

- S5 pour les autres agriculteurs.
 

Ii est a noter cependant que S9 semble neutre. En effet dans
 

ce scdnario le bien dtre de tous les agriculteurs est am~lior6
 

sans que celui des urbains soit r~duit.
 

3.3.2.2-ChanQement du niveau d'emplois
 

Le tableau 9 pr~sente le changement des niveaux d'emplois 

pour les diffdrentes politiques simulhes dans cette 6tude. En 

comparaison avec l'annde de base, dans tous les scenarios, 1 

l'exception de Sl et de S10, le niveau d'emplois diminue. Dans 

le scenario S1 il y a un lAger recul du niveau de ch6mage. Celui
 

ci est inchangd dans Sl0 par rapport a l'annde de bast. Cependant
 

la plupart des changements sont tr~s faibles (moins de 1%), A
 

l'exception de S2 et de S1i, oa l'augmentation du ch6mage est 

substantielle (10.9 et 11.9 % respectivement). Dans S2, les prix
 

de 6gaux.
de rdfrence du b16 dur et bld tende sont En
 

Celui
production, le bld tendre se substitue alors au b16 dur. 


ci utilise moins de mains d'oeuvre que le bl tendre.
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Dans le Scenario 11, le prix de r~fdrence de l'orge a 6t6
 

substantiellement r~duit, entrainant ainsi le bld dur et le b16 

tendre a se substituer, en production, a l'orge. Comme celui ci 

utilise plus de mains d'oeuvre que les deux bl~s, le niveau 

d'emplois dans ce scenario diminue. 

Tableau 9. Changement des Niveaux d'Emplois
 

Relativement au Scenario SO (en Pour-Cent)
 

Scenarios Changements Sc6narios Changements
 

S1 +.i S7 -.5
 

S2 -10.9 $8 -.5
 

S3 -.5 S9 -.7
 

SI0
 

S5 -.5 SIlI -11.9
 

S6 -6.5 S12 -.7
 

3.3.2.3-Niveaux des Importations
 

Dans les scenarios Si A S6, les importations des produits
 

animaux ne sont pas autorisdes. Dans ces scenarios, les plus
 

grandes quantit~s importdes le sont en S6 (une augmentation de
 

plus de 40% par rapport au cas de base). Cependant, dans tous
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ces scenarios, les importations sont diversifides, & l'exception 

de S2 oQ seul le b16 dur est importd (tableau 10). L'importation 

du b16 tendre est r~duite d'une fagon importante dans ces 

scenarios (une reduction de plus de 50% pour S5 et S6). 

Tableau 10. Niveaux des Importations. 

SO 

S1 

S2 

S3 

BT 

1.06 

1.01 

.56 

0 

1.13 

.09 

06 

.74 

MA 

.09 

.09 

TC 

1.15 

1.10 

1.13 

1.39 

Lait Oeufs Poulet Scja TS GM 

S5 

S6 

S7 

S8 

S9 

SlO 

SII 

S12 

.45 

.41 

.47 

.48 

.44 

.32 

.06 

.26 

.75 

1.1 

.72 

.58 

.46 

.18 

1.5 

.44 

.06 

.03 

.10 

.46 

.39 

1.20 

1.63 

1.22 

1.16 

.90 

.90 

1.89 

.77 

.06. 

.07 

.07 

.08 

.04 

.11 

.06 

.06 

.09 

.10 

.06 

.05 

.008 

.014 

.023 

.024 

.024 

.018 

.024 

.007 

.022 

.087 

.085 

.045 

.099 

Les produits animaux ont permis 1'importation dans les 

autres scenarios (S7 & S12). Dans ces derniers, 1'importation 

totale des c~rdales a diminud sauf dans Sil oQ il y a une 
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reduction importante des prix de r6fdrence de l'orge et du mais.
 

et le bl dur ne sont pas
Dans ce scenario, le b16 tendre 

import~s, seuls le sont le maYs et 1'orge. Dans les scenario S7 

A SlI, les importations des produits animaux sont toujours 

Avec les
infdrieures A 10% du niveau de la production nationale. 

niveaux de protection prdvus, la lib6ralisation des importations 

des produits animaux ne change pas d'une lafaqon drastique 

balance du commerce ext~rieur agricole, comme on pourrait le 

supposer. Cependant, cette politique pourrait affecter la 

production nationale des oeufs et du lait. 

CONCLUSION
 

Pour et dvaluer les impacts de diff~rentes politique de
 

libdralisation sur les c~r~ales, 1'6levage et leurs interactions
 

et sur les diffdrents groupes de manages, un mod&le d'6quilibre 

gdn~ral a dtd construit A l'occasion de cette 6tude. Les 

diffdrents scenarios simules en utilisant ce mod~le montrent
 

qu'il est addquat pour retracer les effets de ces politiques.
 


