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Situation alimentaire 
et nutritionnelle au Maroc : 
inadéquation 
des moyennes nationales* (1) 

par Joseph LAURE 
UTILISATION ABUSIVE DES MOYENNES NATIONALES 
EN MATIERE DE NUTRITION ET D’ALIMENTATION 

Malgré les mises en garde, beaucoup de services de planification ou 
d’organismes œuvrant pour le développement utilisent presque exclusi- 
vement les moyennes nationales pour décrire les consommations alimen- 
taires d’une population. 

C’&t ainsi que l’on peut lire ‘ou entendre que le Marocain consomme: 
2.466 kilocalories par personne et par jour, soit 110 du besoin minimum 
(encore appelé plus modestement apport recommandé), 71 grammes de 
protéines par personne et par jour, soit 134 % du besoin estimé, ou encore 
presque 18 kilogrammes de viande par personne et par an, etc ... 
Tous ces chiffres et ceux qui suivront sont établis à partir de l’enquête 
. atibnale‘budget-consommation de 1970-1 971 (Secrétaire d’Etat au Plan, 
1973) et des besoins nutritionnels recalculés en fonction des dernières 
normes FAO- OMS de 1973. 

‘Une etude plus delaille sur le prix des aliments 
de detail i3 Rabat Sal6 de 1972 B 1976 a servi de 
base i3 cet artcle. Se reporter aux Cahler8 de 
I’ORSTOM, &rie Sciences Humaines OP i l  a Q& 
publib. 

(1) Cetarticle estBcritBparCrde travaux effectues 
au Bloc de Nutrition Humaine et d‘Economie Ali- 
mentaire de l’Institut Agronomique et Vet6rinaire 
Hassan II de Rabat en 1977 et 1978 (voir biblicgra- 
phie) auxquels l’auteur a participé. : 
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Quelques comparaisons sont faites avec des données établies à partir de 
l’enquête nationale de 1959-1 960. (Ministère de l’Economie natio- 
nale,l961. 

En regardant de plus près, qu’en est-il exactement ? 

AU NIVEAU DES NUTRIMENTS 
Consommation d’énergie (kilocalories) 
Les niveaux de consommation sont analysés en fonction des classes de 
revenus. Celle-ci sont en réalité des classes de dépenses totales expri- 
mées e’n dirhams (D.M). Ces dernières permettent d’avoir une assez 
bonne appréciation des classes de revenus, car ceux-ci sont très difficiles 
à appréhender directement. 

II ressort du tableau ci-après que pour l’ensemble du pays, la moyenne des 
disponibilités caloriques atteint juste ou n’atteint pas le besoin pour les 
classes de revenus les plus faibles représentant la moitié (50%) de la 
population. 

Parmi ces classes, celles à plus bas revenus représentant un tiers (33 %) 
de la population totale ont des moyennes du taux de couverture (2) du 
besoin calorique situées en dessous de 80 % : entre 70 et 80 % pour un 
sixième (17 %) de la population et en dessous de 60 YO pour l’autre 
sixième. 

Par contre, pour un tiers (33 %) de la population, les moyennes des 
disponibilités caloriques dépassent 130 % du besoin. Elles atteignent 
même le double de l’apport recommandé pour 8 % de la population. 

Pour le milieu rural et le milieu urbain, nous ne dsposons que de la 
répartition des ménages. Ne disposant pas de la taille des ménages par 
classe de revenus, nous ne pouvons pas calculer le pourcentage corres- 
pondant de la population. 

C’est ainsi que la moyenne des disponibilités caloriques pour 47 % des 
ménages en milieu rural et pour 51 %O en milieu urbain n’atteint pas le 
besoin calorique. 

. (2) On appelle taux de axiverture* d’un besoin 
l’expression apportslbesoins A 100. II est exprimé 
en % O. RS.T.0.M. Fonds Documentaire 
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aatrer de 
ddpenses % 
toblas de la 
DHym popul. 

064- 943 4,2 

943-1042 4,2 

1042-1 171 '4,2 

1171-1358 4,2 

1358-1 641 4,2 

1641 -1 977 4,2 

1979-2682 4,2 

2682 
et plus 4,2 

Ensemble 100,O 
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APPORTS NETS ET TAUX DE COUVERTURE DES BESOINS 
PAR PERSONNE ET PAR JOUR 

SELONLACLASSEDEDEPENSES 
ENSEMBLE DU MAROC (1970-1971) 

MI. 112 
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% 

0,6 
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46 
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50,8 
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118 
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2.952 
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3.024 
135 

3.076 
137 

3.961' 
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72 
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83 
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75 

461 
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85 
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108 
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643 
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71 ,O 
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P 
0I 

(1 1 
1 O0 

460 I I 1.970 
1 O0 1 O0 

2.240 
1 O0 

I I 

(1) L'apport recommande en proteines locales depend de la composition de la ration. II a 818 calcult! pour chaque classe de revenus (de 
depenses). II varie d'environ 61 g pour les classes P bas revenus. P environ 40 g pour la classe aux revenus les plus 6lev6s. L'apport 
recommand6 moyen est de 52,85 grammes par jour. 
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Tout ce qui précède montre que le taux de couverture calorique national de 
110 %, qui à première vue peut sembler correspondre à une situation 
alimentaire satisfaisante, cache une réalité différente, à savoir : la moitié 
de la population dispose tout juste ou ne dispose pas en moyenne du 
besoin calorique estimé comme nécessaire et même un tiers de la 
population dispose de moins de 80 % de ce besoin. 

Pour l’ensemble de la population, il est intéressant de noter ce qui suit en 
ce qui concerne les autres nutriments. 

Apports en protéines totales 

Un tiers (33 %) de la population n’a pas l’apport reoommandé en 
protdines, 8 % l’ont tout juste. Par contre, un cinqui6me (21 %) de la 
population dispose de plus du double de l’apport recommandé. 

La moyenne nationale est de 134 % du besoin protéique.’ Comme la 
moyenne nationale des apports en caloriks, elle masque une répartition 
inégale des consommations réelles. 

Malnutrition protéino-calorique et remarque sur les moyennes 

Nous n’insisterons jamais assez sur le fait que les moyennes nationales 
desapports, même accompagnées des moyennes pour le milieu rural et le 
milieu urbain, sont presque toujours inadéquates pour refléter la situation 
nutritionnelle réelle de la population. 

Nous venons de le voir pour les apports en calories et en protéines : un 
tiers de la population, en moyenne, ne dispose pasae 80 % du besoin 
calorique et n’a pas l’apport recommandé en protéines, alors que les 
moyennes nationales des consommations représentent 11 O % du besoin 
en calories et 134 % du besoin en protéines. 

Pour les enfants de moins de 4 ans, ce déficit calorico-protéique est bien 
confirmé par l’enquête nationale de 1970-1 971 (Bulletin de la Santé Publi- 
que, 1973). 

D’après cette enquête, il apparaît qu’à I’échelon national, 41,58 % des 
enfants de moins de 4 ans présentent une malnutrition protéino-calorique 
modérée (déficit pondéral de 20 à 40 %) et sont justiciables de réhabilita- 
tion nutritionnelle. Ces taux sont de 44,78 % en milieu rural et de 33,34 YO 
en milieu urbain. 
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TAUX DE COUVERTURE DES BESOINS EN FONCTION DU REVENU (DEPENSES) 
EN REGROUPANT LA POPULATION TOTALE EN QUATRE QUARTS 

Taux de couverture 
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En plus, près de 5 % des enfants (4’66 % à I’échelon national dont 5,36 % 
en milieu rural et 2,36 % en milieu urbain) présentent une malnutrition 
protéino-calorique grave (déficit pondéral supérieur à 40 %), sont en 
danger de mort et devraient recevoir un traitement hospitalier. 

Le pourcentage d‘enfants présentant des œdèmes est aussi d’environ 5 % 
(4,72 % sur le plan national dont 5’69 % en milieu rural et 2,21 % en milieu 
urbain) parmi lesquels 3 % ayant des œdèmes localisés et 2 % des. 
œdèmes généralisés. 

En tout, 46 % (50 % en milieu rural et 36 % en milieu urbain) des 
enfants sont atteints de malnutrition protéino-calorique. 

Couverture du besoin e n  calcium e t  rachitisme 

Un quart de la population (25 %) dispose de 40 % (ou moins) de l’apport 
recommandé en calcium. 

La moitié des habitants n’a que 55‘ % (ou moins) de l’apport recommandé. 

Les deux tiers de la population (67 %) disposent de irioiris dc 70 06 du 
besoin calcique. 
Seul un huitième des habitants (123 YO) a nettement plus (108 % ou 
plus) que l’apport recommandé. L’enquête de 1970-1 971, déjà citée, sur 
I’état de nutrition des enfants de moins de 4 ans montre que le rachitisme 
est important. Y contribue l’apport insuffisant en calcium, accompagné 
d’une carence en vitamine D due essentiellement aux habitudes vestimen- 
taires et aux modes de vie qui font que les enfants ne sont pas suffisam- 
ment exposés directement au soleil en milieu urbain ainsi qu’en milieu 
rural, oh le rachitisme est encore plus fréquent. 
A I’échelon national, 4 % des enfants sont atteints de rachitisme clinique 
indubitable attesté par 2 signes évocateurs (exactement 4,09 % avec 
4’71 % en milieu rural et 2’64 % en milieu urbain). 

Au plan national, 23 YO des enfants sont suspectsde rachitisme (1 signe 
evocateur), soit 25’5 % en milieu rural et 16,5 YO en milieu urbain. 

L’inégalité du taux de couverture des besoins en autres nutriments en 
fonction du revenu est également grande. Voir le graphique pour 
quelques-uns de ces besoins. Pour la clarté du graphique, la population a 
éte regroupée en quatre classes de revenus correspondant chacune à un 
quart de la population totale. 

! Quelques remarques 
Diverses études se référant à des enquêtes de consommation effectuées 
dans un certain nombre de pays indiquent clairement que, dans I’éventua- 
lité où l’apport moyen en nutriments d’une population a atteint le taux 
recommandé minimum, la couverture des besoins ne se trouve pas réali- 
sée pour une fraction souvent importante de la population. En effet, la 
dispersion des apports autour de l’apport moyen reste telle que, pour les 
classes socio-économiquement faibles, les taux recommandés ne sont 
pas couverts. Nous venons de voir que c’est le cas au Maroc. 

Dans une population parfaite oh la demande alimentaire de chacun se 
limiterait à celle d’une ration nécessaire et suffisante pour couvrir ses 
besoins, le nutritionniste pourrait sans crainte considérer la notion d’apport 
moyen comme un instrument de travail opérationnel pouvant etre judicieu- 
sement comparé au besoin moyen dans l’optique d’une évaluation des 
actions entreprises pour améliorer la nutrition de la population considérée. 
Mieux encore, il serait permis d’affirmer dans un pareil cas que lorsque 
l’apport moyen coïncide avec le besoin moyen, l’accroissement de la 
production vivrière au delà de ce niveau n’a plus aucun sens. 

Toutefois, une telle population idéale ne se rencontre nulle part dans le 
monde. 

Par ailleurs, l’organisme humain peut s’adapter à des rations alimentaires 
très variables en quantité et en qualité, mais avec des conséquences sur la 
santé et sur l’aptitude au travail. II existe cependant des limites physiologi- 
ques inférieures et supérieures pour la survie de l’organisme. 

Entre ces deux extrêmes, il existe une série continue de moyennes 
correspondant chacune à un niveau alimentaire donnné pour un groupe 
donné de population et dont la résultante esf justement la moyenne natio- 
nale de consommation qui est ainsi uneindicateur très imparfait, si ce n’est 
mauvais, de I’état de nutrition. 

I AU NIVEAU DES ALIMENTS 
Ce que nous avons constaté au niveau des nutriments se retrouve égale- 
ment au niveau des aliments. Par exemple, entre les enquêtes nationales 
de 1959-1960 et de 1970- 1971, on constate une augmentation très 
grande des écarts entre les consommations des classesà revenus les plus 
élevés et celles des classes à revenus les plus bas ; et ceci pour pratique- 
ment tous les groupes d’alim’ents. 
Nous ne prendrons que la viande comme exemple. 
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Situation e n  1959-1960 

- 24,5-Moyenne urbaine (+ Europt5ens)- - 

15,4 . 
34,8 --Moyenne nationale-- -2--- 

-ll,O---Moyenne ruraux _-___-_-_____________ 
- 898 

3,8 

Les quantités de viande consommées par personne et par an varient de. 
2,3 kg pour les ruraux à plus bas revenus -soit 14 % de la popuiation- à 
49,9 kg pour les urbains (européens comptabilisés ici) à revenus les plus 
hauts -soit 9 % de la population totale. 

Situation e n  1970-1971 

Les corkommations varient de 2,2 kg par personne et par an pour 8 % de 
la popt'lation aux revenus les plus faibles à 64,2 kg pour 4 % de la 
population aux revenus les plus élevés. 
Un tiers de la population aux revenus les plus faibles consomme 10% de la 
viande de boucherie et 1 O % des viandes totales, mais 14 ,% des abats et 
seulement 6 % des volailles. 

Le quart de la population aux revenus les plus élevés consomme 53 % de 
la viande de boucherie et 54 % des viandes totales, mais 48 % des abats 
et surtout les 213 des volailles (66 %). 

La disparite réelle de la consommation apparaît encore plus nettement 
avec les chiffres suivants : 8 % de la population aux revenus élevés 
consomment un quart des viandes (26 %), soit pratiquement autant que 
58 % de la population aux revenus les plus faibles qui consomment 27 % 
des viandes: Ces mêmes 8 % consomment autant de volailles (39 YO 
du total) 9ue 80 % de la population. 

Variations d e  la consommation totale d e s  viandes entre 1959-1960 
e t  i970-1971 

En 1959-6a pour 11.635.000 habitants,, la consommation totale des 
viandes est de 172.000 tlan. En 1970-71, pour 15.528 000 habitants, elle 
est de 278.000 ffan. 

En 11' ans, la population a crû de 3.893.000 habitants, soit 33 %, et la 
consommation de viande de 106.000 t, soit 62 %. 

I 

kglplan CONSOMMATION DES VIANDES 

40 J 
i 

1959 - 1960 

populationtotate 36 Yo 23 Yo 17 Yo 24 '/o 

kglplan CONSOMMATION DES VIANDES 
4 .  

17,9--Moyenne nationale.-- -ç-i- --- ----- 

Mais le tiers de la population aux revenus les plus bas n'a bénéficié 
que de 7 YO de ce surplus. Les deux autres tiers de la population en ont 
consommé 93 %. 

Pourcentage de la 
population totale 33 Yo 25 Yo 17 Yo 25 Yo 
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Cet exemple montre que l’accroissement très important de la consomma- I 
tion de viande, qui correspond dans ce cas à un accroissement de la 
production, n’a pratiquement pas amélioré la qualité de l’alimentation de la 
population aux revenus les plus bas, qui est aussi la population qui a un. 
déficit en protéines. 

Les travaux que nous avons faits par ailleurs sur I’évolution des prix de 
détail montrent que, vu I’évolution des prix de la viande, il est fallacieux de 
croire qu’une augmentation des disponibilités en viande aura pour consé- 
quence une augmentation de consommation de cette denrée par ceux qui 
en ont nutritionnellement besoin. 

QUELQUES PROPOSITIONS 

Ces quelques chiffres montrent que les moyennes nationales de 
consommations alimentaires ne sont pas de bons indicateurs. 

D’autres indicateurs simples sont cependant utilisables. Par exemple, les 
‘pourcentages de la population qui n’ont pas le besoin énergétique mini- 
mum et ceux qui ont moins de 80 % de ce besoin permettent de connaître 
la partie de la population sous-alimentée ou du moins menacée. 

De même, le pourcentage de la population qui consomme par exemple 
une fois et demie ou plus des besoins caloriques minimums permet 
d’estimer la part de la population atteinte ou menacée de surconsomma- 
tion alimentaire. 

L’observation de la diminution ou de l’augmentation de ces pourcentages 
au cours du temps permet d’avoir une première idée de I’évolution favora- 
ble ou défavorable au point de vue nutritionnel des consommations alimen- 
taires. 

I 

L’évolution comparée des pourcentages de population menacée de sur- 
consommation ou de sous-alimentation permet également de voir si les 
écarts de consommation alimentaire tendent à diminuer ou au contraire à 
augmenter. 

I 

Pour les autres nutriments et pour la consommation d’aliments ou de 
groupes d’aliments, de tels pourcentages sont également des indicateurs 
bien meilleurs et plus utiles que les fallacieuses consommations moyen- 
nes. I 

l 
i >* . 

53 alimentation au Maroc 

La tendance à utiliser d’autres. chiff res que les consommations moyennes 
‘commence à voir le jour dans les publications spécialisées, notamment 
dans celles de la FAO. Par exemple, 4a quatrième enquête-mondiale de la 
FAO sur l’alimentation,, (1977) présente des efforts dans ce sens. 

Joseph LAURE 
Chercheur ORSTOM 
Centre de Recherches I.A.M.S.EA. 
B.P. 1109. Kigali. RWANDA 
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