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LES EXPLOITATIONS AGRICOLES AU MAROC: 
DIAGNOSTIC A LA LUMIERE DU RECENSEMENT GENERAL AGRICOLE 

Le secteur agricole ma
rocain est paradoxale
ment a la fois bien et 

mal connu. Globalement, 
macro-economiquement 
pourrait-on dire, on en 
connait relativement bien 
les principaux agregats, 
les grands traits caracteris
tiques de son etat et de 
son evolution('). Ainsi sait
on notamment que sa va
leur ajoutee represente -
selon les annees - entre 15 
et 20% du produit interieur 
brut, que sa capacite de 
creation d'emplois concer
ne pres de 40% de la popu
lation active, et que sa 
contribution aux exporta
tions du pays est environ de 
!'ordre du cinquieme. On 
sait aussi que dans un pays 
Oll 45% de la population 
demeure rurale, et continue 
de croitre a un rythme an
nuel moyen proche de 2%, 
on compte a peine pres de 

NAJIB AKESBI (*) 

ABSTRACT 

This paper is aimed at making a diagnosis of Moroccan farms based 
on the results of the latest general agricultural census and our objec
tive is to contribute to set up a better approach to the reality of the ba
sic cells of the Moroccan agriculture. The first elements to be analysed 
will allow checking how many Moroccan farms are still family-based. 
The analysis of the land stmctures and land statutes, of the major char
acteristics of production as well as of the conditions of its intensifica
tion show that stability does prevail in general. Nevertheless, some as
certained evolutions are particularly worrying. Brietly, we will pro
pose an approach that can identify different farm profiles depending 
on their main forces and weaknesses, and open new pathways of 
thoughts and investigation. 

RESUME 

Dans le present article nous nous proposons de proceder a un diagnostic 
des exploitations agricoles marocaines a la lumiere des resultats du 
dernier recensement general de /'agriclllture. notre objectif etant de con
tribller a mieux approcber la realite de ces cellules de base de I'agricul
ture marocaine. Les premiers elements a ana~)!ser nous permettront de 
constater combien les exploitations agricoles marocaines demeurent en
core largement de type familial. L 'examen des structures foncieres et des 
statuts des terres, cellli des principales caracteristiques de la production 
et des conditions de son intensification montre que dans I 'ensemble, c 'est 
piu tot la stabitite qui prevaut. Encore que certaines evolutiorzs constatees 
apparaissent P1ll1iculierement inquietantes. En guise de synthese, nous 
proposerorzs une Zypologie qui a I'avantage d'identifier diJJerents profits 
d'exploitations en fonction de leurs principa!es forces et faiblesses, et 
d'ouvrir de nouvelles pistes de rejlexion et d'investigation. 

coule que non seulement la 
pression sur les terres de 
culture, les parcours et les 
forets se poursuit et meme 
s'accentue, mais de surcroit, 
l'importance d'une popula
tion rurale, a 80% occupee 
dans l'agriculture, affecte fa
talement tout effort d'ame
lioration de la productivi
teC). Par contre, au niveau 
"micro", celui des unites de 
base que sont les exploita
tions agricoles, notre deficit 
de connaissance devenait 
ces dernieres annees de 
plus en plus manifeste. 
Combien sont-elles? Com
ment se presentent-elles au
jourd'hui? Quelles en sont 
les principales caracteris
tiques? Comment evoluent
elles? Autant de questions et 
d'autres auxquelles il deve
nait de plus en plus difficile 
de repondre. Et pour cause: 
la precedente enquete ge
nerale dans le secteur datait 

9 millions d'hectares de surfaces agricoles utiles, soit a 
peine 13% de la superficie totale du payse). n en de-

(') Professeur a l'institut Agronomique et Veterinaire Hassan 11, Rabat. 
(') Voir notamment parmi les rapports nationaux, le rapport annuel sur I'agri
culture marocaine; Cf. Developpement et politiques agro-alimentaires dans la 
region mediterraneenne. Rapport annuel du Centre international des Hautes 
Etudes Agronomiques Mediterraneennes, Paris (Disponible sur le site Web du 
Ciheam: http://www.ciheam.argl. 
(') Cette surface agricole utile comprend par ailleurs 6 millions d'hectares de 
forets, 3 millions de nappes alfatieres, et 21 millions de terrains de parcours. 
C) Rapportee a la population active, la surface agricole utile degage a peine 2.2 
ha par actif agricole, ce qui par ailleurs situe le Maroc dans une position defa
varable meme par rapport a ses voisins mediterraneens 0.8 ha par actif agri
cole au Portugal, 5.3 en Tunisie, 13.7 en Espagnel. Cf. Annuaire des Economies 
Agricoles et Alimentaires des Pays Mediterraneens et Arabes, Medagri 2001, 
Centre des Hautes Etudes Agronomiques Mediterraneens, institut Agronomi
que Mediterraneen de Montpellier, p. 243. 
Cl C'est notamment le cas de la distinction exploitant / proprietaire: le recen
sement ne saisit que les exploitations en tant que telles, independamment des 
rapport.~ de propriete qui les regissent. On n'est donc correctement informe ni 
sur les proprietaires possedant plusieurs exploitations, ni sur les proprietaires 
indivisaires d'une meme exploitation. 
(') Recensement general de I'agriculture, Resultats preliminaires, Direction de 
la programmation et des affaires economiques, Ministere de I'Agriculture, du 
Developpement Rural et des Peches Maritimes. septembre 1998. 

de 1973-74! On comprend le besoin Oll l'on se trouvait 
depuis de nombreuses annees de disposer de donnees 
plus recentes, collectees a travers des investigations sur 
le terrain et a l'echelle nationale. Pour une bonne part, 
ce besoin vient d'etre satisfait puisque nous disposons 
aujourd'hui des premiers resultats du dernier recense
ment general de l'agriculture, effectue durant la cam
pagne agricole 1996-1997, so it 22 ans apres le prece
dent recensement. Meme si certains biais, deja releves 
dans le passe, n'ont pu cette fois encore trouver une re
ponse satisfaisanteCi), cette derniere investigation n'en a 
pas moins permis de fournir des donnees et des indica
tions fort utiles pour nous instruire sur l'etat et les ten
dances lourdes du tissu productif agricole marocain. 
Nous nous proposons dans le present article de proce
der a un diagnostic des exploitations agricoles maro
caines a la lumiere des resultats de ce dernier recense
ment general de l'agriculture (RGA), dont ne sont enco
re disponibles que les resultats preliminairesC). Notre 
objectif est de contribuer a mieux approcher la rea lite 
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de ces cellules de base de l'agriculture marocaine. Pour 
les besoins de l'analyse, nous utiliserons principalement 
les resultats du RGA, mais le cas echeant nous aurons 
aussi recours a d'autres sources d'informations statis
tiques permettant de corroborer, ou nuancer les don
nees fournies. Les premiers elements a analyser nous 
permettront deja de constater combien les exploitations 
agricoles marocaines demeurent encore largement de 
type familial. Nous examinerons ensuite les structures 
foncieres et les statuts des terres, avant de nous pencher 
sur les caracteristiques de la production et les condi
tions de son intensification. En guise de synthese, nous 
proposerons une typologie qui a l'avantage d'identifier 
differents profils d'exploitations en fonction de leurs 
principales forces et faiblesses, et d'ouvrir de nouvelles 
pistes de reflexion et d'investigation, particulierement 
dans la perspective de la liberalisation des echanges 
agricoles qui s'annonce pour les prochaines annees. 

1. PERMANENCE DU CARACTERE FAMILIAL 
DE L'EXPLOITATION 

Le premier resultat marquant du recensement a trait au 

La quasi-totalite de ces exploitants sont des personnes 
physiques (99.8%). Ils sont aussi tres largement de sexe 
masculin, seulement 4.5% des effectifs etant des 
femmes. Ils sont encore relativement ages: l'age moyen 
est d'environ 52 ans, mais les exploitants ages de 65 ans 
et plus representent 23% du nombre total des exploi
tants; ceux qui ont plus de 55 ans en representent 45%, 
cependant que ceux qui ont moins de 35 ans apparais
sent bien minoritaires, avec a peine 12.6% du total(6). 
Outre la qualite de "personne physique"de l'exploitant, 
plusieurs autres indicateurs mettent en evidence le ca
ractere "familial" de l'exploitation, et au-dela de l'agri
culture marocaine. C'est ainsi que la quasi-totalite des 
exploitations (99.2%) sont gerees par leur propre ex
ploitant. Seules un peu moins de quelques 12.000 uni
tes, couvrant 3.2% de la SAU sont confiees a des gerants 
(tableau 2). 
En ce qui concerne le milieu de residence, 87% des ex
ploitants vivent sur les lieux memes de l'exploitation, et 

C') Recensement general de I'agriculture. 1998, tableaux 1.3, 1.4 et 1.5. 

nombre me me des exploitations 
agricoles recensees. En effet, celui
ci a diminue de puis la derniere en
quete realisee en 1974 de plus de 
1.9 a pres de 1.5 million d'unites, 
soit en gros une baisse de 22% en 
22 ans. Mais si le nombre d'exploi
tations a regresse en moyenne de 
1 % par an, la surface agricole utile a 
plutat progresse elle aussi de pres 
de 1% par an, passant de 7.231.400 
a 8.732.200 ha, gagnant ainsi 
1.501.200 ha. 

Tableau 1 Evolution des effectifs des exploitations et de la SAU exploitee. 

L'analyse des chiffres et des faits de
gages par le recensement montre 
qu'en rea lite la baisse du nombre 
d'exploitations s'est opere essentiel
lement sur le compte des unites 
sans surface agricole utile (SAU). 
Comme on peut le constater sur le 
tableau 1, celles-ci ont fortement 
chute de 450.200 a 64.700 unites 
(-86%). Les micro-exploitations 
ayant moins d'un hectare ont aussi 
sensiblement baisse, quoique dans 
une proportion nettement plus 
faible, pass ant de 439.700 a 315.300 
unites (-28%). 11 n'en reste pas 
moins que, global em ent, le nombre 
d'exploitants disposant d'une SAU 
est reste relativement stable, bais
sant en 22 ans de moins de 3% seu
lement, pour se situer a pres de 
1.430.000 personnes actuellement. 

Classe - Nombre SAU Variation RGA96 
Taille (1000) (1000 ha) 1996/1974 (%) (Structure, %) 
(en ha) 

I RGA 96 I RGA 96 I I RA 74 RA 74 Nbre SAU Nbre SAU 

Sans terre 450,2 64,8 - - -85,6% - 4.3 0.0 
0-1 439,7 315,3 188,7 170,4 -28,3% -9,7% 21.1 1.9 
1 - 3 431,6 446,7 759,9 904,7 3,5% 19,1% 29.8 10.4 
3-5 217,8 237,7 823,3 1 011,1 9,1% 22,8% 15.9 11.6 
5 -10 219,8 247,8 1 507,2 1 894,7 12,7% 25,7% 16.6 21.7 
10 - 20 114,1 125,2 1 525,2 1880,5 9,7% 23,3% 8.4 21.5 
20 - 50 43,8 48,0 1 215,3 1526,3 9,6% 25,6% 3.2 17.5 
50 -100 7,7 7,8 512,3 585,2 1,3% 14,2% 0.5 6.7 
+ 100 ha 2,5 3,2 699,5 759,4 28,0% 8,6% 0.2 8.7 

Total 1927,3 1496,3 7231,4 8732,2 -22,4% 20,8% 100 100 

Source: Recensement general de I'agriculture, Resultats preliminaires, Direction de la programmation et des affaires economiques, Ministere de 
I'Agriculture, du Developpement Rural et des pijches Maritimes, septembre 1998, p.34. NB: RA 74 (Recensement Agricole 1973-74) . RGA 96 
(Recensement General Agricole 1996-97). ' 

Tableau 2 Gerance des exploitations et residence des exploitants. 

Classe- Nombre Gerance des Milieu de residence 
Taille total exploitations (%) 
(en ha) d'exploitations (%) 

Exploitants I Gerants Sur place I Rural I Urbain 1 Etranger 

Sans terre 64716 99.1 0.9 84.3 5.8 9.5 0.4 
0-1 315323 99.5 0.5 88.6 3.6 6.8 1.1 
1 - 3 446710 99.5 0.5 87.2 3.5 8.2 1.1 
3-5 237669 99.5 0.5 87.1 3.1 8.7 1.1 
5 -10 247766 99.1 0.9 87.2 3.0 8.8 1.0 
10 - 20 125169 98.1 1.9 85.6 3.4 9.9 1.1 
20 - 50 47985 97.9 2.1 83.6 3.5 12.0 0.9 
50 - 100 7829 95.7 4.3 76.9 4.2 18.1 0.8 
+ 100 ha 3182 84.9 15.1 69.7 3.1 26.4 0.9 

Total 1496349 99.2 0.8 87.0 3.5 8.5 1.0 

Source: Tableau confectionne a partir des tableaux 1.2 et 1.9. In: Recensement general de I'agriculture. Annexes. 1998. 
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si 1'on retient ceux qui vivent en mi
lieu rural et n'en sont probablement 
pas eioignes, on depasse 90% (ta
bleau 2). Du reste, ceux qui ne resi
dent pas sur leurs exploitations sont 
principalement identifies parmi les 
detenteurs des grandes unites (plus 
de 50 ha). 

Tableau 3 Main d'OJuvre permanente employee dans les exploitations. 

Classe- Nombre Main d'reuvre familiale Main d'reuvre salariee 
Taille total 
(en ha) d'exploitations 

permanente permanente 

Nb % Effectifs Nb % Effectifs 
d'exploitat. employes d'exploitat. employes 
concernees concernees 

Sans terre 64716 50306 77.7 64294 3297 5.1 4765 
0·1 315323 245067 77.2 341 473 9847 3.1 11 016 
1 ·3 446710 353155 79.1 538697 15144 3.4 18061 
3·5 237669 196038 82.5 320353 10066 4.2 13087 
5 -10 247766 210149 84.8 372 222 14690 5.9 20562 
10·20 125169 108365 86.6 210016 12456 10.0 19271 
20·50 47985 41805 87.1 88132 9745 20.3 19668 
50 -100 7829 6561 83.8 15212 3113 39.8 10471 
+ 100 ha 3182 2199 69.1 5347 1 912 60.1 19691 

Total 1496349 1213644 81.1 1955845 80269 5.4 136593 

Les modes de faire-valoir des terres 
ne semblent avoir quasiment pas 
evolue depuis les annees 70. C'est 
ainsi que le mode de faire-valoir di
recte interesse toujours 87.9% de la 
SAU, soit pratiquement la me me 
proportion enregistree en 1974. Les 
ecarts par rapport a cette moyenne 
sont peu importants: entre 90 et 
94% pour les exploitations ayant 

Source: Tableau confectionne a partir des tableaux 6.1 et 6.2. In: Recensement general de I'agriculture, Annexes, 1998. 

moins de 3 ha, et entre 86 et 88% pour les autres. Les 
modes de faire-valoir indirects ne concernent donc que 
12.1% de la SAU, soit 1.054.840 ha. Pres de 40% de ce 
million d'hectares seraient en location, le reste etant en 
bail a part de recolte (soit respectivement 410.026 et 
644.814 ha). Si les locations semblent surtout concerner 
les exploitations ayant plus de 50 ha, les baux en natu
re apparaissent principalement pratiques au niveau de 
celles qui ont entre 3 et 20 haC). 
Selon leur type, les exploitations recensees apparaissent 
a 84.7% "individuelles", a 13.5% dans l'indivision et a 
1.6% en association. 
Tous les autres types totalisent a peine 0.2% de l'en
semble: en particulier, on a compte seulement 122 so
cietes privees, 307 unites relevant d'un organisme eta
tique et 1298 cooperatives. 
Quant a la force du travail employee sur l'exploitation, 
elle est d'abord et pour l'essentiel familiale. Seules 
quelques 80.000 exploitations (soit 5.4% du total) em
ploient de la main d'reuvre salariee permanente, du res
te en proportions relativement importantes surtout dans 
les exploitations ayant plus de 20 ha (tableau 3). L'im
mense majorite emploie donc de la main d'reuvre fami
liale permanente, une main d'reuvre evaluee pendant le 
recensement a 1.955.845 personnes, ce qui represente 
une moyenne de 1.6 individu par exploitation(B). 
Enfin, notons que 21.2% des exploitants pratiquent, en 
plus de leur activite agricole, une ou plusieurs autres 
activites non agricoles. Plus d'un exploitant sur cinq 
pratique donc la pluriactivite, ce qui corrobore du reste 

(7) Recensement general de I'agriculture, 1998, tableau 2.5. 
(8) Recensement general de I'agriculture, 1998, tableaux 6.1 et 6.2. 
(9) N. Bourenane et P. Campagne (Eds), Pluriactivite et revenus exterieurs 
dans l'agriculture mediterraneenne, Rafac, Options Mediterraneennes, Serie 
B, nO 5, CIHEAM, Paris, 1991; A. Abaab, P. Campagne, M. Ellollmi, A. Fraga
ta et 1. Zagdouni (Coord.), Agricultures familiales et politiques agricoles en 
Mediterranee, enjeux et perspectives, Rafac, Options Mediterraneennes, Se
rie B, nO 12, CIHEAM, Paris, 1997. 
(10) Recensement general de I'agriculture, 1998, tableau 1.8. 
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un trait marquant maintes fois reveie par des etudes ef
fectuees sur 1'agriculture familiale un peu partout en 
Mediterranee(9). Parmi ces autres activites non agri
coles, les principales sont les suivantes: commerce et 
services (4.4% des exploitants), administration (2.7%), 
profession liberale (1.4%), batiment et travaux publics 
(1.1%), peche (0.6%), artisanat (O.5%)(J(}). 
Au total, ces premieres indications sont deja assez pro
bantes pour temoigner de la permanence du caractere 
familial de l'agriculture marocaine. 11 nous faut a pre
sent en examiner plus attentivement les structures fon
cieres et les capacites productives. 

2. STRUCTURES FONCIERES ET STATUTS DES TERRES 

Les structures foncieres comme les statuts des terres ont 
dans l'ensemble peu evolue, et lorsqu'une certaine evo
lution a pu etre constatee, celles-ci est souvent pIu tat 
inquietante. 

2.1. Structures foncieres 
L'accroissement de la surface agricole utile deja souli
gne, accompagne par la baisse du nombre d'exploita
tions, s'est traduit par une hausse de la taille moyenne 
des unites productives en question. En moyenne, cette 
taille est pas see entre le milieu des annees 70 et le mi
lieu des annees 90 de 4.9 a 6.1 ha. Cette augmentation 
moyenne de 20% a interesse toutes les exploitations, in
dependamment de leur taille, a l'exception de celles qui 
ont plus de 100 ha (dont la surface moyenne a pIu tat 
baisse de 15%). Dans le meme temps, le processus de 
morcellement des terres s'est neanmoins poursuivi, 
puisque le nombre de parcelles par exploitation a en
core augmente de 6 a 6.7 en moyenne (tableau 4). 
11 n'en demeure pas moins que, outre la taille moyenne 
des parcelles qui a legerement augmente (de 0.8 a 0.9 
ha), le mouvement de morcellement des terres apparalt 
en fait plus limite que prevu, au regard de la pression 
demographique sur la terre, qui s'est poursuivie de ma-
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Tableau 4 Nombre et superficies des exploitations et des parcel/es. 

Classe- Nombre SAU SAU Nombre Nbe moyen SAU 

des unites ayant entre 5 et 10 ha 
puisque, a elles seules, elles consti
tuent 16.6% de l'ensemble et cou
vrent 21.7% de la SAU totale (ta
bleau 1). 

Taille d'exploi- moyenne de parcelles de parcelles moyenne 
(en ha) tations par par par 

exploitation exploitation parcelle 

0-1 315323 170361 0.5 1369546 
1- 3 446710 904728 2.0 2658360 
3-5 237669 1011088 4.3 1 710703 
5 -10 247766 1894722 7.6 2039853 
10-20 125169 1880472 15.0 1144919 
20-50 47985 1526298 31.8 478111 
50 -100 7829 585157 74.7 85435 
+ 100 ha 3182 759397 238.6 41758 

Total 1431633 8732223 6.1 9528685 

Sourt:e: Recensement general de I'agriculture, t998, Annexes, tableau 2.3. 

niere soutenue durant ces dernieres decennies(ll). L'ex
plication de ce phenomene semble resider dans le de
veloppement du regime de l'indivision(ll). 11 apparalt 
en effet que souvent, pour eviter le demembrement de 
l'exploitation a l'occasion d'une succession, les heritiers 
s'appliquent a trouver des arrangements informels qui 
reviennent a creer et perpetuer entre eux une situation 
de propriete dans l'indivision. Si elle sauvegarde en ap
parence l'unite de l'exploitation, cette issue n'en main
tient pas moins celle-ci dans une situation peu enviable, 
tant sur le plan juridique (absence de titre de propriete 
au nom de l'exploitant effectif), qu'economique (im
portance de la "rente" par rapport au surplus degage, 
absence des garanties necessaires a l'obtention des cre
dits, etc.). Cette evolution est inquietante parce qu'elle 
accentue la precarite des conditions d'exploitation des 
terres meme en regime de propriete privee (melk), 
alors qu'on a generalement tendance a considerer que 
ce type de difficulte est surtout caracteristique des 
autres regimes juridiques des terres existants (ce sur 
quoi nous reviendrons plus loin). Quant a la distribu
tion des superficies, elle est toujours caracterisee par de 
grandes disparites: outre les 4% d'exploitations sans ter
re cultivable, 21% des exploitations disposent de moins 

4.3 
6.0 
7.2 
8.2 
9.1 

10.0 
10.9 
13.1 

6.7 

0.1 
0.3 
0.6 
0.9 
1.6 
3.2 
6.8 

18.2 

0.9 

2.2. Statut juridique des terres 
A l'analyse, on a pu etablir que le 
million et demi d'hectares de surfa
ce agricole utile "gagne" entre les 
recensements de 1974 et 1996 l'a ete 
principalement sur le compte des 
terres de parcours et des terres plus 
ou moins marginales. En gros, cet 
accroissement s'est opere a raison 
de deux tiers sur des terres de pro

priete privees, et d'un tiers sur des terres collectives(l3). 
D'ailleurs, cette derniere indication est corroboree par 
l'accroissement assez surprenant dans la SAU des terres 
collectives, qui sont generalement "le statut" des terres 
de parcours. En effet, en termes de statut juridique des 
terres, alors que l'on s'attendait a leur dec1in, les terres 
collectives ont plutat gagne en importance tant absolue 
que relative: elles representent desormais plus de 1.5 
million d'hectares et pres de 18% de la SAU (contre pres 
d'un million d'hectares et 14% de la SAU en 1974). 
Pour sa part, le statut "melk" (propriete privee), tout en 
s'etendant sur pres d'un million d'hectares supplemen
taires, reste assez stable en proportion, occupant tou
jours a peu pres les trois quarts de la SAU totale (ta
bleau 5). Pour le reste, les superficies concernees par 

C") Entre les deux recensement, la population rurale a augmente de 23% pas
sant de 10.4 ii 12.8 millions de personnes. 
e") Ministere de l'Agriculture, du Deve\oppement Rural et des Peches Mariti
mes: La politique fonciere dans I'agriculture, Colloque National de l'Agricul
ture et du Developpement Rural, Rabat, 19-20 juillet 2000, document en ara
be, p. 17. 
(") Par ailleurs, il apparait que ce sont surtout les exploitations "petites et 
moyennes", ayant entre 3 et 50 ha, qui ont le plus beneficie des espaces de
gages par le defrichement ou la mise en culture de terres des parcours: leur 
superficie a augmente de pas moins de 1.241.000 ha, passant de 5.070.000 
ha en 1974 ii 6.311.000 ha en 1996. 

d'un hectare et couvrent moins de 
2% de la SAU. Si l'on "s'eleve" a 
moins de 3 ha, on atteint 55% des 
exploitations mais seulement 12% 
de la SAU. A l'autre bout, moins de 
1 % des exploitations ayant plus de 
50 ha couvrent plus de 15% des su
perficies totales. Entre ces deux "ex
tremes", il existe plusieurs catego
ries d'exploitations intermediaires, 
celles qu'on pourrait qualifier de 
"petites et moyennes": elles repre
sentent 44% des exploitations et 
72% de la surface agricole utile. 
Parmi cette derniere categorie, la 
plus nombreuse apparait etre celle 

Tableau 5 Statut juridique des terres. 

Classe- Ensemble Melk et assimile Collectif Domaines Etat Autres 
Taille des exploi- Super- 1% Super- 1% Super- 1% Super- 1% (en ha) tations (ha) 

fides fides fides fides 
0-1 170361 151709 89.05 13531 7.94 2375 1.39 2746 1.61 
1 - 3 904728 766545 84.73 101 683 11.24 19067 2.11 17 433 0.19 
3-5 1011088 819721 81.07 137427 13.59 21045 2.08 32895 3.25 
5 -10 1894722 1497068 79.01 304111 16.05 35011 1.85 58532 3.09 
10-20 1880472 1398024 74.34 381770 20.30 33670 1.79 67008 3.56 
20 -50 1526298 1055520 69.16 369227 24.19 30922 2.03 70629 4.63 
50 -100 585157 406787 69.52 131067 22.40 17 934 3.06 29369 5.02 
+ 100 ha 759397 522756 68.84 105840 13.94 110129 14.5 20672 2.72 

Total 8732223 6618130 75.79 1544 656 17.69 270153 3.09 299284 3.43 

Source: Tableau confectionne a partir du tableau 2.4. In: Recensement general de I'agriculture, Annexes, 1998. 
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les multiples autres statuts "residuels" ont regresse dans 
des proportions allant de 25 a 40%, ce qui ne les empe
chent pas de continuer a regir quelques 570.000 hec
tares, soit 6.5% de la SAD: environ 270.000 ha pour les 
terres relevant des domaines de l'Etat, 240.000 ha pour 
les terres "Guich", et 59.000 ha pour les terres "Ha
bous"(I4). 

3. PRODUCTION ET MOYENS DE SON INTENSIFICATION 

Les changements apparaissent mieux au niveau de la 
production ani male que vegetale, mais ce sont surtout 
les conditions d'intensification de la production agrico
le dans son ensemble qui evoluent de maniere dece
vante. 

3.1. Caracteristiques des productions vegetale et 
animale 
En ce qui concerne la production vegetale, l'occupation 
des sols, correspondant a la campagne agricole 1995-
96, n'a pas revele de surprise particuliere. Elle a evi
demment confirme la predominance des cereales qui 
ont alors couvert 6.2 millions d'hectares (68% de la 
SAU), mais il faut dire que la jachere cette annee-Ia 
avait ete particulierement faible 02.7% de la SAU). L'ar
boriculture fruitiere couvrait pour sa part 9% des terres. 
Quant aux autres cultures, leurs surfaces variaient entre 
1 et 3% 0.2% pour les oleagineux, 1.9% pour les cul
tures industrielles, 2.2% pour les cultures fourrageres, 
2.6% pour les cultures maraicheres, et 2.8% pour les le
gumineuses). Cette structure ne change pas beaucoup 
lorsqu'on approche les exploitations a partir de leur 
taille. Tout au plus peut-on constater quelques "ecarts" 
aux deux extremites de l'eventail. Ainsi peut-on consta
ter au niveau des grandes exploitations (plus de 100 ha) 
une moindre part des terres consacree a la cerealicultu
re (56%), au profit des plantations fruitieres 06.5%); 
cependant qu'au niveau des toutes petites exploitations 
(moins d'un hectare), la jachere apparait encore plus li
mitee (7.4%), au profit des cultures maraicheres et four
rageres ainsi que des plantations (respectivement 4.4%, 
5.4% et 14.7%). Quant a la production animale, il faut 
d'abord noter que pres de trois exploitations sur quatre 
pratiquent l'elevage. Mais cette proportion est en recul 
par rapport au passe (73% contre 85% en 1974). L'ex
plication reside largement - comme cela a deja ete sou
ligne - dans la disparition de la tres grande majorite des 
exploitations sans terre cultivable, qui reviennent en fait 
a etre des exploitants eleveurs sans surface de labour. 
La baisse du nombre d'exploitations pratiquant l'eleva
ge concerne donc essentiellement les tranches d'unites 

(H) Les terres "Guich" sont des terres qui avaient ete conquises par les Sul
tans puis concedees en jouissance ii des tribus en contrepartie de leur parti
cipation aux campagnes militaires de pacification et de maintien de l'autorite 
des Souverains. Les terres "Habous" sont des terres provenant de donations 
accordees au fil des siecles par des personnes privees au profit d'institutions 
religieuses ou pam-religieuses, notamment les mosquees. 

6 

sans terre ou ayant moins d'un hectare (tableau 6). 
Toujours est-il qu'on a recense au total quelques 2.4 
millions de bovins, 16.7 millions d'ovins, 5.7 millions de 
caprins et un peu moins de 150.000 camelins. Par rap
port au dernier recensement, l'effectif de bovins appa
rait en recul (de 26%), mais en revanche les effectifs des 
ovins et des caprins ont augmente (de 46% et 35% res
pectivement). En fait, me me pour les bovins, la taille 
moyenne des troupeaux semble augmenter (de 2.9 a 
3.1 tetes par exploitation), ce qui indique une tendance 
vers une certaine concentration du cheptel au niveau 
des moyennes et grandes exploitations. Qualitative
ment, le cheptel de bovins en particulier reste domine 
par les races locales, qui en representent 61% de l'ef
fectif total, alors que les races croisees et pures, autre
ment plus productives, n'en representent que 28% et 
11 % respectivement. Du reste, ces dernieres apparais
sent surtout concentrees au niveau des grandes exploi
tations, alors que les premieres se retrouvent plutat au 
niveau des petites unites. 

3.2. Les moyens d'intensification de la production 
L'effort d'intensification des conditions de la production 
peut etre approche a travers certains indicateurs signifi
catifs tels ceux lies aux possibilites d'irrigation, de me
canisation, de recours a l'utilisation de certains facteurs 
de production, ou encore au niveau d'instruction des 
exploitants. Les exploitations pouvant pratiquer l'irriga
tion apparaissent relativement importantes puisqu'elles 
representent 42% de l'effectif total, mais la proportion 
de celles qui le sont effectivement tombe a 37%, et 
couvre une superficie de 1.251.456 ha (tableau 7). Si 
cette derniere ne constitue que 14.3% de la SAU totale, 
elle marque tout de meme une progression de 72% par 
rapport a ce queUe eta it en 1974. En revanche, le 
nombre d'exploitations beneficiant de l'irrigation n'a 
progresse pour sa part que de 7%, ce qui indique que 
l'extension des surfaces mises en eau s'est realise plus a 
l'interieur des unites deja irriguees que sur de nouvelles 
qui ne l'etait pas par le passe. La repartition des terres 
irriguees ne reflete pas tout a fait celle de la SAU dans 

Tableau 6 Evolution du nombre d'exploitations pratiquant I'8levage. 

Classe-taille Nombre d'exploitations Variation % 

1973-74 I 1996-97 

0-1 438770 62470 -86 
1 ·3 339970 214377 -37 
3-5 332020 311 325 -6 
5 -10 177310 175213 -1 
10 - 20 192060 190169 -1 
20 - 50 101 810 99249 -3 
50 -100 39720 38868 -2 
+ 100 ha 8700 8452 -3 
Total 1630360 1100123 -33 

Source: Recensement general de I'agriculture, 1998, p. 38. 
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Tableau 7 Exploitations irriguees. 

Classe- Ensemble exploitations Exploitations irriguees Structure irriguee 
taille 

Nombre I SAD Nombrel % I SAD I % Nbre I SAD 

0=<1 315323 170361 154851 49.1 59629 35.0 26,4 4,3 
1 =<3 446710 904728 162983 36.5 177066 19.6 29,6 13,5 
3 = <5 237669 1011088 81737 34.4 161816 16.0 15,3 12,6 
5 =<10 247766 1894722 86064 34.7 263515 13.9 16,5 21,1 
10 = <20 125169 1880472 40980 32.7 199089 10.6 8,0 16,4 
20 = <50 47985 1526298 16837 35.1 164617 10.8 3,2 13,3 
50 = <100 7829 585157 3297 42.1 76553 13.1 0,6 6,2 
100et+ 3182 759397 1602 50.3 149171 19.6 0,3 12,4 

Total 1431633 8732223 548349 36.6 1251456 14.3 100,0 100,0 

Source: Tableau confectionmi a partir du tableau page 21 et du tableau 2.2. In: Recensement general de I'agriculture, 

type de materiel agricole est tombe 
de 2127 en moyenne entre 1990 et 
1994 a 1151 entre 1995 et 1999, de 
sorte que le nombre d'hectares par 
tracteur s'est encore degrade, pas
sant a 230 ha cultives(15). En ce qui 
concerne les autres facteurs de pro
duction, le recensement a montre 
que les engrais ne sont utilises que 
par 51.2% a peine des exploitations. 
La consommation moyenne a l'hec
tare atteignait a peine 29 kg/ha au 
Maroc, contre une moyenne de 108 
kg/ha pour les pays autour de la 
Mediterranee(16). Pourtant, le volu
me consomme a encore baisse, en 

Annexes, 1998. 

son ensemble, les "corrections" intervenant en I'occur
rence aussi bien en faveur des "toutes petites" exploita
tions que des "tres grandes". En effet, alors qU'elles ne 
representent que 12% de la SAU, les exploitations ayant 
moins de 3 ha couvrent 19% des terres irriguees. C'est 
aussi le cas des exploitations ayant plus de 100 ha, qui 
couvrent 12% des terres en question, alors que leur part 
dans la SAU est inferieure a 9%. Ce sont donc en fait les 
exploitations "petites et moyennes" (celles dont les sur
faces sont comprises entre 3 et 50 ha) qui apparaissent 
a cet egard defavorisees: avec 72% de la SAU, elles ne 
couvrent que 63% des terres irriguees (tableau 7). Les 
autres indicateurs significatifs de la modernisation des 
exploitations et de l'intensification de la production ne 
permettent pas de considerer qu'une telle dynamique 
soit bien avancee dans l'agriculture marocaine. Ainsi 
seulement 47% des exploitations arrivent a mecaniser 
leurs travaux du sol, et cette moyenne cache en fait des 
ecarts, puisque la proportion en question s'eleve a 91% 
dans les exploitations ayant plus de 50 ha et tombe a 
40% en dessous de 3 ha, voire a 23% a moins d'un hec
tare (tableau 8). La mecanisation apparalt encore 
moins repandue en ce qui concerne la moisson, avec 

moyenne durant les cinq dernieres annees de 6% par 
rapport a celui atteint durant la premiere moitie de la 
decennie 90(17). Pour leur part, les semences selection
nees et les produits phytosanitaires sont encore moins 
repandus que les engrais puisque, selon le recense
ment, ils n' etaient utilises respectivement que par 16.1% 
et 33% des exploitations (ces proportions baissant jus
qu'a moins de 7% et 18% respectivement dans le cas 
des exploitations ayant moins d'un hectare) (tableau 
9). L'evolution accusee durant la decennie 90 n'en a pas 
moins ete comparable a celle deja enregistree en matie
re de mecanisation et de recours aux engrais. Pour s'en 
tenir au cas bien significatif des semences du ble 
tendre, sa consommation aussi a globalement encore 
baisse dans des proportions considerables durant la 
derniere decennie: elle a chute de 443.809 quintaux en 
moyenne entre 1990 et 1994 a 354.649 quintaux entre 

(I') Cf. Statistiques Agricoles, Rabat et Medagri 1999, op. cit. 
("') Cf. Medagri 1999, p. 230 
('-) Le volume consomme en moyenne entre 1990 et 1994 avait atteint 
318248 tonnes, et s'est replie a 300437 tonnes entre 1995 et 1999. Cf. Statisti
ques Agricoles, Rabat, op. cit. 

une moyenne de 31% des exploita
tions concernees (plus de 75% a 
plus de 50 ha, et moins de 25% a 
moins de 3 ha). Ce faible niveau de 
mecanisation etait corrobore par la 
modestie du parc de materiel exis
tant. A titre d'exemple significatif, 
on ne comptait que 43226 tracteurs 
dans le pays, ce qui faisait en 
moyenne un tracteur pour 202 ha 
(contre un tracteur pour 86 ha dans 
les pays voisins de la Mediterranee 
du Sud). Du reste, l'evolution enre
gistree depuis le debut des annees 
90 n'a cesse de temoigner d'une ve
ritable regression dans ce domaine: 
le nombre d'unites vendues de ce 

Tableau 8 Materiel agricole et mecanisation des travaux du sol. 

Classe- Nbre total Tracteurs Motopompes Mecanisation des travaux 
Taille d'exploita- du sol 
(en ha) tions 

Nbre I % Nbre I % Nbre I % 1% classe 

Sans terre 64716 365 0.8 822 0.5 - - -
0-1 315323 673 1.6 15827 10.3 73415 10.9 23.3 
1 - 3 446710 2190 5.1 36172 23.5 180962 26.8 40.5 
3-5 237669 2840 6.6 24343 15.8 123241 18.2 51.9 
5 -10 247766 7028 16.3 31458 20.4 153369 22.7 61.9 
10 -20 125169 9098 21.0 22119 14.3 93008 13.8 74.3 
20 -50 47985 10740 24.8 13724 8.9 40994 6.1 85.4 
50 -100 7829 4777 11.0 4928 3.2 7150 1.1 91.3 
+ 100 ha 3182 5515 12.8 4830 3.1 2882 0.4 90.6 

Total 1496349 43226 100 154 223 100 675021 100 47.2 

Source: Tableau confectionne-a partir des tableaux 4.1 ~ 4.3. In: Recensement gemlral de I'agriculture, Annexes. 1998. 
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Tableau 9 Autres facteufS de production. 

Classe- Nbre total Utilisation 
Taille d'exploita- des engrais 
(en ha) tions 

Nbre J % J % cIasse 

0-1 315323 145084 19.8 46.0 
1 - 3 446710 228405 31.2 51.1 
3-5 237669 126430 17.3 53.2 
5 -10 247766 134258 18.3 54.2 
10 - 20 125169 66500 9.1 53.1 
20-50 47985 24934 3.4 52.0 
50-100 7829 4627 0.6 59.1 
+ 100 ha 3182 2312 0.3 72.7 

Total 1496349 732550 100 51.2 

MEDIT N° 4/2001 

Utilisation Utilisation 
des semences des produits 
selectionnees phytosanitaires 

Nbre I % 1 % cIasse Nbre 1 %1% cIasse 

21886 9.5 6.9 57164 12.1 18.1 
53908 23.4 12.1 130426 27.6 29.2 
40685 17.6 17.1 87181 18.5 36.7 
55219 24.0 22.3 104736 22.2 42.3 
36163 15.7 28.9 60032 12.7 48.0 
16996 7.4 35.4 25470 5.4 53.1 
9669 1.6 46.9 4840 1.0 61.8 
1912 0.8 60.1 2258 0.5 71.0 

230438 100 16.1 472107 100 33.0 

ayant entre 5 et 20 ha semblent pro
portionnellement un peu "mieux 
instruits", avec des taux legerement 
meilleurs que les taux moyens. 

4. TYPOLOGIE DES EXPLOITATIONS 
AGRICOLES DU MAROC AUJOURD'HUI 

Source: Tableau confeclionne il partir des lableaux 4.2 ii 4.3. In: Recensement general de I'agriculture, Annexes, t998. 

On peut, en guise de synthese, re
flechir sur une typologie des exploi
tations agricoles du Maroc d'aujour
d'hui, telle qu'elle peut etre sugge
ree par les donnees du recensement 
agricole. En s'en tenant a une cate
gorisation traditionnelle mais qui 
demeure incontournable, et au re
gard des donnees propres a l'agri
culture marocaines, on peut en gros 

1995 et 1999(IH), Le niveau d'instruction et de formation 
des exploitants, dont on comprend aisement l'impor
tance decisive dans toute dynamique de modernisation 
des exploitations et d'intensification des processus de 
production, a fait l'objet aussi d'une collecte d'informa

distinguer trois ensembles d'exploitations agricoles: les 
grandes exploitations, les petites et moyennes exploita
tions, et les micro-exploitations. Leur importance et 
leurs parts respectives dans le total se presentent com
me suit (tableau 10). 

tion interessante. Ainsi peut-on 
constater sur le tableau 10 que les 
exploitants n'ayant aucun niveau 
d'instruction representent 80,8% du 
total, et exploitent 75,7% de la SAD. 
Ceux qui n'ont frequente que "l'eco
le coranique" ou l'ecole primaire re
presentent 15.6% des effectifs, et ex
ploitent 17,1% de la SA U. Les ex
ploitants ayant atteint des niveaux 
d'instruction secondaire ou supe
rieur constituent a peine 3.5% du to
tal et ne detiennent que 7.2% des 
terres cultivables, On peut egale
ment constater que si, globalement, 
le niveau d'instruction semble s'ele
ver avec la taille des exploitations, il 
n'en demeure pas moins que plus 
de 60% des exploitants ayant des 
exploitations de plus de 50 ha n'ont 
aucun niveau d'instruction, et plus 
de 20% parmi eux ont a peine fre
quente l'ecole coranique ou l'ecole 
primaire, 

Tableau 10 Niveau d'instruction des expioitants. 

Les niveaux d'instruction des ex
ploitants ayant moins de 5 ha appa
raissent encore en dec;a des 
moyennes presentees ci-dessus, 
mais en revanche les exploitants 

(1S) Statistiques Agricoles, Direction de la Pro
grammation et des Affaires Economiques, Mini
stere de l'Agriculture et du Developpement Rural, 
Rabat, juin 2000. 

Classe- Nbre total Sans niveau Ecoles corani- College et Superieur 
Taille d'exploita- que et primaire Lycee 
(en ha) tion 

% I1 % % I1 % % I1 % % I1 % du total cIasse du total cIasse du total cIasse du total cIasse 

Sans terre 64445 4.5 84.5 3.6 13.0 3.2 2.2 2.3 0.4 
0-1 315250 21.3 81.4 21.8 15.9 17.1 2.3 14.1 0.5 
1 - 3 446570 30.2 81.6 29.4 15.4 25.6 2.4 22.1 0.5 
3-5 237472 16.0 81.3 15.5 15.4 15.3 2.7 14.3 0.7 
5 -10 246968 16.5 80.5 16.4 15.6 17.9 3.0 18.2 0.8 
10 - 20 123756 8.1 78.7 8.6 16.4 11.3 3.7 13.4 1.2 
20 - 50 47595 2.9 74.1 3.7 18.1 6.7 5.8 8.9 2.0 
50 -100 7769 0.4 63.0 0.7 21.5 2.0 10.3 3.7 5.2 
+ 100 ha 3.19 0.1 55.3 0.3 21.4 1.0 12.4 3.0 10.8 

Total 1492844 100 80.8 100 15.6 100 2.8 100 0.7 

Nbre par 
niveaux 1492844 1206635 80.8 233501 15.6 41820 2.8 10888 0.7 

SAU par 
niveaux 8629692 6534792 75.7 1478292 17.1 416461 4.9 200147 2.3 

Source: Tableau confectionne ii partir des tableaux 1.4 ill.7. In: Recensemenl general de I'agricullure, Annexes, 1998. 

Tableau 11 Principales categories d'exploitations: effectifs et parts dans le total. 

Exploitations I Nombre I 
% 

I SAU totale I % I SAU irriguee I % 

Grandes Exploitations 28000 1.9 1 800000 21.5 390000 31 
Petites et Moyennes 
Exploitations 821600 56.7 5998000 70.0 801000 64 
Micro-exploitations 600000 41.4 744900 8.5 60000 5 

Total 1449600 100 8542900 100 1251 ODD 100 

Source: Pour une Slrategie de Oeveloppement il Long terme de I'Agrtculture Maracaine, Colloque National de l'Agrtculture et du Oeveloppement Ru-
ral, Ministere de l'Agriculture, du Oeveloppement Rural et des Piiches Maritimes, Rabat, 19-20 juillet 2000, pp.131-136. 
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4.1. Les grandes exploitations 
Le premier groupe comprend les exploitations qui peu
vent etre considerees "grandes". On s'accorde genera le
ment a considerer comme te lles les exploitations qui 
ont plus de 50 ha en zone d 'agriculture pluviale (bour) 
et plus de 20 ha en zone irriguee. Elles sont peu nom
bre uses puisq u'eUes ne de passent guere quelqu es 
28.000 unites, soit 1.9% du total des exploitations. Elles 
couvrent cependant 1.8 million d 'hectares, soit 21.5% 
de la surface agricole utile, et 31% des te rres irriguees. 
Ces exploitations disposent d'un assise fon ciere im
porta nte et stab le, ainsi que d 'infrastructures et d 'equi
pements consequents. Leurs exp loitants pe uvent acce
der sans difficultes aux credits et aux aides de l'Etat, ce 
qui leur permet - quand ils le souhaitent - de disposer 
des moyens de la modernisation t de l'intensification 
des conditions de la production. S'ils sont sou vent de 
gros employeurs de main d 'o:uvre salariee, ils rechi
gnent cependant a embaucher les cadres necessaires a 
une gestion avisee des ressources de l'exploitation. De 
sorte que assez souvent, ces dernieres apparaisse nt mal 
gerees, sous-encadrees, e t partant accusent des resultats 
tres en-des;:a de leur potentiel productif. Enfin , meme 
lorsque leur nivea u d 'instruction est pour le mo ins ru
dimentaire, ces exploitants reussisse nt a occuper des 
positio ns influentes dans les orga nisa tions profession
nelles et les instances de representation politique, posi
tions a partir desquelles ils peuvent 'octroyer des privi
leges sans rapport avec une quelconque rationalite eco
nomique. 

4.2. Les petites et moyennes exploitations 
Le de uxieme groupe comprend les "petites e t 
moyennes exploitations". Ce groupe, sans doute le plus 

important, comprend les un ites ayant entre 3 et 50 ha 
en bour (agriculture plu viale) et entre 1 e t 20 ha en ir
rigue. On y compte 821.600 exploitations, soit 56.7% de 
I'effectif total, couvrant pas moins de 70% des terres 
cultiva bles, et 64% de celles qui sont irriguees (soit res
pectivement 5998.000 et 801.000 ha) . 
Par definition assez composite, ce groupe n'en com
prend pas moins dans sa tres grande majorite les ex
ploitations au profil le plus courant dans l'agriculture 
maroca ine, avec les problemes egalement les plus co m
muns et les plus pe rsistants: precarite du statut fonc ier, 
forte dependance a I'egard des aleas climatiques, diffi
culte d 'acces aux moyens de production et de finance
ment, faiblesse du surplus t partant des possib ili tes 
c1 'accumulation propre, care nce de l'encadrement tech
nique, defaut d 'organisation professionnelle favorisa nr 
I'exp loitation des synergies existantes ... Cet ensemble 
d 'explo itations, qui recouvre plus des de ux tiers des 
terres cultivables e t fait vivre la moitie de la population 
rurale, est sans doute celui qu i recele encore des gise
ments de productivite imporrants, et un potentiel pro
ductif conSiderable, po ur peu que les problemes struc
turels qui l'handicape nt puissent trouver le urs solutions 
a travers des politiques publiques appropriees. 

4.3. Les micro-exploitations 
Le troisieme groupe enfin abrite les "micro-exploita
tions". Disposant de moins de 3 ha en bour et d\11l ha 
en irrigue, e lles totalisent quelques 600 .000 unites, soi t 
plus 41% des exploitations qui ne cultivent neanmoins 
qu 'a pe ine 8.5% de la surface agricole utile et 5% c1es 
surfaces irriguees . Ce sont ces explo itations que l'on 
s'accorde a considerer situees e n-des;:a du seuil de via
bi lite economique('9) . 
En tout cas, ce sont ces dernieres qui soulevent les pro

blemes les plus ardus du point de 
vue des imperatifs du developpe
ment. D'un poids economique ne-

Grandes 
Exploitations 

2% 

Petites et 
Moyennes 

Exploitations 
57% 

g ligeable (e lles contribuent pe u a la 
fo rmation du produit agricole glo-

(1" ) Cene not ion de "v iabilit€: economique". com
me ce la est rappelee dans les documents du der
n ier Co lJoq uc Nationa l de l'Agriculture et du De
veloppement Rura l. a fait J'objet (J'un vieux debat 
qui n'a jamais vr:limen t abouti en raison e1e la di
versire des situ :nions rencontrees, et aussi e1u t'a it 
que de tres nombreuses un i tes economiques ,) 
base agri cole associenr des act iv ites sala riees ou 
alltres non agricoles. Sans chercher a trancher ce 
debal. on a plutot cherche a determiner des seuils 
st' llistiques qui permettent de ranger d\rn ctlle les 
exploitations. pe tites ou grandes. qu i constituent 
des un ites plus o u mo ins economiques. ( ... ) et 
cJ'un autre cote. les "micro-exploitat ions" Oll J'a
gricu lture ne constitue qU'une composanre cJ'ap
point de J'act ivi tc economique du menage. On a 
cho isi le seuil de 3 ha environ en bour et de '1 ha 
en irrigue pour fa ire ceue d istinction. CelJ e-c i n'e
st qU\lne ,tpprox imation statistique qui n' impli
que aucune prise de position sur ce que pourrait 
etre. effecti vemenr, la viab ili te ou la non viahilite 
de ces unites econom iques .... cf. Pour une Strate
oie de Developpement ,) Long terme de l'AgriClri
~Ire Maroca ine. 2000. op. c i r.~ pp. 135-136.' 

Micro-exploitations 
41% 

Fig. / - T.I'p%Mie des e.,p!oi/CI/iol/s (e/fee/if.'). 
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bout de certe analyse? Force est de 
constater que, pour etre toujours es

Micro-exploitations 
8% 

Grandes 
Exploitations 

22% 

sentiellement fondee sur le modele 
de l'exploitation familiale typique, 
elle n 'en a pas moins evolue, quanti
ta tivement e t qualitativement. En 
somme, en un peu plus de deux de
cennies , cette agriculture a perdu 
des "exploitations" et gagne des "su
perficies". Si les exploitations per
dues sont largement depourvues de 
surface agricole utile, les "surfaces" 
gagnees ne sont pour leur part que 
moyennement "utiles" puisque de 
qualite assez mediocre (s 'agissant de 
terres de parcours pour l'essentiel). 
De plus, le morcellement des terres 

Petites et Moyennes Exploitations 
70% 

Fig. 2 - 7)1Jologie des e.\1Jloilo/iOIlS (sill/ace ag ricole IIlile). 

bal), elles font neanmoins travailler et vivre, ou plutat 
"survivre", "l'autre" moitie de la population rurale . Elles 
concentrent toutes sortes de contra intes (fo ncieres , 
techniques, humaines , financieres .. . ) , et de ce fa it ne 
peuvent objectivement que tres difficilement s'inscrire 
dans une logique de dynamique economique. Certes, 
on peut penser qu 'une partie de ces exploitations pour
raient devenir des unites economiques viables dans la 
mesure o t1 les progres de la recherche et des biotech
nologies leur permertraient de develo ppe r, sur des pe
tites surfaces , des productions agricoles fortement utili
satrices de main d 'oeuvre e t a haute va le ur ajoutee(20) . Il 
n 'en deme ure pas moins qU 'une telle perspective, a 
supposer qu 'e lle puisse se realiser a un horizon "vi
sible", ne pourrait concerner qu 'une partie limitee de 
cette categorie d'exploitations. 
Il reste que dans la majorite des cas, il faudra bie n 
prendre acte du fait que de te lles explo itations resteront 
incapables de s'engager dans une veritable dynamique 
d'accumulation fondee sur les seules activites agropas
torales . Plus "cadre de vie" que d 'acti vite productive au
tonome, l'agriculture n 'y represente qu 'une composan
te (quelque fo is seulement d 'appoint...) de l'activite 
economique du menage rural. C'est dire la frag ilite de 
telles exploitations e t l'importance des activites non 
agricoles (travail salarie en dehors de l'exploitation, pe
tit commerce, artisanat, services dive rs ... ) pour leur sur
vie ainsi que celles de la population rurale qui y vit. 

5. C ONCLUSION 

QueUe image l'agriculture maroca ine offre-t-e lle au 

(20) Pour une Stralegie de Developpemenr a Long Ic rme de l'Agri culture Ma
rocaine, 2000. op. cit. , p. :139. 
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s'est poursuivi dans des conditions 
qui ont accentue la precarite et la 
faible viabilite des exploita tion 

concernees . Cette agriculture a certes aussi marqu e 
quelques progres au niveau de !'irrigation et de l'utilisa
tion de certains fa cteurs d 'intensification de la produ c
tion, mais deja a ce nivea u, les quelques "acquis" enre
gistres jusqu'au debut des annees 90 ont commence a 
etre remis en cause, et de toute fa<;:on le chemin qui res
te a parcourir apparalt encore considerable . Surtout, le 
recensement montre que, alors que le vingtieme siecle 
s'acheve, les problemes majeurs d 'ordre structurel, iden
tifies depuis fort longtemps comme etant des obstacles 
principaux a u developpement de l'agriculuJre marocai
ne, n'ont encore guere ete resolus: c'est notamment le 
cas de l'exigu'ite et du morcellement des exploitations, 
du statut juridique des terres et du niveau de form ation 
des exploitants. L'evolution constatee, a-t-elle pour au
tant quelque chose de fondamentalement marquant? La 
reponse ne paralt pas evidente . Ca r au regard des grands 
mouvements historiques, nous pensons que c'est plutat 
la stabilite qui prevaut, que la continuite l'emporte nette
ment sur le changement. 
Ainsi n 'obse rve-t-on ni concentration "visible" des 
terres, ni grande mobilite de celles-ci, ni apparition d'un 
marche foncier. De me me qu 'on n 'observe ni baisse de 
la population rurale ni meme de la population active, ce 
qui alll'a it pu autoriser une certaine hausse de la p ro
ductivite . C'est que l'attachement a la terre reste inde
niablement fort. Meme lorsque l'on quitte la campagne , 
on tient a rester "proprietaire", ne serait-ce que d'une 
toute petite parcelle, et de maniere plus ou moins in
formelle ... Si les consequences economiques d 'un tel 
etat de fait sont connues - notamment en tant que fac
te ur de bJocage de toute velleite de modernisation de 
I"exploitation - , il faut savoir que , socialement, culturel
lement, psychologiquement, ce phenomene garde une 
grande importance aux yeux de la population concer
nee, ce qui ne perm et pas de penser qu 'il so it en passe 
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de s'eteindre. Mais en me me temps, on peut se deman
der si, en preselvant un certain "equilibre dans la stag
nation", ce phenomene n 'en reste pas mo ins au fond un 
"moindre mal" sur le plan politique puisque , avec la ter
re qui reste figee, il contribue a ga rder la population 
"sur place", et partant preserve le pa ys de grand es 
vagues d 'exode rurale ... 
Limitee par tant de contraintes stru cture lles, dont pour 
la plupart le dernier recensement n 'a fait q ue confirmer 
la persistance, l'agriculture maroca ine semble condam
nee pour longtemps encore a souffrir de defa ut de pro
ductivite, et partant de competitivite . Est-ce a dire que 
''I'equilibre dans la stagna tion" evoque ci-dessus est lui 
aussi appele a perdurer? Le fait est que I'acceleration du 
processus de mondialisation ne permet plus de pens er 
que les "equilibres d 'hier" puissent encore etre "te
nables" demain. La libera lisa tion des echanges , en met
tant en competition des agricultures de nivea ux et de 
qualite de developpement tres differents, conduira in
evitablement a des bouleversements aux consequences 
encore mal connues. 
L'agriculture marocaine est en tout cas a u cceur de cette 
problematique. Concretement, la question est de savoir 
si, en poussant plus loin le processus de liberalisa tion 
des echanges - conformement a des engagements qu 'il 
prendrait avec l'Union Europeenne ou dans le cadre de 
l'Organisation Mondiale du Commerce - le pays pourra 
se permettre de bousculer "l'ordre des choses" tel qu 'i1 
vient cl'etre decrit, de se laisser "destabiliser" sans dispo
ser des moyens de reunir les conditions d 'un nou vel 
equilibre(2 I). En d 'autres termes, peut-il supporter le coG t 
politique, economique et social de I'effo ndrement de 
pans entiers de la production, et partant d"Lll1e accelera
tion de l'exode rural? Ou saura-t-il au contraire "forcer le 
destin", saisir l'opportunite des "changements subis" 
pour s' imposer a lui-meme les reformes incontournables 
et sans cesse differees depuis quarante ans! Pourra-t-il 
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faire d 'une "menace" I'occa
sion d 'un veritable sursa ut 
reformateur, ca pable de per
mettre a I 'agriculture maro
ca ine de donner enfin le 
meilleur d 'elle-meme? 
II y a la un nouveau champ 
de reflexion e t d 'investiga
tion dans leq uel les che r
che urs devraient s 'engager 
rapidement et massivement. 
lIs pourraient puiser dans 
les resultats - detailles - du 
dernier recensement general 
de I'agriculture des donnees 
fo rt util es pour alimente r 
leurs travaux. 

• 
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