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Ce document n'a pas fait I'objet d'une mise au point redactionnelle 



Les appellatiors utilisees dans cette publication ainsi que la presemation des donnees qui y figurent 
n'impliquenr. aucune prise de position de I'Organisation des Nations Unies pour le Developpement Industriel 
cancer nant le statut juridique des pays, terntoires, villes ou zones ou de leurs autorites, ni quant au trace de 
leurs frontieres ou limites. 
La menrion, dans le texre, de la raison sociale ou des produits d'une societe n'implique aucune prise de position 
de I'ONUDI en leur faveur. De meme, les opinions exprirnees dans cette publication ne sont pas celles de 
I'ONUDI ni celles de I'UEMOA ou de I'Union europeenne. 
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Le document etablit des lignes directrices pour un nouveau systeme d'inspection sanitaire des 

aliments dans la sous-region de I'UEMOA. II est avant tout destine aux autorites et operateurs 

qui recherchent des informations ou references pour mettre en conformite internationale les 

operations de controle officiel, mais aussi de production dans le secteur agroalimentaire. 

L'auteur ne garantit en aucune maniere la parfaite exactitude des donnees contenues dans le 

document. Bien que celles-ci soient considerees comme fiables, elles ne visent en effet qu'a 

definir un cadre objectif pour le travail. Toute mise en pratique des considerations, propositions 

ou recommandations figurant dans ce document, exige d'abord une analyse approfondie des 
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progres a moyen ou long terme. 
Dans le meme ordre d'idees, I'auteur ne peut etre tenu pour responsable de toute situation 

resultant de I'utilisation du contenu de I'ouvrage ou de la confiance accordee aux informations 
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Le «Programme Qualite UEMOA», developpe par I'UEMOA, en partenariat avec I'Union 

europeenne et I'Organisation des Nations Unies pour le Developpement lndustriel (ONUDI), a 

apporte un soutien appreciable pour le renforcement des activites de normalisation, 

d'accreditation des laboratoires et de certiffcation des entreprises. Dans ce cadre, des 

seminaires ont ete tenus en 2004 a Ouagadougou sur I'harmonisation zoosanitaire et 
phytosanitaire de meme que sur la definition d'une «position commune Codex» par les Etats 

membres. De ces echanges de vue sont sorties de nombreuses suggestions et options qui ont 
servi, en partie, de base a I'elaboration de ce document. 

Le chapitre I presente les nouvelles exigences du commerce international decoulant de 
I'Accord sanitaire et phytosanitaire (SPS) intervenu au sein de I'OMC. II est clair que dans le 

futur, I'ensemble de la communaute internationale devra repondre a ces obligations negociees 

multilateralement, et qu'en consequence une approche compatible de la production et de 
I'inspection agroalimentaire doit d'urgence etre mise en place. 

Du chapitre 2, il ressort que, tant sur le plan juridique que technique et scientifique, I'inspection 

sanitaire dans I'UEMOA ne se conforme pas aux exigences internationales, 

C' est pourquoi, afin de guider le diagnostic et d'accelerer I'identification des besoins et la mise a 

niveau, il est fait reference a la legislation europeenne (chapitre 3). Les differentes etapes de la 

production «de la fourche a la fourchette» sont prises en consideration. Le role et la responsabilite 

des exploitants, les controles officiels zoosanitaires et phytosanitaires, I'echantillonnage, la recherche 

des residus et contaminants, le suivi des aliments pour les animaux, les controles a I'importation, 

I'hygiene des etablissements, la qualite de I'eau ainsi que la gestion des sous-produits sont 

successivernent abordes. 

Le chapitre 4 montre que de nombreuses actions doivent etre mises en ceuvre pour organiser 

les controles officiels. Une procedure pour dynamiser les comites nationaux du Codex 
Alimentarius permettant, a moyen terme, une participation scientifique et technique efficace des 

Etats membres aux sessions du Codex est developpee en detail. Sur le plan de I'inspection, des 

lignes directrices sont proposees pour developper dans chaque Etat membre, une nouvelle 

structure d'inspection (hierarchic, responsabilites, execution, suivi des actions, cooperation) et 
de nouveaux documents de travail (procedures organisationnelles, instructions techniques, 

modeles de proces-verbaux, . . . ). Dans ce contexte, de nouvelles missions sont proposees pour 

la Commission de I'UEMOA. 

Enfin, le chapitre 5 propose d'integrer la reforme dans le concept moderne de I'accreditation des 

organismes procedant a I'inspection (ISO l 7020), II ne s'agit cependant pas de faire accrediter ces 

nouvelles structures nationales d'inspection, idee a peine evoquee aujourd'hui dans les pays 

developpes au niveau du secteur public, mais par contre, de preparer deja ce qui sera 
vraisemblablement « la» reference dans le futur. 
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Le present document s'attache a. inventorier les elements d'une strategic moderne d'inspection 

sanitaire des aliments devant conduire au renforcement du potentiel commercial de I'UEMOA 

et a I'amelioration du bien-etre de ses habitants. 

La sous-region de I'UEMOA presente des atouts d' ordre geographique, socioculturel, 
economique et commercial considerables. Ceux-ci lui permettent, malgre les difficultes 

inherentes aux regions en retard de developpement, d'envisager I'avenir avec un certain 
optimisrne. Malheureusement, les barrieres regfementaires aux frontieres, I'absence de 
legislation alimentaire actualisee et harmonisee, I'insuffisance de la communication entre les 

Etats membres affaiblissent I'economic sous-regionale. 

Pour mettre en ceuvre un processus de changement en matiere de securite sanitaire des 
aliments, il faut d'abord centrer la nouvelle strategic sur les exigences internationales et bien 

apprehender le contenu des nouvelles exigences sanitaires et phytosanitaires relevant de 
I'Accord SPS de I'OMC, II faut aussi avoir une vue claire sur les processus a ameliorer et 
identifier les assistances techniques disponibles. 

La strategic doit partir d'un etat des lieux national et recourir a des modeles etrangers qui 

peuvent apporter des eclairages nouveaux. La situation actuelle de I'inspection sanitaire dans 
I'UEMOA est abordee saus les angles juridiques, techniques, scientifiques, mais aussi en prenant 
en consideration la relation des Etats membres avec le Codex Alimentarius. Une place 
importante est ensuite accordee en guise de reference a la presentation de la legislation de 
I'Union europeenne, elle aussi en refonte actuellement. Elle a ete selectionnee parre qu'elle se 
fonde sur les normes du Codex, mais aussi en raison de la place de I'UE dans les echanges 
commerciaux avec I'UEMOA, et du processus d'integration comparable a celui de I'UEMOA. 

En reference a la situation dans I'UEMOA et a la nouvelle legislation de I'Union europeenne, un 

inventaire des actions necessaires pour mettre en place un systeme moderne d'inspection 

alimentaire UEMOA est presente. II accorde une large place aux actions a entreprendre dans le 

cadre du Codex Alimentarius. II differencie I'organisation des controles et le contenu de ces 
derniers, de meme que les actions nationales, locales et regionales UEMOA. 

En outre, afin de placer le systeme d'inspection propose dans un cadre international faisant en 

outre reference aux exigences de I'assurance de la qualite, les points forts et les points faibles de 
I'inspection dans les Etats membres sont compares aux exigences de la norme ISO 17020, Cette 
norme fixe en effet les criteres generaux pour le fonctionnement de differents types d'organismes 

procedant a I'inspection. Des recommandations a I'adresse des Etats membres et de I'UEMOA 

sont associees a chaque exigence du referentiel. 

Enfin, au niveau de la conclusion, le document tente d'identifier certains points qui pourraient 
faire partie des premiers travaux a executer pour faire de I'UEMOA une sous-region plus forte 
et plus solidaire. 



I - NlsureS Ialimmires II Shako-Ianilmires 

illel'Ilmtiomlles (SI'I) 
1. L'accord SPS de 1'OMC en bref 
L'accord sur I'application des mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) entre en vigueur en 

1995 porte sur celles qui peuvent, directernent ou indirectement, affecter le commerce 

international. Les hommes, les animaux et les plantes sant ainsi proteges contre I'entree, 

I'etablissement ou la dissemination de maladies, d'organismes pathogenes et de parasites. Les 

mesures portent aussi sur les additifs, les contaminants, les toxines et organismes pathogenes 

presents dans les boissons, les aliments de I'homme et des animaux. 

Les mesures SPS doivent etre etablies dans un cadre aussi large que possible afin de faciliter le 

commerce international. Le niveau approprie de protection doit se baser sur des normes, 

directives ou recommandations internationales (Codex Alirnentarius, Office international des 

epizooties (OIE), Convention internationale pour la protection des vegetaux (CIPV)), quand elles 

existent (article 3). Un niveau de protection plus eleve que celui mentionne ci-dessus n'est 

acceptable que s' il y a une «justification scientifique» (article 3) ou si I'evaluation des risques 

(article 5) conduit a une telle conclusion. Un comite est institue (article 12) pour eviter que le 

« niveau approprie» de protection ne devienne le champ de decisions arbitraires ou injustifiables. 

L'accord SPS met aussi en exergue les principes d'equivalence (article 4) des mesures SPS et de 

transparence (article 7). Sur ce point, la publication des reglementations, I'existence d'un point 

d'information national ainsi que la notification sont obligatoires. La notification (en franglais, anghis ou 

espagno!) vers les Etats membres via le Secretariat SPS s'impose lorsqu'il n'existe pas de reference 

internationale, lorsque le projet de mesure SPS n'est pas fonde sur la norme internationale ou 

lorsque des problemes urgents de protection de la sante surviennent (Annexe B). 

Les procedures de controle, d'inspection et d'homologation (article 8) doivent etre realisees 

selon des procedures etablies et prendre en compte, equitablement par rapport a un produit 

national, les exigences de transparence, delai pour chaque etape, lieu de controle, redevances, 

confidentialite des renseignements issus des investigations, traitement des modifications des 

specifications du produit, traitement des plaintes (Annexe C), 

Certaines dispositions sont tres favorables aux pays en developpement. Une partie d'un pays 

peut etre prise en compte (article 6), ce qui montre I'importance pour I'Etat exportateur, de 

mettre en ceuvre des programmes d'eradication ou de 'lutte contre les maladies, ou de 

rassembler un maximum de preuves scientifiques sur la situation locale. Les Etats membres 

s'engagent a octroyer une aide technique (article 9) pour la recherche, la formation, la 

transformation ou les infrastructures. Un traitement special (article 10) est prevu pour des 

besoins speciaux; la constitution d'un fonds fiduciaire FAO/ONS pour la participation aux 

travaux du Codex Alimentarius entre dans ce cadre. 



I. I L'aide technique dans le cadre SPS 
Les initiatives d'aide au developpement principalement orientees a I'origine vers les Etats, 
ensuite vers les organisations non gouvernementales {ONG), accordent aujourd'hui une grande 
attention aux besoins du secteur prive, specialement les PME, La politique de cooperation dans 
le cadre des accords SPS sera efficace si les synergies entre les secteurs public et prive sant 
bien identifiees et deployees sur la base d'objectifs precis: I'OIVUDI est bien positionnee grace 
a ses programmes de partenariat industriel. 

Pour exemple, le programme initiative pesticides (2001-2006, 29 millions @ de I'Union europeenne 
apporte un soutien aux exportateurs ACP de fruits et legumes, en vue de la mise en place de 
bonnes pratiques SPS dans des entreprises essentiellement du type PME. 

2. LinsPeCfion SaniI~il. e SILIr le I:errain 

L'inspection phytosanitaire et zoosanitaire porte a la fois sur I'importation, I'exportation et le 
marche interieur. Elle consiste en un controle docurnentaire et en un controle technique (visuel, 
instrumental, prise d'echantillons). Des criteres pour chaque exigence permettent de decider 
de la conformite, La decision {proces-verbal d'inspection) peut consister dans I'acceptation, le 
refoulement, le traitement ou la mise en quarantaine. 

2. I L'importation 

L'analyse documentaire permet de verifier la conformite, en ce qui concerne Ie permis prealable 
d'importation pour certains produits et le certificat sanitaire. Au plan technique, les exigences 
portent sur le controle lui-meme au point d'entree et la redaction d'un proces-verbal d'inspection. 
La procedure d'inspection comporte I'ouverture des conteneurs, le controle d'identification du 
lot, I'examen sensoriel (visuel, tactile, olfactif pour la recherche des defauts), le prelevement 
d'echantillons selon Ie plan d'echantillonnage requis et I'analyse de laboratoire, 

2. 2 L'exportation 

L'exportation necessite I'agrement pour I'exportation, une demande de controle, une 
inspection, la delivrance d'un certificat sanitaire pour I'exportation si le produit est conforme. 
Les transactions mondiales exigeront de plus en plus, a I'avenir, un suivi rigoureux du concept 
HACCP au niveau des etablissements des pays tiers. 



2. 3 Le marche interieur 

Le principe de non discrimination reconnu dans les echanges commerciaux internationaux 

implique un traitement identique pour tous les produits agroalimentaires, qu'ils soient destines 

a la consommation locale ou au commerce international. II est done urgent pour les pays en 

developpement, d'adapter leurs legislations alimentaires aux normes internationales. Les 

dispositions de soutien technique prevues dans I'Accord sur les mesures SPS doivent etre 
utilisees sur la base d'une identification des besoins prioritaires. 

3. Mesures phytosanitaires 

L'accord SPS accorde une place importante a la CIPV qui doit desormais jouer un role important 

dans I'etablissement de normes phytosanitaires internationales. Ces normes jettent les bases de 

I'harmonisation des mesures phytosanitaires necessaires a la protection des ressources vegetales 

narurelles et cultivees et a la promotion d'un commerce international equitable et sans danger. 

Dans ce contexte, la Commission interimaire des mesures phytosanitaires (CIMP) a un role 

accru a jouer dans le mecanisme de normalisation phytosanitaire, dans I'echange d'inforrnations, 

dans I'elaboration des normes elles-memes, ainsi que dans I'explication de celles-ci. 
L'article 20 de la CIPV (l 997) demande aux membres de promouvoir I'assistance technique 

particulierement aux pays en developpement dans un cadre bi- ou multilateral afin de renforcer 
les capacites phytosanitaires, Cette assistance doit notamment porter sur I'evaluation des 

capacites phytosanitaires, I'identification des besoins lies au phytosanitaire (ateliers sur la mise 

en ceuvre des normes, aide a la revision de la legislation, avis juridiques, demande d'obtention 
d'aide d'un pays donateur, alimentation du Fonds fiduciaire special pour les pays en 

developpement, participation des experts des pays en developpement aux travaux de la CIMP). 

4. NesLrres zoosanitaires 

Un processus de promotion des activites de normalisation, similaire a celui de la CIPV, doit aussi 

etre garanti au niveau des autres organisations (OIE, Codex Alimentarius) ayant rendu les memes 

missions de I'OMC. Ces activites doivent etre soutenues par des activites d'enseignement et de 

recherche regionales pour lesquelles I'assistance technique est mobilisable. La FAO/OMS a 

constitue un fonds fiduciaire destine a renforcer la faible participation actuelle des pays en 

developpement aux activites du Codex. 



L'inspection sanitaire alimentaire dans les huit pays de I'UEMOA ne repond pas aux exigences d'un 

systeme moderne de controle, encore moins aux exigences internationales. Cette non-conformite 
releve a la fois d'aspects juridiques, organisationnels et techniques. S'efforcer de se mettre en 
conformite sur le seul plan technique est inutile, tant que les aspects juridiques et organisationnels ne 
sont pas en place. I 'importance de ce pre-requis est bien comprise dans les pays developpes ou les 
infrastructures techniques nombreuses n'ont pas empeche le declenchement de crises sanitaires. 

Dans ies Etats membres de I'UEMOA, des textes reglementaires regissant le controle existent. 
Des lais de base, des decrets et arretes sant plus ou moins appliques mais plusieurs sont 
desuets. La mise en pratique du controle est en consequence imparfaite. Par ailleurs, le controle 
des denrees alimentaires depend de plusieurs ministeres (Agriculture, Ressources animales, 
Sante publique, Environnement, Finances, Commerce et Defense). Au sein d'un meme ministere, 
plusieurs directions peuvent meme exercer les memes controles. 

En consequence, des reglements obsoletes ne correspondant plus au contexte national et 
international, les conflits de competences sant frequents. Les avis scientifiques font defaut, la 
communication (deplacements, telephonic, messagerie electronique) est defaillante, tes 
frontieres sont permeables, la planification des actions de surveillance (veille sanitaire, 
epidemiologie, recherche des contaminants et residus) est impossible. 
Cette situation porte prejudice a la «confiance» du consommateur et des pays importateurs 
mais, plus grave, a la qualite intrinseque des denrees, Par cette voie, c' est la capacite industrielle 
et commerciale des Etats qui est mince. 

2. TeChniqLIement 

L'Etat n'est pas en mesure de quantifier objectivement les moyens alloues a la fonction 
« inspection sanitaire alimentaire» en termes globaux ou plus specifiques (montants alloues par 
les differents services impliques dans I'inspection), la repartition des fonctionnaires impliques 
dans les controles, le nornbre de missions accomplies et de dossiers geres, la valeur des 
resultats gbneres, I'inventaire du materiel et des infrastructures en place. 
En ce qui concerne le personnel, I'Etat ne parvient plus a definir de maniere fondee les taches 
a confier aux differentes categories de controleurs et inspecteurs. II ne peut plus demontrer 
I'efficience exacte de chaque agent ou au moins de chaque service, assurer une supervision 
coherente, identifier les responsabilites au niveau de la hierarchic. Le niveau de competence 
n'est ni suivi, ni evalue. Des formations sont assurees mais le suivi est limite. 



Le Programme Qualite UEMOA a apporte un soutien technique significatif dans les huit Etats 

membres, en rnatiere d'equipements et de developpement de I'assurance-qualite dans les 

laboratoires qui se sont conformes aux exigences de la norme ISO l7025, A partir de ces 

infrastructures rehabilitees, les Etats sont en mesure pour les analyses de routine de fournir des 

resultats fiables. De nombreux parametres de microbiologie et de chimie relatifs a diverses 

matrices animales ou vdgetales peuvent etre analyses. 

Ce sont les analyses plus pointues qui posent surtout problerne. Les services d'inspection, s'ils 

peuvent, grace a leurs scientifiques, identifier les parametres a analyser, n'ont pas les moyens et 
la competence analytique suffisamment pointue pour executer tous ces essais plus specifiques. 

Dans le futur par contre, afin de repondre aux exigences internationales, des programmes 

planifies de suivi de la production nationale devront etre mis en place et il s'agira alors 

d'executer ces essais specifiques, parfois sophistiques, et d'avoir une approche solide 

notamment quant a la validation des methodes et resultats. 

En termes de methodes de travail et d'inspection, les procedures standardisees font defaut. Les 

actes d'inspection ne profitent guere des experiences acquises; une approche homogene au 

plan national est absente. Le Programme Qualite UEMOA a aussi sensibilise les responsables de 

services d'inspection au bien-fonde d'utiliser la norme ISO I 7020 comme referentiel 

d'organisation des controles sanitaires. Cette derniere action apparaft cornme essentielle pour 

agir efficacement dans le futur. Le present document y attache une attention particuliere. 

3. Scientifiquement 

La legislation alimentaire en vigueur dans les Etats de I'UEMOA ne repond pas a la notion de 

fondement scientifique» des dispositions reglementaires, L'absence de reseau entre 

institutions scientifiques, le manque d'organisation, de meme que la faible integration dans 

I'environnement international, rendent impossible la formulation d'avis scientifiques. 

Les aspects de la normalisation d'une part, du Codex Alimentarius d'autre part, ont ete integres 

dans le Programme Qualite UEMOA. Les formations, les actions de terrain et les ateliers 

d'echange d'informations ont perrnis de renforcer les structures existantes (instituts ou 

associations de normalisation, Comites nationaux du Codex), mais aussi d'etablir de nouveaux 

contacts entre ces acteurs essentiels pour le futur de I'agroalimentaire regional. 

De cette fanon, les capacites regionales de support a la reglementation et a la normalisation 

sont a present mieux identifiees; role des differents partenaires (inspecteurs, scientifiques, 

normalisateurs, industriels, consommateurs), themes d'actions a entreprendre, infrastructures 



disponibles et a dynamiser, moyens financiers disponibles au plan international (Fonds fiduciaire 
FAO/OMS pour le Codex, aide technique de I'Union europeenne pour la mise a niveau, . . . ). 

4. R. eference aU Codex AlimentariUIs 

Tous les Etats membres sont bien conscients de I'interet a participer activement aux travaux du 
Codex Alimentarius. Differents departements ministeriels (ministeres de Ia Sante publique et de 
I'Agriculture essentiellement), ainsi que I'institution de normalisation interviennent, a des degres 
divers selon le pays, dans le suivi technique des activites Codex. II faut noter que I'article 3 
(paragraphe 4) de I'accord SPS demande aux membres de I'OMC de participer pleinement, dans 
les limites de leurs ressources, aux activites des organisations internationales competentes et 
de leurs organes subsidiaires, en particulier la Commission du Codex, I'OIE et la CIPV. 
La ligne de partage des taches entre scientifiques (laboratoires veterinaires, centres 
agronomiques, laboratoires agroalimentaires, instituts de sante publique, des eaux), 
normalisateurs et autorites competentes (protection des vegetaux, services veterinaires, sante 
publique) est par contre peu claire. 
Des entreprises manifestent de I'interet pour les activites Codex, notamment en participant a 
des reunions nationales. Certaines souhaitent mettre en valeur des produits typiquement 
locaux ou veulent stimuler I'harmonisation de la legislation alimentaire de I'UEMOA pour 
faciliter Ie commerce regional. 

Dans les huit Etats membres, les competences techniques generales («SM») existent mais sont 
mal identifiees, mal connues ou reconnues. Les donnees techniques et scientifigues disponibles 
dans les centres scientifiques sont insuffisamment utilisees. L'engagement des personnes 
physiques (techniciens, scientifiques, chercheurs) ou morales (instituts) du secteur 
agroalimentaire est faible vis-a-vis des enjeux du Codex (rares remises d'avis Codex concertes, 
participation peu active aux travaux d'elaboration de reglements, , ). 

5. Agir 

Pour remedier aux defaillances organisationnelles et techniques, deux points essentiels de 
I'inspection doivent etre traites: 
- son organisation; 
- sa mise en pratique. 
La legislation alimentaire de I'Union europeenne basee sur les regles du Codex peut etre prise 
pour reference. 
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Dans le contexte de I'OMC, il n'est plus possible de traiter de la modernisation de la legislation 

alimentaire sans faire reference au Codex Alimentarius. L'Union europeenne qui a adhere a la 

FAO en 1991 participe a present, a part entiere, aux travaux de la commission du Codex (2003). 
Un accord existe en effet entre le Conseil de I'Union europeenne et la Commission UE sur les 

modalites de preparation des reunions du Codex Alimentarius. L'Union europeenne parle au 

nom des Etats rnembres sur les sujets soumis a une legislation harmonisee. 

Pour de multiples raisons (histoire, proximite geographique, importance des echanges, 

cooperation avec I'Afrique, strategic communautaire d'integration des polltiques nationales en 

matiere agricole), la reglementation alimentaire de I'Union europeenne apparait comme une 

reference interessante d'autant plus qu'elle est le premier importateur et le deuxieme 

exportateur mondial de produits agricoles. 

i Fondefnents de ia nouvelle legislation europeenne 

I. I Le reglement CE l 78 / 2002 (ou «General Food Law») 

II etablit les principes generaux de la legislation alimentaire, institue I'Autorite europeenne de 

securite des aliments et fixe des procedures relatives a la securite des denrees alimentaires, 
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~sa - gg3llsBILi~e- Daa9~~ 
I Analyse des risques 

2 Principe de precaution 

3 Protection du consommateur 

4 Principe de transparence 

5 
Import et export d'aliments 

pour I'homme er. Ies animaux 

6 
Securite des ahments pour I'homme 

et les animaux 

7 Tra9abilite 

8 Responsabilites 

9 Besoins specifiques des PED 

10 AESA-EFSA 

I! Systeme d'alerte rapide (RASFF) 

et notification d'un risque 

12 Mesures d'urgence 

13 Gestion des crises 

Chapitre II, Article 6 

Article 7 

Article 8 

Articles 9 et 10 

Artides I I et 12 

Arricles 14 et 15 

Article 18 

Articles 17, 19, 20 

Article 13 

Chapitre III, Art. 22 a 49 

Chapitre IV Are 50 

Articles 53 et 54 

Articles 55 a 57 

Dans les meilleurs delais 

et au plus tard le 

I/I/2007 

I / I /2005 

Dans les meilleurs delais 

et au plus tard le 

I / I/2007 
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1. 2 Deux reglernents specifiques pour les exploitants 

Le reglement CE 8S2/2004 traite de I'hygiene generale des denrees alimentaires, 

ss' a ~ ~ 

Mots-cle 

! 7 principes HACCP obligatoires 

2 Controles microbiologiques et de T' 

3 Les guides de bonnes pratiques sont precieux* 

4 Guides communautaires 

5 Import et export de denrkes alimentaires 

Fondement juridique 

Articles I g 5 

Article 4 

Article 7 

Article 9 

Articles 10 & I I 

"Les guides nationaux peuvent etre elabores sous I'egide d'un des organismes nationaux de norma!isation visas a I'annexe II de la direc- 
tive 98/34/CE. 

Le reglement CE 853/2004 fixe les regles d'hygiene speciffques aux diff6rentes denrees 
alimentaires d'origine animaie. 
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se. 

Mots-cle 

Produits d'origine animale provenant de pays tiers 

2 Definitions 

Exigences genera!es: Marques d'identification des produits, 
HACCP, informations sur la chaine d'abattage 

4 Exigences specifiques pour les produits animaux (l5 sections)* 

Fondement juridique 

Article 6 

ANNEXE I (4 pages) 

ANNEXE II (4 pages) 

ANNEXE III (42 pages) 

s Viandes d ongulas domestiques, volailles et lagomorphes, gibier d'Ofevage, gib»:r sauvage, viandes hachees, preparations de viandes et 
via»des skparkes mecaniquem»nt, produits a base de viande, mollusques bivalves vivants, produits de la peche, lait cru et produits laitiers, 
ceufs et ovoproduits, cuisses de grenouille et escargots, graisses animales fondues et cretons, estomacs, vessies et boyaux traites, 
gklatine, collagene. 



. ;":". ~a" g'. ' 

u 

~ & ~ 

4. 

~i", I) " -'g/ 
' ~a e '~~4 ad'ag)f' 

l. 3 Controles oHirie)s zoo-sanitaires 

Deux directives et deux reglements concernent I'execution des controles officiels par les Etats 

memb res, 

La directive 2004/41/CE presente le nouveau cadre general reglementaire. Elle introduit les reglements 

CE 852, 853 et 854/2004 et abroge certaines directives relatives a I'hygiene des denrees alimentaires 

et aux regles sanitaires regissant la production et la mise sur le marche de certains produits d'origine 

animale destines a la consommation humaine. Elle modish/e certains textes en vigueur, 

~ - - II 

~ ~ 

Mots-cle 

~ ~ ~ ~ ~ I I' ' ll ' ' II' 
Fondement juridique 

I Trois nouveaux reglements: 852, 853 et 854/2004 

2 Liste de 16 directives abrogees* 

3 La directive 92/118 est modifiee 

4 Pkriode transitoire 

Article I 

Article 2 

Article 3 

Article 4 

'La directive 72/462/CEE ne s'app'lique p'lus qu'a I'importation 
5 Article 5 

d'animaux vivants (au I / I/2005) 

6 La directive 89/662 est modifiee 

Autres textes a considerer: Decision 95/408, directive 2002/99 et 
r/. glement 1774/2002~ 

Article 6 

* dont Dir 93/43/CEE du 14 iuin 1993 relative a I'hygiene des denrees alimentaires, 64/433, 71/11$. 77/96, 77/99, 91/493, 92/46, . . . ); 
~ 1774/2002: Regles sanita&ces pour sous-produits animaux non destinas a la consommation humaine 

La directive 2002/99/CE est la nouvelle base legale de police sanitaire pour l'organisation des 

controles veterinaires officiels. 

e . - II 
~ ~ ~ a ' ~ ~ ~ 

Hots-cie 

I Certificats veterinaires 

2 Controles veterinaires officiels 

Fondement juridique 
Article 5 

Article 6 

Importation en provenance des pays tiers: respect de la rkglemen- 
3 Articles 7 a 10 

tation UE, documents, inspections et audits communautaires 

4 Neuf maladies a prendre en compte 

5 fdarquage special (territoires non indemnes) 

Traitements technologiques des viandes et du ilait pour 
6 

eviter certains risques 

7 principes generaux pour la certification 

ANNEXE I 

ANNEXE 11 

ANNEXE IV 

8 Liste de 7 directives (abrogees maintenant par la Dir. 2004/41/CE)* ANNEXEV 

* 72/461 (viandes fraiches), $0/215 (produits a base de viande), 91/494 (volaille), 91/495 et 92/45 (gibier), 92/46 (lait) et 94/65 (viandes 

hachees et preparations de viandes). 



Le reglement CE 854/2004 fixe les regles specifiques d'organisation des controles officiels pour 
les produits d'origine anirnale destines a la consommation humaine. 
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Mots-cle 
I Controles des etablissements communautaires UE 

Procedures relatives aux importations 
(liste des pays tiers, des etablissements, certlficats) 

Fondement juridique 

C hap itre I I 

C hap itre I I! 

Viandes fraiches: taches du v6tgrinaire officieI, decisions, responsabili- 
3 tes des inspecteurs, auxiliaires er. personnel d'abattoir, exigences de ANNEXE I (4 sections) 

controle ante et. post mortem 

4 Mollusques bivalves vivants 

5 Produits de la peche 

6 Lait cru et produits laitiers 

7 Etablissements dispenses de pays tiers 
S Certificats accompagnant les importations 

ANNEXE II 

ANNEXE III 

ANNEXE IY 

ANNEXE V 

ANNEXE Yl 

Le reglement (CE) 882/2004 porte sur les controles officiels de conformite a la legislation sur 
les aliments pour animaux et denrees alimentaires ainsi qu'aux dispositions relatives a la sante 
animale et au bien-etre des animaux. 

ee 

Mots-cle 
Laboratoires, LNR, LCR 

ee' ~ ~ v ~ . ~ ee. 

Considerancs 17 a 19 

Fondement juridique 

2 Emploi des normes internationales (EN, ISO) 
Harmonisation: Denrees d'origine anirnale (Dir. 97/78/CE) et animaux vivants 

(Dir 91/496/CEE) 

4 Aliments pour animaux importes (Dir. 95/53/CE) 

5 Controles communautaires dans les pays tiers 

6 Dgfinitions: verification, audit, inspection, suivi, surveillance 

Controles officiels:Autorites compdtentes, delegation de taches oRiclelles, per- 
sonnel, methodes, echantillonnage, analyse, laboratoires, gestion de crises 

8 Ailments pour anlmaux et denrees venant de pays tiers 

9 Laboratoires 

10 Cooperations adminisoatives entre Etats membres et avec les pays tiers 
I I Plans de controle nationaux pluriannuels (au I er ianvier 2007 au plus tard) 
12 Controles cornmunautaires dans les Etats membres et pays tiers 
13 Condirjons d'Importation et soutien aux pays en developpement (ar t. 50) 

Considerant 20 

Considerants 25 g. 26 
Considkrant 39 

Article 2 

Articles 3 a 13 

Articles 14 a 25 

Articles 32 & 33 
Articles 34 a 40 

Articles 41 a 44 

Articles 45 et 46 

Articles 47 a 50 

N fL Liens avec I'accreditation . 
Art, 5; Dtlegation par I'Autoritk compktente de teches specifiques liees aux controles officiels N un ou plusieurs organisrnes t condition 
qua I'argznismc de controle soit accrgdit4 conformkment a la norma EN 4S004 
Arc 12: L'Autorite &ompetente designe les laboratoires habilitate S proceder a I'snaiyse des echantillons prelevgs au cours de controies 
officiels. L'Autorite comp6tente peut designer uniqucment des laboratoires qui exercent !cure activites conform&ment S EN/ISO/CEI 17025 
Arr 32: Les lebomtoims cammuuutairee de rk&re~ dohent svoir une canna~seance su%sante des normes et pradqucs Intcrnzdonsles (point 4 fe) 
Art. 33: laboratoires nationaux de reference; essais comparatifs (point 2 $c) 



l. 4 Echantillonnage pour le controle des residus 

Les methodes de prelevement d'echantillons sur les produits d'origine vegetale et animale en 

vue de la determination des niveaux de residus de pesticides sont presentees en annexe de la 

directive 2002/63/CE. 

I. 5 Controles oNciels des residus dans les produits d'origine anirnale 

Les Etats membres sont tenus d'adopter et d'appliquer un programme national de surveillance 

des residus pour certains groupes specifiques de residus et de contaminants en se referant aux 

directives 96/22/CE (interdiction des hormones et anabolisants) et 96/23/CE (mesures de 

controles). La decision 2000/159 (consolidee par la decision 2003/485 /CE, JO L I 64 du 2/7/2003 

p. 14) liste les pays tiers qui ont un plan de recherche des residus. 

Le reglement CEE 2377/90 etablit une procedure cornmunautaire pour la fixation des lirnites 

maximales de residus de medicaments veterinaires dans les aliments d'origine animale. 

l. 6 Controles officiels phytosanitaires 

La directive 2003/113/CE modifie les annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 
90/462/CEE en ce qui concerne la fixation des teneurs maximales pour certains residus de 

pesticides sur et dans les cereales, les denrees alimentaires d'origine animale et certains 

produits d'origine vegetale, y compris les fruits et legumes, 

De nouvelles lignes directrices concernant les procedures de controle de la qualite, applicables 

aux analyses de residus de pesticides, sant reprises dans le document N' SANCO/10476/2003. 

La publication decrit les exigences de validation des donnees pour determiner la conformite 

aux limites maximales de residus (LNR) et evaluer I'exposition du consommateur aux 

pesticides, II a pour objectifs d'assurer que des resultats faux-positifs ou faux-negatifs ne sont 

pas reportes et que I'exactitude est atteinte. Un glossaire des termes analytiques est annexe. 

Les Etats membres sont invites a prelever et a analyser des echantillons de combinaisons de produits 

vegetaux et de residus de pesticides. La recomrnandation de la Commission du 9 janvier 2004 etablit 

un programme communautaire coordonne sur 3 ans (2004 a 2006), 

l. 7 Controles veterinaires UE a I'importation 
Dans le cadre de la refonte de la legislation alimentaire europeenne, deux directives qui portent 
sur les controles veterinaires a I'importation dans la Communaute sant specifiquement 

maintenues. La directive 91/496/CEE porte sur les animaux en provenance de pays tiers, tandis 

que la directive 97/78/CE concerne les produits d'origine anirnale. 



Le reglement 136/2004 decrit les procedures de controles au niveau d'un poste d'inspection 
frontalier (PIF). Diverses decisions qui evoluent regulierement traitent de Ia construction, de 
I'equipement et du fonctionnement d'un PIF en vue de son agrement (2001/812), presentent les 
listes des PIF (2004/273), des produits a examiner au PIF (2002/349), de pays tiers et 
d'etablissements autorises a exporter vers I'Union europeenne, Ia certification veterinaire. 

La decision 2004/212 fixe, pour les animaux et les viandes fraiches, les listes ou parties de pays 
tiers pouvant importer en Union europeenne ainsi que les modeles de certificats veterinaires 
(POR-X par exemple pour un porc de multiplication). 

Pour le lait, la decision 2004/438 presente les types de produits pouvant etre importes des pays 
tiers: colonne A (produits crus), B (pasteurises) et C (sterilises ou soumis a. double traitement 
de preservation comme par exemple la pasteurisation associee a I'acidification). Elle fixe 
egalement les modeles de certificats. 

I. S Autres dispositions de I'Union europeenne 

1. 8. I Aliments pour animaux 

La directive 95/53/CE definit les principes et procedures que doivent suivre les Etats membres 
lorsqu'ils mettent en libre circulation des aliments pour animaux importes. 
Consecutivement a la «crise de la dioxine», la directive 2001/46/CE renforce les dispositions 
en matiere de notification obligatoire lorsque des risques decouiant des aliments pour animaux 
sont detectes. Chaque Etat membre doit en plus, preventivement, elaborer un plan operationnel 
d'intervention decrivant les actions a entreprendre lors de pareils incidents. L'Etat membre doit 
aussi prescrire que les etablissements informent immkdiatement les autorit4s notamment 
lorsqu'ils disposent d'information leur permettant de conclure qu'un lot de produits destines a 
I'alimentation animale depasse les teneurs maximales fixees dans la directive 1999/29/CE. Cette 
derniere directive equivaut en quelque sorte pour les aliments des animaux a la directive 96/23 
pour les animaux vivants et leurs produits. 

1. 8. 2 Hygiene des etablissements 

L'evaluation de I'hygiene microbiologique des etablissements de viande et des viandes elles- 
memes est traitee dans la decision 2001/471/CE. 

1. 8. 3 Eaux utilisees en industrie alirnentaire 

La directive 98/83/CE est la base de la reglementation en matiere d'analyses d' eau de distribution 
(criteres microbiologiques, physiques et chimiques}. L'autorite competente nationale definit les 
frequences minimales des echantillonnages et des analyses. En matiere de prelevement d' eau 



utilisee dans les industries alimentaires, les parties I (guide general pour les programmes 

d'echantillonnage), 2 (techniques d'echantillonnage), 3 (conservation et manipulation des 

echantillons d' eau) et 5 (echantillonnage de I'eau potable et de I'eau utilisee en industrie 

alimentaire et des boissons) de la norme ISO 5667 sont souvent prises pour references. 

1. 8. 4 Dechets et sous-produits animaux 

Les regles sanitaires relatives aux dechets et sous-produits animaux en ce qui concerne 
notamment leur traitement, collecte, transport et entreposage, sont contenues dans le 

reglement CE I 774/2002. 

2. Les nouveaux piliers de la secLfrite sanitaire 

2. l L'analyse des risques 

L'analyse des risques est basee sur trois composantes a savoir I'evaluation du risque (basee sur 

la science), la gestion du risque (basee sur une strategic) et la communication sur le risque 

(echange interactif d'informations et d'opinions qui s'etend sur toute la duree de I'analyse). 

2. 2 Des «ontroles efficaces 

Les problemes naissent souvent des intrants agricoles (aliments pour betail) et c' est la raison pour 

laquelle il est indispensable d'integrer Ia production primaire dans la chaine de securite sanitaire 

des aliments. Des programmes de surveillance permettant la detection rapide d'un contaminant, 

I'intervention rapide des services d'inspection de terrain et une bonne cartographic des 

producteurs de matieres premieres, permettent d'eviter que des « incidents» ne se transforment 

en «crises sanitaires». 

2. 3 La tragabilite (Reglement CE I 78/2002, artide I 8) 
La trai;abilite est un fondement important du suivi des productions de la fourche a la fourchette. 

Le commerce interieur europeen des animaux vivants exige que I'autorite de I'Etat membre 

d'origine qui a emis un certificat veterinaire communique le jour-meme a I'autorite centrale mais 

aussi a I'autorite locale du pays destinataire I'information sur I'expedition en cours. La traqabilite 

pour les animaux vivants importes est reprise dans la directive 9I/496/CEE et dans la directive 

97/78/CE pour les produits animaux. 

ANIMO est un reseau informatise reliant les autorites veterinaires de I'Union. Les progres 

technologiques permettent aujourd'hui d'integrer ANIMO dans un systeme plus evolue de 

consultation sur les reglements et procedures d'importation d'animaux et produits animaux, Le 

nouveau systeme, appele TRACES («Trade Control and Expert System»), est en phase de demarrage 

(avr il 2004), TRACES permettra les echanges electroniques de certificats intracommunautaires et de 

documents d'importation entre autorites, La modification de la codification des produits par rapport 

a la nomenclature douaniere permettra aussi I'interoperabilite entre differents services de controle. 



L'identification des eleveurs et des animaux au niveau de chaque Etat membre (banque de donnees 
centralisees de la naissance a I'abattoir), a I'origine destinee a la lutte contre les maladies animales 

(tuberculose, brucellose), est devenue un outil de controle-qualite de la filiere animale, Un autre 
systeme de tragabilite peut prendre le relais entre I'abattoir, I'usine de transformation et la 

distribution (Reglements CE 1760/2000 et 1825/2000). 

2. 4 L'autocontrole (Reglement CE 852/2004: 7 principes HACCP) 
L'autocontrole est I'ensemble des mesures prises par I'exploitant pour garantir que toutes les 

etapes, de I'achat des matieres premieres a la distribution, repondent aux prescriptions 
reglementaires (systeme kACCP), C' est une maniere de rendre I'exploitant conscient de sa 
responsabilite premiere par rapport a la qualite de ses produits. 

2. 5 Accreditation et certification 
L'assurance que des produits ou services satisfont aux exigences de qualite se fait au travers de 
I'accreditation et de la certification. Un organisme national d'accreditation (COFRAC, UKAS, 

IPQ, . . . ) peut reconnaitre la competence d'un organisme de certification (EN 45011 et EN 45012), 
d'un organisme d'inspection (ISO ! 7020) ou d'un Iaboratoire (ISO 17025) a etablir des certificats 
ou rapports dans un domaine determine et sur la base d'une evaluation prealable, Un organisme 
exterieur (organisme certificateur) ne dependant pas d'une exploitation, peut certifier qu'un 

produit ou un systeme est conforme a la norme EN 45011 ou EN 45012. 
Pour aider I'exploitant a implanter un systeme kACCP, des guides nationaux peuvent etre elabores 
par les federations sectorielles ou professionnelles. L'autorite competente nationale peut valider, 

pour les besoins propres des controles officiels, I'un ou I'autre guide sectoriel. Ces guides peuvent 
agir sur le meme champ agricole (cf. Ie systeme de qualite EUREPGAP pour le secteur primaire des 
fruits et legumes) ou industriel que ceux issus par exemple de la distribution, le British Retail 

Consortium Standard (BRC) ou I'International Food Standard (IFS) d'origine allemande. Le 
redacteur d'un tef guide peut faire le choix du referentiel de certification (produit ou systeme). 

2. 6 Notification obligatoire et systemes d'alerte rapide 
La notification s'applique a tout exploitant qui constate qu*un produit peut porter prejudice a la sante 
de I'homme, des animaux et des vegetaux. En 2003, en Union europeenne, 2310 notifications ont ete 
envoyees: 1856 pour information (aucune action immediate ne doit etre prise dans les Etats membres 

qui rei;oivent I'information, car les produits n'ont pas atteint leur marche, ou parce que des mesures 
ont deja ete prises) et 454 pour alerte (I'aliment presentant un risque est deja sur le marche et une 

action immediate est necessaire). La plupart des notifications d'information concernaient en 2003 des 
aliments de pays tiers (77% des cas) analyses et rejetes aux frontieres de I'Europe des 15, les 

notifications d'alerte etant liees a des produits importes de pays tiers dans 28% des cas. 
Les systemes d'alerte rapide pour les aliments de I'homme et des animaux (RASFF), comme la 



notification, sont bases sur Ie reglement CE I7812002. Le RASFF est un reseau associant les pays 

de I'UE et de I'AELE/EEE. D'autres systemes d'alerte existent, notamment I'ADNS (Animal 

Disease Notification System) ou I'EUROPHYT (systeme d'alerte pour les vegitaux). 

3. Les prealables a I'exportation vers l'Union europeenne 

Le renforcement du consensus international sur Ie developpement itlustre par I'adoption par 
les Nations Unies de la «Declaration du Millenaire», les engagements sur le financement du 

developpement, sur le commerce et sur le developpement durable, le debat sur I'efficacite de 
I'aide et sur la necessaire harmonisation entre donateurs, le soutien aux initiatives propres des 

pays en developpement font actuellement evoluer considerablernent la conceptualisation de 
I'aide aux pays en developpement et aux pays les moins avances. 

L'acces libre de droit de douane et de quota au marche de I'Union europeenne pour les SO pays les 

plus pauvres (regime «Tout sauf les armes»), joint a une assistance technique plus ciblee, cree un 

climat plus favorable pour I'activity de transformation agroalimentaire locale. 

Exporter n'est cependant pas une tache aisee, car elle exige une force de competitivite 

importante, Cibler efficacement les priorites sur la base des avantages comparatifs regionaux 
de I'UEMOA demeurera essentiel afin d'optimiser I'aide technique. II est clair que I'exportation 
vers I'Union europeenne de produits vegitaux ou de la peche est plus aisee que celle des 
animaux et produits de I'elevage comme le demontrent les principes generaux d'exportation 
resumes ci-dessous. 

3. I. Initier Une pracedure d'agrernent du pays 

L'examen documentaire de candidature est complete par une inspection sur place de I'Office 

Alimentaire et Viterinaire (OAV) au cours de Iaquelle les autorites nationales doivent 

dernontrer que les principes fondamentaux de securite sanitaire au moins equivalents a ceux 
requis dans les Etats de I'Union europeenne sont appliques, 

La situation zoosanitaire doit repondre aux exigences communautaires; les services officiels 

doivent avoir mis en place un systeme d'information rapide sur les malaclies animales des listes A 

et B de I'Office International des Epizooties (OIE), de meme que des mesures efficaces pour 
prevenir et enrayer certaines maladies animales contagieuses. 

Des dispositions legislatives sur I'interdiction ou I'autorisation de substances, leur distribution, 

leur mise sur le marche, les regles d'administration et d'inspection de mime qu'un programme 
acceptable de surveillance de certaines substances et de Ieurs residus dans les animaux vivants 

et produits d'origine animale pour Iesquets une autorisation d'exportation est demandke, 
doivent etre definis. 



En ce qui concerne le systeme d'inspection, le pays tiers doit demontrer sa capacite a pratiquer 
les controles sanitaires necessaires et a garantir que les etablissements de transformation 

proposes a I'agr6ment repondent aux exigences communautaires, 

Lorsque les informations fournies par les autorites nationales sont Iugees satisfaisantes et que 
I'inspection de I'OAV debouche sur une recommandation favorable, la Commission adopte les 

dispositions Iegislatives necessaires pour autoriser les importations. L'agrement est delivre pour 
des animaux et produits bien pr6cis en tenant compte de la situation zoosanitaire. 

3. 2 Situation zoosanitaire 

Le pays candidat doit etre rnembre de I'OIE. II doit egalement avoir mis en place des systemes 

pour detecter, signaler et confirmer rapidement les maladies de la liste A de I'OIE, avoir un 

systeme de maitrise des maladies animales avec un fonctionnement et des resultats 
demontrables {enregistrement des exploitations, identification des animaux, controle des 
deplacements par exemple), avoir des plans d'urgence pour le controle et/ou I'eradication des 
foyers de maladies de la liste A de I'OIE {nature et portee des plans dependent des anirnaux ou 
produits pour lesquels I'agrernent est demande). 

Pour les importations d'animaux vivants, des programmes supplementaires de controle et 
d'eradication des maladies ainsi que des tests permettant de demontrer I'absence de certaines 
maladies doivent etre mis en place. Des traitements complementaires eventuels comme par 
exemple des procedes de maturation suppl6mentaires {y compris le desossement) peuvent etre 
necessaires pour assurer la destruction du virus de la fievre aphteuse dans les pays ou I'on vaccine. 

L'autorite nationale doit avoir la capacite de notifier 5 la Commission de I'Union europeenne 
I'apparition de ces maladies dans les 48 heures de la confirmation; elle doit avoir ses propres 
laboratoires ou avoir pris des dispositions avec des laboratoires d'autres pays. 

3. 3 Certification sanitaire 

Les importations doivent etre accompagnees du «certificat sanitaire» {rnodele a utiliser, conditions 

a respecter, controles a effectuer, signature par un v6terinaire ou inspecteur oRicieI, certificat 
conforme a la directive 96/93/CE). Des regles strictes s'appiiquent a la production, a la signature et 
a la delivrance des certificats, etant donne que ceux-ci confirment le respect des regles 
communautaires. Chaque categoric d'animal et de produit est soumise a des exigences specifiques. 

3. 4 Controie des residus 
Un programme de surveillance des residus doit etre transmis pour approbation initiale a la 

Commission. Ce programme peut cependant se limiter au secteur fournissant (es produits a exporter 
vers I'UE, moyennant une evaluation speciale lors du processus d'agrement. Les laboratoires doivent 

repondre aux normes disponibles de la legislation communautaire, Les directives 96/22 et 96/23 et le 

reglement 2002/657 sont les bases du controle des residus dans les produits animaux, 



3. 5 Normes relatives a l'autorite nationale 

Lors d'une demande d'agrement, un questionnaire detaille relatif au secteur pour lequel ce 

dernier est demande, est envoye a I'autorite nationale. 

3. 5. i Les points suivants sont particulierement importants: 

I. Structure de gestion: communication entre services centraux, regionaux et locaux; 

2. Independance: statut des fonctionnaires et independance financiere; 

3. Ressources: moyens financiers; 

4. Personnel: statutaire (si personne'I exterieur, dispositions garantissant l'independance); 

5. Recrutement et formation: garantie que les emplois vacants sont vite pourvus, prograrnmes de 

formation geres, realises et archives; 

6. pouvoirs juridiques l coercitifs: prhvus par la loi, utilishs et indiscutables juridiquement; 

7. Priorites et documents en matiere de controles: planification des controles en fonction des risques, 

documents ecrits de procedure et d'enregistrement (a valeur de preuve); 

8. Services de laboratoires: un reseau de laboratoires a missions definies (scope + systeme de 

notification des resultats non conformes) avec un LNR en relation avec des laboratoires 

communautaires de reference (LCR) ou des laboratoires internationaux; 

9. Controles a I'importation: controles efficaces au point d'entree dans le pays tiers; reception, 

manutention, stockage et deplacement des anirnaux et produits destines a l'UE, sans risques de 

contamination croisee par des animaux ou produits non eligibles; 

I O. Controles zoosanitaires (en general): capacite a detecter et notifier les maladies animales 

(mesures d'epidemio-survei'I'lance); 

I I. Controles de securite alimentaire (en general): fournir des details sur les zoonoses 

couvertes par la legislation nationale et les mesures de controle prises; procedures de 

coordination entre responsables de la sante animale et ceux de la sante publique 

enregistrements des procedures utilisees et des resultats rassembles lors de problemes 

pathogenes zoonotiques. 

3. 6 Normes de securite alirnentaire dans les etablissements 
de transformation 

Les normes nationales doivent etre au moins equivalentes a celles de la legislation 

communautaire (directives, reglements et decisions UE). Une attention particuliere doit etre 

accordee a I'installation et au fonctionnement du systeme officiel de controle dans les 

etablissements avec des dossiers complets sur les mesures de controie dans Mtablissement, Les 

fonctionnaires travaillant dans les entreprises doivent etre independants des exploitants et une 

supervision de ces fonctionnaires doit etre garantie aux plans regional et central. 



Quatre elements sont indispensables pour faire reconnaitre internationalement et dans un delai 
realiste la qualite de la production agroalimentaire de I'UEMOA; la reference au Codex 
Alimentarius, I'eRicacite d'organisation de I'inspection sanitaire, la credibilite du contenu technique 
des controles, I'integration de ces actions dans une dimension regionale. 

I. Codex Alimentarios 

Le Codex doit etre le fondement scientifique des reglernentations sanitaires modernes, La 
reunion pour I'etablissement d'une «position commune» par rapport aux normes du Codex 
tenue a Ouagadougou du 29 au 31 mars 2004 dans le cadre du Programme Qualite UEMOA a 
defini des actions prioritaires. I es considerations reprises ci-dessous s'y referent, Cette 
approche devrait permettre de dynamiser les activites nationales et regionales Codex et 
d'assurer une representation credible de la Region au niveau de la Commission du Codex et 
de ses differertts comites techniques, 

I. I Redefinir et renforcer les actions nationales 

I. I. I Renforcer le cadre institutionnel du Codex 

L'acte juridique creant le «Comite National Codex» existant devrait etre actualise voire cree 
et, de meme, pour la fonctionnalite actuelle des structures (point foca! et comite Codex), 

Le fonctionnement du «Comite National Codex» serait revu en terrnes de: 
o Ressources humaines: identification et repertoire des competences nationales, procedure de 
designation des membres, motivation des acteurs, identification des priorites ou besoins nationaux; 
o Ressources financieres: defaut actuel de financement national; 
o Ressources materielles: performance technico-scientifique compromise par une inadequation 
entre les «5M» (Matieres premieres, main-d' ceuvre, materiel, methodes, milieu) rendant 
necessaire une identification plus cibfee (moins generaliste) des besoins materiels individuels 
(equipements scientifiques et bureautiques) des centres de recherche ou laboratoires; 
o Communication: Informatique et messagerie electronique, acces a Internet; 
o Responsabilite des acteurs: Organisation defaillante a tous les niveaux: competences mal 
identifiees g diffusion des documents mal ciblee g reunions insuNsamment preparees g manque 
de rapports ou fondements faibles g manque de motivation et de suivi. 

I. l. 2 Renforcer la cooperation entre les acteurs locaux 

Les institutions techniques et scientifiques, les organisations de normalisation, les industriels, les 
organismes consultatifs (federations de producteurs, du commerce, des travailleurs, 
representants des autorites competentes, des consommateurs, . . . ) devraient etre davantage 
sensibilises a I'importance des actions && Codex». 



Les interets prioritaires pour certains Comites sectoriels du Codex Alimentarius pourraient 

utiiement etre identifies afin de concentrer les mayens sur les vrais priorites nationales. 

I. I. 3 Identifier Ies besoins d'actions Codex 

Le Comite National Codex devrait s'attacher a identifier les vrais besoins economiques, 

techniques et scientifiques de chaque Etat membre, a detecter et renforcer les competences 

(prouvees via des rapports d'expertise, de laboratoire, d'inspection ou par des travaux 

scientifiques publies), competences signifiant a la fois I'existence d'operateurs bien formes, 

d'equipements maitrises, de matieres premieres disponibles (etalons, materiaux de reference), 

de methodes de travail reconnues (normes de reference en laboratoire), d'infrastructures de 

laboratoire adequates. Il devrait soutenir l'elaboration de dossiers techniques susceptibles 

d'obtenir un financement regional pour une participation a une reunion Codex internationale, 

I. I. 4 Elaborer des avis scientifiques, supports de la reglementation 

Se referant a la «Procedure du Codex Alimentarius», la structure nationale du Codex doit: 
— definir les roles et obligations d'un service central de liaison (SCL ou Point Focal), les roles du 

Comite National du Codex (CNC), roles du secretaire du CNC, procedure de nomination / 

inclusion au CNC, caracterisation des sources de financement pour le SCL et le CNC; 
— identifier collegialement les priorites techniques de I'Etat membre et les rendre effectives sous 

la forme d'une && Note nationale Codex»; 
- definir le role de i'UEMOA dans le contexte du Codex; 

I. I. 5 La «Note Nationale Codex» devrait prendre en compte: 

I. L'historique: contexte FAO/OMS, cadre juridique et institutionnel du Comite National du 

Codex, participations aux reunions nationales (assiduite) et internationales; 

2. Le present: fonctionnement et dysfanctionnements actuels; impact positif des actions 

menees actue'I'iement au niveau de I'UEMOA pour evaiuer les aspects juridiques et techniques 

des controles officiels des aliments, pour renforcer les capacites d'analyse des laboratoires et 
les capacites industrielles, pour renforcer le role des associations de consommateurs, pour 

decentraliser; 

3. Les attentes pour le futur: soutien technique et financier aux activites nationales (via la 

creation d'un «Secretariat Regional UEMOA pour la Qualite»), soutien financier pour la 

participation aux reunions internationales (via notamment le Fonds fiduciaire FAO/OMS), 

meilleure organisation dans et entre les services s'occupant de la securite sanitaire. 



I. I. 6 Assurer le suivi des actions internationales du Codex 

La diffusion «pour avis» des documents venant du Codex Alimentarius devrait etre la plus 
large possible. La prise de connaissance et de position sur des sujets internationaux serait alors 
totale et transparente, L'expression d'opinions en deviendrait plus credible. 

I. l. 7 Deveiopper des projets de recherche ou projets-pilotes Codex 

Repondant a des besoins identifies par Ie Cornite National du Codex sur la base des attentes 
des responsables nationaux et des travaux internationaux du Codex, des projets de recherche 
ou des projets-pilotes devraient etre entrepris sous forme de reseau et en partenariat avec le 
secteur ou des entreprises agroalimentaires, L'identification precise de I'objectif, allant de la 

simple coIIecte de donnees d'inspection ou de resultats d'analyse a l'execution d'une recherche 
technico-scientifique plus longue, permettrait de limiter tres fortement les coDts et d'identifier 
clairement les roles et responsabilites, 
Pour renforcer leur fiabilite et la maitrise des coDits, ces travaux seraient executes selon les 
principes directeurs de la gestion de la qualite, c' est-a-dire, en se basant sur des referentiels tels 
I'ISO l7025, ISO 17020, AFNOR FD X50-550, AFNOR FD X50-55I. . . , Ces actions 
permettraient de renforcer simultanement la connaissance du terrain, la legislation alimentaire, 
la qualite des productions, le developpement de nouveaux produits alimentaires locaux et leur 
normalisation„ia motivation de tous les acteurs. A terme, c' est le rapprochement des legislations 
de I'UEMOA qui en profiterait. Simultanement, I'apport des pays de I'UEMOA aux reunions 
internationales du Codex Alimentarius et la fiabilite des donnees s*en trouveraient renforces. 

l. 2 Definir le role futur de I'UEMOA dans le cadre du Codex 
Alimentarius 

I. 2. I Repartir les taches entre Etats mernbres et UEIviGA 

Afin de garantir une participation moins couteuse et plus efficace (meilleure presence en 
frequence et qualite de la representation de I'UEMOA) aux travaux du Codex Alimentarius, des 
delegations de responsabilites pourraient etre instaurees entre les Etats membres, en se 
fondant par exemple sur I'attribution d'une mission determinee au pays qui coordonne I'activite 
de recherche et de suivi administratif, normatif et reglementaire. 

I. 7. , 2 Etablir des regiernentations harrnonisees et adhesion de I'UEiviGA a la FAG 

La Commission de I'UEMOA, a I'instar de ce qui a ete fait pour le classement du betail et de la 

viande, devrait accorder une priorite a certaines reglementations actuellement imparfaites 



portant sur des produits a avantage comparatif. C' est par exemple le cas pour les produits 

animaux de la. viande fraiche, des produits de viande seches, du lait cru et de certains produits 

laitiers (yaourt, fromage), L'harmonisation des procedures d'inspection et de certification par la 

Commission de I'UEMOA pourrait s'integrer dans le contexte des activites Codex. 

l. 2. 3 Equiper les Comites Nationaux du Codex 
I 

L'UEMOA devrait intervenir pour le fonctionnernent du cadre institutionnei (equipement 

bureautique, informatique et e-connectique, appui regional au fonctionnement dont la 

coordination et le suivi des actions Codex, adhesion de I'UEMOA a la FAO et a la Commission 

du Codex), la communication (etablissement d'un repertoire UEMOA des laboratoires 

nationaux, mise en reseau des laboratoires actifs sur des sujets communs, designation de 

laboratoires communautaires de reference pour des sujets prioritaires), ainsi que les frais de 

participation aux reunions du Codex (prise en charge en complement des apports du Fonds 

fiduciaire OMSfFAO). 

i. 2. 4 Financer specialement des actions prioritaires 

L'UEMOA pourrait envisager le financement «sur presentation de dossier && de participations 

a des reunions internationales du Codex Alimentarius comme aussi un soutien pour le 

developpement et la normalisation de nouveaux produits a fort potentiel regional («kilichi » 

au Niger, «soumbala && au Burkina Faso, «gari && au Benin, «attieke» ou «beurre d'huile de 

palme» en Cote O'Ivoire, . . . ). 

2. Structure O'Inspection 

L'inspection sanitaire des aliments sur le marche interieur doit tenir compte des risques lies aux 

produits, de I'agrement delivre a I'etablissement controle, ainsi que de la destination du produit 

(marche local, national ou international). 

A I'importaticn, tous les envois doivent etre identifies sous la forme de « lots» a leur point 

d'entree ou poste d'inspection frontalier (routes, rails, ports, aeroports). Ces postes (PIF) sont 

inventories au plan sous-regional de I'UEMOA. L'inspection physique peut etre pratiquee a ce 

niveau ou au lieu de destination. Le refus d'importation peut etre motive par I'inadequation 

entre le certificat et la marchandise, un numero d'agrement ou un etiquetage incorrect, une 

temperature non conforme, un defaut d'aspect, un emballage incorrect, la presence de germes 

microbiens, residus ou contaminants. Une decision negative peut consister, scion le cas, dans le 

blocage de I'envoi, un traitement ad hoc (phytopharmaceutique pour des produits vegbtaux), le 

refoulement ou la destruction. 

A I'exportation, des certificats d'exportation conformes aux exigences du pays destinataire 

doivent etre etablis. 



2. I Actions centralisees au plan national 

2. I. I Structurer I'organisation 

Une structure unique d'organisation de la politique des controles et de ceux permettant 
d'eviter les redondances ou contradictions entre differentes administrations competentes pour 
les denrees alimentaires est preferable. Le Mali, apres une large concertation au niveau national, 
a pris une option interessante par la creation, Ie 3 I decembre 2003, d'une Agence de Securite 
Sanitaire des Aliments. 

2. I. 2 Communiquer 

Les cibles internes doivent pouvoir etre contactees sur ta base de I'organigramme des fonctions 
au sein de I'autorite competente. Les cibles externes, essentiellement les administrations 
publiques concernees par la politique des controles, les operateurs economiques concernes et 
les consommateurs, doivent aussi etre accessibles. Ces flux d'information doivent s'operer dans 
les deux sens. 

La portee est multiple et peut consister dans la transmission d'informations, les alertes, la reponse 
aux questions, I'enregistrement des plaintes. Les supports les plus adequats seront choisis: papier 
pour destinataires bien cibles (brochures, depliants), gestion d'une messagerie par courriers 
electroniques, medias (presse ecrite, parlke et televisee), point de contact 24h/24h grace a une 
adresse electronique unique, participations a divers salons, organisation de symposiums. 
La notification obligatoire se fait par telephone et est contirmee par un support ecrit. La 
notification doit contenir tous les elements qui permettent d'identiher de maniere formelie Ie 
produit incrimine: categoric et nom du produit, identification du lot, dates de raracterisation, 
coordonnees du ou des producteur(s) concerne(s), nature du probleme, dangers et risques, 
conseils aux commercants et aux consommateurs. 

2. I. 3 Organiser la poiitique d'inspection 

II s*agit d'abord de structurer la politique la plus appropriee pour I'efficience des controles nationaux 
et de creer, adapter ou abroger les textes de la legislation. L'organisation de I'inspection doit etre 
distincte de sa mise en pratique sur terrain. Elle doit prendre en compte la mise en oeuvre mais aussi 
le suivi (evaluation a posteriori) de I'inspection. Sur le territoire divise en «zones » (provinces) sont 
realises les differents types d'inspection sous la responsabilite de I'Autorite competente locale. 
L'inspection porte sur la production primaire, la transformation et la distribution. 

L'organisation doit definir la politique nationale pour les laboratoires. Les criteres d'agrement 
doivent porter sur I'equipement, les competences techniques, les locaux, le positionnement 
geographique. La repartition des activites entre laboratoires publics et prives doit etre bien 
precisee. Les competences devraient couvrir au plan national les diverses matrices (semences, 
engrais, pesticides, aliments des animaux et de I'homme) ainsi que les divers parametres 



concernes (microbiologie, chimie de composition analytique, residus, concaminants, additifs). 

Des specificites sectorielles peuvent aussi etre attribuees a certains laboratoires (produits 

laitiers, pesticides, semences et engrais) sur la base notamment de I'equipement disponible. 

La place de I'accreditation (laboratoires ISO 17025 et inspection ISO 17020), de Ia certification 

(certification de produits EN 45011, certification de systemes-qualite EN 45012) et de la 

normalisation (adoption de normes internationales telles I'ISO 22000, developpement de 

normes nationales ou cahiers de charges) doit etre definie. 

Des criteres correspondant aux exigences (cf SANCO/4198/2001) doivent etre fixes au niveau 

national, mais de preference au niveau de I'UEMOA pour garantir que les technologies 

appliquees par les entreprises repondent au marche regional. 

La formation doit apparaitre comme un point central de Ia strategic. Elle assure en effet I'adequation 

entre inspecteurs et inspectes. L'Etat doit favoriser 'I'elaboration de guides de bonnes pratiques de 

fabrication (GHP) par les secteurs professionnels (aliments pour animaux et eleveurs inclus). 

Enfin, il y a lieu de renforcer le role des organisations professionnelles et des associations de 

consommateurs dans Ie developpement de la strategic en les reconnaissant, en les soutenant et 

en les associant dans un processus consultatif sur les aliments de I'homme et des animaux. 

2. 2 Actions decentralisees 

2. 2, 1 Structurer I'action locale 

Le pays est decoupe en zones ou entites provinciales a la tete desquelles un seul responsable 

represente I'autorite centrale de securite sanitaire. L'activite d'inspection porte sur le secteur 

primaire (vegetal et animal), la transformation (industrie et restauration) et la distribution 

(detaillants, grossistes, distributeurs). 

2. 2. 2 Associer les collectivites locales 

Les maires et autres acteurs de la vie locale devraient etre impliques dans la mise en ceuvre 

d'un systerne de surveillance de 1'hygiene alirnentaire. Leur connaissance plus intime de leur 

ville, des operateurs locaux et des potentialites de Ia region, constitue une richesse bien souvent 

inexploitee, non seulement pour ameliorer I'hygiene publique, mais aussi pour suivre I'industrie 

agroalimencaire, Ia rescauration, le commerce et le tourisme local, ce dernier pouvant Iouer le 

role de moteur economique. 

2. 2. 3 Prendre en compte les specificites des differents operateurs 

La politique des controles doit prendre en compte les specificites agroalimentaires et doit done 

s'inscrire dans une strategic econornique. Les filiales d'entreprises etrangeres, les petites et 

moyennes entreprises (PME), les tres petites entreprises ou artisans agroalimentaires, les 

producteurs du secteur « informel » ont des impacts economiques, sociaux et societaux (sante 



publique) differents. Tenir compte de ces disparites est obligatoire afin de garantir vne 
concurrence loyale entre acteurs. 

2. 3 Actions regronates UENOA 

ptusieurs raisons justifient I'integration des controles nationaux dans une structure regionale 
UEMOA et la mise en o'uvre d'une politique d'harmonisation de la legislation alimentaire: 
- le contexte de I'OMC et le modele d'autres ensembles regionaux dont I'Union europeenne; 
- la facilitation des echanges commerciaux; 
- Ia possibilite dans I'UEMOA de developper des politiques communes ('cf. Ia «PIC»); 
- Ie mobilisation des ressources humaines dans un cadre plus large (UEMOA); 
- la recherche d'economies d'echelle; 
- I'acceleration du processus de modernisation; 
- I'etablissement d'une «constance» regionale dans les produits nationaux; 
- la possibilite de comparer I'efficience des systemes d'inspection («benchmarking»). 

2. 3. I Fixer un cadre general UElvlOA pour la Securite Sanitaire Agroalitnentaire 

Certaines missions bien definies pourraient etre devolues a la Commission de I'UEMOA 
comme la redaction de textes reglementaires prioritaires sur lesquels un consensus est 
possible, I'implantation et la mise en ceuvre d'un systeme rapide regional d'alerte pour prevenir 
la mise sur le marche de produits alimentaires locaux ou importes non conformes, une politique 
de suivi regional de certaines activites nationales, 

La gestion regionale pourrait concerner « I'expertise communautaire» (labor:cfires nationaux 
et communautaires de reference, experts UEMOA, . . . ), Ie fonctionnement des Comites du 
Codex, les programmes annuels de monitoring de ia qualite microbiologique et chimique des 
productions agroalimentaires, le regroupement des associations professionnelles et des 
federations d'entreprises, . . . 
La cooperation technique internationale pourrait, sur certaines questions d'interet regional, etre 
geree au niveau de I'UEMOA. Sur la base du rale joue dans des questions sanitaires precises, 
d'avantages de positionnement technique ou geographique ou ericore d'evaluations, des 
laboratoires nationaux (publics ou prives) pourraient etre reconnus au plan sous-regional comme 
detenant une expertise a proteger et a developper, Des cooperations avec des Iaboratoires de 
pays developpes pourraient etre mises en place pour repondre a des besoins precis. 

Une Autorite Regionale de Securite Sanitaire Agroalimentaire pourrait etre mise en place pour 
assurer les missions qui se reveleraient plus profitables dans le cadre d'une strategic ou 
poiitique commune UEMOA. 



3. Contenu de I'inspection 

3. I Aspects documentaires 
Les Services centraux decident du contenu des operations de controle. La documentation 

(reglements, procedures organisationnelles, instructions techniques, formulaires d'enregistrement) 

doit etre unique, disponible sur I'ensemble du territoire et rigoureusement identifiee. 

3. 2 Aspects techniques 
A I'instar des pays developpes, I'application des mesures de controle sanitaire peut etre adaptee 

aux differentes categories d'etablissements, en prenant en compte divers facteurs comme, par 

exemple, la taille (informel pur, petit artisanat formel a promouvoir, type «TPE», PME, filiales 

d'entreprises etrangeres) ou le niveau de risque sanitaire lie au secteur d'activite. De meme, un 

statut regional UEHOA pourrait etre attribue a un etablissement sur la base d'exigences 

harmonishes correspondant a un niveau eleve de securite sanitaire des aliments. 

3. 2. 1 Securiser les differents maillons de la filiere agroaiirnentaire (approche 
verticaie) 

I. Sante animaie 

L'inspection vise le respect des reglementations relatives a I'organisation et a I'exploitation des fermes 

d'elevage, a la transhumance, a la sante animale, aux residus et hormones et au bien-etre des animaux. 

Les contraries, aleatoires ou cibles, doivent s'assurer de I'identification et de I'enregistrement des 

animaux, des agrements, de la qualite des transactions commerciales (importations et 
exportations), des mouvements des animaux, lls sont realises au niveau de I'eleveur, du troupeau et 
de la ferme, du negociant, du transporteur, des lieux de rassemblement, de I'abattoir, du veterinaire 

agree ainsi qu'en tous points ou il existe des activites en rapport avec des animaux (zoos, etc. . . ). 

L'Etat, pour assurer des controles efficaces, dispose de statistiques a jour sur les elevages, les 

troupeaux, les fermes, les abattoirs et les animaux, Des comptages doivent done etre associes 

aux controles mentionnes ci-dessus. 

Les controles sanitaires realises dans les regions doivent porter sur le marche national, les 

exportations et les importations. Un systeme d'alerte et de notification rapides associe a une 

strategic de mise en quarantaine doit etre mis en ceuvre. 

La surveillance epidemiologique des animaux doit porter sur les maladies de la liste A de I'Office 

International des Epizooties (OIE) et sur les maladies enzootiques, 

La recherche des anticorps contre les epizooties peut par exemple se referer a des dispositions 

reglementaires (directive 92/66/CEE du Conseil du 14/07/1992, JO L260, pp. 1-20 pour la 

maladie de Newcastle des volailles par exemple) ou a des normes reconnues 

internationalement (Recueil OIE de normes pour le diagnostic et les vaccins). 



De meme, les analyses systematiques d'echantillons sanguins individuels ou collectifs de bovins 

pour la brucellose bovine (Directive 64/432/CEE et decision 1999/608/CE) ou I'intradermo- 
tuberculination a I'achat, I'examen post mortem a I'abattoir ou I'autopsie de cadavres permettent 
de developper une politique d'epidemio-surveillance constructive. 

Le suivi des elevages pour certains germes pathogenes particulierement les Salmonella spp, peut 
se reviler utile. 

Le controle des residus d'anabolisants, de medicaments veterinaires et de contaminants (reglement 
CE 315/93) fait I'objet en Union europeenne d'une programmation annuelle. Des controles 
orientes de residus peuvent porter sur des animaux suspectes d'avoir subi un traitement illegal 

(observation de sites d'injection sur la carcasse a I'abattoir, animaux abattus d'urgence). 

2. Aliments pour animoux 

Les controles portent sur la production des matieres premieres, la fabrication de I'aliment ainsi 

que la commercialisation (intermediaires, negociants) ainsi que I'utilisation par I'eleveur. Ils 

consistent en des visites aleatoires ou ciblees d'etablissements et visent a la fois les produits et 
les documents (registres, formulation et etiquettes, facturation, publicite, . . . ). 

Les etablissements sont controles par rapport a leur agrement, leur enregistrement, leurs 
autorisations d'exercer; les produits sont examines physiquement et la relation est verifiee 
entre le produit, son etiquette et le document commercial; des echantillons sont le plus 
souvent preleves pour verifier le respect des garanties de qualite (hygiene) et de composition 
(valeur nutritive, OGM). Une attention particuliere est accordee a la traqabilite, 

3. Produits d'origine animale 

II y a lieu de prendre en compte le commerce et la transformation de la viande, des volailles, 
des produits laitiers, des poissons et crustaces. Tous les etablissements doivent etre identifies et 
agrees sur la base d'exigences precises. 

Pour les viandes (viandes de boucherie, volailles, lapins), I'expertise sanitaire veterinaire ante et 
post mortem doit etre effectuee sur des sites agrees par I'Autorite competente (abattoirs, 
tueries, aires d'abattage); I'inspection des animaux et carcasses se fait par && unites d'expertise». 
Les produits de la peche sont controles selon le cas dans les minques ou sur les lieux de 
debarquement identifies par I'Autorite, 

La'transformation du lait en industrie, artisanale ou a la ferme, doit faire I'objet d'un agrement. 

L'activite de transformation de toutes les denrees alimentaires d'origine animale est soumise a 
des visites periodiques d'inspection au cours desquelles le respect des exigences d'agrement et 
de suivi du systeme HACCP est evalue. Selon la classification de I'etablissement, un examen plus 



ou moins detaille porte sur la competence du personnel, les achats de matieres premieres, les 

procedes de transformation et de stockage et les parametres technologiques (temperature, 
humidite, temps, pH, . . . ). La documentation generale et son archivage (bordereaux d'achats de 

produits ou services) tie meme que celle relative a I'assurance de la qualite (emanuel HACCP, 

plan de I'entreprise et circuits des matieres, instructions de travail, enregistrements tels les 

fiches de sante des travailleurs, de matieres premieres ou produits finis, les rapports d'analyses, 

etc. . . ) font I'objet d'un examen attentif. 

La qualite microbiologique des produits finis ainsi que la composition substantielle (analyses 

physico-chimiques et etiquetage) doivent etre definies, selon le cas, par rapport a des exigences 
commerciales ou legales. La date limite de consommation (DLC) d'un produit doit etre 
determinee en se referant a des publications scientifiques mais aussi aux parametres de 

production specifiques de I'entreprise. Des mesures contre les animaux indesirables, rongeurs, 

insectes doivent etre prises par les responsables de ces etablissements. Des hygienogrammes 

utilisant des indicateurs d'hygiene (enterobacteriacees et flore totale microbienne) doivent etre 
realises, interpretes et archives. 

4. Engrais et produits hytopharmaceutiques 

Des controles doivent etre effectues chez Ies importateurs, conditionneurs, negociants et 
utilisateurs. Ils doivent verifier le respect des conditions de cornmercialisation et d'utilisation. 

Les visites sur place consistent en des controles documentaires (conformite des documents de 

transport, de I'etiquetage, de l'emballage, des registres et de la comptabilite), des controles des 
conditions de stockage et de commercialisation (autorisation de vente) ainsi que des controles 
analytiques des garanties et des normes. Au niveau des agriculteurs (utilisateurs), des controles 

peuvent aussi occasionnellement etre realises (produits autorises et agrees; utilisation et 
stockage appropries). 
La teneur en substance active des produits phytopharmaceutiques (fongicides, regulateurs de croissance, 

herbicides, insecticides, acaricides, rodenticides, desinfectants) doit etre controlee. Des specifications de 

I'Organisation des Nations Unies pour I'Agriculture et I'Alimentation (FAO) existent. 

5, Produits vegetaux 

Des controles aleatoires pour 'les fruits et legumes doivent etre organises pour verifier que les 

normes de qualite prescrites sont respectees au niveau du commerce de gros et de detail 

(Reglement CE 2200/96). Des normes de qualite specifiques a certains fruits et legumes ont ete 
elaborates au niveau de I'Union europeenne. Le controle systematique de ces normes est applique 

aux produits exportes ou importes de pays tiers. La banane est soumise a des dispositions 

specifiques a I'importation (Reglement CE 2898/95), 



Les mesures de protection contre I'introduction dans la Communaute Europeenne 
d'organisrnes nuisibles aux vegetaux ou aux produits vegktaux et contre feur propagation a 
l*interieur de la Communaute sont reprises dans la Directive 2000/29/CE (annexes modifiees 

en dernier lieu par la Directive 2004/31/CE). 
Des certificats phytosanitaires sont emis pour I'Importation et I'exportation de I'UE, Des 
controles sur la presence O'OGM sont egalement realises. 

4. Contenu des actions regionales UENOA 

A I'instar de la cooperation entre la Commission Europeenne et ses Etats membres, diverses 
actions permettant d'evaluer I'incidence de tous types de dangers microbiologiques, biologiques, 
chimiques ou physiques devraient etre mises en oeuvre, 
Federer les moyens d'aRirmation de la «garantie sanitaire» UEMOA 

I. Les campagnes de lutte ciblent les maladies animales et les organismes nuisibles pour les 

vegetaux afin de detecter les organismes nuisibles et de delimiter les zones contaminees, 

2. Les programmes de monitoring analytique des residus garantissent I'usage adequat des 
pesticides residus dans les fruits et legumes ou previennent des risques alimentaires bien 

specifies au plan national, regional ou international. 

3. Les prograrnmes annuels coordonnes pour le controle officiel des denrees alimentaires 

ciblent certaines denrees et parametres a rontroler. La cible est choisie a partir de resultats de 
programmes anterieurs, de donnees issues des inspections, de plaintes de consommateurs, de 
resultats d'enquetes, d'organisations de consommateurs, de risques mis en evidence par les 

scientifiques (Comite scientifique national, conferences, publications, . . . ). 

4. La recherche srientifique peut participer a Ia definition de criteres microbiologiques et de 
limites maximales de residus (LMR) realistes, c' est-a-dire prenant en compte ies conditions 
locales de production. 

5. Un systeme d'alerte rapide en reseau informatise pour les alertes relatives aux maladies 

animales, pour les questions de qualite ou de securite des denrees alimentaires (composition, 
salubrite, traqabilite, etiquetage) est de preference regional. 

6. L'implantation des systemes HACCP dans les entreprises alimentaires (industries, hotellerie. 
et restauration, distribution, cuisines de collectivites, ecoles, hopitaux) peut utilement faire 
I'obiet d'une evaluation regionale. 



lf - le modele ISO 902O aPPOnne 

a I'inspection dans la zone UENOA 

Si le contenu technique de I'inspection peut se referer aux modeles internationaux tels celui de 

I'Union europeenne, la structure quant a elle peut tirer profit du modele normatif ISO 17020 

consacre aux organismes d'inspection. 

Les tableaux ci-dessous sant issus de la reunion d'harmonisation zoosanitaire tenue a Ouagadougou 

dans le cadre du Programme Qualite UEMOA du 25 au 29 octobre 2004 et qui a regroupe deux 

experts en legislation alimentaire de chaque Etat membre, Ces tableaux reprennent de maniere 

abregee les exigences essentielles de la norme, ainsi que les points forts et faibles qui prevalent 

aujourd'hui dans les Etats membres. Des recommandations sont associees a chaque exigence, 

Certains textes reglementaires UE sont cites. Les principes de I'article 4 (Designation des 

autorites competentes et criteres operationnels) du Reglement CE 882/2004 relatif a la 

demonstration de la conformite a la legislation sur les aliments pour animaux, les denrees 

alimentaires, la sante animale et le bien-etre des animaux sont notamment pris en compte. 

I Domaine d'application 

2 Definitions 

~ I I 

- Inspection phytosanitaire 
- Inspection zoosanitaire 

3 Exigences administratives 

4 independence, impartialite, integrite 

S Confidentialite 

6 Organisation et management 

7 Systeme qualite 

8 Personnel 

9 Installations et equi pements 

IO Methodes et procedures d'inspection 

II 
Manipulation des echantillons et 
obiets presentgs 

I 2 Enregistrements 

I3 Certificats et rapports 

I 4 Sous-traitance 

IS Rkclamations et recours 

16 Cooperation 

Documentaire, visuelle, analyses 

R, apports d'echantillonnage, rapport' d'inspection 

- entre services (Douanes, Economic) 
- avec les pays voisins (echanges d'informations, systkme 
d'alerte rapide) 
- avec la Commission de I'UEMOA 

- avec des institutions internationales (CIPV, OIE, 

CODEX, OMC, FAO, OMS, . . . ) 



le modele ISO 11II2$ 

4 

N/A 

N/A 

Mali (Agence 3. 1 Structure juridique propre 7 pays sanitaire) 

Indgpendance non 
4. 2 Organisme d'inspection de type A 

garancie 

Definir le statut 

Confidentiality 

(Cf Regl. UE 882/2004 Art) Non garantie 
Prevoir une clause de 
conffdentialite dans 

les contrats 

6. Organisation et management 

6. l -6. 2 Responsabilites et structure 

Manque de 

coordination entre 
les differents 

ministeres 

Regrou per les 

competences 
sanitaires en un 

organisme 

6. 3 Dirigeant technique Oui 

Plusieurs dirigeants 
de differents 

ministeres 
Designer I seul 

6. 4 

6. 5 

6. 6 

Supervision effective 

Suppleances 

Descriptions de fonctions 
+ Exigences en matiere de diplffme / 

experience / formation continue 

Oui (Senggal, 
Cote O'Ivoire) 

Existent dans 

certains pays 

Insuffisante 

Irregulierement 

appliquees 

Incom piet 

Se conformer k lSO 
I7020 

Formaliser la 

procedure 

Mettre a jour 



7. Systeme Qualite 

7, 1 

Politique et objectifs bien definis + 

Engagement de la direction 

(Cf Regl. UE 882/2004 Art 50 et 5 I 
soutien aux pays en developpement) 

I. Mal definis 

2, Engagement non 

formalise 

- Definir la polidque sanitaire 
- Definir les objectifs strategiques 
- 5'engager fermement sur 
I'independence a tous les niveaux 

de I'organisation 
- 5'engager sur ies moyens 

financiers (Cf Regl. UE 882/2004 
Art 26 a 29) 

7. 2 
Systeme-Qualite (SMQ) adapte au domaine 

et au volume des travaux 
SMQ absent Mettre en place un SMQ 

7. 3 Manuel d'Assurance-Q ualite (MAQ) Absent Rediger un MAQ 

7. 4 Responsable Ass. -Qualite (RAQ) Absenc Recruter un RAQ 

7. 5 SMQ tenu a jour par le RAQ Absent Tenir a jour tous les documents 

7. 6 Gestion de Ia documentation Impar/aite 
Mettre en place un sysreme de 

gestion de tous les documents 

7. 7 
Audits internes 
- planification et documentation des audits 
- formation et qualification des auditeurs 

Inexistants 

- Former des auditeurs ISO 

17020 
- Etablir des documents d'audit 

(Cf Rggl, UE 882/2004 Art 8) 

7. 8 
Procedures pour les retours d'information 

et actions correctives 

Traitement 

occasionnel 
et non formalise 

Do curn enter 

Revue du SMQ 

(= Revue de Direction) 
Organiser une reunion annuelle 



a s I 

8. Personnel 

8. 1 

Personnel en nombre suffisant et 
avec connaissances suRisantes 

- Nombre insuffisant 
- Connaissances non 

entretenues 

- Redeployer et recruter 
- Planifier des formations 
adequates 

(Cf Regl. 882/2004 Art 51 

et Regl. 854/2004 Section 
III Ch. 4) 

8, 3 

- Qualification, formation et, 

experience appropriees 
- Aptitude k des jugements 
professionnels 
-Aptitude a rediger des 

rapports 

- Documenter un systeme de 
formation sur les aspects 
techniques et administratifs 
- Identifier les etapes vers la 

qualfficanon 

Irreguli ers 

- Pas de politique 
definie de formation 

- Schema de 

qualification absenr. 

Etablir un suivi des 
qualifications du personnel 

- Etablir une documentation 
de formation 

(procedure et contenu) 
- Df:signer un directeur de 
formation 
- Titulariser sur la base d'une 

competence 
demontree 

8, 4 
Tenir a jour les dossiers 
individuels du personnel Incom pl et Ghrer les dossiers individuels 

8. 5 Regles de bonne conduite fixees Incom piet 
Identifier les exigences de 
conduite liees g la fonction 

8. 6 
Rkmunerations independantes du 

nombre d'inspections 
Effectif 



9. Installations et equipements 

9. 1 

Installations et equipements 

appropries 

Presence de 

Postes 
d'Inspection aux 

frontieres (PIF) 
et en Abattoirs 
Frigorifiques 

- Nombre de 
Postes insuffisants 
- Equi pements 
rudimentaires 

et/ou incomplets 

- Faire I'inventaire des PIF 

(Cf Decision UE 2004/ 273 ) 
- Equiper les PIF en materiel 

adequat (Hygiene, securite, 
trai;ability, 6talonnage) (Cf 

' 

Decision UE 2001/812 et 
Reglement UE 178/2002 art. 18) 

9. 2 Regles claires d'acces 
Acces 
reglemente 

Documents 
incomplets 

Rediger une procedure d'accus 

9. 3 

9. 4 

9. 6 

9. 7 

Installations et equipements en 

permanence adaptes a 
I'utilisation 

Identification unique de chaque 

equipement 

Equipements maintenus en 

bon etat de fonctionnement 

Etalonnage avant mise en 

service et verifications 

periodiques 

Planification des etalonnages et 
des verifications 

Pas de suivi de 
I'6tat des 
installations et 
equipements 

Identification 

irreguliere 

Plan de 
maintenance 

inexistant 

Non applique 

Non applique 

Procedure de gestion et 
maintenance des installations et 
equipements 

Lister et codifier les equipements 

Planifier la maintenance 

Rediger une procedure 
d'etalonnage et de v6rification des 

6quipements 

Etablir un planning 

9. 8 
Utilisation des 6talons 

uniquement pour I'etalonnage 
Non applique Documenter I'utilisation 

9. 9 Controles eventuels en service Non applique 

Rediger une proc6dure 
d'etalonnage et de verification des 

equipements 

9. 10 

9. 1 I 

9. 12 

9. 1 3 

9. 14 

9. 15 

Materiaux de reference si 

possible raccordes a des 

6talons 

Achat aupres de fournisseurs 

qualifies 

Evaluation des stocks si 

necessaire 

Info rmadque: tester les 

logiciels, protection et 
sauvegarde des donnees 

Gestion des equipements 

defectueux 

Un dossier pour chaque 

equipement 

Non applique 

Evaluation 

insuffisante des 

fournisseurs 

Etablir une Iiste des fournisseurs 

agrees 

Rediger une procedure de 
selection et d'evaluation des 
fournisseurs 

Procedure de maitrise 

informatique 

Rediger une procedure 

Etablir une fiche de vie par 
equipement 



10. Methodes et procedures d'inspection 

I 0, I 

10. 2 

10, 3 

I 0. 4 

Methodes et procedures 
d'inspection basdes sur 

des prescriptions 
(r6glements, guides 

sectoriels bonnes 

pratiques) 

- Instructions ecrites sur 
les techniques 
d'inspecdon et 
d'echantillonnage 

(Cf Regl. UE 882/2004 
Art I 0) 
- Instructions de 

programmation des 
inspections 

Methodes non 

no rmalisees 

Veille normative 

Existence de 
lois- cadre 

Mgthodes 

basees sur des 
reglements 

Veille 

reglementaire 

Reglements obsoletes 

- Arret6s d'application 

in comp lets 

- Documents non a jour 

- Idem 

-Actualiser et harmoniser les 
regtements dans I'UEMOA 

(Cf Rgglements UE 178/2002 + 
882/2004 art 10 + 854/2004 + 
136/2004) 
- Faire developper des guides de 
bonnes pratiques par les 
federations sectorielles 
(Cf Regl, UE 852/2004 
Art 7 et 8) 
- Rediger des manuels de 
proc6dure d'inspection 
- Rediger des check- lists 
- Planifier les visites d'inspection 
et en assurer le suivi 
- Etablir des plans de contr6le 
nationaux (aliments pour 
animaux, residus Dir UE 96 
/23, . . . ) 
(Cf Rkgl. UE 882/2004 Art 15 et 
41 a 44) 

Actualiser les reglements 

10. 5 
Maitrise des ordres de 

service a priori et a 
posteriori 

Suivi et supervision 
insuAisants 

Cf. point 7. 7 (audits internes) 
- Former des auditeurs internes 
- Etablir des documents d'audit 

10. 6 

10. 7 

Enregistrement immediat 

des observations et 
inform ation s 

Verification appropriee 
des transferts de 
donnees 

Existence de 
registres 

Enregistrements 
irreguliers 

Vgrifications non 

systematiques 

(In)former les inspecteurs 

Faire verifier par un superviseur 
qualifie 

I 0. 8 
Instrucrion documentee 
pour la «securite» de 
I'inspecteur/ion 

Prevu dans les 

textes et 
mentionne sur 
les cartes 
professionnelles 

Non formalisee 
R6diger une instruction (cf. point 
16, coop6ration) 
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ll. Manipulation des echantillons et objets presentes 

Echantillons et objets bien identifies Oui 

I I. 2 

I I. 3 

I 1. 4 

Enregistrement des anomalies 

Preparation des objets avant 

I'inspection 

Procedures evitant toute 
deterioration de I'equipement par 
I'inspecteur 

Oui 

A voir scion les secteurs 

Rediger une procedure de 

maitrise des echantillons et 
objets inspectes 

l2. Enregistrements (ct. Reglement LIE 882i20(H art. 30] 

12. 1 

adaptes aux besoins et conformes 
aux reglements nationaux 

Conforme 
aux 

reglements 

Pas toujours 
adaptes aux 

besoins 

Rediger des modules de 

rapports d'inspection et 
certificats conformes 

I 2, 2 Informations suffisantes Pas toujours (In)former les inspecteurs 

I'2. 3 Archivage confidentiel et en Neu sQr Existe 
Pas de garantie 

absolue 

Rediger une procedure de 

maitrise de l'arrhivage des 

informations 

lX Certificats et rapports 

l3, I 

l32 

Etablissement d'un rapport ou d'un 

certificat d'inspection identifie 

(Cf Reglemenr. UE 882/2004 
art. 9 et 30) 

Contenu du rapport d'inspection 

complet, precis et clair 

Existe 

'Identifi 

Contenu 
irregulier 

cation 
parfois 

imp arfaite 

revoir un systeme 
d'identification de tous Ies 

types de rapports 

P 

Cf Annexe F du document 
BELAC '2-20 I Rev. 2 de 2004 

(Cf Decision UE 2004/212) 

I 3. 3 
Verification des rapports et certificats 

d'inspection (double signature) 
Non appliquk 

Cf. point. 7. 6 
(documentation) 

I 3. 4 
Corrections et addirifs aux rapports 
ou certificats 

Existe 

Non applique 

suivant la 

norme 

Rediger une procedure de 

modification des rapports et 
certificats 



H. Sous-Tiaitance: Non applicable 

6. Reclarnatations et recours 

15. l 
Traitement documente des 
reclamations 

Absence 
Rediger une 
procedure 
documentee 

l 5. 2 
Procddures de recours dans le cadre 
legal 

Prevu 

l 5. 3 
Archivage des plaintes et des suites 
donnees 

Exlste 
Archivage non 

structure 
Etablir et conserver 
un releve des plaintes 

16. Cooperation 
(Cf l4glement UE 882/2KH Art. 24, 34 a 36 et 50j 

l 6. 1 

- Echanges d'experiences avec 
d'autres organismes d'inspection 
- Participer a des travaux de 
normalisarion (ou de rf. glementation) 

- Existe 

- Existe 

- Pas bien 

structure 

- Pas bien 

structure 

Formaliser les 

echanges 
NB. Tenir compte 
specialement avec les 
Douanes (ministere 
des Finances) 

(Cf. Reglement UE 

882/2004 Art, 24) 
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ConelNsion 

La proposition faite dans ce documenr. pour une strategic moderne d'inspection sanitaire des aliments dans la 

sous-region de I'UEMOA se base sur les accords sanitaires et phytosanitaires de I'OMC, et fait reference a la 

legislation alimentaire de I'Union europ&enne qui trouve ses fondements dans le Codex Alimentarius, 

En commentant la situation presente de I'inspection, elle suggere aux gouvernements des Etats membres et a la 

Commission de I'UEMOA, des voies pour fixer des priorites reglernentaires et techniques. De cette maniere, a 

terme, I'UEMOA garantira un niveau de skcurite sanitaire equivalent au standard international et renforcera sa 

politique commerciale des produits alimentaires au plan national, entre les Etats membres, avec les Etats voisins 

et meme avec I'Outre-Mer. 

Une premiere etape serait de cadrer institutionnellement er. juridiquernent, de maniere claire, I'ensemble de la 

nouvelle organisation de I'inspection, La creation d'une Autorite Sanitaire UEMOA pourrait grace a des 

competences bien deffinies qui lui seraient attribuees jouer un role d'accelerateur pour le processus a rnettre en 

ceuvre dans les Etats membres. 

I. 'execution des controles devrait etre definie au niveau national par un texte de base justifiant et garantissant 

la transparence des actes d'inspection. Les missions d'enquete, de visite, de constatation, de consignation, de 

saisie, de prelevernent, de destruction de produits, doivent en effet etre balisees juridiquement et dependre d'une 

hierarchic intkgre et scrupuleuse. La formation, I'encadrement et I'evatuacion des inspecteurs et controleurs ainsi 

que des services centraux et decentralises devraient s'integrer dans cette nouvelle approche. Au plan de 

I'organisation nationale, une Autorite Competente unique devrait regrouper les divers services actifs 

« sensu stricto» dans la securite sanitaire des aliments aujourd'hui diss5mines dans differents rninist6res. Pour 

les activites non transferables vers elle, I'Autorite coopererait etroitement, par la voie de procedures precises, 

avec les Administrations dont les activites portent en partie sur le secteur agroalimentaire: rninisteres de 

I'Agriculture (labels), de la Sante (laboratoires de reference), des Finances (taxation, douanes), de I'Economic 

(controles economiques, accreditation et certification ISO) et de I'Industrie (aides aux entreprises), du 

Commerce Exterieur (promotion a I'etranger), des Affaires Etrangeres (accords internationaux, aide au 

developpement), des Travaux Publics (batiments et infrastructures, routes). 

Il est egalement fondamental que ces Autorites, nationales et I'UEMOA, exercent leurs missions en totale 

independance, mais avec le souci omnipresent de cooperation, d'harmonisation et de transparence. 

Un travail considerable devrait etre entrepris a tous les echelons en terrnes de: 
~ Cooperation (entre les diffdrentes structures en charge de I'inspection et du controle, entre industries et 

universit&ss, entre Etats, , ); 
~ Harmonisation (des reglementations, des directives UEMOA, des listes des produits, des criteres de qualit&s, des 

criteres techniques de controle, . . . ); . Inventaire (des comp&stences, des experts, des consultants, des Iaboratoires, des industries, des produits et de 

leur tra&;abilite, 
~ Rehabilitation et equi pernent (postes frontaliers, laboratoires, abattoirs, . . . ); 
~ Formation (suivi des formations donnees au plan regional, formation d'experts en audit et en expertise); 
~ Information et mobilisation (organisations de consommareurs, entreprises, federations professionnelles, „. ). 

Ces considerations presagent evidemment beaucoup d'efforts nationaux, mais le bien-fonde d'options clairement 

d4finies et justifiees objectivernent incitera a coup sur les bailleurs de fonds internationaux a renforcer leur 

assistance technique comme cela leur est sans cesse demande par diverses inscances internationales. 
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ISO I 7025: 2005 Prescriptions generales 
concernant la competence des laboratoires 
d'etalonnage et d'essais. 

Reglement CE 1760/2000 du Parlement Europken et 
du Conseil du 17 juillet 2000 etablissant un systeme 
d'identification et d'enregistrernent des bovins et 
concernant I'etiquetage de la viande bovine et des 
produits a base de viande bovine, et abrogeant le 
reglement CE 820/97 du Conseil. JO L204 du 
I I /08/2000 p. I, 





~ Legislation alimentaire de I'Union europeenne 
Reglement CE 178/2002 du Parlement et du Conseil du 28 janvier 2002 etablissant les principes 
generaux et tes prescriptions g6nerales de la legislation alimentaire, instituant I'Autorite europeenne 
de securite des aliments et fixant des procedures relatives a la securite des denrees alimentaires. 
JO L31 du 01/02/2002 p. I, 

Reglement CE 852/2004 du Parlement europeen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif a I'hygiene 
des denrees alimentaires. JO L226 du 25/06/2004 p, 3, 

Reglement CE 853/2004 du Parlement europeen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les regles 
sp6cifiques d'hygiene applicables aux denrees alirnentaires d'origine animale. JO L226 du 25/06/2004 p. 22. 

Directive 2004/41/CE du Parlement europeen et du Conseil du 21 avril 2004 abrogeant certaines 
directives relatives a I'hygiene des denrees alimentaires et aux regles sanitaires regissant Ia 
production et la mise sur le marche de certains produits d'origine animale, destines a la 
consommation humaine, et modifiant les directives 89/662/CEE et 92/118/CEE du Conseil ainsi que 
la decision 95/408/CE du Conseil, JO L 1 57 du 30/04/2004 p. 33. 

Directive 2002/99/CE du Conseil du 16 decembre 2002 fixant les regles de police sanitaire regissant 
la production, la transformation, la distribution et I'introduction des produits d'origine animale, 
destines a la consomrnation humaine. JO LI 8 du 23/Ol/2003 p. l I. 

Reglement CE 854/2004 du Parlement europeen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les regles 
specifiques d'organisation des controles ofliciels concernant les produits d'origine animale, destines 
a la consommation humaine. JO L139 du 20/04/2004 p. 206. 

Reglement CE 882/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux controles officiels 
effectues pour s'assurer de la conformite avec la legislation sur les aliments pour animaux et les 
denrees alimentaires et avec les dispositions relatives a la sante animale et au bien-etre des animaux. 
JO L165 du 30/04/2004 p. I. 

Directive 93/119/CE du Conseil du 22 decembre 1993 sur la protection des animaux au moment de 
leur abattage ou de leur mise a mort. JO L340 du 31/12/ i 993 p 21. 

~ Union europeenne et Codex Alimentarius 
2003/822/CE: Decision du Consei! du 17 novembre 2003 relative a I'admission de la Communaute 
europeenne a la commission du Code alimentaire. JO L309 du 26/I I/2003 p. 14. 

~ Controles des residus et des contaminants dans les produits animaux 
Directive 96/22/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant I'interdiction d'utilisation de certaines 
substances a effet hormonal ou thyreostatique et des substances b-agonistes dans les speculations 
animales et abrogeant les directives 81/602/CEE, 88/146/CEE et 88/299/CEE. JO L 1 25 du 23/05/1996 p. 3. 



Directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de controle a mettre en ceuvre 

a I'egard de certaines substances et de leurs residus dans les animaux vivants et leurs produits et 
abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les decisions 89/187/CEE et 91/664/CEE. 

JO L I 25 du 23/05/1996 p. 10. 

2000/159/CE: Decision de la Commission du 8 fevrier 2000 concernant I'approbation provisoire des 

plans des pays tiers relatifs aux r6sidus conformement a la directive 96/23/CE du Conseil QO L051 

du 24/02/2000 p. 30) consolidee par la decision 2003/485 /CE iIjO L I 64 du 2/7/2003 p. 14). 

2002/657/CE: Decision de la Commission du 12 aout 2002 portant modalities d'application de la 

directive 96/23/CE du Conseil en ce qui concerne les performances des methodes d'anaiyse et 
I'interpretation des resultats. JO L221 du 17/08/2002 p. 8, 

2003/181/CE; Decision de la Commission du 13 mars 2003 modifrant la decision 2002/657/CE en 

ce qui concerne Ia fixation des iirnites de performances minimales requises (LP'MR) pour certains 

residus en aliments d'origine animale. JO L071 du 15/03/2003 p. 17, 

Reglement CEE 2377/90 du 26 juin 1990 etablissant une procedure LMR de residus de medicaments 

veterinaires dans les aliments d'origine animale, JO 1224 du 18. 8, 1990, 

~ Controies des residus phytosanitaires 
Directive 90/642/CE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation des teneurs maximales 

pour les residus de pesticides sur ou dans certains produits d'origine vegetale, y compris les fruits 

et legumes, JO! 350 du 14/12/1990 p. 71, 

Directive 2003/113/CE de ia Commission du 3 decembre 2003 modifiant les annexes des directives 

86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/462/CEE du Conseil en ce qui concerne la fixation des teneurs 

maximales pour certains residus de pesticides sur et dans les cereales, les denrees alimentaires 

d'origine animale et certains produits d'origine vegetale, y compris les fruits et legumes, JO L 324 du 

11. 12. 2003 p. 24. 

Document N SANCO/10476/2003 du 5 fevrier 2004, Quality control procedures for pesticide 

residues analysis. 

Recommandation de la Commission du 9 janvier 2004, concernant un programme cornmunautaire 

coordonne de controle pour 2004 visant a garantir Ie respect des teneurs maximales en residus de 

pesticides dans et sur les cereales et certains autres produits d'origine vegetale. JO L16 du 

23. 01. 2004 p. 60. 

~ Controies des r6sidus et contaminants en genera/ 
Directive 2002/63/CE de la Commission du I I juillet 2002 fixant des methodes comrnunautaires de 

prelevement d'echantillons pour le controle officiel des residus de pesticides sur et da, ns les produits 



d'origine vegetale et animale et abrogeant la directive 79/700/CEE. JO L I 87 du 16. 07. '2002 p, 30. 
Reglement CE 315/93 du Conseil du 8 fevrier 1993 portant etablissement des procedures 
comrnunautaires relatives aux contaminants dans les denrees alimentaires. JO L37 du 13, 02. 1993 p. I. 

Directive 93/67/CEE de la Commission du 20 juillet 1993 etablissant les principes d'evaluation des 
risques pour I'homme et pour I'environnement des substances notifiees conformement a la directive 
67/548/CEE. JO L227 du 08/09/1993 p. 9. 

~ Controles vethrinoires a I'importation en Union europbenne 
Directive 91/496/CEE du Canseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs a I'organisat'ran des 
controles veterinaires pour les animaux en provenance de pays tiers introduits dans la Comrnunaute 
et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE. JO L268 du 24/09/1991 p. 56. 

Directive 97/78/CE du Conseil du 18 decernbre 1997 fixant les principes relatifs a I'organisation des 
controles veterinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la 
Communaute. JO I 24 du 30/01/1998 p. 09. 

Directive 2004/68/CE du Conseil du 26 avril 2004 etablissant les regles de police sanitaire relatives a 
1'impartation et au transit, dans la Communaute, de certains ongufes vivants, modifiant les directives 
90/426/CEE et 92/65/CEE et abrogeant la directive 72/462/CEE. JO L I 39 du 30/04/2004 p. 320. 

Reglement CE 136/2004 de la Commission fixant les procedures des controles v6terinaires aux 
pastes d'inspectian frontaliers de la Cammunaute lars de I'importatian des produits en provenance 
de pays tiers. JO L2. 1 du 28/01/2004 p, I I, 

2001/812/CE: Decision de la Commission du 21 novembre 2001 6tablissant les exigences relatives 
a I'agrement des postes d'inspection frontaliers charges des cantrales veterinaires pour les produits 
en provenance des pays tiers introduits dans la Communaute. JO L306 du 23/11/2001 p. 28. 

2004/273/CE: Decision de la Commission du 18 mars 2004 adaptant la decision 2001/881/CE de la 

Commission, en ce qui cancerne les ajouts et les suppressions a effectuer dans Ia liste des pastes 
d'inspection frontaliers dans la perspective de I'adhesion de la Republique tcheque, de I'Estonie, de 
Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de Ia Polagne, de la 5lovenie et de la 

5lovaquie. JO L86 du 24/03/2004 p. 21. 

2002/349/CE: Decision de la Commission du 26 avril 2002 etablissant la liste des produits a 

examiner aux pastes d'inspection frontaliers au titre de la directive 97/78/CE du Conseil. JO L 121 
du 08/05/2002 p, 6. 

79/542/CEE: Decision du Conseil du 21 decembre 1976 etablissant une liste des pays tiers en 
provenance desquels les Etats membres autorisent I'importation d'animaux des especes bovine et 
porcine et de viandes fraiches. JO LI46 du 14/06/1979 p, 15. 



97/365/CE: Decision de la Commission du 26 mars 1997 etablissant les listes provisoires 

d'etablissements de pays tiers en provenance desquels les Etats mernbres autorisent les importations 

de produits a base de viande des especes bovine et porcine, des equides, des ovins et des caprins, 

JO LI 54 du 12/06/1997 p. 41. 

97/569/CE; Decision de la Commission du 16 juillet 1997 etablissant les listes provisoires 

d'etablissements de pays tiers en provenance desquels les Etats mernbres autorisent les importations 

de produits a base de viande. JO L234 du 26/08/1997 p. 16. 

1999/283/CE: Decision de la Commission du 12 avril 1999 concernant les conditions de police 

sanitaire et la certification veterinaire requises a I'importation de viandes fraiches en provenance de 

certains pays africains. JO L I IO du 28/04/1999 p. 16. 

2004/212/CE; Decision de la Commission du 6 janvier 2004 relative aux conditions sanitaires 

comrnunautaires applicables aux importations d'animaux et de vhandes fraiches, y compris de viandes 

hachees, en provenance des pays tiers, et modifiant les decisions 79/542/CEE, 2000/572/CE et 
2000/585/CE. JO L73 du 11. 03. 2004 p. 11-95. 

2004/438/CE: Decision de la Commission du 29 avril 2004 arretant les conditions sanitaires et de 

police sanitaire ainsi que la certification veterinaire requises a I'introduction dans la Cornmunaute de 

lait traite thermiquernent, de produits a base de lait et de lait cru destines 5 la consommation 

humaine. JO L I 54 du 30/04/2004 p. 73. 

~ Quail te et protection des vegbtaux 
Reglement CE 2000/96 de la Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des 

marches dans le secteur des fruits et legumes. JO L297 du 21/I I/1996 p. l. 

Reglement CE 2898/95 de la Commission du 15 decembre 1995 portant dispositions relatives au 

controle du respect des normes de qualite dans le secteur de la banane. JO L304 du 16/12/1995 p. 17. 

Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 rnai 2000 concernant les mesures de protection contre 
1'introduction, dans la Communaute, d'organismes nuisib'les aux vegetaux ou aux produits vegetaux 

et contre leur propagation a I'interieur de la Communaute. JO L I 69 du 10/07/2000 p. 1-112. 

Directive 2004/31/CE de la Commission du 17 mars 2004 modifiant les annexes I, II, III, IV et V de la 

directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre I'introduction dans 

la Communaute d'organismes nuisibles aux vegetaux ou aux produits vegetaux et contre leur 

propagation a I'interieur de la Communaute. JO L85 du 23/03/2004 p. 18. 

~ Ailments pour anlmaux 
Directive 95/53/CE du Conseil du 25 octobre 1995 fixant les principes relatifs a I'organisation des 

controles officiels en alimentation animale. JO L265 du 8/I I/1995 p. 17. 



Directive 2001/46/CE du Parlement Europben et du Conseil du 23 juillet 2001 modifiant la directive 
95/53/CE du Conseil fixant les principes relatifs a I'organisation des controles officiels en 
alimentation animale ainsi que les directives 70/524/CEE, 96/25/CE et 1999/29/CE du Conseil 
concernant I'alimentation animale, JO L234 du 23 juillet 2001 p. 55. 

Directive 1999/29/CE du Conseil du 22 avril 1999 concernant les substances et produits indesirables 
dans I'a(imentation des animaux. JO LI 15 du 04/05/1999 p. 32. 

Directive 2003/126/CE de la Commission du 23 decembre 2003 relative a la methode d'analyse 

applicable en matiere d'identification des constituants d'origine animale pour le controle officiel des 
aliments pour animaux. JO L339 du 24/12/2003 p, 78, 

~ Controfes microbiofogiques d'hygiene des 6tablissements et des produits 
Decision 2001/471/CE de la Commission du 8 juin 2001 etablissant les regles applicables au controle 
regulier de I'hygiene g6nerale effectue par les exploitants dans les etablissements conformement a la 

directive 64/433/CEE relative aux conditions de production et de mise sur le marche de viandes 
fraiches et a la directive 71/118/CEE relative a des problemes sanitaires en matiere d'echanges de 
viandes fraiches de volaille JO LI 65 du 21/06/2001 p 48. 

SANCO/4198/2001. EU Working Document: Final Draft of Commission Regulation on 
microbiological criteria for foodstuffs, March 2005, 

~ Eaux 
Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative a la qualite des eaux destinees a la 

consomrnation humaine. JO L330 du 05/12/1998 p. 32. 

~ Dechets et sous-produits animaux 
Reglement CE 1774/2002 du Parlement Europeen et du Conseil du 3 octobre 2002 etablissant les 

regles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destines 5 la consommation hurnaine. JO 
L273 du 10/10/2002 p. I. 

~ Traqabilitb bovine 
Reglement CE 1760/2000 du Parlement Europ6en et du Conseil du 17 juillet 2000 etablissant un 

systeme d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant I'etiquetage de la viande 
bovine et des produits a base de viande bovine, et abrogeant le reglement CE 820/97, JO L204 du 

I I /08/2000 p. I . 

Reglement CE 1825/2000 de la Commission du 25 aoQt 2000 portant modalites d'application du 

reglement CE 1760/2000 du Parlement Europeen et du Conseil en ce qui concerne I'etiquetage de 
la viande bovine et des produits a base de viande bovine. JO L216 du 26/08/2000 p, 8, 



~ Definitions et normes relatives a la qualite 

SYSTEME DE MANAGEMENT D'UN ORGANISME = Maniere dont I'organisme gere ses activites 

ou ses processus pour que ses produits ou services repondent aux objectifs qu' il s'est fixes. 

SYSTEME DE MANAGEMENT DE LA QUALITE = Maniere dont I'organisme planifie, organise 

et, maitrise I'ensemble des activites liees 4 la qualite, 

MANAGEMENT DE LA QUALITE = Ensemble des activites (politique quafite, objectifs qualite, 

planification de la qualite, maitrise de la qualite, assurance de la qualite, amelioration de la 

qualite) visant a garantir que des produits ou services satisfont aux exigences de qualite du 

client et sont conformes a la reglementation qui leur est applicable. 

CERTIFICATION = Reconnaissance formeile, par un organisme exterieur independant 

(I'organisme certificateur), qu'un produit, un systeme, un service ou les competences d'une 

personne sont conformes a une norme. 

ACCREDITATION = Reconnaissance forme lie par un organisme d'accreditation, de la 

comperence d'un organisme de certification, d'un organisme d'inspection ou d'un laboratoire 
d'etalonnage ou d'essais a octroyer des certificats ou etablir des rapports dans un domaine 

determine et sur base d'une evaluation prealable. 

AUTO-EVALUATION D'UN ORGANISME = Revue complete, methodique et reguliere des 
activites et des resultats de l'organisme, par reference au systeme de management de la qualite 

ou a un modele d'excellence. L'auto-evaluation permet d'apprecier la pertinence, I'efficacite et 
I'efficience du systeme de management de la qualite, pour atteindre les objectifs fixes, 

ISO 9000: 2000 Systemes de management de la qualite — Principes essentiels et vocabulaire. 

ISO 9001: 2000 Systemes de management de la qualite — Exigences. 

ISO 9064: 2000 Systemes de management de la qualite — Lignes oirectrices pour 
I'amelioration des performances. 

ISO/OIS; 2000 Systemes de management de la securite des produits alimentaires — Exigences 

pour les organismes a tous les niveaux de la chaine alimentaire (ISO/TC 34). 

ISO I516I: 2001 Lignes directrices relatives a I'application de I'ISO 9001:2000 aux industries 

de I'alimentaire et des boissons. 



ISO l701 I: 2004 Evaluation de la conformite — Exigences generales pour les organismes 
d'accreditation procedant a 1'accreditation d'organismes d'evaluation de la conformite. 

ISO 1901 I: 2002 1 ignes directrices pour I'audit des systemes de management de la qualite 
et/ou de management environnemental. 

ISO 17020: 1998 Criteres generaux pour le fonctionnement de differents types d'organismes 
procedant a I'inspection. 

ISO I 7025: 1999 Prescriptions generales concernant la competence des laboratoires 
d'eta! onnage et d'essais, 

EH 4501 I: 1998 Exigences generales relatives aux organisrnes procedant a la certification de 
produits (Guide ISO/IEC 65: 1996). 

EN 450I2: 1998 Exigences generales relatives aux organismes gerant I'evaluation et la 
certification / enregistrement des systemes Qualite (Guide ISO/IEC 62: 1996). 

AFNOR FD X50-550 Demarche Qualite en recherche, Principes generaux et recommandations 
visant a susciter la reAexion des acteurs de la recherche sur leurs pratiques professionnelles 
ailant de la veille scientifique jusqu'a la sauvegarde des donnees, la diffusion et I'exploitation 
des resultats, 

AFNOR FO X50-551 Qualite en recherche, R, ecommandations pour 1'organisation et la 
realisation d'une activite de recherche en mode projet notamment dans le cadre d'un reseau 
(multipartenaire, multiorganisme, multisite, . . . ) 

ISO 5667. Qualite de 1'eau - Echantillonnage - Partie 1-1980 (guide general pour les 
prograrnmes d'echantillonnage); Partie 2-1991 (techniques d'echantillonnage); Partie 3-2003 
(conservation et manipulation des echantillons d' eau); Partie 5-1991 (echantilfonnage de I'eau 

potable et de 1'eau utilisee en industrie alimentaire et de boissons). 
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~ Programme QUalite LIEMOA 
Dans le contexte de la mondialisation, I'inspection zoosanitaire et phytosanitaire revet une importance 

capitale. C' est pourquoi, le Programme Qualite UEMOA a apporte un soutien tres appreciable aux 

activites de normalisation, d'accreditation des laboratoires et de certification des entreprises. 

Dans le courant de I'annee 2004, se sant tenus a Ouagadougou des seminaires de formation et 
d'harmonisation qui ont porte sur les aspects zoosanitaires et phytosanitaires de la production 
agroalimentaire. Animes par MM, M. BLANC etA, -M, MATHIEU, experts de I'ONUDI, ils ont permis 
de presenter les elements essentiels de I'inspection des produits animaux et vegetaux, et de realiser 
des echanges de vues sur la situation presente de I'inspection sanitaire dans I'UEMOA. La recherche 
de moyens d'harmonisation des controles a occupe une bonne partie de ces seminaires. 

Les reunions de formation qui ont vu la participation de deux experts par Etat membre de 
I'UEMOA, ont permis d'actualiser les connaissances en faisant reference a la legislation 

alimentaire de I'Union europeenne qui, elle aussi, est actueIIement en pleine refonte. 

La presence, lors des ceremonies d'ouverture et de cloture des travaux, des plus hautes 
Autorites de I'UEMOA dont M. Ibrahim TAMPONE, Commissaire charge du Departement de 
I'Energie, des Mines, de I'Industrie, de I'Artisanat et du Tourisme a I'UEMOA, temoigne de 
I'importance accordee par la Commission de I'UEMOA aux questions sanitaires. 

Monsieur Hamidou MALLAH, Directeur de cabinet du Departement de I'Energie, des Mines, de 
I'Industrie, de I'Artisanat et du Tourisme (DEMIAT), a notamment rappele le 25 octobre 2004, 
que i'Union est en instance de se doter d'un «schema d'harmonisation des activites 
d'accreditation, de certification, de normalisation et de metrologie» mais aussi que le systeme 
d'inspection et de controle y est aujourd'hui defaillant. II a indique que les principales causes de 
I'inefficacite sont liees au manque de moyens adequats a tous les niveaux, a la multiplicite des 
structures intervenant dans le domaine du controle reglementaire et a I'absence de 
coordination et de cooperation entre Etats membres. 

Cette situation est prejudiciable non seulement a la qualite sanitaire des denrees alimentaires 
mais aussi au developpement economique de la sous-region. 

Le chemin parcouru depuis 2002 en termes d'equipement, de formation et de motivation ne 
doit pas cacher les besoins considerables qui restent a couvrir, Dans le futur, les cooperations 
internationales devraient apporter des aides ciblees sur des objectifs commerciaux tres precis. 
Techniquement, on pourrait citer I'execution de tests analytiques bien specifies ou (a redaction, 
la gestion et la mise en ceuvre de guides de bonnes pratiques de fabrication (HACCP) ou de 
cahiers des charges de certification de produits agroalimentaires (norme EN 450 I I). Un role 
pius important devrait etre attribue aux federations professionnelles reconnues (associations 
de boucherie, laitiere, cereaiiere, etc. . . ). 




