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EVALUATION DE L'IMPACT DE 
LA REFORME FISCALE ET REGLEMENTAIRE AU MAL1 

SOMMAIRE 

1. INTRODUCTION 

Le Programme de Reforme Economique du Mali (PRE) est lvun 
des premiers programmes dvajustement entrepris avec le concours 
de ltUSAID dans la région. Ce programe constitue une initiative 
courageuse, et, selon lvopinion de la présente mission dvévalua- 
tion, une initiative qui méritait dt6tre entreprise. 

Couvrant une période allant de septernbre 1985 a décembre 
1990, le PRE constitue un programe de réformes économiques 
comprenant a la fois des mesures dvordre fiscale et réglemen- 
taire. Lvobjectif visé consiste a promouvoir un env5ronnement 
favorable au développement du secteur privé et a réduire le poids 
du secteur public dans lvéconomie. 

Le PRE comprend 3 volets. Les deux premiers sont complémen- 
taires: il slagit du volet de réforme fiscale et réglementaire, 
et du volet de restructuration budgetaire. Le troisiéme volet se 
rapporte au support informatique. 

La contribution des Etats Unis au PRE fut de 24.5 millions 
de dollars, dont 22.09 millions en especes, entiérement décaissés 
par tranches au cours de la période 1986-88. 

La présente étude se rapporte au volet de reforme fiscale et 
réglementaire et vise a faire le point sur la mise en application 
des mesures adoptees, et, dans la mesure du possible, a évaluer 
lvimpact de celles-ci. 

2. LE CADRE REGLEMENTAIRE 

Le PRE prevoyait 3 domaines de réforme du cadre reglemen- 
taire, visant a appuyer la volonte du Mali de passer dvune 
économie centralisée et dominée par lvEtat a une économie de 
marché, dans laquelle le secteur privé assumerait un plus grand 
r6le dans les activités économiques. Tout dvabord, le PRE a 
soutenu le travail initié par les autorites maliennes depuis 
1983, concernant la preparation et la mise en place d'un nouveau 
Code de Cornmerce. En second lieu, le PRE a renforcé le processus 



de libéralisation des prix pour prmouvoir une plus grande 
efficacité dans llallocation des ressources. En troisiéme lieu, 
il a encouragé la libéralisation du commerce extérieur, en 
rompant avec un systéme basé sur des restrictions a llimportation 
et a llexportation. La conditionalité liee au decaissement des 
tranches se rapportait a ces 3 domaines du cadre réglementaire. 

A. Conclusions de la Mission diEvaluation 

Le PRE a réussi a contribuer a des réalisations majeures 
dans les 3 domaines mentionnes ci-dessus. Les principales 
conclusions de la Mission peuvent se resumer come suit: 

1. Bien que les autorités maliennes aient commencé dés 
1983 a préparer un nouveau Code de Commerce, basé sur 
la législation commerciale en vigueur dans les pays 
européens de tradition juridique latine, le PRE a 
judicieusement mis llaccent sur la publication et la 
mise en vigueur du nouveau Code come pré-conditions au 
décaissement des fonds. En effet, le nouveau Code 
devait constituer un élément essentiel a lqétablisse- 
rnent dlun cadre propice a llexpansion et au développe- 
ment dlun secteur privé structure plus actif au Mali, 
par le biais dlune reduction et dlune simplification 
des conditions requises pour llexercice dlactivités 
commerciales au Mali. Le nouveau Code a apporté deux 
avantages majeurs: (i) il a mis a jour et apporté une 
coherence dans les textes existants pour permettre aux 
opérateurs économiques de travailler dans un cadre 
moderne, et (ii) il a aboli la nécessité dtobtenir 
llagrément des autorités avant de pouvoir exercer une 
activité économique quelconque, cette obligation 
sletant averee particuliérement propice a favoriser 
abus, interpretation et corruption. En conséquence, le 
nombre dqimmatriculations au registre de commerce a 
Bamako a augmenté de 58% en 1986, de 81% en 1987 et de 
31% en 1988. 

2. La libéralisation des prix, par ltadoption dlune 
législation basee sur le principe dlune libre déter- 
mination des prix, fut, elle aussi, une réalisation 
majeure du PRE. Alors que llancien systéme était basé 
sur la détermination administrative de prix et de 
marges plafonds pour la quasi totalite des produits et 
services, il ne reste actuellement que 26 produits et 
services sujets au controle des prix. Ce nombre sera 
réduit a 10 dans un proche avenir. 

3. La libéralisation du commerce extérieur, aussi par 
lqadoption dlune législation basée sur le principe de 
la liberté des importations et des exportations, a 



constitué une réalisation majeure et complementaire a 
la libéralisation des prix. Lgancien systéme du 
commerce extérieur était en théorie basé sur des 
programes annuels dgexportations et dlimportations 
établis par les autorités sur la base dlestimations de 
production et de consommation. Les licences a lgimpor- 
tation (et dans certains cas celles a llexportation) 
étaient accordées par référence a ces programrnes. 11 
est generalement reconnu que le systéme fonctionnait de 
maniére tres imparfaite, car les programmes annuels ne 
correspondaient pas aux flux réels dgimportations et 
exportations. La libéralisation du commerce extérieur a 
amené une réduction des importations sujettes a 
restrictions quantitatives ou ad-valorem de 80% en 
valeur des importations totales en oct~bre 1987 a 35- 
40% en juin 1988. 11 y a actuellement 125 catégories de 
produits encore soumises a ce regime, certaines dgentre 
elles ne faisant en fait pas lgobjet dgimportation. Le 
Gouvernement a lgintention dgabolir toutes les restric- 
tions quantitatives ou ad-valorem restantes avant la 
fin de juin 1989. 

En conclusion, les mesures prises dans le domaine de la 
reglementation par les autorités maliennes et appuyees par le 
concours financier de llUSAID, ont eu deux effets majeurs: (i) 
elles ont contribué a une plus grande concurrence entre opérate- 
urs économiques, et ceci au profit du consommateur malien, et 
(ii) elles ont crée un nouvel environnement pour les agents 
economiques qui ont dorenavant davantage confiance dans les 
politiques économiques du Gouvernement. 

B. PERSPECTIVES FUTURES 

Les résultats accomplis jusquga présent nécessitent dletre 
renforcés, certes une tache non facile dans le contexte politique 
et socio-economique du Mali. Les efforts des autorités, avec le 
soutien des bailleurs de fonds, devraient viser a: 

1. renforcer le cadre juridique et institutionnel slappli- 
quant aux activités économiques, afin dlaméliorer la 
transparence des I1régles du jeuN, 

2. re-orienter le r6le de certains cervices ad- 
ministratifs, a savoir passer dgune fonction de 
"gestiongg de lléconomie a une fonction de service et de 
conseil en faveur du secteur privé considéré désormais 
comme une force essentielle pour le développement 
social et économique du pays, 

3. aider le secteur privé a améliorer ses propres struc- 
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tures et organisations, par le biais d'une 
representativite plus veritable, d'une information 
mieux disseminee, et d'une formation plus large et plus 
approfondie. 

3. LA REFORME FISCALE ET LES MESURES D'ACCOMPAGNEMENT 

Le systéme fiscal au Mali est généralement percu comme 
confiscatoire, insensible a la capacité de payer des contribu- 
ables et décourageant les activités d'investissement et d'éparg- 
ne. Ces considerations ont fourni la base analytique pour le 
volet de réforme fiscale du PRE. 

Tout dgabord, la pression fiscale sera quelque peu allégée 
par la réduction des taux d'imposition de certains imp6ts 
principaux tels que: (1) la Contribution Forfaitaire (CF) , (2) 
111mp6t sur les Bénéfices Industriels et Comrnerciaux (BIC) et (3) 
111mp6t Minimum sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux. 
Pour accroitre les incitations aux manufactures locales, le volet 
de réforme fiscale comprend aussi des mesures de réalignement des 
tarifs de douanes. Les tarifs portant sur les importations de 
matiéres premiéres et de produits semi-finis ont été ainsi 
réduits, alors que ceux portant sur les produits locaux (utilis- 
ant les matiéres premiéres importées) ont été rélevés. En 
paralléle, les valeurs mercuriales a l'importation ont été 
révisées a la hausse, visant une structure de prix plus rationel- 
le. 

Dvun autre caté, on chercherait a améliorer la collecte des 
revenus fiscaux par (1) l'expansion de l'assiette fiscale, (2) le 
réajustment des valeurs mercuriales et (3) l'amélioration de 
llefficacité administrative. 

A Les Problémes Méthodologiques 

En raison des facteurs exogénes et concommittants, llimpact 
de la réforme fiscale npa pas pu &re défini de facon claire. La 
réponse, de nature positive, de l'économie Malienne a un allege- 
ment fiscal peut étre facilement subjuguée par des développements 
exogénes, et il y a lieu d'isoler les effets du PRE per se. A ces 
fins, nous proposons une méthode déductive, qui sera complémentée 
par des interviews avec les réprésentants des hommes dpaffaires 
locaux. 

1. Le Contexte de la Réforme Fiscale 

On doit noter dés le départ que le volet de réforme fiscale 
est dtune portée assez limitée. Selon le document du PAAD, la 
pression fiscale en 1985, définie comme le ratio des recettes 



fiscales par rapport au PIB, fut de- lvordre de 15%. L1allégement 
fiscal proposé dans le cadre du PRE, toutes choses étant égales 
par ailleurs, résulterait seulemoqt en une réduction dvun demi- 
point en pourcentage de la presslon fiscale (qui passerait de 15% 
a 14.5%) . 

2. LtImpact de la Reduction de la CF sur ltEmploi 

Au Mali, les charges de main-dloeuvre comprennent :(1) les 
salaires, (2) la CF elle-meme, et (3) les charges sociales 
(INPS). Quand tout est pric en compte, la diminution de moitié de 
la CF résulte seulement en une réduction de 7% des charges 
totales de main-dloeuvre. Par ailleurs, sur la base des donnees 
du Tableau Input-Output 1976, les charges sociales representent 
en moyenne 10% des couts totaux de production. Ainsi, la réduc- 
tion de la CF ne contribuerait qufa une reduction des couts 
totaux de production de llordre de 1%. 

Indépendamment des observations précédentes, on peut, de 
facon générale, soutenir que les chefs dtentreprises nlembauchent 
point du nouveau personnel sur la base de moindres couts. 
Lvembauche dépend de llévolution et de la projection du chiffre 
dvaffaires qui est lié aux opportunités dtexpansion des marchés. 
Actuellement, celles-ci font defaut au Mali, et la demande locale 
est possiblement au point le plus bas. 11 est de lvopinion de la 
Mission dvEvaluation que la réduction de la CF, bien qulelle soit 
bénefique a la trésorerie des entreprises au Mali, nta seulement 
joué quvun r6le relativement modeste dans les efforts de 
modération de la crise locale de ltemploi. 

3. LIImpact de la Reduction du BIC sur llInvestissement 

Sur la base dthypothéses raisonnables, il est assez simple 
de calculer les gains nets dVimp6t allant aux entrepreneurs 
locaux, et ceci pour les situations avant et aprés réforme. Les 
simulations numériques montrent que la variation moyenne dans les 
taux de profits allant aux entrepreneurs, suite a lvallégement 
fiscal, ne dépasse pas 1%. 

11 certainemnet intéressant de savoir dans quelle mesure 
ceci a poussé les entrepreneurs a entreprendre des dépenses 
dtinvestissement. Cependant on peut aussi soutenir que les 
décisions dtinvestissement ne dépendent pas uniquement du taux de 
rentabilité escompté, mais aussi du degré dvutilisation de la 
capacité de production en place, des opportunités dlexpansion des 
marchés et de llaccés au crédit bancaire. 

Finalement, il faut noter que la réduction des charges 
financiéres résultant de la reduction du BIC a été affectée de 
faqon négative par les récentes modifications de la patente. Les 
sommes dues au titre de la patente pour 1988 ont effectivement 
doublé, en comparaison de celles de 1987. 



A la lumiére des arguments précédents, il est assez di£- 
ficile de soutenir que la réduction des taux de ltImp6t sur le 
BICI en soi, a contribué de facon inéquivoque, a la résurgence 
des activités dtinvestissement du secteur privé au Mali. 

4. Effets Composés des Réductions de la CF et du BIC 

En partie di3 a une conjonction malheureuse de facteurs 
externes (crise du crédit bancaire, ralentissement de la crois- 
sance du PIB, etc..) la réduction des taux dtimposition de la CF 
et de ltimpdt sur le BIC nta pas pu &re associée a la génération 
de nouveaux emplois et investissements. Par des simulations 
numériques, on peut néanmoins montrer que ces mesures ont été 
bénéfiques aux entreprises privées, en réduisant les charges 
financiéres subies par ces derniéres. 

5. Réalignment du DFI 

Au cours des trois derniéres années, le taux du DFI se 
rapportant a un grand groupe de matiéres premieres et produits 
semi-finis importés, a été réduit, en vue de rémédier a la 
situation de protection effective négative subie par les entrepr- 
eneurs locaux. Les valeurs mercuriales, fixées de facon of- 
ficielle, ont été dans ltensernble augmentées. 

Les autorités de douane sont en train de considérer une 
révision compléte du systéme de's tarifs, avec ltassistance 
technique des bailleurs de fonds multilatéraux. Les mesures 
prévues comprennent le remplacement des restrictions a ltimporta- 
tion par des tarifs équivalents, la simplification du systéme 
tarifaire et un minimum de dispersion dans lgéventail des taux 
imposés . 

LtIAS frappe les importations et les transactions domesti- 
ques, a ltexception des transactions agricoles. Dans le cadre du 
PRE, les taux de llIAS, relatifs aux importations et aux bien 
locaux ont été harmonisés a trois niveaux (lo%, 20% et 40%). 11 y 
a cependant toujours des problemes avec ltIAS et les autorités 
gouvernementales songent a remplacer cet imp6t par une TVA basée 
sur la consommation. 

7. Le Taux de Recouvrement de certain Impdts 

Le taux de recouvrement est défini comrne le ratio des 
recettes fiscales (paiements) par rapport aux émissions. 
~~évolution du taux de recouvrement pour certains impdts majeurs 



au Mali, au cours des recentes années, a été, dans llensemble, 
satisfaisante. 

B. Les Mesures d~Accompagnement 

Ces mesures comprennent le renforcement de la Brigade 
Nationale dlInvestigation, la dynamisation des services de 
controle croisé, et llintensification des controles fiscaux et 
douaniers. 

C. Interviews avec les Entrepreneurs Locaux 

Les interviews avec des dirigeants dlentreprises locales ont 
montré que le niveau d8emploi de ces derniéres a plutot baissé 
depuis 1987. Ceci est da aux difficultes conjoncturelles. Les 
entrepreneurs questionnes sont unanimes pour soutenir 
18allégement fiscal. Cependant, dans llensemble, ils pensent que 
18allégement fiscal n'ait pas éte assez important pour induire de 
nouvelles embauches de personnel ou de nouveaux investissements. 

Cette position semblent corroborer les conclusions dérivées 
de notre analyse déductive. 

D. Evaluation diensemble du Volet de Reforme Fiscal8 

En référence aux objectifs du programme et a 18impact 
escompté, come défini dans le PAAD, les mesures fiscales mises 
en vigueur peuvent Gtre considérées comrne des realisations 
nécessaires mais non suffisantes. D1un autre &té, en référence 
au contexte particulier du Mali, ces mesures (avec les modifica- 
tions du cadre réglementaire) representent une cassure avec la 
tradition et un pas vers la libéralisation économique. 

La Mission dlEvaluation recommande que llUSAID/Mali continue le 
dialogue avec les autorites du pays, dans 5 domaines: 

A. Le Cacire Reglementaire 

1. Reduire davantage le controle des prix dans le but 
d8éliminer tout controle en juin 1990 au plus tard, a l'exception 
des biens et services stratégiquement importants du point de vue 
social, 
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2. Eliminer les monopoles/monopsones publics par le biais 
de la liquidation et/ou la restructuration des entreprises 
publiques non performantes, 

3. Renforcer le transfert du secteur informel vers le 
secteur formel, par: 

a. 18examen, 18harmonisation et la mise a jour de 
tous les textes legislatifs et reglementaires 
applicables aux activités économiques, 

b. amendement du Code de Commerce pour permettre la 
constitution de SARL par deux partenaires au lieu 
de trois, et meme par une seule personne (Sociéte 
Unipersonelle) , 

4. Développer une stratégie et un plan d8action sur 5 ans 
pour améliorer ltinformation et la trancparence des textes 
legislatifs et réglementaires, au benefice tant des opérateurs 
économiques que des agents de la fonction publique, 

5. Entreprendre une révision du r6le et des fonctions de 
certains cervices administratifs (en particulier la DNAE) pour 
ré-orienter leurs activités vers le soutien a apporter dorenavant 
au secteur privé, 

6. Aider les organisations professionnelles a développer 
une stratégie et un plan d8action visant a: 

a. renforcer leur role en tant que representants 
veritables des milieux d8affaires, 

b. faciliter le transfert d8activités du secteur 
informel vers le secteur formel, et 

c. renforcer les liens les unissant a leurs adherents 
par llamélioration de llinformation, par la 
formation, notamrnent en comptabilité et par 
18adoption de standards par profession, 

7. Créer et établir des tribunaux de commerce, comme prévu 
au Code de Comrnerce et renforcer le systéme judiciaire et les 
procedures dlappel. 

B. LA REFORME FISCALE 

La Mission recommande une réforme visant a simplifier le 
systéme fiscal au Mali: 
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1. imposition intégrale du revenu personnel, 

2. simplification de llIGR, 

3. llIRVM retenu a la base et déductible sur 11imp6t sur 
le revenu personnel, 

4. simplification de la structure des tarifs douaniers, 

Les possibilités suivantes devraient aussi &re examinées: 

5. révision de 11imp6t sur la propriété industrielle et 
des équipments fixes, 

6. généralisation de ltamortissement dégressif des 
équipements, 

7. suppression ou réduction des taxes a llexportation, 

8. réduction des tarifs douaniers, 

9. révision du systéme des exonérations des droits de 
douanes . 

C. EVALUATION ET SUIVI 

Pour llévaluation et le suivi des politiques de réforme 
futures, la Mission recommande llétablissement dtun petit panel 
dlentrepreneurs locaux qui seraient interviewés sur une base 
réguliére. 

D. MESURES D'ACCOMPAGNEMENT 

En référence aux mesures d'accompagnement du volet de 
réforme fiscale du PRE, la ~ission recommande llaccélération de 
la procédure dtimmatriculation des contribuables, et l1établisse- 
ment dlun lien entre les différents bases de données de cervices 
administratifs (DND, DNI, Trésor, Tribunaux de Commerce, etc ...) 
pour améliorer le controle et le recouvrement fiscal. 

E. PROGRAMMATION D'AUTRES REFORMES 

1. Articuler une stratégie plus spécifique et plus 
focalisée pour la promotion du secteur privé dans la production 
agricole et le secteur des petites et moyennes entreprises, et 



2. Développer une politique sectorielle du crédit plus 
ef f icace. 



EVALUATION DE L'IMPACT 
DE LA REFORME FISCALE ET REGLEMENTAIRE AU MAL1 

CHAPITRE 1: INTRODUCTION ET GENERALITES 

1. Introduction 

Le Programe de Réforme Economique du Mali (PRE) est llun 
des premiers programmes dlajustement entrepris avec le concours 
de llUSAID dans la région. Ce programme constitue une initiative 
courageuse, et, selon lwopinion de la présente mission 
dlévaluation, une initiative qui méritait dletre entreprise. 

Deux décennies aprés lwindépendance, le systéme dleconomie 
dirigiste du Mali nwa pas pu faire face aux exigences de 
développement économique et social. Des le début de la decennie 
1980-90, le Gouvernement du Mali a manifesté sa volonté 
dlentreprendre des reformes économiques serieuses. Dans le cadre 
dlaccords de confirmation successifs avec le Fonds Monetaire 
International, le déficit budgétaire fut ainsi réduit de 9.7 
milliards de FCFA en 1981 a 3 milliards en 1985. Avec lwobjectif 
de slacheminer vers une économie de marché, le r6le du secteur 
public fut réduit: licenciement de fonctionnaires, reduction de 
ltembauche dans le secteur public, gel des salaires dans la 
fonction publique, demantélement des monopoles publics, etc... 

Le PRE a été concu a une période ou le besoin de reforme 
tant dans le secteur privé que public se faisait ressentir. 
Couvrant une période allant de septembre 1985 a décembre 1990, il 
constitue un programme de réformes économiques comprenant a la 
fois des mesures dlordre fiscal et réglementaire. ~Iobjectif visé 
consiste a promouvoir un environnement favorable au développement 
du secteur privé et a réduire le poids du secteur public dans 
ltéconomie. 

Le PRE comprend 3 volets. Les deux premiers sont 
complémentaires: il swagit du volet de réforme fiscale et 
réglementaire, et du volet de restructuration budgetaire. Le 
troisiéme volet se rapporte au support informatique. 

La contribution des Etats Unis au PR fut de 24.5 millions de 
dollars dont 22.09 millions en especes, entiérement décaisses par 
tranches au cours de la période 1986-88. 



La présente étude se rapporte au volet de réforme fiscale et 
réglementaire. L9étude vise a faire le point sur la mise en 
application des mesures de réforme, et, dans la mesure du 
possible, a évaluer llimpact de celles-ci (voir les termes de 
référence a 19Annexe A). 

En accord avec les objectifs généraux du PRE, la réforme du 
Cadre Réglementaire vise a réduire le poids dlune réglementation 
excessive. Dans cet esprit, le Code de Commerce fut révisé afin 
de faciliter la constitution d9entreprises au Mali. La 
législation sur le commerce exterieur et les prix fut aussi eté 
révisée dans le but de supprimer les distorsions dans la 
structure des prix au Mali. 

La réforme fiscale, quant a elle, vise a alléger le 
caractere excessif de la fiscalité au Mali, ceci devant 
contribuer a fournir davantage dlincitations a de nouveaux 
investissements et a de nouvelles embauches. 

La présente étude comprend 4 chapitres. Suite a cette 
introduction, le Chapitre 2 analysera les modifications du Cadre 
Reglementaire. Dans le Chapitre 3, le probleme de llévaluation de 
llimpact des mesures fiscales, en particulier sur les décisions 
d9investissement et dlembauche, sera examiné. Le dernier Chapitre 
sera consacré sux recommandations. 



CHAPITRE 11: LE CADRE REGLEMENTAIRE '1 

1. Liancien Cadre Reglementaire 

Antérieurement a la date de mise en J nouveau Code 
de Commerce (le ler janvier 1987), les actiGités commerciales au 
Mali etaient régies par ltordonnance 58/CMLN du 14 Octobre 1975, 
et par le décret 189/PG-R. du 14 novembre 1975. 

L1ordonnance 58 spécifiait les conditions requises pour 
devenir ttcommercanttt : 

- avoir 21 ans ou le statut de mineur émancipé, 
- obtenir ltagrément du Ministére chargé du Commerce, 
- etre inscrit au Registre de Commerce, 
- &re inscrit au Service de la Statistique, et 

- etre inscrit a ~ I I N P S .  

Outre ces conditions, le décret 189 spécifiait celles plus 
spécifiques au "commercant grossisteIt: 

- obtenir la patente a ltimportation-exportation, 
- disposer dlun magasin et dtentrep6ts approuvés par les 

services administratifs concernés, et 

- si possible, &re le représentant exclusif ou le 
distributeur dlun marque donnée. 

Le décret 189 spécifiait aussi les conditions requises pour 
devenir ttcommergant détaillanttt: disposer dtune boutique donnant 
sur la voie publique, avec une salle adjaqente pour 
lfemmagasinage des stocks, publier une liste de produits et de 
prix (déterminés par les services administratifs). 

Les activités commerciales etaient sujettes a plusieurs 
restrictions: 

- ltobtention de ltagrement pour exercer une activité 
commerciale, celui-ci etant accordé par le Ministére chargé du 
Commerce sur la base de critéres (y compris l'importance des 

1 la liste des textes de loi et des réglements est 
reproduite dans llAnnexe B. 



fonds sewant au financement de l'activité considérée) largement 
sujets a interpretation individuelle, 

- la nécessité dpobtenir ltavis du Conseil des Ministres 
pour toute demande dgagrement soumise par des étrangers, 

- la possibilité de limiter certaines activités aux seuls 
ressortissants Maliens, 

- l'obtention de ltagrément limité a une activite 
spécifique, et 

- ltobligation d'exercer les activité commerciales 
uniquement dans des emplacements commerciaux, désignés par les 
services administratifs. 

Par ailleurs, dans l'octroi des autorisations d'exercer une 
activite commerciale, les dispositions de l'ordonnance 58 
accordaient la preponderance aux entreprises publiques et, en 
général, a toute entite publique a vocation industrielle ou 
commerciale. 

Ltancien cadre réglementaire comportait des caractéristiques 
permettant de mieux comprendre le probléme de luimportance 
relative des secteurs formel et informe1 au Mali ainsi que la 
question qui y est liee, a savoir, la différence entre le petit 
nombre de commerqants uformelsN (au sens juridique du terme) 
inscrits au Tribunal de Commerce (voir section 2 ci-dessous) et 
le plus grand nombre de ceux fichés par les sewices de la DNI. 

Ces caractéristiques ne s'appliquent qutaux commerqants, a 
18encontre des opérateurs industriels. Bien que l'ordonnance 58 
exigea ltinscription au Registre de Commerce et l'obtention de la 
patente de la DNI, en pratique, lpobtention de la patente 
suffisait a conférer au commerqant un statut formel (apparemment 
en accord avec les seules dispositions du decret 189). Ceci 
s8explique par le ,fait que la DNI a toujours été et est toujours 
mieux equipee pour connaitre ceux qui exercent une activite 
commerciale et des lors sujets a llimpot du fait qulelle dispose 
dtun réseau d8enqu&eurs. Chaque enqueteur est responsable d'une 
section spécifique dtune ville ou dpun village, et fait de 
fréquentes visites a chacun des habitants de sa section, dont il 
connait 1 occupation2/. 

Come nous allons le voir plus loin, le nouveau Code de 
Commerce, en abolissant ltordonnance 58 et les décrets relatifs, 

2 cette fonction est trés proche de celle du policier -- 
ou agent de quartier -- d a n ~  certaines villes dlEurope, 
qui fait la ronde dans son quartier et arrive ainsi a 
connaitre tous les habitants. 



définit de facon inéquivoque que lracte qui confere la qualite de 
commercant est ltinscription au Greffe du Tribunal de Commerce. 
~ujourd~hui, seuls ceux inscrits au Registre de Commerce sont 
commercants du point de vue juridique. En drautres termes, la 
definition de r*formelH aujourdrhui est le fait dgétre inscrit au 
Tribunal de Commerce. En revanche, les commercants qui dans le 
temps étaient considérés come wformelsm, parce qurils payaient 
la patente, doivent &re considérés aujourdrhui comme 
rginformelsrg. Neanmoins, le nombre de ceux-ci, en tant que 
contribuables, est bien supérieur a celui de ceux inscrits aux 
tribunaux de commerce. 

Dans lrancien cadre réglementaire, les prix et le commerce 
(domestique et extérieur) etaient régis par le décret 188/PG-RM 
du 14 novembre 1975 et par lrordonnance 78-15/CMLN du 13 mai 
1978, établissant le principe de lgasujettissement des prix de 
tous biens et services sur le territoire malien a un systéme de 
tgfixationgl, clest a dire de détermination du prix de vente en 
accord avec les réglements en cours. 

De facon spécifique, le systéme de "fixation" prévoyait 3 
facons selon lesquelles les prix pouvaient étre administrés: 

- par maintien (blocage) des prix au niveau établi a une 
date donnée, et ceci en accord avec les réglements en cours, 

- par determination (homologation) des couts et des prix de 
vente plafond, aux divers stades de la production et de la 
distribution, pour tous les biens et services (meme ceux a 
llimportation), ou 

- par toute autre disposition appropriée. 
11 y a peu de doute que, dans le passé, outre les politiques 

économiques poursuivies par le Mali, le cadre reglementaire en 
coi, entravait le développement du secteur privé dans le pays, 
quril soit forme1 ou informel. En fait, lrimposition de 
contraintes legales et administratives a lrexercice dgactivités 
de commerce relevait de facon délibérée de lrorientation des 
politiques en cours. 

Le PRE (et la conditionalité y attachee pour le décaissement 
des tranches) a eu raison de mettre lraccent sur la nécessité de 
modifier le cadre reglementaire comme pré-condition au succés de 
toute politique de réforme iscale ou autres mesures incitatives 
visant la promotion des activités du secteur privé. Bien que le 
nouveau Code de Commerce fut en preparation par les autorites 
maliennes depuis 1983, le fait que, sous le PRE, il fut exige 
quril soit promulgue, ainsi quril en a ete pour un nouveau cadre 
legal régissant les prix et le commerce exterieur, des le debut 
du programe, doit &re considéré comme une réalisation majeure. 
Ceci a servi de catalyseur et de point de ralliement pour 



l'adoption et la mise en place de golitiques libérales en matiére 
fiscale et en matiére de prix et commercialisation, 

Outre les conditions liees au decaissement des tranches, le 
PRE contenait une clause spéciale prevoyant l'établissement d'une 
-3mpagne de publicité (par les media de masse ou par voie de 
communication directe visant des groupes spécifiques) portant sur 
les changements réglementaires ou administratifs relatifs au Code 
de Commerce, a la rélementation des prix et a la réforme fiscale. 
Bien que l'objectif fut parfaitement louable, le PRE nla 
cependant pu obtenir du gouvernement malien un engagement 
spécifique a ce sujet. Par ailleurs, le PRE ne comportait pas de 
fonds pour llorganisation et la mise en place d'une campagne de 
publicité visant a la dissemination, pendant la duree du 
programe, des informations tant au profit des opérateurs 
économiques que des fonctionnaires. Depuis un certain nombre 
d'annees, la Chambre de Commerce et d1Industrie du Mali a publié 
un bulletin quotidien fournissant des informations a ses abonnés 
(circulation: 500 - frais d'abonnement: 18.000 FCFA par an). 
Toutefois, les répresentants du secteur privé et de la fonction 
publique pensent que bien plus aurait pu &re realisé dans le 
cadre du PRE dans ce domaine. Nous reviendrons sur ce point plus 
loin. 

2. Le Nouveau Code de Commerce 

Le nouveau Code de Commerce fut promulgué par la loi 86-13 
AN-RM du 21 mars 1986 et entra en vigueur le ler janvier 1987. 

Le nouveau Code comporte deux changements importants, 
reconnus par tous les opérateurs économiques au Mali et déja 
mentionnés dans d'autres rapports sur le PRE (Oppenheim, Herman, 
Grant). 11 slagit des innovations suivantes: 

- le nouveau code constitue un pas important dans la 
simplification et llorganisation des conditions dans lesquelles 
les activités comerciales peuvent &re entreprises ou exercees, 
par llabolition et/ou la révision d9une prolifération de textes 
anciens, ambigus, et souvent contradictoires. Non seulement le 
nouveau code rassemble tous les textes portant sur la législation 
commerciale, la legislation sur les sociétés, sur les effets de 
commerce et sur les contrats, mais encore, il apporte une 
coherence entre ceux-ci. Le code suit de prés la législation 
actuellement en vigueur dans les pays européens de tradition 
légale latine, et en tant que tel, fournit un cadre approprié 
pour une approche moderne et organisée a la conduite des 
af faires. 

- le nouveau code abolit la nécessite de l'agrément, excepté 
pour : 



(1) les ressortissants de pays nlayant pas de 
convention dlétablissement avec le Mali (articles 65 et 66 du 
code) 3/ 

(2) llexercice de certaines activités, telles que 
celles prevues au titre de la loi 86-90 du 12 septembre 1986 
relative a la determination des prix et marges (cette loi prevoit 
que ltexercice de certaines activites peut etre regi par 
decret)(voir article 69 du code et llAnnexe 1 au code), et 

(3) lloctroi dtavantages au titre du Code 
dlInvestissement (article 69). 

A part ces trois cas, llagrément a été remplace par 
llinscription au Greffe du Tribunal de Commerce. 11 suffit donc a 
un individu ou a une société de procéder a llinscription au 
Tribunal de Commerce pour devenir automatiquement et légalement 
("de facon formellen) un commercant. 

Evaluation et Problémes 

11 y a lieu de faire quelques remarques: 

- bien que, dans le nouveau Code, les formalites requises 
constituent des conditions adequates et legitimes a llexercise 
dlactivites commerciales dans une société moderne, la mise en 
vigueur pratique de celles-ci reste contraignante, en raison des 
lourdeurs administratives et/ou la possibilité dlintervention 
arbitraire de la part des agents des cervices publics, du fait 
soit de meconnaissance des reglements et dlhabitudes liees aux 
anciennes reglementations. Ceci constitue un probléme majeur dans 
le développement du secteur privé. Par exemple, certains 
entrepreneurs interviewés rapportent que des agents, entre autres 
ceux de la DNAE, outrepassent leur compétence et vont au dela des 
textes en vigueur, en exigeant plus de documents, pour 
ltinscription dlun commercant, ou pour la constitution dtune 
société, que ceux requis par la loi. 

- le manque dlinformations concernant les exigences requises 
pour ltinscription au registre ou la constitution en société, 
ainsi que le manque de transparence concernant les reponsabilités 
respectives des différents cervices du Gouvernement, constituent 
non seulement un obstacle majeur a la création dtactivités 
formelles par des entrepreneurs potentiels, mais aussi une source 

3 il existe aucune convention avec les USA. Les conventions 
existent cependant avec la France et les pays de la CEAO. 



d'encouragement a lvinterprétation arbitraire des réglements en 
vigueur par les agents de la fonction publique. 

- la contradiction (mentionnée plus haut) entre le nombre de 
commerqants inscrits aux tribunaux de commerce et fichés par la 
DNI, souléve la question de savoir comment peut etre facilitee 
une meilleure structuration du secteur prive, en vue d'elargir 
l'assiette fiscale. A présent, le commercant du secteur informel, 
bien qutil soit connu jar la DNI et paye certains impots, n'a 
cependant aucune incitation a joindre le secteur formel. Son 
statut dvinformel (ne disposant pas d'une comptabilité 
structurée) lui permet de faire toutes sortes dgarrangements avec 
le receveur des impots. Pour encourager le transfert dvactivités 
du secteur informel au secteur formel, on pourrait envisager, par 
exemple, de faire bénéficier le commerqant qui svinscrirait au 
tribunal de commerce, dgabattements dégressifs, sur un certain 
nombre dtannées, dans le calcul de ses impots. 

- bien que le nouveau code prevoit la creation de tribunaux 
de commerce charges de trancher les conflits pouvant naitre 
d'activites commerciales, a ce jour, aucun tribunal n'a ete mis 
en place. Les directives pour la creation et lvetablissement de 
tribunaux de commerce ont ete approuvees par le Conseil des 
Ministres, mais des retards dans la mise en place de ceux-ci ont 
ete enregistres notamment a cause de problemes lies a la 
representativite des organisations professionnelles appelees a 
sieger, de maniere paritaire, aux tribunaux de commerce. Dans 
l'entretemps, les conflits relevent des tribunaux de premiere 
instance, ce qui nvest pas une situation ideale. Dans 
lventretemps egalement, les immatriculations, au titre du nouveau 
code, se font aupres du greffe des tribunaux de premiere 
instance. 

- il y a un manque dlharmonisation entre les dispositions du 
nouveau code de commerce et l'ensemble des textes de lois et 
réglements applicables aux activités et transactions 
commerciales. Dans l'etat atuel des choses, il faut supposer 
qugune telle harmonisation fait defaut. Ceci plaide en faveur la 
d'une révision intégrale du cadre institutionnel et juridique 
applicable aux activités commerciales. Dgaprés les interviews 
auprés des fonctionnaires, des notaires et avocats dvaffaires, il 
semble qu'il y ait un besoin urgent de reviser et dgharmoniser 
les textes legislatifs et reglementaires, et dvabolir de facon 
formelle les textes tombés en désuétude. La situation actuelle 
prete a confusion et a mauvaise interpretation (volontaire ou 
pas) des textes. 

Pour illustrer de telles contradictions entre le code de 
commerce et d'autres textes applicables a la conduite des 
affaires, on peut citer les cas suivants: 

- dans les situations ou des étrangers désirent constituer 



une société au Mali (c8est-a-dire ou il est nécessaire d'obtenir 
18agrément), ltexigence de soumission d8un "Quitus Fiscal" de la 
part des fondateurs de la société, avant que celle-ci ne soit 
constituée, constitue une anomalie (article 67 du Code de 
Commerce) ; 

- ltarticle 695 du Code exige la publication dtune annonce 
légale pour la constitution dtune nouvelle societé, a paraitre 
dans un journal de la place. Cependant la date limite dans 
laquelle la publication doit avoir lieu ntest pas précisée; 

- en cas de constitution de Société A Responsabilité Limitée 
(SARL), ltarticle 334 du Code prevoit que les capitaux apportés 
par les actionnaires soient de nature liquide, cependant les 
articles 337 et 339 mentionnent egalement la possibilite de 
capitaux en nature; 

- il y a plusieurs dispositions du Code~inier (datant de 
1970) en contradiction avec certaines dispositions de textes plus 
récents tels le nouveau Code de Commerce, le Code des Impots, et 
le Code des Investissements. Par exemple, le Code Minier prévoit 
un taux dqimposition sur le BIC de 50%, alors que le taux en 
actuel est de 45%. La DNI cependant insiste que les compagnies 
miniéres paient le taux de 50%, en application precisement du 
Code Minier (or ceci est contraire a un principie général de 
droit: en fait, le Code Minier prevoit specifiquement que toute 
compagnie miniére bénéficiera de tout statut plus avantageux qui 
viendrait a etre dtapplication de facon generale); 

- il y a un cas evident de vide juridique en matiere de 
commercialisation des céréales: 18absence d8abolition formelle 
des lois, decrets et arretes regissant autrefois la vente en gros 
et au détail des céréales et 180rganisation du marché cérealier 
ne peut que favoriser la confusion parmi les marchands de 
céréales et gener leur entrée dans le secteur formel. On peut 
citer la loi 82-35/AN-RM du 20 mars 1982, non encore abrogée, 
qui, se referant a lqOrdonnance 58/CMLN du 14 octobre 1975, est 
inevitablement en contradiction avec la loi sur laquelle se base 
le Code de Commerce. De facon similaire, le decret 270/PG-RM du 
24 novembre 1962, définissant les conditions de la vente en gros 
et au détail de céréales, est contraire au code de commerce, dans 
la mesure ou ce decret reste toujours en vigueur, bien que ce 
soit le Code qui détermine désormais les conditions dans 
lesquelles stexercent les activités commerciales, quelle que soit 
la nature de celles-ci. Les memes observations stappliquent au 
decret 67/PG-RM du 26 mars 1982 et a l8arrete 3414 du 5 octobre 
1982 regissant 180rganisation des marchés céréaliers. 11 faudrait 
souligner que non seulement ces textes ne sont plus applicables, 
mais ils vont a ltencontre de la politique officielle du 
Gouvernement. 

En outre, dans le cas des céréales, il y a un besoin urgent 



dlétablir des critéres précis permettant la distinction entre 
"grossitetl et lldemi-grossiste~, du fait que cecz joue dans 
llacces au crédit de campagne, une question dlimportance si 
llobjectif est de promouvoir le role du secteur prive dans ce 
marche. 11 faut aussi definir de facon précise, pour chacun de 
ces deux groupes, les conditions dlaccés au crédit de campagne. 
Plus les textes seront transparents et plus les critéres seront 
bien definis, plus il sera facile et rapide de transferer les 
activités de commercialisation du secteur public au secteur 
privé. 

11 faut noter a cet egard que la coordination entre 
ministéres et services administratifs est malheureusement assez 
faible au Mali, ce qui complique davantage les problémes 
mentionnés ci-dessus. 

3. La Reglementation Actuelle des Prix 

Les prix et marges sont actuellement régis par la loi 86- 
90/AN-RM du 12 septembre 1986, le decret 328/PG-RM du 13 octobre 
1986, et le decret 190/PG-RM du 30 juin 1988. Pour les marges de 
production et de distribution, elles tombent sous la compétence 
de llarrete 1432/MFC-CAB du 15 mars 1987. 

Les Dispositions Principales. 

Les dispositions principales de ces textes sont comme suit: 

- la réglementation en matiere de prix slapplique a tous 
ceux (individus ou sociétes) qui posent des actes de commerce, 
qulil s'agisse de commerce a proprement parler, dtindustrie, d t  
artisanat, dlagriculture ou de cervices. 

- la loi 86-90 établit 2 systémes de prix: 
- le systéme de la liberté des prix, applicable a tous 
les prix non administres, 

- le syteme de la fixation des prix, défini come la 
détermination dlun prix de vente maximum ou dlun 
marge maximale (en pourcentage), en accord avec les 
reglements applicables aux produits et services 
tombant dans cette catégorie; le producteur ou le 
commercant ayant toujours la faculte de vendre a un 
prix ou appliquer une marge inférieur au maximum 
défini par les autorités, 

- la loi 86-90 prévoit la consultation entre le 
Gouvernement et les opérateurs économiques, avant la fixation des 



prix ou des marges, a la demande de chacune des parties. La 
consultation est plus étroite quvauparavant. Par exernple, chaque 
producteur, dont les produits sont sujets a controle des prix ou 
des marges, soumet sa structure de couts (en accord avec les 
dispositions du decret 328) a la DNAE. Sous ltancienne 
reglementation, la procédure de consultation se faisait entre les 
représentants des organisations du secteur privé et la Commission 
~ationale des Prix et Revenus, relevant du Ministére du Plan, 
sans la participation directe des opérateurs économiques 
individuels . 

Les dispositions mentionnées ci-dessus stappliquent aux 
cervices et biens produits localement ainsi quvaux importations. 

Les caractéristiques du Systeme de Fixation des Prix. 

Le systeme de fixation des prix couvrent 3 sous-catégories: 

- la taxation, ou détermination par les autorités du prix 
maximum ou de la marge plafond applicable a un produit ou 
service, par reference, dans une certaine mesure, aux coiits de 
production, mais par reference aussi a des considérations d'ordre 
polit ique, 

- llhomologation, ou la détermination administrative du prix 
maximum ou de la marge plafond, par reference aux couts de 
production, dont la justification incombe a 1' operateur 
économique, 

- llhomologation est rigide, quand le prix ou la marge 
plafond doit etre approuve prealablement par la DNAE. 
Dans le cas de la production, le producteur soumet sa 
structure de coiit et doit la justifier par des factures 
ou autres documents appropriés. Les coiits comprennent 
toutes les dépenses subies, a lvinclusion des taxes sur 
les matiéres premiéres ou les produits semi-finis, les 
frais généraux, les frais financiers, etc...La base de 
calcul de la marge est le cout de production unitaire 
sortie producteur. La marge du producteur est ainsi 
calculee vlnette". Dans le cas de la distribution, la 
base qui svapplique est celle du prix de revient rendu 
magasin (y compris taxes) du commerqant, et la marge 
couvre tous ses frais propres: il stagit donc dvune 
marge brute. Dans le cas de produits importes, le 
systéme est similaire a celui de la distribution ("prix 
de revient rendu magasinvv). Le decret 328 prévoit de 
facon spécifique que toutes les taxes et impots doivent 
etre inclus dans la détermination de la base. 11 y est 
aussi prévu quvau niveau de la distribution la base est 
majoree du la marge brute et de llIAS. Toutefois, selon 
la DNI, il y a une controverse quant a llapplication de 



lfIAS a ce stade (indépendamment du fait que lfIAS 
applicable aux stades antérieurs ait été deja déduit). 
Quand lgopérateur économique subit une augmentation ou 
diminution de son coíit, il lui revient dfinformer la 
DNAE et le prix ou la marge plafond est ajusté en 
consequence. Selon la DNAE, il y a peu de contestations 
entre ses agents et les opérateurs economiques quant au 
calcul de la base, car tous les chiffres doivent &re 
justifiés sur la base de factures ou dfautres 
documents, 

lghomologation est souple quand seule la marge plafond 
est fixee, sans autorisation prealable des autorites. 
Le controle est exerce a postériori, lfopérateur 
économique etant tenu de fournir toute preuve 
concernant le calcul de son cout. En cas de variation 
de ce dernier, ltopérateur peut ajuster son prix de 
vente a sa propre initiative, mais doit toujours etre 
en mesure de justifier son action en cas de controle a 
postériori. Les observations faites a propos de 
lgimposition de lgIAS au stade de distribution 
stappliquent aussi a lghomologation souple, 

- le blocage des prix ou des marges, défini comme le 
maintien des prix ou marges au niveau établi a une 
certaine date en accord avec les procédures 
administratives en cours. Le blocage se differencie des 
autres cas du fait que le prix ou la marge est bloqué 
jusquga nouvel ordre par les autorités, indépendamment 
des variations dans les couts. 

Une caractéristique du systéme est que, si lfopérateur 
economique est a la fois producteur et distributeur, il 
peut appliquer les deux marges, mais doit payer la 
patente deux fois, en tant que producteur et en tant 
que distributeur. 11 doit aussi avoir des 
établissements différents et sépares, et doit tenir 
deux systémes de comptes. Selon la DNAE, ce cas est 
tres rare. 

La Situation Actuelle 

Avant 1986, le prix et la marge de tous les produits et 
services etaient controlés, y compris certains soumis a blocage, 
comme les bicyclettes et les motocyclettes durant la crise du 
pétrole des années 1970. Depuis la promulgation du decret 330/PG- 
RM du 13 octobre 1986, le Gouvernement a considérablement réduit 
le nombre de produits et services sujets a des prix et marges 
plaf onds. 



Le decret 190/PG-RM du 30 juin 1988 définit la liste des 
produits actuellement sous controle: 

11 y a 3 produits sujets a taxation (leur prix producteur 
fixé): le paddy, le coton en grain, et les semences de coton; 

11 y a 13 produits sujets a homologation rigide: les 
engrais, les pesticides, les produits jharmaceutiques et 
vétérinaires, le transport unterurbain des marchandises, le 
transport interurbain de passagers, le transport international de 
marchandises, le transport international de passagers, les 
produits pétroliers, les tarifs dgelectricité et dfeau, les 
cigarettes, les alumettes, le pain et la viande. 

11 y a 10 produits sujets a homologation souple: le mil, le 
sucre, le se1 de cuisine, le lait concentré et en poudre, le thé 
vert, la farine, les véhicules, les piéces detachées pour 
vehicules, la tole ondulee, les tarifs de transit. 

11 y n'y a aucun produit sujet a blocage. 

11 est intéressant de suivre lgévolution de la situation 
depuis 1986. LgAnnexe C fournit un tableau de tous les produits 
sous chacune des catégories depuis 1986. 





- les marges de distribution varient entre 15% et 30%: ce 
sont des marges brutes qui couvrent aussi les couts de 
distribution a proprement parler. Au cas ou la distribution est 
assurée par un grossiste et un demi-grossiste, ceux-ci doivent se 
partager la marge. En outre, l1arrete 1432 prévoit que slil y a 
egalement un détaillant a la fin de ia chaine de distribution, 
les revendeurs en gros doivent lui faire une remise entre 5% a 
10% du prix de vente au detail. 11 est ainsi possible que la 
marge soit partagée entre 3 opérateurs. Que1 que soit le nombre 
dlagents intermediaires, le prix au consommateur est toujours le 
cout des biens délivrés au magasin du premier distributeur majoré 
de la marge et de llIAS (sujet a la restriction mentionnee plus 
haut) . 

Selon les autorités de la DNAE et les hommes dlaffaires 
interviewes, les marges réelles sont inferieures aux marges 
officielles, surtout en ce qui concerne la production. En effet, 
il semble que les commercants soient mieux a meme de maintenir 
leurs marges nettes que les producteurs, car ces derniers sont 
défavorisés par la concurrence illicite de produits importés 
identiques ou similaires aux leurs. Toutefois, on ne dispose pas 
de donnees pour juger de la différence entre la marge effective 
et la marge officielle. On doit ici noter que llIAS est toujours 
calculée sur base de la marge effective. 

Projets pour llAvenir 

Avant llentree en vigueur de la premiére annee (ler juillet 
1988- 30 juin 1989) du programe appuye par la Facilité a 
lfAjustement Structurel (SAF) du FMI (concommittant a llAccord de 
Confirmation), le Gouvernement malien a manifesté sa volonté 
dlapporter des changements dlordre structurel a lleconomie du 
pays, par la réduction du nombre de produits sujets a des prix et 
marges plafonds, et ceci a deux reprises (en mars et en juin 
1988, voir le tableau précedent). 

Le Gouvernement a aussi entrepris, dans le cadre du SAF, de 
réduire, avant le 15 juin 1989, le nombre de produits soumis a la 
taxation, a llhomologation rigide, et a llhomologation souple, 
respectivement a 2, 8 et 5. Au moment de llimpression du present 
rapport, il est meme envisage de reduire ce nombre a 10 (2 pour 
la taxation, 6 pour llhomologation rigide et 2 pour 
l~homologation souple) . 

Ces mesures peuvent etre considérées come des etapes 
importantes dans le processus de libéralisation . Elles 
fournissent aussi aux entrepreneurs et commercants privés les 
I1signauxw necessaires a leur participation plus active dans la 
vie economique du pays. 



~valuation et Problémes 

Le PRE a, a bon escient, mis ltaccent sur le besoin de 
libéraliser la réglementation sur les prix et les marges 
come condition necessaire au développement et a ltessor du 
secteur privé. On peut affirmer que le mouvement vers la 
liberalisation a été satisfaisant, et que, si les engagements 
pris dans le cadre du SAF sont respectés, il serait tout a fait 
possible de liberer completement les prix et les marges dtici a 
juin 1990, a lvexception des produits socialement stratégiques. 

Toutefois, il est virtuellement impossible dtestimer de 
facon quantitative lvimpact de la liberalisation des prix et 
marges sur le secteur privé, en particulier, comment celle-ci a 
affecté le secteur forme1 par rapport au secteur informel, aussi 
bien que dvestimer som impact sur les prix. 11 y a lieu cependant 
de penser que les producteurs ont bénéficié de la libéralisation 
des prix, et ce malgré leurs plaintes a lvencontre des 
importations illicites. Ce qui est plus évident, bien que non- 
mesurable egalement, ctest que la libéralisation des prix (et 
aussi du commerce extérieur), a contribue a promouvoir la 
concurrence, et ainsi affecté le niveau général des prix a la 
baisse de facon avantageuse pour le consommateur. Par exemple, 
une boite de lait concentré, vendue 6 750 FCFA avnt lvépoque de 
la libéralisation, se vend actuellement a 500 FCFA. 

Le fait que les commerqants sont, de faqon générale, mieux a 
meme de maintenir leurs marges nettes, en comparaison des 
producteurs (qui font partie du secteur prive structuré) souléve 
un probléme qui doit &re pris en compte par les autorités, dans 
le souci dtencourager la production de produits manufacturés, 
surtout ceux destines a lvexportation. La situation actuelle est 
dans une certaine mesure contraire a la politique officielle du 
Gouvernement a cet egard. La solution a ce probléme doit étudiée 
en prenant en compte les incitations fiscales appropriées de 
nature a favoriser la production et les exportations. A titre 
dtexemple, on peut citer l'abolition des taxes a ltexportation 
(qui ne generent pas tellement de recettes pour le Treqor de 
toute facon). 11 y a lieu de garder ceci a lvesprit si lton veut 
renforcer le secteur structuré de lvéconomie. 

Aucune information n'existe sur la part des biens et 
services sujets aux prix et marges plafonds, par comparaison a la 
valeur totale des biens et services consommés. 11 est probable 
que cette proportion soit assez elévée pour les ménages en milieu 
urbain et assez basse pour les ménages ruraux qui consomment peu 
de produits soumis au controle des prix. En effet, a peu prés 90% 
de la consommation alimentaire des ménages ruraux sont composés 
de mil et sorgho (non soumis au controle des prix). Le 
Gouvernement est actuellement en train dventreprendre une enquete 
sur la consommation des ménages, a publier dans les prochains 
mois. 



Quand les réglementations sur les prix et les marges seront 
abolies, il y aura lieu de definir un nouveau r6le pour la DNAE 
du Ministére des Finances et du Commerce. Le meme type de 
question se posera en cas de liberalisation du commerce 
exterieur. Selon certains fonctionnaires de la DNAE, une compléte 
liberalisation nlimpliquerait point une réduction du personnel, 
etant donne que les fonctions de controle et dlapplication des 
textes seraient remplacées par des fonctions de développement et 
de promotion, en particulier au niveau sectoriel '1. D1aprés 
dlautres, il serait possible dlenvisager la reduction et le 
transfert dlune partie du personnel de la DNAE (300 personnes a 
llheure actuelle) a la DNI et a laDND (aprés recyclage). On 
slaccorde a reconnaitre que la question merite examen, les 
besoins futurs de la nouvelle DNAE devant etre soigneusement 
identifiés et analysés. 

4 .  La Réglementation Actuelle du Commerce Extérieur 

Le Commerce extérieur est actuellement régi par le decret 
33/PG-RM du 13 fevrier 1986 et par l1arréte 1831/MFC/DNAE du 29 
juin 1988, tous deux promulgués dans le cadre du programme de 
libéralisation du Gouvernement. 

Dispositions Principales 

Les principales dispositions du decret 33 sont les 
suivantes: 

- établissement du principe de la liberte de commercer avec 
tous les pays; 

- nécessité pour les individus et sociétés d16tre llagréés" 
avant llexercice d1 activités dfimportation ou dlexportation; 

- définition de 3 catégories dlimportations: 
- categorie A: importations libres, 
- catégorie B: produits soumis a restrictions de type 

quantitatif ou ad valorem; 

- catégorie C: produits dont ltimportation peut &re 
prohibée par arreté ministériel; 

4 selon la DNAE, le nombre total dlamendes et de pénalités 
imposés par année est de llordre de 600 million de FCFA 
(pour les effractions a la régulation des prix et du 
commerce extérieur). 



- établissement du principe général que les exportations 
sont libres de toute restrictions quantitatives ou ad valorem. En 
vertu de llarticle 26 du decret 33, le ministre responsable du 
commerce peut introduire des licences a llexportation, en cas de 
besoin. 

Caractéristiques du Systéme d1 Importations. 

Catégorie A (importations libres): il slagit des produits 
libres de toute restriction quantitative ou ad valorem; 
llautorisation est accordee de facon automatique sous forme de 
certificat dlimportation delivre par la DNAE (en accord avec la 
procédure déterminée par arrété ministériel). 

Catégorie B (quotas): il slagit des produits sujets a 
restrictions quantitatives ou ad valorem, déterminées 
annuellement par une Commsission Nationale sur la base des 
besoins domestiques en chacun des produits concernes. Le quota 
relatif a chaque produit est par la suite reparti aux 
importateurs détenant une licence dlimportation, celle-ci etant 
nominative et non-cessible. Alors que lloctroi du certificat 
dfimportation pour la catégorie A est automatique, lloctroi de la 
licence dlimportation ne llest pas. Le volume ou la valeur des 
importations (et de certaines exportations), sur une base 
annuelle, au niveau global et au niveau individuel, est connu 
sous le nom de programme IMEX. 

Bien que les produits de la catégorie A puissent etre 
importes librement, et donc nomalement non asujettis a la 
licence, ceux ne provenant pas des zones préférentielles (en 
vertu des conventions ACP/EEC, CEAO et CEDEAO) sont malgre tout 
soumis & la licence, mais sans aucune restriction quantitative ou 
ad valorem. Dfaprés les autorités de la DNAE, ceci constitue 
essentiellement un moyen servant a tracer lforigine des 
importations pour faciliter les mécanismes de compensation 
notament entre pays membres de la CEAO. 

Toutes les importations, independamment de la catégorie a 
laquelle elles appartiennent, sont soumises aux taxes et tarifs 
douaniers. 

Avant la libéralisation, toutes les importations et 
exportations étaient en principe soumises a restrictions, du fait 
qulelles faisaient partie du programe IMEX dont llexecution 
etait la charge dlentreprises publiques. En pratique, toutefois, 
le programme IMEX ne fonctionnait pas tres bien. D1aprés les 
autorités de la DNAE, le systéme servait davantage a protéger 
certains produits locaux (accumulateurs et tissus) et a effectuer 



les previsions de recettes douanieres qula controler les flux 
dlimportations et dlexportations. Les exportations de certains 
produits ont été parfois prohibees ou limitees. Ctest le cas 
notamment des céréales, en raison de la necessite de maintenir un 
niveau approprié de quantites sur le marche en fonction de 
llimportance de la récolte. 

La Situation Actuelle 

Bien que le decret 33/PG-RM fut promulgué en février 1986, 
la liste des produits sujets a restrictions quantitatives ou ad 
valorem ne fut pas publiée avant le 13 octobre 1987 (Arreté 
5900/MFC/DNAE). Dans llentretemps, les anciens réglements etaient 
toujours en vigueur, quoique non appliqués. Ceci souligne encore 
la faiblesse des programes IMEX. 

Dans la liste du 13 octobre 1987, 80% de la valeur des 
importations totales sont sujets a restrictions quantitatives ou 
ad valorem. 

Come dans le cas de la liberalisation des prix et marges 
maxima, avant llentree en vigueur de la premiére année du SAF 
(ler juillet 1988 - 30 juin 1989), le Gouvernement réduisit de 10 
le nombre de produits (ou catégories de produits) soumis a 
restrictions (sucre, lait, sel, thé, insecticides, accumulateurs 
dlauto, piles électriques, produits ménagers, produits electro- 
menagers et les produits petroliers), et ceci aux termes de 
llarreté 1831/MFC/DNAE du 29 juin 1988. La licence dlimportation 
pour ces produits fut remplacée par le certificat dlimportation 
(octroyé de facon automatique). Ceci constitue un pas majeur dans 
la voie de la libéralisation du comerce extérieur compte tenu du 
fait que ces 10 produits réprésentent quelque 40% des 
importations totales, augmentant ainsi la part des importations 
libéralisées a 60% de la valeur des importations totales. 

A l'heure actuelle, quelque 125 produits ou categories de 
produits, ou 35% a 40% de la valeur des importations totales, 
restent soumis a restrictions quantitatives ou ad-valorem. Selon 
les autorités de la DNAE, les restrictions sont plut6t sur base 
quantitative qulad valorem bien qutaucune donnee chiffree sur 
llimportance relative de ces deux types de restriction ne soit 
disponible. Toujours selon la DNAE, ce qui reste du programme 
IMEX actuellemnt sert trois objectifs: (i) le programme fournit 
une base pour estimer le volume des licences d'importation a 
accorder, étant donné le niveau de production et de consommation 
domestiques; (ii) le programme contribue a la protection dlun 
nombre limité de produits manufactures localement; et (iii) le 
programe fournit une estimation des recettes douanieres 
provenant des produits soumis a restrictions. 

Actuellement, il nty a aucune restriction sur les 



exportations, a llexception du fait que, pour la recolte 1988/89, 
les licences dlexportation pour les céréales ont été limitées a 
30.000 tonnes pour une premiére tranche, avec la possibilité 
dlune seconde tranche ulterieurement. 

Les Perspectives Futures 

Dans le cadre des politiques structurelles du SAF du FMI, le 
Gouvernemnet a entrepris de libéraliser davantage le régime des 
importations par l'abolition de toutes restrictions quantitatives 
ou ad valorem a la date du 15 juin 1989 au plus tard, et par le 
remplacement des licences dtimportations par les certificats 
dlimportation. Tous les produits tomberaient donc dans la 
catégorie A. 

Si ce plan est realicé come prévu, il se posera la question 
de renforcer la protection accordée aux produits locaux par le 
biais de taxes et tarifs au cordon douanier. Les autorités 
gouvernementales sont en train dlétudier cette question, avec le 
concours de la BIRD et du PNUD. Selon les services de la DNAE et 
de la DND, les recommandations pour cette réforme sont 
actuellement a ltexamen du ~abinet du Ministre des ~inances et du 
Cornmerce. La mise en vigueur effective de tels ajustements dans 
les tarifs a llimportation, qui feraient partie de cette réforme, 
est tout a fait posssible tant du point de vue technique que 
reglementaire aussitot que sera prise la decision dtabolition des 
quotas. 

Evaluation et problemes 

Come dans les cas du nouveau Code de Commerce et de la 
législation sur les prix, la conditionalité liee au decaissement 
des tranches des fonds de llUSAID, en appui au PRE, fut 
parfaitement jusfifiée et nécessaire pour assurer lleclosion et 
la croissance des activités du secteur privé. 

Toutefois, ici aussi, aucune donnée nlest disponible de part 
du service des douanes pour évaluer ltimpact de la liberalisation 
du commerce extérieur sur la croissance du secteur privé (selon 
la DND, il serait tout a fait possible de mettre en place un 
systéme permettant dlappréhender les données statistiques du 
commerce extérieur selon le secteur privé et le secteur 
parapublic). A priori, on peut penser que ltimpact a été positif. 
Cependant, il y a lieu de se rappeler qu1en paralléle a la 
liberalisation du commerce extérieur, le Gouvernement a aussi 
entrepris, depuis 1985, la réforme du secteur parapublic avec le 
transfert progressif des activités de ce dernier vers le secteur 
privé. 

Que1 que soit ltimpact quantitatif, il est certain que le 



Gouvernement slest rendu compte-non seulement du cout impose a 
lléconomie par le systéme des quotas, mais aussi des difficultés 
a administrer les programes annuels IMEX. Concernant ces 
derniers, il est generalement reconnu dans llAdministration 
qulils etaient en fait impraticables. En effet, les projections 
d9importation et dlexportation avaient peu de relation avec les 
flux réels enregistres au niveau des douanes. 

La substitution de tarifs (par un relevement de ceux deja 
existants) aux quotas devrait normalement constituer une 
amélioration, etant donne que llapplication de tarifs est 
generalement consideree come moins sujette aux lourdeurs 
administratives et a interpretation arbitraire de la part des 
agents des services concernes. Cependant, le relevement des 
tarifs tendra probablement aussi a encourager davantage llévasion 
fiscale, deja tres elevee au Mali. 

Come nous llavons déja mentionné, il y a actuellement un 
debat au sein de llAdministration et en particulier au sein de la 
DNAE concernant la mission future de celle-ci et le r6le futur de 
ses agents, suite a llabolition de certaines fonctions actuelles. 
Ce probléme devra &re résolu par le Gouvernemnt, avec llappui 
coordonne des bailleurs de fonds, dans le cadre d9une seconde 
phase du PRE. Cette question sera reprise dans le ~hapitre 
portant sur les Recommandations. 

5. Impact de la Liberalisation sur la Croissance du 
Secteur Prive dans le cadre du PRE 

Le document d9approbation du projet (PAAD) du ler aout 1985 
suggérait 4 indicateurs pour 19évaluation de llimpact du PRE sur 
la participation du secteur privé dans les activités économiques 
du pays. La nature des mesures adoptées dans le volet de reformes 
du cadre reglementaire du PRE, est telle qulelle ne permet pas 
dlétablir un lien direct et précis entre des réformes spécifiques 
et leurs effets sur la croissance du secteur privé. ~outefois, on 
peut briévement faire le point sur les indicateurs proposés. 

a) Inscription au Registre de Commerce: 

Le nombre dlindividus et de sociétés immatricules au Greffe 
du Tribunal de Premiere Instance de Bamako a augrnenté au cours 
des recentes années de la maniere suivante: 



Tableau 2.2 Nouvelles Inscriptions a Bamako* .............................................................. 
Cumul Variations Annuelles 

(en % )  

31 décembre 1985 363 

31 décembre 1986 572 209 +58% 

31 décembre 1987 1035 463 +81% 

31 décembre 1988 1355 320 +31% 

* Le total de 1.454 immatriculations a la date du 14 avril 
1989 ne represente pas le nombre total dlinscrits au Tribunal de 
Premiere Instance de Bamako depuis llIndependance, mais plutot le 
total depuis environ 1983 ou 1984. 11 semble que lorsqulun 
nouveau Greffier est nomme, celui-ci commence souvent une 
nouvelle numerotation. On sait qulil y eu des discontinuites dans 
la serie depuis lfIndependance, mais il est virtuellement 
impossible de reconstituer celle-ci. 

Le nouveau Code est entre en vigueur le ler janvier 1987. 
D1aprés le greffier du tribunal de Bamako et deux notaires, 
familiarises avec les questions de secteur formel vis-a-vis 
secteur informel, l'augmentation du nombre dlinscriptions depuis 
1986 provient surtout de régularisations par des individus qui 
etaient deja etablis dans le commerce, mais qui se sont inscrits 
quand des politiques plus libérales furent adoptées et quand les 
formalités furent assouplies. Ces individus sont ainsi passés du 
secteur informel au secteur formel, soulignant ainsi lleffet 
positif dfun cadre réglementaire plus libéral. 

On doit cependant noter que: 

- les inscriptions au Tribunal de premiere Instance de 
Bamako répresentent 90% des inscriptions totales de la région 
métropolitaine (qui inclut 5 Justices de Paix); 

- il nly a pas de données concernant les radiations 
annuelles, de facon que les chiffres du tableau 2.2. sont sur une 
base brute (cependant dlaprés le greffier, il y a eu peu de 
radiations); il n'y a pas non plus de donnees fiables sur les 
faillites; 



- il nfa pas été possible de faire une distinction 
automatique et instantanée entre les individus et les sociétes 
inscrites; le compte devrait etre entrepris manuellement; 

- il nfa pas été possible de trouver a Bamako le nombre de 
nouvelles inscriptions concernant les autres régions du pays. 

11 est interessant de noter que, par ailleurs, selon les 
deux notaires intewiewés, le nombre de sociétés nouvellement 
constituées a décline de facon substantielle en 1987 en 
comparaison avec 1986 et a continue de baisser en 1988. La 
tendance a la baisse semble se poursuivre en 1989, car selon un 
des deux notaires, seulement 5 sociétés ont été constituées pour 
les 4 premiers mois de 1989, en comparaison avec 25 pour les 4 
premiers mois de 1988. Cette évolution réflete le niveau général 
des activités économiques du pays. 

b) Le Niveau de lfEmploi 

Les données statistiques concernant lfemploi sont assez 
limitees et se rapportent surtout aux secteurs public (50.000) et 
parapublic (10.000). 

Dfaprés une étude récente ("Données sur lfEmploi au Maliff), 
entreprise dans le cadre du projet PNUD/BIT/MLI/86/002 visant a 
aider les jeunes a trouver un emploi, et publiee en juin 1988, le 
nombre dlindépendants (définis comme boutiquiers, artisans, 
membres des professions libérales et du secteur informel) en 
milieux urbains, a augmenté de 4% par an entre 1976 et 1987, pour 
atteindre 180.000. Lfeffectif du personnel de maison et des 
apprentis est de lfordre de 83.000 en milieu urbain. Le nombre de 
salariés dans le secteur privé moderne est estimé a 11.900 en 
1987, ayant cru a un rythme de 3% par an depuis 1974. 

Dfaprés les discussions avec les représentants des hommes 
dfaffaires locaux, il y a lieu de penser que les dispositions du 
PRE (concernent le cadre réglementaire ou concernant la 
fiscalité) nlont pas eu dfimpact determinant direct ou indirect 
(par le biais de lfinvestissement) sur le niveau dlemploi des 
entreprises appartenant au secteur privé et structuré. Par 
exemple, ni la reduction dans la contribution forfaitaire ni 
celle dans le BIC nfest consideree comme suffisamment importante 
pour proceder a de nouveaux recrutements ou investissements. Des 
lors, il est plus que probable que les mesures specifiques prises 
dans le cadre du PRE aient eu un effet mesurable sur lfemploi des 
firmes du secteur prive, et, a posteriori, il faut reconnaitre 
qifil etait probablement optimiste de sfattendre a ce qufelles en 
aient. Ceci toutefois nfimplique pas que le programe ait échoué, 
te1 qufon le verra plus loin. En effet, il est tout a fait 
possible que lfemploi ait augmenté dans le secteur informel, en 
particulier dans les activités de commerce. Cependant, ici 



aussi, il est difficile, voire impossible, de faire la part entre 
les mesures du PRE et celles du programme dlajustement structurel 
du Gouvernement (par exemple, le passage dans le secteur informe1 
dlagents des secteurs parapublic et public a la suite des 
licenciements dans ces secteurs). Selon les experts du PNUD/BIT, 
lleffet net résultant sur le niveau de llemploi a été négatif, en 
raison des politiques dlajustement structurel et en particulier 
des difficultés économiques recurrentes depuis 1986. 

c) le Crédit 

Le volume de crédit alloué aux entrepreneurs du secteur 
privé (a llexclusion des sociétes dleconomie mixte), pourrait en 
théorie servir dlindicateur de la croissance du secteur privé si 
llon pouvait observer une tendance sur plusieurs annees. 
Cependant, dans le contexte du Mali, surtout a llheure actuelle, 
avec llimposition de plafonds de crédit aux membres de llUMOA, il 
est difficile de faire la part des choses. Tout dlabord, les 
données concernant le crédit accordé au secteur privé ne sont pas 
facilement disponibles: dans la compilation de leurs chiffres, 
les banques ne font pas la distinction entre le secteur privé et 
les entreprises parapubliques. (11 faudrait donc revoir toutes 
les demandes de crédit approuvées pour obtenir cette 
information.) En second lieu, étant donné la présence de facteurs 
exogénes et concommittants, il serait difficile dlattribuer toute 
tendance qui se dégage a llexamen des chiffres, uniquement au 
programme de réforme du PRE. 

Le volume du crédit (crédit ordinaire et crédit de campagne) 
a lléconomie, clest-a-dire au secteur privé et aux entreprises 
paraétatiques, a progressé de la facon suivante: 

31 décembre 1985 83.6 milliards de FCFA 

31 décembre 1986 99.5 milliards de FCFA 

31 décembre 1987 95.2 milliards de FCFA 

31 décembre 1988 97.0 milliards de FCFA (y compris 
14.4 milliards de consolidation de 
la BDM) ............................................................... 



Aucune conclusion ne peut etre dégagée du tableau précédent, 
concernant llimpact du PRE sur la croissance du secteur privé. 
Les chiffres publies couvrent les credits accordés aux 
entreprises para-etatiques et les crédits de campagne qui sont 
soumis a de grandes variations. 

Le volume des encours accordés par la BIAO a progressé de la 
facon suivante par type dlactivite economique: 

Tableau 2.4 Volume des encours accordés par la BIAO ................................................................ 

Fin de période/en millions de FCFA 

Agriculture 2081 
Mines - 
Manufactures 627 
Eau, Gas, Elect. 299 
Construction 3 18 
Commerce, Rest., Hotels 2885 
Transport, Mag. Communi. 351 
Assurance, Immob., Serv. 118 
Services Soc. et Pers. 405 

Total 7084 11123 9187 11200 .............................................................. 

Le tableau ci-dessus montre une progression de 49% d a n ~  
llencours en faveur des manufactures sur une periode de 3 ans. On 
ne peut cependant rattacher cette évolution a la croissance du 
secteur privé car les activites industrielles sont toujours 
dominees par les entreprises para-étatiques. On enregistre une 
augrnentation sensible dans le crédit alloué au secteur Commerce, 
Restaurants et Hotellerie en 1986, mais il nlest pas certain que 
ceci puisse &re attribué aux mesures de libéralisation. 

d) le Commerce Exterieur relevant du Secteur Privé 

Come indiqué auparavant, les services des douanes 
nlétablissent pas de données sur les exportations et importations 
en fonction du statut juridique de llexportateur/importateur 
(entreprise privée, para-étatique ou publique). 11 nlest donc pas 
possible de traiter les données des douanes pour établir lleffet 
du PRE sur la croissance du secteur privé. Toutefois, on sait que 
des opérateurs prives se sont substitués a la défunte SOMIEX: ce 
phénoméne nlest pas cependant lié au PRE a proprement parler, 



quoique celui-ci ait appuyé llengagement du Gouvernement dans ses 
efforts de privatisation. 

En conclusion, les indicateurs mentionnés ci-dessus ne sont 
pas dtune grande utilite pour déterminer si les mesures de 
libéralisation du Cadre Reglementaire ont eu un impact measurable 
sur la croissance du secteur privé, au cours de la période 
couverte par le PRE. 

11 est cependant certain que les mesures adoptees dans le 
cadre du programme de réformes: 

(i) nlont pas eu un impact mesurable sur les entreprises 
appartenant au secteur structuré, si 18impact est défini en 
termes de génération dtemploi ou dtinvestissement, 

(ii) ont eu un impact mesurable dans l'encouragement des 
individus (probablement vivant du commerce) du secteur informel a 
joindre le secteur formel. 

Bien que 18impact du PRE sur la croissance du secteur privé 
ne puisse 6tre mesuré, il y a lieu de souligner ltimpact 
psychologique du volet de réformes du Cadre ~eglementaire sur le 
secteur privé, dont ltimportance est reconnue par tous les 
opérateurs économiques. En ce sens, le PRE a été un grand succés. 
On ne peut que souligner llimportance des changements du Cadre 
Reglementaire, en tant que conditions prealables a tout succés du 
programme et en tant que conditionalité liee au décaissement des 
fonds. Ainsi, 18adoption du nouveau Code de Commerce, accompagnée 
par les mesures de libéralisation des prix et du commerce 
extérieur, a donné le signal au secteur privé, forme1 ou 
informel, dlune amélioration de llenvironnement pour les milieus 
dt affaires. Les réprésentants du secteur structuré ont reconnu 
unanimement que la liberalisation des prix et du commerce 
extérieur constitue un pas majeur dans cette direction. 

Les mesures de libéralisation ont eu aussi 18effet de 
stimuler la concurrence, de réduire la pression inflationiste, et 
ont ainsi profité aux consommateurs '/. 

6. Evaluation dlEnsemble du Cadre Reglementaire 

Dans la Section 5, nous avons montre que le succes du volet 
de réformes du Cadre Reglementaire du PRE ne peut &re apprehendé 
au travers d'indicateurs quantifiables. De meme facon, ce succes 
ne peut davantage 6tre juge sans réference au contexte économique 

5 une bréve discussion de llimpact de la dérégulation de 
la commercialisation des céréales et du transport est 
présentée en Annexe. 



dvensemble, en particulier sans-reference aux mesures adoptees 
par le Gouvernement dans le cadre du programme dgajustement a 
moyen terme de 1988 a 1992, agréé avec le FMI et la BIRD au mois 
de mai 1988, ainsi quga celles au titre de ltAccord de 
~onfirmation avec le FMI, couvrant la periode 1988-89. 

Plutot que dgexaminer les gains mesurés en termes de 
croissance du seteur privé - ce qui constitue un critére par 
ailleurs assez restreint - de la liberalisation du Cadre 
Reglementaire, il y a lieu de juger le succés du PRE en termes de 
sa contribution aux efforts dtajustement structurel a plus long 
terme de ltéconomie. 

Le programme dtajustment a moyen terme du Mali couvre 5 
types de politiques économiques: 

- les politiques agricoles, en particulier le renforcement 
de la sécurité alimentaire et la diversification de la 
production, 

- lvamélioration dans le systéme des incitations, en 
particulier les politiques regissant le regime des prix et du 
commerce extérieur, en vue de réduire lvintervention des pouvoirs 
publics et promouvoir le r6le du secteur prive, 

- la reforme du secteur para-étatique, 
- lgamélioration de la gestion des ressources publiques, en 

particulier par une réduction des dépenses de personnel au profit 
des dépenses en materiel, par des révisions du systéme fiscal 
afin dgen réduire les distorsions et dgen augmenter lvélasticité, 
par lvamélioration du programme des dépenses dginvestissement, et 
par le renforcement des procedures budgetaires et du controle des 
dépenses, et 

- ltamélioration de la situation financiére du Gouvernement. 
Les mesures adoptées dans le cadre du PRE et examinées ci- 

dessus dans les Sections 2 a 4, ont pour but: (i) de faciliter 
lvétablissement dg entreprises privées par la suppression de 
lgagrément dans le cadre du nouveau Code de Commerce, (ii) 
dvintroduire une législation permettant un systérne de prix plus 
flexible, et (iii) de réduire graduellement les quotas a 
lvimportation et libéraliser les procédures dvimportation par le 
remplacement du systeme de licences dtirnportation par celui de 
lvinscription. Toutes ces mesures doivent etre considérées come 
des bases sur lesquelles doit se fonder toute politique tendant a 
une meilleure allocation des ressources et a une plus grande 
stimulation des activités économiques par le biais du secteur 
privé et dgune concurrence plu vive. Come on lva déja mentionné, 
lginclusion de ces mesures dans le cadre du PRE etait primordiale 
a tout essor et a tout développement dgun secteur privé plus 



robuste. 

Le fait qulaucun effet tangible ou visible sur la croissance 
du secteur privé ne peut &re facilement identifié doit étre 
attribué a dlautres facteurs ayant engendré des effets pervers. 
Ces facteurs sont les suivants: 

- les conditions économiques difficiles: la chute des cours 
mondiaux du coton depuis 1985 (qui constitue le plus important 
produit a ltexportation du Mali) a eu pour effet de creer des 
changements importants dans les perpectives financieres et 
économiques du pays en 1986 et pour le moyen terme. La perception 
qu1en ont eue les opérateurs privés des perspectives economiques 
en a été inevitablement affectée; 

- la mise en vigueur en 1987 de la réforme du secteur 
parapublic, avec la liquidation et le desengagement de 18Etat des 
entreprises para-étatiques accompagnes du licenciement de quelque 
3.200 employés, sans absorption plus ou moins simultanée des 
actifs et du personnel par le secteur privé (come on l'avait 
espere a un certain moment); 

- la restriction du crédit bancaire, imposée par les 
autorités monétaires, suite a llexpansion des facilités de crédit 
au Gouvernement et aux entreprises publiques en 1986 et au debut 
de 1987, une situation par ailleurs rendue davantage compliquee 
par la restructuration de la BDM; et 

- llétroitesse du marché domestique pour la plupart des 
entreprises du secteur moderne. 

L1évaluation de l'impact sur la croissance du secteur prive 
des reformes fiscales doit egalement prendre en compte la 
situation economique dtensemble au cours des recentes annees, 
ainsi que les politiques dlajustement structurel en matiere de 
gestion des ressources publiques. 

S'il est vrai que les mesures de libéralisation adoptées 
jusqu'a présent ont établi de facon non-ambigue le cadre dans 
lequel les activités du secteur privé sont appelees a se 
développer, il nlen reste pas moins qu'il faut examiner tant les 
contraintes en matiere de politique economique que les obstacles 
dlordre pratique encore existants et de nature a freiner 
llexpansion du secteur prive, surtout le secteur moderne. 

Les Contraintes de Politique Economique 

Dans l'hypothése ou la libéralisation des prix et du 
commerce exterieur prevue au titre du SAF a la date du 15 juin 



1989 est respectee, il y a lieu de suivre avec attention le 
regime de contr6le des prix et marges, afin dléliminer entierment 
celui-ci dtici 30 juin 1990, sauf pour ce qui concerne les 
produits qui seraient consideres par le Gouvernement come 
statégiques du point de vue social. Par ailleurs, le systéme de 
lthomologation souple devrait étre eliminé aussitot que possible, 
car en pratique il stavere largement non-opérant 6 / .  

Les Entraves dtOrdre Pratique 

Dans le contexte du Mali, lladoption de facon formelle dtun 
cadre plus liberal, bien qutelle soit une condition nécessaire au 
transfert progressif des activités économiques du secteur public 
au secteur privé, ntest cependant pas suffisante. En effet, la 
libéralisation doit staccompagner de mesures dtordre 
institutionnel axées sur le renforcement du passage du secteur 
informel au secteur formel et sur ltexpansion des activités du 
secteur structuré par le biais dtincitations appropriées. Sans 
lfaccompagnement de mesures dtordre juridique, institutionnel et 
organisationnel, la libéralisation aurait pour effet de creer un 
déséquilibre croissant entre les secteurs formel et informel, de 
pénaliser le secteur privé structuré, et de reduire la capacité 
de llEtat de fournir, come tout Etat est appele a le faire, les 
services administratifs et publics que la population attend 
legitimement de lui. Ce point est essentiel. Ltattention doit 
donc &re portee sur les points suivants: 

- le cadre juridique 
Come deja mentionné plus haut, il y a lieu de réviser 

ltensemble des textes législatifs et réglements se rapportant a 
ltactivité economique en general afin de (i) abroger tous les 
textes (anciens et actuels) qui ne seraient plus dfapplication ou 
qui seraient en contradiction avec la politique economique 
actuellement en vigueur; (ii) harmonizer et, si nécessaire 
réviser, tous les textes couramment applicables; et (iii) adopter 
tout nouveau texte nécessaire a combler les vides existants ou a 
assurer la coherence dans ltensemble des textes. On ne saurait 
que trop souligner llimportance dtune telle tache. La situation 
actuelle contribue a favoriser et a perpétuer la confusion, 1' 
interpretation erronee de chacun, tant dans le secteur public que 
prive. Les interviews avec agents de la fonction publique, hommes 
dtaffaires, notaires, et avocats confirment ce besoin. 

Toujours en matiere juridique, il y aurait lieu de réviser 

6 par exemple, le systéme de lthomologation souple se 
rapportant au riz usine provenant des zones encadrées 
nfest pas opérationel (voir Annexe E). 
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ltarticle 335 du Code de Commerce afin de permettre la 
constitution dgune SARL par 2 associes, au lieu de 3 actuellement 
requis. De meme, il y aurait lieu dgintroduire la Société 
Unipersonnelle a Responsabilité Limitée, cgest-a-dire constituee 
par une seule personne. Au cours des dernieres années, la plupart 
des pays européens de tradition juridique latine, ont adopté une 
législation dans ce sens precisement pour encourager et 
développer les activités du secteur privé. 

- la transparence et la dissemination de lginformation 
11 y a un manque dginformation, de transparence et de 

compréhension des textes légaux et réglementaires, tant de la 
part des opérateurs économiques que des agents de la fonction 
publique. Ce probléme est lié a celui mentionné ci-dessus. Ceci 
n'est pas un probléme facile a résoudre, étant donné que les 
textes juridiques et reglementaires ne sont pas en général 
accessibles aux non-initiés, que1 que soit le pays, pour ne pas 
parler de pays dont le niveau dtéducation de la population est 
peu elévé. Les efforts doivent viser a expliquer dans un langage 
simple et direct, au moyen de petites brochures, les aspects 
essentiels des textes légaux et reglementaires ou des conditions 
requises pour (i) sgetablir come commercant ou constituer une 
société et (ii) sgengager dans des activités ou transactions 
économiques diverses. On doit reconnaitre qugil sgagit dtune 
demarche longue et difficile, mais elle doit &re entreprise de 
facon systématique. 

- le cadre institutionnel et administratif 
Avec lgadoption dgun systéme économique plus libéral, le 

r6le et les fonctions de certains services administratifs et 
entités publiques nécessitent dt&re re-examinés et révisés afin 
que ceux-ci soient desormais davantage au service du secteur 
prive. En ce qui concerne le cadre reglementaire, ceci stapplique 
au premier chef a la DNAE, qui devrait devenir le point central - 
ou Itle guichet uniquew - ou informations, conseils, et assistance 
pourraient &re obtenus, et ce dans 3 domaines d'interet a tout 
entrepreneur, qugil soit déja établi ou qulil envisage dtexercer 
une activite dtordre economique: 

(i) les conditions nécessaires a la constitution dtune 
entreprise par un individu ou par une société (ctest-a-dire, tous 
les aspects concernant lginscription au tribunal de commerce, la 
constitution en societe, les droits et taxes dus, et toutes 
autres formalites requises par les services administratifs); 

(ii) les conditions requises pour les activités 
dtimportation (obtention du certificat dtimportation, les 
réglementations en vigueur a ltétranger, notamment en matiere de 
controle des changes, transport, assurance, etc..); et 



(iii) les conditions requises pour les activités 
dlexportation (inscription, législation sur les banques et le 
controle des changes a lletranger, informations sur les marches 
dlexportation offrant un interet pour le Mali, etc..) 

- les organisations professionnelles 
S1il est souhaitable de se diriger vers un secteur prive 

davantage structure, il est nécessaire pour les syndicats et 
organisations professionnels de renforcer leur image en tant que 
representants incontestes de leurs membres, de renforcer 
egalement leurs propres structures, ainsi que dlelargir le nombre 
de leurs adherents. Ici aussi, il slagit dtun probléme difficile 
et sans solution instantanée. Ce probléme implique non seulement 
une amélioration en profondeur des relations de confiance devant 
exister entre dirigeants et adherents et une dissiménation plus 
large de llinformation en faveur des membres, mais egalement un 
dialogue sincere et régulier avec les autorites gouvernementales. 
Pour aider a une meilleure structuration du secteur privé, deux 
points sont a noter: 

(i) examiner la possibilité, conjointement par les autorites 
et des organismes tels que la Chambre de Commerce, dlintroduire 
des réglements définissant les critéres requis pour llexercice de 
certaines activités commerciales ou industrielles. 11 stagirait 
de critéres techniques, sanitaires, ou de sécurité propres a 
chaque activite, et sans préjudice a la concurrence. Par le biais 
de la réglementation de la profession, on pourrait atteindre une 
meilleure structuration et spécialisation dans les activites 
économiques. Cependant, il y aura lieu dléviter que les textes de 
loi ou réglements soient rédiges de telle facon a faciliter la 
formation dtoligopoles ou de cartels; et 

(ii) identifier les besoins des organisations 
professionnelles, en particulier celles de la Chambre de 
Commerce, en matiere de gestion, dlorganisation, de formation en 
faveur des adherents, de communications et liaisons avec les 
membres, et en matiere juridique. 

- la protection des entreprises et les procédures dlappel 
On a note plus haut que les tribunaux de commerce ntont pas 

encore ete mis en place, come prevu au Code de Commerce. Un te1 
handicap, combiné au manque dtin.formation, et au caractére 
arbitraire dans llapplication des lois et réglements, nloffre 
aucune protection dans la poursuite dlactivités économiques de 
maniére légale, réguliére et structurée. Ceci ne peut que 
décourager des entrepreneurs potentiels. Cela constitue un 
obstacle au reglement equitable de differends, a la contestation 
dlamendes ou pénalités injustes et au recouvrement des mauvais 



prets pour le systéme bancaire. ceci encourage "la collusion 
entre la fraude et la corruptionvl. Les autorités 
gouvernementales, en collaboration avec la Chambre de Commerce, 
les banques, les notaires et les avocats devraient (i) porter 
leurs efforts pour que soient rapidement crees les tribunaux de 
commerce en conformite avec le nouveau code de commerce; et (ii) 
faire ltesquisse d'un plan dtaction visant a renforcer le systeme 
judiciaire, y compris les besoins en formation pour atteindre cet 
objectif. 



CHAPITRE 111 : LA REFORME FISCALE ET LES MESURES D'ACCOMPAGNEMENT 

1. Introduction 

La fiscalité au Mali est de facon générale peque come 
confiscatoire, insensible a la capacité de payer des 
contribuables, et discriminatoire a llencontre des activités 
dlépargne et dlinvestissement. Ces considérations constituent en 
fait la base analytique sur laquelle slest fondé le volet de 
reforme fiscal du PRE, qui vise a (1) réduire la,pression 
fiscale, and (2) renforcer laadministration fiscale. 

La réforme fiscale est considérée come un instrument pour 
revitaliser laeconomie au moyen daune stimulation de lloffre. La 
fiscalité influe sur les decisions dlinvestissement et 
laefficacité dans llutilisation des ressources. Cependant, les 
taxes représentent une source majeure de revenus pour le 
gouvernement: tout allégement de la pression fiscale pour la 
stimulation de lloffre va donc a llencontre des considérations de 
revenus. Daou la nécessité de mesures llcompensatricesll visant au 
renforcement de lladministration fiscale, assurant ainsi une 
meilleure collecte des revenus fiscaux. 

Le volet de réforme fiscal du PRE a été concu sur la base 
des considérations précedentes. Tout daabord, on a cherché a 
diminuer la pression fiscale en réduisant le taux de certains 
imp6ts tels que: (1) la Contribution Forfaitaire (CF), (2) 
111mp6t sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC), et 
(3) laImp6t Minimum sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux. 
En vue de stimuler la production locale, le volet de réforme 
fiscale comprend aussi un réalignement de tarifs douaniers. A ce 
titre, les tarifs portant sur les importations de matiéres 
premiéres et de produits semi-finis ont été réduits, alors que 
ceux frappant les importations de produits finis ont été réléves. 
En meme temps, on a aussi procédé a la révision a la hausse des 
"valeurs mercurialest1 a llimportation, dans le souci dlune 
rationalisation de la structure des prix. 

Par ailleurs, on a cherche a augmenter les recettes fiscales 
par (1) un aggrandissement de llassiette fiscale (par un plus 
grand nombre de sociétés immatriculées), (2) le réajustement des 
valeurs mercuriales, et (3) llamélioration de llefficacité de 
lladministration fiscale. L1amélioration de laefficacité 
résulterait de lainformatisation des services de la Direction 
Nationale des Imp6ts (DNI) et de la Direction Nationale des 
Douanes (DND), du renforcement de la Brigade Nationale des 
Investigations (BNI) et des services de controle. 

Le volet fiscal du PRE a été dument mis en oeuvre sur la 
periode 1986-88 (voir tableau suivant). 



Tableau 3.1 Mise en oeuvre des réformes fiscales 

Mesures Fiscales Date de Mise en oeuvre 

Mesures Fiscales initiees en 1986 
1. Taux de la CF réduit 

de 15% a 7.5% 

2. Réalignement du DFI 
pour 53 matiéres premiéres 
et prod. semi-finis. 

3. Revision a la hausse 
des valeurs mercuriales 

Mesures Fiscales initiées en 1987 
1. ~éduction du taux dlimposition 

du BIC (50% a 45% ou 30 a 25%) 

2. ~éduction du taux dlimposition 
minimum du BIC (1% a 0.75%) 

3. Réalignement du DFI portant 
sur 55 matiéres premiéres 
et produits semi-finis et 7 
produits finis. 

Mesures Fiscales initiees en 1988 
1. Réalignement du DFI portant 

sur 60 matiéres premiéres 
et produits semi-finis et 3 
produits finis. 

2. Revision des valeurs 
mercuriales et DFI 
pour 60 produits 

Mars 86 
(loi 86-5O/AN-RM) 

Mars 86 
(loi 86-51/AN-RM) 

Mars & Avril 86 
(arrété 1322/MFC-CAB 
& arreté 6981/MFC-CAB) 

Fevrier 87 
(loi 87-30/AN-RM) 

Février 87 
(loi 87-3O/AN-RM) 

Mai 87 
(decret 12 3/PG-RM) 

Mai 88 
(decret 137/PG-RM) 

Mai 88 
(decret 138/PG-RM) 
(arrété 3 155/MFC-CAB) 

1. ~ugmentation des effectifs de la BNI. 

2. Dynamisation des cervices de controle. 

3. Reajustement de lVImpot Forfaitaire 
(frappant les sociétés sans comptabilité 
organisée) . 



Come décrit dans le document du PAAD, lfimpact visé par le 
programe est double: 

(1) une plus grande incitation a lfinvestissement, de 
meilleures conditions pour le commerce, et une réduction de 
1 Iévasion f iscale, et 

(2) une distribution plus égalitaire de la charge 
f iscale. 

Le présent chapitre traite du probléme dlévaluation de 
lfimpact reel du volet de réforme fiscal du PRE. Les mesures de 
réformes mises en oeuvre seront évaluées en tenant compte de 
llimpact visé, des objectifs poursuivis, et de la validité des 
hypothéses de base définis dans le document du PAAD. 

Le présent chapitre comprend 7 sections. A la suite de cette 
introduction (section l), les sections 2 et 3 traiteront des 
questions d'ordre méthodologique. L1analyse de llimpact des 
mesures fiscale sera présentée a la section 4. La section 5 
suivra avec llévaluation des mesures lfdlaccompagnementw. Dans la 
section 6, les résultats obtenus lors des interviews avec les 
répresentants du secteur privé au Mali, seront analysés. 
Finalement, dans la section 7, nous procéderons a une évaluation 
générale du volet de réforme fiscale du PRE. 

2. Problemes Methodologiques 

En théorie, toute modification du systéme fiscal influe sur 
les courbes dloffre et de demande dans les marchés de biens et 
facteurs. Ceci resulte directement en des changements dans 
lfallocation de ressources et dans la distribution de revenus 7/. 

Pour évaluer de facon compléte llimpact de tout changement 
fiscal initié dans un secteur, on devrait prendre en compte les 
réactions enregistrées dans les autres secteurs, résultant des 
changements induits dans la structure relative des prix de biens 
et de facteurs. Pour ce genre dlanalyse, il faudrait recourir au 

7 les effets indirects comprennent les interactions entre 
la fiscalité et les autres politiques économiques. Les 
impóts, par example, peuvent influer sur la balance des 
paiements et llintermédiation financiére. 



cadre multi-sectoriel dit "d ' equilibre généralll '/. 
Malheureusement, la mise en oeuvre dtun te1 outil d9analyse 
demande beaucoup de temps et de données de base, a juger par les 
expériences de modélisation en Cote dtIvoire, au Cameroun et au 
Sénégal. Cette possibilité n'est donc pas possible dans le cas 
présent, vu la contrainte de temps imposee a la Mission 
dtEvaluation. 

Une autre alternative consisterait a évaluer 19impact des 
changements fiscaux au moyen dtestimations économétriques des 
courbes dloffre et de demande (des biens ou facteurs imposés). 
Cette approche dite I1dléquilibre partiel" requiert des longues 
séries temporelles de données, qui sont assez difficiles a 
établir au Mali, surtout dans un delai assez court. 

D1aprés les termes de reférence de la Mission, une troisiéme 
option est possible: ltanalyse de lléchantillon de base établi 
par la DNI. Dans la section suivante, nous nous proposons donc 
(1) dlexaminer la validité de cette base de données, et (2) 
dlexaminer si des résultats significatifs peuvent &re dérivés de 
ltanalyse de cet échantillon. 

3. Liechantillon de la DNI 

3.1. La validité statistique de 19échantillon. 

L1échantillon de la DNI comprend une centaine dlentreprises 
(privées et publiques), engagées dans des activités industrielles 
et commerciales, classifiées en cinq groupes sur la base du 
nombre dlemployes. Les données suivantes, pour chaque entreprise, 
sont disponibles au cours de la période 1984 a 1987: 

- secteur dlactivité de llentreprise, 
- nombre d'employés, 
- la masse salariale, 
- la contribution forfaitaire due, - le taux dlimposition du BIC, 
- les benéfices réalisés, 
- le chiffre dtaffaires. 
Au niveau global, lléchantillon fournit aussi des 

informations sur le montant des imp6ts dus par les sociétés de 
capitaux, par les comhiercants individuels, ainsi que le montant 
du au titre de ltimpdt forfaitaire. 

Sur la base de cet échantillon, les émissions dtimp6ts sur 
le BIC peuvent etre estimées pour chaque entreprise. Cependant, 

8 voir I1General Equilibrium AnalysisN par C. McLure, 
Journal of Public Economics (septembre 1975). 



les chiffres de 1988 ne sont pas ma-lheureusement disponibles. Le 
fonctionnaire de la DNI chargé de lfétablissement de 
lféchantillon a été récemment promu et affecté a Gao, sans 
laisser de documentation sur son travail. 11 nla pas été donc 
possible pour le consultant dfexaminer la validite statistique de 
lléchantillon, a défaut dfexplications concernant la méthodologie 
suivie dans lfétablissement de la base de données. 

Un examen préliminaire de l'échantillon révéle cependant des 
problémes inexplicables. En premier lieu, le nombre dlemployés de 
ltentreprise numero 503 (Egrenage de Cotton, faisant partie du 
5ieme sous-groupe) passe de 566 en 1984 a 2,135 en 1985. Ceci 
peut provenir ou bien de certaines caractéristiques propres a 
lfentreprise considérée, ou bien simplement d'une erreur 
typographique. 

Par ailleurs, lfévolution du salaire mensuel moyen de 
l'échantillon -- calculé en divisant la masse salariale globale 
par le nombre total dfemployés -- ne correspond point a 
lfévolution des salaires moyens dans lfindustrie et dans secteur 
public (voir tableau 3.2 ci-dessous). 

Finalement, on ne sait pas si certains chiffres de 1984, 
dans lféchantillon, sont exprimés en Francs Maliens ou en Francs 
CFA . 

Tableau 3.2. Salaire Mensuel Moyen de lféchantillon 

Salaire Moyen 1/ 57,324 66,268 71,057 72,510 
(a llexclusion 
du 5ieme sous 
groupe) 
variation en % 15.6% 7.2% 2.0% 

SMIG (F CFA) 2/ 9,730 12,730 12,730 12,730 
variation en % 31% 0% 0% 

Salaire dans le 
Sect Public 2/ 3/ 19,540 25,025 25,025 25,025 
variation en % 28% 0% 0% .............................................................. 
1/ calculé par le consultant 
2/ source: IMF Recent ~conomic Development. Juillet 1988 
3/ salaire: grade 100. 



3.2. Valeur Opérationnelle de lvéchantillon 

Meme en ne tenant point compte des problémes précédents, 
lvéchantillon a une valeur opérationnelle assez limitée. Tout 
dfabord, il nvest pas possible dtexaminer les performances de 
recouvrement des impots dans lféchantillon, en raison du manque 
dfinformation concernant les montants dvimp6t effectivement 
perqus 9 / .  

En second lieu, il nvest pas aussi possible de faire la 
distinction, dans lvéchantillon, entre les entreprises privées et 
les entreprises publiques. Cette distinction est importante, 
étant donné que les premiéres basent leurs décisions 
dvinvestissement et dvemploi sur des critéres de maximisation du 
profit (ou de minimisation des coilts), alors que les derniéres 
sont plus influencées par des considérations dfordre politique. 

Toutefois, les observations suivantes peuvent &re dérivées 
de lvexamen de lvéchantillon (voir Annexe F): 

(1) le niveau dvemploi (des 5 sous-groupes de ltéchantillon) 
a augmenté en 1985 (de 36%) et en 1986 (de 16%), puis a diminué 
en 1987 (de 2%) ; 

(2) le niveau dtemploi (des 4 premiers sous-groupes lo/) a 
augmenté en 1985 (de 2%), puis a diminué durant les deux annees 
suivantes (1% par année) ; 

(3) les benéfices réalisés (des 5 sous-groupes) se sont 
accrus en 1985 (33%), puis sont tombés en 1986 (44%), entrainant 
une chute du montant des impots dus sur le BIC en 1987 (36%); 

(4) a lvexclusion du sous-groupe 5, les bénéfices réalisés 
par les 4 sous groupes restants ont connu une croissance soutenue 
au cours de la période 1985-87: 8% en 1985, 9% en 1986 et 3% en 
1987. Cependant le chiffre dtaffaires relatif aux 4 sous-groupes 
a accusé une chute de 13% en 1986, ce qui est contradictoire a 
lrévolution des benéfices réalisés durant cette annee (+9%). 

Nous avons aussi comparé lvevolution des indicateurs 
précédants a celle des aggrégats macro-économique (voir tableau 
3.3 ci-dessous). Les commentaires suivants ont pu etre dégagées: 

9 seul le Trésor dispose de ce type dvinformation. 

lo le 5ieme sous groupe qui inclut ltentreprise numéro 503 
mentionnée auparavant, est composé dvunités de plus de 
100 employés. On peut faire lvhypothése quvil svagit 
surtout dventreprises publiques. 



- les variations du niveau de lfemploi de ltéchantillon 
suivent plus ou moins celles des activités économiques des 
secteurs secondaires et tertiaires au Mali. 

- en 1986, la chute des bénéfices et du chiffre dtaffaires 
(des 5 sous-groupes) ne correspond point a ltévolution macro- 
economique dfensemble. Au cours de cette année, le PIB a cru de 
19% en termes réels, réfletant une reprise des secteurs primaire 
et secondaire, induite par des conditions climatiques favorables. 
(Cependant, la chute des bénéfices et du chiffre dfaffaires des 
entreprises de lféchantillon peuvent etre liée aux problémes 
confrontant les entreprises publiques.) 

- pour llensemble des 4 premiers sous-groupes 
dfentreprises, on ne voit point dfexplication possible quant a la 
chute de leur chiffre dfaffaires total en 1986 (et ceci en depit 
du fait que leurs benéfices ont enregistre une Sausse au cours de 
la meme année) . 

Tableau 3.3 Evolution de certains indicateurs économiques .............................................................. 
1985 86 87 88 prelim. .............................................................. 

Variation annuelle en % (en prix constants) 
PIB SECTORIEL 
Sect. Primaire -5.9% 32.0% 6.1% -0.1% 
Sect. Secondaire 5.7% 9.9% -3.0% -0.4% 
Sect. Tertiaire 4.4% 4.4% 3.5% -1.6% 

Indice de la 
Production 
Industrielle 122 133 124 120 
(1983=100) .............................................................. 
Source: IMF, Recent Economic Developments(7/88) et BCEAO. 

Pour conclure cette section, la presente Mission nta pas 
trouvé que lféchantillon disponible ait ete tres utile a des fins 
dfévaluation et de suivi. Nous aurons lfoccasion de revenir a ce 
sujet dans le chapitre des recommendations. 

4. Impact du Volet de Reforme ~iscale Bu PRE 

A defaut dlun échantillon valide, on pourrait recourir a 
ltanalyse de lfévolution de certains indicateurs (tels que le 



niveau dlemploi, le PIB, llinvestissement, etc . . . )  pour évaluer 
llimpact des mesures de réformes. Toutefois, dans le cas du PRE, 
ceci ne serait pas tout a fait approprié. En raison des facteurs 
exogénes et concurrentiels, ltimpact de la réforme fiscale ne 
peut pas &re défini de facon inéquivoque. La réaction positive 
de ltéconomie Malienne, suite a la réduction fiscale, peut &re 
fortement affectee par des développements exogénes tels que: 

(1) une bonne récolte (due aux conditions météorologiques), 
(2) les problémes du crédit bancaire, 
(3) la restructuration du secteur publique. 

Afin dtisoler ltimpact des mesures fiscales en elles memes, 
nous proposons une approche deductive. Cette démarche sera par la 
suite complémentee par des interviews avec les représentants du 
secteur prive au Mali. 

Avant de commencer a évaluer llimpact de la reforme fiscale, 
il serait nécessaire tout dtabord dtexaminer la portée du 
programme de réforme, et mettre les choses en perspective. Ceci 
fera ltobjet de la sous-section 4.1. Dans les sous-sections 4.2 a 
4.4, nous procéderons a ltanalyse des effets de la réforme 
fiscale sur les décisions dtinvestissement et dtemploi. La sous- 
section 4.5 traitera de llimpact de la réduction des tarifs 
douaniers. La sous-section 4.6 examinera le probléme de 
ltharmonisation de ltIAS. Finalement, nous parlerons du probléme 
de recouvrement des imp6ts dans la sous-section 4.7. 

4.1 La portée du volet de réforme fiscale 

On doit noter, dés le départ, que le volet de réforme 
fiscale a une portée limitée. Selon le document du PAAD, les 
recettes fiscales prévues sur la période 1986-88 sont de llordre 
de 240 milliards de FCFA. Sur la meme période, les moins values 
dues a la réduction fiscale sont estimées a 6 milliards de FCFA, 
et répresentent donc 6% des recettes fiscales. En 1985, le PIB a 
été estime a 475 milliards de FCFA et les recettes fiscales, a 70 
milliards. La pression fiscale en 1985 est donc de 15%. Sur la 
base dtun raisonnement "ceteris paribusl1, une diminution de 3% 
dans les recettes fiscales résulterait seulement en une 
diminution de 0.5% de la pression fiscale, qui tomberait donc de 

11 15%a 14.5% /. 

" la pression fiscale est cependant concentree de maniére 
a stimuler davantage le secteur formel. 

4 0  



Tableau 3.4 La press-ion fiscale au Mali 

1985 86 87 88 Total .............................................................. 
milliards de FCFA 

1. Recettes 70 74 80 86 240 
( prévues ) 

2. Moins value 1.2 2.5 2.6 6 
(prévues) 

Source: PAAD 

Quoique modeste, la reduction de la pression fisacle peut 
&re bénéfique a lgéconomie. Selon des analyses econométriques 
portant sur un échantillon de 30 pays de lgAfrique Sous- 
Sahélienne, sur la période 1966-82, on a pu montré que ggchaque 
augmentation dgl % de la pression fiscale résulte en une 
diminution de 0.25 % du taux de croissance du PIBgg 12/. (On doit 
aussi noter que la distribution de la pression est tout aussi 
importante que lgintensité de la pression elle meme.) 

Donc, par le meme raisonnement, une diminution de 0.5% de la 
pression fiscale au Mali pourrait donc entrainer une augmentation 
du taux de croissance du PIB de lgordre de 0.125%, ceteris 
paribus. Un résultat certes modeste, cependant, un pas dans la 
bonne direction 13/. 

4 . 2  Impact de la réduction de la CF sur llemploi 

Pour évaluer lgimpact de la réduction de la Contribution 
Forfaitaire (CF) sur les décisions dgembauche, it est necessaire 
tout dgabord de voir dans quelle mesure les couts totaux de main 
dgoeuvre ont été réduits suite a la diminution de la CF. Au Mali, 
les coíits de main dgoeuvre comprennent: (1) les salaires, (2) la 
CF, et (3) les charges sociales (15,6% de la masse salariale). En 
prenant en compte tous ces éléments, une diminution de moitie de 

l2 IgTax Policy in Sub-Saharan Africa: A Framework for 
Analysisgg par 2. Shalizi et L. Squire, BIRD, 
Decembre 1988. 

l 3  en fait, la pression fiscale en 1986 et 1987 nta pas 
effectivement diminué. 11 est cependant assez t6t pour 
dériver des conclusions. 



la CF (de 15% a 7.5%) ne résulte qu'en une réduction des coíits de 
main d'oeuvre de 7%. 

La réduction des couts de main d'oeuvre contribuerait a une 
augmentation du niveau de l'emploi, toutes choses étant égales 
par ailleurs. L'importance de cette augmentation dépendrait de 
llélasticite de la demande d'emploi au Mali. 

En 1985/86, llemploi dans le secteur privé et moderne (a 
1 lexclusion des entreprises publiques) a été estimé a 12.000 1 4 / .  
Avec la contrainte imposee a l'embauche dans le secteur public, 
toute augmentation de lvemploi induite par une réduction des 
coiits de main dloeuvre se ferait forcement par le biais du 
secteur prive. Dans llentretemps, le flux annuel de jeunes 
diplomes est estime a 3.400. Pour pouvoir absorber ce flux de 
nouveaux venus, le niveau d'emploi dans le secteur privé devrait 
atteindre 15.400, cvest a dire augmenter de 28% par rapport a la 
base actuelle de 12.000. Avec une diminution des couts de main 
d'oeuvre de 7%, ceci impliquerait une élasticité de demande de 
main dloeuvre de -4.0. Ce dernier chiffre est tres éleve: a la 
connaissance du consultant, les résultats économétriques relatifs 
a d'autres pays sont en général bien moindre. Ceci montre bien la 
limite de la possibilite d'absorption de main d'oeuvre du secteur 
privé Mali, dans le court teme. 

Pour poursuivre notre discussion, notons aussi que les codts 
de main d'oeuvre répresentent a peu prés 10% des couts totaux de 
production (voir Tableau Input-Output dans 1 IAnnexe G) 15/. Ainsi 
la réduction du CF résulterait en une diminution des couts totaux 
de production de l'ordre de 1%. 

L'importance dlune diminution des coiits de production de 
l'ordre de 1% (ou une diminution des coiits de main dloeuvre de 
7%) dépend des conditions spécifiques a chaque entreprise 
considérée. Cependant, on peut soutenir que les chefs 
d'entreprise n'embauchent pas du nouveau personnel strictement 
sur la base des couts réduits L'ernbauche dépend de llévolution et 
de la projection du chiffre d'affaires, donc des possibilités 
dlexpansion des marchés. A llheure presente, les possibilités 
dlexpansion font malheureusement défaut au Mali, et la demande 
locale est a son plus bas niveau. Le crédit bancaire est trés 
limité. De nombreuses entreprises publiques ont été démantelées, 
leur personnel renvoye sans &re entiérement absorbé par le 

l 4  source: "A Study of the Business Climate in Mali", DAI, 
Septembre 1988. 

l 5  a partir des chiffres de lléchantillon de la DNI, on peut 
estimer la part des couts totaux de main d'oeuvre par 
rapport aux couts de production aux environs 7%. 



secteur privé. Les fonctionnaires nlont pas été aussi payé de 
facon réguliére. 

11 est de llopinion de la Mission dlEvaluation que la 
réduction de la CF, quoique bénéfique a la situation de 
trésorerie des firmes, nla pas contribué a alléger la crise de 
llemploi au Mali de facon déterminante. 

Au Mali, le secteur privé est modeste (en termes de 
llemploi) et pas trés structuré: a court-terme, ce secteur ne 
peut pas absorber de facon rapide le personnel licencié du 
secteur public 16/. Bien qulil soit acquis que les entreprises 
publiques inefficaces doivent 6tre restructurées, ceci ne devrait 
point se faire sans aucun I1filet de sauvetage socialI1 17/. 
L1hypothése dlune allocation automatique et instantanée des 
ressources libérées par le secteur public vers le secteur privé 
nlest pas realiste, eu égard aux rigidités des marchés locaux. 

4.3 Impact de la réduction de 11imp6t sur le BIC sur le 
niveau dlinvestissement 

Les bénéfices sont durement imposés au Mali. Les taux 
marginaux dlimposition peuvent atteindre 77% pour les bénéfices 
réalisés par les sociétés de ca itaux, et 63% pour ceux réalisés 
par des sociétés de personnes '5. 

Dans ce qui suit, nous nous proposons dlexaminer les effets 
de la réduction du taux dlimposition du BIC sur les revenus des 
entrepreneurs Maliens. 

Au Mali, les marges brutes sont fixées dans la fourchette de 
14% a 18% pour plusieurs activités industrielles, et de 15% a 30% 
pour plusieurs activités comerciales (voir arr6té 1423/MFC-CAB, 
Mars 1987). Faisons llhypothése que tous les bénéfices réalisés 
sont distribués sous forme de dividende (taxés a 18%) aux 
actionnaires (imposable de llIGR au taux de 50%). Dans ces 
conditions, il est facile de calculer le taux de profit allant 
aux entrepreneurs Maliens, avant et aprés la réforme fiscale. 

l6 les experts de 1 

l7 le programe de 
de reconver~ion~~ 

Iemploi du PNUD sont aussi de cet avis. 

la BIRD comprend a cet effet un llfonds 
pour dédo&ager le personnel licencié. 

Cependant, l'expérience de la BIRD au Sénégal nla pas 
été trés convaincante. 

l8 voir I1A Study of the Business Climate in Malil1 DAI, Sept. 
88. 



Tableau 3.5. Calcul de Taux de Profit .............................................................. 
~ctivités Industrielles 
1. Aprés Impots, pour les Sociétés de Capitaux 

Avant Réforme: 18%*(1-50%)*(1-18%)*(1-50%) = 3.7% 
Aprés Réforme: l8%* (1-45%) * (1-18%) * (1-50%) = 4.1% 

2. Aprés Impots, pour les Sociétés de Personnes 
Avant Réforme: 18%*(1-30%)*(1-50%) = 6.3% 
Aprés Réforme: 18%*(1-25%)*(1-50%) = 6.8% 

Activités Comerciales 
1. Aprés Impots, pour les Sociétés de Capitaux 

Avant Réforme: 30%*(1-50%)*(1-18%)*(1-50%) = 6.2% 
Aprés Réforme: 3O%* (1-45%) * (1-18%) * (1-50%) = 6.8% 

2. Aprés Impots, pour les Sociétés de Personnes 
Avant Réforme: 30%*(1-30%)*(1-50%) = 10.3% 
Aprés Réforme: 3O%* (1-25%) * (1-50%) = 11.3% 

Comme on peut le constater dans le tableau ci-dessus, 
ltaugmentation du taux de profit induite par la reduction de 
ltimp6t sur le BIC, dans tous les cas considérés, ne dépasse pas 
1%. 

11 est difficile de déterminer dans quelle mesure le 
comportement des entrepreneurs locaux est affecté par une 
augmentation de leur taux de profit de ltordre de 1%. Au lieu de 
confronter cette question de facon directe, nous avons préféré 
une approche plus détournée. 

Nous avons ainsi été aménés a demander a plusieurs 
entrepreneurs Maliens la question s~ivante:~~ en considération du 
climat économique actuel, que1 serait le taux de rentabilité 
(aprés imp6t) minimum qui vous pousserait a de nouveaux 
investissements ?It. Les réponses obtenues indiquent des taux 
allant de 10% a 25% (ce qui correspond a un délai de "paybacktt 
de 10 a 4 ans 19/). Le taux minimum de 10% est bien supérieur a 
ce que la plupart des entrepreneurs obtient a ltheure actuelle 
(voir tableau 3.5). 11 est ainsi probable qulun gain dll% ne 
susciterait pas de nouvelles decisions dtinvestissement de la 
part des entrepreneurs Maliens. (Les commercants individuels 
recoivent déja lo%, cependant il faut encore leur retrancher les 
couts de distribution: voir la discussion sur la regulation des 
prix au Chapitre 11). 

Pour pousser les entrepreneurs a investir, il faudrait 
réduire de moitié ltimp6t sur le BIC, et ltIRVM, et 1 

l9 Oppenheim a aussi indiqué dans son rapport 
10 ans. 

'IGR (voir 

un délai de 



Annexe H). Une pillule bien amére pour nlimporte que1 
gouvernement du monde a avaler! 

11 est cependant bien dangereux de genéraliser les 
observations précédentes a lgensemble des entrepreneurs Maliens. 
Toutefois, on peut soutenir que les décisions dlinvestissement en 
général ne dépendent pas seulement du taux de rentabilité 
escompté. Elles sont aussi fonction de la capacité de production 
de lgentreprise, des opportunités dgexpansion de marché et, 
finalement de llacces au crédit bancaire. 

Concernant le premier facteur, des études réalisées par 
Oppenheim et les experts de la DA1 ont montré que les entreprises 
au Mali fonctionnent en dessous (25% a 70%) de leur capacité de 
production. Ce fait a été confirmé par les interviews récents 
auprés des entrepreneurs locaux. 

En second lieu, les opportunités dlexpansion de marché font 
sérieusement défaut au Mali. Le marché local est modeste, avec 
une ~opulation de 8 millions, dont 80% vivant de la production 
agricole. Le pouvoir dlachat est peu elévé, avec un PIB par tete 
de lgordre de 230 US$ 20/, et limité dlavantage par les arriérés 
de salaires dus aux fonctionnaires. D1aprés lletude réalisée par 
la DAI, il y a aussi une tendance a sur-saturer les marchés 
profitables plut6t de dlidentifier de nouveaux marches. 

En troisiéme lieu, le crédit bancaire accordé au secteur 
privé et aux entreprises publiques a largement chuté en 1987. 
Ceci provient du probléme de liquidité de la BDM, et de la 
politique de crédit poursuivie par les autorités officielles. 
Cette politique comprend la restriction des facilités de 
réescompte, lgimposition de sévéres sanctions aux banques qui ont 
accordé du crédit ou bien en excés du montant autorisé ou bien 
sans autorisation préalable, et finalement la contrainte de 
dép6ts importants pour llobtention de lettres de crédit. Pour 
compliquer la situation, les taux dlintér&t ont été relevés, une 
premiérefois, en Decembre 1988, et puis, une seconde fois, en 
Avril 1989. 

On doit finalement noter que les gains resultant de la 
réduction de lgimp&t sur le BIC ont été quelque peu neutralisés 
par la récente modification du calcul de 11imp6t du au titre de 
la patente (loi 88-32, Fevrier 1988). Les entrepreneurs Maliens 
se plaignent de devoir payer, en 1988, le double de la patente 
payee en 1987. La patente comprend un droit fixe et un droit 
variable proportionel a la valeur locative des locaux occupés. 
Dans certains cas, le montant da dépend du volume de lléquipement 
utilicé. Ceci contribue effectivement 

20 source: IMF Recent ~conomic 

- - 
non seulement a décourager 

Development, Juillet 1988 



les dépenses en équipement, mais aussi toute expansion de 
ltentreprise, surtout industrielle. 

La patente est propre aux pays dtAfrique francophone: elle 
constitue probablement un vestige de la période coloniale. La 
patente est certainement facile a recouvrer. Cependant, elle est 
llanti-économiquelt, et gene la croissance de la firme. Dans le cas 
du Mali, la modification de la patente a contribué a la 
stabilisation des recettes budgétaires, mais va malheureusement a 
llencontre des sougis dlajustement structurel de ltéconomie! 

A la lumiére des arguments précédents, il est bien difficile 
de soutenir que la réduction de ltimp6t sur le BIC, en elle meme, 
a contribué de facon inéquivoque a la résurgence des activités 
dtinvestissement du secteur privé. Le réduction fiscale a certes 
fourni des incitations a llinvestissement, mais il est douter que 
ces derniéres soient assez fortes pour copmpenser les influences 
llperversesl@ provenant des difficultés conjoncturelles (la crise 
du crédit bancaire en 1987, les difficultés financiéres du 
gouvernement) ou provenant des rigidités structurelles 
(ltexiguité du marché local). 

4.4. Les effets composés des réductions de la CF et de 
11imp6t sur le BIC 

En partie díi a une conjonction malheureuse de facteurs 
exogénes, la réduction du CF et de 11imp6t sur le BIC nla pas 
été associée a une génération significative de nouveaux 
investiseements et de ltemploi. On peut cependant soutenir que 
ces mesures ont été bénéfiques au secteur privé, dans la mesure 
ou elles ont resulte en un allégement des charges financiéres. 
Pour comprendre cet argument, prenons le cas dlun entrepreneur 
moyen, qui recoit 18% de marge brute et pour qui les couts de 
main dtoeuvre constituent 10% des couts totaux de production. 



Couts Totaux 
dont Main dlOeuvre 1/ 
autres couts 

Prix de Vente 

Marge Brute 
Imp6t BIC 2/ 

Trésorerie 3/ 
Variation en % 

1/ reduction des couts de main dgoeuvre de 7%. 
2/ imp6t sur le BIC réduit de 50% a 45%. (Ceci constitue une 

simplification du mode de calcul de 11imp6t sur le BIC.) 
3/ égale a la difference entre la marge brute et 11imp6t sur le 

BIC. 

Come on peut le constater ci dessus, la situation de 
trésorerie a été améliorée a la suite du double allégement 
fiscal. Ceci permettrait aux entreprises une certaine marge de 
manoeuvre financiere, dans un environnement autrement assez 
difficile. Bien entendu, le gain de trésorerie ainsi dégagé 
pourrait servir a financer de nouveaux investissements et de 
nouveaux emplois, si les conditions économiques mentionnés 
auparavant le permettaient. 

Pour conclure cette section, la Mission dVEvaluation pense 
que lvallégement fiscale accorde par le gouvernement a été dans 
lvensemble bénéfique aux entreprises locales. Toutefois, ces 
mesures nlont pas exercé une influence majeure sur le 
développement du secteur prive. Lvemploi et l'investissement ne 
semblent pas avoir été fortement affectés par les mesures de 
réforme. Pour mettre les choses en perspective, on doit se 
rappeler que llallégement fiscal est assez modeste pour 
commencer: pour cette raison, on ne doit pas trop s'attendre a 
des résultats spectaculaires. Et ceci est dlautant plus vrai dans 
la mesure ou le secteur prive Malien est relativement non- 
structuré et ou il y a un manque de g'managersw. Dans ces 
conditions, on ne peut pas pré-supposer une expansion instantanée 
et automatique du secteur privé, suite a des wsignauxw fiscaux 
appropriés. Pour compliquer la situation, on doit aussi noter la 
conjonction de facteurs exogénes qui a entravé la croissance du 
secteur privé. En conclusion, il est de llopinion de la Mission 
dgEvaluation que les incitations induites par llallégement fiscal 
ont eté quelque peu amorties. 



4.5. Réajustment du DFI - 

Au cours des trois derniéres années, le DFI (Droit Fiscal a 
llImportation) frappant un grand nombre de matiéres premiéres et 
de produits semi-finis importés, a été réduit, dans le but de 
rectifier la situation de "protection effectivew négative subie 
par certains entrepreneurs locaux. Les valeurs mercuriales ont 
été aussi rélévées. 

Selon les services de douane, ces mesures ont éliminé les 
situations dans lesquelles les importations de biens servant a la 
production locale sont plus fortement imposées que celles des 
produits finis. A la suite d'interviews avec des' entreprises 
locales (TOLMALI et SOMAFAM, par exemple), nous avons pu 
confirmer ce fait. 

Certains produits sont cependant sujets au contingencement a 
l'importation. Parmi ceux-ci, on trouve aussi des produits pour 
lesquels le DFI a été réduit (les textiles, par exemple). Dans 
ces conditions, les tarifs nominaux ne correspondent aux coiits 
effectivement subis par les importateurs. Et en théorie, il est 
toujours possible que certains produits soient toujours sous 

2 protection effective négative /. 

Sur la base du tableau Input-Output reproduit dans l1Annexe 
G, les importations constituent environ un quart des coiits de 
production. La réduction du DFI portant sur les matiéres 
premiéres tendrait a réduire les charges subies par les 
producteurs locaux. Cependant, dans la mesure ou les valeurs 
mercuriales a lfimportation d'autres produits (allant dans le 
processus de production) utilisés par les entrepreneurs locaux, 
ont été augmentéés, il n'est pas certain que dans lfensemble, les 
coiits de production aient été réduits. 

A lfheure présente, les tarifs douaniers (qui comprend le 
Droit de Douane, le DFI, llIAS et le CPS) vont de 0% a 100%. 
Cette large dispersion dans les taux implique une grande 
difference dans les niveaux de protection accordée aux produits 
locaux, et est susceptible de causer des distortions dans les 
marches de biens. 

Les entrepreneurs locaux se plaignent aussi de devoir payer 
des tarifs douaniers éléves. 11 est vrai que les recettes de 
douane constituent une part importante des recettes budgétaires 
(voir Annexe 1). Cette situation est peu désirable, car il est 
bien connu qu'une forte imposition des importations résulte en un 
biais a lfencontre des industries d'exportation. Les tarifs 

21 il y a lieu ici de procéder a une étude détaillée sur 
les taux de protection effective par secteur. 
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douaniers élévés encouragent aussi la fraude fiscale. En 
corolaire, un abaissement des tarifs douaniers peut produire plus 
de recettes, car les gens auront moins daincitations a frauder 
22/ . 

Les autorités de douane envisagent a 18heure actuelle une 
révision des tarifs imposés, avec laassistance technique des 
bailleurs de fonds multilateraux. Les mesures a laétude 
comprennent le replacement des contingencements par des tarifs 
équivalents, la sirnplification du systeme tarifaire et une 
réduction dans la dispersion des taux imposés. 

LaIAS frappe les importations et les transactions 
domestiques, a laexclusion des transactions agricoles. Dans le 
cadre du PRE, les taux de laIAS sur les importations et les 
produits locaux ont été harmonisés (a  trois niveaux possibles: 
lo%, 20% et 40%). 11 y a cependant toujours des problémes. Par 
exemple, le calcul de laIAS au cordon douanier se fait sur une 
base TTC (qui inclut llIAS elle méme), alors que 181AS sur les 
produits locaux se calcule sur une base hors taxes. Le résultat 
final est que les taux effectifs de taxation a laimportation et 
pour les produits locaux ne sont pas les memes. Un autre probléme 
relatif a 181AS concerne la déduction incompléte des dépenses de 
consommation intermediaire dans le processus de production. 

Les autorités gouvernementales envisagent actuellement de 
remplacer laIAS par la TVA. 

4.7. Le Recouvrement des Imp6ts 

Les performances de recouvrement fiscal peuvent étre 
mesurées par le ratio des recettes fiscales peques par rapport 
aux émissions. L8evolution des performance de recouvrement pour 
certains imp6ts au Mali au cours des derniéres années, est 
présentée au tableau 3.7 .suivant. 

22 in fait, ceci devrait étre accompagné d8un renforcement 
du controle et laétablissemnt de pénalités plus lourdes. 



EMISSION 
BIC 
Sect. Pub. 1/ 
Sect. Priv. 

RECOUVREMENT 
BIC 
Sect. Pub. 1/ 
Sect. Priv. 

TAUX DE RECOW. 
BIC 
Sect. Pub. 1/ 
Private Sect 

EMISSION CF 2,201 2,683 1,982 1,483 1,614 
COLLECTION CF 1,651 1,880 1,483 1,303 1,332 
TAUX DE REC. CF 75.0% 70.1% 74.8% 87.9% 82.5% 

EMISSION 
IAS 2/ 
Sect. Pub. 1/ 
Sect. Priv. 

RECOWREMENT 
IAS 2/ 
Sect. Pub. 1/ 
Sect. Priv. 

TAUX DE RECOW. 
IAS 2/ 
Sect. Pub. 1/ 
Private Sect 

EMISSION IGR 3/ 1,417 1,852 2,035 2,129 2,155 
RECOWREMENT IGR 1,210 1,510 1,763 2,037 1,957 
TAUX DE REC. IGR 85.4% 85.5% 86.6% 95.7% 90.8% 

EMISSION 
D. de Douane 23089 25555 28453 28105 22643 

RECOWREMENT 
D. de Douane 19234 20966 23037 21815 20847 

TAUX DE RECOW. 
D. de Douane 83.3% 82.0% 81.0% 77.6% 92.1% ................................................................. 

1/ Le Sect. Pub. comprend les entreprises detenues a 100% par 
llEtat. 

2/ non compris llIAS du g8cordon douanier". 
3/ IGR "retenuesu seulement. 

Source: DNI, DND et Tresor. 



A llétude du tableau précédant, les observations suivantes 
peuvent &re dégagees: 

(1) Le déclin des taux de recouvrement de 11imp6t sur le 
BIC a été attribué par certains a un relachement dans 
llefficacité de lladministration. Ce jugement n'est pas tout a 
fait justifié. Selon les services du Trésor, ce déclin peut 
slexpliquer par les difficultés conjoncturelles actuelles et par 
la crise de liquidite de la BDM. Dans le passé, on pouvait amener 
les contribuables a payer rien qu1en menaqant de fermer leurs 
affaires. A llheure actuelle, cette menace nlest plus efficace 
car la situation économique est telle que les contribuables ne 
soucient point de fermer boutique. Par ailleurs, alors que dans 
le passé, les contribuables pouvaient recourir aux prets de la 
BDM pour régler leurs impots, cette option nlest désormais plus 
possible pour eux. 

(2) Concernant llevolution des émissions et recouvrements 
de ltimp6t sur le BICI on constate une baisse depuis 1987. Ceci 
slexplique par les difficultés économiques et par llallegement 
fiscal. Cependant, il est assez étrange que les émissions et 
recouvrements de llIAS ne soient point affectés par la 
conjoncture. Malheureusement, a defaut de donnees plus 
détaillées, il ne nous est pas éte possible de procéder a une 
analyse en profondeur du phénoméne. 

(3) Les taux de recouvrement de llIAS ont enregistré une 
chute en 1988: ceci est du a des émissions dvimp6t par la suite 
contestees par les contribuables (cas de la SOMAPIL, par 
example) . 

(4) Concernant la CF, les émisssions et les recouvrements 
ont baissé depuis 1986. Ceci slexplique par la réduction du taux 
de la CF, et par le licenciement du personnel des entreprises 
publiques. Le taux de recouvrement de la CF cependant a 
enregistré une hausse, et on doit, a cet effet, faire lléloge 
des efforts entrepris par les services de la DNI 

(5) Les taux de recouvrement des retenues sur llIGR suivent 
une évolution satisfaisante. 

(6) Pour les tarifs de douane, la chute dans le 
recouvrement enregistrée en 1987 provient dlun réajustment de 
taxes diles depuis 1983 par plusieurs entreprises, dont certaines 
ont actuellement cesse leurs opérations (par example, la SEPOM). 

Selon les services de la DND, la chute des émissions en 1988 
provient dlune baisse des importations (du moins des importations 
non exonerées au cordon douanier). 



5. Les Mesures d~Accompagement 

Ces mesures comprennent entre autres le renforcement de la 
BNI, et la dynamisation des services de controle. 

Ces mesures répondent au souqi d'augmentation de recettes 
fiscales. Cependant, dans le contexte local, on peut s'attendre a 
des effets pervers. Du fait de la complexité du systeme fiscal, 
ltinterpretation des réglements et des textes est souvent laissé 
a la discrétion de l'agent du fisc. Dans ces circonstances, le 
renforcement des controles n'implique pas forcement une 
amélioration de l'efficacité administrative, ou une maximisation 
de recettes fiscales. Les controles soutenus peuvent &re pergus 
come des tracasseries et peuvent induire les gens a joindre le 
secteur informel. 

In fait, les entrepreneurs se plaignent assez souvent de 
frequentes visites de services différents, ayant des vues 
divergentes quant a la fagon dont les réglements en vigueur 
devraient &re appliqués. 

6. Interviews avec les Entrepreneurs Locaux 

Dans le sougi de continuité du processus de suivi, nous 
avons essayé dlinclure dans notre panel, les 19 entreprises 
mentionnéss par ~ppenheim. Malheureusement, certaines de ces 
entreprises ntont pas pu &re jointes. Les résultats des 
interviews sont présentes dans le tableau suivant. 



Tableau 3.8. Entreprises visitees: Main dpOeuvre et Utilisation 
de la Capacite Productive. .............................................................. 

1987 1989 
# empl. U.Cap. # empl. U. Cap. .............................................................. 

BRAMALI 80 40% non disponible 
GMM 400 * 45% 65 50% 
UMPP 198 - non disponible 
SOACAP 30 75% non disponible 
SADA DIALLO 425 70% 425 70% 
SODEMA 120 - 50 60% 
MALIGAZ 25 - 24 60% 
TOLMALI 26 70% 26 40% 
TIDON KANTE 4 8% non disponible 
SOMAFAM 75 60% 75 50% 
METAL SOUDAN 200 45% 180 40% 
SOMEPAC 107 25% 115 25%-30% 
SOMAC 43 30% non disponible 
COMAMOUSSE 37 30% non disponible 
ITEMA 910 50% non disponible 
IMACY 74 - 74 50% 
SOMAPIL 240 70% non disponible 
-------------------------------------,-----------.,------.-------- 
Source: plPolicy Reform and Private Sector Development: The Case 

of Malipp, J. Oppenheim, Juin 1987 et interviews avec 
les hommes dpaffaires locaux. 

* les chiffres de 1987 ne sont pas comparables a ceux de 1989. 

Come on peut le constater dans le tableau ci-dessus, pour 
lpensemble des entreprises visitées, llemploi a quelque peu décru 
depuis 1987. Seul SOMEPAC a enregistré une augmentation dans le 
niveau de lpemploi. Ceci peut se justifier en partie par 
lpobtention dlun contrat de distribution exclusif de vinaigre au 
Mali. 

Par ailleurs, la capacité dlutilisation des entreprises ne 
semble point avoir changé. 

Les entrepreneurs interviewés soutiennent a fond les mesures 
de réformes fiscales. Cependant, dans llensemble, ils ne pensent 
pas que lpallégement fiscal soit assez important pour générer de 
nouveaux investissements et de nouveaux emplois. Et ceci est 
dlautant plus vrai que la plupart des entreprises opérent bien en 
dessous de leur capacité de production. 

Quant on leur demande dpénumérer les facteurs perqus comme 



néfastes au développement de leurs entreprises, les hommes 
dtaffaires interviewés citent souvent les élements suivants: 

- exiguité du marché domestique, 
- concurrence déloyale du secteur informel, 
- droits de douane élévés, 
- pas dlaccés au crédit bancaire, 
- tracasseries administratives, 
- manque de transparence dans les réglements et procédures 

legales. 

Les réponses des homes dlaffaires locaux semblent confirmer 
les conclusions précedemment dérivées de notre analyse déductive. 

7. Evaluation dtensemble du Volet de Reforme Fiscale. 

En référence a llimpact et aux objectifs définis dans le 
document du PAAD, les mesures de réforme fiscale mise en vigueur 
peuvent etre considéréés come des réalisations nécessaires mais 
insuffisantes. D1un autre &té, vu le contexte historique du 
Mali, la réforme fiscale (et aussi celle du cadre reglementaire) 
réprésente une rupture de la tradition dirigiste et constitue un 
pas vers la libéralisation économique. 

7.1 Des Réalisations Nécessaires mais Insuffisantes 

L1impact et les objectifs du programe consistent en une 
stimulation a llinvestissement et a llembauche de main dloeuvre, 
ainsi qu1en une plus grande équité sociale. 

Concernant le premier objectif, la réforme fiscale a fourni 
une certaine marge financiére additionnelle aux entreprises 
locales et a certes fourni des incitations au développement du 
secteur privé. Cependant on nla pas pu montrer de facon 
inéquivoque la relation de cause a effet entre la réforme fiscale 
et le développement de llemploi et de nouveaux investissements au 
Mali. 

En théorie, les réactions de lloffre, induites par un 
allégement fiscal jouent a plein dans un environnement sans 
distortions aucunes. Les ressources sont mobilisées et allouées 
de facon efficace quand il y a aucune entrave a leurs mouvements. 
Les architectes du PRE semblent bien &re conscients de cette 
vérité, puisqulils ont fait llhypothése que "les mesures de 
réforme fiscale devraient se poursuivre dans le contexte 
dlactivités de réforme continue, soutenues par différents 
bailleurs de fondsw (FMI, BIRD, etc . . .). 

En fait, les développements réels ont démenti les 



suppositions de base. Les négociations portant sur le Programme 
de Réforme du Secteur Public financé par la BIRD, arretés en 
1986, nlont pas été conclues aavnt 1988. Les déboursements du 
programrne "stand-byw du FMI ont connu des retards, dfi a la non- 
observation des conditionalités du porogramme. Ainsi, depuis 
1986, les activités de réforme ngont pas toujours été menées de 
facon soutenue, et il y a toujours de nombreuses distortions dans 
ltéconomie. 

En meme temps, des développements négatifs dans dlautres 
domaines -- non prévisibles lors de la conception du PRE -- ont 
contribué a mitiger les efforts de réforme. Ces facteurs négatifs 
comprennent llaccés restreint au crédit bancaire, lgaccumulation 
des arriérés des dettes du Gouvernement, la chute des cours 
mondiaux de cotton en 1985 (avec des répercussions en 1986), et 
la croissance modeste du PIB en 1987 et 1988. 

L1exiguité des marchés locaux, la difficulté de trouver des 
managers et le manque de transparence dans les reglements ont 
aussi contribué a retarder le développement du secteur privé. 

Réduire dlavantage la pression fiscale pour promouvoir la 
croissance du secteur privé, ne semble pas &re réaliste, en 
raison de la tendance actuelle a la baisse des recettes 
budgétaires, et surtout a cause des rigidités et distortions 
propres a llenvironnement du Mali. 11 serait logique de se 
concentrer sur les obstacles de nature non-fiscale qui entravent 
la croissance du secteur privé. Lgallégement fiscal ne sera 
pleinement effectif quten llabsence de contraintes légales, 
organisationnelles et institutionnelles qui empechent la libre 
mobilisation et allocation de ressources. 

Concernant maintenant lgobjectif dgéquité sociale, les 
résultats sont mitigés. 

Tout dlabord, sur la. base de la réduction de 11imp6t minimum 
sur le BIC (de 1% a 0.75%) frappant les entreprises déficitaires, 
on peut soutenir que celles ci paient relativement moins dgimp6ts 
que les entreprises réalisant des bénéfices. Ceci provient du 
fait que la diminution relative du taux dlimposition minimum 
(0.25% par rapport a 1%) -- frappant les entreprises déficitaires 
-- est plus grande que la diminution relative du taux de lgimp6t 
normal sur le BIC ( 5 %  par rapport a 50%, ou 5% par rapport a 
30%), pour les entreprises réalisant des bénéfices. 

En second lieu, 11imp6t forfaitaire frappant les entreprises 
sans comptabilité structurée a été augmenté. Cependant, a défaut 
de la connaissance de la marge brute réalisée par ces 
entreprises, on ne peut calculer si celles ci paient relativement 



plus d1imp6ts que les entreprises plus ffstructuréestl ou non. Au 
cours de nos interviews avec les entrepreneurs locaux, ces 
derniers se plaignent toujours que le secteur structuré supporte 
toute la charge fiscale, alors que le secteur informe1 et les 
activites non-structurées ne sont pas (ou peu) touches 

Les activités industrielles sont par definition plus 
structurées que les activités de commerce. 11 nfest donc pas 
surprenant de constater que la plupart des entreprises asujetties 
a llimpot forfaitaire, soit de nature comerciale. Pour cette 
raison, certains pensent que les commercants disposent de plus de 
lfflexibilitélf que les industriels. 

En troisiéme lieu, aucune modification nla été apporte a 
lfIGR, qui continue a favoriser les ménages nombreux et plus 
aisés par rapport aux ménages plus pauvses et ayant moins 
dfenfants 23/. 

Finalement, les réglements courants sont assez compliqués et 
ouverts a des interprétations divergentes. A priori, il ne peut 
avoir dléquité quand "lfobligation de payerl1 dépend encore moins 
de la Ifcapacité a payerN des contribuables qulelle ne dépend de 
llinterprétation subjective des agents du fisc quant a la 
ffcapicité a payerv des contribuables. 

7.2. Vers la Libéralisation Economique 

Bien que dlun impact économique limité, le volet de réforme 
fiscale du PRE a eu une importante psychologique majeure au Mali. 

La Réforme est trés populaire et bien accueillie par les 
milieux dlaffaires. Les entrepreneurs locaux considérent le 
programe de réforme come la manifestation dlun désir 
authentique de libéralisation et de croissance économique de la 
part des autorites. Dans le passé, le Mali a évolué dlune 
idéologie économique de type wColbertistell datant de llépoque 
coloniale, vers un modéle dirigiste de type socialiste, a une 
époque plus récente. 11 est bien difficile de se divestir dfun 
te1 héritage, cependant ceci a été effectué par le gouvernement. 
Et le PRE a joué un r6le important dans la promotion du 
changement idéologique. Toutes les mesures mises en vigueur ont 
contribué a pousser lfeconomie vers un environnement plus propice 
aux mécanismes de marche. 

La reforme est aussi bien peque par les autorites 

23 voirI1Mali: A Study of Personal Income Taxationw par G. 
Mackenzie, IMF Fiscal Affairs Dpt., December 1982. 



gouvernementales. Les agents de la D N I  envisagent avec 
enthousiasme des nouvelles réformes fiscales, a commencer par 
l.létablissenent de la TVA. Les services de la DND sont méme allés 
jusqula reconnaitre les faiblesses du systeme des tarifs actuels 
et preconisent le besoin de changenent (voir Annexe J). 

Les consommateurs ont aussi bénéficié des reformes. Grace a 
la libéralisation économique, il y a actuellement une opulence de 
biens a Bamako, ce qui a contribué a réduire la pression 
inflationaire. On a raconté a la Mission dlEvaluation ltanecdote 
selon laquelle une boite de lait concentré (Bonnet Rouge) est 
maintenant librement importée dtEurope et vendue a 500 FCFA a 
Bamako. 11 ya a trois ans, la meme boite devait passer par la 
SOMIEX (qui jouissait dlune exclusivité a l'irnportation et dans 
la distribution) et se vendait a 750 FCFA. Dans le passé la boite 
de lait recevait des subventions a ltexportation de la CEE. Ceci 
ntest plus vrai a llheure actuellement: néanmoins son prix de 
vente a Bamako a quand bien meme baisse de facon spectaculaire! 

Pour conclure cette section, la Mission dtEvaluation 
considere les efforts déja fournis comme des pas significatifs 
dans la bonne direction. Cependant, en comparaison des taches a 
accomplir, ces efforts sont encore insuffisants: les gains 
jusqula présent accumulés doivent étre consolidés par de 
nouvelles réformes. 



CHAPITRE IV : RECOMMANDATIONS 

Le Volet Reforme Fiscale et Reglementaire a joué un r6le 
important en poussant le Mali vers un environnement economique 
plus orienté vers les mécanismes de marché. Le progres realicé 
jusquta présent a besoin dtétre consolide et renforce par 
dtautres mesures de politique économique et de type institution- 
nel . 

On doit noter dés le départ que le secteur privé moderne au 
Mali est relativement peu important et est fortement concurrencé 
par le secteur informel qui existe depuis des siécles. Rompre 
avec les traditions est toujours difficile, et on ne doit pas 
slattendre a des résultats rapides et spectaculaires. 11 faudra 
du temps pour développer le secteur privé moderne come option de 
rechange viable au secteur informel et au secteur public. Une 
telle evolution nécessitera des efforts soutenus dans plusieurs 
directions complémentaires. 

Ltallégement de la fiscalité, per se, semble &re assez 
restreint, a cause de contraintes politiques et economiques et de 
barriéres institutionnelles considerables. 

Le premier groupe de recommandations porte sur les questions 
de politique economique et sur les barrieres institutionnelles et 
pratiques restant a surmonter dans le domaine du cadre reglemen- 
taire si lton veut assurer la croissance du secteur privé. 

11 y a aussi lieu dtaméliorer le systéme fiscal. Des études 
réalisées par le FMI 24/ ont montré des possibilités dl améliora- 
tion, non encore prises en compte par les autorites maliennes. La 
Mission dtEvaluation nta pas ltintention de refaire le travail 
déja entrepris par le FMI. La Mission cherche avant tout a 
simplifier (a meme niveau de recettes) le systéme fiscal au mali. 
Ceci constitue le second groupe de recommandations. 

Le troisiéme groupe de recommandations a trait aux problémes 
méthodologiques concernant le suivi et l'évaluation des réformes 
a ltavenir. 

Le quatriéme groupe de recommandations porte sur les 
ameliorations a envisager dans la mise en place des mesures 
dtaccompagnement aux reformes dtordre fiscal. 

Finalement, le cinquiéme groupe de recommandations traite de 
la necessite de stattaquer de facon plus explicite a certaines 
contraintes en matiere de politique économnique, a savoir: la 

24 voir "Mali: La Reforme Fi~cale~~, aide mémoire par MM. 
Abdel-Rahman, Benbrik and Soubias, IMF, 28 Octobre 1985. 



necessite de concevoir une stratégie plus globale pour la 
promotion du secteur prive; et la necessité dtune politique de 
crédit plus flexible. 

1. ~melioration du Cadre Reglementaire 

1) La Mission dtEvaluation recommande que le systéme de 
controle des prix soit suivi de facon continue afin de pouvoir 
eliminer tous les controles a la date du 30 juin 1990, a llexcep- 
tion des biens et cervices stratégiquement importants au point de 
vue social. Dans cet esprit, la conditionalité liée au decaisse- 
ment des tranches relativer a une eventuelle seconde phase du PRE 
devrait 6tre coordonnée avec lgarrangement du SAF du FMI. 

2) ~lelimination des monopoles et monopsones dtEtat 
devrait etre poursuivie avec ltappui des bailleurs de fonds par 
le truchement notamment de la liquidation et/ou restructuration 
des entreprises publiques. 

3 )  Les autorités maliennes devraient considérer plusieurs 
mesures pour améliorer le cadre juridique applicable aux ac- 
tivités économiques dans le but de renforcer le secteur privé 
moderne existant et encourager le transfert du secteur informe1 
au secteur formel par: 

- ltétablissement dfune Commission Nationale pour réviser 
ltensemble des textes législatifs et reglementaires applicables 
aux activités économiques, pour stassurer (i) de la suppression 
des textes en désuétude, (ii) de ltharmonisation, révision et 
mise a jour des textes couramment en vigueur, et (iii) de la mise 
en place de nouveaux textes qui stavereraient nécessaires . Une 
telle Commission devrait &re assistée par un groupe de juristes 
et dtexperts en droit public, administratif et cornmercial; 

- des amendements au Code de Commerce pour permettre la 
création de SARL a 2 associes au lieu de 3, et la création de 
Sociétés Unipersonnelles a Responsabilité Lirnitée par une seule 
personne. Ceci faciliterait le developpement du secteur formel 
par des individus, ce qui est tres bien adapté au contexte 
malien, ou les possibilites de création de plus grandes sociétés 
(telles que Sociétes Anonymes) sont assez limitées, vu la 
contrainte de taille du marche. 

3) 11 y a lieu pour le Gouvernement et les organisations 
professionnelles, telle la Chambre de Commerce, de concevoir et 
mettre au point une stratégie et un plan dtaction sur une période 
de 5 années, ayant pour objet dlaméliorer le flux dtinformation 
et de faciliter la transparence et la compréhension des textes 
législatifs et réglementaires applicables aux activités économi- 
ques. Cette stratégie et ce plan dtaction devraient &re concus 
de telle facon a ce qugils soient au benefice des operateurs 



economiques et des agents de la fonction publique responsables de 
ltapplication des textes. Le plan dlaction devrait comprendr- les 
détails concernent le financement requis pour sa mise en appiica- 
tion, les échéances et les responsabilites entre ltAdministration 
et les organisation professionnelle. Dans le cadre de cette 
stratégie, il y aurait lieu dtaméliorer le contenu du Bulletin 
Quotidien publié par la Chambre de Commerce, en fournissant aux 
lecteurs une analyse plus detaillee des raisons plaidant en 
faveur dlun systeme économique plus libéral et des informations 
plus détaillées sur les polit'ques économiques poursuivies par le 
Gouvernement. Ceci necessiterait bien sur un appui a fournir a la 
Chambre . 

4) Le Gouvernement devrait entreprendre une révision du 
r6le et des fonctions de certains services administratifs, a la 
lumiere de la politique de transfert des activités du secteur 
public vers le secteur privé. Etant donné la libéralisation des 
prix et du commerce exterieur, ctest la DNAE qui sera surtout 
affectée par un changement dans ses responsabilités et obliga- 
tions. La DNI et la DND seront aussi affectées, mais a un moindre 
degre. Une définition détaillée du nouveau r6le de la DNAE et 
ltidentification des ressources necessaires a remplir ce role 
devraient Stre entreprises assez rapidement. La Mission 
dtEvaluation recommande que la DNAE devienne le centre d1informa- 
tion concernant 3 domaines: (i) les conditions requises pour 
ltetablissement dlactivites commerciales; (ii) les conditions 
requises pour les activités d'importation; et (iii) les condi- 
tions requises pour les activités dlexportation et notanunent 
llinformation sur les marchés extérieurs. Le personnel de la DNAE 
comprend actuellement environ 300 personnes. 11 est douteux que 
les activités nouvelles proposees pour la DNAE nécessitent un te1 
volume de personnel. On devrait considérer la possibilité de 
transferer une partie des effectifs de la DNAE a la DND et DNI 
pour renforcer le recouvrement fiscal. 

5) Les organisations professionnelles (en particulier la 
Chambre de Conunerce), en coordination avec le Gouvernement, 
devraient développer une stratégie et un plan dlaction visant a 
faciliter la structuration du secteur privé au Mali pour assurer 
le transfert des activités du secteur informel vers le secteur 
formel, en aidant les entreprises du secteur informel (surtout 
les individus) a se développer et a evoluer en unités du secteur 
formel (telles que les wSociétés Unipersonnelles a Responsabilité 
Limiteew). Ceci impliquerait des stages de formation en com- 
ptabilité de base. Une telle stratégie et un te1 plan dlaction 
devraient inclure des propositions de reglementation de la 
profession pour certaines activités, en mettant ltaccent sur les 
standards techniques exigibles des membres de telle ou telle 
profession, tout en sauvegardant la nécessite dlassurer la 
concurrence. Le plan dtaction devrait examiner les problémes 
concernant le renforcement des organisations professionnelles 
(gestion, organisation, dissémination de llinformation aux 



membres, formation, etc..). Une-telle approche aurait pour 
avantage de permettre aux organisations professionnelles d1ameli- 
orer leur image en tant que representants veritables des interets 
de leus membres. 

6) Les autorités maliennes devraient considérer ltétablis- 
sement dVune Commission Nationale composée de répresentants du 
systéme judiciaire, des entrepreneurs locaux, des meinbres du 
barreau pour (i) ré-examiner la législation courante pour la 
protection des entreprises et faire des propositions a cet effet, 
au gouvernement et a llAssemblée Nationale, et (ii) établir un 
plan dlaction pour renforcer le systéme judiciaire, dans cet 
esprit, y compris les procédures dlappel a tous les niveaux. 

7) Le gouvernement, en consultation et en coopération avec 
le pouvoir judiciaire, les milieux d'affaires et la barreau de 
Bamako, devrait (i) rapidemant mettre en place les tribunaux de 
comrnerce, tels que prEvus dans le nouveau Code de Commerce, et 
(ii) dresser un plan dfaction visant á renforcer le systéme 
judiciaire a cet effet, y compris les diverses procEdures 
d ' appel . 

2. Vers liAmelioration du Systeme Fiscal 

Les gains dlun systéme fiscal simplifié sont dans la 
transparence des procédures et calculs qui ne laissent rien a 
llinterprétation subjective. Ceci contribuerait a réduire les 
couts administratifs, a augmenter lfefficacité administrative, et 
a garantir plus dlimpartialité, sinon plus de justice a tous les 
contribuables. 

La ~ission dlEvaluation est bien sur au courant des dif- 
ficultés conjoncturelles du gouvernement. Sous cette optique, il 
ne semble pas qulune modification totale du systéme fiscal soit 
bien fondée, a moins que les moins values fiscales peuvent etre 
financées par les bailleurs de fonds. Les recornrnandations 
suivantes doivent &re considérees en réference a la qualifica- 
tion précédente. 

2.1 Simplification des Imp6ts Directs: 

1) A llheure actuelle, le systéme cédulaire de llIGR est 
assez complexe pour la détermination de 11imp6t du. Ce systéme 
semble aussi favoriser les familles nombreuses a revenus élevés 
plus que celles moins aisées. La presente Mission recommande une 
simplification (a recettes fiscales égales) de lfIGR. Dans cet 
esprit, on pourrait envisager une imposition integrale des 
revenus personnels. Ceci constitue une simplification du systéme 
courant, et pourrait assurer une plus grande progressivité dans 
llimposition, si bien concu. 



2) En corolaire, ltimp6t cédulaire sur les bénéfices 
industriels et commerciaux réalises par les individus deviendrait 
un imp6t sur les sociétés au taux de 45% et ne serait plus 
imposable aux individus. 

3) LgIRVM serait retenu a la base et déductible de 11irnp6t 
sur le revenu personnel. 

4) 11 y a lieu dgexaminer les questions de (1) révision 
des imp6ts sur la propriete industrielle et ltéquipement fixe, en 
particulier de la patente, et (2) généralisation de ltamortisse- 
ment accéléré de ltéquipement a toutes les entreprises. 

Actuellement, un systéme dtamortissement linéaire est 
appliqué au Mali. Le changement vers un systéme dtamortissement 
accéleré tendrait a renforcer la trésorerie des entreprises et 
les donnerait plus dtincitations a investir. 

2.2 Simplification des Imp6ts Indirects 

En comparaison avec les imp6ts directs, les imp6ts indirects 
sont plus faciles a recouvrir. 11 est cependant bien connu que 
llimposition indirecte introduit des distortions au niveau des 
décisions de production et de consommation, résultant en des 
pertes dlefficacité pour l'économie. La structure fiscale au Mali 
est plutot baséé sur ltimposition indirecte, surtout du commerce 
extérieur. L1introduction de la TVA pour remplacer lgIAS serait a 
meme de réduire les pertes dtefficacité, étant donné que la TVA 
est seulement basée sur la consommation. Les discussions 
actuelles portent sur la réforme totale du systéme des droits de 
douane. Les mesures proposées comprennent le remplacement des 
restrictions a llimportation par des tarifs douaniers équivalents 
25/, et une réduction de la dispersion des tarifs douaniers. 
Quoiqulen accord total avec ces mesures, la Mission aimerait 
souligner la nécessite dtétablir une structure de tarifs 
simplifiee et une réduction générale des taux imposés. 

1) Une structure simplifiée des tarifs de douanes: il y a 
actuellement 19 différents types de droits au cordon douaniers. 
Certains sont specifiques et dlautres ad-valorem, tous con- 
tribuant a la complexité du calcul des sommes diles. Dtou la 
nécessité de simplifier. Une possibilité serait de considérer une 
structure a 3 colonnes qui comprendrait le Droit de Douanes (DD), 
le Droit Fiscal a ltImportation (DFI) et la TVA. 

2) Une réduction des taux dtimposition: les tarifs ne 

25 i.e , tarifs établis de telle corte que le volume des 
importations soit équivalent a celui permis par les 
anciens quotas. 



doivent pas &re utilisés a des fins de géneration de recettes 
budgétaires. Des tarifs élévés augmentent les couts des importa- 
tions, et contribuent ainsi a alimenter la pression in- 
flationiste, et entravent le développement des industries 
exportatrices (utilisatrices de produits importés). En considéra- 
tion de cet argument,, la Mission recommande une réduction 
genérale des taux imposes (dans un syst6me a trois colonnes, ceci 
impliquerait une réduction du DFI). Les moins values qui en 
résulteraient seront compenséés par une augmentation du taux de 
la TVA frappant les importations et les biens et transactions 
loacux. Ltassiette de la TVA étant plus large que celle du DFI, 
une moindre augmentation du taux de la TVA suffirait a compenser 
pour une plus large réduction du taux du DFI. 

3) Les taxes a ltexportation devraient étre révisées. Les 
entrepreneurs doivent actuellement payer: 

la CPS (contribution sur prestations de services) 
basee sur toute exportation 26/, a un taux unique 
de 3 % ,  

la taxe dlexportation, spécifique ou ad volrern 
(dans cette éventualité, basée sur les prix a la 
frontiére ou sur les valeurs mercuriales des 
produits exportes), et 

une taxe conjoncturelle basée sur les profits a 
l'exportation résultant dlune augrnentation des 
cours mondiaux des produits exportés. La taxe 
couvre les produits suivants: grains, huile et 
déchets de cachuéte, grains et huile de cotton, 
cuir, gomme arabique. Quand les cours mondiaux 
sont en baisse, la taxe est supprimée. 

revenus des taxes a l'importation répresentent 1,2 
milliard de FCFA en 1987 (voir Annexe K). La pression fiscale a 
ltexportation (recettes des taxes a ltexportation / valeurs a 
l'exportation) est de 3 % ,  donc assez modeste. Cependant, la 
Mission pense que les taxes a ltexportation doivent &re sup- 
primées, pour donner plus d'incitations aux activites expor- 
tatrices au Mali. La Mission a aussi discuté de ce probléme avec 
des bailleurs de fonds. Certains ont soutenu que les taxes a 
l'exportation des produits agricoles (cotton) doivent etre 
maintenues, car les revenus agricoles ne sont pas directement 
imposés. Sur ce point, il y a lieu de procéder a des analyses 
plus approfondies. 

26 il y a aussi une CPS sur les m,atiéres premieres 
importées allant dans la production des produits 
exportes. 



4) Le systéme dlexonérations de tarifs douaaniers devrait 
&re aussi re-examiné. Ces exonérations sont assez- importantes 
car elles représentent 65% du total des recettes psovenant du 
cordon douanier (voir Annexe L). Cependant, les gens se plaignent 
que les exonérations sont souvent octroyées de facon dis- 
crétionaire. Un reajustement dy systéme des exonérations con- 
tribuerait a accroitre les recettes budgétaires et a promouvoir 
plus dlimpartialité dans lloctroi des exonérations. De facon 
parallele, on devrait considérer la géneralisation des exonéra- 
tions aux inputs allant a la production des produits a l1exporta- 
tions. Ceci tendrait a réduire le biais en défaveur des activités 
exportatrices. 

3. Les Procedures de Suivi et diEvaluation 

11 est a regretter que la base de données (mentionnée a la 
section 3) nla pas été jusuwa présent utile pour le suivi et 
llévaluation des mesures de réformes. 

Dans llopinion de la Mission, pour le suivi et llévaluation 
des réformes, et étant donné les contraintes de données et de 
ressources, il aurait été approprié de procéder a des interviews 
de détail, a intervales réguliers, dlun panel d'entrepreneurs 
locaux. Ce panel comprendrait toutes catégories de sociétés 
(entreprises individuelles, sociétés anonymes, entreprises payant 
le minimum forfaitaire, etc..) et ne devrait pas &re trop large 
(de llordre de 50 entreprises) pour en faciliter la gestion. Tous 
les six mois, on intewiewerait chaque entrepreneur du panel a 
fond, concernant ses decisions dlinvestissement et dlembauche. 
Cette approche, bien que pas tout a fait scientifique a un point 
de vue strictement statistique, contribuerait cependant a donner 
une meilleure compréhension de 1 l impact des mesures fiscales 27/. 

Pour la seconde phase, il serait nécessaire de constituer un 
te1 panel, placé sous la responsabilité directe de la CAP 28/. 
Cette derniére serait aussi chargée du suivi de nouvelles 
immatriculations (et radiations) au Tribunaux de Commerce et 
Justices de Paix de Bamako (avec liste séparee pour les individus 
et les sociétés). 11 y a lieu de considérer la possibilité de 
donner a la CAP plus de ressources (humaines et/ou en équipement) 
pour ses nouvelles taches. 

27 cette approche a été appliquée dans le cadre dlune étude 
réalisée par le consultant dans les Caraibes, avec des 
résultats satisfaisants. 

28 la Mission dlEvaaluation Intérimaire du PRE a aussi 
recommandé en 1987 que la CAP suive de prés les réactions 
des entrepreneurs quant aux mesures de réformes mises en 
vigueur, et leurs vues sur des mesures additionnelles. 



4. Renforcement des Mesures dgAccompagnement. 

1) Si les régulations sont transparentes et les procédures 
simplifiées, il ne devra pas avoir trop de divergence dans 
lwinterpretation des textes fiscaux. Les controles fiscaux et 
douaniers sweffectueraient alors de facon rigoureuse et ne 
generaient point les hommes dwaffaires. 

2) Le gouvernement devrait activer lwallocation dwun 
chiffre dwimmatriculation unique a chaque contribuable, pour 
faciliter les procédures dwémission , de recouvrement et de 
controle fiscal. 

3) Pour améliorer la procedure de recouvrement, la base de 
données du Trésor devrait etre informatisee et réliee a celle de 
la DND. Dans lwavenir, il serait nécessaire de relier, dans un 
réseau électronique, toutes les bases de données établies par 
chaque service (Trésor, DNAE, DND, DNI, Tribunaux de Comrnerce, 
Justices de Paix,..). 

S. Programmation diautres Reformes 

1) 11 y a lieu de formuler une stratégie bien articulée 
pour la promotion du secteur privé. Le PRE n'a pas été tres 
spécifique quant a ses objectifs á cet égard: le programe de 
réformes était orienté vers la promotion du secteur privé au sens 
large, sans distinction entre ses éléments constitutifs. 11 y a 
cependant un choix clair a effectuer du point de vue stratégique 
entre la promotion du secteur privé dans lwagriculture, le 
commerce ou lwindustrie. La Mission dwEvaluation recomande que 
les efforts se portent en priorité pour developper le role du 
privé dans le secteur agricole. La Mission est consciente du role 
important joué par lwUSAID a travers son appui á la sécurité 
alimentaire et a la commercialisation des céréales par le biais 
du PRMC et de lwOHV. Le r6le du privé dans le secteur industriel 
( á  travers les petites et moyennes entreprises) devrait également 
etre encouragé, spécialement dans les activités a lwexportation. 

2) Ltaccés au crédit pour le secteur privé devrait étre 
facilité et développé. A cet effet, les autorités, en consulta- 
tion avec la BCEAO, devraient mettre en place une politique de 
crédit sectorielle beaucoup plus efficace. La formule des Caisses 
Mutuelles de Crédit devrait notanunent &re envisagée. 
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4 A. SCOPE OF UORK 

This coaaultancy will provide an aaaeesment o£ the  impact \:o 
date o£  the fiacal ( tax  and coatome) and regulatory refama 
associated with the AID-eupported Economic Policy Reform 
Ptogram (EPRP) and recommendatione for  a c t i o n s  to increase 
i m  act and improve measurement and analyaia of impact of the 
re ! ome, a a  well  as  recommendations for p o s a i b l e  follow-on or 
comphmentary refotrn act iona. 

The consulrsnt team w i l l  coneist  o£ two  individual^, The 
firet, the fiscal and public fiaance economist, w i l l  
concentrate on the aepects of the study relating t o  t a x  ancl 
customs reforms; the eecond, an economiet epecializing in t:he 
economica of regulation and pr íva te  enterpriae, w i l l  
concentrate on the regulatory reforme (price d e c o n t r o l ,  import  
licensing and othex foreign trade proceduree, regietration and 
various atepa invo lved  i n  e e t t i n g  up a new business). 

The EPRP has supported a three year program, etarting i n  , 
September 1985, of ecoaomic policy reforma, including £fecal  
and regulatory reforme, to  create an economic environmint 
favorable to developrnent of the p r i v a t e  sector and to reduce 
thq burden o£ the publ i c  s e c t o r  on the economy w h i l e  
incteasfng i t s  eff ic iency,  Uader the Mali EPRP, economic 
regulatione havr been l i b e r a l $  zed, payroll and p r o f  i t s ,  tsx 
ratea have been cut, customs ratee adjusted, and measures p u t  
i n t o  effect t o  fuiprove tax and customs adminietration to make 
the rate cuts  sustalnable. 

The pxogram compriees two mutually complementary and linked 
reform componente and a th ird ,  eupporting component. These 
are the Fiscal Reform, Budget Raatructuring, and 
C~rn~uterization Support Componenta. 

The Fiscal Refonn Component aims at puttin i n t o  place IL conditime which are eeen ae neceseary a l t  ough not fully 
suf f icient to leaoen conetra inta  of exceasi.ve regulat ion and 
the conffacatory character of the current fiacal ayatem, which 
are weighing on economic agents and draining the dynaaism and 
development o£ the private eector. 

For mora information documente to be conau1.ted include the 
EPRP PAAD (1985) and PAAD eupplement (1987) and the Midterm 
Evaluatlon. 

B. TZTLE: EPKP Fiscal and Regulatory Refarm Impact Asaessment 
Study 

To eva luate  the impact t o  date o£ the fiscal and regul.atory 
reform package aupported by the Mali Economic Policy Reform 
Program, and t o  pxovfde the USAID Miesion and the Malían 
govetnment with information on and analyafa o£ reform impact: 
and recommendations regarding further policy reform in these . 

areas r 



60 person daya of consulting time v i l 1  be provided for this 
act ivi ty .  

To evaluate the i r n  a c t  o£ the fiscal and regulatory reforma 

tasks : 
P package, the conau tant team v i l 1  perfora the folloufng aet of 

1, Aeaess and t o  the exteat poeeible, quantify effects oE new 
le ialation and other p o l i c y  measureá tending to 
11 % eralfze the ecoaomy, specifical~y examining, 

a, &he meaeures intended to reduce to the maximum exrent 
p o s d b l e  adminietrative controla and paparvork 
requiremente (e.g. meaeuree contained in th4 new 
c o m e r c i a l  code, the aet of re ulatione overning f ! eetting o£ p r i c t s  and aargina a commerc al a c t i v i t y ,  
and the regulation of farefgn ttade) , by comparing old 

e and new l e g i s l a t i v e  texts, and interviewing offícials 
and busineas people ,  

b. the meaeuree intended t o  l imit  interventio~ by 
government authori t i é s  in economic act iv i ty  i .e., the 
aew price regulation policy, adjustment o£ customa 
aasessmants, 

c .  meaeuree to reduce the regulatory constxaiats whfch 
weigh on economic agente and unlink the ecoaomy from 
the market mechanism, 

d .  the effecte of the simplification of ths regulatory 
framawork on p r i c e a  and margine aad of foreign tradé 
in tema of how the workload of the Economic Affairae 
Service (DNAE) of the Financo Minie try  has changed 
Levele o f  collectioae of fines and penalitieo l e v i e d  
by DNAE Eor infringement of p r i c e  controls, and the 
directiveo, formal and informal, given by DNAE t o  i t s  
ageats, on performance obfectfvee, 

e .  extent &o which decontrol meaeures have extended t o  
traneport sector and agrf c u l t u r a l  marketi ng, aad 
effecta they have had on economic agente operati- In 
e b e e  sectors. 

Analyze the effecte o£ fiscal reform meaeuree as euch, ae 
distiaguiehed from regulatory re£ orme included under the 
fiaca1 refom pxogram. Analyzs specifically those f í e c a l  
reform meaeurea taken with che objective o£ cortecting the 
confíscatory aspects of the  f i s ca l  ayetem (i,e. af 
teducing exceseively hígh ratea) and of brjnging about a 
better dietributfon o£ the tax burden, more ~uitsble for 
etimulating the development of the private sector, 
Determine whether policy meaeures have tended to 
distribute the tax burden more equf tablx  among fima in l 

the sense of grearer "horizontal equity -- and whether /\= 



business enterprisea in the sama line of bu ~ i n e s s  in the 
formal and informal sector8 are bearing tax burdena 
approximately equal relat ive to thair ability to pay.  
Taking into account both the tax rate  reductions 
implemented under EPRP and the adjuetmente i n  l icense feea 
and i a  preeumptive baais astmasmentá o£ p r o f i t a  and 
turnover tax liabilitles fot firme in the "infomal" 
eec tor, examine whether f i eca l  dieincentives and 
regulatory disincentives to expansion similar in impact, 
and i f  incorporaticm or growch beyond a certain eize f s  
diacouraged by the f iaca1 syetam, the regulatory mechan.iarn 
or interaction between the two as euggeated by the 
Oppenhéim report. If these effecte are ehown to exist, 
determine t o  what extent they are being ameliorated by the 
EPRP reforms. 

Utilize, to analyze the impact of payroll aad bueineaa 
profite tax rateo changee, the tax  saaple data base 
recently etarted by the revenue departmsnt, D N L ,  on 
tax collections by the govexnment, Utilize this 
database also to analyze the frn act on employment and 
inveetment deciaione of enterpx f sea of varying s i z e ,  
legal character and in diffexent lines o£ bueineae, 
from 1984 through 1987. 

Aseees the adequacy of the reporting and recording of 
data for rhe tax aample data btoe, commant on the 
extent to which teadenciea in taxee due notice" 
amounte (emmiaeions) and collectione for the data baee 
aample a n ~ u b a a m p I e e  reflec t or divet~e from 
tendencies in the- aggtegate level o£ a 1 1  firms, 
Aaaeae the representativenese oE the data base. M a k e  
euggeetiona for improving the repréaentativeness of 
ehe data baee sample, and on how to achieve 
improvement La the data baae and extend i t  cover other 
taxee, and on how enhance its uee f o r  p o l í c y  
f o m u l a t i o n  purpoaee. 

Examine the collections performance for the  payroll 
tax (contribution forfai tai te)  from 1984 through 19  
u t i l i z i n g  ag regate data on payroll tax collectiona 

1988. 
8 and the tax a t a  baee, t o  analyze changee from 1986 

As complementary comparison data, utilize data on 
employment and payrall f rom data sourcee (The 
Xndustries Directorate of the Minia try  of Xnduatrial 
Development and the S t a t i a t i c e  Directorate of the 
Mini  stry  o f  Plan.  

Examine collecriona performance f o r  the tax on 
industrial and comercial profi t e  ( u t i l i z i n g  data to  
be s u p p l i e d  by data from D N I ,  Treaeury, and interviewe 
with D N I  and Treasury officials at the Inspector 
des-f i naocee level)  . 



Examine c o l l e c t i ~ n s  performance f o r  the DFI ( f i e c a l  
ímport duty) for a l 1  coanodities and f o r  dut iea  on 
cotnmodities sub ect to the valeurs mercuriales (VMS - i o f f i c i a l  valuat oas) customs assesement eyetem. 

Compare collectiona performance on payroll tax,  
profito, DFI a8 well as dutiee and IAS (turnover t a : ~ )  
on commoditiea aubject to  the XAS eyetem, with 
collectione performance in al1 other taxes and dutilee,  
over the perlod 1984 - 1988. 

Examine and assess behavior of enterpriaes with regord 
to  the modifications o£ the DFI ratee and other fisira2 
changes (such ae r e d u c t i a n s  i n  p a y r o l l  tax and 
bus1 ~ e a e  t ax  ratee, and increaees i n  V M s )  . 
More generally, examine the incentive effects f i e c a l  
reform meaaurce appear to have had on p r i v a t e  sector 
actfvi t iae  -- L e * ,  have the effecte been 
quantitatively important? more important for oame 
types of private sector act iv i t iea  than othere? 
offset  by other develo mente, such as exchange rate 
and credit maxket deve ! opments? 
Examine evidence on what private sector expectations 
are regarciing future changee in the f f  scal syatem snd 
regulatory framework. 

Evaluate the resu l ta  o£ tha accompanyfng measuree to 
improve c o l l e c t i o n  proceduree end performance, and to  p u t  
into operation better controla againat tax and cuatoms 
evaoion. 

Examine daaign and 1.nplerneatation of the rneaeuree for 
eirnplificstion and rat ional izat ion  of the f i o c a l  
system under EPRP. 

Conaider ths rneasurea for etrengthenfng the d i f  ferent 
f i s ca l  adminis&ration (e.&. t h e  DNI' 8 Natioaal 
Investigative Bri gade and Cross-checking eyatem, ancl 
the Treaeury'e syetem for notifying D N I ,  fot thoae 
tkxee  pa id  d i r e c t l y  b taxpayer to the Treaaury o£ 
taxes asseased by DNI 3 t o  enabXe them t o  know the tax 
base b e t t e t ,  i,e,, to improve a~sesernent of taxee and 
cuetome l i a b i  li t i e e  and keep track o£ t ax  arreara. 

Study measures enviaaged to improve col lect ions  
performance and Lo combat f i eca l  fraud and evaaion 
more e f f ec t ive ly ,  

More particularly, analyze to what extent  these 
accompanyíng measurea are producin or can be expected 
to produce substantial  revenue co l  f ections increaeee  
t o  help offset the revenue impact of lower tax retes, 



4,  Propoee recommendationa for furthet  f i s c a l  refom ín the 
framework of  a poss ib le  follow-on EPRP program, l e e * ,  
provide : 

a. Suggeetiona concerning drafting or modificatfon of 
legislative texta for further 1fberaLizatfon of the 
economy and limitatios of adminietrative controle. 

9 

b. Measures to strengthen f i s ca l  adrninisrration, 
collectlon of taxes and cuetome duties and enlargement 
o£ the tax base. 

c. Propoeitions concerning the appropriate leve1 of tax 
rates teduction, the unequal impacts o£ reducing 
vaxious tax ratea on the eetvicea, production (primary 
and eecondary) or export sector8 as wtll as concerning 
other desicable fiscal reforme. 

d, In sum, recomendatiosa for new tefonns which could be 
I o£ relevance for preparation of a future f iaca1 reform 

program in a n  EPRP context. 

METHODOLOGY : 

The conaultant economist ox consultanr ream should: 

l. Spend 2 1/2 days i n  Vaehington conaultin with 
knowledgeable e t a f f  in the following AID 7 W officee: 
AFR/DP, AFR/PD/sWAP, AFK/swA, AFR/MDX, and PPC/U, and 
Washington-baeed Wotld Bank and IMF e t a f f .  

2, consult a l 1  the relevant documente, includiag the EPRP 
PAAD, and EPRP Pxogram Agreements, the mid-term evaluation 
o£ EPRP, the P c U ' ~  report on the midterm evaluation, and 
DNI'e tax baae and background material on j.t; 

3. isterview Uorld Bank parsonnei and consult Bank 
documentation on Malí e fiscal and regulatory reform needa; 

4. in collabotatian with the USAID Program Economiet and the 
PCU (Project's Pxogram Coordination Unit) the coneultsnt 
should examine the baslc data suppl ied by the concerned 
admiaistration (e.g, DND, DNI) with epecial attentiom to 
the adequacy, from the standpoint of quantity and quality, 
and reliability o£ the data and their eignificance for  
evaluatiog the effecta of the f i s c a l  and regulatory reform 
meaeures; 

5 .  interview d f r e c t l y  officials o f  the GRM and directore o£ ' professíonal and private  business organfzations, and a 
euf f i c i enr  nurnber of i n d i v i d u a l  b u s i n e s a p e o p l e ;  

6.  work v i t h  the a e s i s t a n c e  of a local  coneultant firm 
expecienced in conductlng n-f isld sacio-economic eurveys 

n order r o  ob ta in  information a8 complete ae poasible  
h o m  economic agents (in r ivate  ad public entarprise 
tuxrors) in end outsjde o$ Bamako; 

--- - 



7. analyae the documenta furniehed by the t a x ,  cuetome and 
economic regulatory adminiatratione, information obtained 
£roa profeseional and busineee or anizations and 
infonnation supplied by individua bueinesepeople and 
evaluate the reeulte obtained. 

t 
8. fn view o£ the evaluation above, explore recommendatione 

snd orientarions to follow for the remainder of the 
program until Deccmber 1988 and beyond that date if 
appcopriate; 

9 ,  epend a total of eix weeks i n  Mali, pxeaent a verbal 
briefing at the end o£ the f j f t h  week to USAXD and the E'CU 
thtee dayo prior to teams departure to e l i c i t  commente, 
and pteaent- a final written k p o r t  , of approximately SO 
pages, typewrineñ dóu-tfie end of the e í x w  
week a t  l a te s t  for a ~ ~ r o v a L .  and ~ r ~ v i d e  a l l  text  and 
tablea of the tepost'bn 5 174'' diskettea for Miasion f i les.  

F. CONTRACTORS' QUALIPICATIONS 

For both ind iv iduale :  

A. A Ph, D in economice o r  equivaleat experience, with aubstantial 
specfalization and experience in public policy analyeie. 

B. A t  l eaat  S-3, R-3 leve1 French language capability, 

C. Demonsttated ability tó accomplish work objectives i n  a crods 
cultural sotting, 

Particular qualificationa for  the f iaca1 and public finance 
economist: 

A. Experience with or subetantial knowledge of publlc finance cind 
tax and custome pálicy problems in LDCe. 

B , Experience with tax and cuetoms adminietratian l ssuee  f n 
developing countriea .  

Particular qualificatioas for the regulatory reform and private 
enterpri ae economi e t  : 

A, Expexience with ot eubstantial knowledge or price  control and 
liceneing pol icy  fssues in LDCs ,  

B. Experfence with or subetant ia l  knowledge o£ deregulation in 
developing countxy contexts. 



ANNEXE B: 

Liste d'anciens et de nouveaux textes reglementaires. 





ANNEXE C: 

Comparaison des textes reglementaires sur le controle des prix. 
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p i n o .  v6térin1iros, p r o s t i t i w : ~  1 sanitzims at v i t . r i c b > s ?  
1 t z r i f s  t:r.ns:>orts i n t c m i  
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: L p . y c e r h r o s ,  a x ,  é l c c t r l -  
! olte, c i & ~ r ü t t o s ,  v i u d o s  
' I--. 1 . ~ ~ - c r t  urbzin. 



ANNEXE D: 

Arrete sur les marges de Production de ~istribution. 
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ANNEXE E: 

Transport et ~ommercialisation des Cereales 













ANNEXE F: 

Lgechantillon de la D N I .  



BASE DE DONNEES : NOHERE D'EHPLOYES e t  VASSE SALARIALE 
............................. 
I NOHBRE D'EHPLOYES I !iASSE 5AL4RIALE !en FCFA) l 

! 1 ---------- 
I 1984 !O65 1986 !987 ! A 1994 1985 lo% :?Y7 
I l 1 ------ 
PREHIER 6ROUPE D'ENTREPRISE AVEC ENTRE 1 ET 10 EHPLOYES I 

( E f f e c t i f :  25 Ent repr ises)  
1 l 

TOTAL 1 148 167 180 194 ! 118,883,000 !52,952,300 1?1,37?,030 ZlY,063,000 ! 
Va r i a t i on  Annuelle 12.8% ?.E% 7.8%! 27 .  S% 25.9% 14. X!  
HOYENNE 1 5 7 7 8 '  4,755,320 5,082,080 ?,b55,160 8,7b2,520! 
Var i a t i o n  Anncel 1 e 12.8% 7.8% 7.8%! 27.91 25.7% 14.5%! 

-- ---------- ------- 
DEUXIEHE GROUPE D'ENTREPRISES AVEC ENTRE 11 ET 25 EHPLOYES 
( E f f e c t i f :  30 Ent repr ises)  

I l 

TOTAL 2 487 520 523 537 ! 386,354,000 402,427,000 421,921,000 4?0,654,000 ! 
Var ia t  i o n  Annuel l e  6.8% 0.6% 2.7%! 4.4% 4.6% 11,b%I 
HOYENNE 2 16 17 l? 18! 12,878,467 13,447,567 14,064,033 15,688,467! 
Var ia t i on  Rnnuel 1 e 6.8% 0.6% 2.7%! 4.4% 4.6% 11.6%! 

TROISIEHE GROUPE D'ENTREPRISES AVEC ENTRE 26 ET 50 EHPLOYES 
( E f f e c t i f :  30 Entrepr ises) 

1 

TOTAL 3 1,050 1,006 988 991 ! 767,847,000 940,577,000 1,053,3?3,000 1,046,865,000 
Var ia t i on  Annuelle -4.22 -1.8% O.:%! 22.5% 12.0% -0.6% 
HOYENNE 3 35 24 33 33 ! 25,594,900 21,352,567 35,112,433 34,805,500 
Var ia t i on  Annuelle -4.2% -1.8% 0.3%! 22.5% 12.0% -0.62 
--- -- ----- 
OUATRIEHE GROUPE D'ENTREPREES AVE& ENTRE 51 ET 100 EHPLOYES 
( E f f e c t i f :  10 Ent repr ises)  

! l 

TOTAL 4 784 818 801 748 ' 425,311,000 500,730,000 450,224,000 412,622,000 l 
Var l a t  i on Annuel l e  4.3% -2.1% -6.6%' 17.7% -8.5% -lO.OX1 
HOYENNE 4 78 32 80 75 42,531,100 50,073,000 45,822,400 41,262,200 l 
V a r ~ a t i o n  Annuelle 4.3% -2.1% -6.61! 17.7% -8.5% -10.CiX1 

-- ------ -y-- 

CINBUIEHE GROUPE D' WREPRISES AVEC ENTRE t DE 100 EHPLOYES 
( E f f e c t i f :  8 Entrepr ises) 

I I 

TOTAL 5 2,440 4,168 5,256 5,104 ! 2,951,704,000 2,128,003,000 4,129,031, .30 3,370,424,000 ! 
Va r i a t i on  Annuel l e  70.8% 26.1% -?.9%! -27.9:! 94.0% -18.2%! 
HOYENME 5 349 595 751 720 ! 421, 672,000 304,000,429 589,861,571 482, b32,000 ! 
Var i a t  i on Annuel l e  70.8% 26.1% -2.9%! -27.9% 94.0% -18.22! 

GRAND TOTAL 4,909 6,679 7,748 7,574 ! 4, 650,099, 000 4,124,789,000 6,253, 028,000 5,527,628,000 ! 
Va r i a t i on  Rnnuelle 36.1% 16.0% -2.2%! -11.3% 51,6% -11.6%! 
HOYENNE 48 65 75 74 ! 45,146,592 40,046,495 40,717,748 53,&66,291 ! 
Va r i a t i on  Annuelle 56.12 16.0% -2.22! -11.32 51.6% -ll.O%! 

-------- 
LES 4 PREHIERS 6ROUPES I 

I 

GRANO TOTAL 2,460 2,511 2,492 2,473 ! 1,698,395,000 1,796,786,000 2,124,897,000 2,149,204,000 ! 
Va r i a t i on  Annuelle 1.7% -0.8% -0.9%! 17.6% 6.4% I.lX! 
HOYENNE 26 26 26 26 ! 17,877,842 21,018,800 22,367,337 22,b23,200 ! 
Var ia t ion  Annuelle 1.7% -0.8% -O.?%! 17.6% 4.4% 1.1%! 



I bENEF!CES EEALISES (en FCFA) 1 CHIFFRE D' RFFAIREC (en FCFAi 
1 I 

I 1004 1785 1786 i?87 ! iQ04 1 fa5 i?9b 1q7 : 
i 1 
_______I______-_---------------------------------------- ----------__-______------------------ 
PRENIER GROUPE D'ENTREPRISE AVEC ENTRE 1 ET 10 EXPLOYES 
{ E f f e c t i f :  25 Entrepr ises) 

I 

TOT4L 1 176,038,000 292,984,000 2:4,031,000 141,355,400 '5,126,525,000 7,711,114,f100 8,253,712,000 7,364,297,000 : 
'Jar i a t i o n  Annuel l e  66.41 -20.11 -39. b%! 42.1% 7.0% -10.8%: 
ROYENNE 1 7,041,220 11,719,360 0,361,240 5,624,214 ! 217,062,200 308,444,560 330,148,480 294,:71,7!0 : 
Var ía t ion  Gnnuelle 66.4% -20.1% -3?.bi:! 42.1% 7.0% -10.82 
--e ------ - 
DEUXIENE GROUPE D'ENTREPHISES AVEC ENTRE 11 ET 25 EHPLOYES 
( E f f e c t i f :  30 Ent repr ises)  

8 

TOTAL 2 202,734,000 250,171, 000 i82,716,000 336,497, 000 ! 10986246000 13604621000 12144097000 1167?162000 : 
Var ia t ion  Gnnuelle 23.4% !?,O? l?.O%! 23.8% -10.7% -3.82: 
NOYENNE 2 5,757,800 8,339,033 ?,42:, 3b7 11,216,547 ! 366,200,200 453,487,367 404,803,233 389,305,400 : 
Var i a t i on Bnnuel 1 e 23.41 13.0% 19.0%! 23.8% -10.7% -3.8%: 
------e---- ......................... - 

TROISIEHE SROUPE D'ENTREPRISES AVEC ENTRE 26 ET 50 EMPLOYES 
! E f f e t t i f :  :O Ent repr ises)  

I 

TOTAL 3 584,411,000 229,392,000 642,676,000 614,422,000 ! 21480705000 22024672000 16603615000 22716661000 : 
Var ia t i on  Annuel l e  -9.4% 3.4% -4.4E! 2.51 -24.6% 36.8%: 
ROYENNE Z 17,480,367 17,646,400 2:,422,25; 20,480,733 ! 716,023,500 734,155,733 553,453,833 757,222,033 : 
Vari a t  i ~ n  Annuel l e  -7.4% 21.4% -4.4%! 2.5% -24.4% 36.8%: 

I ........................... -- 
BUATRIEXE GROUPE D'ENTREPRICEC AVEC ENTRE 51 ET 190 EHPLOYES 
( E f f e c t i f :  !O Ent repr ises l  

I 

TOTAL 4 103,060,000 82,155,000 94,421,000 203,963,000 !?,!:O, 162,000 12781319000 11594677000 9,386,085,000 : 
Var ia t i on  Rnnuel l e  -20.3% 14.9% 116.01! 79.5% -9.3% -19.0%: 
nOYENNE 4 10,306,000 8,215,500 9,442,100 20,396,300 ! 712,016,200 1,278,131,700 1,159,467,700 938,608,500 : 
Var i  a t i on  Bnnuel l e  -20.3'1 14.QX Ilb.OX! 79.5% -9.32 -19.0%: 
- - 
CINQUIEIE GROUPE D'ENTREPRISES AVEC ENTRE + DMOO EHPLOYES 
( E f f e c t i f :  8 Ent repr ises)  

i 

TOTAL 5 2480946000 3560703000 1394160000 1153127000 ' 43230463000 53468107000 53236417000 52064194000 : 
Var i a t i  on Annuell e 43.5% -60.8% -17.::!l 23.71 -0.4% -T.?%: 
ROYENNE 5 354,420,857 508,671,857 199, 165,714 164,722,429 l6,175,780,429 7,638,301,000 7, 405,202,429 7,437,74?,000 : 
Vari  a t íon  Annuel l e  43.5% -40.8% -17.2' 23.7% -0.4% -7.22: 

TOUS LES 5 GROUPES 

ERANO TOTAL 3547109000 4715405000 2648004000 2449344400 ! 88244141000 100589833000 101832518000 103210395000 : 
Var i at  i on Annuel le 32.9% -43.8% -7,5%! 24.22 -7.1% 1.4%: 
MOYENNE 34, 438,729 45,780,631 25,708,777 23,780,237 ! 856,739,136 1,063,978,961 980,665,223 1,002,042,670 : 
Var ia t ion  k n u e l l e  32.92 -43.8% -!.5Xi 24.25 -7. 11 1-41: 
-- 

LES 4 PREIIERS GROUPES 

GRANO TOTAL 1066243000 1154702000 1253044000 12?6237400 ' 45013668000 56121726000 48596101000 51146201000 : 
Var ia t i on  Rnnuel l e  8. 3% 8.6% Z. 4 X 1  24.7% -13.4% 5.2%: 
HOYENNE 11,224,511 12,154,758 15,198,358 13,644,604 l 473,820,084 390,755,011 511,537,905 530,181,063 : 
Var ia t i on  Annuells 8.32 3.6% 3..1Li 74.7% -13.4% 5.2%: 



BASE DE DONNEEC : CONTHISUTION FOhFdITAifiE et  IfiPOT WR LE 9!C 

I CPHTkIBUTION FGEFAITAIRE i e n  FCFA! 
I 4 ----- --- 
I 1784 1 Y85 1986 - 10% i 

1 1 ........................... 
PREHIER GROUPE D'ENTREPRISE A V E ~  ENTRE 1 ET 10 EHPLOYES 
{ E f f e c t i f :  25 Entrepr ises) 

l 

TOTAL 1 17,820,000 22,813,000 14,338,000 16,41?,000 ! 
Var ia t ion  Annuel l e  29.0% - . , t e  1% 14-51! -7 

HOYEHNE 1 712,800 912,520 573,520 656,760 ! 
Var i  a t i on  Annuel l e  29. O1 -37,lX 14.5%! 

- --- ---- 
DEUXIEHE GROUPE D'ENTREPRICES AVEC ENTRE 1 1  ET 25 EHPLOYEC 
( E f f e c t i f :  32 Ent repr ises)  

I 

TOTAL 2 57,861,000 60,705,000 31,616,000 34,610,000 ' 98,054,070 128,:88,890 ::4,:4:,370 : 
Var ia t i on  Annuelle 4. 91 -47.0% Q . 5 X t  311.3% 4. 2: 
MOYENNE 2 1,93,700 2,023,500 1,05:,967 1,153,667 ' :,268,469 4,276,296 9, 378,182 : 
Var ia t i on  Annuelle 4.92 -47 .O1 9.5%' 70. 3X 4.71: 

- ------ 
TROISIEHE GROUPED'ENTREPRICE~-AVE~ ENTRE 26 =O EEPLOYES 
(E f fec t i f :  30 Entrepr ises) 

l 

TOTAL 3 115,186,00O 141,740,000 78,990,000 78, 500,000 ! .341,795,390 318,302,080 328,735,800 : 
Var ia t i on  Annuel l e  .-,- 

LJ. 1% -44.3% -O. 61! -6.9% 7 -t.( 
3 .  .21: 

NOYENNE 3 3,a3?,533 4,724,967 2,633,000 2,616,667 ! 11,393,180 10,610,069 10,957,860 : 
Var i a t  i on Annuel l e  23.1% -44.3:: -O. bX! -b.?1 7 L . d h :  VI 

- -------- --- -- 
QUATRIEHE GROUPE D'ENTREPRISEC AVEC E N T R E - ~ ~  ET 100 EHPLOYES 
( E f f e c t i f :  10 Entrepr ises) 

1 

TOTAL 4 c7 ~1,002,000 69,099,000 32,395,000 30,941,000 ! 79,422,270 129,523,650 105,902,365 : 

Var ia t ion  Annuelle A 71 . A  7% -53.1% -4. JX! 63.1% -18.5%: 
MOYENNE 4 5,700,200 6,909,900 3,239,500 3,094,100 ! 7,942,227 12,952,365 10,550,2;7 : 
Vari  a t  i o n  Annuel l e  21.2% -53.1% -4.5%! 63. l h  -18.X: 

---- - 
CINQUIEHE GRDUPE D'ENTREPRISEC AVEC ENTRE t DE 100 EHPLOYES 
!E f fec t i f :  8 Ent repr ises)  

1 

TOTAL 5 379,486,000 243,212,000 286,707,000 226,182,605 ! 1,255,735,460 1,798,697,790 
V a r i a t i  on Annuel l e  -35.9% 17.9% -?l. 1%! 43.2; 
HOYENNE 5 54,212,286 34,744,571 40!958,143 32,311,841 ! 179,590,780 256,956,827 
Var ia t i on  Annuelle -35.9% 17.9% -2l.l1! 43.2% 

TOUS LES 5 GRDUPES 

SRCIND TOTAL 627,355,000 537,578,000 444,046,000 36,652,885 ! 1,857,146,8302,516,879,300 1,610,061,360 : 
Var ia t i on  k n u e l l e  -14.3% -17.4% -12.?%! 35.5% -16.0%: 
HOY ENNE 6,090,825 5,?1q,294 4,511,126 5,753,912 ! 18,030,552 24,435,721 15,631,664 : 
Var ia t ion  Annuelle -14.3% -17.4% -12.?%! 35.5% -36. 0::: 

SRAND TOTAL 247,069,000 294,;66,000 157,339,000 16ü,470,000 601,411,370 718,181,510 683,557,515 : 
Vari  a t i an  Annuel 1 e 18.8% -46. S% :,O%! 19.4% -4.8%: 
HOYENNE 2,609,147 3,099,589 1,656,200 1,589,158 ! 6,330,646 7,559,805 7,195,242 : 
Var ia t ion  Annuel l e  18.8% -46.5% 2,0X! 19.4:1 -4,3:!: 



ANNEXE G: 

Tableau Input Output. 
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ANNEXE H: 

Impact de l'allegement fiscal sur les taux de profit. 





ANNEXE 1: 

Structure des recettes fiscales au Mali. 





ANNEXE J : 

Analyse du systeme des tarifs au Mali. 



,WUBLIc&JC: CU FIALI 
Un Peuple - Lh Brrt - Une i 

-:-:-:-:-.-.-.-.- . s . ,  

1. D i ~ w s t i c  du Systkme f i s c a l  a c t u e l  : 

1.1. P r é s e n t a t i o n  S 

11. D m i t s  e t  t a x e s  l i a u i d é s  au p m f i t  du Budget d l E t a t  : 

. Dmit de  lhuane . Dmit fiscíJ. d t I rnpor ta t ion ( DW 

. Irnp8t s u r  A f f a i m s  e t  Se rv ices  (IAs) 

Taxe de Coopération Régionde (T. C. R) . Impbt Spéci a l  s u r  c e r t a i n s  
Produi t  S (1. S. C.P) 

. Taxe "Office S t a b i l i s a t i o n  
d e s  P r i x  (0.s.p) 

Taxe I n t é r i e u r e  sur l e s  Carbu- 
rant  s (T.I .c) 

12. D r o i t s  e t  t axes  l i c i u i d é s  au p r o f i t  des  B w e t s  Annexes : . Caisse  Autonomo dl&norkissement : 

. B n t r i b u t i o n  pour  p r e s t a t i o n s  de s e M  ces 
p a r t c u l i e r s  rendus (c.P.s) . Fbnds Fbu t i e r  : 

.Droit de d o m e  sur essenoe touriurnc e t  g; 
O i l  

.Droi t f i s c a l  d ' h p o r t a t i o n  -"- (m 

.Impbt s p é c i a l  s u r  - 1 1 -  ( 1 s ~ )  

Fonds Minier : 

.Taxe fonds min ie r  ( 34) 

sur essence auto e t  gas4 i l .  



. P é t m s t o c k  : 

Taxe Pétros todc (P~x) s u r  pé t fu le  lanpaq-  
e t  f u e l - o i l .  

. O. RS.P : 

Taxe "Différence de  s t r u c t u r e  de prix "DSP '' 
sur l e  cirnent. 

/ 
Valeur  en  d o ~ e  ( a r t  27 e t ( o u  a r t  28)du Code des  
DOuanes) (ID; D X ;  SCR; ISCP; CPS). 

. Valeur  mercur ia le  ( a r t  2 &2 du Code des Do-es) 

. B a ~ m e s  o f f i c i e l s  ( -"- - 1 1 -  ) . Valeur  en douane + rnontcrnts du DD du DFT. 

(base  irnposahle spéc ia le  pour  1 e c a l c ~ l  de 1'1s). 

. Taxes cpéc i f iques  : 

sur l e  poids: OSP - ISCP - D. S.P 

sur l e  1 itrage: TIC; FII; P?K. 

. P l u s   val^ d u  pmdui  t ap* s vente:  T. C. 

14. Or ia ine  : 

. P u s  t i e r s  

. C . 6 E  (pour  c e r t a i n s  p rodu i t s )  

0 CEAO. 

. Superpos i t ion  de  deux modes de t a x a t i o n  
ad v a l o r e a  e t  spécifique.  

Cumul  de  l a  v a l e u r  en do u s e  avec 1 e rnont ant de e: 
t a i n s  d r o i t s .  

. Essdi d'uniforfnisation de  l a  q w t i t é  de cer ta inner ,  
taxes:  

ex. D.D; OSP; CPS. 

. Cornplexité de l a  f i s c a l i t é  @cu]j&= s u r  l e s  pm-  
dui  ts p é t m l i  ers. 

CriGre de s e l e c t i o n  des  q u o t i t é s  suivant l a  de* 
t i n a t i o n  des  produi ts .  

. D i f f é r e n c i a t i o n  de l a  t axa t ion  s u i v a n t  1 'o r ig ine  d; 
produi  t. 

. Base imposable ad valo I T ~  d i f fé renze  suivant  la n~ 
t u r e  des d r o i  t s  e t  taxes .  

1.2. Observat ions  part icu2. i~ res s u r  l e  qysterne : 

b l u l t i p l i c i  t é  des  taxes:  13 Taxes. 

' . M u l t i p l i c i t é  des  a f f e c t a t i o n s  Budgétaires:  6 



1.3. Poids de 13 f i s c a l i t é  : 

. V a r i e  suivant  l a  c a t é ~  r i c  du p m s u i  t. Cepmdant c e r i  

d i s t o r s i o n s  p e r s i s t e n t  m n c e r n m t  la t w a t i o n  des  inat 

premie m s  e t  des p rodu i t s  semi-finis  p a r  rapport  a u  

d u i t s  finis. 

. A c e t  e f f e t ,  des  réformes on t  é t é  appl iquées ,  dans Lc 

cadm du P.R.6 ( 1 Loi e t  3 Décmts) .  

. Absence de mesures d ' i n c i t a t i o n  2 l le:cportzt ion 

. Grande d i s p a r i t é  des  q u o t i t é s  des d m i t s  e t  t a e s  de 

5 a  l a $ *  

1.4. Recowrernent des díroits  e t  ta;ces : 

R i f f i c u l t é s  rencontrées  dnn. l e  recouvremuit des  d m i t s  

t u e s  &S 5 l a  m u l t i p l i c i t é  des  S e r v i c e s  ciiargés de l e u r  mcouvr  

ment. 

Les c r i e r e s  d ' o c t r o i  d e s  o r o n f r a t i o n s  m n l  m n p l e r e s  e t  

mal p e q u s  pa r  l e s  i n v e s t i s s o u r s  éventuel  s. 

11. Limi tes  du syst6rne : 

. Nomenclatum SucLJétaire qui  s'impose. 

. D i - ~ e r s i t é  des admin i s t ra t ions  c h a q é e s  du recrirrrement 

des  d m i t s ,  ayant chacune une mission spéci f ique.  

. Acm r d s  in te rna t ionaux  nnil t i l a t é r a w c  e t  b i l  atéraux 

(ex CEAO, régirne TcR). 

. D i f f i c u l t é  d 'appréhender l a  v d e u r  r é e l l e  des  pmdui t s ,  

rendant nécessai  re 1 a t axa t ion  'spécifique.  



. ALli3gernen-t de l a  f i s a a l i t é  5 l ' e x p o r t a t i o n  

. S i m p l i f i c a t i o n  de l a  prodéduro d ' o c t r o i  des emnéra t ion  

f i s c a l e s  par l a  c réa t ion  d'une s t r u c t u r e  s p é c i d c .  

. Créat ion d e s  receveurs  des  doualies, chargés du recou.zre- 

ment de  tous l e s  d m i t s  e t  t a ~ e s  l i q u i d é s  au wrdon dou, 

n i e r ,  ou  recouvrement p a z  10s ~ é g i s e e u r s  du Trésor,  qui 

procédemnt  rnensuellernen t A 1 a v e n t i l  a t i o n  p a r  Bu&e t. 

. & p l i c a t i o n  de la T.V.A pour l ' a l l egement  de l a  f i s c d i t  

e t  p a r  l a  p o s s i b i l i t é  de proceder A des  déductions. 



ANNEXE K: 

Liste des taxes a l'exportation. 



Tableau 
Droits perqus sur les exportations en 1987 par catégories de produits 

.. 
pr-oduit Nurnéro Valeur Taxes sur Exportations Taxe peques Taxation 

en douane les expor- de la catkgone en % du moyenne ¡.e. 
tations en % du total total Taxes percues 1 

valeur en douane 

??? 
Animaux v i v a n t s  
Vi  ando* 
Po i ssons 
L a i t  
Autr .  prod. animal 
Liguima 
F r u  l t i  
C a f i ,  t h i  
C i r i a  l as 
Far lna,  Ma l te  
C r i i n o s  o l iag inausos  
E x t r a i t s  v i g i t r u x  
Au t ro r  prod. v i g i t .  
C r a i s s a t / h u i I a s  
P r i p .  a  I i m n t a  i r y s  
Boiss.  a l c o o l .  v i n a i g r a  
Dichota a l i m n t a i r o t  
Sal,  sou f ro ,  cimont 
Prod. c h i i .  i no rg .  
Prod. photogr. 
Prod. d i v a r r  c h i i .  
Y i t .  p l a s t .  a r t i f i c i a l  l os  
Caoutchouc 
Paaux o t  c u i  r s  
Bois ,  charbon 
S p a r k r  i o  
Coton 
Autras t a x t .  v i g .  
V i t m n t s  ti ssus 
F r i p e r i o  
Chausruros 
P a r r p l u i o s ,  a t c .  
Plumas, chavaux 
M i t a l  p r i c .  b i j o u x  
Far, a c i o r  
Plomb 
Z inc  
Out i  l I r g o  
Ouvrrgas d i v .  n i t a l  
Appara i l s  mócaniquas 
Appara i l s  i l o c t r i q u o s  
V i h i c u l a a  autooob. 
I n a t r .  opt iqua,  p r i c i .  
Armos, mun i t lons  
Yaublos 



ANNEXE L: 

Liste des exonerations de douane. 



. Minlal6re de8 flnince. e l  du Commerce 

OirccUon Ni t loni ie des Dournea 

1 Dlvldon StiU.Uques el de. El& Economique. 
l 
l 

1 
1 A-s 1 1 1985 r 

( 1 )  Ans n' 8 ienes rdglssanl les penas duaa au transpon des p r o d a  pelmlien 

(2) Arr6iB 70) exonbratons prhues p a r  las obgis destiné6 au Chai d'Em. P tairnée. les &ni. lea adea au reiour des cc=T4ranta el cenalna pfoduns pharnacautlquea 

(3) AiiBtB 564 exon6raiim poui le carburan1 dasin6 aux avlona maliena (AIR MALO 

( 4 )  Auiias exonbrations ponnuelles ou parmanenies a ldre excaplionnel. non prhuas pai loa iexies. mais nécessairs 

F. Mlnler 

1.W.016 

5236.314 

489304 

P.T.K. 

1204231 

12974815 

12 358 493 

11 087 191 



ANNEXE M: 

I n t e rv i ews  avec les e n t r e p r e n e u r s  locaux.  
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Nom d e  l ' e n t r e p r - i ! ; c l  : GRANDS MOULINS DU MAL1 

D a t e  d ' 8 t a b l  issenieri t 
S e c t e u r  d '  a c t i v i t e  

: 1982 
: Industrie 

Nombre d'employes e n  19U8 ' 65 
Masse S a l a r i a l e  e n  1986 : 119 195 305 FCFA 
C h i f f r e  d ' A f f a i r e s  e n  1900 : 4 221 593 860 FCFA 
C a p a c i t e  d ' u t i l i s a t i o n  

a c t u e l  l e  de 1  ' e n t - r e p r i s e  5 0 %  

Le nouveau code de commerce est interprété toujours dans le mEme esprit que l'ancien 5 
savoir que bien que l'homologation soit souple, les éléments que les agents prennent en 
compte pour déterminer le Prix de Revient dlune produit sont tres fantaisistes et vont 
dans le sens, davantage de la recherche systématique d'uiie faute supposée dans le but de 
sanctionner car le role des Affaires Economiques est essentiellemnt répressif. 
La réglementation est souvent sujette 5 l'humeur de la Direction des Affaires Economiques 
et du Ministere des Finances, S savoir qu'ils peuvent donner des licences sur des criteres 
purement subjectifs et politiques. 

4 )  Y - a - t - r  1 d p 1  -- , J , t , l , t ~  d a t ~ s  l e  c a d r e  
r e q l e r n e n t a i r e  que--v-p i~~~c, -u i~- l  hit-t:~ : L .  ~ r ~ ~ - ~ ~ ~ ~ ~ ~ n p l a ~ ~ d a n ~ U n  
F!2%heaven ir -2 OUI. Le r6le des AFFAIRES ECONOMIQUES doit Etre essentiellement axé 
sur la recherche du développement et les études statistiques de l'évolution du marché. 
Malheureusement, vu le niveau des agents, leur r6le se borne essentiellement C i  controler 
pratiquement tous les deux mois, les sociétés organisées parce qulelles détiennent une 
comptabilité et rechercher systématiquement la petite erreur afin de les pénaliser. La 
perte de temps est considérable pour chaque entreprise lors de ces controles qui mobilisent 
comptabilité, service transit, service achats, service vente. La durée de délivrance des 
licences dlimportation peut prendre parfois plusieurs semaines. 
Certains articles du nouveau code doivent Etre expliqués d'une facon plus claire afin 
d'éviter toute confusion et toute interprétation abusive des agents des Affaires 
Economiques. 



./ Si v o t r e  5 ~ - ?  ~ 5 . t  5111 . I , I  6 r ~ e n t  ( C  a5 ( j r i s  s o c l < - t @ s  

J 
c a n s t i t u G e s  p.ir des I - t ren(11 r L  l I ~ u ' / e l  !es  p r a c & d u r e s  v n u 5  
s e m b l e n t - t - i l s  r a i c , f i n n ~ b l e ~ ~  ' NON car la durée d'étude dlun dossier ainsi 
que sa finalité peuvent demander deux ou trois ans. 

6 )  V o u s  sentez-ynt l?,  L J ~ . , :  I , ; ; ! ,  1 ,  1 1 d a n s  dos a c t i v i  t@s 
c o r n n i e r c i a l e s  a v p r  j - ' - t ~ d c ; r _ i  i . !  1 1  

si nu1, p o u r q ~ j u l  '? 

Pas de changement 

1 )  Etes v o u s  a u  r o u r a n t  d e - - ~ g - - ~ - c l r f u c t ~ o n  d e  l a  c o n t r i b u t i o n  
f o r f a i t a i r e  d e  15% a 7 . 5 % .  ~i-!~-  i r -  v l q i i ~ u r  e n  1786 ? OUI 

2 )  V o u s  a-t-e-1-le p e r m - i c - _ i l ~ ,  I I . ~ ( I ~ I ~ ~ ~ ~ _  vc15 c h a r - q e s  d e  m a n i b r e  
s u b s t a n t i e l l e  ? 

S i  N O N ,  p o u i - q u o ~  Cette contribution est fixée sur l'ensemble des charges 
comprenant non seulement les salaires, mais les les logements, les frais d'électricité, 
les prestations sociales, les déplacements du perso~el. 

3 )  V o u s  a-t-el l r  p e r r n i  -_ ( r i i !  _ y o i i '  r ~ i > r r n c *  tt r 3 -t-el 1 e ) de 
r e c r u C e r  b e a u c o u p  _p~~,_-* - i J n i i )  4 \ v , ' . ~  ' 

SI N O N ,  ~ o i i r q u o ~  --? 

NON car la contribution meme 2 7,5 % nous parart excessive. 

1 )  Etes v o u s  a u  c o u r a n t  d e l a _ r - P d u c t i o n  d ' i r n p o t  s u r  l e  B I C  ( d e  
50% A 45% p o u r  l e s  soci&tA~s ~ e t  !;-~~_z~O-i:-A-25% p o u r  l es  i n d i v i d u s )  , 
m i s e  e n  v i q u e u r  en 1 9 R 7  '? 

OUI 

2 )  V o u s  a - t -e l  l e  -_i,-erfil? ( ( 1 ~  , ' T I  5 c h a r q e s  d e  m a n l & r e  - 
s u b s t a n t i e l  l e  7 

S i  N O N ,  pot irqucic- 1 
- la diminution de 5 % du BIC sur les sociétés n'encourage pas tellement l'investissement 
car au Mali l'amortissement dégressif n'est pas appliqué. 

- la revalorisation des immoblisations n'est pas acceptée. - 
- vu l'inflation rnondiale, le renouvellement de l'équipement au bout de cinq ans néces- 
cite un investissernent du double de la vaieur pay6e cinq ans auparavant. 

- d'autre part, faire des bénéfices au Mali est t res  aléatoire car la fraude occupe 
plus de 50 % du marché. 

- il y a un imp6t mínimum forfaitaire de 0.75 % qui doit Ztre payé meme s'il y a 
perte sur l'exercice. 



- 

2' si O U I ,  1 - - i L t 1 ' 2  ! i l 1 >(,LII,  - - c p t t p  r+dc ic tLon  

/ harqe5 L'utilisation de cette réduction des charges a été l'assainissernent de la 
société, l'amélioration de son cash flow, la reconstitution de son stock 

Y , vu le délai d'acheminernent entre 1'EUROPE et le MAL1 (environ deux mois). 
A assurer la survie de llentreprise car avec les charges précédentes, elle 
aurait díi fermer. 

OUI 
2 )  Avez vous +t.& - t ~ > ~ ~ i ~ - ~ j r ;  ~ + _ C C I ! I  r l t - q a t l v e  ou p o s i t i v e  pa r  
l ' h a r m o n i s a t i o n  de 1 ' I A C x  

S i  OUI , e x p l  i q u e z  -co_mrrer> t.. 

NON 

3 )  Les  mod i f  . ~ c a t l o n 5  o? t-- t t l  l g ~ .  i 2 c i t ~ , ~ ~ n p d c t s  sensibles s u r  l e  
n i v e a u  de vas  a c t l v i t t 4 s  7 ( v c i i ! l y i  (!!-,.- < i c t i v i t @ s ,  r & s u l t a t c , ,  e t c . .  ) 
3 - 

NON . L'IAS frappe durement les industriels car il est en cascade et cumulatif 
et non pas déductible. 11 est souhaitable qu'il y ait une fiscalité indirecte 
plus rnoderne, genre TVA. 

- . .. . ------------ 
V .  AJUSTEMENT D E S  VQi-t-  i l l i ! ;  I.IEI:('IIR 1 ALE!;. 

OUI 

2 )  Avez vous P t &  - - touchr? - - - -. rl!:. .. ; ( 1 1  : i ! i  r!il.~;?tive ou p o s l t i v e  p a r  c e t  
a j u s t e m e n t  

Si OUI , e x p l  . ~ q u ~ z  cciinrnr:-nC. 

NON 

NON 



1 ) Etes v g g ~ _ ~ ~ ~ _ ~ ~ - c ~ a ~ ~  :-ic-. : : , l b !  i i ; i ~ ~ c ~ i r ~ i - ~ n  . -. t d u  DF 1 r n l r ,  CL, viqueur 
d e p u i s  198h ?- 

OUI 

2 )  - vez  v o u s  &te- toucht5-  (b? 1 < i (  o r ! _  rg?q<l t l v e  ou p o s 1  tive par  cet 
aménaqement ? 

si O U I  7 ~i<pli(l'l~-?~!!E'~~ t . Sur certaines matiere premiere, la réduction des 
droits est sensible mais malheureusernent cela n'a pas été appliqué sur l'ensemble 
des matieres premieres industrielles, ni sur l'équipement, ni sur les pieces détachées. 
Or les usines consomment beaucoup de pieces détachées du fait du manque de formation 
du personnel et leur niveau de qualification. 


