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1ERE PARTIEæ EXPOSE ET DEBAT

EERET{ONIE D ' INAUGTIRjATION

L,e Séminaire sur Ia potiÈique rizicole " Cotts, Prix, Comnerce rr a
été inauguré fe mercieài ?Z SepÊemUre 1995 dana Ia salle de conférence
du CenEre GABRIEL CISSE à SEGOU.

I La cérémonie d' ouverEure a été placée sous Ia présidence effecEive
I du Gouverneur de La 4ème Région, MonÈieur Amadou Balobo MAIGA.

Dans son discours d,ouverture, Ie Gouverneur a aouhaiEé Ia bienvenue
aux parEicipants, souligné f imporEance de l-a politique rizicole eE

;;pjit rès è":e"i du Sém-inaire. i1 a ingerpellé 1es-parcicipants sur les
;;ïÀa; quèsri-ons de la polir,ique_ rizicolé ec conclu par un message de
iemercierienEs aux parEenâires e-xtérieurs qui sout iennenE Ia.filière riz
èr à Ia Caisse Française de Développefrent pour sa contribuEion à
1'organisaÈion du Séminaire .

II
TÀRIFÀIRE ÀU IfÀLI

Les idées forces du rappor! de Monsieur RoberE HIRSCH (CFD) présencé
par Monsieur Blaise IJEENHARDT sont les suivanEes :

- L'année 1994 / ]'g95 apparal! comme une année où Ie bilan céréa1ier
rizicole à écé légèremenE déficit.aire et où a eu lieu un imporEant
ajustemenE Par les Prix.

- ce ne sonE. pas les commerçanEs qui ont éEé à I'origine.de la hausse
I des prix. Lés marges de t,ransporÈs ets de comerciaf isaEion n'onE paa

I signif icativement augmen!é en francs cFA.

- - par contre ce son! les paysans qui onC profité pour l'essenEiel de

t l-a hau.se des prix en r:éu-ssissant à imposer un "prix syndicaf" de
- 115 francs CFA le kilo de PaddY '

_ ceEEe hausse des prix à Ia consommation ne sres-t aPparemenE pas
traduiEe par un rêport de la consornnaç.ion dea ménages urbains sur
les autsres céréales sèches (mil, sorgho ' mais)

- compte Eenu des hauEs prix du riz. sur le marché inÈernational les
impôrUaCions n,ont pluà une foncgion sEabilisat,rice sur le marché
inËérieur. L'actsion de 1'Et,ats, dans ce contsexE,e apparalÈ coÛme fort
liniEée.

- En mat.ière de proEection larifaire fa seule marge.de manoeuvre qui
resEe à lrEtat c,est de proE,éger Ia production nat,ionale conLre une
baisse des prix internationâux en prat iquant
variabLe, à lartir d'un prix théoriqué d'o6jectif, ménageant à Ia
fois productseurs et consommaEeurs .
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Dans Ia conjoncE,ure actuelle Ie problème de l-a proEecEion n'est pas
Ie plus urgent à résoudre.

Le problème, en dehors du suivi de Ia filière, du suivi de

L'enlrirorrne*ênt internat,ional , et de la concerLation entre les
différents acteurs est de mettre en avant clairemenE les dangers que

des marges excessives risguenE de faire courir à l-a filière tizicole
tout,e ent,ière en portant àcceinte à Ia compétitivité du tiz mar ien
sur Ie marché sous régional. Tous Ies prix, Èoutes les marges ne

sonE pas possibles même dans un environnement ou Ie tiz sera plus
cher gur avanE .

1o) Historique

Avant Ia dévaluat,ion, Ia surévaluation du F cFA eE la siEuation du
marché mondial onÈ déEerminé des poliEiques rizicoles favorabLes aux
imporEations, aux consommateurs urbains ec rendu difficile 1e
développement de fa production naEionale.

Après Ia déwal-uat.ion, la siÈuaÈion a été profondément modifiée:

. Les effetss de la dévaluaÈion onE éEé amorE,is dans une 1ère phase par
les mesures d, accompagTrement. visant à contsenir I'inflation et
préserver Ia paix sociale.

_ Dans une 2ème phase, Ies changement.s de politiques j-ntservenus dans
Ies pays woisins ont. bouleverÀé ta siEuaEion du marché du riz dans
Ia Àoris-région avec des hausses imporEantes suitse - à l-a quasi
disparicion des mécanismes de stabilisation ets de péréquacion.

- IJes effeEs de la. dévaluatsion .se sonE faie ensuiEe davanEage sentir
dans une Eroisième phase avec la répercussion plus complèEe du
réajustsemenÈ des pr-ix des inE,rants importés sur les coûtss de
producE.ion .

- D'où une tendance générale à la hausse des prix dans l'ensemble de
Ia sous-région, des modifications des prix relaEife dans Ia sous-
région, eE I'augmenÈation des flux d'échanges, pour Ia pluparc
informel s .

- La tendance à la régionalisation du marché du RIz, auErefois
cloisonné par les policiques naÈionales est' devenue une
caractérisÈique maj eure du marché e! les prix du RIz se rapprochent
les uns des augres dans Ia sous-région (250 à 300 F CFA) '

2"1 Hausse des prix d'Avril-Mai 1995

La fixation des prix par lee producteurs de Niono éEaic perçue comme

la raison apparente de -la hausse brutale des prix enregj-strée en
avril/Mai f g-gS au MALI . Mais iI faut E.enir compte d'auEres facteurs
exolicatifs:
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La hausse résult.e en parE.ie du réajusÈemenE des charges "! -d'autres
éIéments comme ta 

"orrtr.inEe 
pour tes producEeurs de -p_rocéder Ie 31

Mars au plus tard à diveri rembouisements : crêdit' inErants,
redevances eau et auÈres.

L, insuffisance de I'offre de Rrz sur Ie marché : Ie marché
internaÈionaI du rlz resEe Eendu eE I'offre de tj-z local ne semble
p"" avoir écé suffisante pour couvrir les besoins, en I'absence
d,importaEiôns, décôuragée-s par les prix internationaux élevés, eE

des t,axes de 492

Les ef f ets d' aEt,racEion des prix des pays voisins ont également
contribué à Ia hausse.

3o) Problémauique des
céréa1 ier

La siLuaLion difficile du
importations ) semble démentir
abôutissait à un léger excédenE.

LeSdébaEsontéEéouverEssurlafiabiliEédubifancéréalier
en partsiculier sur les éIémentsÉ suivanEs :

- coefficienÈs de conversion (0.55, 0'60 )

- consomrnation (normes)
- producEion brute, product ion disponible'

et. poursuivis lors de I'exposé sur le bilan céréalier'

4o)I.,epot'entsieldulitAlIenrize!lesavanlagescomparaEif:sdonÈ
I iI dispose dàne ta sous-région ont été reconnus par I'ensemble des

I part.icipanE.s.

I II a étê souligné que le poÈenEiel de producÈion reste largemenE

I sous - exploieé.

L,e poEênliel existse à I'o.N. mais aussi aitleurs en part.iculier dans
1e Nord du DelEa.

L' intensification de Ia productsion es! égalemenE. un facEeur
importants d'augmentation de 1a p-roducEion de riz, eE un grand poEentiel
exisE.e dans ce domaine .

Mais I'exploitation du pocentiel pose plusieurs problèmes

- les coûEs des invesEissements à réaliser
- Ë *"ÉEien des inciEations à produire (prix, marges, pouvoir d'achaE)
- Ia durabil_ité : capacitsé de i'Etsat à subvenuionner 1'eau ec le

maineien de Ia fertilité
- 1'orqanisatsion des marchés
- ù-a-i"îàïrulÏLJàé" *àvé"i de prctduction et I'accessibilitsé du crédit

excédents/dêficit,s : Ie bilan

marché ( Prix, Pénurie et besoins en
les données du- bilan céréalier qui

et
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50) La diversi!é des situationa au niveau des productseurs eE des
circuiEs de conunercial isat,ion rend difficile le cal-cuL d'un coût ou prix
du paddy et du RIz.

6o)LenonreportsapParentdelaconsolnnat'ionversfesauEres
I 

céréales pourraiÈ s'expliquer par plueieurs facteurs :

* les changement,s de comporEement
plus lenEs* ]e RIZ présente t,ouj ours des avanEages pour Ia ménagère:

. facifité de préParaE.ion

. disponibilitsé

. coûts énergie eEc. . .

I1 fauts un dél_ai d'observaEion plus long tenant, compte des aucres
changements dans 1es prix relatsifs pour appréhender 1es _changemenÈs au
niveàu du consommaEeul. L'éEude en cours au niveau du PRISAS (CILSS)
devrai! être suivi avec attention, eË un mécanisme 1éger de suivi des
t.endances de Ia consormnat.ion mise en place.

| 
7") Probrématique du rIz cher

te Séminaire a reconnu que I'ère du riz bon marché était révolue.

La dévaluaÈion du F CFA, les changemenEs strucEurels dans Ie marché
int,ernaÈional eE les con6équence€ des négociations multsifaEéra1es
(organisat,ion Mondiale du cornnrerce) inaugurent une nouvelle ère de RIZ
p]ué cher qui peuE êtsre mise à profiÈ 

_ 
pour le déweloppement de la

production ae nfz si des changemenEs défavorables de grande ampleur
n, inÈervenaientpas sur Ie marché internatsional .

8o) RôIe de lrEtaÈ

I L'EEat a encore un rôIe imporÈant à jouer dans la filière Rrz même
si ce rôIe devient fondamenÈalement différenE avec Ia 1ibéralisaEion.

I1 apparEient à I'Etat de créer Ies condiEions favorables au
aéveloppemènt de la riziculEure, de veiller au respecE des règ1es du jeu,
et de piocéder dans certains cas à des arbitrages dans certains conflits
entre grouPes d'acÈeurs. Lr EEaÈ doit également promouvoir les
investsissemenÈs pour I'aménageimenE des périmètres et prendre en charge
cerEaineg missions de service public,

Ires moyens donE dispose I'EEats pour régn:Ier l-e marché sont toutefois
l-imités' dans un système libéraligé : faciliter les imporÈaEions dans
certains cas, appuyer les producEeurs dans d'auE,res cas.

Le Séminaire a souligné à cet égard f importance de ta concerEaEion
enLre leË acEeurs ets celle dtune meiLleure organisat.ion des acÈeurs
économiquee, pour permeÈtre à ltEtaE de mieux jouer son rôIe.

au niveau des consommateurs sonE
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9") Dimension régionale

L,e Séminaire a reconnu que les changementa récenEs intervenus dans
1a sous-région guite à Ia- dévaluation du F CFÀ et les réformes
scructureLlés profondes dans 1es politiques rizicoles, en parEiculier la
disparition deË caisses de siabilisation et de péréquation- ainsi gue la
Eenâance à Ia vérité des prix ong forgement conÈribué à renforcer
I ' interdépendance des marchés de 1a sous-région.

Les changements de prix relaEifs ets I'existence de réseaux
cornrnerciaux accifs, permet!ènt aux conmerçanÈs, de mieux exploiEer fes
opportunités comnerciales, mais d'une manière généralemenE, informelLe,
non contsrôlée .

La polit,ique rizicole du MALI
Ia situat,ion dans l-es pays voisins
de sa posit,ion st,raË,égigue que
concertaLion avec les pays voisins
promouvoir ses exportations.

devra en conséquence Eenir compEe de
. Le Séminaire recommande compte tenu
Ie MALI prenne L' initiat,ive d'une
en \ re de favoriser I'inLégraLion et

10o) Ir'analyse de Ia filière depuis 1' approvisionnemenE du paysan
en int,rant.s jusqu'au consomrnaleur a ét'é reconnue conme un insEruments
ut.iLe pour fa mise en oeuvre d'une polilique concerLée. Cetst'e analyse
présenÈe des difficulEés compte Lenu de 1a diversiEé des siEuations des
productseurs, et de Ia multiEude des circuit.s de cormnercial isaEion.

r 11o) Les fiLières de Eransformation connaissent de profondes
I muEaEions, donE Ia baisse du prix du décortsicage après Ia déwaluat ion esEr une manifest.aEion,

Les peEiÈes décortiqueuses dominent toujours Ie marché face aux
rizeries et pême aux grandes décorciqueuses et mini-rizeries, mais au
déÈriment tâ ae qualité, ets aussi de leur durabilité, les charges
d'amortissemenE nrétant pas prises en compte .

Par ailleurs, si 1e MAI,I devait, êEre exporEateur de RIz,
Ia quafité sera un object,if prioritaire ce qui devrai! favoriser les
rizeries ou mini-rizeries.

I Le séminaire recoûmande une analyse appronfondie des problèmes de
I Eransformation du paddy, dans la zone de l'office du Niger eE dans Ies

aulres zones.

12o) Ent,rée de nouweaux acteurs

Le Séminaire a souligné les mutations dans 1a filière riz impuEable
à l-'entrée de nouveaux acteurs à plusieurs niveaux de Ia filière :

producteurs d'auLres zones que I'Office
* transformateurs* commerçant,s dtun nouveau type
* j eunes diplômés eEc. . .
* femmes

I
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Cette siEuation réduiE dans un premier Eemps Ia visibiliEé sur le
marché mais devraiÈ favoriser à cerme I ' assainissemenE eE Ia
modernisauion de Ia filière.

Pourquoi un biLan céréa1ier dans une économie libéral-isée et au
Sahel ?

CerEains observaE,eurs sonE tenEés de s'en remeÈEre au libre jeu du
I marché pour assurer la réguIaÈion entsre f'offre e! la demande, eE
I concluent ltinutilité des bilans céréaIiers.

11 y a lieu de rappeler que les pays sahéliens onE depuis les années
70 êEê frappés par des dures épreuves drune sécheresse impLacable avec
des conséquences néfasEes sur I'ensemble des économies de Ia sous-région.
ces pays ont en général leurs reasources qui proviennent essenÈiellement
de 1'agriculture malheureusement. tribuEaire des a]éas cl-imaE.iques.

Cette siEuat,ion difficile des irays sahéliena a amené les décideurs
polit,iques à meÈtre en place avec" I'aide des parEenaires une pofitigue
d'aide alimentaire globale dont l,un des volets e6t 1 ' auEosuffisance
alimenEaire. Les bilans céréaliers sonÈ ainsi apparus cornne outsifs de
gesEion des ,crises, de Ia sécurité alimenEaire ets de conlrôIe des
impor!aEions.

I1 s'en esc suivi alors Ia création de sEructures régionales (CILSS,
DIAPER, eEc. . . ) et nationales (CNÀUR, SAP, etc. . . )

L'ut.il-ité des bilans céréaliers (eE des bilans alimentaires)
apparaît. ainsi à Èravers
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III EXPOSE ST'R LE BILÀ}I EERE.A,LTER
DirecÈ,eur Adj oint, DNS I )

Le bilan se présenEe globalement
situation donnée et pelrneE, de donner des
ressources que sur Ies empl-ois.

( Monsieur Sékouba DIARRA,

comme un récapiLul-at.if d'une
indications aussi bien sur les

La gesEion des aides aliment,aires
f information à 1'usage des act,eurs publics et privés
Ia prévision économique
I ' intégrat.ion économique régionale : inf ormat ion des
acteurs sous régionaux sur les filières extraverties.

Ires iDsuffl,sances du btlau : 1es bilans céréafiers act.uels
présenlent, cependants de nombreuses insuffisance8 sur lesquelles lrorat.eur
a invité Ie Séminaire à se penchgr. 

I

a. r Maltrise de 1a product.ion

* product,ion brut,e
* product,ion nette : coefficienEs* notion de production disponible et de production

commercial isable
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Maîtrise de Ia consommaEion

* évaluation de Ia populat'ion
* norme de consoîlmaÈion
* autres besoins (consommation animale etc. . . )

Maît,rise des stocks

* sEocks paysans
* autres sLocks

Ftux extérieurs :

* import'aEions
* export,at, ions

Différenciation des céréales sèches

* mi1 / sorgho
* maïs
* riz* auEres (bIé, f onio)

Les débatss sur Ie bilan céréalier onts porEé sur une série de poinÈs
concernanE :

- les coefficients de conversion de Ia production bruEe en producÈion
neE.Èe en disponible eE l'évaLuation des pertes.

- Ies narges d,erreur ou d,incertiÈude et 1es conséquences sur fa
fiabilité du bilan.

- l-'évaluaEion des flux d'importation eE d'exportaEion.

- les mouvements de population à f ,inE,érieur eE à I'extsérieur du Mali
eÈ 1eurs conséguenèe-s 6ur Le nj.veau de consorûnat,ionn des différenÈs
lypes de céréales

- les changements possibles deg rrnormeg " de consoNlaEion d'une année
à l'autré en fonèÈion du contsexEe eE des prix comparatifs '

- la régionalisation du bilan céréalier pour Èenir compEe des
spécificités ProPres .

- les méthodes utilisées pour Ies enquêtes agricoles'

- Ia fiabiliEé des chiffres sur le slockage villageois ou commerçanE.

- 1'opporEunité d'introduire la not.ion de producEion disponible
(neEEe) conmercialisable.
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A lriasue du débar, le séminaire a reconnu Ia nécessité de mainbenir
les bilans céréaliers corûne ouÈil de prévision et d'informat.ion tsanE pour
1'Etat que pour 1es opérateurs privés, mais d'oeuvrer à leur amélioraEion
pour tês iendre ptus opéraLionnels dans Ie conÈexEe nouveau de
libéralisation eE d'abondance rellt.ive .

L,e Séminaire a reconunandé égalemenE Ia participaEion des acteurs non
publics, en partsiculier producEeurs et commerçanËs à 1'élaboraE.ion des
bilans ex-antse et ex-Post .

Le Séminaire a enfin recomtrandé d'engager les recherches requises
pour améliorer Irinforination sur lee données de base et Ia connaissance
àes différenEes variables du bilan céréalier.

VI
dans Ia
IIDRE )

EXPOSE s Sur les Coûts de PRODUCTION eU les PRIX de Revient
FILIERE RIZ PÀDDY par Monsieur Àdama COULIBALY (CPS du

Monsieur Àdama COULIBALY a fait. un exposé sur les prix et coûts, sur
Ia base deg Eravaux effectués par CIP.AD / Ifn sur les cotEs de producEion
à 1'O.N, eE, drautres travaux.

11 a évoqué I poinEs principaux :

1o) L'exptoitaÈion rizicole e€tt' un cadre approprié pour savoj.r Ies
élémenÈÉ conÉÈiÈuEifs drun compte d'exploiEaÈion.

2o) IJes crit,ères de démographie, d'équipements eÈ de superficie
ressorEent conmre des éIéments de classification des exploit.aÈions.

3o) Les résulEats de I'exptoiEation peuvent être appréciées à I'aide des
marges quelles Boient bruEes ou défa1quées de I ' amorEissemenE. eE. des
impôE,s.

4"1 L'étaE acÈuel des données sur nos exploitations agricoles est
suffisanunent fourni pour bien répartsir les charges essenEielles B
groupes aux fins d'une bonne analyse des cotts :

. semences

. engrais

. main d'oeuvre domesEique

. main d'oeuvre salariale

. pesticides

. amorE,is sement iJ :

5o) I1 faut, noter que lrOffice du Niger, Ia première zone d'offre
primaire de riz marchand du pays, esE particulièremenE couverE avec
deb études permeEtsant de déboucher Éiur les coûts de producEion
probanÈs.

60) L'étude récente CIRÀD- IER aboutit aux prix de revienE ci- après
à I'Office du Niger :

a. Réaménagement eE améliotation de f irrigation
graviEaire : 42 - soFCFA/kg
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b. Non réaménagement et autre systèmes : 60 F CFÀ/kg et plus
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Toutefois, ces Prix de
scienEifiquement, doivent, faire
instances les PIus appropriées :

revient issus d' éEudes conduiEes
1 ' obj eu d'une vérif icaEion par I'es

7o) La valorisat,ion de Ia main d'oeuvre domeslique êt s-a- priÊe en compte' p., des résultatss d'exploitation reste un grand prolt.ème. 1.,'approche
valorisation de 1a journée de travail seûib1e être un crigère
d'efficience financièie permetstanE de juger de I'avantage comparat if
du sect.eur rizicole.

go) Out,re les seuils crit.iques de consommat,ion de cerEains intrant's
int,ermédiaires (engrais- nogammenE) dans les périmèEres irrigués
.rif lageois de Uopul , iI esE ressort,i qug cerEains postes_ (main
dr oeuvre salariat-e, amort,issemenE des âménagemenu eEc . . . ) doivent'
être étaborés eE inclus dans les comptes d' exploitations concernés .

Les discussions ont porté sur les poinEs suivanEs :

(1) La valorisaÈioa du travail d@esticrue (main d'oeuvre faniliale).
plusienrs approcrres sont possibles chacune avec 6a logigue propre.
II a été reèônnu que la malin d'oeuvre familiale ne représent,aig pas

un posge des charges dle produccion anr sens des décaissements effectsifs
du iroducteur, mais que Ie souci de justice devrait amener à Ia prendre
ett èo.pte dans I'estimaLion du juste prix du Paddy.

La soluE,ion envisagée a éEé de Ia prendre en compEe_ dans les posEes

I de marge, en vue de mieux disE,inguer 1es coûts réels des auEres
I rubriques.

Q', Déoeases iacoûorégibles : dans La même logiqug ce6 - dépenses ne
devra@éesauxchargesmonétaire6deproduccion,mais
prises en èompce au niveau des marges des producEeurs.

(3) TransporÈs : Ies perE,es (frinÈe) sur Ie transporE., qu-i devraienÈ
iaire-!r66âi.rre*e.,t 11 ob j eC d'un décret d' applicagion du code du

""**àt"è, 
doiwents être prises en compEe dans les calculs de coûE du riz,

seulement si eIIes rePrésentent un éIément de coûts effecEifs. El1es sonE

normaLement inCégrées au Earif du transport.

L,es pertses dans le processus de produclion doivenE êlre égaLement
êcre prisès en compte, riêmg si 1a maltrise technique acquise par 1es
acteuis onts permis de les réduire.

(4 ) Coûts de production des PPIV : Ies bas niv-eau- a." P-t-iI- -d-S 
revient du

paâdym Ie kg (ca1culs de ÀPCOPAM). au lieu de
'+Z f'Cf,a pour fe groupe d' exploigaEions-performantes de 1'Office du Niger
onE été expligués Par :
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* I'absence de chargeÊ de main d'oeuvre
* Ia non pii"à à"-.é.pEe des charges d' amortissement, des

PérimèEres eE magasins. -* I'évaluaEion des-engrais selon I'uEilisation
effect j-ve .

Le Séminaire a souligné Ia grande diversicé de situaEions au sein
de rbriice du t{igèr eË dans - Iês auÈres zones rizicoles eE les
àirdcurtés a proc-eàer 

- â 1 ' évaluation d'un priT de . -réf 
érence ou

à;;j;;ari-en r,àusencàle données plus précises sur Ie poids relatif des

différentes strates de riziculteurs '
Les terminologies utilisées pour les postes 9"t comptes

d'exploiEaEion po"arru également. un problème' ce qui nécessite des

clarificaEions et une hainonisation au niveau naLional '

Le Séminaire a enfin recommandé :

a ) d'élargir les éEudes sur les coûEs de production et de

commeréial i sat ion à d'autres zones que I,Office du Niger.

b) d'orqaniser un Séminaire Natsional sur les coûtss ets prix du RIz
;"q,tËi-l;;Ei;ipèraiene 1'.en-seTlibre des zones rizicof es eE res
sciucturès publiques eE privées conernées '
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glf pAR Madane KONARE NafissaEou
GttIl[DO et MouEieur Sétcoù SÀNGÀRE (Direetion Nationale des
Àffaires Economiques)

Les poinEs soulevés dans les exposés onc éEé :

1. L'imporEance de Ia poficigue conrnerciale pour régiuler Ie marché et

"or-,.rri 
t lès déf icits éve-ntuels par des imporEatsions '

2. La libératisacion toEale du marché (conrnerce eE prix) avec -l-es

mesures d' accompagnemenE prises itéjà,dans le cadre du premier conErat-
pii"-il"i-orticè -a" uigei pour prôcéger la PRODUCTION nationale, en
parÈiculier:

- Ie récablissements des droits eE Eaxes à f importat'j-on
- l-e contsrôIe et Ia suspension des aides al-imenEaires en Rrz
- ià mise en place d'unè .tsaxe variable devenue plus Eard la Eaxe

conjonctsurelle d'importsaÈion (TCI ) '

3. La promotion des exporÈations pa-r 1a. suppression de Eoute fiscalité
V "o*pii? 

Ia CpS eC I,a1iégement eC Ia simplification des procédures.

4. Les changemenE.s intervenus au Mali et dans 1'environnement extérieur
amanent à un6i relecEure de Ia TCI pour ltadapger au.contexte ac;uel et
i.-ËàË- eéitèânr instituer une nouneile Eaxe sur les imporEaEions de Rrz
qui devraits réPondre à 3 objectifs :

*desprofitsraisonnablesàf'ensembledesacEeursde].a
filière
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* un prix du riz raisonnable pour Ie consommaEeur

* Ie maint ien de Ia compécitivité du riz local

LEPRIXD'OBJECTIFsedéfinitc-omneprixàIa-consomma-tsioncaIculé
sur des bases obj ect:ives 

-ei accepté par I'ensedble des acEeurs de la
fi l i À'.ê

LE TAIIX D' EoUTLIBRE (ou Eaux de Ia taxe variable) doit combler
lc.ai-âG-ËlF1ïôbjecuif ets le prix du riz importé'

Le niveau de Ia Eaxe variable ests calculé sur Ia base du prix de

revieni du Rrz importé en tenanL compte dee cours du dollar' des cours
du Rrz eE. cles auEres charges au momeht de Ia ÈransacÈion' Lâ Èaxe esE

donc sujeEÈe à variation.

LA TAXE
0 et 30?.

sera subsLituée au DFI QsZ ) et au DD (5? ) eE variera entre

Les discussions ont porté principalemenE sur Ia fiscalité inEérieure

"r ." ôiao" àouaniei, ên pariiculièr ]a TVA eE Ia Taxe variable, Ia
DôLitique commercialâ,' fes -mècanismes de protsecgion, - 

eÈ le phénomène

à;i;;;;f;"lË"-*"-r-"rtéË au I'lari par les conrnerçants de la sous-région.

A l,issue .les débat.s, le Séminaire à abouËi aux conclusions et
recommandations sui.vanles :

1. Le Séminaire s'e8E félicité des déclarations des représenEanÈs
des producteurs eE des cotrûnerçants affirmant J"tf disponibilité à

i""fr"i"fta. avec 1'EEats et les autres acteurs des solutions concerEées aux
piàËre*Ë"-aË rà iifiere après avoir ctéploré d'êEre les premières cibles
àes réactions des consomnageur6 en cas de hausse de prix' ce dernier
point. concernants principalemenb les déEaillanEs '

2. f,e'Sérninaire. a souligné que 1a conEradicEion "apparenle" ale Ia
oolitique conunerciale du Mali -qui -encourage. d'un côté les -exportsations'd:-i;;=à;"JJà-a-eri"ir restse po;sible , et pénalige ou.facilige selon Ie

"à" 
i." importation" Etorr.te sôn exprication dans- r1 Posit-ion' géographique

""- """1i.'de 
1,Afriquê de l'Oues1 avec de multsiples frontières et la

"i"*i-i 
iÏà Aès marciréË souvenÈ plus aggracgifs des pays voisins des zones

èxcédentaires.

I.esfoisdumarchéecledynamismedesréseauxanimés6ouvenEpar
a." ."fi"J émigrés'-âàn" fe. Ëays voisins engrainent une propension
nàiureffe à e*lorcei- ér des- aifficulrés à mener des politsigues
rest,ricE,ives à 1 ' exportation

Les maliens devraient accepter dans 1e cadre de la sécurité
alimentaire, gu'une région corcne --Kayes,- éIoignée des pô1es d'excédenÈs
;;;ffii;; piis=sent ctrâiàvitaillés.far des importaEt"ll-', pe:tdant que des

exporEaEio-ns s'effectuents depuiÊ Niono vers l-es pays voIslns '

3. L,a fiscaliEé a été longuemenE débaEEue ei les clarificaEions
apportsées par r.s speàiàlistes- présents sur Ia wA laque1le doiE

=iifpfiquer inaistinc-t-emenE à Ia prôduction locale comrne à I'importsaEion,

ll
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sur Ia TCI eE les autsres tsaxes. Le Séminaire a conclu à Ia nécessiEé
d'examiner les quesEions fiscales à partir d'une approche EenanE
compte :

delafiscalitéindirecteaurlesintranÈsdeproductsion
- du pouvoir d'achaE (marges) des différentss groupes
- de I'équiEé
- de 1a nécessité de procurer des ressources à l'EtaE- qui doit

veiller en retour à ia concertation sociale en vue d'éviEer des
réglementaEions abusives eE leurs effets pervers '

4. concernant les Eaxes sur Ie riz importsé, 1a distinction a éEé

faiEe entre :

I a/ Ia taxation fixe qui devrait se situer entre Ie minimum de 5 ou
6? (cPs eE. PCS), les 11* àctuels ou les 15* ou 16t proposés '

b/ la taxaÈion variabl-e tseIIe que proposée mais dont la principale
difficulté reste de lrouver le prix-d'objecEif servant au déclenchement
du système.

Les choix devront cependant Eenir compte des Èravaux _en cours au
sein de Ia zone Franc eE de I'UEMOA pour harmoniser les législations
fiscales et renforcer I'inEégraEion des marchés.

5. concernanE les garanties évenEuefles d'un bon fonctionnement
du mécanisme de proEectlon, Ie Séminaire, tiranE I' o:o Ieçons de
f;expérience passéi a recomrnandé une rneilleure concerEation ênÈre les
à"r"i,r= publi'cs et non publics de 1a filière, la responsabilisation
ent.ière âee services conèernés ainsi que des mesures dr accompagnement
concernanE. f information Ie suivi eE te conErôIe du mécanisme par
1'ensemble des acEeurs

6. Le Séminaire a souJ-igné que d'autsre mécanismes de proEectsion
que Ia fiscaliré existsaienE pai exemple les clauses de sauvegarde, mais
due Ia meilleure protecEion lesce encore de renforcer en petanranence la
éompétitivité 'du Èrz malien par des pofieiques conséquentes.

7. Le Séminaire a également débaEEu de Ia quesEion du no bre
croissanE de commerçantS des pays voisins venang concurrencer Les
commerçanE,s maliens pour ravitaillêr leu.s pays respecEifs en produits
agricoies, en part.icïlier céréa1es, bétai1, pomme de Eerre, fruiEs eE

tégumes, légumineuses etc ..., depuis }a dévaluation'

ceEÈe entrée nrassive de comnerçanEs étrangers sur l-es marchés
maliens semble srexpliquer par Ie faiE que les opporÈuni_Eés nouvelles
crées par Ia dévaluitioi n,ont pas pu êCre explo.igées rapidement par les

"on*eriatrcs 
maliens, pour des railons à éIucider, mais qui semblent

imputaÉIes à la mauvâise organisaÈion des marchés et au manque de
professionnal isme .

Le Séminaire a recommandé d'approfondir, Ia réflexion sur cette
quesEion en E.enanË comptse des Craités sous-régionaux.. des règl.es. de
ièàiprocice, de Ia régIe-mentation en vigueur eE de dynamiser 1a poligique
commerciale à l' exPortation.

I
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8. Le séminaire a engagé un débaE animé sur Ie problème des Eaxes
à 1'exportaEion, cerlaines opinions se déclarant en faveur du
rét.ablissement des Eaxes à 1'$q)ortation pour mieux ravit.ailler Ie marché
national et. maîtriser les flux ; d'aulres opinions étsant favorables à
I'ouverturê au marché régional qui reste une tradiEion séculaire.

Les engagemenEs internaLionaux du MaIi au sein de Ia CEDEAO, de
I ' UEMOA et d'auEres institutions, ainsi que 1es règles de réciprociEé onE
été rappelées. Le seul élémenÈ susceptible d'êt're réEabli semble être Ia
CPS en sa qualité de conÈribuÈion pour une presEation de service même si
ceEEe Eaxe doit faire I'objet de mesures d'harmonisation au sein de
1' UEMOA.

Le Séminaire recommande en conséquence l'évaluation de Ia
possibilité de réE,ab1issement. de la CPS avec 1es mesures d' accompagnement
requises pour un meilleur suivi statisEique.

VI PRESENTÀTION DU L,OGICIEL UÀLIRIZ (par lfonsieur Blaise
LEENEARDI, Présideat de OSIRIZ)

Le logiciel MALIRIZ réalisé à .parE.ir du modèLe de OSTRIZ (France)
avait été déjà remis au MAIJI à travers l.e Programne de ResE.ructuraÈion
du Marché Céréalier (PRMC) à Ia suit.e d'une étude sur Ia filière riz au
MaIi eE des données recueillis au Mali pour l-e faire fonct,ionner.

MALIRIZ a été conçu comme un insErument de suivi du marché du riz
eE. d'analyse macro-économique sur 1a filière.

Son bon fonct,ionnement exige Ia collect.e de données suffisaûunent,
fiables pour assurer 1a cohérence entre les dif férent.s Eabfeaux du
modèle .

11 permet, non seulemenÈ de vérifier les équilibres dans la filière
mais aussi de procéder aut,omat,iquements à des calculs cormne celui de taproduction disponible, de sa réparcit.ion entre Les 3 principales
composant.es de consormnaleurs (aut,o-consommation, urbains et, réseaux) mais
aussi de Ia TCI après int,roduction des données eur Les prix de revienÈ
des imporE.ations eE, les prix inE.érieurs.

Le modè1e init,ial a été modifié pour en permet.t.re une uE,ilisation
plus simple à partir de tabfeurs classiques conune IJOTUS ou EXCEL.

Les paramèlres enE.ranE en compÈe dans 1e logiciel doivenE. cependan!
êcre réacEualisés en perTnanence pour assurer I'efficaciE,é de ceE
insErumenE ce qui suppose un syst.ème performant, de coLLecÈe perrnanenÈe
de I ' information sur ;

Les situat.ions de Ia production, dê la consommaEion eL des
sLocks et leur répart,ition par types de rizicuLt,ure, sysLèmes
de transformaE,ion
1a réparLicion de 1a populat.ion entre zones ri..zicoles, urbaines
et autres rurales
Ies coûEs de product,ion, t,ransformat.ion, EransporÈ
la fiscalit,é et l-es charges à f imporLaE,ion
les prix eLc
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rI suppose aussi une bonnê coordinaEion entre fes différents
services concernés.

Après cettse présenÈation du logiciel eE de son foncEionnemenE un

aeuatÏ-Eie-à'rit.tË-"-"i 1é modèle et èon uÈifisatsion'

Àu telDe des digcuggions le Séninaire a reco@ândé une large

dif f,usioa de t[ALrRrz auprès des strucEul:." ;lrbi+gi"t"':È-ryi"-*s coacerBés

ainsi que Ia ûise en pIâce d'rIle orgalig-aiiàn adé]quace Pour' uûe uellleure
qestioû de Ia f ilièt5;;;l"qtt"ii; .1". f'ogiciel uÀlrRrz esÈ apParu co@e

i; insËruûenÈ précieu:r nalgré ses Linltes'

VII

La discussion a été inÈroduitse. par Monsieur -ryI::"pht 
DEME'

animalJur qui- à sourilnâ les poincs suivanEs dans son expose ;

l-. De noûlbreux services publics rattsachés à plusieurs DéparEemenEs

ministérieLs sonE concernés p1T }a Sestion d; ia ritière riz ce qui rend

indispensable une bo;;;--;;"?àinariln.. lés-proulèmes de gestion de La

f ilière résurtsents 
'ï ;;;;Ë--l-"iri. 

- a.i insuffisances dans Ia

coordinacion, aggravéË" pâi la fiibresst âà rt concertation avec res

;;;;;;= non pubffcs et de f information'

2. De noftbreuses sErucÈures onÈ étsé mises en place pour améliorer

I' inf ormatior,, "o*n""i; 
;ilÈi-ifiquêtes-àgiièores) -r^e-1-ru^n3"r 

re suivi
des prix e! scocks ",ri-ré" 

*"icrte" ' rt sry-pour lea zones à risques ' les

mécanismes ptopt""^ d';iniormatlon du PRMC Jur res stsocks villageois et
coûEnercanEs ec *"." --i;ô;;àtttttoit" du F.rz jusqu'à ce jour non

foncEionnel ,

Avec une bonne organisation, la- masse d'informatio-ns disponibles
pourrai!. êEre judici"""-rtfiLlrï-.-ipioic?." pour améliorer Ie suivi eE Ia
àession de ]a filiète riz'

3. La politsique de 
'lifflsion 

de I'infonnation se fimitse à un

nombre ptus réauito-î'i"iJitt-i""" t9g*à celles dq srl4 (Bullecins

hebdomaalai.res, mensuel:,';;;;;;iéis'-ii"=n" et émissions hebdomadaires

à Ia radio, téIévision eE dans certaines--iààios privées) ou te bulleEin
âe-i. cnamUre de comnerce eE d'Industrie'

4. L,es muftipleE slrucEures de c-oncerÈation gui -ont- été créées'

Èers que fe comitsé i;ôri""i"iiôn ee. de cot-rà:-nation èt te ComiEé RIZ du

pRMc, ra coûm1sslon à;-J"-i;i d" 
-stne*t Directseur etc' ' ' onE donné peu de

ràî"icâË"-rôtsqu' e1ù; ttt "ottt 
pas inopéraeionnelLes'

5. L,es sErucEures de conceltaEion sous-régiol3111 exisÈent aussi

à travers res organis-acions Intser eo.r.retn"rn"ntatei (crr,ss, ôTEDEAO, UEMoA

etc...), ra confét.;;;-Ë; la-l"i"ttt" ae-i'agricul-E'11"-^dt^^l'Afrique de

louest et du cencrâ"Tctiioôll'* n-t:i:t d'oiservauoire économique deÊ

chambres de conrmercË àË;-p#i ae i'uÉuôl' rè néseau PPuT la sécuricé

AlimenE.aire pour Iairiq"t-dËi'o"t"t tsao-doci gui a réa1isé des maErices

d,information sur Ë'Ti;;;"; ù;!'pavs meribres' pour ne ciEer que

celles ci. Elles "'oir.'ii"-:î"qo 
1ci oËcétt, des résultats concreEs'
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6. 11 est nécessaire _en conséquence de t,irer 1es leçons des échecsdans l-es Eentatives de suivi et gestion ile la f iliè.e en ..lrre d' amériorerles poriEiques rizicores par unè meiLleure gestion cte ra filière et deses inE.erfaces avec les pays voisins.

. Les propositions devraienc s'articuler à cet.te fin auE,our des axessur_vanÈs :

une st,ruct,ure ou un mécanisme de concerLation efficaceentre services publics eL acE,eurs
Ia responsabil isaÈion d ' une struct,ure chargée de I' animat.ioneE de la gesEion courant,e
Ia déEermination d,es moyens de

Le séninaire a recmandé d, apDrofo'dr.r Ia réf,rexioa sur ceÈte questioo. au seiu des groupes de travali.

conE,rô1e
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La Délégation Génér'alc clu Gouvernement chargéc dc la rc.strttctttt'ation cle I'O1l-icc clu

Niger a organisé un SI1MINAIRE Al'lll-lllR sur la ITILIIIRE RIZ au CENTRE
GABRIEL Dll StiG(lU, dtr 27 Septembre au 30 Septernbre 1995 La

CEREMOI{tE d'ouverture a été plar:ée sou.s le parrainage cie Mr Amadou BALOBO
MAIGA Gouvern(lur de la 4ènre Ré1iion qui a.souhaité la bienvettue iiux ltarl-icipants
et rappelé ies grancls enierix clc la politique rizicolc clu M,,\LI cltri cottcct'lte tottt

partic:ulièr'clrrcnL sa r'égion

Les travaux ont été dirigés par Monsieur El hacl.j Ounrar'fAl-L, Délégué Général du

Gouverneurent, as.sisté par son adjoint Mortsicut'AIy DIALLO. j\4r Motrstapha

DEME, Aninrateur clu Sénrinairc At,.:lier a rempli les fortctiolts dc Rapportcttr.

Plus de 40 représ;entants des'services pùblics et parapublics, dcs groupements cle

producteurs. des charnbres consulaires ainsi que des représentauts des transpot'teurs

et des translbrrnateuls, ont participé aux travirux gui se sttnL cléroulés clans un clitttai
de franchise. d'ouverture et cie conrJrréliensiort rnutucrllc.

Les travaux clnt été <lrganis,is ett 3 itarties:
o tsXPOSES ct DEIIAT.S en plénièrc
O COMMISSIONS DI] T'RA'/AII, '

O COMPTE I{EI"IDI.] DIIS TRAVATJX EN PLE,NIEI{E E'f SEANCI] DE
(lLo'f uRIl.

I.e SIIh4INAIRE A1'll[,IEl{ clc SI]GOU a procédé à urtc re\/uc de l'ér'olution récente
et. exarniné les princi;raux problèines avant cle tircr scs col.tclusions pour réponch'e aux
grandes liéoccupatic-lns du Gouvcnlement et dr:s acteurs, à la veille cle la mise en

oeuvre du nour/eau contrat-nlan ]ltatiOfllce ch-r Niscr.

Le discortrs d'ouver-ture dtr Gouverneur rie la 4èn:re Région, la liste des participants
et Ies fliches de travail cic i'Atelier sont ioints en annexe.
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'TAIILI' D S-l\:tr!J.lI')IlD$
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l. Irttt'otltrction
Rallpcl historiquc
Ilvolution l'écctttc

CclttLcxle dc Ia cailli)ilgllc)

2. Bilan Céréaiic:t' ct Rizicolc
2.1 utilité dcs bilans
2.2 l:iabilité dcs bilans
2. 3 IlecotllinandaLiolts

3. Analyse de I:r llrodtrctiotr

4. Anal)'se dc la consonrnratiotr

5. Coûts cle productirtn ct Pri.r: de revient

6. Filières tle transfol'ttration

7. I'olitiquc collutterciaic

B. Stocl<s de régrrlation tltt N{lrché / Crédit

9. Politiqtre clc Protcctiort

1(1.' Répartion des Ar'atttirgcs gains/fiscalite

11. Gesticrn ct Srrivi cle Ia filièr'c

12. Logiciel h'IAI IRIZ

MOf'IONS ct DIICLT\I{A'IIOI\S IiINr\l,ES

II

t2

I3

l4

14

15

16
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1. IN'T'ITODI]C'f l ON

L,e Sél1i1airc Atelicr cle SIIGOtJ s'csI etrtenclu au coLlrs clcs débats génél'ilrlx sul'l'évrllutiott
cle la i'ilière RIZ, sc.s princillales c:rractér'istiqucs ct lc c<tlrtcxte pt'évltlltttt att tttomcttt où il

tenait scs tra.zattx.

[,a politiclue iizicole du N4ALI a torr.jours été corrfrontéc, surtrlut cleptris I'accélératiorr de la

libéralisation du nrarch(r cn 19B7, à la clil'l'iculté cle cttttcilict'l;r doullle colttraintc

findanrentale de :

-protéger et prollrluvclir la ;lroductitln natiottalc ct dc

-rencire le RIZ accessible aux consonruratcurs aux points cle vue disponibilité et prix

Itappcl historiqtre

Lc MAI-I av;rit pl'ogrcssivcnrent perclu clans les annécs l9(r0 s;it positicltt clc grcnier clc

céréales, y complis le IUZ.'cte l:/rfriqrre clc l'Oucst, suitc à la conjugaison dc plusieurs

facteurs : sècheresse, clégraclation des infr;rstnrctures, ct insttffisance dcs incitations ?lllx

prociucteur.s suite à cles politiques favorisernt les coirs()nlltratiorts urtraitres en partictrlier. ^/rprès

i'expér-iencc rJ'uue gestion étatique cle la filjère, le rtrat'ché a'été progressivetttent liLléralisé

dans lcs années 1980.

I-c véritablc cssor cte la fiiièrc riz au M;rli clatc clc l:r I'in tjcs altnées l9B0 sttitc aux ltaus.ses

de prix cle 1g8l/1988, à I'arnélioratioir cle la pluvionrétrie ct dcs ct'ucs, iltlx itivcstissctnetttt;

réalisés pour la réhabilitation ou i'arnénagcrnent cJes périmètres irrigués, li Ia valorisation du

poteptiel technologique, irux niveaux cle la procluction (sentettces, pratiques culturelles) et

surtout cle la transformation petitcs clécrlrtiqueuses autant cle {àcteurs qui otlt conforté les

ilarges dans la Filièrc et anrélioré les incitations. La production de ltIZ a airlsi plus que:

cloublé en quelclues années malgré la sur-ér';iluation clu IT.CFA dottt le Productcur avait été

pr.otégé par. les lnesurcs de contirrgentcment clircc.t, <-ru inclircct (itrnrclagc) dcs irnportations,

,"1r1pi."ê", 
",rr.tite llar un systènre cle taxation <lc ces irupot'tations colntlinant utre taxation

fixe (entre 33 er. 4S)%) avec une laxaticn varizrllle (entre 20 et 50%). L'enscnttlle dc la

irression fiscale se situait à près de l00ol en 1994 au rnolnent cle la dévalttatiolt et it prÈs de

50% cn clt':but 1995

La pr-c.ssiop f isculc cxccssivc sur le rir inrprtrté avait été génét':ttt'icc cic fl-aucles basécs stll'

lcs récxpor-tations clcpuis la Guinéc et la lvlauritanic ct sotttcttucs J)ar lc.s lllill'gcs élcvécs

ilduites p;rr les écarts cie prix impol-tants: cnLrc lc lrzlali et le tttltrclté ntottclial.

EvslutiquÉçsurc

Avant la clévaluation rle janvicr 1994, Ia production cle R,lZ nrltlictr avail cnregistt'é clcs

pr-ogrès consiciérablcs cn volr-rrne ct:;ul:to-rt err tcnucs dc t'cnclctttcttts ct ctt ctlnrpétitivité. l-lt]s

rcnclelpclls nroycr.rs clnl prcsquc trilllé cn 10 anl;. ltt tttiu'clté itttct'ttltlicltlal aVaiL attttlrcé lcs

clangeptents r;tructurels i;nportlints qui tjétenlinent une tcndallcc: à la llatr.ssc cles cotti-s dtt

r\2.

l.c I(IZ rlirlic:rr !\agntrit srr c,rrrrpélirivité I)ill't'al)[]ort rut RIZ itttportc rrt;rl11r'é lcs P1'11 i'lcr'Él;

intputalllcl; inr niveau rlc pt'otcctiort et i\'a strucltttrc tltt tltat'clté.
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Le niVcau élevé clcs pri>: a favorisé clcs tnart,cs t:clnlrlrtalllcs qtri ollt attir'é tlll noltttrrc

croissairl d,acteurs clans la l'ili,.\r'c. I.-es Prix nrarquaicttt une tctrclatlcc généralc ii llt llaissc-

jusqu'à Ia dévaluation-

La dér,aluation du Ir.ctlA intcl-r,enue cn.ianvier lgg4 nlar(llle Ic clerllicl'tOttt'trltttt rlatls

la filièr c RI:-, avcc lc renc.hérissenrcut dcs Prix et dcs cofits intcrltcs dc prodttctitttl'

I-es i'rportatior.s cte lllZ sont clevenues norr rentablcs, ntôtne avec la suspensicltt clc la tilxe

variatrle c1 la 6^usse: clcs llrix à la cons(rmr)latiot. L,'it'pact clc ln clévalttation sut'la I-ilièrc

avait pu ôtre circottscritc clltls ullq l)rcllrièrc p[asc

f)arrs t*c 2è're 1l5ase, (fin lgg4), In I'ilièr'c:r strlii I'inrp:tct clu r'éa.itlstctttcnt des llrix rlcs

i'tra'ts i*p'rtés ct cclui rlc.s cllangcnrcnt.s stnrctttrr:ls cliuts lcs 1l:t1"s r'<li'sitt's'

ccs mar.c5és avaiepl epregisr.r'é clcs r-upturcs d'approvisionnctnctrt ct dcs ltausses itlrportatt[cs

cle prix allrès la cr-ir;c clcs sy.stènres dt.stabilis;iLi<.,,r/ pérétluation cJcs prix, cottséculivc ii ltt

clévaluatio'. c,est la pér-ir>cle oùr lc.s comrlrerÇants clcs pays voisitls sc scraicllt tlPl)rovisiottnés

au Ir4ALI, ar[irés par les disponibilités ct lcs prix.

I)a's u'e 3èrne phasc'., I,irnpact clc la dévaltration sur lcs coûts de prodtrction s'c'st fait

pleinenrent scntir. i

L.a haussc cles prix clu RIZ (avril/niai 1995), ritri avait. incité le Gouvcrtlelllent tl lavoriser

l,imp'rtation cle 1-s.000 tonnes lrour unc pério<.re linritée au 30 septembre 1995 et a\/ec

récluction à Lr% cle la pr.ession fiscale r','"r, cluc partiellemcrtt intptttablc aux prix irlposés

par le groupome't cles pro,lucteurs sur le rnarché cie NIoNo en vue dc llouvoir rcttrl)oulscr

i"u6 dcttes. lllle s'exlllicltte égalc*cttt llar d'atttrcs letcl-curs:

ir) L'efiet <i'attraction des prix éler'és ciatis lcs pa)'s voisins (250 à 300

,F.CrAikg)etlesc]iffictr]téscj'apllror'isionnentcntclccespays.

b) r,,insuffisancc de Iofri-e sur ies rnarcirés cre gros à partir-c|avril, après le seuil

critique dr:s échéance.s cle remboursement cles créclits par les riziculteur:;'

L'approvisionnenrcttt cles nrarchés au lvlali a subi Ics conséquences de

l,absencc d,irnpor-tations ct cles sorties infot-rnelles cle I\I7 vers les pays

voisins.
C) I-cS ctxrportcffIcttts spécrrlatil's clc cci-tainS acteurs'
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(lontgxtc r:le Ilt calttllagltc

c :.zt calnpagne cér'éalièr'c 19)4195, globaierncrtl cxcécictttairc rcllréscntc ttne clatc

importante poui ti t'itiOre riz rians la nresurc où la proclr.rctiort locale clcvait couvt'it' lcs bcsoilts

naiiopaux si lcs palapièt1cs utilises pour le bilan cér'éalier prévisioltrlcl étaicnt justcs. L:r

production cle padcly a conuu un accroir;senrcnt important. I-es échilllgcs cxtérieurs et lcs

variatiops de sfocks-prai maîtrisé's iniluencent cepenCant le lbnctionnitttent du rnarclté.

o La procluctiolt clcs pér'inrètrq; irrigués avcc nr:tîtl'isc totalc clc I'cau, en particulier àr

I'Olfice clu Niger rcstc lc nrotcur cle la filièrc rizicole : clle rcprésente ctt cffet I:r rnoitié c]c

Ia procluction nationalc et sc caractérise I)ar une plus gt-ancle stlrbilité, par lcs gains les pltts

iprportants en renclement et procluctiviLé clepuis cluclques années, ct Par lc clisponible

comrrercialisallle le illus élcr'é.

o l-'essentiel dc llr conllnel'cialisation clu RIZ se coltcetttre sur i'axc Niorro-Ségou-

ilamako en raison cles excd'clepts iurpoi'lants cians la zortc OIfice du Niger. Lcs excédcnts par

exploitation ou llar hectalc tenclront e\ augmenter avcc I'accroissetncnt dcs rendetttents'

La situation à I'ON contillue ainsi à cléterminer lcs pri.x ct lc cotttlllcrcc cltt I{IZ local au

MAI-I

c I-a filière RIZ enregistl'c cles progrès irnportants clans d'erutres régions, en pal'ticulicr

clans les régions de lr{opti, Tonrt'rouctou et Gao avec lcs petits périmètres irrigués villageois

gt'r le poml)age assure une rlraîtrise cluasi tcltale cle I'euu, le RIZ pluvial avcc le RIZ de bas

forrds etc. I..e poteltiel du IvIALI cir terres rizicole.s el eti procluctivité (rcnderttcnts) rcste

encore solis exllloité à cause dcs insuffisaltces crt unéuitgcttrettts et clc clisponibilité cl'itrtrittrts.

s La filière rizicole se caractérise pâr'une grancle diversité des sy.stènres de llroduction,
cles systènres cle transforïlation ct dcs circui{s de comn-lercialisation/distributiol'l.

o Lrs .pctites et moyennes riécortiqueuses occupeut urtr: place irtrporLantc clan.s la

FILIERE grâce à leul'accessiblité, leur mobilité, ii la facilité d'utilisatiott et alrx laibles couts

dc transfornration.

o I-c nrarché intcrnalional tcncl :rctucllcrncnt:) la ltattsse suitc cl'uttc p:rrt li la b<)nltc

tenue cJu Dollar (rnolnziie cie r'é{ércrrcc pour les lrartsactiotts intcrnatioltalcs) et cl'atttt'c part

aux changc:nrents structr-rrcls clans ce rnarc:iré, résuitant d'une sér'ic de f'actctll's : otlverture ciu

rnarché japonais, évcllutions socio-écttnonriques clans ccrlains grands llays prclcluctcurs du .Sud

Ilst Asiatiquc, né[ocia[ions clc I'I-ll'uqua1,Rouncl ctc.. I-e ltlZ irtrporté tcttcl i't clcvcttir dc plus

en plus corltetrx ct cc.ttc tcndaricc clci,r'ait si: ntairt{cttit'à ttrrll'clt ct lotttl lct'tlc.

o Le nrarché sous-r'é.girlnal c:lircgisLre égalenrenL cle pt-ofortclcs ntutittitltt.s stritc itux

mesure.s d'aju.stenrent stnrctul'cl ct sur-tor.rt ii Ia clér,aluationdu Ir.CI?A qr.ri a entrailté la faillitc
cies systènres rtc statlilisation ct cie péréquition au llurkina Iraso, ctt C(rtc cl'lvoit'c et au

Sénégal, et llrovoqué un rclè.rcnrcnt fl,énél'aJisé clc.s prix.-lans I'ett.scltrblc dc ia sotts-région y

conrpris lcs pays ltors llElvlOA

I.c N{AI-I i'estc le 4èmc procluctcLlr cn valcur airsoiuc crr A{i'ique clc l'Ottc.sl:t1ll'è.s lc Nigéria,
la Guinéc-Con:rkry, la Clôtc cl'lvoirc ct llarl'ois la Siér-r-a i-écttc, lttais sc lllact: ctt tôte au point
cle vuc cle la gluvertru-c cles besoins naIir'r'litrrx, et clu disponihle ctltttnrcrciali.sallie cn t';tisolt

cl'un nivcau dc consorrirtraii<ln mo)/cnnc l)cr capita lllLrs laiblc.
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7. IzI!-DJI,AN (lEelt4]=rliBluzltlQI lt

cornpte-tcnu cie son importance clans la geslio. cie la politicluc rizic.le, le bilan céréalier a

fait l,ob1et cJ,unc analysc critiquc.sur la b11e tie I'cxpttsé clc IVtr sékoulla DIARR;\' Directcttr

Aclioi'r cle la I)NSI cL clcs exriaits y rclarifs dr.r r.n1r1inr, clc lr'lr l{otrcrt I'illlsLI srtr ia basc dcs

quesrioii.s .suivlttttes :

(l) euellc cst l'utilité cles bilans céréaliers alors que les lnat'clté.s céréaliers ont été

libéralisés et que les aiclcs alirnentai'es dont la bon'c gcstio. justi{'iait les

llilans, fcncietrt à <lisparaîtrc ?

(2) I_cs Lrilans itctucls sont-ils I'ialllc.s. ct cluc fait'e polll'lcs at,nélit>rct''l

2.1. Corlccrnartt lll"[ItÉ-tlgltt]alr

I_e sEMINAIITE -A'l'El.IIllt rle SEGOU leconnait I'ritilité clcs l.rilans cér'éaliers cornrr)e outils

cle prér,isio' ct cl'info''atio', tant pour I'Etat que potlr les opérateut's lrrivés et conlllle

iustrur'ent cie la coopération sous-régionale nrais iouligne la néccssité clc lcs arttéliorcr pour

lcs rendre plus opératiounels ct les aclap,.er au contexte nou\icau cJe la libéralisaticlrr ct cl'une

abondance relative.

2.2. Çrurçsulê:tlla fiabilité des lrilans

1c Sér'in'ire-Atelier a constaté le nranqr.rc clc I'iabilité clcs bilans tcls cltt'ils sottt actucllenrcnt

réalisés et recorunranclé lne réflexion rrpprofonr-tic sur cet'taittcs collll)osrttttcs susccptiblcs

cl'in['luer sur les résultats fittatlx, ell particulier :

les coetficierrts cjc cenvcrsion de ta pi'ocluction brute cn procluctittll ttctte ou disponible

. u'c étucJe sur les per-tcs aux nivr:aux de la proclucticlit, dc la trartsl'clrtuatiort ct de la

corlrnercialisstion rlui pcuvent irrfluer sur le cocflicicnt clc cottvet"sion ( 0,55 pour le

riz) ;

. l,lra'itonisatiorr clcs nréthocies utilisés pour les etrquêtes aglicoles ;

. l'évalttation cles flux d'inrpt>rtation t:t d'cxpoltatiotl ;

. I,zrctualisatio-n [)ennanc:nte des "]rornres" utilisées pour la cclDsotiltnatiott'

. la prisc en c()mptc cle.s lrlorrvenlents internes ct exrentes cles populations clui jouent sur

I'évalttatiotr cJes besoitts ;

. I,(ivaltration des stocks uillrg.oi:; et dc ccux cles conrnrerÇattts et de leurs variatiolts'

I.e SI1MINAIRE RllctoMI\4ANDb] égalenrent l'évaluation clc 2 notions trrluvclles visant it

renclre pi,.rs opérationnels lcs ililans acttiels: 
r'r.es .ux clif,lérc'tcs. la r-égiolalisation clc.s llilans poul tenir conrpte clcs spécif icités pl'o

zones et clcs relzrtiotts traltsfront:rlièl-es ;

. l,introduction cle la notion cle procluction nettc (clisponiblc) ctlmrncrcittlisable ell vue

clc tnieux cel'ner le volutrte cles céréaies tnises en marc'lté'
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I-e Sérlinaile Atelier a enlegistr'é avec .se:tisfaction lc clér,cloppentent l'apidc cic la productiott

rizicolc cll MALI clepuis près d'unr: décennic et lr sitr-ratiott tiouvellc d'cxpor{;ttcur net qtle

le MA]-I rJcvra a.ssuntcr cilttts Ics llrocltltiltc.s ;ttttti:cs.

[-c Sérnin1i1c A]-ljl.lER a i'a1l1lclé quc ccs résLrltals sonl poul't'c.sscttticl irrrputatllcs Atlx

périmètr-es irrigués avec rrraîtrise cle. I'cau qui cru'egistlent lc.s rendcttrcnts lcs plus élevés et

clégagent la grandc partic cles surplus comntercialisés tttônte si lcs ltttll'cs .systèttres cle:

procluc.tiop coltritrucnt, loi'sque les concJitions hydlauliclucs sont f:Iv(ll'ables, ittlx pct'lilrnratlccs

de la filièr'e.

Le Sérninaire souligne cepenclant lcs problènrcs cle clulabilité et cle présct'r'ation cic la lertilitti
clcs sols clans les PPIV qui n'utilisent pas ci'engrais, cI d'inrprévisibilité clc la prociuctiott clans

les systèntcs sans nurîtlise dc I'eau sounii.s ailx illéa.s cle la pluie et dcs ct'trcs.

Lc Slll\{INÀIRIt rccon}nl:'utde clt conséquellcre :

Ia poursuitc Cu progranune des investisscnrcrtts pour réltitllilitcr ott

arnénagcr Ics périntèh:es irrigués
Une sensibili.satiolr de,s producterrr.s sur lc.s Incstlrcs ii 1ll'cltrlt'c lltlttt'
siluvcgardcr la fertilité clcs tct'res rizicoles
I-'anrélioration rle Ia clispcnib:lité ct tle l'accessibilité dcs intrant.s asricolcs.

4. Ç{}NILQ}IU^ïAN

IÊ Séniiniiire Atelier: a souiigné la non fiabilité clc.s instntttrcnts utilisés Pour évaluer Ia

consontnration cle F.IZ, et noté que le IIIZ garde toujours lzt 1tré1érence globale dcs

conson'rmateurs, nralgré Ic rertchéris;setnent rJu plix apr,)s la dél'alttation dc 1994.

I-,e, SIIN4INAIRI: ,,\TI:LIER a rroté cepcndant cer-i:tilts signcs de chattgentents de

conrlrorterrrent lorsqr-re 1'écal't entre le prix du l\IZ et cles-céréales .sèchcs atteittt un seuil
critique colnnte ce fut le cas en Avlil/mars ct juin 1995 et (lui a cottcci'tté ett particttlicr:
. lc.s cottches urbitiitcs tj biis rcve.tttts ;

. les proclucteurs dc i'ON oui ont vendu unc partic de leurs stocks tlcstinés à

I'autocorlsolllll?ltion au nrorncnt or) l'écart était il solt nlaxitnttttt potlt'acitcter des;

cér'éalr:s sèches ct autres prc.Cuits poul' lcurs bcsclirts de con.scltttttiat.ion.

I [æ Séminairc a par contrc souligné la t(:ndarice à la substitution dc protluits txrn céréaliers

en particuiier pommes de terre, tubetcules ct niébé, au RIZ.

Le Strl\,IlNr\IRtr;\TELIEII. DIt StrGOU reconrnrnrrde cu collsér;ttettce, la rni.se en

place tl'un observatoirr: I(rgr:r en vtre rlc suivrc It:s (:llîngcnlcnls tlc ctlttl)0rtenlcllt
des colt.solnnrateurs suite inrx coltséciuen(-res r-J,: la rlér'altr:rtion ct d'ilutl't:s f'ltctctttrs
(:vcntucls, srlr la rlisltorribilité ct lcs 1.,rix lclnlif.s tlu l\17, Ilîr I'al)1tort ltux :ttttt'e.s

olrtions^ itl int cnta i rcs.
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T 5. COUTS-IE-'3QDUçTK)N/PITIX I)]1 I{I,VIENT DU PADDY IlT DU RIZ

S.l Le Sénlinail'e r\telier <te Ségou a coltsacr'é une plu.s grandc parLie de.ses clébats aux

rluestiols relativcs aux cr.,rits cle llrocluctions ct prix tlc t'cvicttt cltt 1l;rcldy ct du ItlZ sur lit ha.sc

1.le I'expcsé cle Mr Aclarna COULIBALY (CPS clu MDI{E), cles étucles réalisécs à I'Office
du Niger, des structul'es cle prix réalisés à l'O.N. par les producteurs ct I'encitdrement clcs

donnécs litnlnics lliir lcs participaitts venus c['alilres zotlcs rizicolcs.

1æ Séninairc Atelier a constaté la collvergence clcs rÔsultafs obtctrus par les 3 Contrtrissiotts

cie'lr1v;ril malgré lcs ctil'Iér'enccs cl'approchc nréthclclologiquc.sur lcs cot'its dc rcvient du RIZ

clan5 Ie.s conclitions lrormalcs clc ltroducli()n cn s.),.stèrnc irrigué avcc ttraîtrisc clc I'cittt.

Lr, coût cle lcvient du PADDY (liors tnarge du llroclucteur) s'élùr'c etl ntoyenne ii 65

Ir. CFA/kg.
I-es coûts cle transfonnation et cle mise en rnarchi: ir NIONO sont in{érieurs à l0 F.CfA/kg
soit 75 F.CFA/kg pour un prix de vente iie 115 F.CFA sur lc ntarclté de NIONO.

I-e renclement moycn cle transformatiou clu padcll, en PJZ a été éi'alué à 63% , sclit un couL

cle revient clr: RIZ estirné à I20 F.(llrAikg pour ur) irroductcur itrtégrant production,

transfbrnratiçn (petites décortiqtieuses) et cortrntercialisation du I{IZ, et à 198 IT.CFA pour

un conlrnerçant achetant le paddf it'115 F.CI]A.

[cs coiits cl,: colnlnercialisation secondaire de NIONO à Batttako, qui comprcnncnt lc

transport, la rnanutc:ntion, lc stockage et les autres charge.s de gestiotl s'élèvent en tnoyenne

z\ 20 Ir.CI;A, pour un pri:x aLl consornmitteur tle2'75 F.CIrA, stlit cles nl;trges globale.s qui sc

situcnt entre 155 F.C:FA et 71 Ir.CIrA par kilograrnttrc cle I\lZ sclott lcs systèntes de

protluctiotr/cotnuterci:llis.tiotl ' rr-errsr..rrr,lerrr.s con.lrrcr-car L/zCes marges sont paltagécs entre producteurs, lransl'clrtrtatcul's, con]lllcl-Çallts grossistes et

grossistes et clétaillir.ntsl

Le SIIMINAIRB ATITLIER clc SIIGOU a tiré rle cet exercice ttrcné conjointentcnt avec

les rellrésentants des proclucteurs et rles autres groupes d'ac.teul's, des conclusions
positive-s sur" Ia conrpétitivité dr-r RIZ malien ct noté I'inrportartce tlc.s nrargc.s darts Ia

forrnatiort cJes prix.

l-e sémin;rire a solrligné r:epcndant le fait que lcs résrrltats ne devraiettt ltas être interprétés

conrme représcntanl lc coût utoyen du I(lZ znt lvlali. Clcs résultats ne.sont (lu'ulte référcncc
vers laquclle tcncJent clc pltis en plus lcs rlxploitations rizicolcs :tvcc systènte cl'irrigation avcc
praîtrisc clc I'eau cl- rcspcct;rnt lcs pl'atiques culluralcs t'etluisc.s pollr olltcnir de bon.s

rendenrents.

Le calcul cle prix nloycns clcvrait résulter cle la sornnration pondérée des calculs de coûts par

zone ou.systèmes cle procluction et clc translornration et par catégorics ci'exploitatiotts, a\/cc

toutes les infonnations requisc.s pour i:ff'e<;tuer lcs llortdérations ct en tcttaitL comptc dcs

nrultiples conrbinaisons possil-.lcs dans l:s systèmes pr'oduction/coltil)lcrcialisatiotr..
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5.2. Le SllhllNAIRI; ATIrI-lEIl s'cst surtout corrccntl'é sur lcs

calculs de coirls et pl-ix dc rcvienl cn I'ue clc frruntir cles trascs

social et I'hai-monis;ltion cles nréthoclcs. Irs débats tlnt porté

suivants :

l0

aspect.s rtrél.ltocl ol giqucs dcs

objectives pour le dialoguc
à cct égarcl sur lcs poiritsI

I
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(1) I-a valorisaticrn du travail I'aniilial clui

sens monétairc mais doit ôtre pns err

assumer au procluc':cur l)our maintcnir

n'cirlre pas dans le.s cltarges d'exploitation au

comptc cl:rns lc calcul du re\/entl rttininlal à

Ics incitations.

(2)

(3)

I-a valorisation clu iravail larnilial pose cn outre le problème cie choix etltre plusieul'.s

option:; :

. t'éférencc au prix cle la ruairt cl'oeuvrc agricolc salariée

. ou cout cl'opportunité par l-ill)por[ aux revenus clue I'exploitltttt llourrait tiref
cl'un tt'avail err villc ou :tLt1-t'c l'éltrcttcc

l-es dépenses incornpr;cssillles (santé ct autrcs) que Ies procluctcurs estinrent clevoir

intégrer aux cltat'g€,s clc procltrctiort ;

La pri.se en colnpte dc I'autocclnsonrrnatiou dans le calcul tJu cout dc revicnt

I'ér'alu:rtiort dcs pcrtcs ;

I'intégration cles charges visant à ra préservatiort tle I'ettvironnettrcttt ct tle la t'ertilité

cles sols

(4)

(s)

1c Séminaire Atelier a noté à cct égard que le.s bas prix cle revient enregistrés datts les PPIV
s'expliquaient par la non prise en corltpte des cltarqes de nrain d'ocuvre, cs.sentiellenrent

farniliale, cie I'amortis.senrent cies coûts cle I'amértagctnent des périnrètre.s et dcs engrais

nécessaires au mnintien cle Ia fertilité des sols appelé.s à sc clégt'acler att bottl cle 3 ai 5 ans si

les doses rcquises d'engrais ne sottt [)ar; irp]tliquées.

Le Sriminaire Atelicr rle Ségou reconrmaltde en conséqucncc :

cl'élargir les étudcs srrr lcs coûts rlc protltrctiort cltr llacltly ct rltt riz itttx
principales zoncs de yl'oduction autrcs que l'Ofl'ice tlu Nigcr cn tcnant
conrpte de Ia rlivcrsité tlcs sittr:rtiolts :

-par systèmes clc protittction,
-pilr catégorie d'cxploi{ nnts,
-par systèrtres dc tralt.sfol'tnation ct
-par r:ircrtits tle llroclrrction tran.sfot'lrurtiotr.
d'ftal:nroniser les nréthocies cle cal<:rrls rle.s coût.s de t'evicrtt t!u paddy en

intégrant I'approclre agl'o-écononrique baséc sur I'estinration dc.s ctlfits des

travaux néccssaircs, avcc I'approche linanciérc distiltgttant lcs coût.s

rnonétaircs des autt'c.s couts ;

d'a1ly:rofonclir I'an:rh'.sc srir Ia valorisation tie la ltraitr tl'oeuvre farriiliale et

Ics antorti.ss;cntcrtts ;

d'organiser err 1996 un séininlire uational sitr lcs coûts dc productiolr rltt
p:rdrl1'ct tlu lt17, qtri prcrrdraiI en cornpte lt:.s résultats des trltyaux ci-
rlcssus, auqucl parl.icipcraicnt lcs représentants des princiltirux ,s1'.stètlle,s ott

zoncl; de ilroduciiorr, et Ics ,str:.rctrn'cs publirlues ct. prir'éc.s collccrllées.
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6.1. Le Sénrinaire Atelicr a confinné le rôle que I'introduction des petites clécor'[iqueuses

a joué dans Ie cléveloppement de la filière rizicole au lr4ali ct la conrpétitivité clu t'iz tnalicn,

cn raison cle couts cl'opér'ation plus lras. cle leur nrobilité ct rle lcur accessiltilité ct.souligné

certain.s thcteurs qui pourraient influcnr:er l'ér,olutiort I'uturc clu volct tl'ansforlrration clc la

filière rizicoic :

la zone de l'Olfice clu Niger senrble satur'éc par les petites clécortiqueuses, colllnlc
f illustre la llrissc des tal'ifs dc décclr-ticagc, en clcssotts dtt prix clc reviettt nc-rt-ttlal ;

par contre lcs autrcs zolles rizicoles sont dans I'en.sentble sotts équipces ell InQyens

cle tr:rnslbrmatiott : l

la {ixation clu taril'clc décol'ticagc: cn cles.sous du prix éconotniclttc rellètc la satttt'ation

:î I'Otfice clu Nig,-er, mais pose le problèine du renouvellentent du parc, les Larifs

n'intégrant lllus lcs cli:rrges ii'antortissenrenl en raison de Ia concul'rence ;

les proclucteurs clc paclcly tendent à s'équiper iirclivicluellctttent ou collcctiventent ert

petites clécorticpleuscs ce clui se tracluit par la dirninutiott clcs cluarltités de padcll'

cotllmercialisé sul'lcs urarchés r:t I'augnrentatiott des ventcs-dil'cctes du riz llar les

producteurs qui récupèrent aussi une part des ntarges en aval de la filière ;

le succès des petites clécortiqueuses Lient aussi au fait que Ie consotttlnateur ttlalietl

reste peu exigeant.sur la qualité. ce qui pourrait changer à I'ltvenir dans Ie contexte
pr'évisible d'une abondance de I{lZ local. L.es prernier.s signcs clc changcttrent.s sont

pcl'ccptiblcs:i travcr.s lcs cliflérenciations dcs llrix clu RIZ local sclott l:r c;tralité, la
proprcté ct la t,ar:été ;

les.gl'ancles rizerics ne sont pas concurrentielle.s face aux pctitcs décor{.iqtteuses pour
le RIZ conlrnun nrais pourraient retrouver dcs parts de nrarché de qualité supér'ieure

au MALI et clans la sous-région à conciition de maîtriser davantage lcs couts de

production ;

les nrinirizeric;s cui conrbinent ccrlains avalrta,ees cler; lietitcs clécortiqueues (coût,

acccssibilité nr,rbilité) et des rizr:ries (qualité) semblcnt avoir les rrteilleurcs chanccs

dans I'avettir

lcs pctites décortirlucuscs ck:vrai,:nt .qaldcr une part imJlortatrtc tlu ntarclté ii partir clc

I'intégration croîssante cics activités de 1;roduction et de tritnsforntatiott cltr pa<lcl1'ct

clc lcur vulgarisation datt.s lc.s autl'cS zot'lcrs tlc llrocltrctitln.

6.2. Le Strh{lNÂIRIi-A'ftriLIEI{ rcconutrarrrlc en con.sérquence tle favoriser lcs

copditions clc Ia transforination rlu paddl'en laissant jouer tillc collcurrcttce lo1'21.

cntre lcs flifférent,s s1'r;tèrncs tJe transfol'nration cn yrre dc nraitttenir la colttpétitivité
flu RIZ, rnalien sur les rnarché.s national et sorts-régional. La situation .s1léci{'ique

des grandes rizerie,s irstreintcs à dcs olliigations fi.scalc..s ct atttrcs, auxqttelle.s

échnppent lcs autres systèrne,s plus infornrel.s dcvrait fairc I'oltiet d'tllte :utall'.se

approfondie dans unc pcrsl)ective de conqrrôte de rttarchés dcs pa)/s 't'oi.sitrs l)otlr
laqucll': la qualité jotrcra trrt rôle irrrporliltlt.
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I-e Sérninaire Atelier a I'ait le'constat clu pal'aclièr,cnrcnt clcs nresurcs dc libéralisation clu

comtnerce intéricur ct cles ltrix et soulignc à cet égard le déficit de ccltunrunicitl-iotr entt'e les

clifférent.s groupcs ci'acteurs clcs'secteurs public ct non public concerttés. Il a insisté surla
nécessité cle mcttrc cn placc des nrécanismes de concertatiolt pcnnatlcnte ct s'cs[ [élicité dc

Ia décision prise par le Gouvernenrent cl'institutionnaiiscr le présent Sérnin;rirc Atclicr';r cettc

iin. læs clébats ont llorté llrincipalcmcnt sur Ia politique de cotnnlerce extér'icul'.

7.I. La dirneltsion régiottale cle la filièrc riz.

Le Sérninaire Atelier a rcconnu les iuteractions étroites entre la filière riz au Mali et Ie
marché international d'uue part et les m:trchés sclus-régionaux d'autre part.

Le malché internatir>nal restc imprévisitrle compte tenu des fortes variations des coul's clu

dollar (rnonnaie de ré{él'ence pour les tran.sactions) et des cours rnoncliaux du fait du caractère

rnarginerl cles échanges internationaux par rapport à la Jrroduction monclialc.

Læ nrarché international a dan.s lc passé llro\/oqué de graves perturbatioirs sur la lloliticlue
rizicole du Mali. La dévaluation du Franc CIrA cn.janvier 1994 dans un contexte de haus.se

des cours du ItiZ a pernris cle circonscrire ces perturtrations grâce à Ia compétitivité t'ctrouvée

ciu RIZ rnalien. Bien que les prévisions à rnoycn ferntc ntisent sur dcs cours éler'és clu RIZ,
les perturbatirtns restent possibles en cas; de baisse des cours clu dollar ou du fait cl'autres

circonstances susceptibles d'entl'ainer unc baisse des cours du RIZ. La pltrs grartde vigilance
s'impose

Le marché sous-régi<lnal est actuellenrent en pleirtc nrutation avcc la libéralisation des filières
rizicoles suite à la dévaluation clu F.CFA ct aux l)rogrammes d'ajustement. Il .se caractéri.se

par le relèvelnent général des prix du l\IZ et des cltangements dails lcs rapports dc prix
relatifs qui amènent lcs acteurs économi<1ues à préférer le RIZ local ct <.Je Ia sous-t'égion au

RIZ extra-africain dtrrs certaittes conditiotts.

Les zones linritrophes tle certains pays voisins (Ilst nrauritanien, ct Norcl du IJurkina Faso)

ont un avantage contparatif à s'approvisionner au MAI-I. I-e tnarclié cl'approvisionnenrcnt
de NIONO cst plus proche en termes géograplriques ct éconontiqucs clc ccs zoltcs (lue

d'autres localités du IvIALf

I-c dynamisme des réscaux colnllcrciaux datts

inforrnel a contribué llux corrélations étroitcs
des voies qéné:ralcment inIorntcllc.s.

la sous-r'r':gion ct du colntltcrcc transl'rontalier
cJcs nrarc.hé.s céréaliers de la sous-région par

I
I
I
I
I
I
t
I
I
I
I
I
I
I

'l

læ Séminaire Atelier a également f:rit le constat quc le IIIZ nc figurait pas sur la listc dcs

I produits du cni, bénéficiant de la libre circulation en f'ranchisc de droits ct taxcs al caractèrc

t douanier ct que par aillcurs le MAi-I accorde davanlagc de conccssions pour I'intégratiott
éconornique sous-régionale qu'il n'en tilc dr: profit.

La présen,:c rlc cornrlrcrÇe:ltfs étrangcr.s s,ur ies rnarché.s alor'.s (luc Ics cr)ltuncrçants tttaltctts;

n'ont pa.s la nrônre lillcrté ci'excrccr clanl; Ic..; pays voisitts illustre cc déséiluilibre.

I
I
I
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7.2. Le Srinrinaire Atclicr rcconirait la néccssité d'oeuvrer à I'intégratiort sorrs-
régionale à condition que Le.s aritres partenaires .jotrent le jetr, ct rccortunitnde li
cettc fin :

(1) la nrisc cn oeuyre d'une bonrre politi<1ue conrnlerciale
priorité

à unc bonnè organisation tlu rnarché intéricur
écononrir;ucs
atrx initiativcs dc.s o1lér'atcurs écononriquc.s
zrux pcrform:rnccs en nratiùre de prix et de qualité.

La lrrise en oeuvrc ries iustrtrmenls al)propriés pour le contr'ôle de la qrralité
rles cxportations. 

.

I)cs initiativcs du Gouvcrncnrcnt pour supllrimer le.s llarrière.s tarifaircs et
rron tarifaires sur les échangcs clc riz dans Ia sous-région et crt particulicr
de fairc in.scrirc lc RIZ sur les listes rle produits du crfr.

de.s initiatives du Gouverncment pour une concertation avec les pay.s voisins
en \rue de la création cl'un espace rizicole ct céréalier sou.s-régional llasé strr
la Iibre circulation des céréales à traver.-c la conférencc des l\{inistres de:

I'Agriculture cle I'Afi'iqtre de I'Otrest et du Centre (Ch{AAOC) ct nvcc
I'appui du r(rseilu p()ur I:r Sér:urité Alinrentaire Durablc cn Africluc tle
I' Ouest (SAIIAOC/FI'N,I)

8. SI'OCKS pn RnGUT,ATION pU MARCITE/CRr'pIT

I-e Séminaire Atelicr cle Ségou a analyl;é Ia suggestion dcs proclucteurs de nrettre en place
un stock régulateur de RIZ au nroment où le MALI lraver.se une pha.se cle transition entre le
cléf icit et l'excédcnt crr RIZ.

qui donncrait Ia

ct des o1lératcurs

Le Séminairc/Atclier rcconrmandc à cct égard

1. une ér'aluation irpprolondie tle I'idée rle.stocl<s régulatctu's tlc II.IZ cn
relation avcc lcs pro.jets rJc borrrscs rle céréales et tle modernisatiort tltr
nrarclré céré:rlicr dtune llurt r:t clt:rrrtrc part:lvec lcs prolllèrrtcs tlc cr'étlit
agricole qui potrrraient ôtre facilité par Ic stocl<agc coopératif

2. I'cxanrcn (les problènlcs rclatifs :ru cr'édit ii I'occitsion rlcs llrochirincs
rertcontres dc colrccrtatioit.
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. Læ Séminaire 
^Tlll-IfjR 

a lappelé la ndcessité dc nraintenir la protection <jc la production

I nationale de paddy/riz cornptc tenu dcs irnpcrl'cctions du nrarché internalional qui aboutisscnt
- à une concurrence délovalc.

I-e Sémiriail'e a anaiysé Ie s)/.stènrc de protection actucl basé sur la -juxtapo.sition cl'une
taxation f ixe conlposéc des clroits de douane (DD), du droit fiscal à I'intportation (DIrI), cle

la taxc sur Ia valeur ajoulée (l'VA) ct clr: ia contrillutiolr pour prcstaLions cJc services (CPS)
d'utte pârt avoc un Inérlâni.srne de titxe \/arial)lc clont le nivcau c.st aiLtsté selon ies r,:u'iations
clu nrarché internation:ll.

Après anal.yse des irnperfections (les nrécanisnte.$ actuels de protection, le
Sérninaire Atelier de SEGOU rccorîlm?rn(le lc nrain(ien du sy.slènle dc protection de
Ia prodtrction nationalc de RIZ/PADDY vis-iï-vis tlu nrarc.hé international rnais
I'arnélioration du systènre porlr une plus grandc cfficacité ct une adéquation avec
lcs changentent.s intervenus dans la filièr'e, srrr le.s ltase.s suivantes :

10.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

(1)

(2)

I'Alnerler le ttiveau d() Ia taxation lixe enti'c 0 ct l19b ltotn' ér'i{er rlrr
pénaii.ser Ie consontnratcrrr en cas de hausse des courr; nrondiaux ;

conccntrer Ic.s a.jtrstcrttcrtts cle Ia l'isc:rlité sur Ia taxc varialllc itvcc rrn
déclcnchcnteut autolilatiquc du s5'stènie dès quc les prix drr riz inrporté
atteignenl. le nivcâu criticrrc i\ déternrinel'cn fbnctiorr rJu prix national
cl'olr.jcctif ;

ntettt'c en place ttne structure de concertation à l:rqtrellc llarticipcront les
servir:es publics et parapublics conccrnés et lcs représeirtants des différents
groul)es d'acteurs I

responsabiliser ttnc.structure pour en assurner le sccrélariat et la gestion;
coirfier aux services de I'ItTA'f Ie soin rle fixer Ic prix national rl'objectif dtr
RIZ ltprès conccrtatiorts â\'ec les ilroducteurs et les conlnlcrçanl.,s ;
renclre public Ie Irivcau cles taxes fixes et variallle.s nrais garder confidentiel
Ie prix à I'ob.jectif ;

procéder à rttre ér'aluation annucile de I'enselnllle du sy.stènrc.

(4)
(s)

(6)

(7)

'l

HEPaBITIAFU)nS A vAN TAGES_I'ru
I-e Sémin;lire Atelier dc Ségcu a tait Ic constat dc la répartition inéqalc des nral'ges et
bénéfices clans la filière ei. dc l'évasion fiscale irnpol'tante qui la caractérise.
I-'enselnble des l)articil)ants a aclnii:; quc I'Etat prenait en clrarge de.s dépcnscs intportllntc.s
avec I'entretien des inft'astructures cles grands périnrètrc.s irrigués, I'enca{lrernent agricole et
Ie remboulsement cles tiettes contr:rctées pour les invcstissernents pendant que ses ressources
tenclaiertt à clirninuer avec les allégcnrcnts f isc.aux conscntis et la clirninution cles inrllortatiorr.s.

l-es participanrs ont icicntif ié le sccreur,ie Ia ciistribution er l'outil cluc rcprésente ia TVA
contme Ier; tnjeux appropr-iés pour un prélèvement fis;cal évcnlucl rnalgré lcs lirnites du
systènre actuel cle la 1'\'A, nrais préconis,i Ia plus grarrck: ill-udcncc (luant à la fis;calisation ctc

la filière pour ne pas cass,l' sa progressirln.I
I
t
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GtrSl'ION et SUIVI dc la ITIUEITII

L,e Séminaire Atelier a déploré I'insuffisance cle concertation et de coorclipal.ion dans la
gestion de la filière, ainsi que les autt'es irrsu[J-isartces qui ont entravé jusqu'ici Ia bonne
conduite des politiques rizicoles.

Le Sénrinaire Atelier rcconrnlande :

(1) La systénratisatiotr de Ia concertation à totrs le.s niveaux clc la filière.

(2) l,a nrise en place dans les meilleru's délais rl'un dispositif de strivi et de
colrcertati:i,i:':i 

Tfï: ii3,iffi,i,l',,"tio,rare rre concertation regroupanr
I'ensemble des acteurs publics et non publics, avec 25 sous-
conrmissions spécialisées :

-sou.s colnmission techniqtrc
-sous conuni.ssion conrrncrce

Ia rcsponsabili,sation d'rur servicc pour lc sccrétariat, le strivi et Ia
gesl.itlt cles indicateurs (DN Affaircs Ilconortriclues ou scryicc rhr
Mirristère du'Développcntcnt Ilural)
Ia décentralisation de Ia commission nationale et du secrétariat dans
Ies régions à travcrs dcs conrnri.ssions régionales de Ia lïlière et Ies
ser"r'ices r'égionaux chargés dtr .sccrétariat.

(3) L'ét'aluation approfontlic rles corurections avcc d'arrtrcs strc.rrttrres cornnrc le
Colnité RIZ du PIIN{C, Ia Cc,nrnris.sion iiistituée au nivcAu cle Ia CNAUII et
I'OI'AN{/SilVI, idenlifié collln^e un sul)port utile J)our lc suivi rles nrarchés.

l5

(l)

Le Strl\{IhtrAIRIt ATELIIJR tle sl}C;ou rcc(}rnrnanclc :

rlne auglltetrtatiott gradtrclle dcs l'edevanccs lrprès conccrtation cntrc le.s

sen'ices de I'Ittat ct lcs représcntants dc.s llroclucteur.s ;
Ia plus grartde prudence quant :i la fiscalisation cle Ia filière à travcr.s la
TVA' Ie.s taxes à I'cxportation ou torrs arrtres instnrnrents ;
I'ittstauratiort tl'une cortcertation préalnblc avant toutes rléci.sions en la
nratière ;

I'inscription dcs llroblèrtrc.s dc fï,scalité ct rle financcrncnt dc la filièrc l) la
prochainc réunion de.s structures de conccrtation après trne analyse
approfondie de I'applical;ilité clu .s1'stèrne actucl de TVA et de Ia llossibilité
de ltrieux orgalliser la conrnlercialisation primaire à partir cle stoclcs
coopératil's.

(2)

(3)

(4)
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12. lauçic!@IilZ
Le Sénrinaire Atelier a reconnu I'utilité
malgré les insuffisances cortstatées, et

rnodèle OSIRIZ.

clu nroclèle OSIRIZ pour la gc.stion de la filière
i'intérêt cl'urrc collaboration avec lc coticcpteur

t'iz
du

Le Séminaire reconlmande :

trne ér'aluation plus approfônclie du rnodèle par les .serviccs conlpétents en
particulier la Direction Nationale de Ia Statistiqtre et de I'Infornratique

Ia diffusion de IvIALIRIZ auprès de I'cn.senrblc des servcies publics, para-

lrublics concernés par la filière ainsi qtre des chanrbres consulaires.

trne collaboration entre OSIRIZ
Nationale de concertation pour
international.

et le secrétariat dc la Contnrissiort
le.s inforrnations à collecter .srtr Ie nrarché

MOTIONS

L'ensernble des participants au Sélninaire Atelier a félicité la Délégation Générale et le

Gouvernemenl pour I'initiative cl'organiser cette preniière concertrttion entre les acteurs dc

la filièle et pour Ia qualité des travaux.

Læs participants ont également remercié le Ministre du Développertrent Rural et dc
I'Enviromement pour sa décision d'institutionnaliser Ia présente rencorttre.

Ils ont égalenrent réirffinné leur disponibilité rl participer ii tout dialogue pour la solution des

grands probli:rtres nrticnaux.
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SEGOU le, 29 septembre lggs

SEMINAIRE SUR LA POLITIQUE RIZICOLE
PRD( COûîS COHÛTERCE

Joumées des 2T au 30 juillet lggs

coMlitsstoN ill

THEIfiE I : Mutations sur re marehé du riz; nouveaux acteurs

Ll. Non repoft de Ia congommetion du riz gur d'lutrcs cér{elcc :
t.7.7. Situation actuelle :
Le riz entre dans fes habiitudes afimentaires du Mali, la gofution devrait donc être
deproduire du riz au moindre coÛt. Cependant, suite à la hausse du prix du riz, desproducteurs ont préféré vendp la production qu'ils auraient autoconàommées, et
acheter d'autres céréalEs moins cfters, réalisant ainsi un supplément de revenu
(affirmation confirmée par les rizicutteurs des zones de prod,iction ON prgùntàans la
commission)

L'approvisionnement en riz a été régutier dans les zones de consommation. Mais, du
f?ilO-" son prix, il y aurait e_u un repôrt de consommation sur d'autres produits tel le
niébé, la pomme de tene. te report aurait cependant été faibfe au niveau du mif et dusorgho mafgré leur prix intéressant. On pêut àttribuer ceci à lâ préparation culinaire de
999 produits, moins pratiques que pour ies autres denrées. Les stàtistiques fontdéfauts, mais ces comportements ont été fréquemment remarqués.

cependant on peut constater que toute la production rizicole a été vendue : il y amême.eu pénurie et hausse dds prix, il a fàtu ouvrir fes importations.

Situatlon prévislon nelle :
En fonction de prix éfevés du riz, les reports pourraient donc se faire.

L2. L€f nouyetux acteurs
Ajout à la liste : fonctionnaires en activités, commerçants étrangers.

f.3. Où interyiennent-ils dens le tiliére
Les prix atractifs du riz ont fait qu'il s'est créé un engouement pour cette spéa.rlation etdonc sur I'ensemble des activités de la filiére. Des àcteurs sont intervenus à tous tesstades de la filiére. On observe l'apparition de personnes plus nanties au niveau de laproduction, et nombre de non résiàànts sur les réamenagàm;^tr go àF%ân lone o"NfoNo).

EFFETS ?
o Effets positifs sur la concurence

' Effets sur l'attribution des superficies rizicoles : diminution des superficies, mais
l'augmentation des rendements dus aux réaménagements compenserait cette baisse
des superficies.
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sEnNilRE rcunQUE RIzlcoLE *oraEs zE au 30 rytenrro cotnmrcrl ol w

o On note de nouvelles organisation vers uri nouveau systéme de production ainsi, fes
petits périmétre inigués.

THE,IE II : FISCAUTE

ILl. Situation ectuelle est-elle ftuitebte
Les riziculteurs ne comprennent p?s pourquoi, L'Etat ne gegne plus, puisgu,ils payent
réguliérement leurs redevances.-. Mais les recettes de lÈtaine provenaieàt pas Oes
redevances...- Elles provemaient eurtout des taxes à l'imprtation. La suppreËsion des
taxes douaniéres, I'institution de la TCI à un niveau dissuasif pour empdifrer fes
importations pose aujourd'hui.des problémes de ressources au niveau de f,Etat pour
rembourser, investir, entretenir les réseaux et infrastructures primaires. D'autre irart les
Taxes sur les intrants ont diminué pour favoriser I'accessibilité de tous à ces facteurs
de production (par exemple I'engrais à 6%).

n.2. Redistribution des avantages
Rôle régulateur de I'Etat, ses moyens : la ficalité sur I'ensemble des agents de la filiére
et son intervention éventuelle sur la redevance due par les riziculteurs des zones
aménagées par les finances publiques.

7. Augmenter les receffes de l'Etat par la fiscattté :o L'accroissement 9" la production et de la productivité pour augmenter la
consommation des intrants et grossir les recettes fiscales;
o Accroisseqgn! {e la production et de la productivité pour exporter et, taxer à
l'exportation. Mais les taxes renchérissent l'es prix des froduits et, freinent la
compétitivité.

' L'application de taxes sur les opérateurs : cependant, celtes-ci sont reportées sur lesprix, le consommateur en fera les frais.
o La question est donc de_savoir quels sont les opérateurs qui font actueltement les
meilleurs bénéfices sur la filiére. Doivent-its être tàxgs en priàrité ? ne risque-ton pas
de défavoriser fes éléments les plus dynamiques ?o Néce'ssité de fiscaliser la vente, soùmeftre la revente à fa T\/A (10%), mais
I'importance du secteur informelle rend cette action Ogfiéte. C"p"nOarit, la fiscalisation
devrait permettre la régularisation de ce secteur informel.

2. La redevance:
La redevance n'est pas une taxe mais bien le paiement d'un service foumis aux
riziculteurs qui bénéficient d'aménagements pour I'entretien de leurs réseaux et
I'encadrement dont ils bénéficient. Cependant une part de la redevance est
actuellement subventionnée par l'Etat : I'entretien ciu réseau primaire. En fonction des
revenus cette r. e.devalce pourait être éventuellement modulée et être un moyen pour
I'etat de jouer ici aussi son rôle de régulation.

THEHE III : COUTS DE PRODUCNON DTT PADDY ET PRIX D'' RIZ

ffr.l. Améliorcr les modéles des coûts de prcduction :
Les comptes d'exploitations présenfés :

Quelle est la représentativité dâs cas étudiés en séances pleiniéres, dans les zones deproduction. ll est demandé qu'il soit procédé à des études plus représentatives au

I
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niveau de l'lER, élaboration de fictres de suivi complétes et exhaustives (organiser fa
couverture de sondage, suivre des exploitations types et établir leur représentativité)

Les postes du compte d'explotbtion :

N.B. : Les coûts de production doivent se rapporter à la production totale et non pes
seulement à fa quantité commercialisée.
ÇqVt dç,production du paddv : lnigation par gravitée (Office du Niger),
à titre d'illustration en FCFA/Ha (tous les travaux sont sous traités, nJ cfriffres sont
donnés par les riziculteurs présents dans la commission) :

I
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o Semences
r Engrais

urée
DAP
fumure organique

o Travaif salarial :

préparation du sol
repiquage,
sarclage,
récolte

o Battage
o sacherie
o Frais financiers,
o Redevance

6 800 (15KsX185; 35KgX1 15)

44 000 (4sacsX11 000)
23 000 (2sacsX11 500)
4 000 (prix pratiqué eur la zone)

20 000
30 000
7 500

10 000
5s 200 (8%X6000K9X1 I5CFA)
18 000 (225X80)
4 058 (11% sur 6mois)
40 000

262 308

o Amortissement du matériel (le coût du matériel est pris en compte dans les prix du
travail salarial)

TOTAL

Production : 6 000K9/Ha
Prix de revient du Kg de paddy 43,88 CFA/Kg

ttomoie de jours de travait : g5 (entre To à1oo)o Quantifier le volume de travaif domestique (mais ne pas le valoriser pour tes besoins
du compte d'exploitation.)

Main d'oeuvre domestigue ou, Valorisation du travail domestique: f'exploitation agricole
est une entreprise, fa valorisation de la joumée de travail se fâit à pariir de la marge
nette divisée par le nombre de joumées de travail. Dee comparaisôns peuvent être
ainsi faite, avec les autres spécr.rlations, les autres secteurs d'activités, le coût officiet
de la main d'oeuvre, le coût effectivement pratiqué.

Transporteur :

Compensation des freintes, se référer au code du commeroe, les textes seraient
éventuellement à établir, si ils n'existent pas déjà.

Les coûts des transporteurs sont liés à leur prix de revient et à la concurence (liberté
du marché), les freintes constatées au delà de la norme requise, sont donc à È charge
de ses transporteurs, quitte à eux de les introduire dans leurs coûts de revient.
Cependant, statistiquement parlant il est intéréssant de connaitre ces fa valeur de ces
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peftes dans le cadre de f'établissement d'un bilan céréalier (enquêtes
statistiquesiques).

Dépenses inæmpréssibles: il s'agirait d'éléborer un "besoin minimum de revenu"
régional eUou national par des Enquêtes statistique sur les besoins minimums de
consommation enquête budget), indice des prix à la consommation) à comparer
ensuite éventueffement avec les revenus tirés des exploitations, à titre d'information.
Mais cette information n'est pas à prendre en compte dans l'établissement du compte
d'exploitation de I'exploitation agricole.

IL2.Intérêts de conneitrc lcs cottg de production
Déjà traitée dans la question. Mais I'accent doit être mis sur l'utilité de l'élaboration de
ces complgs pour le "conseil" en vue de : I'aide à ta gestion, I'accroissement de la
prgductivité (élaboration de fictres normalisées, suivfannuei, comparaison; Fixation du
prix d'objectif)

THEME M : MECANISIIE DE PRorEcnoN, TilG I/,ARLABLE

Suite aux fluctuation du marcfré, il est difficile de fixer une périodicité de révision, te
taux étant indexé par rapport au cours mondial, if faut Oéte'rminer un seuil critique à
partir duquel la taxe doit éventuellement être révisée.

l-a frxation du prix du riz sur le marché intérieur: Etfe reste libre dans le contexte actuel,
cependant il existe une fourchette de prix dans lequel ce prix doit se situer, si les
productêurs et les autres acteurs doivent se maintenir, si ii souhaite développer leurs
activités dans le cadre de la riziculture. Ces prix de "références" sont le courb mondial
du riz et son incidenca sur le prix pratiqués dans fa sous région... mais aussi et
surtout, fe prix qu€t le consommateur malien est prêt à payer, âu delà duquel prix il
Préjfpp s'approvisionner autrement... Le producteur et fes autres opéraiertb doivent
y réfléchir, pour étabfir leur prix .

IyJ. Modc de dételuinetion du prir d'objectif
Défrnition du Prix d'obieû'f: Unlcrix rémunérateur (incitatif) pour le producteur et
accessibfe au consommateur" G,est à dire :

o fuur le prûuc'teur et /esagenfs de la frtiére : produire au prix de revient le plus bas
dans fes meilleurs conditionl de productivité àt Oe marge iporr te Mati) de ious les
intervenants dans la fitiére. Ce piix peut être établi thé;iqiement en fonction des
données établies par les spécialistes, pondéré éventuelfement par quefques
observations de tenain.

' Pour te consommateur : celui ci cl'roisit en fonction de la gamme de produit qui lui est
offerte. Si if slavére qu€ le riz devient trop cher (grande riargel, it e'st srr*biibfe de
dlanger ses habitudes alimentaires.... cest le co-nsommateur qui fera son cÉoix.

Approche d'un prix d'obiectif ; A partir du prix de revient du paddy déterminé dans fe
théme fll.

ly.l. Ptrodicité de Évirion dc h terd vrrieble
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Prix du paddy
o Transport
. Décortiquage
o Pesée
. Manutention

: 44F
: 1,2
: 7,5
: 1,0
. 1,0

10,0
1,25
0,5
3,4
0,1

18,75 F

34,00

:14,4,30
: 28,86
: 173,16

: 173FlKg de riz

TOTAL : S4,T CFA
Revenu minimal : 80 jours de travaif rémunéré au prix du travail d'un ouvrier non
spécialis€à BAMAKO (1 250 FCFA, frein à l'éxode rurale) soit: 100.000 FCFA,o soit par Kg de paddy : 1TF
Prix du riz (tar.rx de transformation 650/6) au niveau producteur (la transformation se
fait sur place grâce aux petites décortiqueuses) : 1 10,'gF

o Transport Niono/Bamako 
.. Transport NIONO/BAMAKO convoyeur) :o location magasin stockage .. Manutention

o Patente
o Frais financier :

_^Qnpl{rt porr factrat-de 3o tonnes de riz à 17o/osur un an)
TOTAL FRAIS INTERMÉOruNES

TOTAL prix du riz rendu BAMAKO
Marge opérate ur (Z}a/o)
o pRfxnUffi@îryffr>û\
SOIT UN PRIX D'OBJECTIF ARRONDI À

Cette détermination du prix d'objectif pounait se faire en Avril/mai.

V.3. Niveau ectuellement souheiteble

Niveau actuellement souhaitabfe 250 francs maximu n. @ prix est établi à partir du
compte précé1lent (V.2) mais réajusté à une production moyenne actuetfe dé 4,5T/Ha
au fieu des 6T utifisée dans le dit cafcul.

IY.4. Le fome de celcul
CF. Le paragraph? V.2.

W5 Iæ tenr ile 16 % !

Ac'tueflement à11% le prix.9-, riz importé est de 275 F, ce qui est important
Une variation entre 0 et 11oll parait maximum. Les 16% ne Lontpàs aujourd,hui

'nécessaire. lmplication : suppREssfoN DE LA TVA

THEME v : DlltENStoN REGriONALE ET FJ(PâRTAflCIN

v.l. conquêtc des mercbés crtérieurs durrbles :
lf faudrait avant tout définir le marché extérieur : qualité/ quantité / prix (étude de
mardré).
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Création d'un centre d'information (ctrambre de commerce/UMOA en cours, procédures
à accélérer)
Nécessité d'une normalisation et d'une organisation de la filiére
Mais faut-il décourager l'exportation pour satisfaire les besoins intérieurs ? l'application
d'un tel processus est délicat. Cependant il faut effeclivement connaitre les flux de riz
et de paddy à I'imporUexport, et oeuvrer dans ce sens pour la transparence de ses
opérations.

Y.2, UEMOA : accord tarifaircs
Sous réserve du respect des accords pour établir une fiscafité, par exemple, on ne peut
appliquer la taxe conjonctureffe,

V.3. Initiative dtune concertation sous Égional
Des accords sont ils possibles dans ce sens, Mais aussi, sont-ils souhaitables. En
effet, c'est la production au moindre coût qui pourra déterminer fe gain des parts de
marché pour l'ensemble des acteure de la sous région. Aujourd'hui tous ces pays
souhaitent produire du riz et aménage_nt dans ce sèns. Ce sont les plus comjetitifs qui
s'imposeront. Encore fautil que des régles soient établies pour garantir les bases
d'une gompétitivité parfaite (aides internationales, subventions dèl'Etat, taxes et tarifs
douaniers...).

N.B. f l Existe des concession tariféres sur certains produits (produits du cru provenant
de la cueillette, du sous sofs, produits miniers, maià aussi, couloir traditionnel
d'th?nge pour certiaines habitudes de consommation (exemple la cola), le paddy fait
F-a{i de ces produits. Proposons d'y inclure le riz, cette libre éirculation favoriserait fe
Mali.

THEME w : sutwsrArrsneuF ErcEsnoV DE LA F|UERE

VLl. Orgenisrtion et mrécanisme :

Des structures ont été constituées mais efles n 'ont pas fonctionnées pourquo i ? La
réponse a cettg queslion permettrait d'éviter fes enàurs passées et dà proposer une
struc{ure foncti onne I le

t Pilotage au niveau du MDR
o Création d'un commité interministériefle ouvert aux représentant des différents

opérateurs;
r Ce commité serait doté d'un Secrétariat permanent qui travaillera1 avec deux sous

commission de travaif 1

o suivi et développement de la filiére (MDR) ;. flr,ut et protecilion : finance, transport
o obligation de produire des rapport à échéance à déterminer.

VL2. Diffusion de ceffc information
Cette informali9! ne doit pas rester confidentiel. Quel est fe meilleur réseau pour la
diffuser (le SIM ?...)



l.,
!
!
lr

lt

ll
It

It

It

Ir
ll

#Uî{AIRE rcLmWE RtTJCOLE.r4rrl IEES DES 2S tu 3O qton;ylr Conmbpl ttt

YL3. Bilen céréalier:
Appuyer les recommandations de la séance pleiniére : affiner la collecte des données,
r6gionalisor... sic.

TEAME VII: Il\ TRAITISFORMATION

VILI. Principelcc tiliércs :

Actueflement il s'agit des décortiqueuses privées. L'avenir des rizeries parait bien
sombre eu égard à la concurence des petites décortiqueuses lquels sont véritablement
les coûts de décortiquage dans fes rizeries mises en vente). Cette tendance ne pourra
pas se retourner à moyen terme (5 procfraines années), car te critére qualité (les
rizeries sont susceptibles de produire du riz de meilteuf qualitée) bien qu'il prir*" êtrerecherché n'est.pas prépondérant par rapport aux prix offert. La consommation
actuelle de riz d9 "Quqlité" est aujourd'hui irés faiblà par rapport à fa çpnsommation
totale du riz au Mali. Cette tendance poura s'inverser mais certainement pàr a court
terme.
D'autre part , dans le contextg de la qualité, des minirizeries apparaissent et sont trés
concurentief s (coûts, qualités)

N'B' Doléances des exploitants : Les exploitants auraient désiré ètre actionnaires dansle cadre de la vente des rizeries de l'O.N. tls n'ont pas pu soumissionner, et nepouront plus sournissionner.allourd'hui (délais). ttb soLnaitent cependant vivementfaire parti de cette actionariat. Leur proopositioÉ : si I'Etat obtient des parts ifssouhaiteraient partager ces parts.
N'B' Quel conseil faut-il donier à ces exploitants... Les rizeries proposées ont-elles unavenir......

V:n,2, Le technologie, l,exportation :
L'exportation pour des riz de qualité doit être ciblée (quel qualité?, quantité, coût), ainsides crénaux pounaient se dégager offrant des oportunités d'investissement à certainsopérateurs économiqt res.

VIL3. Lcr petites décortiqueuræ :
Efficace, mais problémes d'entretien et de piéces de rechange. ll faudrait
hornogértéiser le parc. lJney.llR est prévuà en octàbre proctrain dans la zone ON etORS. llt ;,lu ' -

Quand au fonctionnementïà ces décortiqueuses, le prix rénumérateur est estimé à750 F fe sac de 9o t<g. or actueftement le sac est traité à 4ooFcFA dû fait de taconcurence' Cela ne remet pps en cause I'efficacité de ce matériel, ll faut laisser lemarché g'assainir. \' 
.

VIL{. L'impéntif de quelité :
, [â qualité au. mê]ne PJry oui... llleii compte tenu du niveau de revenu moyen est-onprôt à payer la qualité ?
Minirizerie et rizerie sur des crénarx de consommation bien défini (export et clientéfeintérieur ciblée).

I
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SEGOU le, 29 Septembre 1995

SEMINAIRB STJR LA POLITIQTIE HTZICOLE
PRIX COÛTS COMMERCE

Journée des 27 au 3 0 S epEembre j,9 9 5

THEME I : MTIIATIONS SIIR LE lû,AReEE DU RfZ ; NOtItrEjÈUX ÀCTEIIRS

A.

observé
l-e prix

al- sees .

un reporÈ de Ia consommat,ion du rlz sur re mir a étépar Ie SrM dans les couches urbaines à bas revenus guanddu riz a dépassé re double de cerui du mir.
ce phénomène n' a pas ét,é observé dans res couches

due à des :L3.ff:, ";3;#.'T" tili.;JrTol.' ation du prix du mil

ce report n'| a é8,é constaté qu' a part,ir de mai .

On a consÈaEé égalemenÈ dans Ie milieu de 1'O.N. desvent,es de rj-z pour achet,és du miI .

B.

" 
o**",ru'e Ë'n J""H;i" JàqiiË?i; :: :, sffi' "lj ":"#ï&'.?ï ..;:" 

uï:
commercialisat,ion du rLz .

. ; Des commerçanÈs dans Ie domaine du r!2, desfonct'ionnaires inst,allés d,ans les zones de production eE despaysans reconvert,is en coulmerçants se sont impl igués dans IaEotalité de Ia chaîne : production, trahspôrUaÈion etcommercialisation .

Des opérateurs ét,rangers sont inÈervenus dans 1acommerciarisaEion par f int.ermédiaire de maliens

TIIEME II : FTSCÀLITE

11 faUE
revenus pour
de riz.

maint,enir Ia siE,uation actuelle où ir y a de hauE,s
l-es producteurs et une disponibirité sàtisfaisante
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pour maintenir Ia siE,uation actuelle eE bien gu' il f aille
éclaircir Ia place de I'EtaE, I'idée de nouvelle taxaEion des
producEeurs aôiC êt,re envisagée avec prudence.

THEIVTE III : COUTS DE PRODUCTION DU PADDY ET PRIX DU RIZ

11 ressort des calculs menés en commission pour Ia zone de
I'O.N. :

un coûE de revienE du paddy de 38 F CFA / kg

- ir ;:È:'{:,iî,i,?'î"L?';:î:d,"'Ë'#âT f"" # $ 3Ëi ifg
Ie prix de revient, du rj.z décortiqué à Ia vent'e esE de

72 F CFA Par kg.

190 F cFA l"ngtt* 
de venÈe moyen au virrage a ét'é de

L" tatge bruLe esE de Ll,8 F CFA / kg, soiU l-53?, eIIe
inclut. 29 F CFA dé main d'oeuvre familiale eE les amorEissemenEs-

aonnées u, ll :iï:.":i:?Ëi: H"r';.1Êti";'à:"i'Ë:i: à.'"ilÏÈ'u::
résuIÈat très Proches.

Enfin au ppIV on arrive a un coûU de revienE, identique
en incluant. Ia main d'oeuvre familiale, lâ ventilaÈion entre
coûEs et m. o . f . étanc dif f érent,e ( respecÈivemenE 22 pour. les
coûts eE 35 pour de la main d'oeuvre, sysEème inEensif, 6T / ha)

Prix et nar€res du comerce à Baaako

II . ressorg de I'analyse deux caEégories de grossisEes
(stockant, eE vendant imméâiaEement ) leurs marges sont t'rès
proches, compt,e Eenu des f rais f inanciers engendrqs P-1r Ie
èrockage : 5 â 6 F cFA / kg. La marçJe brute poul ].= détaillanÈs
seraig de 15 F cFA par ki16s, €t le prix moyen à Ia consommaEion
(novembre 94 à oct,obre 95) de 246 F CFA / kg.

THEMLry : MECar{IsuE DE PRoTECTIoN, TÀI(E vÀRIÀBLE

Le prix d'objectif eÈ la TCI devrait êCre fixé en Juin,
après coicerEaEioris avec Ie comit,é rj.z au \rLr des prix du marché
et Ie t,aux de Ia Eaxe variable annoncé aux acÈeurs de Ia filière.
La variat,ion de cette taxe sera fonction des flucEuatrions du prix
int.ernat,ional à part,ir de ceEEe date.

La question de I'évaluation du niveau des sEocks cofilmerçants
et paysans a ét,é abordée . CetEe évaluat, ion des sEocks doit être
utiiiËee cofltme out,il d' inf ormation de tous les acueurs de la
f iIière.
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Le groupe s'esE prononcé sur Ia nécessit,é de
1'organisaEion de la filière par Ia concertation en \ re de
1 'exporE,aE,ion, êrr coûrmençant, par le niveau national , avant, de
s ' ouvrir sur Ies aut,res acÈeurs de la sous - région .

THEME V : DTMENSION REGIONALE ET EXPORTATION

Le Mali doie poursuivre
cours dans Ie CMjU\OC ( ou iI est,
céréaIière) .

les ef f ort,s actuelLemenE en
chef de file de la filière

THEME VI : SUIVI STATISTT Qus ET GESTTON DE r,A FTLTERE

na E i ona r a,,L'" offi ?Ëp;" ? J i:T ilu o*ïr", #SJT*' ",?ïii,,3", olîÎ 3:
t.rois mois.

Au niveau régional ItanimaLion devrait, êEre faice par
les déIégacions régionales de Ia DNAE.

II a été proposé gue Ies problèmes de production soient,
pris en compt,e par un groupe Eechnique f ormé des sE,ruct,ures
d'encadrement,, des organisaEion paysannes, des chambres
d'agriculEure eE des inst,it,ut,ions de recherche. Un accord nra pu
être trouvé, 1'administrat,ion de 1'agriculEure évogtrant, Ies
nombreux E.ravaux qu' eIIe même dans ce domaine.

En ce qui concerne le bilan céréaIier une réacEivat,ion
de la commission CENAUR a été souhait,ée.

THEME VII : LA rRAlIsFoRIrArIoN

La crise des décortiqueuses a été évoguée par un
représentant des paysans : compEe Èenu des exigences de çFaIiEéqui se {onC pourE,ant, par I'exporE,aE,ion que par Ia consommaEion
int,érieures I 'avenir semble être au mini-rizerie .

La reprise des rizeries de I ' Office ne semble pas pour
f instant intéresser les représent,ant,s des paysans .
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SEMII{AIRE SUR LA FILIERE RIZICOLE'trrlATtrOl{ALE

Journée des 27 au 3 0 SepLernbre 19 9 5

THEME I Î MTTÀTTONS SUR LE DfÀREEE DU RIZ - NOTI\IEAUX ÀCTEURS

PRODUCTION COÛTS PRIX COMMERCE

SEGOIT Ie, 29 Septsnbre 19 g 5

. Enoncé de Ia situacion

Malgré 1e renchérissement
de Monsieur HIRSH iI semble ne
céréa1es sèches au RIZ.

du prix du riz, d'après Ie rapport
pas y avoir eu de substitution de

Bst'tê quê ee ntln FeprËt est-Ll c€rrttrmê ? brtste-t-il ûeschangnfte{rbs tiaas les habi\uèes- Ce 
-casns,}ù{hâtiorr ,a* tigÈrt*=*,t -du

rùs ?

DEBÀTS

* A Bamako, le non report n'est pas visible
* Dans la zone o. N. du fait. gue le riz était. porteur, lespaysans ont vendu leur riz et. acheté du mi1 pour ieurconsoinmat'ion. Ce changement outre 1 ' ef f et de Iadévaruat ion a été f àr'orisé par ra .u*prg"" ' à.sensibil isation cont.re r-e béribéri ]
* Pas d'informations d.ans d.'autres rocarités
* Sous réserve d' enquêtes approf ond.ies, Ie non report rest.eà confirmer.

L I entrée Ce ncut'eaux acteurs dans Ia f iI ière a étéconfirmée.

ourl Ëst J.c BËêË{r ûre nb\rvr}âun ùËt{$rrs ?I' qûêr nÈvreu de \e ft].tÈrc {nùr,r{earrrat-irs ?

DEBÀ.rS

* Effect'ivemenE de nouveaux acÈeurs se sonE signalés(j eunes diplômés , reE.raités , déf latés , parE,anÈs voLontaires ,corunerçants d' autres secteurs, f enunes) essenEiellemenE dans1a disEribution et cert.ains dans la production et, Iat'ransformat,ion. Pour 9e qrri esE de ce dernier segment, aprèsla dévaluat'ion cert,ains Eransformat,eurs onE, int êgr'é â i.
f ois 1'achat, d.u paddy et Ia d.iscribut.ion du rlz -
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I La fiscaliré sur l_ar et taxes frappanÈ leimporÈés.

l.**hiu"ultIî

I 
pEBÀrs

r Àprès la suppression d.u minimum fiscal eE l-a dispariLion desr taxes à f importàtion, 1 'ei"t perçoit, peu de ressources de r-ar f i1ière, . qu iil f inance en s , end.ett,an* r\,-\,!F ,:I'encretieri des Ër*r.,i p=i*.ires a""i rtJ":.Jr.t5:nrlXlt"r..3I redevances payées par -l"J-;iricur-t".rir. 
La dévarua.ion s,esË1 craduice par une anierioriti; sensible des revenus des acteursde la f il ière malgré I , in-r-ùt ion . ïInt.t (et Ie consommateur )r aPparait, comme Ie grand perAânt.

r 'ùette srtuetù.R èSt-*Lrè equttabre ?

I
lla

I

* On constaLe une
f i I i ère Èant, en nombre

r_ntervenE ion
quren volume

filière rlz se
rlz ou les

remarquée des femmes d.ans
acheË é de iiz marcha"a.-

concent,re sur
inE ranE, s de

les droits
product ion

I
I

Un
jiI ière
armport s ,

-.ranspor."te.ri",
I Par

rl a été admis que la fiscar ité doit êrre examinéglobalement pour- respecter sa f onct ion de répartit,ion éguit.abledes richesses ' L'gtàt tirait des t"""tt,"" imporEanËes de 1af i1 ière .

tras r}Èêu\lùr$.àrar ùru&e n*enlère côncêËtëè resfùrièrrr ù c*,Js.ugrir." r, Brùt -c 
.ro âetèur ?

certain nombre d.'avanLages de 1'Etat. au niveau de raa été recensé : taxes sur res irreià"c" Ë équipemencs,les int'ranLs locaux, f e carbur.ri, J" crédiE, reL ' les redevances, 1es 1*poc" oirects de cer.,ainsles revenus inoi."'"t" .

conEre au plan des ctésavantages,
'âÈ iI faut noter les

I
I
*

I
I
t
I
I

. Taxes suf .riz imporEé et export.é. Minimum fiscal

. Taxes in',ranLs et éguipements imporÈés. wA sur prod,ucEion iocàfe
et 1es charges de 1 'Etat

P"EE,es _ 
pour 1es aménagements

EnE,reÈ ien réseau primaire
Tâches de servi""-"-p"b1ics (enE,ret,ien routes, sant,é,éducation, €Dcadremânt rural)
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En touE. état de cause, if a été ad.mis que I 'EÈat doitbénéficier de moyens au même t.itre gue les auEres acg.eurs de Iafilière pour j ouer son rôIe

- 1 'applicaEion de Ia TVA resE.e pour le long terrne, c€ n'est.
pas pour maintenant

- le réa j ust,ement des redevances esL retenu comme solutionpossible à condiLion gu'iI se f asse dans la concerE,ation et. demanière t,ransparente te1 que c'est amorcé.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

- l-a moral isaLion du secteur dist.ribut,ion doitenvisagé: patenEes et impôC sur le BIC sur l-e informels.

THEME IIL cotrs DE pRoDugrrou pu pÀppy Er pRrx pu Rrz

être

Enoncé de Ia s i t.uat ion

11 s'agit, d'améliorer les modèIes de coûts et de prix du riz

- les dépenses incompressibles
- Ies freintes de transporE., les perLes Iiées au processus

de product.ion et Ies éIémentè permettant de f es évaluer.Ies éIément.s de charge omis dans 1 'éE,ablissement d.es coûtsde production du paddy dans 1es ppIV.

hl€nttnt's 'ùrar$ItoËrtùGË{ ùès c.oùts ùt Bra,ùrrcttr}tr ,au pqtqT àtdrr prix ùtr ttu ?

en prenant en compt,e :

- la valorisation de la main d.'oeuvreres marges aienE. été car cul-ées sur ra base
monétaires -

domestigue après que
de réelles dépenses

présentat.ion suivanEe dans

40

30

70

DEBATS

11 a écé proposé par exemple Ia
une opÈigue financière

1. CoûÈs roonétaires

(sans 1es postes déeorE.icage
eE commercialisation)

?. Charges non rnoaétaires

* main d' oeuvre familiale* amort.issements

3. Coût de producÈion du paddy

* marge producËeur de paddy

4. Prix de vente du paddy

(4s )

115
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Un auE,re modèIe j oinL en annexe a écé présenté sous
I'optigue agronomigue eC qui a eu 1'avant.age d'êtrè discuté avecles producE,eurs dont tes grands postes sont 1es suivanE.s :

. Intrants

. opérat. i ons cu1 tural e s

. main d'oeuvre

. fourniE,ures ee services

. autres charges (redevance eau, frais financiers sur
engrai s )

Ce modèle ne pr.en-d pas en compt.e les amort.issements puisguer le labour est valorisé darr= l-e poir. opérarions-;il;;;les.
En conclusion, tout en adopt.ant. 1e 2ème modèIe, il esÈ.

demandé dans ]e cad,re de Ia modernisation de Ia filière de Ierapprocher _du premier modèIe joint en annexe gui a I'avanEage auplan méchodologique de dét.erminer d'abord f eê coûts monétàireset non monétaireg pcur arriver au coûc d.e production puis au prj-xde vente du paddy '

coæatssâTtëè ptèctse 'ûu relTt ËSèI TùÈryêtt ùe prËÈurtàbn ûupàdiùy ?

DEBÀTS

Cas 1 : L'exercice a port,é sur Ie cas d'un exploitant1'o-N. dans une zone réaménâgée guri t,ransforme son pa-aay pourvendre au marché de Niono

I Les postes oe charges ont été quantifiés eE vaLorisésI su'ivant le tableau ci - j oi-nt en annexeI

I I *orll" 
frais financiers ont ét,é calculés sur Ia base de 11? sur

I
Dans- Ia praEigue les frais de bat,Eage correspondeng, à g?

I la t.onne battue (rendemenE. = GE.onne /hù éc pour une hypothèse
I 100 F CFA par kilo de paddy

I ^ô . Et réaricé Les frais de baE,Èage sonE, payés en naE,ure soit.
I ::"::,: ?t?*i!""1uff.t donne 480 kg-à déduiie des 6 Eonnes eE i1

La main d'oeuvre permanenE.e est, payée en moyenne de JuinI Novembre à 60 000 F CFA pour 4 ha.

1 sac de polyglropiltène coûE,e 300 F CFA

Le prix de transporE. du sac du champ au village coût.e enmoyenne 200 F CFA

* on about,it, à un coût t,ot.al de 30g 5g5 FCFA pour les5 520 kg er donc un corit moyen de producE.ion de ss,bz F CFA / kgarrondi à 56 F CFA / kg.

de
de

I
I
I
I
I
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Le post" -Èransport manutenEion pour re décort.icagedu village a écé évalué sur la base de :

5,520x75F=5L75F

cofirme rçant 5 F
5 0 F/kg
250 F/sac de 80

aLr nr_veau

L26,25 F

L97,26

199 ,26

80
Le coût. du décorticage pour l-es 59 sacs x 500 F = 34 500 F cFA

soit une quantité de riz marchand de 5 520 x 0,6'4 ='l532,g kg
* le coûc de revient des 3 533 kg de rlz marchand sera égaIà 308 585 + 5 175 + 34 500 = 34g 351 F CFA

soit 9g,6 F cFÀ

Le transport de 1kg d.e rlz du village au marché coût.e 1 Fet La pesée pour 1kg coût.e égalemenE. 1È.
* Ie corf,t de revient du kg bascule est donc de 100, 6 FcFA/kg arrondi à 101 F/kg dans un sysÈème intégré où le paysan

transforme Ie paddy et vend le rlz dans Ia zone O.N. Ce n'eèt pas1e cas partout car c'est un exploicant gui a un rendemeng. de 5tonnes à 1 'hectare

Cas 2 : Cet exemple porte sur 1e cas d.'un commerçant gui
achèEe le ti-z au marché de Niono et illustre les marges eE coûtsint ermédiaires j usqu ' au consommat eur à Bamako ce d-,ri- expl iquebien I'engouement. pour ]e secteur disE,ribution du ti= Ioca1 .

* coût de production

marge paysan (105?)

s5 s/kg

s9 F/kg

115 F

frais de collecte du
. manut.enE.ion :

. transporË rural

.100F/sac
dé cort, i cage 25F

l*
I
I
I
t

(coefficient : 0,54)
t, ransporE
coût bascule

marge commerçant, à Niono ( 15, 42Zl 30,74
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manutent,ion chargemenE à Niono
E,ransport Niono-Bko
manut.enEion à Bko
frais de sEockage

marge t/Z grossisEe
* prix de vente qrossiste

230

1
10
L,25
0,5

242 ,7 5

L9,75

262,5

production du paddy dans les
la redevance, 1, amort,issement

marge déEaillant

I * prix de veaÈe Cérai1

t,ransport dét.aiIIant 2,5

265

27s F/kg
Notons 

.gue- 1e-problème des f reintes a écé évoqué mais regenuqu'iI est intégré- dans le prix du t.ransporg., i1 reste autransporteur de justifier que ce prix est minoré.

on a nqté- qu'une réduct,ion du taux d.'intérêt donc des f raisf inanciers à I 'b. N. (a æ6 x 45 000 ha = zgg F) améliorera Iecoût de production, donc 1a compétitivité de la filière.

10

I
I
I
I
I
I
t
I
I
I
I
I
I

THErvfE Iy :

. L ' obj ecLif est de proEéger Ia f ilière nat,ionale congre desvariations à la baisse tôujouis possibles du marché international-; d'où f idée d'une taxat,-ion .ra-riable d.éf inie à pareir d,.rr, f ii*obj ectif souhait.abre sur le marché int,érieur.
DEBÀTS

rI y a nécessité de dét.erminer un prix d' obj ect,if pourproLéger Ia producEion nat,ionale eÈ les consommateurs. c,est, unprix à déterminer avec réalisme eE d.ans la concertaEion enE,reE,ous les acÈ,eurs de la f ilière.
rI fauE Lenir compE,e des prix dans 1es pays voisins qriEournenE aut'our de 300 F en ceE,Eè période de crise eg oscill-eraentre 250 et 300 F lorsqu'iI va se sEabiliser de f insuffisance

99 r" producE,ion nationàle à couvrir les besoins naÈionaux (3 oo
0 0 0 t,onnes ) er de ra réal iré du prix piàriquc à Bk; e7 sF) pà,r,fixer Ie prix d'object,if . 5----

11 faudra nuancer Ie coût de
PPIV de 34Flkg car il n'inEègre pas
du matériel, et,c . . .
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En Ie fixant à 250 F on maint.ient Ia capacit,é
d' investissement du producEeur et à terme du fait be IaproducEivit.é, Ia couverEure nationale sera assurée, 1es prixint.érieurs vont baisser el Ie surprus sera exporLé.

La périodicit,é de Ia révision du prix obj ectif est f ixée unefois l-'an avec les différents acteurJ mais au besoin révision àticre excepE,ionnel .

THEME V : DIMENSION REGTONÀLE ET EXPORTÀTTONS

EEat de Ia question

La dévaluation a entraîné une mod.ificaEion importanE.e d.u
marché sous-régional du rlz : changement de politiqueJ tarifairesdes Pays voisins, disparition des caiises d; péréquarion
enEraînant _une augmentation signif icative des prix du riz et uneopportunité pour les rizieulÈeurs performanÈs d.e Ia zone enpart,iculier pour Ia rlziculEure maliènne

DEBÀTS .

La solution réside dans I'augmentaEion de la prod.ucLionnational-e tant en culture irriguée que semi-contrôIée enaméliorant la compéE.it.ivité à E,ravers d'ùne part 1'amél-iorationdes routes gui influerait sur le coût d'afprovisionnement eninLrants eE 1'écoulement. du produit, et d,'autre parL une meilleurorganisation des prof essionnels de l-a f irière.
La gual ité doie êEre recherchée à travers I ' implant,aÈ ion demini -rizeries et Ie contrôle syst.ématigrle de gualité àI'export.at.ion pour maintenir sa ourâuilité. -

TFIEME \II , survr sTÀrrsrroûE ET cEsTroN pE FTLTERE

11 s'agit de mettre une st,ructure de concertation en placegui se donnera les moyens de collecLe et. de diffusion del-' inf ormation. ElIe sera composée d.es act.eurs impligués d.ans Iafilière eE pilotée par Ia ONag.

TrreME VII : FTLTERES pE TRÀr{sFoRrrrÀTroN

A E erme , 1es décorciqueuses at.E,eind.ront. Ieur seuil- desat'uration et avec les perspect.ives d'export.at.ion il f aud.raitenvisager des mini -rlzeries .-
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COIJT DE PRODUCTION D

Hlpot,hèse = RD = 6 T / ha

losees de charges
I

Quant. i té s Prix Unit F
CFA

VaI eur
CFA)

(r'

C*.r,""
Engrai s
I Dap

I 9'e:f'uml-er urq .

ars financier
bour

(Dap+Urée

ddlage
Pép iniè re
]rachage
Iransport - pI anE s
RepiE:age
lé sherbage
IsaS Se o]- seaux
lib i s son
i-[avettes
Gini.t
Ëtt,age (B? )
Main d' oeuvre peltnanente
Q.cherie ficelle
Tansport champ-viIlage
Redevance

I

s0 kg

150 kg
2s0 kg
Forfai c

480 Sacs

69 Sacs
69 Sacs

150

270
200

20 000
5 000
3 300
5 000
7 500
20 000
s 000
7 500
7 500
10 000
10 500

15 000
2t 450
13 800
40 000

500

40 500
50 000
t2 500
6 536
20 000
5 000
3 300
5 000
7 500
20 000
5 000
7 s00
7 500
10 000
10 500

15 000
2t 450
13 800
40 000

308 585

I * Rapport,é à la quantité de paddy prod.uite, nous obtenons :

r 308 685 = 55,92 = 55 F CFÀ / kg
I

I 
* La *ltit3r oeuvre f amiliale ese de t-g, 3 eE salariée à 2 ,7 /ha

I

t
I
I
I
I
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MODELE EXPLOITATION

1. Semences
2. Engrais
3 . Main d,oeuvre salariée
4. Bar.tage
5. Redevances
5. Frais financiers

S/C Total coûts monéeaires

CFIARGES NON MONETAIRES

* Main d'oeuvre familiale* AmorÈ,issements

S/C Total charges non monét,aires

couT pE REVTENT fi+rtt
* Marge du producteur

PRX DE \æNTE

I rrr

I rv'-
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MINISTERE DES FTNANCES
ET DU COMI{ERCE***********

DIRECTION NATTONALE DES
AFFÀrRES ECONOD{rQI'ES

************

REPTIBLT9IIE Dtt IIALI
Un Peuple Un But Une Foi***********

I. INTRODUCTION:

Dépuis quelques années nous assistons à une augTnentation de Ia
production Agricole du Mali qui est estimée à 16Z en moyenne par
an . cetÈe augmenÈat,ion a été de 3 8à pour I' ensemble des pays du
sahel pour la campagine 19 9L - 1 992 .

Mais malgré ce résultat sat.isfaisant 1e déficit prévisionnel
brut avant imporE.aL ion pour ces pays en f onction des besoins
globaux se chiffraie à 820.000 T de riz pour la même campagne - La
couverËure de gap alimenÈaire est assurée par des importations
esEimées à 1.500 . 000t soiÈ environ Ie double du déficit .

..On peuÈ donc dire que les importations j ouenL un rôte de
premier ordre dans ]a recherche de la sécurité alimenLaire des
pays . D' où I ' import,ance d'une bonne polit.ique d' importation et
d' exportation pour Mali . Cette politique const,it,ue I'alternat,ive
pcur surmonter d'une part les problèmes d'approvisionnement. correct
du pays en période de déficit eL d'autre part à écouler les
surplus dans les moment.s d' excédent. .

L' obj ect.if de cette noÈe est de retracer les dif f érent,es
mesures prises par Ie gouvernement. pour règlementer son commerce
extérieur et s ingul ièrement pour prot,éger sa product, ion rizicole
et les mesures à prévoir en cas d'excédenL à exporË,er dans les pays
voisins.

Dans Ie d,omaine des échanges extérieurs , L' abolit.ion E,ot,ale du
monopole de la SOMIEX int,ervenue en Août 1985 marque 1'amorce de Ia
libéralisation des échanges de certains produiLs. Ce processus
s'esL poursuivi avec les dispositions du décreL no89-194/PG-RM du
15 Juin 1-989 gui fait de la liberté d'importaLionet. et/ou
d' exportat,ion le régime généra1 , et de Ia prohibition Ie régime
d' except ion .
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Le Décret no89-459 /P-RM du 30 Décembre 1989 portant
règlement,aLion de la campagne céréaIière précise que 1a
commercialisaE,ion et, 1a dist,ribuÈion des céréales sur touEe
l-' ét,endue du t,errit,oire naE,ional sonÈ auLorisées par t,ouÈe personne
physigue ou morale exerçant, en Républigue du Mali une act,iviué
cofilmerciaLe ou agricole et, ayant obtenu au préalable 1' agrémenÈ
conf ormément aux t,extes en vigrreur.

Les exportat,ions de paddy, d€ riz et, de mil sont, libres après
la couvert,ure des besoins nationaux de consommaLion.

Le ContraL-plan EtaE-Office du Niger 1989/90 confirme ceÈEe
libéralisation progressive ec précise les engagement,s respecÈif s de
I' Et,at et. de Of f ice du Niger.

Le Gouvernement. s'est engagé à :

maintenir dans la zone de 1'Office du Niger Ie prix d'achat,
producteur du paddy fixé à 70F CFA/Kg î
appliguer effectivement 1'ensemble des E,axes douanières sur
les import,ations cofirmerciales de ri-z dont. Ie niveau ét.ait
maint,enu à 33? ;
suspendre tout,e import.at,ion d'aide aliment.aire sous forme de
riz surt.out, que Ie marché domestigue des céréales est
équilibré ou en sit,uat,ion de surl>Ius,êt l-a suppression de
toute distribution gratuite de riz ;
programrner les import,ations commerciales en fonction des' stocks de rLz domest.ique exisE,ants ;

- transformer les différent,es t,axes prêIevées sur
f import.at ion du riz en t,axe variabl e gui augmenEerait (et
ou diminuerait) aut.omatiquement en f onction de 1a baisse (ec
ou de Ia hausse) du cours mondial du riz, dans Ie but. de
maint.enir Ia compét.itivit,é du riz locaL ;garantir que I'Office du Niger développera sa compétitivité
par rapport au marché nat, ional- ( réduct ion de s e s coûE s ,
ârnél iorat,ion de Ia productivité au niveau de Ia
commercialisation du t,ransport, stockage eE usinage du paddy
et'du riz ;
Eviter un accroissement excessif du prix du riz au
consommat.eur et cont,enir Ia hausse des prix dans les limit,es
des besoins de 1'équilibre financier de la filière.

A E.ravers cet engagement de 1' Etat on s' aperçoiÈ que les
mesures de prot.ecÈion de la product.ion nat.ionale de riz ont varié
dans Ie t,emps et ont. ét,é dif f iciles à gérer , J-'obj ectif poursuivi
restant. cependant. le même, à savoir Ia protection du riz produit
par 1'Office du Niger à partir d'un paddy acheté à un prix plancher
de 70F CFA/Kg.

rl ,
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Pour respecter ses engagements eE at.t,eindre les obj ectif s
f ixés, 1e gouvernement a touj ours cent,é de donner Ia prioriEé à
1' écoulement, du riz produit au MaIi et de n' admeÈtre ç1ue les
import.aE ions strictement, nécessaires pour couvrir Ies besoins des
consommateurs . Ainsi i1 a écé ret,enu de f açon elçpt iciE,e ou
implicite une régrulation guantitat.ive des import,aEions .

L'examen de 1'évoluE,ion de Ia polit,igue d'imporÈation confirme
cetÈe observaÈion

Lo/- Eixaliqq à 33% des droits de douaae :

En 1981 Ie Gouvernement, avait libéralisé les importat,ions de
riz et, supprimé les droiEs eÈ taxes à f import,at,ion. De nombreux
cofirmerçant,s se sont lançés dans f import,aEion du ri-z. Le volume des
import,at,ions cont,rolées de riz a beaucoup varié selon les années.
Plus de 250. 000 L.onnes entre t984 eÈ L985, 57 .000 Tonnes en L987 .

Ces import,at,ions onE, cont,ribué à assurer 1'approvisionnement, des
populat ions eE à stabl iser les prix à Ia consoTrrmat ion . Cependant
suit,e à 1a mévente du ri.z national durant. Ia campagne 198 6 / 87 le
gouvernement. a décidé de Mars L987 à Juin 1988 de suspendre Ies
imporE.ations tant que Ie stoks détenus par I'Of f ice du Niger et
1'Of f ice des Produit,s Agricoles du Mali ne seraienE pas écouIés.
Les premiers t,iEres pour Les nouvel-Ies importaÈions furent déIivrés
en Juin 1988, Ies droiLs et taxes fixés à 33? .

2" / - Le .funelaqe et f insÈitution de Ia base taxable 3

Le principe du jumelage riz local /ri-z importé fut inst,itué,
ainsi que Ia mise en place d'une "base taxabLe" dont. les variations
périodiques devraient permett,re d' obÈenir Ie même niveau de
protection que La t,axe variabl-e proposée par le cont,rat plan Etat
Office du Niger.

Mais cette gestion quantitat ive est t,ouj ours dif f icile à
réaliser à cause des constats suivanEs :

les estimaEions des quant,ités à import er sont t,rès
difficiles du fait de f incertit,ude des données sEatistiques
eL ce1a malgré les effort.s de la DirecL,ion Nationale des
Affaires pour élaborer un praning de ravitailrement ;les dif f icultés à cerner l-es quantit.és réeIlement import,ées;
Ie jumelage avec enIèvement d'une guant.iE.é de riz local
égale à la quant.it,é désirée à f import.ation a maL
fonctionné, d'une part à cause des importateurs non
sérieux qui avaient pris des engagements gu'i1s n'ont pas
respectés et, d'autre part, parce gue I'Office du Niger n'a
pas non plus respect.é son contrat (gualité du riz, retard
dans les livraisons, volume livré).

I
I
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Dans ce contexte difficle, on comprend la reticence des
auE,orieés à abandonner ÈouE,e mesure de restrict,ion quantiLat.ive car
le seul- conE,rôle facile à réaliser esÈ en fait 1'absence de EouEe
import,at,ion. Mais cette f acilité n' est, ç[u' apparent.e, car chaque
fois qu'on est obLigé de réeablir des imporÈaEions on est confronté
à 1'extrême dif f iculté de la gesEion des condit,ions d'entrée ou de
sort,ie du conEingement (daCe, ç[uantiCé) .

Par ailleurs on saiL que 1e cont,ingent,ement. des quant,it,és
n'incite pas 1'améIioration de 1'ef f icacit.é de Ia f ilière rizicole
nat,ionale alors qu'une protect,ion par Les prix, âu moyen des t,axes
douanières peut être conçue de façon à prot.éger, sans pour auEant
meE.t,re à 1'abri les opérat,eurs inéf f icaces.

C'est donc après une éCude financée par Ie PRMC que le
gouvernemenE, en concerLation avec ses part,enaires au dével-oppement
envisage la mise en oeuvre d' un mécanisme de t,axat,ion variable .

Cet.t,e taxe n' a pas pu être appl iquée dans I ' immédiat du f ait, que
son application exigeait une communicat,ion régulière ent,re 1a
Direction de Ia Douane eE l-es différents bureaux de dédouanement
dispersés sur Ie Èerritoire. C'est en l-99L que Ia taxe
conjoncturelle à f import,ation est rentrée en vigueur. La Direction
nat,ionale des Affaires Economigues était chargée de calculer Ie
niveau de cett,e taxe suivant une formule préétablie gui tient
compte du cours du dollar, du prix mondial du riz et du prix
carrqau usine du rtz de 1, Office du Niger

Le principe du calcul était simple iI s'agissait d'appliguer
les taxes officielles sur la valeur CAF-Frontière, calcuLer Le
niveau de préIèvement variable conduisant à égaliser 1e prix
f rontière toutes t,axes comprises du riz import,é et Ie rpix carreau
usine du riz national. Le mode de calcul revienE. à égaliser lesprix du riz import,é et. du ri.z Ioca1 au magasin grossiste. Enpratique sa mise en oeuvre est délicaLe, i] faut choisir ]e niveau
opEimal des taxes fixés qui était de 33? pour éviEer une hause desprix excessive à 1a consourmaLion en cas de product,ion insuffisante
de riz national et Eaxer des importaE,ions de riz alors que lescoûts internationaux sont, élevés. I1 faut choisir Ie pri-x de
référence sort,ie usine (PSU pour le riz national : plus ce prix est
é]evé plus forte sera Ia Eaxe variable avec des risques de proposer
une protect,ion exagérée coûÈeuse pour Ie consoulmateur).

Une fois ce taux calculé, Ia douane devrait 1'appliquer.
Pour un suivi il a été mis en place une commision nat.ionale de

suivi de Ia filière riz composée de Ia DNAE Président, Iâ DNA,
1 ' oN, oRS , r' oRlvt , r' oPAl4, Ia DNACOOP Ia ccrM, Èous membres .

*I*
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Cet,t,e commission se réunisait une fois par mois pour examiner
1e planning de ravitaillement écabtit par 1a DNAE et ensemble les
membres de la commission, êD fonction de la product,ion disponible
dét,erminaient, Ies quantités à import.er eL la période de
f importat,ion afin que les import,ations coincident avec la période
de soudure -

Dans la pracique, Ie t,aux de Ia TCI a été manipulé plusieurs
I fois e! un Eriple objectifs était visé à Eravers ietste
I manipulaE,ion:

améliorer 1'approvislonnement des marchés par une
augmentaÈion de I'offre ;
marquer un coup d'arrêt à Ia hausse conËinue des prix du
riz ;
sécuriser l-'écouLemenÈ de 1a pr:oducEion de I'Of f ice du Niger
af in de leur permett,re de dénci.rer son crédit de campagrne.

Durant Ia campagne 199 t-92 la TCI a été ut.ilisée pour
permet,tre une augmentation des recettes douanières ce gui s'est
traduit par des dérapages dans 1'applicat.ion parce que son taux ne
tenaiL ni compte des besoins rée1s, ni de Ia production et la
consonrmat ion .

De 1991 daEe de son applicaui.on jusqu'à Ia dévaluaÈion du
I Franq CFA en Janvier fggq - te t.aux âe tCr a subi plusieurs
I changement.s 4O+, 25t, 5*, 0t.

Malgré les difficulLés et. les dérapages, âu rnl des résulÈats
obt,enus , on peut, dire que Ia TCI s' esL revelée un inst.rument. simple
et efficace pour la gestion du marché intérieur du riz.
L'inst,rument n'a certes pas foncLionné exactement, ÈeL que prérm du
faic de son utilisation abusive, €t non à cause du système.

III. LES BXPORTATIONS :

Le Mali a des potentialités agro-pastorales énormes, , cê qui
lui permet de valoriser ses produits agro-pastoraux à 1'extérieur.
Sa position dans l-e sous-espace est part,iculière car il
commercialise touE aussi largement avec Ie Sénégal, Ia Guinée, 1â
Mauritanie dans Ie sous -espace ouest, ç[u' avec la Côte d' fvoire et
Ie Burkina dans le sous-espace centre.

Dans le cadre des études menées dans Ie sous-espace ouest, Ie
diagnosEic généraI écait très favorable pour 1e Mali qui se
distingue des autres pays par des atout,s ci-après :

des terres encore disponibLes
une insuf f isance (potent.ielle eÈ certaines années,
effective) en céréales séches ;

I
I
I
I
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des possibil it,és ( import,antes ) de développement de Ia
rizicuL Eure ( compéE,it, ivité relat ive ) ;
une protect,ion naturelle i
la st abil it,é du Franc CFA ;
1' exist,ence d' une policigue céréalière vérit,able dépuis
plus ieurs années gui a not,anrnent conduiE, à des prix des
céréa1es plus st,ables gu' ailleurs ;
une organisaÈion du monde rrrral ;
un t,issu commerciaL ancien eE performent. eÈ les échanges
guasi perrnanenÈs avec ses voi s ins .

C'esE avec ses caractérisE,iques gu'if f aut considérer le MaIi
eL c'esE avec elIes qu'iI va négocier avec ses voisins.

Mais à côcé de ces atouLs des cont.raint,es exisE,ent. :

faibles ressources exÈérieures gui conduisent à rechercher
1' export,ation agricole ;
environnement extérieur non maîtrisé, t,ant. int.ernational gue
régional ;
irrégularit,é de 1a producÈ ion ;
déséguilibre ent,re les zones ;
faible intensificaEion i
mançlue d' inf rastructures de transport ;
manque de financement, ;
manque d' inf ormat,ions sur les zones inLérieures du pays et

. sur les pays voisins.

Ces cont,raintes sont à la f ois des st imulants et des obstacles
au commerce régional.

Fort, de ces at,outs et f aibles ses , Iê Mal i a opté pour un
commerce ext,érieur l-ibre" Le Décret no89-459/P-RM du 30 Décembre
1989 réglementanÈ. 1a campagne cérêalière autorisaic 1'exportation
du paddy et du riz après Ia couverture des besoins nationaux de
consofltmat.ion. Mais jusgu'en 1-994 Ie Mali n'a pas pu met,tre en
oeuvre sa politigue d'exportation du fait de Ia surévaluaÈion du F
CFA et l-'accroissement. des importaEions dans l-a région qui
faisaient. subir au riz loca1 une concurrence rude avec une
libéralisation des imporÈaEions et une baisse du prix du riz sur
les marchés mondiaux. Ces facEeurs ont constitué un frein important
à 1'augmentation de Ia product,ion et de Ia productivit.é.

Malgré ceEEe siLuation défavorable au riz malien, Ie
gouvernement a suspendu en 1990 tous les droits et t,axes
1'export,ation af in d'encourager I'exporÈaEion de ses produit,s
agricoles . La même année, plusieurs t.ent.atives d' exportation ont.
été ent.reprises en direcE,ion du Burkina et du Niger. Ces t.entat.ives
n'ont pas été concluante. A I'époque ces pays avaient avantage a
recevoir Ie riz import.é à bas prix sur le marché int.ernaEional .

Aussj- les t,axes prévues const,it.uaient des recet.tes sûres pour les
budgets.

û:-
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LBS PERSPECTIVES :

Dé j à en l-990 les analyses comparat,ives menées dans le sous -
espace ouest condéraienE le riz malien comme compétiEif par rapport,
à celui des auEres pays l imit,rophes sauf pour le rLz gruinéen des
bas fonds. Ces mêmes éÈudes prévoyaienÈ 1a possibilité
d'export,at.ion du riz dans les étaLs voisins à condit,ion d'obEenir
des gains de producEiviÈé suffisant,s eE surtout, 1a dévaluation
substancieLle de sa monnaie sans créer d'inf lat,ion

Aujourd'hui 1a dévaluation du F CFA esE obLenue même si elle
s'éEant a presque Èous 1es pays voisins . Quant au gain de
productivité on peut, affirmer que Ie ri-z malien esÈ sur 1a bonne
voie .

Dépuis plusieurs années La production rizicoLe enregisÈre un Èaux
d'augmentation annuel de L6Z plus éIevé que le taux de croissance
de Ia consommaEion du riz.

L'êEude de Ia filière riz de Mr DEME concLue que si cet.Le
croissance continue Ie MaIi pourrait. rapidemenE sat,isfaire ses
besoins en consommation de ri.z en L995 eE pouvoir export,er dans les
pays voisins. Le bilan céréalier de La camapgne 1,994-95 prévoyait
un excédent en rj-z mais après la Lension qui a exist,é sur le marché
du riz en Mai il est très difficile de le confirmer. Mais ce gui
est par conE,re sûr s'est que dépuis la dévaluation nôus assistons
a des flux d'export,ation inconLrô1és vers Le Burkina, la Mauritanie
et même Ie Séné9a1. Aucune SEaEisEique officielle ne fait ressortir
ces flux qui sont informels.

Quel-le polit,ique de promotion des exportat.ions cioit mener le
MaIi?

L' expérience a mont,ré que le Mal i ne peut pas f aire une
pol it,iq.ue d' exportat ion très ciblée, volont,arist,e . L'expérience de
subvent,ion du t,ransporL des export.at.ions de 1989-90 a ét.é un échec.

L' exportat.ion (circuits longs ) est Le f ait de guelques
opérateurs qui ont une surface financière suffisant.e et disposant
de réseaux de col-lect,e et de correspondant.s régionaux.

De ce fait l-a politique de promot.ion des export,aEions est. une
politique en premier lieu du marché intérieur; il faut :

accroître la concurrence sur Ie marché et reéguilibrer les
rapports producteurs conmerçanE s ;

- diminuer les prix et les coûts par 1'accroissement, des
crédiE.s aux associations vil-lageoises eE demi -grossisEes ;
améliorer Ia régularité du marché par Ia co1lect.e- stockage
coûrmerciaLisation, I€ t,ransport .
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En conclusion pour se préparer dans une perspective à courE eE
moyen termes d'exportat,ion le MaLi doit prendre deux mesures :

L" / - La première serait de revoir Ia politigue des prix et, les
insÈrument,s de commercialisaE,ion en \ re de renforcer la
compéticivité du riz î

Le contexte actuel du marché rj-zicole amène à
abandonner les politigues basées sur les performances
moyennes, voire médiocre et adopt,er une politique basée
sur Ia performance.

2" /- Le Mali doic compt,er sur l-a collaboration de ses voisins
pour mettre en place un sysLème de prot,ecEion ef f icace.

Dans ce domaine ses marges de manoeuvre sont crès
faibles, parce que L' intérêt de ses voisins peut êÈre
divergent.

Les politiques des pays de Ia sous-région sonE E,rop
différentes et reposent, sur des int.érêt.s trop divergent,s
pour gu'une poliLigue commune puisse être réa1isable. Une
pol itique commune ne peuÈ être porE.ée que sur des
pô1es de convergence.

Dans le cadre de I'UEMOA iI serait peuL êUre
possible d' approf ondir I ' ét.ude des inCérêes communs aux
pays de Ia zone. Mais en attendant une polit,ique de
concertaEion régionale recherchanÈ les convergences
d'inLérêts paraît plus appropriée que la définiLion d'une
polit,ique commune. Des agences d'aide doivent aider
touEes l-es recherches de convergences .

Si 1'Etat, ne peut. inEervenir dans 1'exportation par
contre Ia régulation des importations doit être un
obj ectif de politique économigue . Cett,e politique de
prot,ecE ion est rendue nécessaire par le choix du
gouvernement et des bailleurs de continuer à développer
Ia filière rj-z.
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Les perturbations des mois d'avril- mai sur
dans noÈre pays exigenE que des réflexions soient
aux fins de prendre des décisions capitales pour
durable de 1a filière riz.

Ie marché du rj-z
rapidement menées
un développement



I
I te constat d'une forte hausse sur le prix du riz à un noment
I où les rendement.a ont, augmen!é et où Ia pluviométrie revient à la
I i3lHÈirrffl "" fait suf f isanrmenE Eroubf ant, pour çIu'on y

Cet,t,e ref lexion doit, viser d'une part, à souLenir 1 ' éIan des
producteurs du secE,eur par une réelle sécurisaÈion de leur profit
et d'aut,re part à assurer au consoilrmateur 1'accès au riz à un coût
raisonnabl-e.

Le Gouvernement mal ien a proposé à ces part,enaires au
développemenE, une approche qui saurait, concilier les deux objecEifs
pour un meill-eur devenir de Ia filière rizicole par la proposit,ion
d ' une nouve l- 1 e t axe c on j onc ture lle .

vI.
En 1990 le Mali a institué Ia t,axe conj onct,urelle à

f import,aÈ ion (TCI ) aux f ins de prot éger not,re production locaIe
contre les importations des produiCs concurrent,s. CeEÈe Èaxe dont,
1'application a ét,é suspendue après Ia dévaluaLion du f ranc CFA en
t994 f onct ionnait uniquement pour le rl-z eÈ le sucre . Le t,aux de Ia
TCI était fonction du cours int.ernational du produit concerné eÈ
du cours du dollar du jour.

.La nouvelle Eaxe conj oncturelLe proposée s'écart.e de Ia TCI
tant. par Ia met,hode de sa détermination que, dans une moindre
mesure, pâr 1'obj ecÈif visé.
1 L' ob-i ect, if de l-a nouvelle taxe con'i oncturerle

La nouvelle Eaxe conj oncturelle vise à introduire dansst,ructure du prix du riz import.é une taxe gui ambit,ionne
concilier t.rois obj ectif s :

assurer aux acteurs de la filière rrz un profit, raisonnable;

met.tre à la disposition du consommateur Ie riz à un prix
raisonnable;

assurer dans un moyen terme une réeIle compéÈitiviUé au rlz
malien sur le marché extérieur.

11. Assurer un prof it raisonnabLe aux act,eurs de la f ilière ;
Avec f instauration de Ia nouvelle t.axe conj oncturelle, uDprofit raisonnable sera assuré aux acteurs de la filière à travers

un prix d' obj ect,if qui leur garantira un prof iE. suf f isamment,
remunéraEeur.
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L2 Disposer du ri-z à un prix raisonnable :

Chague f ois que pour des raisons d'ordre spéculaE,if les prix
augmentent par rapport au prix d'object,if , les import,aÈions vont, se
faire puisqu'eLles seronE, beaucoup plus compéticives que I'offre
Iocal-e du f ait de 1'applicat,ion de la t,axe conj oncLurelle.

l-3. Assurer ]a compéticivité du riz malien :

La hausse tendancielle du rendement de Ia producLion du rLz
observée ces dernières années doit conduire logiguement, à une
diminuÈion de son coût, de product,ion, d'où à une diminut,ion du prix
d'obj ecLif du rj-z. Dans t,ous l-es cas coûtrne Ie prix d'obj ecLif doit.
êt,re déterminé en dehors de EouEes considérations spéculat,ives, iI
servira de prix indicatif duquel 1' on s'écarÈera peu. A moyen
t.erme, 1ê respecE de cet,te démàrche abouEira à une bâisse du piix
du ri.z local Ie prédisposant à concurrencer fortemenÈ, les autres
riz sur l-es marchés de la sous région.

2. Fonctionnesrent de la nouvelle Èaxe conioncturelle 3

11 s'agit en un premier Eemps de dégager Le prix d'objectif
pour le riz local malien.

I
I Cet élément esE essent.iel et le résult,aÈ aEÈendu de

I'instauration de La nouvelle Eaxe en dépend égalemen!.

En ef f et si ce prix n' est. pas suf f i samment rémunérat,eur, il
contribuera à casser I'éIan des acteurs de Ia filière et en
compromet.tra son développement .

Si ce prix d'objecEif est deraisonnablement é1evé, i1 obligera
Ia majorité des consofirmateurs à se detourner du riz pour s'orienter
sur d'autres céréales qui lui sont substiLuables.

En second lieu, iI s'agira de dét.erminer Ie Eaux de Ia surtaxe
applicable aux f ins de maint,enir 1'équil-ibre entre le prix de
référence du riz local et le prix du riz importé.

Avec Ia mise en place d'un te1 mécanisme les import.aEions ne
seront, réellement, avantageuses que lorsgue les spéculations feront,
augmenter Ie prix du riz au délà du prix d,objectif.

Mais , t,anE. que Ie riz locaL gardera sa compétic ivité par
rapport. à f import.aEion, iI constituera l'essenE,iel de 1'of f re sur
le marché et s'écoulera facilement .
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Le Eaux de Ia nouvelle taxe peuE êcre modulé en fonct,ion des
périodes ou t.ouÈ simplement en relation avec le cours inÈernational
du rj-z. Dans ce second cas , le t aux de la t.axe conj oncturelle sera
revisé syst.émaÈiquement, dès que 1a valeur CAF port africain
accusera une hausse de plus de 30 + par rapport, au prix CAF
précédent.

3. Mode de détermiuation du taux de Ia nouvelle taxe :

Les droiEs et t,axes perçus présentement sur le riz sont, :
Les droit.s de douane (PO = 5 ?)
le droie fiscal d'import,at,ion (DFI = 25 ?)
les cont,ribuEions pour prest,at.ion de service (CPS = 5 Z)
Ie prélèvement, communautaire de solidarit,é ( PCS = 1 Z)
Ia t,axe sur Ia valeur ajout,ée (Wa = 10 ?) .

Ainsi Ia pression fiscale exercée sur Ie riz est d'un Eaux
ef f ectif de 49 ,6 Z ( avec l-'incidence de Ia TVA) .

La taxe conjonct,urell-e dans sa nature est une surtaxe qui doic
venir suppléer f insuffisance des droiE,s et Èaxes normaux par
rapport, à 1' obj ecEif visé.

.L'object,if visé par l'insE,aurat.ion de Ia nouvelle taxe est, de
réguler Ie prix du riz de façon à ce gu'i1 ait des ret,ombées
positives à Ia fors pour le producteur, Ie consoîlmat,eur et
I' économie de f açon généra1e . Un EeI prix est, celui gui garant.it
Les intérêts des professionnels du secteur eE des consommat,eurs, êt
assure une compétit.ivité du riz malien sur le marché ext,érieur.

Compte tenu des conditions actuelles du marché naEional et
int.ernat,ional- du riz on ne peut, E,endre vers un Eel prix sans
reviser à l-a baisse la pression fiscale sur Ie riz. Pour ce faire,
les aménagements fiscaux suivants peuvent. être envisagés :

supprimer les différents droits de porte suivants : DFI =25 Z et DD = 52, soit 30 + de pression fiscale.
les f aire remplacer par la Eaxe conj onct,urelle variable dont
Ie Eaux variera de 0 ? à 30 Z selon Ia conjoncture du marché
du riz.
maint.enir les aut.res droits et Èaxes, noEammenE, la CPS , f e
PCS et. Ia TVA gui constitueront, Ia pression f iscal-e normale
et invariable sur Ie rjz.

A part,ir de ces hypothèses Ia fiscaLité sur Ie riz aux Eaux
actuel- s sera Ia suivant,e :

cPS 5 eo

PCS t_ +
TVA 10 Z
TC ( Eaxe conj oncturelLe )

La pression f iscale const,ante sera donc de L6 , 6 eo .

11
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I 4. Calcul du taux de Ia taxe conioncturelle

I Pour une facile compréhension de 1a mérhode 1es abréviaÈions
I suivantes seront faites :
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P.R
PRF
TI

MI
VFF
FG
FN
FI
TC

Le calcu1
modèle suit :

Prix de revient,
Prix de revient. front,ière
Transport int,érieur

Manutention intérieure
Valeur franco frontière
Fiscalité globale
Fiscal iE,é nominale
Frais intérieurs
Taux d'équilibre

se f ait, sur la base de la st.ruct,ure de prix dont

HlGrot.hèses de calcul

Prix d'obj ectif =Prix CAF. PORT AFRf CAIN =

2s0 000 FCFA T/riz
Rrvl .40 t37 955 FCFA/T
R. BB ]-49 857 FCFA/T

Taux d'équilibre

PR + 15? PR = 250 000 FCFA/t.onne.
(Pnf' + Tf + MI) (1+1-5?) = 250 000 FCFA/tonne
PTTC + Ff + TI + MI (1+15?) = 250 000 FCFA/Èonne
(VFF + FG + FI + TI + MI) (1+15?) = ''
FG = VFF x TC (1+T1/A) + FN
IVFF + VFF x TC (1+TVA) +FN + FI + TI + MI] (1+15?) = 250 000
VFF + FN + FI + TI + MI + VFF x TC (1+TVA) +
tsr VFF + t5+ FN + 15? FI + 15? Tf + 15? MI +
15? vFF x TC (r+wA) = zsj 000 FCFA/ronne
(1+L5?) (VFF+FN+FI+TI+MI) +VFFxTC (1+TVA) (r+15?) - 25A 000FCFA
VFFxTC (1+TVA) (f+15?) - 250 000 [(r+15?) (vFf'+FN+Ff+TI+MI)]

TC= 250 000 - [ (1+15?) (VFF+FN+FI+TI+Mf ) I
VFF ( 1+TVA) ( r+15? )

L2
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5. Conclusion et Suqqestion

Le ri-z est un produic t,rès sensible au Mali tant par rapport,
à son poids dans l- ' économie du pays que par Ie f ait, gu' il soit
profondemenÈ ancré dans les habitudes de consommaÈion de Ia presçlue
EoE,alité des maliens. Ceci explique Ia grande aEt,ention que les
auEoriEés porÈent, sur le marché du riz.

La nouvelle t,axe conj oncturelle esE proposée ici pour servir
d' outil de gestion sûr et de grande f lexibilit.é pour Ie marché du
riz, dont Ia subst,icution aux anciennes praÈigues de gestion aura
I'avanEage de met.t.re l-es decideurs à l'abri de pression exercée
souvent par des groupes aux intérêts antinomigues.

La mise en applicaeion de Ia nouvelle t,axe conjoncEurelle aura
pour effets suivanÈs sur Ie marché du rj-z:

faire déclencher sysÈémaLiguemenL le mécanisme de
f importation, non ceEte fois-ci par une décision
gouvernement,ale accompagnée d'une révision délicate de Ia
fiscaLité sur le riz, mais par les forces du marché suite à
des déséguilibres par rapport au prix d'object,if .

insEaurer sur nos marchés des prix se rapprochant Ie plus' près possible des prix d'éguilibre grâce à La
diversification des offres.

Le Èaux de L6,6 Z préconisé esE assez élevé pour donner
présentement.le résuLEat attendu puisque avec le Èaux de 11 Z
proposé par Ie gouvernement,, 1e prix du riz à 1a consofirmaÈion esÈ
d'environ 250 FCFA/kg.

Ce prix restse, on Ie saiE,, à 1a limite du supporEable pour 1e
I consoTmnateur. C'est pour ceEte raison que pour les besoins du
I cal-cuI ce prix sert de prix d'objectif.

r 11 iûrporte de rappeler que I'élément clé de la nouvelle
I poliE.ique est le prix d'objectif. C'est, pour cela qu'i1 devient! indispensable de le déterminer avec Ia plus grande objectivit.é.

I1 sera un prix concensuel pour Ie calcuL duquel Eous les
act,eurs de Ia f ilière riz doivent, contribuer. II nous semble çIueIes chif f res ret,enus Lors d'un récent séminaire sur Ia
déterminat,ion des différent,s coût,s de producLion du paddy
pourraient, être uEilisés à cette fin, sous reserve de leur
act,ual i sat, ion .
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MTNTSTERE DES FINANCES
ET DU CODIMERCE

-*-*-*-*-
DIRECTION NÀTIONÀLE DES

AFFAIRES ECONOMT9IIES
-*-*-*-*--*-

REPTTBLIQIIE DU r[ALr
Un Peup1e Un But Uae Foi

-*-*-*_*_

1 Conditions Comerce Intérieur du RizlPaddy

le cofirmerce du riz est soumis aux règles générales du
commerce au Mali qui se resumenÈ essent.iellemenÈ :

. à I' inscription au registre du conmerce

. à I'obtention de Ia paLente de l'année en cours pour une
clas se bien dét,erminée

. eE évent,uellement au guitus fiscaL

11 rL'y a plus de rest.riction à la circulaEion des céréaIes
l' int,érieur du pays .

Condirions à reurplir pour les iurportateurs de riz

. I l- est f ait obl igaE,ion à Lout importat,eur de rj-z :* de se faire inscrire imporE ou import.-export dans le
regist.re du commerce .

d'avoir un no d'ident,if icaLion statistique.

de prendre Ia patent.e import ou import, /export de
1'année en cours .* d'avoir le quitus fiscal.

3 . Condit,ions à rerrplir pour 1'exploitation
11 esE fait obligation à Eout export,ateur de riz.

. de se faire inscrire au regisÈre du contrnerce,

. d'avoir un no d'identif icat.ion staList.ique.

. de prendre la pat,ent,e export, ou import /export de
l-' année en cours,

. d'avoir le quit.us f iscal de Ia période en cours.

Les coopératives et les tons villageois sonÈ auLorisés à
exporter Ie surplus de leur production. Ceux-ci ne sont pas
estreints aux obligations ci-dessus enumerées.


