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Preface 
M. Benet OUATTARA 
Ministre du commerce, de la promotion de I'entreprise et de I'artisanat 

Le projet intitule "Qualite et securite des produits ali- 

mentaires — Application de 1'approche qualite de 

1'ONUDI dans le secteur agroaliinentaire de huit pays 

d'Afrique de 1'Quest (US/RAF/97/A56)" execute de 

1999 a 2002 a ete sans conteste un champ d'experi- 

mentation tres enrichissant en matiere de demarche 

qualite pour les petites et moyennes entreprises du 

Burkina Faso. 

Mis en ceuvre dans le cadre du programme int6gre 

de 1'ONUDI pour le Burkina Faso intitule 
"Amelioration de la competitivite des industries agro- 

alimentaires en vue de la creation d'emplois au Burkina 

Faso (US/BKF/98/701 et XA/BKF/98/609)" dont il 

representait 1'une des quatre composantes, ce projet 
visait les principaux objectifs suivants: 

~ Ameliorer la competitivite d'une dizaine d'entre- 

prises pilotes du secteur agroalimentaire en les 

accompagnant dans la mise en place de systeme 

d'assurance de la salubrite et de la qualite de leurs 

produ its; 

~ Renforcer les capacites institutionnelles et tech- 

niques des structures locales chargees de fournir des 

services en inatiere de qualite aux entreprises (service 

de normalisation et de gestion de la qualite, labora- 

toires d'analyses et d'essais); 

~ Renforcer les services d'inspection et de controle de 

la qualite ainsi que de certification. 

1'issue des trois anndes d'execution, les activites 

menees ont permis d'atteindre tous les objectifs 

visas, 

D'une inaniere gdnerale, le projet a contribue a eveiller 

et/ou clever la prise de conscience de tous les acteurs 

concern6s sur 1'importance de la qualite comme facteur 

essentiel de competitivite, en particulier dans le contexte 

actuel de la mondialisation de I'Economic ou la concur- 

rence est tres severe aussi bien sur le marchd national que 

sur le marchd international. 

Les entreprises pilotes ayant beneficie de 1'assistance du 

projet ont veritablement ameliore leurs systemes de ges- 

tion de la qualite grace h la mise en application des outils 

qui leur ont ete fournis. Les capacites nationales d'assis- 

tance aux entreprises ont ete regalement renforcees a tra- 

vers les activites d' appui apportees aux structures 

chargees de la promotion de la qualite. 

L'approche qualite de il'ONUDI dans le secteur agroali- 

rnentaire a par ailleurs ete appropriate par FASONORM, 
1'Organisme national de normalisation du Burkina Faso 

notamment en ce qui concerne les bonnes pratiques 

d'hygiene et de fabrication (BPH/BPF), le systeme 

HACCP et ISO 9001:2000, 

Je salue vivement 1'initiative qui a ate prise de faire une 

publication qui permet de capitaliser la riche experience 

du projet au benefice des acteurs du domaine agroali- 

mentaire en general et des entreprises en particulier, 

notamment celles qui n'ont pas eu le privilege de ban& 

ficier de son appui. 

Je voudrais, pour terminer, temoigner ici ma sincere recon- 

naissance et exprimer mes vifs remerciements au Royaume 
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Introduction 

La quality est I la base de la competitivite des entrepri- 

ses, R la fois pour resister a la concurrence etrangkre sur 

les marches locaux et pour trouver des debouch6s a 1'ex- 

portation. Dans le contexte actuel de concurrence mon- 

diale exacerbee, la qualite au sein des industries 

agroalimentaires est devenue un imperatif de competiti-. 

vitd, de perennitd et de developpement. 

Ainsi, dans les pays les moins avances en general et en 

Afrique subsaharienne en particulier, le chef d'une 

petite ou moyenne entreprise qui souhaite mettre en 

place au sein de son unite les concepts et les outils com- 

plexes de gestion de la qualite de reference internatio- 

nale se heurte I des difficultes de tous ordres, Ces 

dBicultes proviennent a la fois de 1'environnement 

institutionnel et economico-industriel ainsi que du 

contexte socio-educatif et huinain, Les fondements 

memes de la qualite et de la salubrite des produits ali- 

mentaires sont encore meconnus de nombre d'entre- 

preneurs. Or, c' est de la maitrise de ces concepts que 

procedera 1'amelioration sanitaire des produits et, par- 

tant, la securite alimentaire, et ce au profit des popula- 

tions consommatrices. 

Cette publication a pour objet de presenter une illus- 

tration a la fois simple et pratique de 1'application de 

1'approche qualite de 1'Organisation des Nations Unies 

pour le developpeinent industriel (ONUDI) aupres de 

petites entreprises africaines de transformation agroali- 

mentaire qui souhaitent s'engager sur la voie de I'amd- 

liorarion de la qualiire pour accroitre leur competitiivite 

et conquerir de nouveaux marches. Elle est tiree de 

1'experience du prograinme regional "Qualite et secu- 

ritd des produits alimentaires — Application de 1'ap- 

proche quality de 1'ONUDI dans le secteur 

agroaliinentaire de huit pays d'Afrique de 1'Quest" qui, 

au Burkina Faso, s'est investi de 1999 h 2002 dans 1'ac- 

compagnement d'une dizaine d'entreprises pour la 

mise en place d'une ddmarche quality. 

Cet ouvrage n'a pas la pretention de fournir des solutions 

routes faites a I'entrepreneur africain qui voudrait mettre 

en place une demarche d'amelioration de la qualite au 

sein de sa structure; il n'a certes rien d'une these docto- 
rale ni d'une etude monographique, mais il presente, 

modestement, a partir de 1'approche dbreloppee par 
1'ONUDI en la matiere, une demarche personnalisee et 

adaptee. Cette demarche parr du constat que la maitrise, 

par de petites ou moyennes entreprises, des systemes d'as- 

surance de la qualite internationalement reconnus doit 
decouler d'une demarche trks progressive. Elle propose en 

consequence une adaptation de quelques outils de la qua- 

lite aux realites economiques et technologiques locales, 

Cette publication s'adresse plus paniculierement 
au personnel d'encadrement moyen et supdrieur 
d'entreprises du secteur agroalimenraire (dont les 

responsables qualite) qui, k travers des elements metho- 

dologiques et etudes de cas presentes, peuvent trouver 

source d'inspiration et de mobilisation pour initier un 

projet ou une demarche qualite, 

Elle presente la fanon dont 1'ONUDI est parvenue a 

sensibiliser les entreprises africaines a la ddmarche qua- 

lity et mettre en place quelques outils technologiques 
necessaires pour leur permettre de se conformer aux 

standards dans un secteur aussi reglemente que 1'agroa- 

limentaire. 

La premiere partie de la publication prdsente les enjeux 
de la qualite dans le contexte mondial et la reponse de 
1'ONUDI aux echecs commerciaux des PMA. 

La deuxieme partie expose des considerations methodo- 

logiques, allant de 1'approche generale de 1'ONUDI en 

matikre d'amelioration de la qualite R quelques outils et 
techniques de la qualite developpes durant le projet en 

passant par la methodologie d'intervenoon du pro- 
gramme regional ONUDI. 
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La troisieme partie presente, dans son contexte, I'expe- 

rience du projet au Burkina Faso et I'illustre de quelques 

etudes de cas menees, a titre pilote, par des petites et 

moyennes entreprises pour I'amelioration de la qualite. 

Elle rire aussi les lemons de cette experience et presente 

une conclusion gdnerale, 

L'ONUDI a, au fil des annees, largement contribue au 

developpement de la gestion de la qualite. Elle jouit de 

plus de trente annees d'experience dans l'execution de 

projets en gestion de la quality, gestion strategique, 

management industriel et mise a niveau d'entreprises, 

De plus, l'ONUDI a developpe ses propres methodo- 

logies et outils dans les domaines de I'amelioration 

continue et a produit un precieux logiciel de perfor- 

mance d'entreprise (PHAROS) bask sur la theoric du 

controle des sysremes. L'ONUDI a fourni de la forma- 

tion et de 1'assistance technique sous forme de conseil 

d'experts nationaux er internationaux. Elle a ete 

responsable de I'execution technique du projet intitule 
"Qualite ct securite des produits alimentaires" au 

Burkina Faso, 
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I. Enjeux de la qualite dans le secteur 
agroalimentaire dans un contexte 
de mondialisation croissante 

Contexte economique mondial 

Mondialisation et marginalisation de 
I'Afrique 

La mondialisation est le defi de ce siecle et I'histoire 

h6site entre ses risques et ses chances, Pourtant bien 

geree conjointeinent par I'ensemble des pays du monde, 

la mondialisation est une chance pour les pauvres du 

monde. Neanmoins, actuelleinent, toutes les regions du 

monde ne participent pas de la meme maniere h la mon- 

dialisation et il ne faut pas confondre mondialisation et 

integration des economies mondiales, puisque la mon- 

dialisation ne concerne qu'une partie du globe, Les 

ecarts entre regions se creusent et certaines sont de plus 

en plus marginalisees; la mondialisation est done aussi 

un combat pour les pays les moins avances (PMA). 

La marginalisation de certaines regions du monde semble 

aller de pair avec le phenomhne de mondialisation. En 
e&'et, au cours des cinquante dernieres annees, la part des 

exportations de I'Afrique, I'Amdrique latine et I'Asie — 5 

I'exception des pays de I'ASEAN (Association of South- 

East Asian Nations) et du Japon — a fortement decru 

alors que ces regions rassemblent plus de 70 % de la 

population mondiale. Globalement, les echanges com- 

merciaux de tous ces pays (exportations comme importa- 

tions) ont progressivement diminue de 70 % au cours des 

trente dernieres annees, passant de 1, 52 % en 1970 6 

0, 58 % en 1998. La croissance economique des pays en 

developpement est le Fait des quatre dragons asiatiques (la 

Region administrative speciale de Hong Kong, 

Singapour, la Coree du Sud et la province chinoise de 

Taiwan). Leurs exportations s'elevent a 30 % de I'ensem- 

ble de celles des pays en voie de developpement alors que 

leur population ne represente que 3, 5 %'. Les echanges de 

1 scion la Conference des Nations Unies sur le commerce et le dkvelop- 

pement (CNUCED1 

produits manufactures ont ete multiplies par 35 en cin- 

quante ans, mais, en 1998, 88 % des exportations des 

pays en voie de developpement provenaient de seulement 

13 pays alors que leur part ne s'elevait qu'a 77 % en 1985; 
les parts des autres pays sant en diminution (voir le 

tableau 1). Les exchanges de produits agricoles et alimen- 

taires ont augmente de maniere beaucoup plus moderee; 

ils n'ont et' multiplies que par cinq en cinquante ans. En 

effet, la place de I'agriculture dans les economies nationa- 

les diminue et les produits agricoles sont des biens peris- 

sables qui sont done moins Facilement negociables. En 

outre, h cause du protectionnisme national, les produits 

agricoles ont ete exclus des negociations du GATT jus- 

qu'au Cycle d'Uruguay et les tarifs consolides en la 

matiere s'dlevant k plus de 60 % (ce qui correspond au 

taux en vigueur en 1950 pour les produits manufactures). 

Rrsgion 1985 1998 

Asie de I'Est 

Asie du Sud 

Amrsrique Iatine et Caraibes 

56 9 % 69 % 

46% 38% 

23, 1 % 19, 3 % 

Aside de I'Ouest et Afrique du Nord 12, 9 % 6, % 

Afrique subsahanenne* 2, 6% 0, 8% 

Source UNCTAD 

* rxcepte Irafnque du Sud 

La tendance est similaire en matiere de flux de capitaux. 
Au debut des anndes 60, les pays du tiers monde 

accueillaient pres de la moirie des investissements directs 

etrangers (FDI), mais ils n'en recevaient plus qu'un quart 
au milieu des annees 70 et un sixieme h la fin des annees 

80, tandis que la moitik des FD! restants etaient destines 

aux pays de I'Asie de 1'Est et du Sud-Est. 
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Evolutions rIscentes et perspectives pour 
1'Afrique 

La participation du continent africain a 1'economic 

mondiale a diminue au cours des cinquante dernieres 

annees en termes d'exportations, de PIB et d'investisse- 

inents internarionaux. 

La part des pays subsahariens ne representait que 1, 6 % 
des exportations mondiales en 1997 contre 2 % en 1990 
alors que, pendant la meme periode, la parr de I'ensemble 

des pays en developpement ctait passee de 16, 3 
193 %. Mais la baisse du poids de 1'Afrique est beaucoup 

plus marquee en ce qui concerne ses relations avec le reste 

du monde qu'en termes de niveau d'activity econoniique. 

La part du PIB de 1'Afrique dans le PIB mondial a dimi- 

nu6 d'un tiers entre 1950 et 2000 alors que la part de ses 

exportations a et' divisee par trois au cours de la meme 

periode. A court terme, cette divergence s'explique par 

1'evoilution des termes des echanges et la nature de la spe- 

cialisation des pays, Cependant, etant donne que les 

termes de 1'echange dtaient identiques au debut des 

annus 70 et 90, d'autres causes sont envisageables quant 

a la diminurion de la participation de I'Afrique h IVcono- 

mie mondiale, notamment une evolution interne, Etant 

donne la forte elasticite du commerce international au 

PIB, la faiblesse de la croissance africaine explique la dimi- 

nution de sa part dans I'economic mondiale. En outre, la 

faiblesse de la chame de commercialisation et de transport 

rend la transformation des capacites de production en 

capacite d'exportation beaucoup plus difflcile. 

amoindris et des progrks notables ont ete accomplis 

pour Iibdrer le secteur privd du carcan de la reglementa- 

tion des prix, des circuits de commercialisation, des 

investissements et des taux de change par les pouvoirs 

publics. Les economies gagnent en efTicience et I'acces 

aux marches s'ameliore, Vingt ans de tendance negative 

ont 6tH inverses et les conditions d'une nouvelle renais- 

sance et d'une meilleure integration a I'economic mon- 

diale sont reunies. Toutef'ois, selon le Fonds monetaire 

international, bien que les eIForts consentis commen- 

cent a porter leurs f'ruits, 1'Afrique devrait realiser un 

taux de croissance de 6 a 7 % pour faire face a sa crois- 

sance demographique et il faudrait un taux d'environ 

8 h 10 % pour faire reculer la pauvrete 4 long terme. 

Fn Afrique de 1'Ouest, la croissance economique se situe 

autour de 3, 8 % depuis 1997, La croissance des 14 pays 

de la n&ne CFA est comparable a celle du reste du 

continent mais elle est plus cyclique, ce qui provient 

principalement des difFerences dans les rkgles macro-eco- 

nomiques: taux de change fixe, politique monetaire 

reglaze de fanon a controler I'inflation (compatible avec la 

parite fixe), politique budgetaire contrainte par de fortes 

restrictions en matiere de deficit budgetaire et du finan- 

cement mon6taire du deficit. Enfin, 1'inflation reste 

importante pour des raisons conjoncturelles (consequen- 

ces des mauvaises recoltes dans le Sahel) et structurelles. 

L'integration regionale en Afrique de I'Quest 
comme moteur de I'integration mondiale 

En termes d'investissements, entre les annees 70 et 80, 
la part des investissements directs etrangers en Afrique 

par rapport au reste du rnonde a ete divisive par deux. 

Dans les annees 90, ils ont encore diminue de moitie 

mais ils ont progresse en valeur. En outre, cornme 

1'Afrique attire presque exclusivemen t les projets de pro- 

duction de matieres premieres, elle ne beneficie pas de la 

delocalisation d'investissements industriels. 

Cependant, apres deux decennies de stagnation, la crois- 

sance economique reelle en Afrique subsaharienne 

(Nigeria et Afrique du Sud non compris en raison de Ia 

taille relativement imporrante de leurs economies) esl 

passee d'environ 1 % pour la pdriode 1992-1994 a 5 % 
pour 1995-1998 et depuis 1997 elle oscille autour de 

3, 2%. Et alors que seuls 18 des 47 pays de la region a&i- 

chaient une croissance superieure ou dgale a 3 % en 

1992, ils etaient 32 dans ce cas en 1997. Le PIB reel par 
habitant a commence a se redresser et, desormais, 40 des 

47 pays de la region voient leur revenu par habitant pro- 

gresser. En outre, 1'inflation a ete rdduite, les desequili- 

bres int6rieurs et ext6rieurs se sont considerablement 

Les pays de 1'Afrique de 1'Ouest ont defini 1'integration 

regionale, au sein de 1'Union economique et monetaire 

ouest-africaine (UEMOA), comme vecteur de leur inte- 

gration a 1'econornie mondiale. L'UEMOA regroupe le 

Benin, le Burkina Paso, la Cote d'Ivoire, la Guinee- 

Bissau, le Mali, le Niger, le Sdndgal et le Togo et elle a 

etc etablic en 1994 dans le but de promouvoir 1'integra- 

tion economique de la region. La region presente en 

eIFet un important potentiel de croissance avec une 

population de 70 millions d'habitants et un territoire de 

3, 5 millions de kilometrcs carres. L'integration regionale 

preseiite de multi ples avantages, si eHe est bien conque, 
L'UEMOA permer a ses membres de surmonter plus 

aisement les obsi'acies lies a I'exigu'ite de leur marche 

national — et parfois de leur enclavement — en per- 

menant aux producteurs locaux de realiser des econo- 
mies d'echelle et de beneficier de la mise en place 
d'mfrastructures au niveau regional. 

L'harmonisation au sein de L'UEMOA a ete renforcee en 

decembre 1999 avec !'entree en vigueur du Pacte de 

convergence, de stabilite, de croissance et de solidarite qui 
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determine deux phases au processus d'integration. La pre- 

miere phase (janvier 2000-deceinbre 2002) est une phase 

de convergence, les Etats devant se conformer a des nor- 

mes communes. Cene phase devrait etre suivie 5 partir de 

janvier 2003 d'une phase de stabilite au cours de laquelle 

les pays rnembres sont tenus de respecter les criteres de 

convergence, Les pays de 1'UEMOA sont done en train 

de transformer leur cooperation economique et mone- 

taire en un moteur dynamique d'integration et de coordi- 

nation de leurs politiques economiques. Ils mettent en 

place un veritable marche unique et se dotent d'institu- 

tions regionales auxquelles ils confient la responsabilite de 

1'integration. Cette approche permet aux pays d'addition- 

ner leurs ressources et de se doter de moyens institution- 

nels et humains leur permettant d'atteindre un niveau de 

competence technique et administrative auquel ils ne 

pourraient pas pretendre en agissant seuls. En outre, la 

concertation regionale reduit les risques lies a des derapa- 

ges sur le plan rnacroeconomique et il en resulte un envi- 

ronnement plus stable et plus previsible, favorable au 

developpernent du secteur prive. Enfin, 1'approche r6gio- 

nale permet aux pays de faire valoir leurs intdrets avec plus 

d'assurance et de force dans le concert des nations. 

Par ailleurs, la zone franc reunit 14 pays au sein d'une 

organisation monetaire fondee sur la convertibilite 

garantie par le Tresor franglais, la fixite des parites, la 

libre transferabilite (transferts courants ou de capitaux) 

et la centralisation des reserves de change. Les banques 

centrales des deux sous-regions qui constituent la zone 

franc assurent le respect de ces principes et 1'harmonisa- 

tion des politiques monetaires. Toutefois, si 1'union 

monetaire existe depuis 1'independance (Union mone- 

taire ouest-africaine en 1962 et Union douaniere et eco- 

noinique de 1'Afrique centrale en 1964), ce n'est qu'avec 

la creation de 1'Union economique et monetaire ouest- 

africaine et la Communaute economique et monetaire 

d'Afrique centrale en 1994 que 1'objectif d'harmonisa- 

tion a ete mis k 1'ordre du jour, 

Comme 1'Afrique ne participe que faiblement a 1'econo- 

mic rnondiale, la conjoncture economique africaine est 

a&ectee par la conjoncture mondiale par des canaux res- 

treints, et, au sein de 1'OCDE, c' est la zone euro qui 

repr6sente le partenaire economique de 1'Afrique le plus 

important, avec deux tiers des marches d'exportation 

pour 1'Afrique du Nord, 40 5 50 % pour 1'Afrique cen- 

trale, de 1'Est et de 1'Ouest et un tiers pour 1'Afrique aus- 

trale, Par consequent, la conjoncture de la zone euro est 

determinante pour 1'economic africaine et done pour les 

pays de 1'UEMOA, En effet, les exportations africaines 

beneficient d'un accus preferentiel au marche europeen 

sur base non reciproque. Toutefois, cette situation est 

appelee h changer afin d' etre conforme aux regles de 

1'OMC. Les Accords de Cotonou qui ont ete signes 

en juin 2000 entre 1'Union europeenne et 77 pays 
d'Afrique, des Cararbes et du Pacifique (ACP) — main- 

tiennent les preferences tarifaires actuelles non reci- 

proques au profit des pays ACP jusqu'k la fin de 1'annee 

2007. Enfin, 1'initiative "Tout sauf les armes" signe en 

fevrier 2001 prevoit que les PMA (34 pays d'Afrique 

subsaharienne sur 48) disposent d'un acces en franchise 

de droits de douane et de quotas au marche de 1'Union 

europeenne pour toutes les exportations, Afin de pleine- 

ment beneficier de ces preferences commerciales et de 

renforcer leurs positions sur les marches avant 1'horizon 

2007, il est indispensable que ces pays fassent des eEorts 
substantiels et developpent des secteurs dans lesquels ils 

ont un reel potentiel, tels que 1'agro-industrie. 

Developpement du secteur de 
I'agro-industrie en Afrique 

Le secteur agro-industriel est en train d' etre reforme dans 

de nombreux pays afin de promouvoir les investisse- 

ments, d'etendre et de diversifier les activites de com- 

mercialisation et de transformation. Cependant, 
1'instabilite macroeconomique, les taux d'inflation eqevds 

et 1'insuffisance de devises etrangeres constituent un 

risque qui rend 1'environnement encore inapproprie a de 

grands investissements. A court terme, les programmes 

de stabilisation macroeconomique ont durement altecte 

le marche interieur dans la mesure ou des politiques 
monetaires contraignantes, des licencieinents dans les 

services publics et d'autres rnesures ont temporairement 

diminue le pouvoir d'achat de la population. Les opera- 
teurs prives de 1'agro-industrie font face a d'autres risques 

non commerciaux, notamment 1'execution irreguliere de 
r6formes des marches agricoles. Certaines entraves per- 

sistent malgre la liberalisation des produits de base et cer- 

tains controles residuels du marche (tels que le controle 

de la qualite et la surveillance du commerce} — app1i- 

ques au nom des objectifs publics — servent frequein- 

ment 6 proteger des interets etablis. D'autres difficultes 

de 1'environnement operationnel reduisent la capacite 
des entreprises a rdpondre efficacement aux opportunites 
du marche. Le faible developpement de 1'infrastructure 

physique et des biens publics (transports, telecommuni- 

cations, eau. . . ) posent des problemes logistiques impor- 

tants. Les entreprises doivent egalement faire face a des 

couts relativement cleves des biens et services interme- 

diaires. En outre, le faible developpement des marches 

financiers se traduit par un accus tres limite aux sources 

formelles de credit par les petites et moyennes entrepri- 

ses (PME), des couts et des exigences de garanties relati- 

vement cleves ainsi que des options limitdes de 
financeinent pour les grandes entreprises. 
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Par ailleurs, le developpement de services collectifs, 1'ap- 

pui h la recherche agronomique (sur la technologie ali- 

mentaire en particulier) de meme que I'information et la 

formation dans les domaines de la norinalisation des pro- 

duits, des emballages, du controle phytosanitaire et de la 

qualite ainsi qu'en matikre de gestion de la commerciali- 

sation sont insuffisanrs. En outre, il faut mettre en place 

des modeles de contrats coinplexes et des activities collec- 

tives qui correspondent davantage aux marches des pro- 

duits perissables I valeur elevee. En effet, les programmes 

de liberalisation des marches coni;us en vue d'ameliorer le 

fonctionneinent du marche des produits et des matieres 

premieres convicnnent davantage aux marches des pro- 

duits stockables non perissables et homogenes a valeur 

relativement faible (des graines de base) qu'aux produits 

perissables k valeur elevee. Ces derniers requierent des for- 

mes plus complexes de contrat et d'association afin de 

controler la qualite, de stimuler et de coordonner les acti- 

vites specialisees de production, de commercialisation et 

de transformation. Il faut done mettre en place une base 

legale e8icace et fournir la formation et le support pour le 

ddveloppeinenr et la realisation d'arrangements institu- 

tionnels plus complexes (organisations de petits plan- 

teurs, accords de concession, associations de producteurs 

et de commerce, contrats de gestion et commercialisa- 

tion, accords de joint-venture, etc, ), 

L'integration des pays en voie de ddveloppement — et 

en particulier de ceux de I'Afrique — est indispensable 

pour assurer un developpement et une croissance dco- 

nomique durable. Dans le contexte actuel de mondiali- 

sation et de concurrence croissantes suite a la reduction 

des barrieres douanikres, production et distribution doi- 

vent satisfaire des criteres toujours plus exigeants 5 des 

couts toujours moindres sous peine d' etre evinces du 

marche, L'assurance qualite selon les norines internatio- 

nales est une condition sine ad non pour participer au 

coin merce mondial, 

Enjeux de la qualite dans le commerce 
international 

La qualite est h la base de la compeiitivite des entrepri- 

ses I la fois pour resister I la concurrence etrangkre sur 

les marches locaux et pour degager des debouches a 1'ex- 

portation. 

QLjalite: definition et enjeux 

concurrence mondiale de plus en plus exacerbate, C' est 
une variable critique qui a une incidence directe sur la 

competitivitd des entreprises parce qu'elle gdnere rarete 

et differenciation, constituant de ce fait un avantage 

concurrentiel significatif. C' est un concept complexe et 
fondamentalement evolutif parce qu' il est base sur un 

etat actuel des connaissances techniques et scienti- 

fiques. Enfin, la qualite relive de 1'ensemble de la 

chaine de valeur, depuis la conception k la mise sur le 

marche, et elle implique par consequent I'ensemble des 

operateurs. 

La qualite peui etre definie comme "1'ensemble des pro- 

prietes et caracteristiques d'une entire qui lui conferent 

1'aptitude a satisfaire des besoins explicites ou implici- 
tes"'. Elle correspond a la capacity d'un produit, d'un 

processus ou d'un service de satisfaire ou exceder les 

attentes/exigences du consomrnateur. A 1'ere du marke- 

ting par seginentation, la qualite est lice a chaque seg- 

ment de marche et la satisfaction de 1'acheteur dependra 

du degre de concordance entre ses attentes vis-R-vis du 

produit et sa propre perception de la performance glo- 

bale du produit. La qualite correspond done au "degre 

de conformity de I'enseinble des besoins et attentes de 
1'achereur compte tenu du prix que celui-ci est pret h 

payer"'. Enfin, la qualite peut aussi etre definie comme 

un degre de conformite a une norme ou un standard. 

Face 6 la mondialisation des marches, les acheteurs du 

monde entier deviennent de plus en plus exigeants en 

termes de qualite et ils sollicitent des produits et des ser- 

vices repondant de Falcon precise a leurs besoins, dans des 

delais toujours plus courts et aux prix les plus bas. En 

outre, les producteurs doivent demontrer leur capacite de 

rencontrer ces exigences sur base de normes internatio- 

nales, faute de quoi il leur est impossible d*exporter. 

Pourtant, les entreprises ne disposent souvent pas de 

departement de controle de la qualitc', ni de politique de 
gestion de la qualite qui tiennent compte de 1'existence 

de normes ou specifications techniques, de la certifica- 

tion des matieres premieres et des controles a la recep- 

tion, Il n'existe pas de controle des produits en cours de 

fabrication et des produits finis, ni dVchantillonnage 

selon les techniques du controle statistique de ila qualite. 

En general, les efForts ne sont pas deployes dans le cadre 

de procedures bien etablies et ils se revelent couteux du 

point de vue des ressources humaines et financieres (ou 
temporeiles). En outre, les resultats sant souvent imper- 

ceptibles h court terme en raison de 1'absence d'instru- 

ments ad6quats de mesure de la performance. 

La qualite est devenue un imperatif vital de competiti- 

vit6, de perennite, de developpement de 1'entreprise 

et un enjeu strategique majeur dans un contexte de 

~Definition de I'Organisation internationale pour la normalisation (ISO) 
3 Definition de Groototk, 1986, otise dans "Le marketing strafisgique- 

Du marketing a I'orientation marchis", J. -&. Lambin. 
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Toutefois, des ajustements mineurs apportes aux proces- 

sus de production et de gestion pour clever la qualite se 

traduisent par des gains sensibles du point de vue pro- 

ductivity, potentiel d'exportation, benefices et confiance 

accrue dans 1'aptitude de 1'industrie locale h satisfaire les 

besoins du marche. L'opinion rraditionnelle selon 

laquelle il est couteux d'ameliorer la qualite est fonda 
sur une connaissance limitde de la gestion de la quality; 

elle considere la quality k la fin du processus de produc- 

tion au lieu de considerer 1'ensemble des activites opera- 

tionnelles et gestionnaires. L'experience recente prouve 

qu'en ameliorant la qualite de fanon systematique on 

reduit les couts et on augmente a la fois la productivite 

et les marges beneficiaires. Par ailleurs, 1'experience d'au- 

tres pays rdv&le qu'un accroissement de la competitivite 

totale est souvent associe aux efforts faits pour intro- 

duire la notion de qualite h tous les niveaux de 1'activite 

economique. 

Les entreprises qui ont integre cette donnee dans les 

principales etapes de la producrion ont reussi 6 accroitre 

leur cornpetitivite tout en reduisant leurs couts; elles 

sont plus efficaces du point de vue production, ont 
moins de pieces defectueuses, reqoivent moins de recla- 

mations, exportent davantage de biens et sant conside- 

rees comine des partenaires commerciaux dignes de 

confiance. C' est pourquoi, pour ameliorer progressive- 

rnent la qualite au niveau de I'entreprise, la premiere 
tache consistera A former les producteurs a 1'economic 

de 1'amelioration et de la gestion de la qualite, du debut 

h la fin du ptocessus de production. Pour assurer la ges- 

tion de la qualite dans 1'entreprise, il faudra proceder, le 

cas 6cheant, a une certaine reorganisation. Dans les 

entreprises ou la structure des operations est verticale, la 

libre circulation des renseignements sur les questions de 

qualite et sur les systemes de production est limitee. Les 

ouvriers capables d'innover sont de ce fait sous-utilises et 
la restructuration du systeme de gestion en structure 

horizontale s'impose, car ainsi ces ouvriers se trouveront 

dans un milieu favorable pour exploiter leur potentiel en 

faveur de 1'entreprise, 

Dans 1e secteur agroalimentaire, la quality recouvre une 

signification particuliere. Les produits agricoles sont 

caracterises par I'heterogen6ite et 1'irregularite de la 

inatiere vivante, leur caractkre perissable et la nature bio- 

chimique et biologique des constituants, leur risque 

potentiel pour la sante. Les produits alimentaires doi- 

vent done satisfaire a des normes de qualite nutrition- 

nelle, hygienique, organoleptique et sans nuire h la 

sante, Le role des industries de premiere et seconde 

transformation est determinanr pour la quality des pro- 

duits alimentaires manufactures, par le choix des matie- 

res premieres, le choix et le respect des processus de 

fabrication, etc. La qualite incornbe a chacun des 

acteurs/operateurs de la chaine ailimentaire. La maitrise 

de la qualite se pose done comme un probleme de coor- 

dination entre divers segments et acteurs dont chacun 

ne possede qu'une partie des composantes et des capaci- 

ies d' action necessaires. 

LA QUALITE DANS L'AGROALIMENTAIRE 

La qualite hygienique garantira la non-toxicite de 
I'aliment inghrh. C' est une exigence de srscurite 

en principe absolue. La cause de la toxicite sera de 
nature chimique 1rksidus de pesticides, rnktaux 

lourds, nitratesj ou bactkriologique. II conviendra 
done de surveiller I%volution de I'aliment au fur et 
0 rnesure de ses transformations et de ses rnodifi- 

cations. 

La quality nutritionnelle correspond 5 I'aptitude de 
I'aliment a assurer les fonctions normales de I'orga- 
nisme qui lui sont grsnhralement imparties. Ainsi 

I'aliment devra apporter de I'rsnergie 0 la machine 
physiologique et assurer I'equilibre nutritionnel au 
regard des besoins des consomrnateurs, On pourra 
alors, si la legislation le permet, enrichir I'aliment, 

La qualite hedonique (ou organoleptique) cor- 
respond aux gouts du consommateur. C' est une 
composante par definition variable dans le temps et 
extremement subjective. 

Normes de qualite 

L'elaboration de normes correspond a la creation d'un 

langage coinmun entre vendeurs et acheteurs. Il s'agit 

d'un code fonde sur des criteres que tout le monde peut 

comprendre, qui ddpasse les frontikres culturelles. Il a 

et' decide de definir des standards de qualite en deter- 

minant des categories de qualite auxquelles tous les pro- 

duits doivent repondre pour etre commercialises au 

niveau international. 

Une norme est "un document, dtabli sur base d'un 

consensus et approuve par un organisme reconnu, qui 

procure des regles, des procedures et des critkres pour des 

activites ou leurs resultats et qui vise un degre d' ordre 

optimal dans un contexte donne"'. L'assurance qualite 

decoule directement de la normalisarion inrernationale 

et vise a demontrer 1'adequation aux normes d'un pro- 
duit ou d'un procede de fabrication. Elle est constituee 

par 1'ensemble des actions preetablies et systematiques 

necessaires pour donner la confiance appropriee dans le 

fait qu'un produit ou service satisfera aux exigences don- 

nees relatives 4 la qualite, Elle repose sur le controle de la 

Derinition de I'Organisaaon internationale de normalisation (ISO) 
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qualite qui est 1'ensemble des examens — efFectue selon 

un programme qui definit les paramktres h controler, la 

periodicite des controles, la qualification du personnel et 

ses responsabilites — qui permet de verifier que le mate- 

riel, les produits et 1'environnement sont conformes aux 

specifications p reetablies, 

Pour les consommateurs, les normes represenient une 

garantie d etre proteges et d'avoir des produits de qualite. 

Elles onr. une valeur contractuelle internationale parce 

qu'elles garantissent que le produit livre est conforme aux 

exigences, et les controles a la reception sont r6duits, 

voire supprimes. Pour les producteurs, les normes ont un 

aspect contraignant puisqu'ils ne peuvent exporter que 

des produits conformes aux exigences stipulees, mais, 

comme a chaque niveau de qualite correspond un prix 

different, une entreprise respectant certaines normes 

peut exiger un prix superieur. En outre, les normes 

garantissent la fiabilitc et la reproducribilite du procede 

de production, etablissent clairement 1'organisation et les 

rkgles de fonctionneinent et peuvenr servir de reference 

dans les programmes d'amelioration de la qualite. 

Suite a la normalisation et 1'instauration de normes 

internationales de qualite, 1'assurance qualite devient 

une condition sine qua non pour exporter. Cette evolu- 

tion est principalement due a une modification mon- 

diale des pratiques cornmerciales internationales. 
L'Union europeenne (UE) a joue un role de premier 

plan dans cette evolution lorsqu'elle a entrepris d'har- 

moniser son marchd interne. Les consequences pour les 

pays en developpement ont ete considerables 6tant 

donn6 que le marche de 1'UE a toujours ete de premiere 
importance pour eux. 

Securite alimentaire et commerce 
international ' 

Les echanges de produits agricoles et alimentaires sont 

en augmentation et au milieu des annees 90 les echan- 

ges internationaux de vivres se chifFraient a plus de 380 
milliards de dollars des stats-Unis par an. L'expansion et 

la diversification des echanges alimentaires internatio- 

naux peuvent etre atrribuees a plusieurs facteurs: 

Les innovations en iermes de techniques de conser- 

vation, de transformation et de conditionnement 

SAlors que deux expressions distinctes coexistent en anglais pour diffcs- 

rencier la scscurite alimentaire au sens "suffisance de I'approvisionnement 

en aliments d'une population donnee" (food security) de celle au sens 
"s6curitcs sanitaire des produits alimentaires" (food safety), en francais 

I'expression "securitcs alimentaire" revet frequemment les deux sens indis- 

tinctemeni. Dans le coniexte prtssent il est avant tout fait reference aux pro- 

bltsmes de secunte sanitaire et de contamination de la production 

industrielle des produits agroalimentaires. 

qui rendent les aliments plus surs, moins perissables 

et plus attrayants pour les consommateurs; 

La rapidite des transports et methodes de manuten- 

tion ameliorees qui reduisent la duree et les proble- 

mes des transports sur de longues distances; 

L'evolution des gouts des consommateurs ei 1'aug- 

mentation du pouvoir d'achat qui stimulent la 

demande d'aliments traditionnels et nouveaux pro- 

venant d'autres regions. 

La liberalisation des echanges de produits alimentaires a 

donnd naissance a de nouveaux problemes en matiere d'as- 

surance de la qualite et de 1'innocuite des disponibilites ali- 

inentaires interieures et exportees. Malgrd les progres 

scientifiques, la contamination des aliments deineurc un 

importanr probleme de sante publique et 1'entree d'ali- 

ments malsains sur le marche international est lourde de 

consequences; aliments qui se garent ou sont endomma- 

ges; maladies; poursuites judiciaires suivies du retrait des 

produits; et necessity de restaurer la credibilite du produit, 

Par consequent, les usages en matiere d'hygiene lors du 

trairement, de la transformation, du transport et de 1'en- 

treposage des aliments ont pris une importance accrue. 

Etant donne que la population de toute une cominu- 

naute ou un pays peut etre victime de maladies d'origine 

aliinentaire, les autorit6s nationales jouent un role deter- 

ininant en matikre de securite alimentaire et elles ont 
habituellement recours a cinq mecanismes pour mettre 

en place (ou s'efforcer de le faire) "un approvisionne- 

inent en denrees variees et sures a la disposition de I'en- 

tiere population de cette communaute ou de ce pays: 

Comme on le verra ulterieurement, 1'approche la 

plus usuelle en matiere de le~s1ation esr le recours au 

Codex Alimentarius pour etablir des normes, des 

codes de pratiques et des directives scion les recom- 

rnandations internationales (voir infra). 

~ Les rnesttres 4'applt'cation sont utilisees pour garantir 

que les normes et les codes de pratiques sont reelle- 

rnent respectes par les operateurs de la chaine ali- 

rnentaire, Le concept de "chatne alimentaire" utilise 

ici recouvre les cinq phases fondamentales liant la 

production et la consommation: a) la fabrication des 

intrants agricoles; b) 1'agriculture et 1'elevage; c) la 

transformation des produits de 1'agriculture et de 

1'elevage; d) la distribution des produits de 1'agricul- 

ture et de 1'elevage (en nature) ou transformes; et 

e) la consommation (qui etablit une difFerence entre 

1'ingestion et 1'absorption). 

~ La recherche menee au titre de la securitd alimentaire 

est axee essentiellement sur "la fanon dont les ali- 

ments peuvent devenir dangereux". 



PREMIERE PAREIE — COiNTEXTE 

~ L'educarion est le mecanisme utilise pour transferer 

I'information a la population. 

~ La surveillance est le mecanisme utilise pour deter- 

miner "ou la contamination survient et sa nature". 11 

s'agit probablement du mecanisme le plus difficile a 

mettre en o uvre et c' est pour cette raison qu'un 

ensemble normalise de procddures que les gouverne- 

ments doivent respecter pour exercer une sur- 

veillance satisfaisante a ete mis en place, Les phases 

sont les suivantes: d) identification de substances qui 

doivent faire I'objet d'une surveillance; b) selection 

d'echantillons; c) choix des laboratoires; d) assurance 

que les etudes/enquetes sont representatives; e) col- 

lecte des renseignements supplementaires ndcessai- 

res; f') execution d'etudes pilotes; g) collecte des 

resultats; et h) publication des donnees finales. 

L'amelioration des normes de qualite est particuliere- 

ment like I la s6curite alimentaire par I'etablissement/le 

respect de la legislation, son applicarion et la determina- 

tion du stade auquel une eventuelle contamination se 

produit (surveillance) et son type (ecart par rapport aux 

normes de qualite). L'amelioration des normes de qua- 

lity dans I'agroalimentaire d'un pays donne a trois 

consequences maj cures: 

~ Pour les fabricants (en supposant qu'une legislation 

existe), elle reduit le cout des epidemics et des inci- 

dents; 

~ Pour les operateurs de la chaine alimentaire, elle aug- 

mente la competitivite et les revenus tires des ventes; 

~ Enfin, pour la population et le gouvernernenr, elle 

est directement lice aux cinq mecanismes mention- 

nes utilises pour garantir un approvisionnement ali- 

mentaire sur et varie. 

)t mesure que le volume des echanges augmente, des dif- 

ficulres apparaissent, car chaque pays a etabli des lois 

et des normes qui lui sont propres. Il est necessaire 

d'harmoniser les dispositions alimentaires au plan inter- 

national et de definir des direcrives et des regles interna- 

tionales afin d'assurer la securitd alimentaire tour en 

minimisant les effets discriminatoires et negatifs des 

reglementations alimentaires. 

Codex Alimentarius et mesures sarIitaires 
et phytosanitaires (SPS) 

L'Organisation des Nations Unies pour I'alimentation et 
I'agriculture (FAO), I'Organisation mondiale de la sante 

(OMS) et I'Office international des epizooties (OIE) 
ont des missions complementaires en matiere de securitd 

alimentaire: proreger la sante des consommateurs, empe- 

cher la propagation des maladies et faire en sorte que les 

procedures appliquees aux echanges de produits alimen- 

taires soient impartiales. La Commission du Codex 

Alimentarius (Codex), qui met en ceuvre le Programme 

mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires, elabore des 

normes internationales pour les produits alimentaires, 

tandis que I'OIE definit les reglements sanitaires applica- 

bles aux echanges internationaux d'animaux et de pro- 

duits d'origine animale. La Commission du Codex 
Alimentarius constitue le principal instrument pour aider 

les pays 5 harmoniser les normes alimentaires, Etablie en 

1962, elle a pour but de proteger la santd des consomma- 

teurs et d'assurer des pratiques commerciales equitables 

dans le domaine alimentaire. Les normes, les directives et 

les recommandations du Codex sont devenues un point 
de reference pour I'harmonisation internationale et ser- 

vent de guide pour la resolution des differends commer- 

ciaux. Elles servent aussi de cadre h I'elaboration d'accords 

de reconnaissance mutuelle entre les pays. 

La creation de I'Organisation inondiale du commerce et 
I'Accord sur I'application des mesures sanitaires et phy- 

tosanitaires (SPS) issu des negociations commerciales 

multilaterales du Cycle d'Uruguay ont redefini le role 

des norrnes Codex, Cet accord ainsi que celui relatif aux 

obstacles techniques au commerce etablissent d'impor- 

tants parametres regissant I'adoption et I'application des 

mesures destinies a garantir la qualite et I'innocuite des 

al iments. 

L'accord du Cycle d'Uruguay sur I'application des mesu- 

res sanitaires et phytosanitaires (SPS) introduit une dis- 

cipline dans fe commerce des produits alimentaires et 

ernpeche de recourir a des mesures protectionnistes non 

justifiees, Les pays sont tenus d'etablir leurs mesures 

sanitaires ou phytosanitaires sur la base de normes, de 

directives ou de recomrnandations internationales. Si les 

mesures correspondent h I'adoption de normes interna- 

tionales tnotamment celles du Codex, de 1'Of'fice inter- 

national des epizooties (OIE) et de la Convention 

internationale pour la protection des vegetaux (CIPV) J, 
elles sonr censees se conformer automatiquement a I'ac- 

cord SPS, Toutefois, les pays sont autorises a adopter des 

mesures sanitaires ou phytosanitaires differentes — en 

fonction du niveau de risque qu'ils jugent acceptable- 
si elles se justifient d'un point de vue scientifique. extant 

donnd que de noinbreux pays optent pour des critkres 

pIus rigoureux que ceux des organisations internationa- 

les h vocation normative, I'obligation d'evaluer le risque 

est un element clef de I'Accord SPS dans la mesure ou il 

convient de minimiser les effets negatifs de ces mesures 

sur les exchanges et d'inviter route discrimination ou res- 

triction ddguisee aux exchanges. Les membres de I'OMC 
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accepteront une mesure sanitaire ou phytosanitaire d'un 

autre membre comme dquivalente si le meinhre expor- 

tateur demontre objectivement au membre importateur 

qu'avec ses mesures le niveau de protection approprid 

dans le pays membre importateur est atteint. 

Dans le contexte actuel de mondialisation, les normes 

internationales elaborates en vue de garantir la securitd 

alimentaire sont incontournables et il est indispensable 

de s'y conformer pour participer au commerce interna- 

tional. Cette evolution pr6sente des avantages — en 

rnatiere de securite alimentaire en particulier — mais 

elle constitue aussi un defi suppldmentaire pour eviter 

la marginalisation des pays les moins avanc6s. 

Defi de la contormite aux normes de 
qualite pour les pays en developpement 

L'eqaboration et la mise en. ceuvre de normes internatio- 

nales constituent un avantage pour les pays en voie de 

db eloppement dans la mesure ou elles leur permettent 

de ddvelopper leurs Economies et d'clever leurs capacites 

a exporter et a etre concurrentiels sur les marches mon- 

diaux. Les normes internationales constituent une 

source de savoir-Faire technologique importante et 

peuvent el. re considerees comme un support pour le 

transfert de technologies vers les pays en voie de deve- 

loppement parce qu'elles leur permettent d'imiter pro- 

duits et processus de production sans devoir assumer les 

couts de recherche et developpement correspondants, ce 

qui leur octroie un avantage competitif en termes de 

couts et se traduit par un meilleur acces aux marches des 

pays industrialists. 

Cependant, bien que 1'amelioration de 1'accus aux inar- 

ch&is d'exportation off're de nouvelles possibilites et que 

les PMA beneficient d'avantages comparatifs substan- 

tiels (en termes de cout de main-d' ceuvre par exemple), 

ces derniers ne profitent manifestement'pas de la libera- 

lisation du commerce internationah Une des explica- 

tions est que les pays en voie de developpement doivent 

Faire face h d'importants obstacles non tarifaires pour 
acceder aux marches internationaux. C' est ce que 
l'OMC a appele les "Obstacles techniques au commerce 

(OTC)" qui sont si controverses. L'OMC a reconnu la 

menace que pouvaient represeiiter ces OTC pour les 

pays en developpement. Les pays membres de 1'organi- 

sation mondiale ont signe 1'Accord sur les obstacles 

techniques au commerce et 1'Accord sur les mesures 

sanitaires et phytosanitaires (les accords sont disponibles 

sur le site de 1'OMC: www wto. org), qui sont justement 

etablis pour s'assurer que les reglements techniques, les 

normes et les procedures d'essais et de certification ne 

creent pas d'obstacles non necessaires au commerce. 

Cependant, beaucoup de pays les ignorent, et souvent 

les pays en developpement n'ont pas les ressources tech- 

niques ni financieres necessaires pour elaborer des nor- 

mes, evaluer la conFormite, accrediter les organismes qui 

evaluent cette conformite, etc. , ce qui pourrait leur per- 

mettre d'en tirer benefice. 

Dans le secteur de 1'industrie agroalimenraire par exem- 

ple, il faut instaurer la confiance dans les alirnents oR'erts 

sur le marche. Cela s'avere particulierement problema- 

tique pour les pays en developpement ou les systemes 

d'assurance quality et de controle des alirnents sont 

insu&isants. La qualite mediocre des produits et la faible 

productivite des entreprises de ces pays constituent un 

frein determinant a leur integration dans le commerce 

mondial, Pourtant cette integration est essentielle pour 
s'engager dans le cercle vertueux du recul de la pauvrete, 

de la croissance durable et du progres social. En outre, 

ces pays accordent une importance accrue a leurs expor- 

tations, du Fait de leur necessite d'acquerir des recettes 

en devises et de reduire les ddsequilibres de leur balance 

commerciale. 

Les effets des mesures techniques sont difficiles a mesu- 

rer parce qu' il faut tenir compte a la fois de leur occur- 

rence (nombre de mesures employees selon feur type), 
de 1'importance (calculee par le biais soit de 1'impact sur 

les cours pour les exportateurs, soit de 1'ecart que cene 

mesure autorise entre prix interieurs et internationaux) 

et des retombees commerciales (estimees de mani&re 

empirique), Les retombees coinmerciales liees aux mesu- 

res non-tarifaires dependent de leur nature et de divers 

facteurs lies a la mise en conformite. Leurs e&ets sont de 

quatre types: d) interdiction des exchanges par des inesu- 

res d'interdiction ou des mesures techniques entrainant 

des couts de production et de commercialisation prohi- 

bitifs; b) reorientation des courants d'echange d'un pays 

vers un autre; c) reduction des echanges si les mesures 

entrainent des obstacles et des couis supplementaires; 

I) creation des exchanges lorsque les mesures prises 

encouragent la demande et permettent des gains d'effi- 

cience, comme dans le cas des prescriptions SPS et des 

normes de qualite. 

La recente decision de la cinquieme Conference des 

ministres de 1'OMC en 2003 de lancer un nouveau tour 

de negociations avec un agenda qui vise a rectifier cer- 

tains desequilibres du systkme actuel, en particulier le 

besoin accru d'assistance technique et de renforcement 

des capacites dans le domaine de 1'acces au commerce, 

est un pas tres apprecie dans la bonne direction. Entre- 

temps, il y a cette urgence d'aider les pays en develop- 

pement h traiter les OTC et les mesures SPS. Un 
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meilleur acces aux marches est capital pour la lutte 

contre la pauvre'. Les benefices attendus sont substan- 

tiels. Il est estim6 par exemple qu'une reduction de 50 % 
des obstacles au commerce dans le monde engendrerait 

pour I'ensemble des pays en developpement des gains de 

plus de 1QO milliards de dollars par an', 

Par consequent, les pays en voie de ddveloppement s'in- 

terrogent sur les conditions dans lesquelfes ils doivent se 

conformer aux dispositions de inise en ceuvre des nor- 

ines internationales, sur I'efficacite de leur participation 

au processus d'etablissement et d'application des regle- 

inent'ations et sur la capacite de I'assistance technique a 

les aider a surrnonter ces difficultes, 

Mise en conformite 

Les mesures techniques constituent bien souvent des 

obstacles aux echanges et aux exportations des pays en 

voie de ddveloppement. En effet, la mise en conformite 

pose des problkmes en termes de couts supplementaires, 

recurrents (cout correspondant aux depenses supple- 

mentaires par unite exportde) et non recurrents (cout 

fixe d'entree sur le marche), qui pesent lourdement sur 

la cornpetitivite des entreprises et peuvenc meme etre 

prohibitifs dans certains cas. 

En outre, Ies ressources pour assurer la conformity sont 

d'ailleucs plus cares et plus coureuses dans les pays en 

voie de developpement qui se voient done desavantages 

par rapport aux pays industrialises. Les principaux 

moyens de mise en conformite sont I'information rela- 

rive aux mesures techniques et scientifiques, les proce- 

dures d'evaluation de la conformite, les competences 

techniques et scientifiques et I'infrastructure de soutien 

correspondante ainsi que les ressources financieres, Ces 

ressources relevent des biens publics, La mise h disposi- 

tion d'informations sur les mesures techniques, le ren- 

forcement de la recherche et du ddveloppement publics 

et la fourniture d'equipements d'essais et de mesures de 

laboratoire pourront conduire 5 une amelioration gend- 

rale des entteprises locales. En outre, le cadte institu- 

tionnel local est souvent faible, voire insuffisant pour 

soutenir les entceprises locales. 

Faible participation 

Dans toutes les instances internationales, il existe, th6o- 

riquement, la possibilite pour chaque stat de participer 

aux discussions techniques pcealables au developpement 

des normes internationales, Toutefois, peu de pays en 

B5aurce: Banque cnondiale, OlvlC, CNUCED 

voie de developpement exercent cette possibilite, faute 

de ressources Financieres, techniques et scientifiques 

pour comprendre et prendre part aux discussions. Les 

normes sont done essentiellement developpees pac les 

pays industrialises et certaines s'apparentent a des bar- 

rieces aux exportations dans Ia mesute ou elles exigent 

des specifications et des methodes d'evaluation qui 

depassent les capacites techniques et Financieres des pays 
en voie de developpement. 

Besoins des pays en voie de developpement 
et assistance technique 

Afin que les pays en developpement puissent egalement 

beneficier des avantages de la normalisation internatio- 

nale, un soutien de la communaute internationale est 

necessaire sur les plans economique et juridique en vue 

de mettre en ceuvre les dispositions relatives a la mise en 

conformite et de promouvoir le rapprochement des 

teglementations. 

L'assistance technique comporte generalement deux 

grandes composantes: la formation/information et la 

mise en place d'une infrastructure adequate, 
L'amelioration de la connaissance et de la comprehen- 

sion des droits et obligations qui decoulent de I'Accord 

SPS et de la mise en ceuvre des dispositions correspon- 

dantes requiert information et Formation. En effet, 

nombreux sont les pays en developpement qui n'ont pas 

accus aux inFormations les plus recentes sur les nouvelles 

technologies et qui ne disposent pas toujours du per- 

sonnel technique spdcialise, de I'equipement, des 

methodologies et des installations voulus pour analyser 

les aliments et detecter la presence de contaminants, de 

toxines, de tesidus de produits chimiques ou de medica- 

ments. Les mesures de controle des aliments sont variees 

et complexes; les aspects techniques en jeu diferent sui- 

vant le type de produit, les technologies utilisees pour la 

preparation, la transformation et la fabrication indus- 

trielle et les innoinbrables types d'etablissements de pro- 
duction alimentaire. Les differentes mesures vont des 

bonnes pratiques agricoles ou veterinaires au niveau des 

exploitations aux bonnes pratiques de fabrication et 

d'hygiene employees lors de Ia transformation des ali- 

ments. II esc done necessaire de developper les infra- 

structures locales — permettant, d'une part, de former 

du personnel technique et scientifique et, d'autre part, 
de mettre en place des cadres reglementaires nationaux 

et des programmes d'education des populations — et 
d'investir dans des dquipements et infrastructures scien- 

tifiques et techniques et dans des controles sanitaires et 

phytosanitaices. Par ailleuts, dans certains pays, le cadre 

juridique relatif a la qualite et a la securite des aliments 
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doit souvent etre revise et les reglementations regissant 

les norrnes alimentaires sont inexistantes ou depassees, 

Les infrastructures de controle des aliments sont insuffi- 

santes et reqoivent un appui financier trop faible, Pour 

de nombreux pays, il est indispensable d'ameliorer les 

services reglementaires d'inspection des aliments et de 

controle en Jaboratoire, d'elaborer un programme de 

mise en application du controle des aliments et d'admi- 

nistrer et de coordonner les activites de ce type de 

controle. 

nationales sur les produits alimentaires avec les normes 

internationales et h etablir des systemes d'inspection et 
de certification des importations et des exportations ali- 

mentaires pour garantir leur conformite avec les dispo- 

sitions des accords de I'Organisation mondiale du 

commerce relatifs aux obstacles techniques au com- 

merce et aux mesures sanitaiies er phytosanitaires. Ces 

efforts sont necessaires pour assurer leur participation au 

comn&erce international et leur integration a l'econoinie 

mondiale. 

L'integration des pays en voie de developpement a l'eco- 

nomic mondiale est essentielle 4 leur developpement et 

jeur croissance et its sont nombreux 6 compter sur les 

exportations alimentaires, Ils ont done particulierement 

interet h renforcer les systkmes nationaux de controle 

des aliments, 4 harmoniser leurs reglementations 

L'Organisation des Nations Unies pour le developpe- 

ment industriel (ONUDI) contribue a permenre aux 

pays les moins developpes de tirer profit des opportuni- 
tds qu'offre la liberalisation du commerce, Les program- 

mes qualite developpes par PONUDI dans plusieurs 

parties du monde ceuvrent dans ce sens. 
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II. Reponse de I'ONUDI aux echecs 
du commerce des PMA 

La liberalisation du coinmerce est potentiellement 

source de benefices pour les pays en voie de developpe- 

ment, car elle leur ouvre de nouvelles opportunites de 

d& eloppernent economique et social, La realite est tout 

autre, car elle a lance A ces pays de nouveaux defis, Ces 

pays non seuleinent Font face a une competition accrue 

due a une baisse des tarifs commerciaux, mais ils eprou- 

vent en meine temps des difficulties h mettre sur le inar- 

che des produits conforines aux normes internationales. 

Sur les dernieres ddcennies, ils ont vu leur part dans le 

commerce mondial baisser d'environ 70 /0. 

Si les pays en voie de dh eloppement ne parviennent pas 

a beneficier de la liberalisation du commerce, c' est en 

partie en raison de l'augmentation des barrieres non 

tarifaires qui empechent les pays d'acceder aux marches 

internationaux, 

Les differents defis lances par les obstacles techniques 

au commerce en termes de production suivant les nor- 

mes internationales et de certification de cette confor- 

mite par des laboratoires nationaux ont ete abordes plus 

haut. 

Les consequences pour les pays en voie de developpe- 

ment sont multiples, Ils doivent non seulement pro- 

duire selon les normes, inais aussi prouver la conformite 

de leurs produits et la fiabilitd tie leur infrastructure de 

certification et d'accreditation. 

Un autre obstacle a la pleine integration des pays en voie 

de developpement est le manque de comprehension et 

de mise en ceuvre des regles de commerce, specialement 

celles convenues dans les accords de l'OMC. 

Reponse ONUDI — une approche 
coherente pour eliminer les barrieres 
au commerce 

Pour une augmentation aussie du potentiel d'exporta- 

tion et de la part de marchd dans la production mon- 

diale, les entreprises des pays en voie de dbeloppement 
doivent produire en accord avec les exigences du pays 

importateur ainsi qu'avec les reglement's techniques, et 

leurs produits doivent survivre dans un environnement 
d'extreme concurrence, Les pays doivent fournir des 

produits disponibles pour 1'exportation qui soient 

conFormes aux specifications du client. En resume, la 

production doit etre capable de satisfaire les demandes 

quantitatives et qualitatives du marche. 

En d'autres termes, les pays en voie de developpement 
ont besoin de la diffusion de technologie et du renfor- 

cement des capacitds pour acceder aux marches; ce sant 
deux domaines clefs pour lesquels l'ONUDI possede un 

avantage comparatif. 

Les trois C 

Les pays en voie de developpement rencontrent aussi 

d'autres contraintes qui ont un impact negatif sur leur 

participation au commerce international. 

Ces pays ne sont pas seulement prives des benefices du 

commerce international par les contraintes techniques 

et de production, A cela s'ajoutent des lacunes dans les 

domaines essentiels au coinmerce tels que l'enregistre- 

ment et la documentation, l'evaluation par les douanes, 

la reglementation et les licences d'importations. 

Pour relever tous ces defis, I'ONUDI a ddveloppd une 

approche stratdgique afin d'accroitre le potentiel d'ex- 

p'ortation des pays en voie de developpement par: 

~ Le developpement de la competitivite des capacites 

productives; 

~ La promotion de la conformite aux specifications du 

marche; et 

~ Le renforcement de la connectivite aux marches, 

13 



LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES ALllvIENTAIRES A L'HEURE DE LA UALIT( 

L'ONUDI a appele cette approche strategique les trois C: 
Competitivite, Conformity, Connectivite (voir figure I), 
Chaque composante regroupe plusieurs activit~!s neces- 

saires h la mise en ceuvre de 1'approche. 

Disvekpper 4 compdtitivite des copacitds productives. 

Les activites de cette composante sont orientees vers 

la creation d'un environnement favorable au deve- 

loppement du secteur prive, k I'amelioration des sys- 

t5mes et structilres de production, a 1 investissement, 

a ]a qualire et Ia securire. L'importance esr concenrree 

sur la production de biens a haut potentiel d'exporta- 

tion par le developpement des capacites productives 

et le renforcement des capacites h repondre aux nor- 

mes internationales ainsi qu'aux attentes du client, 

Promouvoi r lu conformi te aux spdctftcati ons du marche'. 

Dans cene composante, les activites se concentrent 

sur la promotion des exportations par 1'introduction 

d'une politique et des structures d' appui, L'assistance 

technique apportee doit egalement renforcer I'infras- 

tructure d'evaluation de la conformite, ce qui inclut 

la modernisarion des laboratoires et 1'introduction 

des procedures de certification et d'inspection har- 

monisees et reconnues internationalement. 

Renforcer 4 connectivite'aux morchds. Les activites de 

cette composante sont orientees vers le renforcemenr 

de la connectivite aux marches des pays industrialises 

ainsi que celle entre les pays en voie de developpe- 

ment. Cette connectivite passe essentiellement par 

1'harmonisation des procedures et mecanismes des 

douanes ainsi que par 1'integration des pays aux regles 

du commerce international par une aide d'acces a 

I'OHC et la sensibilisation k ses rkglements et droits. 

Cadre de coopIsration interagences 

Les problkmes abordes par cette approche sont 

complexes et multidimensionnels; de nombreuses 

activites concernent plus d'une organisation. Pour 

trouver des solutions appropriates, une cooperation 
entre plusieurs organisations ainsi qu'avec des institu- 

tions professionnelles et des agences bilaterales est 

indispensable. 

La mise en ceuvre de la strategic necessite la participa- 
tion d'au moins deux groupes d'acteurs internatio- 

naux i" 

Les organisations specialisees et actives au niveau 

mondial dans les domaines de la normalisation, 

de 1'accreditation et de la metrologie comme 
International Organization for Standardization 

(ISO), International Accreditation Forum (IAF), 
"International Laboratory Accreditation Cooperation 

(ILAC), le Bureau international des poids et mesures 

(HIPM) er 1'Organisation internationale de metrolo- 

gie legale (OIML); 

Les organisarions dont les mandats font partic des 

objectifs strategiques du programme et qui sont 

complementaires, telles que 1'ONUDI, la CNU- 
CED, 1'OMC, le CCI (Centre du commerce inter- 

national), la FAO et 1'OMS. 

La cooperation prealable entre organisations ayant deja 
travailld ensemble lors d'autres programmes sera utile 

pour la synergic des differents avantages comparatifs des 

organisations, 

Dkvelopper la compktitivitis 

des capaciths productives 
Promouvoir la conformity aux 

specifications du marchk 
Renforcer la connectivit0 

aux marches 

Ddvelopper 
les capaotes 
pioductlves 

l 

Renfoicer 
la capacity de 

production 
suivant les 

normes 

I 

Augmenter Renforcer 

les capaciths en s; les activities de 
evaluation de la: ' 

piomotlon 
conformities 

' 
1 d'exportatians 

Intbgrer le SMC, 
les traitors et les 

i 

reglementatlons 1 

de commerce 
I 
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PREMIERE PARTIE — CONTEXTE 

Contribution de I'ONUDI 

INFRASTRUCTURE 

DE NORMALISATION 

ET D'AUDIT DE LA 

coNF QRMITE 

loTc, sps) 

ONUDI 

CAPACITES 

PRODUCTIVES 

lcapacitk et 

compktitivith) 

TRAIT(5 'ET 

REGLEMENTS 
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r 

OMC 
I 

I 

Concernant 1'approche des trois C, 1'ONUDI peur se 

concentrer sur des services couvrant les dornaines sui- TRANSppRT 

QCUMENTATIQN 

PROMQTI( N 

CC( 

PRpCED 
I 

QUANIERE& 

vants: 

ONILID& 
I 

ACILITADOI 

FINANCIER5 

CNUCED 

OMQ 

PQRTATIONS 

ONUDI 

Le developpement des capacites de production, y 
compris 1'investissement et la technologie ecolo- 

gique, par 1'assistance aux secteurs h Fort potentiel 

d'exportation dans 1'amelioration de la qualite, de la 

securite et de la competitivite des produits, dans 

1'augmentation de la productivite et dans la confor- 

mite aux normes et reglementations; 

L'analyse des problemes et la recommandation de 

solutions techniques quand les produits rencontrent 

des obstacles techniques. 

Ce sont des elements essentiels de la strategic qui doi- 

vent etre combines avec le renforcement de la connecti- 

vite (voir la figure II). 
Le renforcement des infrastructures et des services 

d'evaluation de la conformite; et 

En plus de ses activities dans le support de la formu/a- 

tion, la mise en ceuvre et la surveillance des strategies et 

des programmes industriels, I'ONUDI peut f'ournir un 

ensemble synergique de services techniques dans les 

domaines du commerce rels que les normes, la metrolo- 

gie, la certification et la qualite. L'Organisation a aussi 

rencontre un certain succes dans la promotion des inves- 

tissements industriels et dans le renforcement des capa- 

cites de production, en particulier dans le secteur 

agroalimentaire. 
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I. Approche qualite de I'ONUDI 

Apprache integree 

L'Organisation des Nations Unies pour le developpe- 

ment industriel (ONUDI) est l'organisation specialisee 

des Nations Unies ayant les competences et l'experience 

pour aider les pays en voie de developpement et les pays 

en transition a lutter contre la marginalisation de leur 

economic dans le contexte de la mondialisation. Elle 

fournit de l'assistance en termes de strategies de deve- 

loppement industriel, d'elaboration et de mise en ceuvre 

de politiques industrielles, de promotion des petites et 

moyennes entreprises (PME) et de mobilisation des 

investissements. L'Organisation fournit dgalement des 

solutions sur mesure aux problemes actuels en offrant 

un ensemble de services integres aux niveaux politique, 

institutionnel et des entreprises. 

Un nouveau plan d'activites (plan strategique) relatif 

aux roles et fonctions de l'ONUDI a ate approuvd par 

tous les Stats membres en 1997; il mise sur le renforce- 

tnent des capacites industtielles et sur un developpe- 

tnent durable, Equitable et moins polluant, en pronant 

comme moyen essentiel de cette politique la promotion 

du developpement des PME. 

Les services de cooperation de l'ONUDI sont conatus 
conformement h des criteres de qualite bases sur tes 

principes de pertinence, de participation locale, d'effi- 

cacite, de durabilite et d'impact, Afin d'aligner ces ser- 

vices sur le plan strat6gique, les domaines prioritaires 

d6finis dans ce plan ont 6tH organises en modules de 

services techniques, Chaque module de service repre- 

sente l'approche de I'ONUDI vis-k-vis d'un secteur 

particulierement preoccupant du developpement 
industriel et est dote d'un savoir-faire ou d'une exper- 

tise technique propre appuyee par des methodologies et 

des outils eprouves. 

Ces modules de services sont au nombre de huit et 

concernent les secteurs suivants: 

~ La bonne gestion industrielle et statistique; 

~ La promotion des investissements et de la techno- 

logie; 

~ La qualite et la producrivite; 

~ Le developpement des petites entreprises; 

~ La gestion de l'environnement; 

~ L'utilisation d'dnergie dans I'industrie et le Protocole 
de Kyoto (changements climatiques); 

~ Le Protocole de Montreal (substances qui appauvris- 

sent la couche d'ozone); 

~ Les agro-industries. 

Ces modules de services et leurs elements son t conatus de 

fanon 4 pouvoir etre associes et combines avec souplesse 

pour r6pondre totaletnent et de maniere precise aux 

besoins des clients, Des services integres seront ainsi 

fournis par des equipes pluridisciplinaires. 

Approche qualite de I'ONUDI 

Les programmes qualite de I'ONUDI sont fondes sur 

les nombreuses experiences et les recherches consacrees 

aux questions de l'amelioration des produits et des pro- 

cedds et de leurs incidences sur la competitivite des 

entreprises, La strategic visant R ameliorer ila qualite et 
la productivitd du secteur de l'agroalimentaire dans 

huit pays d'Afrique subsaharienne est fondee sur ces 

don nees. 

On admet rnaintenant que de nombreuses strategies 

visant h aider les industries a moderniser et 4 amdliorer 

leur fonctionnement ont ete mal conques et, par conse- 

quent, n'ont pu permettre d'amdliorer de fanon durable 

la performance. Un probleme majeur 5 cet egard a ete 
l'orientation "du sommet vers la base" des programmes 

qui ne prenaient pas en compte les besoins reels des 

entrepreneurs. Ces derniers sant les personnes qui sont 
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le mieux au fait de 1'environnement technique, econo- 

mique et financier des entreprises. Il est done imperatif 

de veiller h ce que les programmes soient fondes sur une 

apprache dite "de la base au somrnet" qui aide directe- 

ment les besoins et 1'environnement immediat de ce 

groupe critique. 

L'approche quality de I'ONUDI est fonda sur une 

approche systemique de I'organisation. C' est h dire 

que I'entreprise est considisrhe comme un ensem- 
ble OrganiSIs et COmpleXe dant leS IslismentS Sant en 
interaction les uns avec les autres ainsi qu'avec I'en- 

vironnement externe, 

Cette nhcessite est plus grande que jamais a la lumiere 

des nouvelles realiths que doivent affronter les pays en 

developpement. La spectaculaire. reduction des obsta- 

cles au commerce inscrite dans 1'Accord sur les nego- 

ciations du Cycle d'Uruguay impose aux entrepreneurs 

une nouvelle orientation en ce qui concerne le marche 

et les consommateurs. L'introduction et 1'application de 

la shrie de norines ISO 9000 et leur role possible en 

tant qu'obstacle technique — ant suscite de nouvelles 

difficultes et incertitudes, La "dimensian douce" des 

normes a entrainh la crhation de nouveaux services pour 

verifier la conformite des systemes de production a la 

serie ISO 9000. Les organismes d'evaluation ont rapi- 

dement occupe ce marchd nouveau et prometteur. 

Quelles que soient les consequences reelles de ces nor- 

mes sur la qualite, la rapide croissance de leur adapta- 

tion a envoyh un message clair et energique aux petites 

et moyennes entreprises: les consommateurs intensi- 

fient rapidement leur demande pour une rneilleure 

qualite. Les entreprises qui peuvent repondre h cette 

demande — tout en continuant d'abaisser leurs couts — se trouveront mieux placees en termes de competiti- 
vite sur le marchh, 

Pour satisfaire les nouvelles demandes du monde des 

a&aires, les entreprises doivent maintenant s'interroger 

sur la place qu'occupe la qualite dans leur survie et dans 

Ie nouvel environnemenr Ju commerce mondial. Le 

binome qualr'te rlu protluit/quulitd ties proces (ou de 
1'usine) force les entrepreneurs a structurer leur entre- 

prise de fanon h pouvoir repondre rapidement h la 

demande des consomrnateurs. En general, ces efforts ne 

sont pas deployes dans le cadre de procedures bien eta- 

blies et ils peuvent se reveler trop cauteux en termes de 

ressources humaines et financieres ou meme de duree. 

De plus, les resultats ne sont pas souvent perceptibles a 

court terme en raison de 1'absence d'instruments ade- 

quats de mesure de la performance. 

C' est pourquoi de nouvelles mdthotlologies htaient neces- 

saires pour integrer le concept de la satisfaction du 

consommateur (qualite) avec 1'efficacite et la rentabilith 

dans des environnements irnprevisibles. L'upproche syste- 

nu'que est k la base des programmes de 1'ONUDI relatifs 

a la qualite et propose un mecanisme visant a determi- 

ner les mesures et le calendrier apprapries pour 1'ame- 

lioration continue de la qualite et des procedes. 

L'approche de I'ONUDI s'appuie sur la ddmarche de 
la gestion de la qualite totale (iota/ Quality 
tvtanagement) qui a pour objectif d'optimiser la qua- 
lite dans une organisation, en adoptant une demar- 
che d'amelioration constante ou continue qui affecte 
tous les aspects et fonctions de I'organisation et qui 

est orientee vers la satisfaction des clients. Les atten- 
tes des clients constituent en effet la r Ofhrence ultime 

pour dhfinir la qualite du produit ou service offert. 

APPraChe Systemiqoe 

L'approche systemique est le cadre conceptuel de 1'ame- 

lioration continue de la qualite et constitue a ce titre la 

base de dhveloppement de 1'approche qualite de 
1'ONUDI, L'entreprise est consideree comme un 

ensemble organise et complexe dont les elements sont 

en interaction les uns avec les autres ainsi qu'avec 1'envi- 

ronnement externe. 

Comme indique plus haut, 1'ONUDI propose un 

mhcanisme visant h dhterminer les mesures a effectuer 

(ainsi que leur periodicite} pour ameliorer la qualite et 
les procedes. Elle combine les boucles systemiques qui 

aEecrent la qualite et la gestion et elle introduit des 

outils pour 1'evaluation permanente de 1'entreprise, Ces 

outils de mesures permettent aux entreprises de deter- 

miner de maniere sysrematique et periodique Jes distor- 

sions par rapport aux plans et objectifs htablis et done 
d'affiner leurs strathgies en conshquence, L'utilisation 

rationnelle et mhthodologique de cette mhthode permet 
d'ameliorer tous les aspects d'une entreprise en fonction 

des ressources disponibles. 

La dynamique de 1'entreprise est schematisee dans la 

figure 111. L'unite de production est chargee de la livrai- 

son du produit rnanufacturh obtenu a un prix competi- 

til; tout en incluant une marge beneficiaire suffisante. 

Pour atteindre des niveaux de production plus cleves, de 

nombreux instruments et methodes ont ete cantus dans 

le passe qui permettent h 1'entreprise d'amhliorer la qua- 

lite de sa production et sa competitivite, pour autant 

qu'ils soient appliques de fanon adequate, 

L'evaluation de 1'entreprise est realisee en mesurant 

ses perforinances techniques au travers de controles 

internes ou de la certification par une tierce partie. La 
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~ ~ i ~ ~ - 
~ ~ ~ ! ~ ~ ~ I ~ ~ 

ENVIRONNEMENT EXTERNE 

Concurrents, politiques du gouvernement, infrastructures, 
performances macroeconomiques nationales et internationales, 

normes internationales, reglernentation locale, brevets, propriete 
industrielle, ISO 9000, normes OIVIC, normes environnementales, etc. 

I 

i 

! ! 

! ! 
I 

I 

ST RAT EG I E 5 

Marchd ciblb 

Niveau de quality 

Performance 

6' 
INSTRUMENTS D' ACTION 

TQM, TQC, ISO 9000, ISO 14000, 
analyse de la valeur ajouthe, 

Otudes de faisabilitk, 

analyse de complexity du produit, 
diagnostics/enquetes 
CAD/CAM, formation 

UNITE DE PRODUCTION 

Potentiel de production, 
main-d' ceuvre qualifide, 

mati5res premieres, 
pi0ces et composants, 

fournisseurs/services de la 

maintenance, 
norme et mktrologie 

V 
VJ 
cQ 0 

Indicateurs de erformance techni ue 
BOUCLE 

OPERATIONNELLE Certification, niveau du produit, 
niveau de I'usine (ISO 9000, ISO 14000) 

BOUCLE DE GESTION 

Indicateurs de estion 

Production, gestion, f'inances, 

satisfaction des clients 

performance operationnelle est norrnalement mnesure, 

dans la plupart des entreprises, au moyen du systeme de 

comptabilite. Normalement, les resultats de cette per- 

forrnance operationnelle determinent les activites tech- 

niques elaborees dans le cadre d'un "management 

strategique" de I'entreprise, 

La plupart des entreprises existantes ne tiennent pas suf-' 

fisamment compte de la forte interdependance des acti- 

vites techniques et du management, Lorsque des 

problemes se posent, ils ne sont pas examines en fonc- 

tion de la relation de cause h effet qui pourrait expliquer 

la distorsion, mais sant abordes sous un angle specifique 

et independamment du restant du sys&me. Les entre- 

preneurs utilisent normalement leur propre personnel 

pour trouver la solution qui, dans la plupart des cas, est 

le resultat de differentes demarches. 

L'ONUDI tente de donner un apercu plus net des cau- 

ses plausibles des problemes grace a l'approche qualite. 

L'dlement clef, pour atteindre une meilleure qualite et 
une plus forte productivitd, reside dans la mise au point 

des instruments de mesures appeles "indicateurs opera- 
tionnels". Ceux-ci exploitent le volume minimal de 

donnees necessaires dans le systeme de comptabilite 

classique. L'idee fondament'ale est de montrer a I'entre- 

preneur, au moyen de ces indicateurs, que I'effet conse- 

cutif a la prise d'une importante decision stratdgique 

peut etre decete et corrige, le cas echeant, dans un bref 
delai afin d'atteindre les objectifs finaux. Cette approche 
correspond 5 I'approche systdmatique de la theoric du 

controle optimal dans laquelle les mesures sont reutili- 

sees pour controler le systkme, 

Considerant que l'entrepreneur est la meilleure source 
d'information sur les performances techniques de I'en- 

treprise (performances de la qualite), I'approche 
debute toujours en prenant comme point de depart 
l'execution d'une vaste enquete en vue de determiner 

les aspects que les entrepreneurs eux-memes conside- 

rent comme prioritaires (demarche ascendante). Apres 

avoir defini les priorites en matikre de changements a 
effectuer, I'assistance technique de l'ONVDI est 

conque pour soutenir la modernisation d'entreprises 
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pilotes grace h des experts nationaux et internationaux 

qui, dans un delai raisonnable, trouvent les solutions 
"sur mesure" pour 1'entreprise et pour assurer le suivi 

de 1'application des mesures recommandees. Les resul- 

tats fonts'objet d'une evaluation permanente grace aux 

indicateurs operationnels, Pour evaluer ces indicateurs, 

1'ONUDI a elabore deux logiciels qui utilisent des 

donnees de comptabilite classique et fournissent 5 1'en- 

trepreneur des renseignements sous forme de tableaux 

qui mettent en evidence les ecarts par rapport aux 

resultats desires ainsi que les tendances prdvisibles. Il 

est important de noter que des precisions sur la 

"vitesse" de ces ecarts sont donn6es, ce qui permet 

d'appliquer des mesures correctives avant 1'apparition 

de consequences tres negatives. 

Dkrnarrhe ascendante (Bottom-Up) 

L'ONVDI a ddveloppe une demarche qui se base sur la 

demande et les besoins exprimes par les entreprises pour 

ameliorer la competitivite du secteur dans son ensemble. 

Il est reconnu que certaines strategies visant. a aider les 

entreprises 5 moderniser et ameliorer leur fonctionne- 

rnent ont et' mal conques et n'ont pas abouti a une 

amelioration durable de leurs performances. Ces pro- 

grammes d'assistance etaient conatus dans une pers- 

pective horizontale et 1'orientation du sommet vers la 

base ne prenait pas en compte les besoins reels des entre- 

preneurs, Pourtant, ces derniers sont!es personnes qui 

sont le mieux au fait de 1'environnement technique, eco- 

nomique et financier des entreprises, et il est necessaire 

de veiller a ce que le programme soit fonde sur une 

demarche ascendante, dite "de la base au sommet", qui 

reponde directement aux besoins et corresponde a 1'en- 

vironnement immediat de ce groupe critique. La demar- 

che ascendante favorise la participation et 1'adhesion des 

beneficiaires qui "s'approprient" davantage le projet, ce 

qui contribue indiscutablement au succes et I la longe- 

vite de 1'assistance fournie. 

~ - ~ - ~ 

L'approche 0 la base de la dkmarche de I'am|sliora- 

tion continue repose sur le cycle de Deming, le 

PDCA. II s'agit d'un processus itisratif: la mise en 
ceuvre des amhliorations et des changements est 
suivie de I'&valuation des rksultats et les ajuste- 
ments nhcessaires sorit introduits dans le cycle sui- 

vant. 

PLAN 

De ming's 
Plan-Do-Check-Act 

Cycle 

DO 

L'approche de 1'ONUDI integre 1'enseinble des activites 

de la foncrion gdnerale de management qui determinent 

la politique qualite, les objectifs et les responsabilites et 

les met en ceuvre au travers d'un systeme qualite qui 

integre la planification de la qualite, 1'assurance de la 

qualite et 1'amelioration continue, I. 'amelioration de la 

qualite peut etre atteinte avec de petits ajustements 

apportes aux processus de production et au syst6me de 

gestion, qui se traduisent par des gains significatifs en 

termes de productivite, de bcnefices et de confiance des 

consommateurs. L'experience montre qu'en ameliorant 

la qualite de fanon systematique on reduit les couts et on 

augmente a la fois la procluctivite et les marges benefi- 

ciaires. Une certaine r6organisation de 1'entreprise est 

souvent necessaire car, lorsque la structure des opera- 

rions est verticale, 4 libre circulation des renseignements 

sur les questions de qualite et sur les systemes de pro- 

duction est limitee. Une structure horizontale est plus 

favorable I 1'innovation et place les ouvriers dans des 

conditions et un milieu favorables pour exploiter leur 

potentiel en faveur de 1'entreprise, 

Amelioration continue de la qualite 

L'approche quality de 1'ONUDI repose sur la gestion de 

la qualite totale (Total Quality Management) qui a pour 

objectif d'optimiser la quality dans une organisation, en 

adoprant une demarche d'amelioration constante ou 

continue qui affecte tous les aspects et fonctions de 1'or- 

ganisation. L'approche, qui se base sur la participation 

de tous les membres et partenaires de 1'organisation, est 

orientee vers la satisfaction a court, a moyen et a long 

terme des clients. Les attentes des clients constituent en 

effet la reference ultime pour definir la qualite d'un pro- 

duit ou d'un service offert, 

CHECK 

Pfan: I'activite est clairement defiiiie et comprise, Ies 

relations entre les causes et les effets sant exarni- 

nbes, les choix de solutions possibles et de mktho- 

des d'amelioration (essais ou normes) sont &values 

et I'amelioration est planifide, 
Oo: I'activity est exhcutke par la mise en o. uvre des 
indicateurs. 
Check: les rhsultats des actions entreprises sant 
examirids et adapters pour Un nouveau plan, 
Act: si les m6thodes sant concluantes, elles sant 
systhmatisees pour une application pratique et nor- 

ma le dans I'entreprise. 
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Approche methodologique par niveau 
d'intervention 

L'intervention de 1'ONUDI pour la mise en application 

de son approche qualite dans le secteur agroalimentaire 

en Afrique s'opere a trois niveaux: les entreprises, le tissu 

institutionnel d' appui et le cadre politique ou reglemen- 

taire, 

Entreprises 

Comme indique ci-dessus, la comrnumcation avec les 

entrepreneurs pour la caracterisation de leurs besoins 

prioritaires represente la pierre angulaire de I'edifice. 
C' est de cette connaissance que dependront la perti- 

nence du projet et]'adequation des objectifs aux besoins 

ainsi que, en corollaire, 1'impact qui en ddcoulera en 

aval. 

competitivite ("gagneurs potentiels") et qui serviront 

de modeles, chant ainsi dans le pays un courant vers 

un niveau international de competitivite. Le pro- 

gramme d' appui 5 ces entreprises permettra en 

meme temps d'amdliorer la capacite et de renforcer 

les compdtences nationales dans le secteur des prio- 

rites choisies; 

d) Elaborer des plans d' action de commun accord 
avec les entreprises; 

e) Assurer des le depart la participation reelle des 

entreprises a 1'execution des plans d' action, avec un 

soutien operationnel qui peut etre obtenu par exem- 

ple par la signature d'accords qui definissent claire- 

ment les obligations et les avantages lies h leur 

participation, 

Tissu institutionnel d' appui 

L'objectif est de mieux mettre en evidence les priorities 

de 1'amelioration de la qualite, vues par les entrepre- 

neurs eux-memes, et de leur donner ainsi une base plus 

fiable et plus solide pour leur competitivit6, 

L'approche propose a ce niveau d'organiser un groupe 

temoin de 10 a 20 entreprises pilotes selon le pays, qui 

pourront realiser des ameliorations substantielles dans la 

quality de leur production alimentaire par le respect des 

specifications pour assurer la securite et la sante. Ces 

entreprises, par 1'application de mesures pratiques 

d'ajustement de niveau pendant la duree du projet, 
constitueront un noyau dynamique pour la difFusion et 

la formation d'autres entreprises, en particulier dans les 

secteurs de la qualite et de la productivite, 

Pour transferer les principes d'amelioration de la quality 

aux entreprises, la ddmarche methodologique d'inter- 

vention se detaitle comme suit: 

a) Evaluer les demandes relatives aux besoins des 

entrepreneurs du secteur de 1'agroalimentaire pour 

exprimer, par le biais d'une enquete, leurs besoins de 

modernisation; 

h) Choisir les priorities determindes par cette 

enquete (y compris le programme qualite) afin de 

focaliser les efforts sur ces priorites et d'dlaborer un 

programme d' appui direct k 20 entreprises pilotes au 

maximum, permettant de definir, d'appliquer et de 

verifier (grace 6 un logiciel specialement conqu h cet 

efFet) les effets des mesures recommandees qui seront 

mises en oeuvre pendant la duree du programme; 

e) Choisir une categoric spdcifique d'entreprises 

qui peuvent faire etat d'un certain potentiel de 

Il s'agit ici de mieux adapter les services proposes par les 

organismes locaux et les instituts techniques aux besoins 

des entreprises, specialement de celles qui disposent de 

cornpetences, de rnethodes d'intervention et d'instru- 

ments modernes, pour realiser un efFort continu et a 

moyen terme. 

Par exemple, amdliorer les capacites operationnelles des 

laboratoires pour les essais et tests fondainentaux des ali- 

ments choisis dans le pays participe de cet objectif. 

Comme pour les entreprises, la methodologie consiste h 

associer des le depart les institutions d' appui technique, 

en assurant notamment leur participation h 1'enquete, et 
h obtenir leur soutien operationnel, par exemple par la 

signature d'accords qui definissent clairement les obliga- 

tions et les avantages lids a leur participation, 

Les institutions peuvent aussi s'impliquer dans la cons- 

titution d'un reseau technique d'homologues qui seront 

directement engages vis-a-vis de ce programme. Leur 

implication peut etre obtenue k travers 1'organisation de 

reunions qui permettent des echanges d'idees et de 

conseils soit sous forme d'un gro~pe d'e'tude pour la 

conception et le deroulement de 1'enquete dans les 

entreprises (premiere phase du projet), soit sous forme 
d'un comity teehniqtte qui se chargera ensuite de la phase 

concrete d'execution du programme. 

Les institutions ont egalement un role de synergic et de 

cornplementarite a jouer avec d'autres projets et pro- 
grammes existants dont elles ont connaissance ou font 
1'objet, en mettant 1'accent sur 1'aspect ptatique de 
1'amelioration continue des entreprises, confortee par la 

sensibilisation et la formation. 
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Un aspect fondamental qui fait intrinsequement partie 

de 1'approche inethodologique est la perennisation des 

actions engagees par POKUDI. A cet effet, le profil des 

services et institutions d' appui choisis (y compris le 

point focal du prajet) est important. Ces derniers doi- 

vent pouvoir repondre aux criteres suivants; 

~ Participation et engagement forinalise des industries 

nationales sdectionnees; 

~ Aptitude h la gestion et h 1'assimilation de 1'assis- 

tance technique devant etre fournie dans le cadre du 

projet; 

Inf'rastructure adequate, superficie au sol, equipe- 

ment de bureau et moyens modernes de communi- 

cation; 

Representation dans les milieux institutionnels 

natianaux de la qualite; 

~ Validation de 1'institution du secteur public ou du 

secteur prive du pays, en Fonctian de son adEqua- 

tion, de sa fiabilite et de sa competence profession- 

nelle; 

~ Capacite h diffuser les resultats, les dtudes, les recher- 

ches et les publications produites dans le pays et la 

region, dans le cadre du projet propose. 

Cadre politiqoe et reglernentaire 

Les autorites doivent etre associees a la demarche afin de 

inieux pouvoir ceuvrer k la promotion d'un environne- 

ment institutionnel et regletnentaire propice au deve- 

loppement harmonieux des entreprises et des services 
d' appui. 

La methodologie consiste a mettre en place un meca- 

nisme de consultation ei de partenariat entre secteur 

public et secteur prive. Ce mecanisme doit offrir aux 

specialistes de la qualite un cadre coherent de discus- 

sion et d'echanges qui permette de prendre en compte 
les problemes du secteur public et du secteur prive et 

de degager des consensus sur les politiques nationales 

et les aspects reglementaires refatifs aux domaines tou- 

chant la qualite. Une bonne representativitd h la fois 

des entreprises et des institutions d' appui doit etre 

assuree. 

Enquete industrielle — identification 
des besoins 

Canformement a 1'approche rnethadolagique, un pro- 

gramme qualite commence par une enquete approfon- 
die qui a pour but de recenser les besoins prioritaires des 

entrepreneurs, 

Par pays, 10 I 20 entreprises pouvant faire erat du plus 
foi't potentiel d'amelioration seront choisies pour servir 

d'exemple dans leur secteur. Les entreprises seront assis- 

tees par un reseau d'homologues techniques qui difluse- 

ront en leur sein les methodes modernes d'amelioration 

de la qualite. Cene approche aura le double avantage 

d'amcliarer directement la perf'arinance de 1'entreprise 

et de completer et renforcer les competences nationales 

dans les priorities choisies, 

Si le principe du questionnaire d'enquete est @elide quels 

que SOient leS pays ou regianS imnplique, 1'organisation 

de son contenu doit etre adaptee aux contextes econo- 

mico-industriels ei' sectoriels specifiques, C' est paurquoi 
la methodologie de Penquete doit etre preparee indivi- 

duellement, pays par pays. 

C' est ainsi que, par exemple, le questionnaire d'en- 

quete prepare pour 1'Amerique latine, ou 1'approche 

qualite de 1'ONUDI a ere appliqude dans 10 pays dans 

le cadre d'un grand projet regional (US/RLA/90/004) 
visant a la modernisation du secteur des biens d'equi- 

pement, etait trop complexe pour etre repris en 

Pespkce pour les pays d'Af'rique de 1'Ouest. On passe 

en effet du secteur du bien d'equipement en Amerique 

latine, avec pour caracteristiques une structuration 

organisationnelle et sectorielle complexe, au secteur de 

1'agroalimentaire en Afrique de 1'Ouest, region du 

monde moins developpdc avec un niveau de structura- 

tian plus faible. 

Pour ces raisons, sera presentee dans ce chapitre 1'appro- 

che adaptive k 1'Afrique de 1'Ouest et plus specifique- 

ment au cas du Burkina Faso. 

Questionnaire 

Forme 

Le mecanisme peut revetir la forme d'un groupe de tra- 

vail, d'un comity de reflexion, d'une "task force", d'un 

conseil, Anime par des experts, il doit avant tout o uvrer 

a une Forte interaction de tous les acteurs concernes. Ces 

lieux d'exchanges necessitent un tres grand niveau d'ap- 

propriation pour la reussite de la demarche. 

Le questionnaire d'enquete est elabore par 1'ONUDI et 

est ensuite revu et adapt' en etroite collaboration avec le 

point focal national identifid pour la mise en a. uvre du 

projet. Dans le cas du Burkina Faso, il s'agit de la cellule 

qualite de 1'Office national du commerce exterieur 

(ONAC). 
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Le questionnaire comporte 14 categories qui couvrent les 

14 themes qui correspondent a I'ensemble des fonctions 
d'une entreprise et aux besoins potentiels des entreprises 

locales. Ces besoins ont ete identifies prealablemenr, par 

recolte d'informations directe et indirecte, au rravers 

d'entretiens, de seminaires, de formations, d'evenements 

cotnmerciaux, de projets d'assistance precedents, etc. 

Les questions sont fermees et le format de reponse cor- 

respond a l'echelle "diftkrentiel semantique". Cette 
echelle a pour caracteristique essentielle de demander 

aux rdcipiendaires de se situer quelque part entre deux 

adjectifs de sens parfaitement oppose. Dans le cas qui 

nous concerne, il leur est demande de se situer entre les 

deux poles caracterisds chacun par un couple d'adjectifs: 

faible/jamais et ifort/toujours. Le nombre d'echelons est 

de 5, ce qui permet certaines nuances. LVchelle "diffe- 

rentiel semantique" a et' choisie parce qu'elle est un des 

instruments de mesure les plus utilises en marketing et 

que son atout essentiel est de permettre, sans traitements 

statistiques sophistiques, de comparer les profils seman- 

tiques de plusieurs objets. A la fin de chaque categoric 

de questions, un espace est prevu pour les commentaires 

des interlocuteurs. Enfin, le questionnaire a ete rddige 

en tenant compre du faible niveau de technicite et de 

connaissances de certains entrepreneurs. 

Contenu 

Les categories de questions sont au nombre de 14, Au 

sein de chacune d'elles, diverses dimensions sont abor- 

dees [voir Kaeser (1999) pour plus de details]: 

~ Organisation de l entreprise et qualite 

Analyse des marches et strategic de produits 

~ Systeme d'information pour la planification et le 

suivi des couts 

~ Developpement des ressoutces humaines 

~ Gestion industrielle et maintenance 

~ Mise a niveau des equipements 

~ Qualite au niveau de la production 

~ Quality et normalisation 

Essais de produits 

~ Disponibilite de laboratoires et calibrage des instru- 

ments 

~ HACCP 

~ Mise en ceuvre de la norme lSO 9000 

Reduction des dechets et protection de I'environne- 

inent 

~ Priorities pour une assistance technique 

Erant donne I'importance cruciale de l'emballage pour 
l'exportation des produiis et a la demande de la cellule, 

un chapitre porrant sur les facteurs de succes et les 

contraintes pour l'exportation a ete ajoute. 

Selection des entreprises 

Definition de la "population de reference" 
— Recensement des entreprises existantes 

Le recensement des entreprises agroalimentaires au 

Burkina Faso s'est fait sur la base d'un inventaire de diffe- 

tentes listes existantes d'entreprises, tous secteurs confon- 

dus (l'annuaire officiel des entreprises, les entreprises 

ayant participe a d'autres projets comme le projet 
ONUDI maintenance (US/BKF/94/104), la liste des 

entreprises industrielles du Minisrere de l'industrie, les 

entreprises idenrifiees au cours de precedents program mes 

d'assistance technique, etc, ). L'objectif est de recouper ces 

listes et d'etablir un inventaire complet et exhaustif des 

entreprises du secteur. A partir de ces diff'erentes sources, 

une liste des entreprises agroalimentaires a integrer dans 

I'enquete industrielle a ete etablie par la Direction gen6 
rale du developpement industriel (DGDI), 

Analyses de seginentation et identification de grap- 
pes d'entreprises 

La diversite de la demande et des besoins des entreprises 

agroalimenraires au Burkina Faso est importante. Des 
analyses de macro et microsegmentation ont permis de 

determiner avec precision la "population de reference", 
c' est-a-dire le groupe cible qui ferait l'objet du pro- 

gramme d'assistance de l'ONUD1. Dans une premiere 

dtape, la "population de reference" a erd ddcomposde 

en un sous-ensemble homogene du point de vue des 

attentes et des comportements (rnacrosegmentation), 

Ensuite, une analyse plus fine des diff5rents segments 

identifies a perinis de determiner les entreprises qui 

necessitent une forme d'assistance particulikre, 

L'analyse des enrreprises recensees a permis d'etablir une 

categorisation en trois groupes, selon leur complexite 

technologique et le nombre d'employes (vair la figure V). 
Ces groupes d'entreprises cibles peuvent faire l'objet 
d'activites d'assistance et de support variees hant donne 

leurs differences importantes. 

Organisation de l'enquete 

Afin de favoriser l'implication des entreprises et de lan- 

cer les activites de la cellule "qualite et normalisationru 

t Oui deuiendra ulterieurement la Direction de la normaiisation et de la 

promotion de la quaiite en«ore appelee "FASONORM". 
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Complexit{s technologique hlev{se 

Groupe 1 

Groupe 2 
Moyenne 

!50 Nombre d'emp!ops 300 

GroLIpe 3 

Faible Souice: Diawa~a et Kaewr 0999) 

de I'ONAC, les modalites cfe I'enquete se sont fondees 

sur une approche participative de Formation-action. 

L'enquete a done ete conduite commun~~ment avec les 

membres de la ceHule "qualite et normalisation" dans le 

but d'en faire une premiere activity de la cellule recem- 

ment crede. L'enquete devait ainsi donner une premiere 

occasion aux membres de ]a cellule de prendre conract 

avec les entreprises du secteur agroalimentaire, de leur 

exposer la vocation de la cellule et les services prevus. 
C'etait aussi une occasion pour I'ONAC de se mettre a 

I'ecoute des operateurs en entreprises. Les ingenieurs du 

projet maintenance mene au Burkina par I'ONUDI de 

1995 a 1999 ont egalement ete associes a I'enquete afin 

de pouvoir beneficier de la complementarite entre les 

domaines "qualite" et "maintenance", de mieux capita- 

liser les acquis du projer maintenance et de bendficier 

de I'experience de terrain de ces ingenieurs, Le fait que 

ces consultants aient deja travaille avec un certain 

nombre des entreprises ciblees etait un atout' compie- 

mentaire enrichissant I'enquete et Ies discussions en 

entreprises. 

Stslectlon des entreprises pilotes 

Parmi routes les entreprises ayant fait I'objet de I'en- 

quete, une serie de dix a quinze entreprises a ete selcc- 

tionnee pour la mise en application, a titre demonstratif, 
d'une demarche qualite. Cette selection s'opere non seu- 

Iement selon des criteres techniques tels que le groupe 
cible par le projet (industries? PME/P%11?), Ie niveau 

technologique et le niveau de maltrise de la qualite, mais 

aussi selon le degre apparent de motivation, le dyna- 

misme et I'engagement des premiers responsables. 

Le nombre total d'entreprises est choisi en fonction des 

ressources disponibles (nombre d'homme/mois d'exper- 

tise, budget, ressources pour la coordination du projet, 
situation geographique, etc. ). Chaque entreprise porte 
alors son choix sur une ou plusieurs actions qu'elle veut 

mettre en ceuvre en Fonction de ses priorites propres et 
de ses capacites, Ce choix est valide par Ies experts de 
I'ONUDI. 

l3epouillement et interpretation 
des resultats 

Af{n de ne pas reduire la richesse des renseignements 

obtenus h une moyenne sur I'ensemble des entreprises, 

une premiere comptabilisation est effectuee (sous 

forme de graphique par exemple) pour chacune des 

] 5 categories de questions et pour chacun des trois 

groupes d'entreprises distinctement. Un graphique 

separe curnule ensuite le resultat pour I'ensemble 

des entreprises. Une analyse des resultats a alors ate 

faite par domaine et par groupe d'entreprises pour 
f{nalement degager les domaines prioritaires d'inter- 

vention. 

Preparation de l'execution du projet — elaboration de plans d'actions 

Un plan d' action gendraI a ete prepare pour la coordina- 

tion du projet ainsi que des plans de travail par volet 
d' appui t'echnique prioritaire et par entreprise pilote. 

Chaque structure d' appui a cgalement fait I'objet d'un 

plan d' action. Tous ces plans de travail ont ete valides 

par les beneficiaires avant d' etre adoptes (voir annexe I: 
plan d' action 2000 pour les entreprises pilotes), 

Ces plans sont revus et mis a jour sur une base perio- 

dique, en fonction de l'etat d'avancement du pro- 

gramme, des contraintes identifiees et des evenements 

specif{ques. Cette approche devolutive et dynamique 
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permet de continuellernent ajuster la reponse aux 

besoins, Elle se base sur le cycle PDCA presente ci-dessus, 

Il s'agit aussi de s'assurer de la participation reelle des 

entreprises et des instituts d' appui technique h la mise 

en ceuvre des actions pilotes, Cela peur etre acquis par la 

signature d'un contrat entre le projet et 1'entreprise (ou 
le service d' appui) qui stipule les droits et devoirs de 

1'entrepreneur (ou du prestataire de service) et de 

1'ONUD!. 

II faut egalement veiller h assurer une synergic et une 

complementarite avec les autres projets et programmes 

travaillant dans le meme domaine, en rnettant 1'accent 

sur 1'aspect pratique de 1'amelioration continue 
des entreprises confortee par la sensibilisation et la 

formation. 

Disseminatian de la demarche qualite 

Une fois implantee dans les entreprises pilotes, la demar- 

che qualite doit etre partagee et disseminee au plus 

grand nombre possible d'entreprises pour qu'elles puis- 

sent a leur tour profiter des outils de la gestion de la qua- 

lite et developper leur competitivite et leurs marches. 

Cette dissemination peut revetir plusieurs formes: les 

campagnes de sensibilisation et formation; la mise a pro- 

fit de journ6es de la qualite, de 1'agroalimentaire ou de 

1'industrialisation; le renforcement des structures d'ap- 

pui et des associations et mouvements pour la qualite; 
1'utilisation de centres d'information commerciale inter- 

nationale (Brassiness Centre); la realisation de films video; 
1'organisation de prix d'excellence; la participation a des 

forums nationaux ou internationaux; etc. 
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II. Outils et techniques de gestion 
de la qualite 

Introduction 

Les outils de gestion de la qualite mis en ceuvre dans le 

cadre du programme qualite de 1'ONUDI au Burkina 

Faso correspondent a des niveaux d'exigences et de tech- 

nicite tres differents. Cene diversite rend compte des 

disparites existantes entre les entreprises burkinabe et 

souligne le caractere progressif de 1'amelioration de la 

qualite, 

L'approche methodologique adoptee et adapree par le 

projet qualite au Burkina Faso pour 1'application des 

outils de gestion de la qualite au contexte local est expo- 

see dans cette deuxieme partie de la publication. Ces 

outils peuvent etre classes par ordre de sophistication 

croissant (vair la figure VI): 

~ Bonnes pratiques d'hygiene et de fabrication 

~ Methode HACCP 

~ Maintenance preventive 

~ ' ~ ' ~ ~ ~ 

TQM 

ISO 9000 

aint ance prtsventive 

~ Normes ISO 9000 

~ Gestion de la qualite totale (mieux connue sous 

1'appellation anglaise de "Total Quality Manage- 
ment" ou TQM). 

Pour illustrer cette partie methodologique, des etudes de 

cas pratiques menees aupres d'entreprises pilotes sont 

exposees dans la troisieme partie de cette publication. 

Systemes d'assurance de la qualite et 
de la salubrite des produits alirnentaires 
introduction et dkveloppement des bonnes pra- 

tiques d'hygiene et de fabrication et de la ddmar- 

che HACCP dans les entreprises agroalimentaires 
du Burkina Faso — Approche mhthodologique 

introduction 

La quality est devenue un imperatif vital de competiti- 

vite et de perennite pour les entreprises. Dans le secteur 

agroalimentaire, elle revet une importance particuliere, 

puisque les produits issus de 1'agriculture (au sens large) 

sont, de par leur nature vivante, caracterises tant par 
I'heterogen5ite et la complexite que par la fragilite et 
I'instabilite de leurs constituants qui les rendent perissa- 

bles. De ce fait, tout defaut de la qualite d'un produit, 

intrinskque comme extrinseque, peut avoir des effets 

nuisibles sur la sante du consommateur. La contamina- 

tion des aliments reste un important probleme de sante 

publique et 1'entree sur le marche d'aliments malsains 

peut etre rres lourde de consequences tant pour les 

consommateurs (maladies) que pour le fabricant (pro- 

ces, perte de credibilite, etc. ). 

HACCP 

PH/BPF 

L'industrie de premiere et seconde transformation joue 

par consequent un role determinant dans la qualite des 

produits alimentaires manufactures, par le choix des 

matieres premieres, le choix et le respect des processus 

de fabrication, le respecr des pratiques hygieniques dle- 

mentaires et la manrise sanitaire de toutes les etapes de 
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la chaine de production, L'assurance de la qualite et de 

1'innocuite/salubrite est devenue une condition sine quu 

non pour qu'un produit mis sur le marchd soit reconnu 

sain et inoffensif'et rencontre la confiance des clients. 

Rappel: dans le domaine agroalimentaire, la quality est 

abordee sous trois angles: on parle de qualite "hygie- 

nique" (celle qui va garantir la non toxicite de 1'aliment 

ingcrd), "nutritionnelle" (correspondant a 1'aptitude 

qu'a I'Aiment d'assurer les fonctions normales de 1'orga- 

nisme, en termes d'energie et d'equilibre notamment) et 

"organoleptique" ou "hedonique" (qui correspond au 

gout du consomrnateur), 

Dans les pays les moins avances en general et au Burkina 

Faso en particulier, les petites et moyennes entreprises 

agroalimentaires, bien qu'interessdes par les systemes 

d'assurance de la qualite, se debattent encore avec des 

problemes majeurs d'acces a la technologie et aux finan- 

cements, tandis que les autorites nationales tentent peu 

h peu de mettre en place des outils legislarifs qui garan- 

tissent la securite alimentaire et que la sensibilisation er 

1'eveil des consommateurs a la securite sanitaire des ali- 

ments restent balbutiants. 

L'approche mise en place dans ce domaine par 
1'ONUDI est baste sur la methodologie generale deve- 

Ioppde au chapitre premier de la deuxieme partie mais 

adaptee aux clients que sont les PRIE/PMI du secteur 

agroalimentaire burkinabk, C' est pourquoi le projet 
ONUDI a soumis a ces dernieres une approche par sta- 

pes, qui s'attele d'abord a sensibiliser le personnel k 1'hy- 

giene alimentaire puis 5 proposer la mise en place des 

bonnes pratiques d'hygiene (BPH) au sein des unites les 

moins avancees ou a suggerer, aux entreprises manifes- 

tant un meilleur potentiel d'assimilation, 1'instauration 

des bonnes pratiques de fabrication (BI'F) et d'un sys- 

teme plus complexe et exigeant comme la methode 

HACCP. 

Les travaux d'introduction et de developpement des 

bonnes pratiques d'hygiene/de fabrication et de la 

demarche HACCP dans les entreprises agroalimentaires 

du Burkina Faso ont debute en 1999 et ont pris fin en 

2002. Les entreprises agroalimentaires concernees par 

ces travaux ont 6tH choisies parmi les filieres principales: 

cereales, fruits et legumes, produits animaux/d'origine 

animale et oleagineux. 

L'approche se base sur une phase initiale de diagnostic 

technologique de chaque entreprise canclidate, qui per- 

met dans une premiere phase de selectionner celles qui 

sant apres a recevoir et capitaliser 1'intervention du pro- 

jet. La ou Ies structures homojogues a meme d'appuyer 

les entreprises dans la ddmarche qualite (analyses et 
contrcsle qualite) sont identifictes. 

Les entreprises retenues signent alors une convention de 

collaboration avec la contrepartie nationale du projet. 
Un plan d' action est elabore pour chaque entreprise et 
sera mis en ceuvre et supervise par les experts nationaux 

appuyes, pour le concept et I'ing6nierie, par 1'expert 

international et, pour les analyses et le controle qualite, 

par la strucrure d' appui identifiees 

Les intervenants sont les entreprises agro-alimentaires, 

I'cquipe de coordination du projet, le laboratoire d'ap- 

pui technique represente par des experts scientifiques 

nationaux en sciences biologiques, technologie et qua- 

lite des produits alirnentaires' et les experts internatio- 

naux (charges du diagnostic des entreprises, de certaines 

formations et du suivi-evaluation des activities). En 

outre, un consultant national specialise en agroalimen- 

taire a et' recrute en cours de projet pour effectuer le 

suivi des travaux et ddvelopper la communication entre 

les entreprises, le laboratoire et I'equipe de coordination. 

D'une maniere generale, compte tenu de la spdcificite 

des PACE/PMI et des microentreprises africaines, I'ap- 

plication de Ia demarche developpee. ci-dessus necessite 

les dispositions suivantes: 

L'appui de 1'Etat et/ou d'un organisme comme 
1'ONUDI; 

Une grande disponibilite de la coordination du pro- 

jet et surrout des services techniques d' appui, 
notamtnent des experts nationaux; 

~ L'implication des entreprises a toutes les etapes de la 

demarche; 

~ Le respect mutuel des acteurs, notamment des 

experts internationaux, conseillers techniques et 

experts nationaux du service d' appui technique vis- 

a-vis du personnel des entreprises; 

~ La creation des conditions f'avorables h des exchanges 
directs et fructueux avec les entreprises. 

Differents systemes de gestion de ia quaiite 
des produits 

Les bonnes pratiques d'hygiene (BPH) peuvent etre 

definies comme toutes les activites preventives de base 

necessaires a la production d'aliments dans des condi- 

~Au Burkina Faso, le projet a travaille en partenariat avec le Departement de 
technologie alimentaire de I'lnsatut de recherche en sciences appliquees et 
technologies (DTAtIRSAT). Trois experts (un technologue, un microbiologiste et 
un biochimiste1 ont ete charges de I'appui-conseil, des analyses et controles de 
la quality des produirs alimenraires et de la formation au sern des entreprises. 
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tions hygieniques acceptables, tandis que les bonnes pra- 

tiques de fabrication (BPF) definissent les moyens et 
actions appropries a mettre en ceuvre pour la maitrise 

des procedes de fabrication. 

Les BPH/BPF se referent habituellernent a: 

~ La qualite microbiologique des matikres premieres 

utilisees; 

La conception, la construction, l'amenagement et 
I'utilisation appropriee des locaux; 

~ La conception, la construction et l'utilisation appro- 

priee du materiel; 

~ La maintenance, le nettoyage et la desinfection 

appropriate des locaux et du Enateriel; 

La formation du personnel; 

~ Fixer le ou les seuil(s) critique(s); 

~ 1Vlettre en place un systeme de surveillance permet- 

tant de maitriser les CCP; 

~ Determiner les mesures correctives a prendre lorsque 

la surveillance revele qu'un CCP donne n'est pas 

maitrise. 

~ Appliquer des procedures de verification afin de 

confirmer que le systeme HACCP fonctionne efftca- 

cement; 

Constituer un dossier dans ilequel figureront toutes 

les procedures et tous les releves concernant ces prin- 

cipes et leur mise en application. 

L'hygiene du personnel; 

~ La conduite appropriee des operations de prepara- 

tion, de fabrication, de stockage des matieres pre- 

mieres et des produits. 

Produit ProctsdEs Environnement 

Dangers riicrbbiOlgiique, 
chirniques et physiques 

Les principes g5neraux d'hygiene alimentaire du Codex 
Alimentarius definissent les regles fondamentales pour 
manipuler, stocker, transformer, distribuer et finalement 

preparer tous les produits aux divers stades de la chaine 

de production alimentaire. 

ANALYSE DES RISQUES ET DANGERS 

~ Identification des risques 
~ Evaluation des risques 

Causes — Dangers — Mesures prtsventives 

Les bonnes pratiques d'hygiene et de fabrication, dont te 

systkme internationalernent reconnu de l'analyse des 

risques et points critiques pour leur maitrise (HACCP), 
font partie integrante des systemes d'assurance de la 

securite sanitaire des aliments. Les BPH correspondent 

aux points critiques sanitaires, tandis que les BPF 
concernent les points critiques de procede. Ce systeme 

HACCP est une approche preventive qui repose sur des 

bases scientifiques, Il permet: 

~ D'identifier et evaluer les risques associes aux diffe- 

rents stades du processus de production d'une den- 

r6e alimentaire; 

~ De ddfinir les mesures necessaires pour maitriser les 

risques et garantir l'innocuite des aliments (plutot 

que d'analyser le produit fini); 

De s'assurer que les mesures sont mises en ceuvre de 

fanon effective et efficace. 

Le systeme HACCP repose sur sept principes (voir la 

figure VII ci-apres): 

DETERMINATION DES POINTS CRITIQUES 

(valeurs cibles, pararntstres) 

MAITRISE DU SYSTEME 

C riteres 

Limites critiques 
parametres 

Systeme de 
suEveillance 

Actions 

correctives 

MAITRISE DE LA SPCURITE SANITAIRE 

DES ALIMENTS 

VERIFICATION ET VALIDATION DU SYSTEME 

~ Proceder a une analyse des risques; 

~ Determiner les points critiques pour la maitrise (CCP); 

NQTE'. Un "danger" correspond 0 toute eventualite inacceptable 

pour le produit, son utiiisateur ou le consommateur, 
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L'apphcation du systeme HACCP est compatible avec la 

mise en place des systemes de management de la qualite 

(par exemple ISO 9001) comme precise dans la nouvelle 

norme internationale ISO 15161 (lignes directrices rela- 

tives h 1'application de 1'ISO 9001:2000 aux industries 

de 1'alimentaire et des boissons). 

Diagnostic technologique 
des entreprises 

Selon les experts, 1'ISO 15161 "permet h un organisme 

d*integrer son systcme de management de la quality avec 

1'application de systemes de securite alimentaire du type 
HACCP". 

! 
EQITIPEMEITT EIIIIIRGhlNEMEN PEREGTIITE' PROT)GIT METIIOOER 

Cette integration peut engendrer un systeme de securite 

des produits alimentaires qui soit plus e&icace que 1'appli- 

cation isolee soit de 1'ISO 9001:2000, soit de 1'HACCP. 

Bablissernent d'un 

plan d' action 

Selection des entreprises participantes 

Diagnostic technologique des entreprises 

Sur la base de la liste des entreprises tiree de 1'enquete 

industrielle, un diagnostic technologique est effectue 

par un expert internariona1. Ce diagnostic est la pre- 

miere action a rdaliser dans le but de mieux connaitre les 

entreprises, les technologies utilisees et les competences 

existantes afin de les mettre sous assurance qualite. Le 

diagnostic consiste egalement 5 identifier les contraintes 

qui deboucheront sur la mise en place d'un plan d'ac- 

tion approprie h chaque entreprise, 

Apres le diagnostic de chaque entreprise, un rapport 

technique est elabore par 1'expert avec le soutien des ser- 

vices techniques d' appui. Ce rapport est presentd au 

premier responsable de 1'entreprise puis discus! avec son 

personnel technique. La presenrarion du rapport au per- 

sonnel de 1'entreprise est une etape essentielle pour la 

suite des travaux. Elle vise h obtenir un consensus sur le 

contenu du rapport. 

Au titre des principales contraintes rencontrees par 1'ex- 

pert, on peut mentionner: 

Les principaux elements de ce diagnostic sont: 

~ I. 'emplacement et la conception des entreprises (en 

zone industrielle ou residentielle); 

~ Le niveau technologique des entreprises (simple ou 

comp! exe); 

~ Le niveau de mattrise des bonnes pratiques d'hy- 

giene. Cela est d'autant plus important que certaines 

filieres presentent des risques de sante publique 

contre lesquels il faut se premunir, Il s'agit notam- 

ment de la filiere des produits laitiers, des aliments 

enrichis pour enfants et des conserves Faiblement aci- 

des telles que les conserves de haricots verts. Pour les 

autres produits (fruits et legumes seches, jus de 

Fruits, produits traditionnels h base de cereales, miel, 

confitures, etc. ), la maitrise de 1!hygiene permettra 

de minimiser les problemes d'alteration qui declas- 

sent la qualite de ces produits et, par voie de conse- 

quence, leur valeur marchande; 

Le niveau d'organisation interne (dispositif de pro- 

duction) et externe (circuit de distribution, marchd); 

~ Le niveau de qualification du personnel; 

~ La presentation du produit. 

~ Les insuffisances en matiere d'hygiene dans les entre- 

prises agroalimentaires qui se situent surtout au 

niveau de la conception des unites et de 1'absence 

d'adoption d'un programme approprid pour le net- 

toyage, la desinfection et la lutte contre les nuisibles. 

~ Le Fait que la plupart des entreprises se debattent 

encore dans des problkmes d'acquisition de savoir- 

faire et de technologie. 

La saisonnalite des produits locaux, matikres premie- 

res des P1VIE/PMI et des microentreprises, qui cons- 

titue 1'une des principales contraintes liees a la 

production. 

Il n'en reste pas moins que beaucoup de professionnels 

sant convaincus que 1'ancrage d'une ddmarche qualite 

dans la gestion quotidienne de 1'cntreprise est un pas- 

sage oblige. 

Sur la base de ce diagnostic, un nombre restreint d'en- 

treprises est choisi pour y introduire les bonnes pra- 

tiques d'hygiene et la dematche HACCP, 

Le diagnostic technologique est dherminant dans la 

selection des entreprises qui beneficieront d'un appui 
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dans les domaines BPH ou HACCP. Cependant, 
d'autres criteres d'appreciation irnportants sont pris en 

compte: 

~ Le niveau d'engagement de la direction de 1'entre- 

prise dans la demarche qualite; 

~ La qualite hygienique des produits; 

~ L'hygiene des locaux; 

~ La maintenance et le nettoyage des equipements; 

~ Le suivi sanitaire et I'hygiene corporelle du person- 

nel; 

~ L'organisation interne et le dispositif existant en 

matikre de suivi de la situation hygi6nique, 

Au Burkina Faso, seules 5 entreprises sur 20 ont et' 
selectionnees pour I'application de la demarche 

HACCP. 

elaboration d'un plan d' action et signature d'un 

protocole d'accord entre la coordination du projet et 
les entreprises pilotes 

Sur la base du diagnostic de I'entreprise, de ses besoins 

et de ses capacites de developpement, un premier plan 
d' action est esquisse qui dresse les contours de I'inter- 

vention du projet ainsi que les grandes etapes de la 

demarche appliquee. La formalisation de I'engagement 

entre I'entreprise et le projet est concretisee par la signa- 

ture d'un protocole d'accord entre les deux parties qui 

consiste a d6finir les conditions de collaboration 

mutuelle (voir a I'annexe 2 un exemple de protocole 
d'accord entre I'ONUDI et I'entreprise NOOh4DE). 

Ce protocole precise autant que possible les obligations 

du projet et de I'entreprise resumees ci-dessous: 

Les obligations du prj oet sont notamment: 

~ Faire participer I'entreprise aux activities du projet 
prevues dans ce cadre; 

Faire beneficier I'entreprise de I'appui et des conseils 

de tout expert national ou international ceuvrant 

dans le cadre du projet; 

~ Offrir au personnel de I'entreprise la participation 

gratuite aux cours, stages de formation, ateliers orga- 

nises dans le cadre du projet; 

~ Offrir au responsable qualite de 1'entreprise un stage 

de formation en analyse de controle de la qualite 

dans un laboratoire d'analyse; 

Accorder h I'entreprise des tarifs preferentieils pour 

les analyses de controle de la qualite au sein du labo- 

ratoire d'analyse, 

Les obligations de l'entreprise sont entre autres: 

Reunir toutes les conditions favorables pour les tra- 

vaux de I'equipe d'experts du projet; 

~ S'investir autant que necessaire dans la realisation 

des objectifs fixes; 

~ Sensibiliser son personnel pour 1'execution en temps 

opportun de toute action ciblee en accord avec le 

projet; 

~ Accueillir et faciliter les visites et les sejours des 

consultants et des equipes de suivi du projet au sein 

de I'enrreprise; 

~ Designer un responsable qualite dans I'entreprise, si 

possible independant de la production; 

~ Favoriser les prelevements d'echantillons dans I'en- 

treprise par les equipes techniques du projet; 

Autortser le personnel de 1'entreprise h parttci per aux 

stages de formation, ateliers, voyages organises dans 

le cadre du projet. 

Application des BPH/BPF et de la demarche 
HACCP dans les entreprises 

stapes prelimin. aires 

No'rr. : Les modules de formation 1 et 2 ddveloppes ci-dessous 

sont gendraux et peuvent a ce titre etre dispenses a 1'ensemble des 

entreprises agroalimentaires d'un pays. 

/vIodule de for&nats'on lr mise 3 ni veau techno/ogique du 

personnel des entreprises 

Ce module de formatron consiste h renforcer les 

connaissances scientifiques et techniques de base des 

responsables d'entreprises. Le formateur est un expert 
international en technologie agroalimentaire accompa- 

gne des experts nationaux. Ce programme de formation 

dtabli sur la base des resultats des travaux de diagnostic 

compo rte les elements suivants: 

~ La mise a niveau en science et technologie alimen- 

taires 

Composition des aliments er evolution post- 

recolte et postabattage; 

Principaux modes d'alteration des aliments et 
moyens de prevention; 

~ La mise a niveau en techniques de preservation des 

aliments 

Les techniques s'appuyant sur la maitrise de 

I'activire de I'eau (a~); 

Les techniques s'appuyant sur la maitrise de 

I'activity enzymatique; 
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Les techniques s'appuyant sur la maitrise du pH; 

Les techniques de conservation et de valorisation 

des produits; 

Les problemcs de sante publique et d'hygiene alimen- 

iaire; il s'agit des prob1emes microbiens (bacteries, 

moisissures, virus), de pollution, de contaminants chi- 

miques, de parasites et de contaminants physiqun. 

~ Les problemes d'hygiene industrielle et des bonnes 

pratiques d'hygiene et de fabrication: les bases regle- 

mentaires de 1'hygiene industrielle, la conception 
sanitaire des unites agro-industrielles, I'hygiene du 

personnel, le nettoyage et la desinfection, la deratisa- 

tion/desinsectisation, le traitement de 1'eau, le traite- 

ment des d6chets et des eaux usees, etc. 

Les outils didactiques ont ete conatus et adaptes au 

niveau d instruction general des participants. Ce 
inodule de formation doit permettre aux entreprises 

d'exposer les difficultes techniques qu'elles rencontrent. 

Ce module de formation est la prerni6re action de 
formationlrecyclage du personnel des PMb'PMI et 
des microentreprises; il doit ktre bien ciblk apres les 

travaux de diagnostic dans le but de rhpondre aux 

besoins reels des entreprises. 

1'ensemble des dispositifs existants dans 1'entreprise en 

relation directe avec 1'hygiene du produit. Ces disposi- 

tifs sont les suivants: la situation generale de 1'entreprise; 

la description des produits, des locaux et des dquipe- 

ments; 1'hygiene corporelle et vestimentaire du person- 

nel de 1'entreprise. 

Les fiches sont discutees puis traitees par chaque entre- 

prise durant 1'atelier de formation en tenant compte des 

realites des entreprises. 

l. es objectifs vises par cette phase sont: 

~ De mieux connaitre 1'organisation des entreprises, 

les pratiques et comportements du personnel afin de 

mieux dHinir un plan d' action pour chaque entre- 

prise; 

~ De pouvoir realiser une etude d'impact en fin de 

projet sur la base de 1'evaluation realisee des le debut 

des actions; 

~ D'apprecier le niveau d'engagement des responsables 

d'entreprises dans 1'application des BPH dans leur 

entreprise; 

~ D'apprecier le dispositif existant dans les entreprises 

en matiere d'hygiene, 

Module deformation 2t eoaluation de /a situati on des bonnes 

pratiques d'hygiene (BPH) dans les entreprises et formation 

La ddmarche utilisee est basee sur la formation en BPH 
des responsables techniques des entreprises et 1'evalua- 

tion des BPH dans les entreprises, Ce module de for- 

mation est realisk par les consultants nationaux du 

service d' appui. Seuls les responsables techniques des 

entreprises sont concerncs par cet atelier. Le programme 

de ce module de formation comporte deux phases: 

Phase 1; Formation en code d'usage international 

recommande — Principes generaux d'hygiene alimen- 

taire du Codex Alimentarius 

Cette phase consiste a presenter aux responsables des 

entreprises les exigences specifiques d'hygiene alimen- 

taire du code d'usage international. Elle se termine par 

la visite d'une entreprise oti les differents eqements du 

code d'usage international sont cvalues. 

Phase 2: Evaluation de la situation hygienique dans 

les entrep rises 

Des fiches d'evaluation des BPH dans les entreprises 

sont preparees et presences aux entreprises lors de 
1'atelier. Les fiches d'evaluation des BPH concernent 

Caracterisation des produi ts des entreprises selecti onnees au 

plan microbiologique etphysico-chimique 

La caracrerisation physico-chimique, sensorielle et/ou 

microbiologique des produits & differenres etapes cri- 

tiques de leur elaboration est 1'etape d'initiation de la 

demarche BPH/BPF/HACCP dans les entreprises. Ces 

donnees etaient inexistantes dans la plupart des entre- 

prises au Burkina Faso. 11 etait done nccessaire de 

deinarrer la constitution de cette banque de donnees 

essentielle pour asseoir des demarches qualite type 
HACCP s'appuyant sur des connaissances scientifiques 

et technologiques des fdicres et des proctuits d'interet 

pour le Burkina Faso. 

Ces travaux de caracterisation sant diriges par les trois 

consultants spdcialises en technologie, microbiologie et 
biochimie. Ces consultants nationaux qui travaillent 

dans un laboratoire de technologie alimentaire sonr 

charges de: 

Suivre la production dans les entreprises et prdlever 

regulikrement des echantillons de matieres premie- 

res, produits interm6diaires et produits finis selon les 

normes d'echantillonnage; 

Proceder h des analyses sensorielles, microbiologiques 

et physico-chimiques sur les echantillons pr8eves; 
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L Visite du laboratoire d'analyse et de controle qualite l0quipA par I'ONUDI) par le Ministre du commerce, de 'la promotion 
des entreprises et de I'artisanat et le Ministre des enseignernents secondaire, supbrieur et de la recherche scientifique. 

~ Proceder a des verifications de 1'equipement et des 

operations en cours de fabrication; 

~ Sensibiliser les employes des entreprises choisies aux 

BPF/BPH et HACCP. 

Les enseignements tires des rdsultats de ces analyses sont 

dissemines aussi bien lors des visites d'entreprises que 

pendant les ateliers de formation. Les rapports detailles 

d'analyses ont perrnis de mieux cibler les plages de varia- 

tion de certains parametres physico-chimiques des pro- 

duits et de revoir certaines limites critiques etablies pour 

les produits, a la lumibre du conrexte technologique 

burkinabe, sans pour autant faire de compromis sur la 

satubrite ni sur la qualite. Les resultats deinontrent aussi 

1'utilite de la caracterisation pour construire le savoir 

scientifique et technique qui permettra d'ameliorer le 

savoir-faire en technologie et HACCP. Ce travail de 

caracterisation physico-chimique, sanitaire et microbio- 

logique se poursuit durant la phase d'implantation de la 

ddmarche quality. 

/Irlodule de formation 3: formation et sensibilisation des 

responsab/es d'entreprises srsr li'mportanee, /e role et les 

fonetions des responsables qualite (RQ) tbsns /es entreprises 

agro-ali mentai res 

Ce module, prepare sur la base des resultats d'analyses 

obtenus lors de la caracterisation et des difficultes 

rencontrees des le debut de la demarche, consiste a pre- 
senter aux responsables d'entreprises, lors d'un semi- 

naire de formation et de sensibilisation, 1'importance du 

RQ dans une entreprise, son role et ses missions dans la 

gestion technique de 1'entreprise. Il met 1'accent sur la 

necessite de creer dans les entreprises un poste de 

responsable qualite qui pallie aux principales diRicultes 

suivantes: 

~ Les rnultiples foncrions du directeur de 1'entreprise 

ne permettent pas a ce dernier d'assurer efficacement 

la mise en ceuvre d'une demarche quality dans son 

entrep rise; 

~ L'absence de personnel qualifie pour 1'identification, 

le traitement et la transmission des besoins au chef 
d'entreprise et aux services d' appui competents; 

~ L'absence de personnel qualifie pour 1'etablissement, 

le suivi et I'valuation des programmes de net- 

toyage/desinfection et de toutes les activites visant a 
ameliorer la qualite du produit et de 1'environne- 

ment interne et externe de 1'entreprise. 

Le programme de ce module de formarion/sensibilisa- 

tion se presente comme suit: 

Presentation des contraintes liees k 1'execution et au 

suivi de la demarche qualite par le chef de 1'entreprise 
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Definition du role du RQ dans une entreprise 

Missions du RQ dans une PME/PMI 

apparition de problkmes d'hygiene ou de qualite. Le 

chef de 1'entreprise peut confier au RQ certaines taches 

necessitant des prises de decision. 

LE RQ: UN POSTE A GRANM RESPONSABILITC 
TECHNIQUE DANS LES ENTREPRISES 

Le RQ est le conseiller technique du chef d'entre- 

prise en matihre de quality; il dolt avoir la confiance 
du chef d'entreprise et du personnel d'entreprise. 

¹mination et mise en place des RQ dans les entreprises 

Qualification du RQ 

Le niveau d'instiucrion requis pour le RQ d'une entre- 

prise doit lui permettre de comprendre le contenu des 

documents techniques relatifs a la quality et de le tra- . 

duire en langage approprie et accessible pour le person- 

nel. Son niveau doit aussi lui permettre de participer a 

1'elaboration de tout document relatif aux BPH et/ou 

HACCP dans 1'entreprise et a 1'enregistrement des don- 

nees. 

Modalite de nomination et de mise en place du RQ 

Le RQ est nomrne officieliement par decision du chef 
d'entreprise. Cette decision est portee A la connaissance 

du personnel et des partenaires de 1'entreprise. 

Dans la plupart des entreprises pilotes au Burkina 
Faso, le RQ est considhris cornme I'adjoint du 
directeur. 

Definition du rapport entre le RQ et le personnel 

d'entreprise 

Le RQ est souvent perdu comme le gendarme de 1'entre- 

prise transmettant les informations au chef d'entreprise 

en vue de prendre des sanctions contre le personnel. 

Cette comprehension du role du RQ est nuisible R la 

bonne et saine execution de sa mission et mer en peril 

1'adhesion des uns et des autres h la demarche qualite. 

Le rapport entre le RQ et le personnel de 1'entreprise 

doit satisfaire a des criteres de confiance, d' esprit 
d'equipe, d'efficacite et de rentabilitd. Cela peut reque- 

rir 1'intervention du chef d'entreprise, du service tech- 

nique d' appui et des experts dans les programmes de 

sensibilisation du personnel de 1'entreprise. Tous doi- 

vent concourir a mieux preciser le role et le comporte- 
inent du RQ dans 1'entreprise. 

La nomination du RQ est un acte officiel et impor- 

tant dans la vie de I'entreprise. Le paste du RQ doit 
apparaitre dans I'organigramme de I'entreprise. 

Definition du programme de travail du RQ 

Le programme de travail du RQ est etabli sur la base du 

manuel BPH et/ou HACCP. Il est alabord en collabora- 

tion avec les consultants nationaux puis approuve par le 

chef d'entreprise. Le programme est par la suite prdsentd 

au personnel de 1'entreprise avant sa mise en ceuvre, 

Le RQ est le premier responsable des prograrnmes 
d' action Ilds 8 I'hygiene industrielle dans I'entre- 

prise mneme si cette responsabilith reste collective 
vis-0-vis de I'extbrieur. 

Definition du rapport entre le RQ et le chef d'entre- 

prise 

Le cheF hierarchique direct du RQ est le directeur de 

1'entreprise. A ce titre, le RQ doit avoir une bonne 

vision sur 1'organisation du travail et 1'hygiene generate 

de 1'entreprise. Il rend compte regulierernent au chef 
de 1'entreprise et lui fait des propositions a chaque 

Le RQ doit avoir un comportement exernplaire dans 
I'entreprise. II ne joue pas un role de policier dans 
I'entreprise et I'approche participative est la dkmar- 
che qu' il doit dhvelopper pour I'application des 
BPM/BPF et MACC P dans I'entreprise. 

cUot/u/e de formatirm 4s formation pratique a'es RQ c/es 

entreprises dans un /aboratoire d'anaLyse et ck contro/e de 

/a quality 

Dans le but d'amdliorer les competences techniques des 

RQ et de renforcer leur capacite d'intervention dans 

1'entreprise en matikre de qualite, un programme de For- 

mation ou de stage est etabli par 1'entreprise en collabo- 

ration avec le service d' appui technique qui est le 

laboratoire d'analyse et de controle de la qualite. Ce 
programme est elabore sur la base des besoins de 1'en- 

treprise et concerne les points suivants: 

~ La maitrise des criteres d'alteration des produits ali- 

mentaires; 

~ L'initiation aux techniques d'analyse et de controle 

de la qualite; 

~ L'utilisation des kits de controle de la qualite des 

produits; 
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Les procedures de nettoyage et de desinfection des 

surfaces; 

~ Les procedures d'dchantillonnage; 

L'initiation aux techniques d'analyses microbiolo- 

giques et I'interpretation des resultats; 

L'initiation aux techniques d'analyses physico-chi- 

miques et 1'interpretation des resultats; 

~ Les normes de qualite et le seuil critique acceptable 

selon les resultats d'analyses. 

Le stage de formation pratique est realise sur le produit 

de 1'entreprise, echantillonne, conditionne et achernine 

au laboratoire par le RQ, Apres le stage, les resultats de 

ces travaux sont presentes au personnel de 1'entreprise. 

Ce module de formation consiste 0 dCvelopper 
I'autocontrole dans I'entreprise avec des techniques 
d'analyse rapides et simplifiees (kits d'analyses). 

Mise en oeuvre de la demarche dans les entreprises 

Afodule deformation 5: formation des eh' d'entreprise et du 

RQ a 4 procedure d'etaboration du rnanuel BPH et HACCP 

Le module de formation en HACCP a ete essentielle- 

ment consacre aux entreprises sdlectionnees pour la 

demarche HACCP, soit cinq entreprises sut onze au 

depart, Les six aurres entreprises ont ete programmees 

pour le module de Formation en BPH. 

Le programme de Formation en BPH des chefs d'entre- 

prise et de leur RQ portait sur la definition des micro- 

organismes et leurs conditions de croissance, la 
definition des termes techniques (aliment, salubritd, 

innocuite, impuretes, contamination, toxicite, etc. ), la 

presentation du code d'usage international d'hygiene 

alimentaire et la visite d'une entreprise (etude de cas). 
Une evaluation de la formation cloturait le pro- 

gramme. 

Le programme de Formation sur la ddmarche HACCP 
des chefs d'entreprise et de leurs RQ comportait les ele- 

ments suivants: 

~ La presentation de 1'historique et des objectifs de la 

demarche HACCP; 

~ L'interet de la demarche HACCP pour les entrepri- 

ses: a quoi sert-elle! Sur quoi et comment agit-elle? 

Comment s applique-t-elle? 

~ La presentation des sept principes de HACCP (voir 

le chapitre II); 

~ La presentation de la dhmarche d'application de 
HACCP en trois phases (acquisition de connaissances 

'F 

cc c 

& cri 
. ec 

))) 

k. Remise des kits d'analyses aux entreprises pilotes 
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approfondies sur le produit et le procdde, analyse, 

formalisationj'. 

/lire &e en place de l erjuipe BPH ou ISA CCP 

Les chefs d'entreprise et leurs RQ ont ete invites h creer 

une equipe BPH ou HACCP dans chaque entreprise. 

L'equipe est chargec de mettre en place un programme 

d'application, de suivi-evaluation de la ddmarche dans 

1'entreprise. Elle est appuyee par les scientifiques et tech- 

niciens du service d' appui, 

L'ccquipe BPH dans les entreprises selectionnces est 

composee de la maniere suivante; 

Le cheF d'entreprise 

~ Le responsable qualite 

~ Le chef de production 

~ Le responsable de 1'approvisionnement 

~ L agent cotlimercial 

1'application des BPI-1 ont he retenues pour ce module 

de formation, A cette etape, chaque entreprise est char- 

gee de produire durant 1'atelier son projet de rnanuel 

BPH sur la base du contenu du document relatif au code 
d'usage international recomtnandd — principes gine- 
raux d'hygiene alimentaire du Codex Alimentarius. Les 

RQ sont appuy& dans cette tache par les consultants 

nationaux. L'objectif vise est d'adapter les principes g5ne- 

raux d'hygiene alimentaire du Codex Alimentarius aux 

realitcs de chaque entreprise, Le contenu du programme 

de formation se pr5sente comme suit: 

~ Prosentation generale du code d'usage international 

recommand6 — principes gen6raux d'hygiene ali- 

mentaire du Codex Alimentarius; 

Presentation des elements du projet de manuel BPH 
conformement au code d'usage international recom- 

mande; 

~ Elaboration du manuel selon un plan specific. 

Les reunions de 1'6quipe BPH sont mensuelles. Elles 

peuvent etre convoquees par un ou plusieurs membres a 

chaque fois que I'entreprise rencontre des difficulties 

techniques lides a la qualite h 1'interieur ou a 1'exterieur. 

Un proces-verbal est erabli pour chaque reunion et 

conserve auprhs du RQ. 

Dans 'les entreprises selectionnees pour la demarche 

HACCP, une 6quipe HACCP a ete mise en place par la 

direction de 1'entreprise avec 1'appui technique des 

scientiftques du laboratoire d' appui, Cette equipe est 

chargee de I'elaboration du manuel HACCP et de la 

mise en ceuvre du plan HACCP dans Pentreprise. 

I. . 'equipe HACCP se compose comme suit: 

~ Le chef d'entreprise, manager de la qualite 

~ Le RQ de lientreprise 

~ Le chef de production et manager des procedes et 

equipetnents 

~ Le responsable de 1'approvls ion nemenr 

Le chef de service commercial 

~ Le conseiller technique 

/IrIodule de formation 6: e'laboration du manuel BPH pour 

les entreprises 

Un ate1ier de formation des RQ 4 la technique d'e1abo- 

ration des manuels BPH a ete organise dans le but de 

mettre en place le premier projet du manuel pour chaque 

entreprise. Seules les entreprises selectionnees pour 

3voir I'etude de cas dans la troisieme partie de la publication, 

Pour une meilleure comprehension et une bonne appli- 

cation du manuel BPH par la direction et le personnel 

de 1'enrreprise, le manuel est presente sous forme de 

tableaux avec quatre parties interdependantes: 

Les elenients/operations 

Les recommandations 

Les applications et les mesures d'accompagnement 

Les sources de verification 

Exempfec 
I. Specifications sanitaires des rnatiiires premieres 

tlernentsr 

operations 

Recommandaoons Appacaoonsrmesures 

d'accompagnement 

Sources de 

verification 

lVodule de formation 7t elaboration du manuel HACCP 

pour les entreprises 

Les RQ des entreprises selectionnees pour la mise en 

oeuvre de la demarche HACCP ont et' retenus pour ce 

Les manuels BPH des entreprises sont par la suite amen- 

des par le groupe des consultants a p parrenan t au service 
d' appui scientifique et technique, Ils sont ensuite pre- 

sentes a la coordination du projet pour verification et 
reproduction. Le manuel etant specifique a 1 entreprise, 

les directeurs des entreprises concernees ont ete chargEs 

de prefacer chacun leur manuel BPH ou HACCP. Le 

manuel est ensuite presente solennellement au person- 

nel de 1'entreprise de falcon detaillee. 
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Exemple: 
Plan HACCP pour la rnaitrise de la qualitss et de la securite du produit x de I'entreprise zc points critiques sanitaires (PCS) 

Points critiques 

de maitrise 

Danger(s) Mes ure(s) 

de maitrise 

iimite(s) 

critique(s) Quand 

MCsthode de contr()le 

Comment Qui 

Mesure(s) 

corrective(s) 

I 

Formulaires 

d'enregsstrement 

module. Un arelier de Formation sur I'elaboration du 

manuel HACCP a ete organise pour les RQ de ces 

entreprises. Dans le cas du Burkina Faso, la formation a 

ltd realisee par I'entreprise. Le programme de for(nation 

se presentait comme suit: 

~ Rappel des principes generaux du systeme HACCP; 

~ Rappel des 14 etapes de la demarche HACCP; 

~ Elaboration du manuel HACCP par chaque RQ; 

elaboration du plan HACCP pour la maitrise de la 

qualite et de la sdcurite du produit x de I'entreprise z: 

points critiques sanitaires (PCS); 

~ Elaboration du plan HACCP pour la maitrise de la 

qualite et de la securite du produir x de I'entreprise z: 

points critiques du procede (PCP) (meme tableau 

que I'exemple tepris ci-dessus). 

Prc'sentation ties manuels au personnel dans /es entreprises 

Le RQ de chaque entreprise presente, avec I'appui d'un 

scientifique du groupe de consultants, son manuel BPH 
ou HACCP elabore lors des modules de formation 6 ou 

7. Les manuels sant presentes en Francais et dans les lan- 

gues locales les plus usit6es par le personnel non instruit. 

La presentation du manuel est toujours suivie de discus- 

sions avec le personnel afin de s'assurer que la demarche 

a ete bien comprise par I'ensemble du personnel. 

Application des manuels par les entreprises 

La mise en ceuvre des manuels BPH ou HACCP debute 

des lors que le RQ et le chef d'entreprise sant assures de 

I'adhesion du personnel 6 la demarche. Le programme 

de mise en ceuvre est etabli par 1'equipe BPH ou 

HACCP selon les entreprises avec I'appui technique des 

scientifiques du service d' appui. Le programme se pre- 

sente comme suit: 

Pour 1'application du manuel BPH: 

~ Amenagement des locaux conforrnement au code 
d'usage international recommandd, Il s'agit de I'etat 

des surfaces (murs, sol, evacuation des eaux usees, 

plafond), des vestiaires et des toilettes, de la protec- 

tion des ouvertures, des lave-mains; 

~ Verification de la quality hygidnique du produit; 

~ Verification de la conformitd du materiel utilise 

pour la tnanutention des denrees et apphcation des 

mesures correctives en cas de non-conformite; 

~ Ctablissernent du programme de visite medicale 

annuelle pour I'ensemble du personnel; 

~ Etablissement du programme de nenoyage/desinfec- 

tion du materiel et des locaux; 

~ ftablissernenr du programme d'elimination des 

ddchets; 

~ Etablissement d'un plan de controle interne ou 

externe (verification de I'efficacite du nettoyage/des- 

infection, controle de la qualite de I'eau, controle des 

produits). Les analyses sont realisees par les labora- 

toires du service d' appui; 

~ Enregistrement des donnees relatives 5 la sante du 

personnel, a I'entretien/nettoyage des locaux et des 

equipernents, au controle d'hygiene du personnel et 

des surfaces, au controle de la qualite de I'eau et des 

produits; 

~ Etablissement du programme de formation/sensibi- 

lisation avec des demonstrations au sein des entre- 

prises pour les controles a effectuer, les Formulaires h 

remplir et 1'utilisation de kits d'analyses rapides, 

Pour I'application de la demarche HACCP 

Le plan HACCP correspond au planning de travail, 

Il est dtabli en tenant compre des rdsultats de carac- 

terisation des produits. 

Suivi-evaluation de I'application des 
manuels dans les entreprises 

Le suivi est realise a trois niveaux: 

Conrinuellement par le RQ qui etablit, avant chaque 

reunion de I'equipe BPH ou HACCP, un rapport sur 
I'etat d'avancement des travaux; 

Regulierement par I'equipe BPH ou HACCP qui, 

apres avoir pris connaissance du rapport du RQ, 
visite 1'entreprise pour la verification des informa- 

tions donnees avant de faire des recommandations k 

la direction; 
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Par les experts nationaux qui doivent prendre 

connaissance du rapport du RQ et de 1'equipe et 
verifier sur le terrain la conformite de la demarche 

avant de proposer des actions correctives a la direc- 

tion de 1'entreprise. 

L'Evaluation peut etre effectuee de diverses manieres: 

L'organisation d'un dejeuner d' affaires peur cor- 

respondre a un quatrieme niveau de suivi-evaluation 

du projet: c' est une session d'echanges entre les dif- 

ferents acteurs du projet qui vise a creer une tribune 

entre les entreprises, 1'adininistration et les bailleurs 

de fonds. Le programme de travail du dejeuner d'af-' 

faires realise au Burkina Faso en 2001 est le suivant: 

~ Presentation du projer et du contexte de realisa- 

tion; 

~ Prdsentation d'un rapport technique de chaque 

entreprise pilote prdcisant 1'etat d'avancement 

des travaux dans 1'entreprise, les di&icu)tes ren- 

contres et les acquis du projet; 

~ Echanges/discussions sur les presentations; 

~ Elaboration d'un rapport sur la session 

d'echanges. 

L'attribution de prix d'excellence 

Les objectifs visas par les prix d'excellence sont de 

promouvoir la qualite dans les entreprises agroali- 

mentaires et d'accompagner les efforts de 1'entreprise 

la pius m&itante dans 1'application des systemes 

BPH/BPF/HACCP. 

Les criteres d'attribution tiennent compte notam- 

ment de la maitrise du manuel, du niveau d'implica- 

tion du premier iesponsable de 1'entreprise, de 

1'assiduitc de la participation du personnel aux 

differents seminaires du projet, du niveau d'enregis- 

trement des donnees et de la gestion de la documen- 

tation, de I'eRicacite des actions de nettoyage/ 

desinfection, etc. 

Un jury doit etre constitue par le directeur genera! 

du service abritant la coordination du projet (en 1'oc- 

currence I'06ce national du commerce exterieur). Il 

sera compose d'un representant de 1'organisme 

national de norinalisation (FASONORM), d'un 

representant du DTA, d'un representant d'organisa- 

tions de consommateurs et d'un representant d'orga- 

nisations des entrep rises. 

Le prix attribue revetira deux formes: un diploine 

d'excellence sur support papier signe par le Directeur 

de 1'ONUDI et le Ministre du commerce et un 

voyage d'etude et d'echange dans un pays dont 

1'avancee d'entreprises du domaine correspondant h 

celui de 1'entreprise laureate en matiere de qualite 
n'est plus h ddmontrer. 

DissIsrnination des rbsultats obtenus 
(aux autres entreprises) 

La disseinination des resultats obtenus en cours de pro- 

jet est 1'ultime nape de 1'approche quality de 1'ONUDI, 
Elle assure la capitalisation de 1'experience acquise et a 

pour vocation supreme d'inciter le maximum d'acteurs, 

entreprises comme services d' appui, a se lancer dans une 

demarche quality, profitant des avancees du projet tout 
en evitanr ses eventuels ecueils, avec 1'appui de compe- 
tences nationales formees et deja experimentees. 

La dissemination peut revetir plusieurs formes. Dans le 

cas du Burkina Faso, plusieurs voies ont ete explorees 

pour la promotion des activites mises en ceuvre aupres 

des entreprises pilotes, dont deux specifiques aux activi- 

tes BPH et HACCP, nommdment la production de 

deux films video de sensibilisation aux BPH et a la 

demarche HACCP (rournes en langue locale) et 1'orga- 

nisation de prix d'excellence pour les entreprises pilotes 

impliquees (voir supra), Les auires voies sont, d'une 

part, 1'intervention de cadres natinnaux de la coordina- 
tion ou des services d' appui lors d'ev6nements publics 
d'envergure nationale, cornine les Journees annuelles de 

la qualite (organisees par I'ABMAQ ou les Journees de 

1'agroalimentaire [organisees par la Federation des 

industriels de 1'agroalirnentaire burkinabe (FIAB)] ct, 
d'autre part, la pr6sente publication qui rnodestement se 

propose de perenniser les acquis. En termes d'ameliora- 

tion continue, cette etape correspond en definitive a la 

quatrieme phase ("Act") du fameux cycle de Deming. 

Approche maintenance de I'ONUDl 
dans les entreprises du secteur 
agroalirnentaire 

Introduction 

Definitio 

La maintenance preventive est un ensemble organise 
d'activites, executees h des intervalles predetermines ou 
selon des criteres prescrits, destinees k reduire la proba- 
bilite de defaillance ou la degradation du fonctionne- 

ment d'un bien. C' est 1'ensemble des actions 
techniques, administratives et de gestion durant le 

cycle de vie d'un bien, destinees h le maintenir ou h le 

retablir dans un etat specific ou en mesure d'assurer un 
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service determine, sa fonction. La maintenance com- 

mence des la conception d'une machine ou d'un sys- 

teme, car c' est a la conception que la "maintenabilite"', 

la fiabilite, la disponibilite et la durabilite d'un systkme 

sant determinees. Il faut sortir des logiques de territoi- 

res pour impliquer la maintenance, la production et la 

qualite, 

Les defaillances et les pannes entrainent des couts signi- 

ficatifs en termes humains et financiers. La maintenance 

permet d'abaisser les couts financiers, de gagner du 

temps et de limiter les risques d'accident et d'exposition 

des operateurs a des substances dangereuses. La rnainte- 

nance preventive permet dgalement d'accroitre la duree 

de vie des pihces pat rapport k une policique de change- 

ment systematique, de reduire la durde d'immobilisa- 

tion des machines et de supprimer les defauts de 

jeunesse lors de la remise en route apres un entretien sys- 

teinatique. 

Les activites de maintenance peuvent etre plus ou 

moins complexes selon les processus de production, les 

biens d'equipements et les produits fabriques. La main- 

tenance de premier niveau, deleguee a 1a production 

telle que 1'automaintenance et la methode japonaise 

des "5 S" (debarras, rangement, nettoyage, ordre et 

rigueur), constitue non seulement un moyen de main- 

tenance elementaire, mais pose aussi les bases d'amHio- 

rations futures, 

Toutefois, les activites de maintenance se basent souvent 

sur des modeles statistiques et des lois de probabilites 

determinees qui requierent 1'estimation de parainetres et 

des methodes d'analyse des don nees rigoureuses. 

Principes 

La maintenance preventive iinplique: 

Le respect de la legislation. 

Le remplacement periodique/planifie des pieces: 

Le remplacement des pieces depend de la fiabilite 

des composants (les pannes sont gendralement dues 

au composant le inoins fiable de 1'equipement), du 

registre des interventions pr6cedentes, du rempla- 

cement normal des pieces a la fin de leur durde de 

vie, de 1'acquisition et du maintien des stocks de 

pieces, du remplacement de 1'equipement sujet a 

des pannes. 

La maintenance exploratoire: Les activites de main- 

tenance exploratoire ont pour objectif d'anticiper et 

La "rnaintenabiiitis" est I'aptitude d'un systisme technique 0 etre main- 

tenu ou rrIIabli dans la fonction prhvue, dans les conditions donnises. 

de prevenir les defaillances et les pannes en f'onction 

des specifications techniques de 1'equipement, de ses 

performances operationnelles, de 1'experience passee 

et des programmes de controles rdguliers. 

L'identification et le controle des risques lors des 

activites de maintenance; L'identification et le 

controle des incertitudes et des dangers lors des acti- 

vites de maintenance sont essentiels afin de limiter 

les risques pour le personnel en charge de la rnainte- 

nance. Les risques auxquels ils sont exposes sont de 

diff6rents types: 

~ Risques de securite: mecanique (equipements, 

outils), electrique (equipement eqectrique), 

pneumatique, hydraulique, thermique, de chute 
(sols glissants, travail en hauteur) et de combus- 

tion; 

~ Risques pour la sante: agents chimiques (sub- 

stances chimiques intervenant dans le processus 

de production, solvants de nettoyage, poussikre, 

etc, ), agents physiques (bruit, vibrations, etc. ); 
~ Risques ergonomiques: biomecaniques (manu- 

tention, efforts pour atteindre des endroits diRi- 

ciles), processus de travail (outils mal conr;us, 

procedures complexes, mauvais materiel de pro- 
tection, etc. ). 

Le developpement de procedures, Afin de limiter 1es 

risques lors de la maintenance, le developpement de 
procedures est essentiel et devrait comprendre: 

~ Une description precise et ddtaillee de chaque 

dtape (sous forme de "check-lists", c' est-a-dire de 

lisres d'activites a e6'ectuer); 

Une description des risques lies k chaque etape; 

~ Le materiel de protection et les outils a utiliser; 

~ Une description detailke des procedures et des 

regles a suivre ainsi que des outils et des m6tho- 

des a utiliser pour le dernontage des machines, 

1'inspection de chaque piece et 1'assemblage. 

La formation du personnel; La formation et 1'infor- 

mation sont indispensables pour assurer la bonne 

comprehension des enjeux de la maintenance, des 

procedures a suivre et des risques qui y sont lies. 

Dans les ann6es 70, la maintenance etait essentiellement 

corrective. Elle est devenue preventive dans les annus 
80 et comprend ainsi toutes les activites periodiques 
eR'ectuees sur 1'equipement afin d'eliminer ou dueler 
des conditions menant h la deterioration de cet dquipe- 

ment. 

L'enquete industrielle menee par I'expert S. Kaeser 

aupr5s de 20 entreprises burkinabe en debut du projet 
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regional intitule "Qualite et securite des produits ali- 

mentaires" a identifie la maintenance parmi les quatre 

domaines' cites pour une assistance prioritaire par les 

entrepreiieurs du secteur agroalimentaire (voir aussi 

Introduction de la maintenance preventive dans une Iai- 

terie au chapitre III de la troisieme parrie). 

Quatre des onze entreprises selectionnees par le projet 
ont et' dlues, dans un premier temps, pour la mise en 

place a titre experimental d'un systhme de maintenance 

planifiee ou preventive, Il s'agit d'entreprises ayant 

manifeste un interet particulier pour cet outil de gestion 

des hquipements. 

L'approche visait a demontrer 1'accroissement de pro- 

ductivite et de qualite du travail qu'une P1VIE/PMI peut 
attendre d'une demarche de maintenance preventive. 

C' est ainsi qu'en aout 2000 un consultant burkinabe en 

maintenance industrieHe, M. Moussa DiaHo, a ete 

recrute pour rnettre en place des procedures de mainte- 

nance preventive dans quatre premieres unites pilotes du 

projet. 

La demarche "maintenance" appliquee ici par I'AUDI 
dans le secteur agroalimentaire a pour but de mettre 

en place un systeme simple inais efficace de planification 

des interventions de maintenance (maintenance 

preventive) et de collecte des informations, outils 

indispensables pour le responsable (gestionnaire) de la 

maintenance a la reduction de la probabilite d'une 

defaiHance sur une machine donnee ou de la degrada- 

tion de son fonctionnement. 

~ Conception et mise en application des formulaires 

suivants: fiche d'entretien, fiche de lubrification, 

fiche d'inspection, fiche de suivi des cours et Fiche 

historique des interventions; 

~ f'. 'Iaboration de programme et de planning de lubri- 

fication pour tous les equipements; 

~ Elaboration de programme et de planning de main- 

tenance preventive systematique pour les equipe- 
ments tres importants; 

~ Flaborarion de programme des inspections pour les 

equipements de moyeniie importance; 

Conception et mise en application de modeles de 

rapports: mensuel et annuel; 

~ Analyse des donnees; 

~ ( reation d'une base de donn5es en maintenance sur 

le logiciel FileMaker Pro 3; 
~ Analyse des donndes de inaintenance: creation d'un 

GAP (groupe d'analyse des pannes). 

A toutes les hapes de la mise en ceuvre de la cfemarche 

maintenance, des reunions d'information et de sensibi- 

lisation sont organisdes a 1'intention du personnel 

concerns (direction, entretien et production). L'accent 

est mis sur les objectifs vises par 1'approche ainsi que sur 

1'importance d'une tres bonne implication des interve- 

nants a tous les niveaux. 

La formation des agents concernhs et les conseils ad hoc 

qui garantissent la juste comprehension de la deinarche, 

des enjeux et des risques sont effectu6s au fur et a mesure 

de 1'execution de I'assistance technique. 

La mise en place d'un systhme de maintenance preven- 

tive comprend les etapes principales suivantes; 
Oescriptif des etapes de 1'approche 
maintenance 

~ Audit (cliagnostic) de maintenance; 

~ Restitution du rapport d'audit a la direction de 1'en- 

treprise: expose sur les difficultes de 1'entreprise en 

matiere de maintenance, presentation des recom- 

mandations et du plan d' action, elaboration de plan- 

ning de mise en ceuvre du plan d' action; 

Elaboration de I'inveniaire des equipements 2 main- 

ten it; 

~ Codification des dquipements; 

~ Examen de la documentation technique; 

~ Definition d'un concept de maintenance; 

~ Conception et mise en application d'un BT (bon de 

travail); 

SAvec HACCR ISO 9000 et la comptabilitk attalytique. 

Audit de maintenance 

Le but de I'audit de maintenance est de cerner au mieux 

les problemes que rencontre 1'entreprise en matiere d' or- 

ganisation/gestion de la maintenance, afin de degager les 

recommandations I mettre en ceuvre pour en ameliorer 

i!'efftcacite. Le rapport d'audit merrra Chs lors I'accent 

sur les lacunes et les imperfections du systeme en place. 

Au cours de la restitution du rapport d'audit a la 

direction de I'entreprise, 1'accent est mis sur la sensibili- 

sation aux recommandations formulees et sur la defini- 

tion d'un planning de mise en ceuvre du plan d' action 
habituellement dhtaille dans le rapport d'audit et etale 

sur trois phases (court terme, moyen terme et long 
terme). 
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Designation d'un responsable (gestionnaire) de 

maintenance et description du poste 
laquelle est situe le moreur ainsi que son lieu d'implan- 

tation (machine a laquelle il appartient). 

Au cas ou un responsable maintenancier n'existerait pas, 

la direction de 1'entreprise d6signe un agent charge de 
1'elaboration du suivi et de 1'application des procedures 

de tnaintenance qui seront mises en place, 

L'expert en maintenance, en etroite collaboration avec 

les responsables de 1'entreprise, elabore une description 

du paste de 1'agent. 

Inventaire et codification des machines 

Examen de la documentation technique existante 

Toute la documentation existante est examine, ce qui 

permet de recueillir toutes les informations disponibles 

sur la lubrification, 1'entretien preventif, la preparation du 

travail, la recherche des pannes, les pieces de rechange, etc. 

L'analyse de la documentation est d'un grand apport lors 

de I'elaboration des fiches d'entretien et de lubrification 

des machines. 

Systeme de codification des machines 

Il est ensuite procede A un inventaire detaille de tous les 

6quipements h maintenir, Cet inventaire comprend tou- 

tes les machines de production et auxiliaires (y compris 

tous les accessoires de 1'usine susceptibles d' etre entrete- 

nus). 

Le systeme utilise pour la codification des machines est 

une codification significative, basee sur un decoupage de 
1'usine en zones, en sections et en sous-sections (fonc- 

tionnellement). Les machines revoivent alors un numero 
d' ordre dans leur sous-section. 

Exemple de machine codifiee: decortiqueur n' 1 

Huilerie — -& 2 

Nettoyage-decorticage — -& 21 

Decorticage — -& 212 

En supposant que nous ayons plusieurs types de 

ddcortiqueurs: (n I, n 2, n' 3): a titre d'exemple, le 

decortiqueur n' 1: 

Decortiqueur n 1 — -& 212. 001; 001 eranr le 

numero d'item du decortiqueur n 1 

On examine avec les agents concernes et la direction de 

1'entreprise la meilleure fanon d'apposer les nurneros de 

code sur les machines. 

Le gestionnaire de maintenance doit etre equipe d'ar- 

moires pour la centralisation de sa documentation tech- 

nique. Cela permet une meilleure gestion de cette 

documentation, 

Introduction d'un systetne d'imputations 

Le systeme d'imputations (interne aux services de main- 

tenance) qui est retenu est excessivement simple dans ce 

sens que c' est le numero de code de la machine qui sert 

de compte d'imputation comptable (comptabilitd analy- 

tique), 

Le systeme permettra a la maintenance d'avoir un etat 

regulier des couts inherents a chaque machine et de leur 

evolution dans le temps. 

Comme le systeme est base sur un decoupage de 1'usine 

en zones, en secteurs et en sous-secteurs, on pourra ega- 

lement envisager des analyses de dispenses par zones, sec- 

teur et sous-secteur de production, I condition toutefois 
d'avoir recours a la saisie informatis6e des donnees. 

Cette conception est presentee au responsable du service 

comptabilite, qui peut statuer sur la compatibilite de 

ladite codification avec le plan comptable en vigueur 

dans 1'entreprise. 

Definition d'un concept de maintenance 

Inventaire des machi nes 

L'inventaire doit etre tenu rigoureusement a jour. A cet 
effet, le gestionnaire de maintenance est charge d'actua- 

liser 1'inventaire a chaque fois qu' il y a de nouvelles 

machines (extension), 

Un inventaire complet de tous les moteurs electriques de 
1'usine est dgalement dresse, permertant d'etablir le lis- 

ting de 1'inventaire des moteurs suivant la section dans 

La definition du concept de maintenance signifie en fait 

la selection d'une forme de maintenance pour chaque 
machine en fonction des priorit(s qui sont fixees pat 
!'entreprise en termes de production, qualite, cout, secu- 

rite et protection de 1'environnement. En d'autres ter- 

mes, les equipements sont classes en differentes 

categories, les plus importants beneficiant d'une main- 

tenance maximale (maintenance preventive systdma- 

tique), les moins importants faisant 1'objet d'une 

inspection periodique programmee. Un tel concept 
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permet de diminuer les couts de inaintenance, tout en 

assurant un taux de dispanibilite correspondant 5 1'im- 

portance de 1'dquipement. 

L'elaboration du concept de maintenance se base sur les 

criteres suivants: importance de la maintenance pour la 

production, la qualite, le cout, la sdcurite et enfin pour 

la protection de 1'environnement. La direction attribue 

un coefficient d'importance de 0 a 5 5 chacun de ces cri- 

teres. Ensuite, on attribue pour chaque machine des 

points de 0 R 10 pour chacun de ces criteres. 

A partir des totaux obtenus, les machines ont ete classees 

par ordre d'importance. La classification suivante peut 

etre adoptee par le groupe de travail compose des 

responsables de production et de la maintenance et de la 

direction de 1'entreprise (x etant le total des points): 

Machines tres importantes; x superieur au egal a 70 

Machines de moyenne importance: 40 inferieur ou 

egal h x inferieur a 70 

Machines de moindre importance: x infdrieur a 40 

Le gestionnaire de mainrenance complete les informa- 

tions du BT sur les fiches historiques (vair infra) ainsi 

que sur les fiches de suivi des couts (voir infra) au fur et 

rnesure du retour des 8'1', 

Au debut, 1'utilisation du BT peut connaitre quelques 

problemes (details de conception du formulaire h revoir, 

mauvaise comprehension de certains, differences d'in- 

terpretation par les sections concernees). Ces problemes 

sont tous examines, debattus et solutionnes. 

Apres une pcriade d' essai concluante, le modele final du 

BT est imprime idealement sous forme de carnet. 

Fiches de lubrification et d'entretien 

Sur base de la documentatian technique disponible, 

1'expert en maintenance et le gestionnaire de mainte- 

nance elaborent les fiches de lubrification, d'entretien et 
d'inspection et les modeles de concept, d'inventaire et 
les rapports (periodique et annuel) qui ont Etc dlabares 

sous la forme d'une base de donnees dans FileMaker 

Pro 3. 

Le principe R retenir est le suivant: les machines tres 

importantes beneficierant de la maintenance la plus 

pousse (maintenance preventive systematique); la 

maintenance des machines moins ou pas importantes 

sera plus limitee (eventuellement, pour les moins impor- 

tantes, attendre 1'avarie avant d'intervenir). Ainsi, les 

frais de maintenance seronr davantage concentres sur lcs 

inachines les plus importantes. 

1VIise en application du bon de travail 

Ces fiches sont ensuite examinees et approuvees (nature 

des interventions et periodicite) par un groupe de travail 

constitue du gestionnaire de maintenance et des agents 

du service entretien et de la production avec la partici- 

pation de 1'expert en maintenance. 

L'ela. boration des fiches doit etre poursuivie par le ges- 

tionnaire de maintenance, avec la collaboration du 

groupe de travail, au fur et h mesure de 1'acquisition de 

nouveaux equipements. 

Le bon de travail (BT) est un outil de collecte des don- 

nees de maintenance et est utilise pour les deinandes 

d'intervention par la production (depannages et repara- 

tions) ainsi que pour les interventions de maintenance 

prevenrive. 

Un rnodHe de BT est soumis aux agents "production et 
entretien" concernes et est amends. L'ensemble des ser- 

vices utilisateurs statue sur les rubriques definies sur le 

BT: la date et 1'heure d'emission, 1'emetteur, la descrip- 

tion des taches, le rapport d'intervention, les pieces 

consommees et leur valeur, la liste des intervenants et les 

temps mis par type d'intervention, etc, , afin d'ameliorer 

et d'adapter le forinulaire au contexte de 1'entreprise, 

Fiches historiques et de suivi des couts 

Chaque equipement a sa fiche hisrorique et sa fiche de 

suivi des couts, sur lesquelles le gestionnaire de mainte- 

nance reportera les informations du BT. 

Afin de le familiariser avec cette tache, 1'expert en main- 

tenance complete avec lui les premieres fiches histo- 

riques et de suivi des couts (avec les informations 

fournies par les BT). 

Les fiches "historique" et "suivi des couts" sont compld- 

tees et tenues a jour au fur et h mesure de 1'emission de 

nouveaux BT. 

Le circuit a suivre par ce BT (qui peut etre emis par le 

service production ou par le gestionnaire de mainte- 

nance) ainsi que les informations a y reprendre h chaque 

dtape sont expliques en ddtaik 

Planning de lubripcation et de maintenance preventive 

Un planning de lubrification et de maintenance preven- 

tive est ensuite mis en place par le responsable de la 

44 



DEUxlEME PARTIE — coNsIDERATloNs M(THoDQLoGIQUES 

maintenance en collaboration avec I'expert sur la base des 

fiches d'entretien et de lubrification qui ont ete elaborees. 

Le gestionnaire de maintenance se doit de completer ce 

planning au Fur et a mesute de la creation des fiches 

d'entretien et de lubrification ainsi que d'emettre ses BT 
en Fonction de ce planning pour toutes les intervenrions 

preventives planifiees, 

Ce planning tient compte de la periode requise pour la 

revision annuelle ainsi que des arrets periodiques d6sor- 

mais fixes par la direction de I'entreprise. 

Fiche di'nspection et programme des inspections 

Comme prealablement souligne, Ies inspections concer- 

nent les equipements de inoyenne importance. 

Le gestionnaire de maintenance, en collaboration avec le 

groupe de travail et I'expert en maintenance, elabore des 

Fiches dites d'inspection, Toutes les fiches sant saisies et 

imprimees pour utilisation et pour I'elaboration du pro- 

gramme des inspections. Ensuite le gestionnaire devra 

poursuivre I'elaboration de toutes les fiches d'inspection 

pour toutes les machines de moyenne importance au fur 

et a mesure de I'acquisition. 

Rapport rnensuel ou periodh que et rapport annuel 

Un projet de rapport p6riodique elabore par I'expert est 

soumis, discus, ream6nage et adopte. Ce rapport pe. rio- 

dique, qui sera fourni par le gestionnaire de mainte- 

nance, sera destine a Ia direction et egalement aux 

differents chefs de services. 

Le rapport annuel reprend toutes les donnees des diffe- 

rents rapports periodiques dlabores dans le courant de 

I'annee et permet dgalement de Faire des comparaisons 

de donnees avec les annees antdrieures. 

soit pour effectuer des modifications sur les machines, 

soit pour declasser des machines dont les couts de inain- 

tenance excedent Ieur valeur actuelle. 

Creation brune hstse de donnks — Analyse des donnees 

Afin de faciliter le traitement des donnees de mainte- 

nance contenues dans les fiches historiques des inter- 

ventions et de suivi des cours, I'expert en maintenance 

prockde h I'installation d'un logiciel de gestion de don- 

ndes — EileMaker Pro 3 — qui est une propriete du 

projet ONUDI US/BKF/94/104 maintenance indus- 

trielle (projet qui a pris fin depuis 1999}, a la mise en 

place d'une base de donndes de maintenance et a I'ali- 

mentation des fichiers. L'expert assure Ia formation du 

gestionnaire a I'utilisation du logiciel. 

Conclusion 

De falcon generale, le respect des etapes de la demarche 

maintenance de I'ONUDI permet a I'ensemble du per- 

sonnel concerns de I'entreprise de bien comprendre I'in- 

teret des mesures mises en place, auxquelles il a d'ailleurs 

largement contribue. 

L'assistance de I'ONUDI etant Iimitee dans le temps, il 

appartient aux responsables formes sur ile tas par I'ex- 

pert, assists du groupe de travail, d'assurer la continuite 
des actions entreprises. 

Le systeme de collecte des donnees mis en place permet 

des analyses techniques (nature, cause et duree des arrets, 

identification d'avaries a caractere repetitif, etc. ) et finan- 

cieres (cout des interventions). 1) constitue ainsi un veri- 

table outil pour le gestionnaire de maintenance et pour 
la direction afin d'ameliorer la productivite par une ges- 

tion rationnelle des equipements a un cout optimal. 

Le rapporr annuel sera fourni chaque annee par le ges- 

tionnaire de Ia maintenance non seulement h la direc- 

tion, mais egalemenr a tous les chefs de services, Ce 

rapport analyse en fin de campagne par le directeur gene- 

ral en reunion bilan (dans le cas precis des PME visitees) 

fait ressortir I'ensemble des travaux effectues sur le cura- 

tif, le preventif et la sous-traitance afin de les valoriser. 

Cela permettra 6 la direction d'avoir une meilleure 

connaissance des couts de maintenance (cout de la main- 
d' ceuvre, charge de travail, cout des pieces consommees 

par equipement et couts de la sous-trairance). 

Une analyse des pannes importanres et r5pdtitives est 

Faite dans ce rapport (pannes qui excedent quatre 

heures) et des actions correctives sont mises en ceuvre 

Management de la quaiite totale 

Fondements de la demarche 

La "qualite totale" repose sur un courant d'idees dont le 

but est d'optimiser la quality dans une organisation, en 

adoptant une demarche d'amelioration constante ou 

continue qui affecte tous les aspects de I'entreprise et qui 

est orientate vers /a satisfaction des clients. En effet, les 

besoins et les attentes des clients constituent la reference 

ultime pour d6finir la quality du produit ou service 

offert. La quahte totaIe vise done la satisfaction des 

clients en ameliorant constamment tous les processus, 

internes et externes, qui contribuent au produit ou au 

service. La demarche se Ionde sur une approche 
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systFmique de 1'organisation et fait appcl I une approche 

statisrique pour le diagnostic de 1'ctat de fonctionnement 

de 1'organisation, 1'identification et la prevention des 

problemes. L'organisation constitue un systerne com- 

plexe et integre de fonctions et relations donr on peut 

analyscr le fonctionnement et les rcsultats grace 4 des 

methodes statistiques, 

La "qualite totale" repose sur un "systkme de connais- 

sances profondes" en 4 volets: 

~ Une connaissance approfondie du systeme" et I'adop- 

tion de 1'approche systemique cornme cadre concep- 

tuel 4 1'amelioration de la qualite, c' est-a-dire que 

1'entreprise est consideree comme un ensemble orga- 

nise et complexe dont les elements sont en interaction 

les uns avec les autres er avec 1'environnement externe. 

~ Une connaissance des variations (en termes statis- 

tiques) afin de pouvoir identifier la presence d'un 

probleme et determiner s' il releve du systeme lui- 

merne (85 /o des cas) ou d'une cause spEciale like a 

un evenement passager ou a une circonstance parti- 

culiere (15 % des. cas). En effet, seul un systerne sta- 

ble — dit "sous controle statistique" — peut faire 

1'objet d'un plan d'amelioration. 

Une theoric de la connaissance qui ofFre un cadre de 

reference theorique (en particulier en statistiques, 

puisque la gestion de la qualite repose sur la predic- 

tion) et permet d'analyser et interpreter les observa- 

tions (au lieu de se frer exclusivement h Pexpdrience). 

~ La connaissance de la psychologic des personnes cons- 

titue 1'un des piliers de la qualite totale. Elle permet de 

comprendre le comportement des individus, leurs 

besoins, leurs differences et leurs interactions et de 

favoriser 1'epanouissement des employes. En effet, 

pour que 1'organisation puisse satisfaire les besoins des 

clients, les besoins des ernployes doivent etre satisfaits 

et il faut pouvoir compter sur routes les ressources des 

employes et sur leur morivation intrinseque. 

Prirjcipes de la demarche 

La "quality totale" repose sur 1'amelioration continue du 

systeme de production. Elle implique tous les acteurs de 

1'entrcprise, des directeurs aux ouvriers, et utilise le bon 

sens commun. C' est une demarche qui se base sur des 

petites ameliorations quotidiennes et qui mise sur 1'in- 

novation, la recherche et la formation du personnel pour 

6Caracteristiques d'un systeme: a) un systAme possede des frontieres; 

b) un systeme comporte plusieurs &laments en interaction; c) un systeme est 
en interaction avec son envirannement; d) un systeme peut se diviser en plu- 

sieurs sous-systemes; e) un systeme opere comme un modkle de transfor- 

mation (intrant-processus-extrant-retraactron). 

La planipedtion de la qualitc repose, d'une part, sur 

une bonne connaissance des clients et du produit ou 
service offert et, d'autre part, sur un diagnostic pre- 

cis de la situation actuelle de 1'entreprise et un pro- 

nostic pour determiner les objectifs ainsi que les 

moyens et les strategies h adopter. 

STAPES 

ACTIVITIES 

Engagement explicite de la direction generale de 
I'entreprise pour le TQIvl: 

Pourquoi le TQM? 
Vision, mission, oblectif et pahtique qua(ltd de 
I'en tre prise 

02 Constituer le comity de pilotage TQM et nomrner 
ses mernbres: directeur general et principaux cadres 
dirigeants de I'entreprise 

03 Mettre en place un secretariat TQM charge de la 

promotion du TQM 

04 Nommer les membres de ce secretariat: 
Un cadre responsable du bureau TQIvl 

Des facilitateurs 

05 Dkvejopper une stratlgie de mise en place du TQM: 

Inciter�!'encadrement 

superieur et moyen a vrsiter 
des entreprises deja engagees dans le TQM 
Flaborer un calendrier d'implantation du TQM 
Pnsparer (e matrsriel de formation/rjducation sur 
le TQM et les outils de la quality 
Elabarer un planning des forrnatians 

06 Formation en cascades sur les principes du TQM et 
les outils d'application: 

L'encadrement supdrieur et moyen 
~ Des facilitateurs 
~ Du personnel d'exrscution 

07 A I'issue de la formation, inviter les managers 
(drrecteurs, chefs de service, d'atelier, etc. ) a saisir 
I'stat rrsel de I'entreprise en passant en revue ses 
principales operations afin d'identifier les faiblesses 
a corriger et les forces a exploiter 

Elaborer les diagrammes des processus (standards et 
procedures) avec la participation de chaque employcs 
Identifier ies dysfonctionnements 3 rksoudre sous 
forme de projet en s'appuyant sur le cycle PDCA 
et les outils statistiques de la qualite: gestion baste 
sur les faits 

08 Entreprendre la creation de groupes de travail (cercles 
de qualite, equrpes de progrks, groupes d'arnhliora- 
tion, guipes autonomes, WIT, etc, ) qui prendront en 
charge la resolution des probl6mes identifiks: travail 
O'Aquipe et valarisation des ressources hurnaines 

09 DAployer les politiques, strategies et objectifs 0 
court, a moyen et a long terme: planificanon et 
gestion rot&gree 

10 Controler et hvaluer les resultats: amhlioratron 
continue 

1'amelioration de la qualitc a long terme. Elle implique 

une rupture avec certains principes etablis, mais elle 

s'adapte aux quatre activites traditionnelles de la gestion: 

planification, organisation, direction et controle. 
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L'orgdnisarion relative a la "qualite totale" comprend 

des structures administratives, des systemes, un cli- 

mat et des methodes de travail precis. Elle se base sur 

une approche horizontale de I'entreprise — une 

approche "processus ' — qui requiert communica- 

tion et cooperation entre les services. De plus, il est 

necessaire de changer le paradigme traditionnel en 

renversant la pyramide hierarchique et en se centrant 

sur le client, Enfin, la fonction qualite doit trouver 

une place dans 1'organigramine de 1'entreprise et les 

responsabilites doivent etre clairement definies. 

Les ressottrees httrnrrines doivent etre mobilisees autour 

du projet "qualite totale" et la satisfaction du client 

doit etre au centre des preoccupations de 1'ensemble 

de 1'enrreprise. L'accent est mis sur les sources d'ame- 

lioration, les idees concernant la qualite des produits 

ou services et sur la mise en ceuvre de ces idees. La 

mobilisation des employes, la communication, la ges- 

tion participative et 1'attention aux besoins du per- 

sonnel sont essentiels pour atteindre cet objectif. Le 
"leadership" se substitue au commandement et au 

controle autoritaire. La formation joue egalement un 

role essentiel parce qu'elle permet 5 la fois d'amelio- 

rer les coinpetences du personnel et de favoriser son 

epanouissement. Enfin, il faut miser sur la confiance 

et faire disparaitre la "peur" afin de favoriser la com- 

munication et 1'emergence d'ameliorations. 

La gestion et le eontrole de la quality visent a etendre 

les activites de controle a tous les processus de 1'en- 

treprise en vue de controler la qualite "pendant plu- 

tot qu'apres". Il Faut supprimer le concept de "niveau 

de qualite acceptable" et mettre fin a la ddpendance 

a 1'egard des inspections afin de viser la "qualite du 

preinier coup". Il est egalement necessaire de d6ve- 

lopper des relations de long terme avec des fournis- 

seurs dedids a la qualite au lieu de chercher les prix 

les plus bas. L'ensemble des standards de perfor- 

mance doit etre revu afin d'estimer comment et de 

combien la performance peut etre amelioree, Les 

quotas de producrion et les objectifs chiffres doivent 

etre elimines, car ils sont elabords en fonction d'un 

employe "moyen" et metrent 1'accent sur la quantite 

plutot que sur la qualite, Ils peuvent servir d'excuse 

pour la mediocrite, ralentir les plus productifs et 
Favoriser le management par la crainte, 

Cycle PDCA — cycle de management de 
la qualite 

Le cycle PDCA ou cycle de Deming est une technique 

mnemonique qui resume les quatre etapes de 1'ainelio- 

ration d'un processus: Planiftcation-Exkcution- 
Controle-Amelioration Ien anglais, Plan-Do-Check-Act 

(PDCA)], C' est une approche integree qui consiste 5; 

LE CYCLE DU IvlANAGEMENT 

DE LA QUALITY: PDCA 

CYCLE DE MAINTENANCE 

Plan 
(Planifier, concevoir) 

Do 
(Executer) 

Check OUI 

(Evaluer) 

Act 
(Rhagir) 

Maintenir 
comme tel 

Act 
(Rtsagir) 

Mesures — remhdes 

Act 
(Rhagir) 

NON 

Suivre de pcs 

I 

Idtses 

d'a 

melioration 

Actions rhcurrentes 
et prtsventives 

CYCLE D'AMELIORATION Suu«e' rrttal Quaity Iutanagernent, Ichuo Miyauchi, iuSE, Japan 
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D8l nit 

le 

problemes probl('me 
OUTILS 

L 
tapes de resotutiotnS Identifier 

des probternes ~ les 

Selectionner Flaborer un Collecter 

le planning les 

probleme de donnees 

resolutinn 

Analyser 

les 

donnees 

Rechercher Rechercher Appliquer 

et analyser et analyser les 

les causes les solutions 

solutions 

Evaluer Standardiser 

Brainstorming x x 

Vote pondisre 

Matrice de decision 

Diagramme des processu x 

(fiovv cfrartn 

K x 

Feuille de releves 

Diagramme de Fareto 

Graphique a barres 

Diagramme lineaire 

Diagramme circulaire 

Histogramme 

Diagramme causes-effets 

Table de mente et 

de demedte 

QQOQCF 

~ Definir les potentiels projets d'amelioration et en 

selectionner un; 

~ Poser le projet sous forme de probleme h resoudre; 

~ Saisir et analyser les contours du probleme et fixer 

un objectif d'amelioration; 

~ Rechercher et verifier les causes du probleme; 

~ Developper des solutions et choisir la meilleure; 

~ Menre en ceuvre la solution retenue; 

~ Controler les resultats; 

~ Consolider 1'amelioration par la normalisation. 

OUtils et mesures de ia qLia)ite 

L'utilisation des outils et techniques de management de 

la qualite permet une meilleure structuration du proces- 

sus de resolution des problemes et donne de meilleurs 

resultats qu'un processus non structure, Les techniques 

graphiques de resolution des problkmes permettent de 

savoir a quel point on en est, ou se situent les variations 

ou changements, quelle est l'importance relative des 

problemes I resoudre et si les changements apportes ont 

produit le resultat escomptd. 

Par ailleurs, les outils sont un moyen puissant pour 

mobiliser, rnotiver et impliquer le personnel dans la 

gestion de I'amelioration continue, Ils sont generaIe- 

ment utilises a differents stades du processus de resolu- 

tion des problemes, Le tableau ci-dessus presente les 

principales etapes du processus de resolution de pro- 

bleme et les outils et techniques utilises a chacune de 

ces etapes, 

Le brutnstorfni ng ou rernsfe-meninges est une pratique 
de communication interpersonnelle qui permet de 

g6n6rer des idees sur un probleme, ses causes, ses 

consequences et ses solutions. Il s'appuie sur la dyna- 

mique de groupe et la creativite de ses mernbres pour 
la resolution des problemes. Le brainstorming se 

deroule gdneralement en deux phases: une phase de 

coHecte des idees pendant trente 0 quarante minutes, 

en inscrivant les idees sur un tableau de conference 

ou sur des papillons prealablement distribues 

chaque membre du groupe'I et une phase d'exploita- 

tion au cours de laquelle les idees seront triees, ref'or- 

mulees, classees, etc. 

Les quatre regles d' or a observer lors d'une session de 

brainstorming sont les suivantes: 

7Compte tenu de I'illettrisrne qui prgvaut au sein des entreprises burki- 

nabe, le brainstorming oral a ete privilegie. Cependant, I'animateur ou le 

facilitateur du groupe devra prendre note des iddes emises lors de la seance 
de brainstorming, 
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~ Il est interdit de critiquer. Toures les idees sont 

valables; a priori, aucune idee emiSe n'eSt fauSSe. 

~ Chaque membre du groupe a droit h la parole. La 

contribution de chacun est necessaire a la resolu- 

tion du probleme. 

~ La quantite d'abord, la quality ensuite. Les idces 

seront reforrnulees apres le brainstorming. 

~ Encourager 1'emission maximale d'idees. 

Le vote ponrlere est une technique relativement peu 

structuree qui permet aux membres d'un groupe de 

faire le choix de 1'option prioritaire (theme, pro- 

blerne h resoudre) en utilisant des crittres prbalable- 

ment ddftnis dans une grille de notation. Lorsqu'il 

s'agit du choix d'un theme a traiter, ces criteres peu- 

vent etre la disponibilire de donnees statistiques pour 

decrire le probleme; la pertinence du probleme; I'im- 

pact sur les clients (internes et externes); le delai de 

resolution; la maitrise du problkme par les membres 

de 1'equipe; etc, 

Exemple de vote pondtsrts 

Options A 

Membres de I'tsquipe 

0 E Total Rang 

1 0 

Le diagrarnrne el'finite est souvent utilise apres une 

seance de remue-meninges (brainstorming), avant la 

construction d'un diagramme de causes et effets 

(voir 1'exemple a la page 51). C' est un processus de 

classement, de categorisation de facteurs qui ont un 

lien entre eux 4 partir d'une liste en vrac de facteurs 

(on regroupe ceux qui ont un lien et on baptise la 

categoric ainsi creee), 

r Feuille de relevtss des dtsfauts de fabrication de yaourt 
(Entrepr ise Frornac) 

Ptnode: du 6 au 'l0 laneier 2001 
Auteur: responsable quaiite 

Defauts Lun. Mar. Mer. Jeu. Ven. 5am. Total 

Pots mal fermas 10 07 03 02 02 02 26 

Pots tacbetes 03 00 00 00 00 05 08 

Pots mal remplis 15 05 02 05 03 . 05 35 

Pots non stari)isis 00 00 00 00 00 00 00 

Presence de 01 00 00 00 00 00 01 
moisissures 

Autres 01 2 00 00 00 00 03 

Total 30 44 05 07 05 t2 73 

Le aiagramrne de dispersion permet de reprdsenter et 
d'analyser la relation entre deux caracteristiques/ 

variables, Les echelles de mesure des variables sont 

placees sur les axes et les points representent les 

objets affectes par ces variables. Plus le nuage de 

point est dense et oriente selon une progression 

croissante ou decroissante, plus la correlation (posi- 

tive ou negative) entre les variables est importante. 

Le gruphique de eontrole statistirjue sert a determiner 

si un proces ou un systeme est sous controle, c' est- 

h-dire si les variations sonr acceptables er qu'elles 

tombent dans les limites de tolerance etablies, A par- 

tir de cartes tie controle ou sont enregistrees les 

mesures des variables d'un produit ou service, un 

graphique est cred, Les limites infhrieures et supe- 

rieures de chaque cote de la moyenne indiquent 

1'ampleur de la variation et permettent de deceler les 

ecarts signiflcatifs a corriger. 

0 2 

3 2 

3 1 

14 3 

15 2 

16 1 

Exemple de diagramme de dispersion 

(kgf) 

5 0 0 0 0 7 

1 2 7 

1 0 

2 3 

5 

4 

La feuille afe relevFs est un formulaire d'enregistre- 

ment methodique de donndes, de faits, d'evene- 

ments ou de rdsultats selon une typologic ou des 

caracterlstiques determinhes. Ces resultats sont asso- 

cies a d'autres criteres permettant une classification 

et une quantification (voir 1 exemple ci-apres). 

20 

19 

18 

17 

16 

B 
15 

14 

13 

12 

0 
0 0 

0 
0 

0 
o 0 o 0 

0 0 
0 oo 

0 0 
0 0 

0 0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (mm) r 

Diameter of weld 
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Le dt'agramme deS proceSSrss Ou fkrO chart eSt une 

representation schdmatique d'un processus existant 

ou h creer en vue de proceder h une analyse detaillee, 

Apres avoir identiftd le debut et la fin du processus, 

on represente dans un meme diagramme 1'enchaine- 

ment sequentiel de toures les stapes et activites au 

moyen de syrnboles conventionnels. 

le nombre d'observations dans un intervalle donne 

alors que la largeur represente 1'intervalle determine 

au sein de 1'etendue des donnees. L'objectif est de 

representer la dispersion des donnees, de communi- 

quer visuellement les informations sur le fonction- 

nement du processus et d'identifier les points 6 

amdliorer en priorite. 

Material entrant 

~ Composants 
~ Plaquettes C I 

Rejetee 
C. Q. * 

Accept tse 

Vendeur 

Rkpartse 

Utililistse 

telle quelle 

Exemple de diagramme des processus ou flow chart— 
Plaquette de drcuits im pr/mls 

Le ai'agramme de Pareto se base sur le principe de 

Pareto qui stipule que, dans de nombreux cas, 20/' 
des causes sont responsables de 80 % des effets. Ce 
diagramme perrnet de representer graphiquement les 

20 % a fort impact et de leur accorder la priorite. Les 

problemes ou leurs causes sont ranges sur un axe 

horiionta! (axe des abscisses), classes par ordre 

decroissant selon leur Frdquence ou leur impact sur le 

processus represen re sur 1'axe vertica! (axe des ordon- 

nees). 

InSertiOn autO 
Exemple. de diagramme de Pareto — Dhfauts de 
fabrication de yaourt 

Rejethe 
C. Q. 

Acceptee 

Rtsusinee/ 

jet6e 

Date: 10 octobre 2001 
Auteur: ft. Q. 

Montage a la main 

Rejetee 

Acceptee 

Brassage et nettoyage 

80 

70 

60 

50 
E 

E 40 
o 
Z 

50 

(Courbe cumulative) 

100 0A) 

$5 se 

84 'Ya 

50'Ã) 

48 '/u 

Rejetee 
C. Q. 

Accepthe 

Montage final/retouches 

Reusinee/ 

jet tee 

20 

10 

0 
+o "o %e ree ~or 

ra 
"' 

47, +o„as. rlrpe de dsfauts 
ole +tru ere e4g oe 

ore 

Plaquettes 

non soumises 

au test 

aulornatique 

C. Q. 

Test auto 

Rej cthe 

Acceptee 

Rej cthe Ryus1ntse/ 

jettse 

Acceptke 

Expediuon 

*C Q. = Contrtse quabte 

Lhistogramme est une representation graphique de 

variables statistiques 8 1'aide de rectangles de hauteur 

differente et de largeur legale. La hauteur reprdsente 

Les graphicjues. Un graphique est' un outi! utilise 

pour organiser, resumer et reprdsenter des donnees 

statistiques pour une comprehension ou une com- 

paraison Facile. Le graphique se caracterise done par 
la representation visuelle de faits ou de donnees. 

Outre ile diagramme de Pareto, les graphiques cou- 

ramment utilises dans la resolution des problemes 

sont: le graphique h barres ou diagramme en batons 

utilise pour comparer des quantites; le graphique 
lineaire ou graphique de frequence-temps utilise 

pour surveiller une evolution (d'un fait) dans le 

temps; le diagramme circulaire ou diagramme a sec- 

teurs utilisd pour illustrer le derail des composants 
d'une quantite. 
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I 

Exemple de graphique a barres — Relevtss des defauts 
de fabrication 

Exemple de graphique lintsaire — Rtspartition 
de fabrication (Pots mal remplls) 

des defauts 

35 
35 

16 

'l4 
$15 

30 'l0 

25 

20 

8 

6 

4 
I 

2 

15 
0 

I Lundi Mardi Mercredi leudi Vendredi Samedi 

10 

3 

Exempie de diagramme circulaire — Repartition des 
defauts de fabrication 

oe xy 
o@ orx re+ orr 

er~. +ar reed 'end &ex +oy . nce '~s ~ii eaysy cre 
$ 

Le diagramme carsses-egers ou a'iagramme dIshikawa 

(egalement connu sous le nom de fichbryrre cat sa 

structure s'apparente h celle des arretes d'un poisson) 

est utilise en conjonction avec des seances de remue- 

meninges, Il permet de classer les causes d'un effet 

donne et de determiner leur importance. Le pro- 

bleme (l'effet) est place dans la tete du poisson et les 

differentes categories de causes possibles sont rangees 

sur les arretes principales, secondaires ou tertiaires 

selon leur nature (les causes potentielles peuvent etre 

organisees en categories majeures et en sous-catego- 

ries). Le resultat final permet de bien visualiser 1'im- 

portance des differents facteurs en vue d'y porter les 

efforts prioritaires. 

Pots mal remplis 
48dyd Pots 

tach etes 
11 d4y 

Presence de 
rn ol s i ss utes 

I 'yd 

Autres 
4 dyd 

Pob mal ferm4s 
36 dk 

Cause Cause 

Presentation initiale du diagyamme causes-effets 

Effet 

Les facteurs 5 prendre en consideration compren- 

nent les hommes, les equipements, les materiaux, les 

methodes et I'environiiement. 

Cause 
Cau'se 

Cause 

Exem pie de diag ra mme ca uses-effets 

MACHINE HOMME Personnel non qualifie 

Manque de systames 
de nettoyage et de 

desinfection appropridss 

MEYHOOE 

Manque de certificat 
alimentaire delixra par 
les fournisseurs pour 
les matieres premieres 

~ Vdy ydd «h 
M h 

d dyd ~M 
Nettoyay?e difficile 

ddl d'hyd 

Manque d'air cnnditionne 

Manque d'extracteur ~ 
LOCaux inadapteS 

ENVIRONNEMEBT 
Sol mal fait 

PDEIRQLIOI LE 

MANQDE D'HYChlENE? 

Proximite d'un 

pare a altair 

Presence de poussiere 
et d'inseoes 
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La r//@trice /le decision est un tableau qui comporte 
un certain nombre de criteres permettant de prendre 

des decisions ou de choisir une ou plusieurs possibi- 

lites parmi une gamme d'options. La matrice ci- 

dessous indique les options (problemes, causes, solu- 

tions) 4 hierarchiser alors que les criteres R prendre 

en compte pour la decision sont presences en rangees 

(horizontales), Chaque option reqoit ensuite une 

note sur la base des divers crit&. res, 

Le QQOQCP (Qui fait Quoi, Ou, Quand, Comment 

et Pourquoi) est une technique utilisee pour identifier 

un ou des problemes, ou pour identifier des causes k 

un problkme. II est surtout et gendralement utilisd 

dans le cadre des travaux en equipe (par exemple les 

cercles de qualite ou groupes de progres) pour plani- 

f ter 1'execution des solutions retenues dans le cadre de 

la resolution cf'un probleme, Il sert egalement A pre- 

parer les procEdures de standardisation. 

Option 1 

Option 2 

C n't C n'2 C n'3 

Criteres 

C n'4 

&otal 

Son utilisation consiste a lister les solurions ou les 

activities a menei dans un temps donne et a remplir 

le tableau (voir 1'exemple ci-apres) en repondant aux 

questions suivantes: 

Qui est responsable, acteur, competent, 
concerne, partenaire de 1'action a mener? 

Option 3 

I a table de merit/. ' et de tL'maori te ou /it///lyse des champs 

a'e forces est une technique de prise de decision qui 

consiste h dresser une liste des facteurs favorables 

(avantages) et defavorables (inconvenients) d'une 

solution donnee et a proposer des mesures alternati- 

ves aux demerites identifies. En somme, c' est une 

technique qui permet de comprendre 1'impact posi- 

rif ou negatif' d'une solution retenue. 

Quel (Quoi) type d' action mettre en place: est-ce 

une piece a changer, une operation, une proce- 

dure, une machine, etc. ? 

Ou a lieu 1'acrion: a quel endroit, a quejje dis- 

tance, sur quelle machine, a quel niveau? 

Quand demarrer: h quel moment, dans quel 

delai, pour quelle duree, quelle periodicite? 

Comment 1'action est-elle mise en place: de quelle 

maniere, par quelle procedure, par quel moyen. 

La table de merite et cle demdrite se presente sous 

forme de tableau h doubile colonne dans lequej sont 

listens les merites (a gauche) et les demerites (A 

droite), La tache du groupe consistera ensuite a 

reexaminer le demerite le plus important de la solu- 

tion et voir comment amoindrir ce demerite. 

QQOQCP 

Qui Quoi/ 

Quel 

Ou Quand Comment 

Solution i 

Pourquoi une telle action? 

Pourquoi 

Exemple de table de merite et demerfte — solution: 
"Positionner la petite bascuie sur le trajet d'flvacuation de 
Ia balle de coton" 

Solution 2 

Solution 3 

Forces/Avantages/Merites 

Reduction des rnanceuvres lors 

des peskes des balles de eaton 

Fa iblesses/Inconvknfents/Demer ites 

Caui du depiacement de a bascule Conclusion 

Raccourcissement du trajet 

d'evacuation 

Reduction du nombre 

d'interventions sur la bascule 

Gain en temps de production 

Reduction des accidents et des 

maladies professionneiles 

soucce: Extrait du prolet conduit par le cercle saniya de la soFI/Ex 

f0edougou), "Evacuation diffiale des belles de eaton entre les pastes 

de couture et de marquage", juillet 2003. 

Let;ons tirees de cette analyse: mettre a profit le 

sejour d'une mission de suivi des bascules du service 

maintenance industriel {SMI) pour ddplacer la 

bascule. 

Les outils et les techniques de i1a qualite ont toujours 
suscite 1'enthousiasme des opdrateurs la ou ils sonr 

appliques. En effet, certains de ces outils s'inscrivent 

dans une dynamique de groupe qui permet d'atteindre 

des objectifs precis dans un temps relativemenr reduit, 

Ils contribuent puissamment h reveler les competences 
et a valoriser le travail des hommes er des fenimes "ordi- 

naires" qui sont fiers d'appartenir a une organisation 

consciente des enjeux et defis de la qualite dans un envi- 

ronnement de plus en plus competitif, 

Par ailleurs, parce que simples et pratiques, ces outils 

peuvent etre facilement mis en ceuvre, pour peu que les 

conditions soient creees pour faciliter le succes d'une 
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telle entreprise. Au nombre de ces conditions, on retien- 

dra essentiellement I'engagement, voire I'implication 

effective de la direction gendrale de 1'entreprise. 

Il lui appartient, en effet, de definir la politique qualite 

et de veiller a son application, en soutenant activement 

les groupes de travail par un management mobilisateur: 

vision, leadership, formation, appui-conseil, reconnais- 

sance. 

A la lumiere des experiences menees en Afrique de 
1'Ouest en general et au Burkina Faso en particulier, il 

apparait que!es contraintes dans I'utilisation efficace du 

cycle PDCA et des outils de la qualite sant liees a divers 

facteurs aussi bien internes qu'externes a 1'entreprise 

dont on retiendra, entre autres: 

L'environnement de I'entreprise marque par 1'anal- 

phabetisine et 1'absence de culture qualite; 

La non-disponibilite de la matiere premiere en quan- 

tite et en quality (surtout pour les entreprises de 

transforrnarion) qui affecte la regularite de la pro- 

duction; 

La mobility du personnel (des PME/PMI) dont les 

responsables qualire, elements clefs dans la forma- 

tion et 1'accompagnement des groupes, formes pour 

conduire les differentes ameliorations. 

Approche du programme qualite 
de I'ONUDI en matiere d'ISO 9000 

planete, ont ete forinulees au milieu des annees 80 par 
1'Organisation internationale de la normalisation (ISO) 
dans une serie de normes relatives aux systemes de 

management de la qualite (SMQ) dites ISO 9000. 

ISO 9000 est done la serie de normes internationales de 

reference en inatiere de bonnes pratiques de gestion qui 

garantissent que 1'organisation concernee fournit syste- 

matiquement des produits ou des services rdpondant 

aux exigences de qualite de la clientele. Ces normes d6fi- 

nissent ce que doir etre un systhme de management de 

la qualite qui puisse etre applique au sein de toute orga- 

nisation, que ce soit pour une application interne, une 

certification ou h des fins contractuelles. Une entreprise 

peur en effet simplement inviter ses clients h verifier son 

systeme d'assurance qualite pour s'assurer ainsi qu'elle 

peut repondre a leurs exigences. Mais elle peur tout aussi 

bien demander a un organe independant de certification 

des systemes de qualite de lui delivrer un certificat de 
conforinite aux normes ISO 9000, Ce certificat est une 

bonne reference pour les clients potentie4, qui n'ont 

done pas a proceder eux-memes a des verifications 

couteuses et contraignantes. Il perinet en outre a I'orga- 

nisation de se distinguer favorablement des autres et 
d'occuper un rang de leader. 

La premiere serie ISO 9000 a ete publiee en 1987 et a 

subi une premiere revision en 1994. La seconde et der- 

nikre revision date de I'an 2000. Les normes sont en 

principe actualisees tous les cinq ans pour correspondre 

aux besoins des consommateurs. 

Introduction 

Qu' il s'agisse de resister I la concurrence etrang6re sur 

les marches locaux ou de trouver de nouveaux d6bou- 

ches a 1'exporr, la qualite est devenue un enjeu strate- 

gique majeur pour la competitivite des organisaiions 

d'aujourd'hui, L'experience a demontre que la quality 

doit etre un processus d'amelioration continue; elle 

n'est plus h dissocier de la gestion de I'organisation, 

mais doit etre integree au systeme global de manage- 

ment et a ce titre appliquee k tous les niveaux d' action 

et de decision. 

Le developpement du commerce mondial et la reduc- 

tion des obstacles au commerce imposent en outre aux 

operateurs de repondre de plus en plus scrupuleusernent 

aux exigences des consommateurs, par ailleurs de plus 

en plus avertis et soucieux de la qualite de ce qu'ils 

achetent. 

Ces exigences, gendrales et, h un premier niveau du 

moins, communes k tous les consommateurs de la 

La serie ISO 9000 version 2000 consiste en quatre nor- 

mes primaires s'appuyanr sur plusieurs autres docu- 
ments normatifs. Ces quarre normes sont: 

ISO 9000: systemes de management de la qualite- 
Principes essentiels et vocabulaire; 

~ ISO 9001: systemes de management de la qualite- 
Exigences; 

~ ISO 9004: systemes de management de la qualite- 
Lignes directrices pour I'amelioration des perfor- 

mances; et 

ISO 9011: lignes directrices relatives aux audits de 

systemes de management de la qualite et/ou envi- 

ronnemental. 

ISO 9000 est une shirie coh0rente de normes appli- 

quant un syst6me de gestion moderne de la quahte 
aux processus et aux activities d'un organisme. Elle 

inthgre I'am8ioration continue et la satisfaction du 

client. 
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Les exigences pour la mise en place de systemes de 

management de Ia qualite sont exprimees dans la norme 

ISO 9001:2000; elles sont gendriques et ont la preren- 

tion d' etre applicables A toure organisation quels que 

soient son type, sa taille et les produits ou services four- 

nis. La norme ISO 9001;2000 remplace en fait les 

anciennes normes 9001, 9002 et 9003 versions 1994, 
Certaines exigences de la nouvelle norme peuvent etre 

exclues en cas de non-applicabiiite due h la nature de 

1'organisation. 

Le syst0me quality consiste 0 hvaluer comment et 
pourquoi les choses sont faites, 0crire comment 
elles sant faites et enregistrer les resultats pour 
prouver qu'elles ont 5th faites correctement. 

Particularite des PME/PMI 

Le paysage industriel ouest-africain est en general, nous 

1'avons mentionne, davantage caractcrise par de petites 

et moyennes entreprises que par de grandes unites pro- 

ductives. Ce constat est d'autant plus reel pour les uni- 

tes agroalimentaires qui, bien souvent, errent a la limite 

de I'informel. 

Bien que les PME passent pour etre defavorisres par rap- 

port aux grandes unites industrielles dans la mise en 

ceuvre d'un SMQ elles rassemblent, a mieux y regarder, 

une serie d'avantages appreciables. 

En effet, au sein des PME, les systemes de management 

etablis sant souvent. e&icaces bien qu'informels et rare- 

ment documentds, Tout d'abord, le caractere souvent 

familial de ces entreprises permet d'avoir affaire a une 

meilleurc implication de tout le personnel dans la 

recherche de la prosp6rite de 1'affaire ainsi que dans 1'at- 

traction du client et dans la quete de sa satisfaction. En 

general, le directeur cst quelqu'un de competent, expe- 

riments, apprecid du personnel pour ses qualites humai- 

nes et sa sagesse; il soigne ses employes comme les 

membres cheris d'une famille. Ensuite, le management 

souvent informel permet au directeur un meilleur 

contact avec ses employes, un meilleur suivi et controle 

de la quality des produits ou services. Toutes ces carac- 

teristiques, non exhaustives, concourent a motiver le 

personnel par rapport h une demarche qualite et a faire 

de la satisfaction du client une valeur d'entreprise. 

Pourquoi implanter ISO 9001 dans iVentreprise? 

Avant de se lancer dans la mise en place d'un systeme de 

management de la qualite (SMQ conforme 6 la norme 
"ISO 9001:2000: systemes de management de 4 qualite 

— Exigences", une organisation doit rdpondre a deux 

questions fondamentales: que represente ce systeme 

pour elle? quels avantages va-t-elle en tirer? 

Les avantages peuvent etre une ouverture a de nouveaux 

marches internationaux, mais ils peuvent tout aussi bien 

s'apprecier au niveau local en ameliorant la part de mar- 

che et la rentabilire. Pour les organisations non exporta- 

trices, la norme ISO 9001 permet en effet: 

~ D'ameliorer la qualite; 

D'augmenter 1'efficacite operationnelle; 

D'augmenter la production; 

De reduire le gaspillage. 

A 1'instar des entreprises du monde entier, les entrepri- 

ses burkinabe sont de plus en plus convaincues de la 

necessite de la mise en place en leur sein d'un systeme de 

management de la qualitc de type ISO 9001, 

L'enquete industrielle menee en 1999 par 1'ONUDI 

dans le cadre du projet qualite a revele que peu d'entre- 

preneurs burkinabe maitrisaient les normes ISO 9000, 
Conscients des enjeux de la qualite pour leur insertion 

dans 1'economic moderne, ces mernes entrepreneurs ont 

exprime comme prioritaire une assistance technique 

pour la connaissance et la maltrise de ces normes. 

En reponse, le projet qualite de 1'ONUDI a planifie et 

organise un ensemble de seminaires de sensibilisation et 

de formations techniques, qui ont permis aux operateurs 
d'acqu6rir les fondements de la serie ISO 9000 (Ia ver- 

. sion 1994 h Pepoque). 

Ces seminaires, specifiquement adaptes aux differentes 

categories dc personnel auxquelles ils s'adressaient, ont 

permis d'informer et de motiver tous les nivraux de 

decision et d'execution des entreprises participantes. 

Certaines entreprises pilotes du projct ont d'ailleurs 

essaye de passer a 1'application pratique des preceptes 

enseignes lors des formations. Elles ont nomme un 

responsable qualite et ont commence I formuler leur 

politique qualite et a formaliser leur documentation; 

quelques-uncs se sont investies dans la redaction dc leur 

manuel qualite. Il faut cependant avouer que la premiere 

ambition pour les entreprises agroalimentaires auxquel- 

les s'adressait le projer etait de mairriser les bonnes pra- 

tiques d'hygiene puis le systeme HACCP, raison pour 

laquelle I'appilication de l'ISO 9000 n'a pas et' au pre- 

mier plan des preoccupations, quand bien meme les 

demarches reinvent d'une meme approche, puisqu'il 

s'agit d'ameliorer en permanence le systkme, quel qu' il 

soir, rout en s'assurant de Ia satisfaction du client. 
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La premiere partie de cene section est consacr6e aux eta- 

pes theoriques d'implantation d'une demarche ISO 
9001:2000, tandis que la deuxieme partie se penche sur 

l'approche pratique adoptee en la rnatiere lors de l'exe- 

cution du projet ONUDI au Burkina Faso, 

Procedure d'implantation de la demarche 
qualite selon ISO 9001:2000 au sein d'Une 
entreprise" 

Un systeme de management de la qualite eprouve et 

controle regulierement par un organisme de validation 

externe permet 5 une organisation d'ameliorer en 

continu ses niveaux de services et d'atteindre ses objec- 

tifs planifies, 

La certification ISO 9001 qui est I'acre par lequel une 

autoritd reconnue atteste de la conformite d'une organi- 

sation, d'un systeme, d'un produit I un. referentiel per- 

met: 

D'assurer la fiabilitk de la reponse aux exigences des 

clients; 

~ De demontrer la maitrise des procddes; 

~ D'obtenir une reconnaissance nationale et interna- 

tionale; 

De maitriser le fonctionnement interne et d'eliminer 

les dysfonctionnements: ' 

~ De s'engager dans une demarche de progres. 

Pour tirer le meilleur parti des avantages de I'ISO 9001 
en vue d'optimiser la gestion d'une organisation, plu- 

sieurs erapes sont 5 franchir: 

~ Definir ce que vous faites et la maniere dont vous le 

faites; 

~ Ecrire ce que vous faites; 

~ Prouver que ce que vous faites est conforme a ce que 

vous avez 6crit; 

~ Verifier I'efficacite des actions menees; 

~ Ddmontrer h vos partenaires que vous avez atteint 

vos objectifs par le biais de la certification. 

Certaines etapes sont inconiournables dans l'implanta- 

tion d'un systerne de management de la qualite (SMQ) 
selon ISO 9001 au sein d'une entreprise, 6 savoir: 

6La famille ISO 9000 a etc revisee en decembre 2000. Le present docu- 

ment fait reference 0 I'ISO 9000. 2000 au lieu de I'ISO 9000:1994, sa ver- 

sion precedente qui &tait en vigueur au moment de I'execution du projei 
qualite de I'ONLIDI USIRAFI97IAS6. 

Achat de la notme 

~ Engagement de la direction 

~ Mise en pbce du comite de pilotage 

Sensibilisation, information et formation du person- 

nel sur la qualite 

Diagnostic qualite de l'entreprise 

~ Enonce de la politique et des objectifs qualite 

~ Etablissement d'un plan d' action de mise a niveau 

~ Redaction du manuel qualite 

~ Audit a blanc 

Preaudit de certification 

Choix de I'organisme certificateur 

~ Audit de certification 

Communication sur le certificat ISO 9001:2000 

2'tajie Ir achat ae la norme 

Avant qu'une entreprise ne se prepare a implanter un 

SMQ, elle doit se procurer un exemplaire des docu- 

ments necessaires, notainment de la norme ISO 9001, 
afin de se familiariser avec les exigences qui y sont conte- 
nues. La liste des documents (normes) necessaires est la 

suivante: 

ISO 9000:2000: systemes de management de la qua- 

lite — Principes essentiels et vocabulaire; 

ISO 9001:2000: systemes de management de la qua- 

lity6 

— Exigences; 

ISO 9004:2000: systemes de management de la qua- 

lite — Lignes directrices pour I'amelioration des per- 

formances; 

ISO 19011:2002: lignes directrices pour I'audit des 

systemes de management de la qualite et/ou de 

management environnemental; 

FD X SQ-176:2000: management cle la qualite- 
Management des processus. 

Ces documents peuvent etre acquis aupres du centre 

de documentation de I'Organisme national de normali- 

sation (ONN) qui, pour le Burkina Faso, est FASO- 

NORIvl, situs a I'Office national du commerce exterieur 

(ONAC). 

Etape 2: engagement ae la ui rection 

La mise en ceuvre d'un systeme de management de la 

qualite, en tant que decision stratdgique de I'entreprise, 

demande I'adhesion de la direction. La direction de 

I'entreprise a l'obligation d'exprimer clairement son 

engagement et de le diffuser au sein de l'entreprise. 
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La direction de 1'entreprise doit fournir la preuve de son 

engagement dans le ddveloppement et la mise en ceuvre 

du SMQ, ainsi que dans 1'amelioration continue de son 

efficacite et de son e&icience. 

Cet engagement de la direction est une condition prea- 

lable h 1'implantation du SMQ. 

pioduction, mais relevant directement du premier 
responsable de 1'entreprise. 

Le comite de pilotage pourrait etre compose comme 
suit: le directeur general; le chef de projet; les responsa- 

bles de departement/direction; le representant du cercle 

de qualite (s' il y a lieu). 

E'tape 3: mise en place dit comi tiI cie pilotage 

Le processus de mise en ceuvre doit debuter par la pre- 

paration d'une strat6gie organisationnelle en collabora- 

tion avec les cadres sup6rieurs. Le management des 

SMQ incombe aux equipes dirigeantes, Ii est done 

imperatif d'impliquer les cadres superieurs des les pre- 

mieres stapes du processus. 

Pour ce faire, un chef de projet et un comite de pilotage 

sont necessaires pour la conduite et le pilotage du projet 

de certification afin d'assurer le success de ce dernier. 

Suivant les cas, la direction nomme un chef de projet 
dont le role est de planifier le projet et d'aider k 1'iden- 

tification des membres du comite de pilotage. La inis- 

sion de ce comite doii' etre bien definie et les principales 

responsabilites sont les suivantes; 

Concernant le nombre (optimal, minimal et maximal) 

des membres du comite de pilotage, il n'y a pas de regle 

en la matiere, Suivant la taille de I'entreprise, cinq ou six 

personnes suffisent. 

Le comite de pilotage est responsable de la composition 
des groupes de travail. Chaque groupe esr responsable 

pour un seul processus. Une liste des processus necessai- 

res k la mise en place du SMQ est donnee dans le 

tableau 4 ci-apres. 

Les groupes pourront s'inspirer de modeles de proces- 

sus, procedures, manuels qualite et de formulaires 

comme bases de travail pour traiter les exigences de 

la norme; ils utiliseront la liste des taches pour identi- 

fier quels changements doivent etre apportes aux pro- 
cessiis. 

~ Traduire la politique qualite formulee par la direc- 

tion en objectifs operationnels; 

~ Identifier tous les processus de 1'entreprise et ddfinir 

des indicateurs pour chacun d'eux; 

Identifier les mernbres d'equipe pour chaque groupe 

de travail, assigner les responsabilites et d6finir les 

objectifs de chaque groupe (voir 1'exemple de tableau 

pour 1'organisation des groupes de travail dans le 

rableau 4 ci-apres); 

Assigner la date de debut et la date d'achevement 

pour chaque equipe; 

~ Identifier des besoins de formation pour les 

employes et fixer les dates de formation; 

~ Rencontrer rdguiierement les dquipes pour evaluer 

les progres, repondre aux questions et evaluer les 

besoins en ressources pour la mise en a:uvre; 

~ Revoir et approuver les processus, les procedures et 

tous les outils necessaires a la description du syst5me 

(formulaires, instructions, documents applicables, 

etc. ); 
~ Superviser la redaction du manuel qualite; 

~ Planifier les audits h blanc; 

~ Choisir 1'organisme certificateur. 

Le chef de projet ou responsable qualite, ou manager 

qualite, etc, , doit etre une personne ne relevant pas de la 

Chaque groupe evaluera le processus modele (s' il existe) 

pour determiner les changements qui sant necessaires 

pour 1'entreprise de par sa complexite et sa maturite, 

ainsi que pour les procedures et les formulaires. 

Le groupe finalisera Ie processus, la procedure et les for- 

mulaires sous sa responsabilite et les enverra au comite 

de pilotage pour revue et approbation. 

Le groupe assurera la formation des einployes concernes 
. par le processus et/ou h procedure et s'assurera pendant 

un cerrain temps de leur suivi; les employes commence- 

ront alors a appliquer et h respecter le processus et/ou la 

procedure, a les documenter et a rnaintenir les enregis- 

tremen ts associes. 

Le tableau 4 ci-apres, qui contient la liste type 
d'actions a metrre en ceuvre, permet aussi de planifier les 

differentes actions en les positionnant dans le temps. 

S'agissant du nombre (optimal, minimal et maximal) 

de groupes de travail, un groupe de travail par proces- 
sus operationnel identifie est recornmand5, Le nombre 

de personnes dans le groupe depend du nombre de 
personnes qui travaillent a la realisation du processus. 
L'ideal serait d'avoir cinq ou six membres au maxi- 

inu, mais toutes les autres personnes devraient etre 
interviewees. 
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~ -. & ~ ~ 

Groupe de travail Me mt&res 

du gfoupe 
Chef de 
groupe 

Mais 7 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mais 5 

Manuel quality 

Maitrise des documents 

Ivlaitnse des enregistrements 

Responsabilitis de la direction 

Compistences et formation 

Infrastructures 

Planification des processus de 
realisation du produit 

Processus reliiss aux clients 

Conception et developpement 

Acbats 

Controle de production 

Fourniture de services 

Identification et traCabilitis 

Propriiste du client 

Preservation du produit 

Maitrise des appareils de mesure 
et d'essais 

Surveillance, mesure et analyse de 
la satisfaction des clients 

Maitrise des produits non conformes 

Actions prisventives 

Processus d'amislioration continue 

Etape 4r information, sensibilisation et formation mrs 

personnel a la qualite 

L'experience montre que le personnel des entreprises du 

Burkina Faso a un faible niveau de connaissance et de 

comprehension en matiere de qua)ite. 

La premiere preoccupation lors de I'implantation d'une 

demarche qualite au sein d'une entreprise est d'initier 

des actions O'Information et de sensibilisation k la qua- 

lite au sens large pour l'ensemble du personnel. 

La formation est done essentielle a la reussite de I'im- 

plantation du SMQ. Elle devrait porter sur: 

La quality 

~ La definition 

Les concepts 

~ Les enjeux 

Les outils de la qualite 

~ La normalisation 

~ I'analyse de la valeur 

Les cercles de quality 

~ La maintenance 

~ La motivation du personnel 

~ Le benchrnarki ng 

~ Les "5 S" 

~ Etc. 

La famille des normes ISO 9000 

~ L'approche ptocessus (FD X50-176) 

La gestion documentaire 

La mise en place de tableaux de bord 

~ L'audit qualite (ISO 19011:2002) 
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Les huit principes du management de la 

qualite 

~ Les exigences de la narme ISO 9001:2000 
~ Etc. 

A cet effet, les principaux canaux suivants peuvent etre 

utilises: seminaires, ate1iers, actions en entreprises. 

Le public cible de ces actions de sensibilisation, infor- 

mation et formation devrait comprendre tous les acteurs 

de 1'entreprise; le direcreur genera]; le chef de prajet; les 

membres du comite de pilotage; les employes; les prin- 

cipaux partenaires et foucnisseurs. 

Etape 5; di'agnostic qualite de l'entreprise 

I. e diagnostic qualite de 1'entreprise cansiste a faire 1'etar 

des lieux en matiere de management de la qualite et 

poursuit les objectifs suivanrs: evaluer le systeme de 

management de 1'entreprise par rapport. aux-exigences 

de la narme ISO 9001 2000; elaborer le plan d' action 4 

rnettre en ceuvre pour conformer le systeme de manage- 

ment de 1'entreprise aux exigences de la norme ISO 
9001:2000. 

Ce diagnostic qualite peut etre Fait en interne par 1'en- 

treprise si elle dispose d'un personnel competent en la 

mari&re. 

L'entreprise peut egalernent recourit aux competences 

d'experts independants (cabinets de cansultants) pour 
dtabjir ce diagnostic qualite abourissant & 1'e1aborarion 

du plan d' action precite. Leur experience dans ce 

domaine pourrait permettre d'eviter des erreurs 

couteuses, 

Ztape 6 c'nonce ae 6 politi q'ue et des ojbeetifr quaiite 

I. a definition d'une polirique qualite et la d6terminatian 

des objectifs qualite constituent des principes essentiels 

du management de la qualite et sant de la competence 

de 1a direction generale de 1'entreprise. 

Etape 7: elaboration du plan d' action 

Le diagnostic quality realise h 1'etape n' 5 aboutir gene- 

ralement a 1'elaboration d'un plan d' action pour la mise 

en ceuvre du systkme de management de la qualiteau 
sein de 1'entreprise. 

ktape 8: rddacti on du rnanuel quaDte 

Le manuel qualite est un document qui expose les 

intentians de 1'enrieprise envers la qualite. Il precise les 

raisons de ses activites, ses aspirations, la maniere dont 
elle applique la norme et le fonctionnement de 1'entre- 

prise. 

La construction du systeme de management de la qua- 

lite passe par 1'identification et la description des pro- 

cessus necessaires au Fonctionnement de 1'entreprise. Un 

pilote doit etie designe pour chacun des processus et des 

indicateurs de performances equilibres doivent etre d6fi- 

nis. Les groupes de piocessus sont les suivants: 

Les processus de management: 1'elaboration de la 

strat6gie de 1'entreprise, le management de la qualite, 

la communication interne, etc. 

Les processus operationnels: la recherche-developpe- 

ment (R-D), 1a gestion commercia1, la gesfion de 1a 

relation client&le, la conception, les achats, la logis- 

tique, etc. 

Les processus de support: les ressources huinaines 

(RH), les ressaurces Financieres, les installations, le 

savoir-faire, le metier, 1'information, etc. 

Les processus stratdgiques: 1'ensemble des processus 

refletant la vision et les facteurs de reussite de 1'en- 

trep rise, 

Etapes 9, 10 et P2: audits qualite 
L'audit qualite est defini comme etant un "exainen 

methodique et incfependant en vue de determiner si les 

activites et resultats relatifs k la qualite satisfont aux 

dispositions preetablies et si ces dispositions sont mises 

en ceuvre de Fanon efficace et aptes a atteindre les objec- 
tifs". Il en cxiste differents types: 

La norme!SO 9000:2000 donne 1es dehnitions suivan- 

tes: 

Politique qualite: "orientations et intentions genera- 

les d'un organisme relatives K la qualite telles qu'offi- 

ciellement formulees par la direction"; 

Objectif qualire: "ce qui est recherche au vise, relatiF 

a la quality". 

Les objectifs qualite sont generalement Fondes sur la 

politique qualite de 1'organisme. 

En fonction de 1'auditeur 

~ L'audit interne 

~ L'audit externe 

Selon 1'objectif poursuivi 

~ L'audit a blanc (pour la forme) 

~ Le plaudit 
~ I. 'audit de certification 

Generalement, des le debut cfe la mise en ceuvre d'un 

systeme de management de la qualite, un preaudit est 
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effectue selon la demande de 1'entreprise par le certifi- 

cateur ou tout autre expert externe. Il vise a identifier 

les domaines dans lesquels les elements de la norme ne 

sant pas respectes. L'entreprise peut ainsi corriger les 

lacunes de son systeme avant de proceder a son premier 

audit. 

Concernant 1'audit de certification, 1'entreprise doit col- 

laborer avec son certificateur pour organiser sa premiere 

evaluation, A ce stade, le certificateur examine le SMQ 
de 1'entreprise et determine s' il peut recomrnander sa 

certification. 

La procedure suivante a ete adoptee par le projet, Elle se 

presente en cinq etapes: 

La sensibilisation de 1'ensemble du personnel sur la 

qualite; 

La sensibilisation des cadres superieurs des entrepri- 

ses sur la qualite; 

La formation technique; 

Les preaudits de systeme qualite; 

Le suivi. 

Etape 11: choix de l'organisme certiPcateur 

Le certificateur est une tierce partie dont la tache 

consiste a evaluer 1'efficacite d'un systeme de manage- 

ment de la qualite et a ddlivrer un certificat si celui-ci 

repond aux exigences de la norme. Le nombre impor- 

tant de certif'icateurs presents sur le marche mondial 

rend parfois la selection difficile, Les facteurs a prendre 

en compte sont 1'experience du metier, la couverture 

geographique, les tarifs et le niveau de service propose, 
L'essentiel est de trouver le certificateur qui repond le 

inieux aux besoins de 1'entreprise. 

Etape 13: corn muni cation sur le certiPcat 1$0 9001:2000 
Lorsqu'une entreprise est certifiee et en possession de 

son certificat, elle peut promouvoir son succes dans le 

cadre d'une campagne de publicite. Pour conserver sa 

certification, il suffit a 1'entreprise de continuer a 

respecter son systeme de management de la qualite. Son 

certificateur procddera a des audits de suivi pour relever 

tout ecart eventuel par rapport aux exigences de la 

norine. 

APProche du PIOjet qualite de 1'ONUDI 

Les entreprises pilotes du projet sont, pour la ptupart, 

des petites et moyennes entreprises, voire des microen- 

treprises. L'implantation d'une demarche qualite selon 

ISO 9000 devrait etre specifique h ce type d'entreprise 

au Burkina Faso. 

E'tape 1: sensibi lisati on du personnel sur la qualite 

L'exploitation du questionnaire de 1'enquete menee 

aupres des entreprises agroalimentaires pour la selection 

des entreprises pilotes du projet a revele le faible niveau 

de connaissance et de comprehension du personnel de 

ces entreprises en matiere de qualite. 

La premiere preoccupation du projet a done ete d'initier 

des actions d'information et de sensibilisation au sens 

large de tous les operateurs R la qualite a travers sa defi- 

nition, ses concepts et ses enjeux ainsi qu'h la gestion de 
la qualite, les systemes d'assurance de la qualite, les nor- 

mes ISO 9000 et la motivation du personnel. Les prin- 

cipaux canaux suivants ont ete utilises: seminaires, 

ateliers, actions en entreprises. 

Le concours d'experts internationaux de 1'ONUDI 

confirmds en normalisation et en management de la 

qualite a ete sollicite. De par leur grande experience et 

sur la base d'exemples de la sous-region et de certains 

pays tant en developpement qu'industrialises, ces 

experts internationaux ont pertnis aux differentes activi- 

tes d'information et de sensibilisation d'atteindre leurs 

obj ecti fs. 

Le public cible comprenait les cadres inoyens et supe- 

rieurs des entreprises. Les actions d'information et de 
sensibilisation a la qualite ont concerne les entreprises 

des deux principales villes industrielles et commerciales 

du Burkina Faso: Ouagadougou (la capitale politique) et 

Bobo-Dioulasso (la capitale economique), 

Quatre entreprises avaient Et' identifiees par le projet 
ONUDI pour la ddmarche qualite selon ISO 9000: 
BURKINAPAT, SN-CITEC, SODEPAL et UCOBAM. 
Des audits qualite y ont ete realists par 1'expert Diarra et 
un plan de travail a ete dlabor6 I cet effet. Ces entrepri- 

ses ont egalement participe aux diffErents seminaires ani- 

mes par les experts Vilaseca et Diarra sur la gestion de la 

qualite, le management de la qualite totale, les normes 

ISO 9000 et''elaboration d'un manuel quality. 

%tape 2: sensi bi lisation des cadres supdrieurs a la quality 

Apres avoir dissdmine le concept qualite auprks du per- 

sonnel inoyen et superieur des entreprises, fe projet s'est 

interesse a 1'information et a la sensibilisation specifique 

des cadres superieurs k la demarche qualite, notamment 

le management de la qualite totale. 

Pour atteindre ce public particulier, le projet a organisms 
un seminaire d'une matinee dans les deux principales 
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villes industrielles et commerciales du Burkina Faso, Ces 

seminaircs ont ete animes par un expert international de 
1'ONUDI canfirme en management de la qualite. 

de definir un plan d'actions pour chaque entreprise afin 

de resorber ces non-conformities et d'elaborer un manuel 

qual ite. 

Cette action est venue en renfort a i%tape numero I afin 

de motiver 1'ensemble du personnel des entreprises pour 

la mise en place d'une demarche qualire; elle a permis 

d'obtenir 1'engagement indispensable au developpernent 

des activites du projet envers les entreprises pilates. 

Ftape 3: formation technique sur l application de la norme 

ISO 900I 
Apres 1'information et la sensibilisation du personnel 

des entreprises ainsi que de la direction au plus haut 

niveau, le programme s'est consacre a des seances de For- 

mation technique et pratique sur la norme ISO 
9001:1994, la version 2000 n'etant pas encore disponi- 

ble a 1'epoque. 

Ces formations, destinies aux cadres techniques des 

entreprises pilotes du programme, notarnrnent les respon- 

sables quality (RQ), etaient axces sur les modules suivants: 

Les outils de la qualite; 

~ I. 'application de la norrne ISO 9001:1994; 
~ La redaction d'un' manuel qualite (politique qualite, 

procedures, instructions, etc, ); 

Le corrt de la non-quality. 

Elles ont ete dispensees par des experts internationaux de 

1'ONUDI confirmes en management de la qualite et 

comprenaient une partie theorique et une pattie pratique, 

Il convient de noter que ce meme public cible a benefi- 

cie de tous les madules de formation dans le cadre de 

1'initiation au TQM (management de la qualite totale). 

Les cadres techniques des entreprises pilotes du pro- 

gramme, notamment les responsables qualite (RQ), 
disposent maintenant de tous les atouts pour contribuer 

I la mise en ceuvre d'une ddmarche qualite selon ISO 
9001 dans leurs entreprises respectives. 

Etape 4: preaudits a'e syst'erne qualite 

Le programme s'dtant fixe comme objectif d'introduire 

un systkme qualite selon ISO 9001 dans quatre entre- 

prises pilotes, un preaudit de systeme qualite a ete effec- 

tue aupr4 de ces entreprises installees a Ouagadougou 

et a Hobo-Dioulasso par deux experts internationaux de 

I'ONUDI. 

Ces preaudits avaient pour objectif de determiner les 

non-conFormites par rapport aux clauses de la norme et 

I'tape 5: sur'vi 

I e suivi de la redaction de manuels de procedures aupr6s 

de deux entreprises pilotes a Etc assure par les cadres de 
1'Organisme national de normalisation burkinabe 

(FASONORM). Il est h noter que ces cadres ont eux- 

memes participe a tous les seminaires de sensibilisation 

et formation organises sous couvert du projet ONUDI 
et ont parallelement beneficie de 1'appui individualists 

des experts internationaux en mission. 

I. *experience sur le terrain a revele que ces entreprises 
n'ont pas encore rnartrise toutes les conditians de mise 

en ceuvre des rnanuels HACCP (SODEPAL) ou sont en 

train d'elaborer et de rnettre en application leur manuel 

de bonnes pratiques d'hygiene (BURKINAPAT, SN 
Citec er. UCOBAM). 

De plus, il n'existe pas de politique qualite ecrite au 

niveau des entreprises pilotes. Cela releve des prerogati- 

ves du directeur general, les responsables qualite (RQ) 
etant notamment charges d'appliquer la politique qua- 

lire ainsi definie et de contribuer a Ia mise en. &euvre du 

manuel qualite, 

Conclusion 

A 1'aube du troisikme millenaire, la majorite des petites 

et moyennes entreprises d'Afrique de 1'Quest navigue 

encore aux frontieres de 1'informel, avec des systkmes de 

gestion tradiiionnels et familiaux, qui, s'ils restent par- 

fois justifiables d'un point de vue social ou culturel, n'en 

demeurent pas moins inertiels en rermes de competiti- 
vite et de performances, 

A 1'instar des entreprises du monde entier, les entrepri- 

ses burkinabe ont compris que la maitrise des notions 

de qualite etait indispensable I leur developpement, 
voire a leur survie. Il apparait done essentiel de sensi- 

biliser progressivement les operateurs et d'introduire 

pas a pas les concepts de la qualite ainsi que les fande- 

menrs de 1'amelioration des modes de gestion de 1'en- 

treprise, comme le proposent les normes ISO 9000. 
Ces socles permettront d'asseoir, 4 plus long tenne, 
1'implantation et 1'appropriation pleines des outils du 

management de la qualite tels que la certification ISO 
9001, 1'HACCP ou le TQM, qui ont tous pour d6no- 

minateur commun 1'amelioration continue et la satis- 

faction du client (en definitive, le bien-etre du 

consommateur), 
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Bien sur, les petites et moyennes entreprises du 

Burkina Faso eprouvent des diff'icultes h rnener de 

front l'introduction des outils BPH/HACCP et ISO 
9001 et la certification n'est pas un objectif majeur R 

court terme. Elles ont besoin de temps pour mettre en 

application tous ces preceptes. Les plus determinees 

d'entre elles pourront meme initier la mise en ceuvre 

de la nouvelle norme internationale ISO 15161;2001 — Lignes directrices relatives a 1'application de I'ISO 
9001:2000 aux industries de l'alimentaire et des bois- 

sons; cene norme permet h un organisme d'integrer 

son systeme de management de la qualite avec l'appli- 

cation de systemes de securite alimentaire du type 
HACCP, 



Troisieme partie 

EXPERIENCE ET 

ETUDES DE CAS 



Introduction 

Cette troisikme et derniere partie du document pr5- 

sente, apres avoir plante le contexte socio-economique 

local, 1'experience du projet regional au Burkina Paso et 
illustre les concepts exposes dans la partie mdthodolo- 

gique, k travers quelques etudes de cas pratiques deve- 

loppees aupres des entreprises pilotes, 

Le but de ces etudes de cas n'est pas de presenter de 

fanon exhaustive les activites mises en ceuvre aupres de 

toutes les entreprises selectionnees, mais plutot de livrer 

au lecteur un exemple de l'application des principes 

mdthodologiques exposes precedemment qui reflete 

l'adaptation par l'ONUDI d'outils d'amelioration de la 

qualite appliques au secteur agroalimentaire d'un pays 

d'Afrique de I'Ouest. 

Pour cette raison, un choix a du etre opere parmi les 

entreprises pilotes pour savoir laquelle d'entre elles allait 

servir de cadre a la presentation d'une demarche don- 

nee. Mais qui dit choix dit renoncement: Nous regret- 

tons de ne pouvoir relater ici les experiences, aussi riches 

les uncs que les autres, v4cues par toutes les entteprises 

pilotes; que celles-ci n'en prennent pas ombrage. Les 

actions menees et fes resultats atteints pour l'ensemble 

des entreprises pilotes du projet sont neanmoins repris 

dans le tableau a l'annexe 4. 

Pour chaque type d' action mise en ceuvre au cours du 

projet ONUDI, une entreprise est choisie a titre 
d'exemple, C' est ainsi que seront presentees trois etudes 

de cas, traitant respectivement du developpement des 

bonnes pratiques d'hygiene dans une laiterie de 

Ouagadougou, de la mise en place du systeme HACCP 
dans une entreprise de production de farines infantiles 

de Ouagadougou et de I'introduction de la maintenance 

preventive dans une laiterie de Bobo-Dioulasso. 
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I. Presentation du contexte — le Burkina Faso 

GeneraIites 

Le Burkina Faso est un etat d'Afrique de 1'Ouesr qui 
s'etend sur un territoire de 274 000 kilometres carres et 

dont la population, essentiellement rurale, s'eleve a 

11 millions d'habitants dont 10 0/0 vivent dans la capi- 

tale, C' est un etat enclave qui appartient a ce qu'on 

appelle communement la zone soudanaise de type tro- 

picale, 5 part le nord du pays qui appartient a la zone 

sahelienne (climat tropical aride). Deux saisons ryth- 

ment la vie des Burkinabe, la saison seche qui dure envi- 

ron huit mois et la saison pluvieuse qui s'dtend de la 

mi-juin a la mi-octobre, Le Burkina Faso compte une 

soixantaine d'ethnies. Certaines sont tres peu importan- 

tes et toutes ne recoupent pas des territoires ddlimites 

precisement. Enfin, la densite de la population est de 41 
habitants au kilomktre carre, 1'une des plus elevees 

d'Afrique. 

Le Burkina Faso compte parmi les pays les plus pauvres 

du monde, En termes d'indice de developpement 

humain, le pays est classe 172 sur une echelle de 174 

pays (seuls le Niger et la Sierra Leone ont un classement 

infdrieur). L'esp6rance de vie est faibfe (de 45 ans selon 

1'Organisation des Nations Unies et de 54 ans scion 1'en- 

quete demographique de 1998), la rnortalite infantile 

est de 104 /oo et la mortality juvenile est tres elevee 

(autour de 155 /oo) en raison du paludisme, de la mal- 

nutrition et des maladies infectieuses. En outre, le pays 

est fortement touch6 par le VlH (6, 4 /o de la popula- 

tion). Le Burkina Faso doit dgaiement faire face a un 

taux de croissance ddmographique de 3 o/o par an. Le 

taux de scolarisation est tres faible regalement; pour le 

niveau primaire, il est de 42, 7 /0 (avec de fortes inegali- 

t6s entre filles et garcons), 

La population se consacre essentiellement a la culture 

vivriere (mil et sorgho principalement) et a 1'elevage 

(bovin et ovin) pratique en majorite par iles Peuls dans le 

Nord du pays; ces activites souffrent enormement de la 

secheresse du climat sahelien. S'agissant des culrures de 

rentes, le coton domine de loin 1'arachide et la canne a 

sucre et alimente une industrie limitee a 1'agroalimen- 

taire localisee a Ouagadougou et a Bobo-Dioulasso qui 
constitue la principale source d'exportations. 

Le pays a acquis son independance le 5 aout 1960 sous 

le nom de Haute-Volta. Dans les annees 80, il a Etc 

secou6 par divers coups d' Etat militaires. En 1984, la 

Haute-Volta devient le Burkina Faso (pays des hommes 

integres). 

A partir de cette date, on note au Burkina Faso la crois- 

sance d'un dynamisme economique reel. Le processus 

historique de developpement industriel du Burkina Faso 

peut etre d6coupe en quatre phases chronologiques cor- 

respondant aux p6riodes: 

1945-1960: montage d'unites de transformation des 

produits du secteur primaire par le capital colonial; 

1960-1970: montage d'une quinzaine d'unites par le 

capital etranger franglais; 

1970-1980: montage d'unites industrielles par le 

capital syro-libanais; 

Depuis 1980: emergence d'unites indusrrielles, pri- 

vatisations et libdralisation des prix, 

oeveloppements economiques recents 
(Sources: DREE, FMI) 

Le Burkina Faso est un pays dont les performances eco- 

nomiques dependent fortement des chocs externes en 

raison de la predominance de I'agriculture d'exportation — notamment du coton — et de 1'importance de 1'aide 

extdrieure. Le pays compte parmi les pays les plus pau- 

vres du monde avec plus de 61 /0 de la population qui vit 

sous le seuil de 1 dollar des 6ats-Unis par jour. Depuis 

1995, la croissance economique — essentiellement due 
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h I'essor des secteurs primaire et tertiaire — s'eleve h 

5, 5 % par an, mais le contexte international et les condi- 

tions climatiques defavorables ont entramE un ralentis- 

sement des activites en 2000. 

Les exportations du Burkina Paso sant tris peu diversi- 

fides. Le coton represente 50 % des revenus d'exporta- 

tions, I'dlevage 20 % et I'or 4 /o, tandis que Ies produits 

manufactures et autres produits agricoles comptent pour 

les 26 /o restants, Les importations sont consrituees 

pour leur part par des biens d*equipement pour environ 

30 %, des produits petroliers pour 18 % et des produits 

alimentaires pour le reste. Environ 50 % des echanges 

commerciaux s'operent avec I'Europe et I'UEMOA 

(Union economique et monetaire ouest-africaine) vicnt 

en deuxikme position avec 25 % des echanges. En 2000, 
le deficit de la balance coinmerciale se chi&iait a 222, 4 
milliards de I'CFA (contre 152, 6 en 1998). Les exporta- 

tions pour la meme annee s'elevaient h 146, 2 milliards 

de FCFA (182, 4 en 1998) et les importations k 368, 6 
milliards de FCFA (335, 6 en 1998). 

Dans le secteur du coton, la devaluation du franc CFA 
en 1994 et les reformes structurelles au sein de la filiere 

ont permis une croissance importante de la production 
en 1996 et 1997. En 2000, les recoltes sant en progres- 

sion de 8 % par rapport a 1999, La SOFI f EX (Societe 
des fibres textiles) s'attend a une production record pour 
la campagne 2001/2002 en raison de I'augmentation 

des terres cultivees de I'ordre de 30 %. 

I. a production de riz ne couvre qu'environ un tiers de la 

demande locale, la partie restante etant couverte par les 

importations. Toutefois, malgre la concurrence des 

importations en provenance d'Asie, la culture du riz 

tient une place grandissante dans I economic burkinab6 

et les autorites ont mis en place des politiques de mise 

en valeur de la filiere (par le biais de projets d'irrigation 

notamment), ce qui a permis de pratiquement doubler 

la production en six ans; un plan d' appui a la filiere de 

14 millions de dollars sur fonds europcens est actuelle- 

menr. en cours. Cependant, Ies ameliorations restent 

liinitees par la faible capacitc de decorticage du pays, 

L'Economic est dominie par le secreur primaire, 
L'agriculture et les activities de transformation qui y sont 

liees constituent le moteur principal de la croissance au 

Burkina Faso. Les secteurs de I'agriculture, de 1'elevage, 

de la foret, de la chasse et de la peche emploient la 

majeure partie de la population (88 /o en 1997). Ils 

representent 40 % du PIB et constituent 70 % des recet- 

tes d'exportation. Au cours de la derniere decennie, le 

secteur agricole a enregistr6 des r&ultats remarquables 

(croissance superieure a 4 % par an), principalement 

grace a une utilisation plus intensive des terres disponi- 

bles. Cependant, en 2000, le secteur primaire a enregis- 

tre une croissance nEgative en volume de I'ordre de 
- 4, 2 /o suite a la mauvaise pluviomdtrie, ce qui a 

entraine une baisse sensible de la production cerealiere 

et un deficit alimentaire qui a debouche sur une hausse 

des prix. 

La culture de cereales secondaires traditionnelles (mil, 

millet, sorgho) constitue I'activite agricole la plus 

importante; elle a connu une augmentation de la pro- 

duction de 32 o/o lors de la campagne agricole 

1998/1999. I. e bobtail occupe egalement une part impor- 

tante dans I'activity economique (environ 14 /o du 

PIB), mais sa productivite est faible. 

Afin d'encadrer la production cerealiere, les autorites 

ont participe a la mise en place de la SOP ROFA (Societe 

de promotion des filieres agricoles) en 2001. Cene 
societe, d6tenue I 75 % par des societes privies, sera en 

charge de la gestion des intrants, des fmancements et de 

la collecte des fonds, 

Enfin, les autorites comptent aussi sur la production de 

fruits et legumes pour developper et diversifier I'agricul- 

ture. Et parmi d'autres cultures marchandes d'impor- 

tance croissante, on releve aussi les arachides et le sesame. 

Au-dela de la forte ddpendance des conditions clima- 

tiques, la filiere cerealidre souffre du manque d'organisa- 

tion des operateurs qui se traduit par des prix aux 

producteurs tres bas ainsi que par une mauvaise gestion 

des stocks. La fili&re souffre aussi de I'insuffisance des 

moyens de transport et de la ddficience des infrastructu- 

res de conditionnement, 

Le secteur secondaire represente aujourd'hui 17, 5 % du 

PIB. La contribution des industries extractivcs au PIB 
est relativement faible (moins de 0, 5 % du PIB), mais 

elle a augmente grace au ddveloppement de 1'extraction 

de I'or qui represente aujourd'hui, apres le coton, la 

deuxieme source de recettes d'exportation (sources de 

devises). 

Le secteur manufacturier ne reprdsente que 13 % du 

PIB et il est domine par les unites d'egrenage de coton 

et I'industrie agroalimentaire. La production de produits 

inanufactures, bien que hautement protegee par la 

reglementation des irnportations, a stagne durant les 

annees 80 et sa croissance en volume a connu un ralen- 

tissement net en 2000 par rapport aux annees preceden- 

tes. Les entreprises du secteur se plaignent du cout trop 
eleve de I'energie, mais surtout du regain de concurrence 

consecutif a I'accord tarifaire douanier eAectif au sein de 
I'UEMOA depuis janvier 2000. 
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L'industrie alimentaire est presente notamment dans la 

production de jus de fruit, les concentus de tomate, la 

confiture, le sucre, I'huile (sesame/arachide), les yaourts, 

le lait, le fromage, les pates, les biscuits, la farine de ble, 

les boissons, la mise en bouteille d' eau minerale et deux 

abattoirs. Des facteurs structurels tels qu'une faible tech- 

nicite, les couts cleves de I'energie et des transports, des 

salaires cleves et les importants avantages consentis aux 

travailleurs, ainsi qu'une reglementation rigide des prix 

et des echanges ont fait obstacle a I'amelioration de la 

corn petitivite, 

La croissance economique du pays repose aussi sur le 

dynamisrne du secteur tertiaire qui represente pcs de 

40 % du PIB. En 2000, ce secteur a enregistre un 

accroissement de 6 %, ce qui est en legere baisse par rap- 

port h la moyenne enregistree entre 1995 et 1999. Le 

commerce domine, mais le secteur des transports a Etc 

particulierement dynarnique au cours de cene periode 

suite a sa liberalisation et aux investissements qui y ont 

ete Fairs. 

Politiques et developpements 
macr oeconorniques 

Le Gouvernement du Burkina Faso applique depuis 

1991 un large eventail de mesures de reFormes macro- 

economiques et structurelles dans le cadre d'un pro- 

grainme du FMI. Au cours de trois programmes 

triennaux, il a beneficie d'un credit d'ajustement struc- 

turel (CAS) et d'un credit d'ajusiement du secteur agri- 

cole (CASA), Ces reformes ont contribue de falcon 

notable h modifier le contexte economique local et h 

favoriser le ddveloppement du pays. Ces mesures visent 

h renforcer la competitivitd des produits, a reduire le 

role de I'Stat dans I'economic, h promouvoir les activi- 

tes du secteur prive, h instaurer une gestion equilibree 

des fonds publics et a ameliorer ila situation de la 

balance des paiements. Afin d'ameliorer la competiti- 

vitd, le Gouvernement a rnis en ceuvre un premier 

inecanisme d'ajustement structurel renforce (1VIASR) 

du FMI approuve en mars 1993 et un deuxieine MASR 

qui a couvert la periode de 1996 6 1998, Apres la deva- 

luation du franc CFA en janvier 1994, on a enregistr6 

un vif redressement des exportations, notamment de 
betail et de produits agricoles, ainsi qu'une forte reprise 

de I'activite dans les secteurs de substitution de produc- 

tions locales aux importations, tels que le textile, le 

savon et les bicyclenes. 

En vue de favoriser I'environnement des afIaires, la 

chambre de commerce et d'industrie a ete restructuree et 

le droit des affaires a Etc modernise sur base des principes 

de I'OHADA (Organisation pour I'harmonisation en 

Afrique du droit des affaires). Le systeme judiciaire a ete 

restructure egalement — notamment la Cour supreme — et un audit du Departement de la defense a ete mene 

pour assurer sa bonne gouvernance. Par ailleurs, un 

important programme de privatisations qui preconisait 

le retrait de I'@at de 45 entreprises a ete amorce en 1991. 
Une nouvelle vague de privatisations dans le secteur de 

I'infrastructure a ete engagee en juillet 2001. 

Dans le secteur agricole, les principales reformes entre- 

prises ont ete exposees dans une lettre de politique de 

developpement agricole (LPDA) en mai 1992 et I'appli- 

cation de ces reformes a commence dans le cadre du 

premier CASA. En ce qui concerne le secteur du betail, 

les taxes a I'exportation et les obstacles ont ete supprim6s 

conjointement avec toutes les restrictions apportees au 

commerce. De plus, un certain nombre d'entreprises 

paraetatiques de transformation des produits agricoles 

ont ete privatisees. En outre, afin de favoriser la transpa- 

rence et la participation, le secteur du eaton a ete 

reforme de maniere originale, dans le sens d'une impli- 

cation des producteurs dans Ia gestion de la SOF!TEX. 

Enfin, en raison de la forte dependance du pays 5 I'egard 

de I'agriculture et de la recurrence de la secheresse, I'eau 

constitue un enjeu strategique majeur. De ce fait, les 

autorites ont adopts une nouvelle approche qui met fin 

6 la gratuite de I'eau. L'eau utilisee h des fins commer- 

ciales sera dorenavant payante, ce qui suppose des capa- 

cites de controle importantes de la part des autorites. 

Le secteur financier a egalement connu d'importantes 

reformes, notamment suite h I'engagement de I'Etat 

auprks des institutions de Bretton Woods de se retirer du 

secteur bancaire. Cependant, le secteur financier etant 

peu developpe, des efForts importants ont et6 entrepris 

en microfinance, Cette derniere tend d'ailleurs de plus 

en plus k cornbler le manque d'instruments de finance- 

ment en devenant aussi un outil de developpement des 

PME/PMI, au risque de s'eloigner de sa vocation 

iniriale. 

Par ailleurs, le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu 
I'assistance du PNUD pour le financement d'un projet 
d'assistance pour la formulation d'une strategic de deve- 

loppernent industriel qui a pris en compte les priorites 

du secteur prive. L'stat a proces a la mise en place 
d'une cellule d'aide au developpement des PME et PMI, 
d'une structure nationale d' appui en matiere de mainte- 

nance industrielle (projet financd par le PNUD), d'un 

dispositif de promotion industrielle (projet finance par 

le PNUD), d'un programme d'accompagnement du 

plan de developpement industriel, d'un programine 
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d' appui en matiere de maintenance industrielle (projet 
finance par le Royaume de Belgique), chi programme 
d'amelioration de la competitivite des industries agroa- 

limentaires en vue de la creation d'emplois au Burkina 

Faso et du projet regional qualite (ONUDI). 

Evolution de l'approche qualite 

A 1'aube du troisiEme millenaire, le developpement 

passe par ]'internariona/isation. Face a 1a globalisarion 

des marches, les acheteurs du monde entier deviennent 

trks exigeants au niveau de la qualite des produits 

demand6s. De plus, ils desirent voir leurs fournisseurs 

faire la preuve de leur capacite a renconrrer ces exigen- 

ces desormais basees sur des normes communes et inter- 

nationales. De plus en plus de iiormes de type 
"international" sont exiles de fat;on h proteger le 

consommateur. Faute de s'y conformer, il devient alors 

pratiquement impossible d'exporter ses produits, qu'ils 

soient ou non transformes. Pour les pays en voie de 

developpement, les institutions chargees des questions 

de developpement reconnaissent de maniere croissante 

que 1'existence d'une infrasnucture normative est une 

condition prealable a la reussite des politiques econo- 

miques visant I assurer un developpement durable, La 

mise en place d'une telle infrastructure dans ces pays esr 

essentielle si 1'on veut ameliorer la productivity, la com- 

petitivit6 sur les. marches et la capacite d'exportation, 

Vers la creation d'une structure nationale 
de norroaiisation 

La situation en normalisation et en gestion de la qualite 

a connu une nette amelioration ces dernieres annees. 

direction avait surtout pour objet le controle des fraudes 

et de 1'etalonnage des equipements de mesure. 

Suite A des recommandations des differents secteurs 

concernes, le gouvernement avait decide de creer une 

commission nationale pour 1a normalisation. La commis- 

sion a eqabord plusieurs normes et a acheve, en 1992, les 

textes legislatifs et reglernentaires preparatifs pour la crea- 

tion d'une structure nationale de normalisation. A la fin 

de 1'annee 1994, apres consultations avec le secteur prive, 

la commission a recommande de creer une structure 

nationale de normalisation au sein de 1'Office national de 

commerce exterieur (ONAC), I, 'ONAC est un Etablisse- 

ment public a caractere administratif (EPA) plack sous la 

tutelle du Ministere charge du commerce et de 1'industrie. 

La Commission nationale de la norinalisation a caracte- 

risc la situation qui a inene a la creation d'une institution 

nationale de la normalisation comme suit: 

Absence d'une politique nationale de normalisation, 

certification et promotion de 1a qualite. 

Differents ministeres interviennent independam- 

ment dans la normalisation, pour le controle de la 

qualite dans le domaine des produits alimentaires et 

agricoles. 

Des moyens insuffisants sont affectes a la norinalisa- 

tion, au controle de la qualite et a la certification. 

Absence d'une source d'information et de documen- 

tation sur les normes et specifications techniques des 

principaux marches exterieurs du Burkina Faso, 

Le controle de la qualite ainsi que la gestion de la 

quality sont peu developpes dans les entreprises. 

Les activites de certification sont peu developpees et 

manquent d'une politique systdmatique. 

L'idee de la qualite — et les programmes d'amelioration 

de la qualite qui y sont lies — a pris corps en 1989 
lorsque 1'&at s'est engage, aupres des institutions de 

Bretton %'oods, h faire des efforts dans la voie de la libe- 

ralisation et de la dereglementation. En 1985, deja, la 

creation d'une structure nationale de normalisation et 

de controle de la qualite erait envisagee, et en 1987 une 

commission nationale regtoupant 1'ensemble des minis- 

teres concernes a et' etablie; le coup d'envoi de la nor- 

malisation au Burkina Faso etait donne, Les premiers 

travaux de normalisation ont alors formellement 

demarre la meme annee. A cene epoque, !'infrastructure 

institutionnelle en matiere de qualite etait quasi inexis- 

tante. Le Minist&re de la promotion econornique k 

1'epoque avait une direction de 1'inspection de la qualite 

et de la metrologie dans le systeme dit du commerce 

et de 1'approvisionnement du peuple (CAP). Cette 

C' est en 1998 que sant confiees a 1'ONAC, par le dec- 
ret n 98-296/PRES/PM/MCIA/MEF, les attributions 

de 1'Organisme national de normalisation du Burkina 

Faso. La "Direction de la norinalisation et de b promo- 
tion de la quality", plus comrnunement appelee FASO- 

NORM est alors creee, L'ONAC prdsentait les 

avantages comparatifs suivani's: 

~ Structure d'accueil deja existante, forte d'une cin- 

quantaine de personnes, experimentee dans le sec- 

teur agroalimentaire, et notamment dans la 

promotion des exportations; 

~ Disposition d'une unite de formation en place avec 

1'equipemenr necessaire pour la conduite de semi- 

naires de formation, L'ONAC a une experience en 

conduite de seminaires, cours de formation avec 

disponibilite de locaux equipes; 
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~ Lien etroit entre la promotion des exportations et les 

exigences en qualite et normalisation; 

~ Forte sensibilisation de la Direction gdnerale de 

1'ONAC h 1'importance de la qual ite et la normalisa- 

tion', 

~ L'ONAC dispose d'un centre d'informations corn- 

merciales operationnel avec du personnel forme et 
des equipements pour le traitement et la consulta- 

tion d'information. Ce centre peut facilement etre 

dlatgi en un depot de normes et de documentation 

liees h la gestion de la qualite. 

Jusqu'il y a peu, 1'ONAC etait structure "verticalement"; 

il est a present reorganis6 "horizontalement" par fifikre 

ou domaine (fruits et legumes; oldagineux; betail, vian- 

des, cuir, peaux; artisanat et industrie; qualite et norma- 

lisation; Truck point; affaires administratives), 

La Direction de la normdisation et de la promotion de la 

qualire est pour 1'instant cornposee de professionnels deta- 

ches des Ministeres de I'agriculture, du commerce, indus- 

trie et artisanat, et de la sante. L'objectif prioritaire de 

FASONORM est de constituer un service d' appui pour 

ses clients potentiels, c' est-k-dire les producteurs natio- 

naux, dans leurs efForts d'amelioration de la qualite des 

produits, afin d'ameliorer la sante et la securite de la popu- 

lation et de 1'environnernent naturel, de mieux repondre a 
1'a&Iux de produits exterieurs sur le marchd national et de 

mieux exploiter les potentiality des marches exterieurs. 

Les attributions et les missions de FASONORM sont: 

L'elaboration et la diffusion des normes, des specifi- 

cations techniques et des codes de bonne pratique du 

Burkina Faso; la constitution et 1'animation des 

comites techniques pour 1'elaboration et 1'adoption 

de normes techniques; la preparation et la sur- 

veillance de reglements techniques concernant la 

sante, la securitd de la population et la protection de 

1'environnement. Le success du rravail des comites 

techniques depend en grande partie de la representa- 

tion et de la participation active des secteurs prive et 

public dans ces travaux, 

La mise a disposition, aux operateurs industriels, de 

la document'ation normative et reglementaire: 1'elar- 

gissement du centre d'information de 1'ONAC h la 

documentation normative et reglementaire ainsi 

qu'a la documentation relative a la gestion de la qua- 

lite permettra de fournir aux op5rateurs la documen- 

tation normative necessaire relative aux exigences des 

marches exterieurs, dont la sous-region et 1'Union 

europeenne. 

La gestion du point national d'information (PNI) 
du Burkina Faso sur les normes et reglements tech- 

niques dans le cadre de la mise en ceuvre de 1'Accord 

de 1'OMC sur les obstacles techniques au commerce, 

L'etablissement, au niveau national et a travers 1'uni- 

te de formation de 1'ONAC, d'un programme de 

sensibilisation/promotion au moyen de seminaires, 

de publications, etc. , et de formation h long terme 

dans les domaines de la normalisation et de la gestion 

de la qualite, en cooperation avec des associations 

professionnelles, des organisations de defense des 

consomrnateurs, des structures d' appui au secreur 

privy et des consultants ou formateurs burkinabe. 

La mise en reseau des di&erents acteurs autour de la 

qualire et de la normalisation, avec un regard parti- 
culier porte vers le secteur agroalimentaire et 1'ex- 

portation. 

La mise en reseau et I'appui aux laboratoires d'analy- 

ses et d'essais afin de faciliter aux entreprises le 

controle de la qualite de leurs intrants et produits. 

L'etablissement, la promotion et I'attribution d'un 

label de qualite' pour des produits et, a terme, la ges- 

tion du systeme national de certification de la 

conformity des produits et des systemes de gestion 

de la qualite. 

La mise en place du personnel 5 FASONORM a com- 

mence au debut de 1'annee 1999, peu avant le lance- 

ment du projet regional de 1'ONUDI au Burkina Faso. 

Quatre cadres sur cinq prevus, venus des Ministeres du 

commerce (2), de la sante (1) et de 1'agriculture (1), ont 
ete detaches et mis a la tete de trois (des quatre) services 

crees et de la Direction, Le Directeur a quitte 1'etablisse- 

ment en juin 2002, ce qui porte le nombre de cadres res- 

tants 6 trois. 

Sous 1'impulsion du programme qualite de 1'UEMOA, 

FASONORM a mis en place ses premiers comites de 

normalisation au courant de 1'annee 2003 er a etabli une 

premiere liste de produits prioritaires h normaliser. 

Gestion de la qualite au niveau des 
entreprises 

Le Burkina Faso peur temoigner de plus de treize annees 

de promotion de la qualite en entreprise. En 1989, une 

etude menee par un expert de 1'Union des scientifiques 

f Le Directeur general etait 5 I'ongine du projef Cercles de qualite, finance 

par une contribution japonaise, qui plus tard a etc transfere au secteur prive 

avec la fondafion de FABCERQ. 

~Dans le passe, des produits du Burkina Faso onf efe declasses sur des 
marches exterieurs par manque de certification de qualite. Attuellement, la 

certification des produits est fane par des entreprises errangeres. 
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et ingenieurs du Japan (JUSE) a abouti 5 la mise en 

place des cercles de quality tcercles de controle de qua- 

lite (CCQ] dans les entreprises publiques et privees et 

dans certains services de 1'administration publique, 

Cette experience, alors unique dans la saus-regian, a 

perrnis au pays d'accumuler des acquis certains dont les 

plus importants sont: 

L'introduction effective des cercles de quality dans 

les organisations camme une demarche qualite sus- 

ceptible: 

~ D'ameliorer la communication au sein des orga- 

nisations; 

~ De motiver le personnel er susciter une prise de 

conscience de celui-ci pour relever les defis dans 

les ateliers/services; 

D'ameliorer la qualite des biens er services pour 

une meilleure campetitivitd et la qualite de vie 

sur le lieu de travail. 

La creation, le 25 janvier 1992, de 1'association bur- 

kinabe pour les cerclcs de qualite et le management 

participatif (ABCERQ). L'association, qui est passde 

de 9 0 25 rnembres, rassemble toures les entreprises 

et erablissements de 1'administration publique qui 

s'interessent aux demarches "qualite totale et cercles 

de qualite" ainsi qu'au concept du management par- 

ticipatif, En juin 2002, a la faveur de la relecture de 

ses textes constitutifs, 1'associatian a pris unc nou- 

velle denomination: "Association burkinabe pour le 

management de la qualite (ABMAQ)", qui lui per- 

met de s'ouvrir aux PME/PMI et d'elargir son 

champ de competence. L'ABMAQ a independam- 

ment contribue a la constitutian d'associations de 

consommateurs, organismes a qui incombe un role 

trks important de stimulation pour la qualite. 

La constitution d'une expertise nationale dans les 

techniques des cercles de quality et du management 

de la qualite totale (TQM) qui va dans le sens de 

1'acquisition progressive du savoir-faire technique et 
a permis de prendre la rekve de 1'expertise japonaise. 

En effet, depuis 1995, sept cadres burkinabe petris 

des techniques et des outils de la qualite assurent ]es 

formations h 1'intention des differents niveaux 

hierarchiques des organisations. En vue d'amener 

les entreprises a s'approprier leur projet qualite, 

1'association fonde sa strategic sur la formation de 

forrnateurs en entreprises, Une fois les formateurs 

formes, 1'entreprise s'engage h son tour k mettre ses 

3Dans le cadre du proiet quality de I'ONUDI, le personnel ayant deia par- 

iicipe a des cercles de quality — notamment des entreprises du secieur 

agroalimentaire, mais egalement des auires secieurs — a constitue une 

cible inieressanie pour les formations complementaires en systemes de ges- 
tion de la qualiie (150 9000, etc. ) 

formateurs R la disposition de 1'association pour for- 
mer des personnes-ressources d'autres entreprises. 

La construction du centre de formation qui, depuis 

juillet 1999, est un centre d'excellence ou tous les 

acteurs de la vie economique nationale, entreprises 

comme services de 1'administration publique, vien- 

nent fortifier leui. s connaissances dans divers domai- 

nes lies & 1'innovation managdriale, I, 'objectif 0 terme 

est que, tout en travaillant a la transformation des 

mentalites pour une culture de la participation et de 

Ia qualite au Burkina Faso grace aux cercles de qua- 

lity et au management de la qualite totale, le centre 

soit un cadre privilegie pour 1'importation et 1'adap- 

tation h nos realites socioecanomiqucs de nouvelles 

techniques du ma. nagement moderne. 

Malgre ces acquis certains, le bilan des treize annees de 

cercles de qualite au Burkina Faso cst mitige. Certaines 

entreprises ont connu de grandes avancees grace, 
notamment, k la formation aux outils de gestion de la 

qualite er grace 5 1'appioche participative qui a. respon- 

sabilise le personnel et cu des impacts positifs sur 1'am- 

biance de travail. D'autres, en revanche, n'ont pa. s 

reellement decolle, csscntiellement par manque d'enga- 

gement pour la demarche de la part de la haute direction 

d'entre prise. 

Au sein des entreprises industrielles, on n'a gendrale- 

ment pas de departement de cantrole de la qualite ni de 

palitique de gestion de la qualite qui prennent en 

compte 1'existence de normes ou specifications tech- 

niques ainsi que la certification des matieres premieres et 
les controles 5 la reception. Il n'existe pas de controle des 

produits en cours de fabrication ni des produits finis, ni 

d'echantilionnage selon les techniques du controle sta- 

tistique de la qualite, Ainsi, dans le cas des produits 

d'expartation, on rencontre tres frequemrnent des pro- 
blkmes de qualite, toute situation qui favorise le rejet des 

produits et done le ternissement de 1'image commerciale 

et la perte de competitivite des produits en raison de 

leur faible niveau de quality, 

Le projet regional en qualite, normalisation, essais et 
metrologie (QNEM), finance par 1'ONUDI en 1997, a 

permis de recenser le dispositif juridique et les infra- 

structures et de developper les lignes prioritaires pour un 

plan d' action de renforcement cles capacites nationales 

en QNEM. 

L'AUDI conduit par ailleurs depuis 1998, un pro- 

gramme integre intitule "Amelioration de la competiti- 
vite des industries agroalimentaires en vue de la creation 
d'emplois au Burkina Faso" dont le programme qualire 

au Burkina Faso constitue de fait une sous-composante. 
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D'autres initiatives, dont des projets d'assistance tech- 

nique, tournees vers le secteur prive ont vu le jour ces 

dernieres anndes. Au nombre de ces projets: 

universitaire de technologie (IUT) de Bobo-Dioulasso], 
leuc concretisation ne semble pas encore acquise. Seules 

quelques journees h theme sont animees de-ci de-la, 

Le projet d' appui a I'environnement institutionnel et 

au developpement du secteur prive (EIDev). Fruit de 

la cooperation franqaise avec la Chambre de com- 

merce, d'industrie et d'artisanat, le projet vise la pro- 

fessionnalisarion des entreprises agroalirnentaires, la 

structuration des organisations professionnelles, le 

developpement des marches et le renforcement de 

I'environnement instituuonnel; 

L'unite de promotion des micro, petites et moyennes 

entreprises de transformation des produits agroalimen- 

taires (PROCELOS) est une initiative du CILSS qui 

vise a apporter des reponses aux questions d'alimenta- 

tion des villes saheliennes par une offre de produits de 

qualite commodes et adaptes a la deinande urbaine; 

Le projet d' appui a la filiere bio-alimentaire, fruit de 

la cooperation canadienne, contribue R I'ameliora- 

tion du fonctionnement des filieres (betail, karitd, 

lait et banane) et I'augmentation de la capacite 

concurrentielle des operateurs sur le marche inte- 

rieur et exterieur; 

L'association des professionnels de I'irrigation privee 

et des activites connexes (APIPAC) dont la mission 

est de contribuer 5 I elaboration de politiques et stra- 

tegies nationales pour le developpement de la bran- 

che professionnelle et d'apporter a. ses membres des 

services pour assurer la competitivite et la rentabilite 

de leurs activites. 

Le programme pour la mise en place d'un systeme 

d'accreditation, de normalisation et de promotion de 

la qualite au sein de I'Union econoinique et mone- 

taire ouest-africaine (programme qualite UEMOA). 
Finance par I'Union europdenne, il vise h arneliorer la 

qualite des biens et services produits dans les huit 

pays de I'UEMOA rout en leur permettant d' etre 

conformes aux rkglemenrs techniques et aux normes 

internationales, II est execute par la Commission de 
I'UElvIOA avec I'appui rechnique de I'ONUDI, 

Enseignernent, recherche et qualite 

La qualite dans les dcoles techniques superieures etait 

jusqu'iI y a peu exclusivement abordee sous I'angle de la 

maintenance industrielle. Si la necessity de modules de 

formation en qualite est bien ressentie par les responsa- 

bles des principaux etablissements techniques du pays 

[Ie centre d'enseignement technique de Ouagadougou 

(CETO), le lycee technique de Ouagadougou (LTO) et 

le lycee professionnel de Bobo-Dioulasso, I'Institut 

Dans le plan strategique de la recherche, un accent par- 

ticulier a ete mis sur le secteur agroalimeniaire dans ses 

differentes fi1ieres (oleagineux, produits d'origine ani- 

male, racines, tubercules, fruits et legumes, legumineu- 

ses, sucre et cereales) avec une identification des besoins: 

la valorisation des matieres premieres locales, I'energie, 

I'emballage, I'etiquetage, le stockage, la formation en 

hygiene alimentaite, en maintenance des equipements 

de laboratoire et en entretien des equipements de trans- 

formation, en techniques alirnentaires, etc, 

Laboratoires 

Un seminaire sur le controle de la qualite des denrees 

alimenraires organise en decembre 1994 a permis 
d'identifier les problemes affdrents — problemes priori- 

taires de la qualite et de la securite des produits alimen- 

taires: faible competitivite des ptoduits d'exportation et 
vente sur le marche burkinabe d'aliments perimes, ren- 

dant plus difficile encore la conquete du marche par les 

produits locaux. Il a ete recommande de coordonner les 

actions des laboratoires d'stat afin de doter le pays de 

moyens d'analyse indispensables et de proceeder a la desi- 

gnation, comme laboratoire o&lciel, d'une structure 

existante, susceptible de Faire appel aux autres moyens 

disponibles, ce qui permettrait d'aboutir a des premiers 

rdsultats tangibles. 

En 1999, le gouvernement obtient un Financement de 
I'OPEP pour construire un tout nouvel outil de refe- 

rence qui vient bouleverser le paysage insritutionnel de 

I'inspection et du controle de Ia qualite; il s'agit du 

! aboratoire national de sant6 publique (LNSP) qui a ete 

inaugure le 15 novembre 2002, Dote de la personnalite 

juridique er de I'autonomie financiere, le LNSP integre 

parfaitement la mission assignee au Ministere de la 

sante, a savoir la protection, la restauration et la promo- 
rion de la sanre des populations. 

Servant de laboratoire central de reference, ses missions 

sont les suivantes: 

IVlise en place de I'organisation et rea1isation du 

controle de qualite sur toutes les analyses effectuates 

au Burkina Faso et ayant trait a la sante. 

Ualidation des techniques d'analyse. 

SurveiIIance du respect des normes et des bonnes 

pratiques des laboratoires d'analyses medicales. 
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Controle de la qualite des aliments, medicaments, vac- 

cins, serums, reactifs, produits biologiques et derive 

desinfectants, antiseptiques, tabacs, cigarettes, insecti- 

cicles et autres consommables de toutes natures et de 

toutes provenances utilises h des fins alimentaires, the- 

rapeutiques, esthetiques et autres ou dont 1'usage est 

susceptible d'avoir des effets sur la sante publique. 

SyStr' me national de Ie qLialitrS 

Bureaux 
de conseil 

Laboratoires 
d'entreprises 

Medias 

Entreprises 

Afin d'assurer le succes de la demarche qualite au 

Burkina Faso, Ia participation la plus large possible de 

1'ensemble des actcurs concernes par la qua! it6 est impe- 

rative, Dans un esprit de concertation large, mais aussi 

dans le sens de creer des alliances strategiques, il est 

important d'assurer une bonne cooperarion avec les au- 

rres acteurs dans Ie domaine de la qualire er de la nor- 

malisation, Les acteurs les plus importants sont: 

L'administration publique; Premier Ministere, Ministkre 

de I'economic er des finances, Ministere du commerce, 

de 1'industrie et de 1'artisanat, dont dependent 
I'IGAE/I+M et I'ONAC, Ministere de la sante, 
Ministere de 1'agriculture, Ministere des ressources ani- 

males, Ministere de 1'enseignement secondaire, supe- 

rieur et de la recherche scientifique, Ministere de 
1'environnement et de 1'eau, Ministcre de 1'action sociale 

et de la famille, Minist&re des transports, Ministere des 

inf'rastructurcs, de 1'habitat et de 1'urbanisme. 

Les autres institutions publiques: Commission nationale 

de la concurrence et de la consornmation, Office natio- 

nal du commerce ext6rieur. 

Les laboratoires princrpauxr laboratoire du Ministere du 

commerce (IQM), laboratoire du Ministkre de la sante 

(centre national de nutrition), laboratoire du Ministere 

de 1'agriculture (Ouagadougou et Bobo Dioulasso), 
laboratoire du Ministere de 1'enseignement (CNRST), 
laboratoire du Ministere des ressources animales (labo 

veterinaire), laboratoire du Ministhre dc la sante (genie 

sanitaire), laboratoire du Ministere de 1'environnement 

et de 1'eau (Office national de 1'eau), laboratoire du 

Ministere des infrastructures, de 1'habitat (materiaux de 
construction), laboratoire nationaI de sant@ publique, 
centre de recherche en sciences biologique, alimentaire 

et nutrition nelle (CRS BAN), 

ABMAQ Syndicats 
Les luboratoi res d'entreprises dans le secteur agroalimen- 

taire: BRAKINA, SN-CITEC, FASOPLAST, GMB, 
SOS UCO. 

Enseigne ment 
technique 

Labor atoires 
publiques 

Administration 

publique 

Associations 
de con- 

sornmateurs 

Associations 
frsminines 

Autres 
associations 
Socirsth civile 

Qrganisations 
du patronat 

Les principaLs organisations du patronat: Chambre du 

commerce, de 1'industrie et de 1'artisanat, Federation 

nationale des industries agroalimcntaires et de transfor- 

rnation du Burkina (FIAB), Association des exporta- 
teurs dcs fruirs ct legumes, Federation des femmes 

entrepreneurs, filiere Karite. 

Les nutres associati ons professionnellesr Association burki- 

nabb pour le management de la qualite (ABMAQ — ex- 

A BCERQ, ABAC-GERES. 

Les syndicats principaux: Confederation generale des tra- 

vailleurs du Burkina (CG'I B), Confedhration syndicale 

burkinabe (CSB), Syndicat des enseignants, divers syn- 

dicats de filieres (boulangers, restaurateurs, transpor- 

teurs, etc, ). 

Cellule 

quality et 
norma lisation 

ONAC 

L'enseignement techniques centre d'enseignement 

technique de Ouagadougou, lycee technique de 

Ouagadougou, Institut universitaire de technologie, 
Universite de Bobo-Dioulasso. 
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Les associations de consommateurs: Association des 

consornmateurs du Burkina (ACB), creee en septembre 

1989, Ligue des consommateurs du Burkina (LCB), 
cree en janvier 1992, Organisation des consommateurs 

du Burkina (OCB), cree en decembre 1999. 

Les associations femininest Federation des femmes entre- 

preneurs, ZONTA International, Amicale des femmes 

du Burkina, Federation des femmes du Burkina. 

Les autres associations: Lions Club, Rotary Club, la jeune 
Chambre 6conomique, centre ecologique Albert 

Schweitzer (CEAS), Association burkinab6 pour la pro- 

motion de 1'assurance qualite en entreprises alimentaires 

(ABPAQ-EA — emanation du projet qual ite de 
1'ONUDI), 

Les medias: journaux (Le Pays, L'Observateur-Paalga, 

Sidwaya), TV-radio (television nationale, radio natio- 

nale, plusieurs radios FM), 

Les bureaux de consei l; Il existe un grand nombre de cabi- 

nets qui fournissent une assistance conseil aux entrepri- 

ses dans le domaine de la gestion ou une assistance 

technique, notamment les bureaux de conseil en main- 

tenance crees dans le cadre du projet "maintenance" de 
1'ONUDI, En management de la qualite, encore peu de 

structures sont presentes sur le terrain. 

C' est dans ce cadre national qu'a ete candu le programme 

de I'ONUDI intitule "Qualite et securite des produits 
alimentaires" dont I'objectif est de promouvoir le deve- 

loppement du secteur industriel agroalimentaire afin de 
mieux servir le marchd national, de defendre et de ren- 

forcer sa place au niveau sous-regional dans le cadre de 
1'UEMOA et au niveau international, notamment envers 

1 Union europeenne. Ce programme comporte trois 

volets: 1'un concerne 1'appui aux entreprises, un 

deuxieme soutient les institutions locales susceptibles 

d'offrir des services a ces entreprises et un troisieme 

concerne les aspects legislatifs et reglernentaires. 
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II. L'experience du projet regional 
au Burkina Faso 

Presentation du projet regional qualite 

But et objectifs 

Le programme regional intitule "qualite et sdcurite des 

produits alimentaires — application de 1'approche qua- 

lite de l'ONUDI dans le secteur agroalim'entaire de huit 

pays d'Afrique de I'Ouest (US/RAF/97/A56)" tient 

pour objectif global d'ceuvrer au developpement du sec- 

teur prive, en particulier des PME/PMI, a travers un 

renforcement des capacitds des institutions d' appui qui 

les mette en mesure d'apporter aux entreprises, de 

maniere integree et durable, le soutien technique dont 

elles ont besoin pour ameliorer leur performance et leur 

competitivite, Les capacites ainsi etablies sont mises en 

ceuvre sur un echantillon d'entreprises a titre pilote, 

Les objectifs operationnels sont: 

Au Burkina Faso, le projet a ete finance h concurrence 

de 480 000 dollars des Etats-Unis. D'une duree prevue 

de trois ans, il a demarre en mars 1999 et sa periode 
d'execution s'est etendue jusqu'en decembre 2002. 
(Certaines actions exigeantes en temps ont pu etre eten- 

dues en 2003'. ) 

Bhneficiaires 

Les entreprises ciblees par le projet sont les PME/PMI du 

secteur agroalimentaire. Il s'agit en effet de la categoric 
d'entreprises la plus representative de ce secteur d'activity 

dans les pays concernes, Ces petites et moyennes entre- 

prises (25 einployes permanents par entreprise en 

moyenne) souffrent chroniquement d'un manque patent 
d'acces au capital financier et plus particulieretnent aux 

credits ainsi qu'aux technologies modernes pour d6ve- 

lopper leurs marches et decoller economiquement. 

~ Ameliorer la competitivite d'une dizaine d'entrepri- 

ses du secteur agroalimentaire (entreprises pilotes), 

par 1'application de concepts modernes de gestion de 

la qualite, notamment par I'usage de normes inter- 

nationales et I'introduction de systemes d'assurance 

de la salubrite et de la quality des produits alimen- 

taires fabriques (HACCP)'; 

~ Renforcer les capacites institutionnelles et tech- 

niques locales d' appui aux entreprises, en particulier 

les services de normalisation et promotion de la qua- 

lite ainsi que les laboratoires; 

~ Renforcer les services d'inspection des aliments des 

institutions locales. 

V Entreprise pilate SODEPAL 

Le programme a pu etre lance dans deux pays, le 

Burkina Faso et le Mali, grace a un financement du 

Royaurne de Belgique. 

4ffazard Analysis Critical Contro Poini — Analyse des risques et points 
critiques pour leur maitnse. 

5ll s'agit notamment de la realisation de films de sensibilisation et de la 

preparation du prix qualite pour les entreprises pilotes. 
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Etapes du projet Enquete sur les besoins des entrepreneurs 

Les grandes stapes du projet onr. ete les suivantes: 

Stape 1 z Identification du point focal et recrutement 

des homologues; recrutement des experts nationaux 

et internationaux, 

Etape 2r Lancement officiel du programme — exe- 

cution et exploitation de 1'cnquete industriellet 

recensement des besoins pour un appui technique. 

/tape 3: Presentation des resultats de 1'enquete aux 

entrepreneurs et institutions d' appui. 

Stape 4'i Phase de demonstration: selection des entre- 

prises pilotes; etablissement du plan de travail au 

niveau du pays; evaluation de la situation initiale 

dans chaque unite dans les domaines d'intervention 

prioritaires confirmes par 1'enquete; et assistance a la 

definition, la mise en ceuvre et le suivi d'un plan 
d' action-pour chaque unite pilote. 

Ztape 5: Suivi des activites et evaluation de 1'iinpact 

des interventions. 

Deroulement du projet 

Coordination du projet 

Le projet qualite a debute en mais 1999 par une enquete 

auprks des industriels du secteur agroalimentaire burki- 

nabk. Cette enquete visait 5 identifier les besoins priori- 

taires des entrepreneurs pour une assistance technique 

en amelioration de la qualite et de la salubrite de la pro- 

duction alimentaire, 

F'. Iabore par 1'ONUDI avec 1'appui de la cellule qualite 

et normatisation de 1'ONAC', le questionnaire d'en- 

quete a ete distribue a 20 entreprises identifiees a partir 

des listes fournies par le Ministere charge de 1'industrie. 

Il faut souligner qu'ont et' associes h la preparation et au 

deroulement de 1'enquete les consultants en mainte- 

nance industrielle formes lors d'un precedent projet 
i ntitule "Maintenance industrielle", execute par 
1'ONUDI dans les annees c90. 

Les resultats de 1'enquete ont ete publies en mai 1999 
dans le rapport de 1'expert de 1'ONUDI, Steffen Kaeser, 

intitule "Appui I la cellule 'qualite et normalisation' 6 

1'ONAC et enquete d'entreprises", qui a et' diffuse aux 

autorites burkinabe ainsi qu'aux hoinologues et parte- 

naires. Les priorites identifiees concernent essentielle- 

ment la facilitation de 1'acces des entreprises a un 

ensemble de services dans les domaines suivants: 

Le projet a ete mis en ceuvre sous la coordination gene- 

rale de M. Bernardo Calzadilla-Sarmiento, fonction- 

naire responsable et coordonnateur du programme au 

silage de 1'ONUDI I Vienne, du Service de la qualite, 

de la normalisation et de la metrologie, en collaboration 

avec M. Ahmidou Ouaouich, du Service des agro- 

industries et de 1'appui sectoriel. 

L'OfBce national du commerce exterieur (ONAC), qui 

abritait en son sein la cellule "normalisation et gestion 

de la qualite", Future structure nationale de norma- 

lisation (FASONORM)„a et' identifie comme point 
focal du projet, represente par son Directeur general, 

M. Sdkou Ba. 

~ La qualite (connaissance des normes ISO 9000, 
I 

outils qualite, etc. ); 
~ Le HACCP'I 

~ La maintenance preventive; 

La cornptabilite analytique, 

Les structures a meme de repondre a ces besoins priori- 

taires exprimes par les entreprises ont egalement ete 

identifices afin de renforcer leurs capacites d' appui sec- 

to riel. 

Entreprises participantes 

L'equipe de coordination technique sur le terrain 6tait 

constituee de M. Moustapha Gnankambary, coordonna- 

teur technique national et directeur de la structure natio- 

nale de normalisation, de M. Bernard Bau, expert 

associe, et de M. Brehima Diawara, responsable du 

Departement de rechnologie alimentaire (DTA) de 
1'Institut de recherche en sciences agronomiques et tech- 

nologiques (IRSAT) du CNRST'. (voir annexe 3; Role et 

attributions des partenaires du projet regional ONUDI) 

Centre national de la recherche scientifique et technologique. 

Sur les 20 entreprises qui ont repondu au questionnaire, 

11 ont ete selectionnees par des experts internationaux 

de 1'ONUDI pour participer au projet. Elles ont citci 

choisies parmi les sous-secreurs d'intervention les plus 

representatifs au Burkina Faso; lait et produits laitiers 

(2), cereales transformees (3), fruits et legumes seches 

(2), huile alimentaire (2), conserverie et extraction 

de jus (2). Hormis une entreprise qui emploie 358 

7Embryon a I'ispoque de la Direction de la normalisation et de la promo- 
tion de la qualite (FASONORM). 

RHazard Analysis Critical Control Point (voir la partie misthodologique). 
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Enrreprise 

BASNERE (CDS) 

CTRAPA 

FROMAC 

Domaine d'activitrs Situation 

Fruits et legumes seches Ouahigouya 

Transformation cereales Ouagadougou 

Produits laitiers Ouagadougou 

IVombre d'emp/oyrfs 

permanenrs (+ saisonniers) 

65 

8 (80) 

10 

Programme appii gue 

BPF/HACC P 

BPF/HACCP, Maintenance 

BPF, HACCP 

SOD EPAIL Transformation cerisales Ouagadougou 43 BPF/HACCP, Maintenance, 
Manuel qualite 

NOO/vlDE 

UCOBAM 

Extraction de lus 

Conserverie, export 
hancots verts, etc. 

Ouagadougou 

Ouagadougou 

20 

28 (115) 

BPH, Audit maintenance 

BPH Maintenance 
Manuel qua lite 

BURKINAPAT* 

FASO KOSSAM 

SN-CITEC 

Pates alimentaires 

Produits laitiers 

Huilerie 

Ouagadougou 

Bobo-D ioulasso 

Bobo-Diouiasso 

13 

358 (350) 

BPH, Maintenance, 
Manuel qualitis 

BPH, Maintenance 

BPH, Manuel qualnh, 
HACCP (en cours) 

STATION MAYA (CDS) Fruits et Ikgumes sischiss Bobo-Dioulasso 21 BPH 

ETABF Huilerie Bobo-Dioulasso 16 BPH, Audit maintenance 

' tn a rrer d'acdvirks dapuis 2001 

permanents, le nombre d'employes se situe entre 8 et 

65, avec une moyenne de 25 par entreprise. 

Une des 11 entreprises a du interrompre sa participation 

au projet en raison de difFicultes economiques majeures 

I'ayant contrainte h cesser ses activites debut 2001. 

Le programme a cherche I mettre en application les 

principes d'amelioration continue de la qualite, exposes 

ci-dessus, aupres des entreprises pilotes selectionnees 

tout en renfori;ant dans ces domaines les capacit6s des 

institutions nationales d' appui. 

Au cours de la phase d'execution du projet (septembre 

1999 a decembre 2002), sept entreprises pilotes ont mis 

en place un manuel BPH, quatre entreprises ont deve- 

loppe le systeme HACCP (dont trois I'onr rendu opera- 

tionnel), quatre entreprises ont mis en place un systeme 

de maintenance preventive'"; quatre entreprises ont Fait 

I'objet d'un preaudit qualite selon la norme ISO 
9002:1994u qui leur a permis de se lancer dans la pre- 

paration d'un systeme documente et la redaction d'un 

manuel qualite. 

V Entreprise pilote UCOBAIVI 

Bien que I'accent ait ete mis sur la sensibilisation aux 

bonnes pratiques d'hygiene (BPH) et bonnes pratiques 

de fabrication (BPF) et sur la mise en place du systeme 

HACCP dans une shirie d'unites agroalimentaires, de 

vastes efforts ont egalement Etc pourvus dans la sensibi- 

lisation aux normes ISO 9000 et aux principaux outils 

du TQMv ainsi qu'h leur application dans les petites et 

moyennes entreprises. 

Pour l'application de ces principes, un protocole d'ac- 

cord a etc signe entre chaque entreprise pilote et le pro- 

jet ONUDI. Il est a noter que ce protocole prevoit, en 

son article 2, le paiement d'une cotisation annuelle dont 

les entreprises ont mis un point d' honneur h s'acquitter. 

Un plan de travail a ensuire ete dlabore. 

9Total Quality /vlanagement ou gestion de la quality totale. 
Deux entreprises supplkmentaires ont fait I'objet d'un audit diagnostic. 
Version alors en vigueur, avant la parution de la norme 150 9001v2000. 
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Assistance technique fournie durant 
le projet 

international d'hygiene alimentaire au sein des onze 

entreprises selection nees. 

Sur le plan de la sensibilisation et de la formation, le 

programme a organisms 36 seminaires de formation au 

profit de 776 participants (aussi bien du secteur public 

que du secteur prive) qui ont ete anima par des experts 

autant nationaux qu'internationaux sur les thkmes figu- 

rant dans le tableau 6 ci-dessous. 

Une sensibilisation approprice des premiers responsables 

d'entrepriscs 6 1'approche qualire a permis 1a nomina- 

tion d'un responsable qualite (RQ) pour chacune des 

onze entreprises pilotes, ce qui constitue sans nul doute 
1'un des acquis majeurs du projet. 

aiombres de 
semtnaires 
ou ateliers 

aiombre Nornbre Nombre 
total de de d'bommesr 
iours partiopants jour 

Sept entreprises ont alors beneficie d'un appui pour la 

mise en place des BPH et quatre pour la inise en place 

du syst6me HACCP. 

BPIVBPF/HACCP 4 18 95 453 
L'appui du projet dans ces domaines est par aillcurs illus- 

tre en detail par Ies deux etudes de cas au chapitre III. 
Assurance quaiitej 10 20 157 435 
ISO 9000 

ISO/CEI 17025 3 6 102 225 

TOM 18 75 385 1656 

f'laboration 

de nortnes 
1 3 37 111 

TOTAL 36 'I22 776 2880 

rtiote' i22 jours de formation prestes, qui correspondent a 24, 4 "equivaients 

semaines". 

BPH/BPF/HACCP 

Les premieres activites realisees par le projet ont ete, 

apres le diagnostic technique de 1'ensemble des entrepri- 

ses identifiees, la mise a niveau technologique de 1eur 

personnel, puis I'valuation de 1'application du code 

Le bilan de 1'assistance du projet pour chaque domaine 

d'activite se presente comme suit: 

Sur les quatre entreprises ayant directement beneficie de 
1'assistance du projet pour mettre en place le systeme 

HACCP, trois ont un systeme operationnel; la qua- 

trieme entreprise dispose d'un manuel HACCP mais ne 

1'applique pas encore en routine. Toutes les entreprises 

ont ameliore leurs bonnes pratiques de fabricarion. Une 

cinquieme entreprise s'est interessee en fin de projer au 

systerne HACCP; elle est actuellement engagee dans 

sa mise en place pour 1'une de ses lignes dc production 
avec 1'appui des experts nationaux du projet de . 

1'IRSAT/DTA, 

ISO 9000 

Au Burkina Paso, comme dans la plupart des pays de la 

region, les petites et inoyennes entreprises n'ont pas la 

capacite d'intdgrer simultanement plusieurs demarches 

nouveIles qui sorit contraignanres pour la taille de leur 

structure, 

Avant de viser une-certification ISO 9000, il est pri- 
mordial pour une entreprise agroalirnentaire d'assimiler 

des norions plus fondamentales comme Ies bonnes pra- 

tiques d'hygiene et de fabrication, 

Ndanmoins, un certain nombre d'actions de sensibilisa- 

tion et de formation en gestion de la qualite ont ete 

menees aupres des entreprises (voir le tableau 6 ci-dessus 

et le tableau de 1'annexe I). 

k Entreprise pilate: FROMAC 

Quatre unites pilotcs ont fair 1'objet d'un preaudit selon 

le referentiel ISO 9000 (version 1994, qui a evolute 

depuis en version 2000), a la suite duquel un plan d'ac- 

tion a etc prepare pour la mise en place du systeme 

documentaire et 1'elaboration du manuel qualite. Elles 

ont initie la redaction de leurs procedures et instructions 

de rravail; deux enrreprises ont e1abore un premier pro- 

jet de manuel qualite. 
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Module rhdmes Public cible hlombre de 
sessions 

Durde Ivombre de 
partiopants 

Planification strategique 
Politique qualite 
Motivation du personnel 

Membres dirigeants de 
I'entreprise (encadrement 
superieur) 

3 jours 36 

Strategies de motivation des 
individuslmobilisat&on du 
personnel 

Encadrement moyen (chefs de 
services, chefs d'ateliers, 
cont rema)tres) 

5 lours 44 

Outils et techniques du 

management de la qualite 
Employds opdrateurs 5 )ours 195 

Un dernier seminaire d'information et de sensibilisation 

a 6tH organise en avril 2002; il etait relatif a la norme 

15161 "lignes directrices relatives A 1'application de 
1'ISO 9001:2000 aux industries de 1'alimentaire et des 

boissons", au profit des cadres des entreprises, des labo- 

ratoires d'analyse et services d'inspection et de controle 

de la qualite alimentaire. 

Cette nouvelle norme internationale permet de coupler 

la demarche HACCP k 1'ISO 9000. 

Maintenance prb entive 

Suite a 1'interet manifeste par les entreprises pour les 

questions de maintenance, six entreprises pilotes ont fait 

1'objet d'une assistance technique dont quatre dans la 

mise en place complete d'un systeme de maintenance 

preventive (audit diagnostic, sensibilisation/formation 

du personnel, elaboration et mise en ceuvre d'un plan 
d' action, dont 1'elaboration de procedures de mainte- 

nance et la redaction d'un manuel). Ces interventions 

pilotees par un expert avaient pour but de contribuer a 
1'accroissement de la productivite et de la qualite du tra- 

vail dans les entreprises, 

La gestion de la qualite est complexe. Il existe au sein de 

toute entreprise une forre interdependance entre les acri- 

vites techniques et le management. La qualite totale 

repose sur 1'amelioration continue du systkme de pro- 

duction orientee vers la satisfaction du client tout en fai- 

sant intervenir le personnel a tous les niveaux de 

1'entreprise. 

Le projet a mis en place un programine de sensibilisa- 

tion a certains outils simples du TQM", afin de disse- 

miner la culture de la qualite parmi toutes les categories 

du personnel d'entreprise, 

A cet effet, un partenariat conclu avec 1'Association bur- 

kinabe pour les cercles de qualite et le management par- 

ticipatif (ABCERQ" a permis d'executer trois modules 

de formation programmes en 15 sessions au profit des 

trois categories d'acteurs de nos unites pilotes. 

En outre, un atelier de formation sur les couts de la non- 

qualite et un autre sur la technique des "5 S" ont Etc 

organises au profit des responsables qualite et anirnes 

par deux experts internationaux. 

120n parle de gestion de la qua(ltd totale en francais et de Total Quality 

Management (TQM) en anglais. 

Devenue, en 2002, Association burkinabd pour le management de la 

qua(ltd (ABMAQ). 

Pour certaines entreptises pilotes dotees d'une station 

informatique, 1'expert a en outre procede a la creation, k 

titre experimental, d'une base de donnees sur le logiciel 

FileMaker Pro 3 et a la fot'mation des responsables a son 

utilisation (saisie, analyse des donnees, etc. ). 

Impact du projet 

impact general 

D'une maniere globale, fe niveau de conscience des 

beneficiaires par rapporr a la qualite a considdrablement 

augmente a tous les niveaux d'intervention. 

Tous les acteurs et partenaires dconomiques ont ete sen- 

sibilises aux normes et h leur application dans les entre- 

prises. ISO 9000 n'est plus seulement un concepr, mais 

est devenu un objectif a moyen terme pour nombre de 

PME burkinabk. 

Le gouvernement b5neftcie, a travers les institutions 

impliquees dans le projet, des donnees de 1'enquete, 
d'une amelioration des infrastructures nationales de la 

qualite dont 1'emergence d'un organisme de normalisa- 

tion ainsi que d'une modernisation du secteur alimen- 

taire agro-industriel en general. 
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De far;on globale, on constate que les entreprises pilotes 

ont pleinernent adhere a la demarche du projet et que les 

services d' appui selectionnes ont vu leurs capacites d'as- 

sistance renforcees (zneilleures connaissances, communi- 

cation entre eux et avec le gouvernement, etc. ). 

Les entreprises ont, au cours des trois annees, vecu une 

tsvoiution positive I des degrees divers dans la mise en 

place des concepts moderiies de gestion de la qualite 

introduits au cours du projet. La situation en termes 

d'hygiene a progresse de maniere tangible et irreversible 

dans toutes les entreprises; les premiers responsables 

sont maintenant convertis 6 la quality, Un responsable 

qualite a ete nomnze au sein de chaque unite; la sensibi- 

lisation du personnel est devenue un leitmotiv. Selon les 

der nieres evaluations, les besoins exprimes par les r6ci- 

piendaires ont ete satisfaits. 

Les contraintes suivantes ont neanmoins ete relevees: 

cottt eqeve de 1'amenagement des batiments et locaux, 

faible capacite de financement des PME, hygiene en 

amont (matieres premieres), niveau de qualification 

insuffisant de certains RQ et faible taux d'alphabetisa- 

tion des ouvriers. 

Les entrepreneurs ont fait les recommandations sui- 

vantes: 

~ Ameliorer le management general des entreprises; 

~ Exiger des RQ un rapport pdriodique; 

~ Intensifier/diversifier la formation continue des RQ 
et la sensibilisation du personnel; 

~ Reaffirmer 1'engagement du DG et eRectuer le suivi 

de sa politique qualite. 

Pour plus de details sur les actions menees durant le pro- 

jet, le lecteur pourra se referer aux rapports d'execution 

annuels (voir la bibliographic). 

Renforcement des capacites 
institutionnelies et appui 0 leur 
developpement durable 

Renforcement des services de normalisation et 
de gestion de la tlnalite de I'OKce national du 

commerce exthrienr 

L'ONUDI a contribue a la creation d'une cellule "nor- 

malisation et gestion de la qualite" au sein de 1'ONAC". 

Cette cellule a et' erigee en Direction [Direction de la 

normalisation et de la promotion de la quality 

(DNPQ)] en mai 2001 pour devenir la structure burki- 

nabk de normalisation que nous connaissons mieux 

aujourd'hui sous 1'appellation FASONORM 

De bout en bout du projet, des activites ont et' menees 

pour le renforcement de FASONORM qui est aussi le 

point focal du projet. Citons, par exemple; 

La prep~ration des attributions de FASONIORM en 

matikre de norma)isation et gestion de la qualite 

ainsi qu'un plan strategique. 

La formation de ses cadres comme formateurs sur la 

norrnalisation, la gestion de la qualite et leur promo- 

tion, a la faveur de seminaires animes par des experts 

internationaux de 1'ONUDI, de voyages d'etudes et 
d'enseignements prodigues "sur le tas" par les experts 

internationaux lors de leurs missions au Burkina 

Faso. Ces cadres ont egalement parricipe au suivi des 

activites du projet pour les entreprises et les labora- 

toires. 

La creation du centre de documentation avec achat 

d'equipements de bureautique, de communication 

et de reprographie, 

L'installation d'un systeme informatique avec cour- 

rier electronique et Internet pour le centre de docu- 
menration et pour FASONORM (le projet a finance 

en outre, sur requete de 1'ONAC, la mise en reseau 

Intraner de tout 1'ONAC), 

L'acquisition de documentation technique sur la 

normalisation et la qualite (ties produits alimentaires 

notamment), 

La souscription I 1'ISO pour FASONORM des le 

1" juillet 2000. 

Forts des formations reques, les cadres de FASONORM 
ont participe activernent h des manifestations impor- 

tantes telles que: les journees annuelles de la qualite de 
1'ABCERQ, les Journees de 1'agroalimentaire organisees 

par la FIAB", le seminaire d'information sur le 

developpement des produits biologiques (ONAC/ 
CNUCED), le seminaire "Transfert de technologies en 

agroalimentaire" (Fondation Entreprendre/FFA), ainsi 

qu'h 1'aniination de conferences, aux exposes sur la qua- 

lite, etc. 

FASONORM a dresse, avec 1'ensemble des acteurs 

concernes, la liste des produits prioritaires devant faire 

1'objet de normes et est en train de mettre en place les 

premiers comites et sous-comites Ch normalisation, 

I 4Les missions d'organ/sme national de normal&sahon ont ete confiees a 
I'ONAC par decret en t 999. "Sl-ederation des indostriels de I'agraalimentaire burkinabe. 
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Promotion d'un rSeau de Iaboratoires et creation 
d'une capacite d'analyses microbiologiques 

Sensibilisation pour la cre'ation t/'un reseau de laboratoires 

et appui-conseil en management Je la quality 

Le projet a organise, au benefice de cadres techniques 
d'une trentaine de structures publiques et privies, une 

shirie de seminaires de sensibilisation au management de 

la qualite dans les laboratoires selon les normes interna- 

tionales (normes ISO/DIS 17025 et EN 45003), et ce 

dans 1'optique d'une mise en reseau et d'une future 

accreditation. 

Le projet a aussi organise un atelier de formation 

pratique de 45 responsables et techniciens de 26 labora- 

toires (publics, prives et d'entreprises) sur 1'elabora- 

tion d'un manuel qualite selon fa norine ISO/DIS 
17025. 

Creation d'une capacite cl'analyses microbiolo/n'ques 3 
Bobo-Di oulasso 

L'analyse, conduite en debut de projet par les experts de 
1'ONUDI, des capacites d' appui des laboratoires aux 

operateurs economiques pour la mise en place de syste- 

mes d'assurance de la qualite, a revele que les e&orts 

devaient converger vers le renforcement des capacites en 

analyses microbiologiques de la region ouest du pays. La 

proposition des autorites burkinabe d'appuyer la crea- 

tion de la Future antenne du DTA (IRSAT/CNRST) a 

Hobo-Dioulasso a ete retenue par 1'ONUDI. 

Apres avoir guide le choix du site d'implantation, 
'1'ONUDI a accords le financement de 1'equiipement I 
concurrence de 100000 dollars, tandis qu'en contrepar- 

tie le CNRST finan~it 1'amenagement des batiments et 
s'engageait dans une politique de service a 1'endroit des 

entreprises agroalimentaires de la region. 

Quatre laboratoires (DTA, LNE, LNBTP, LNSP) ont 

beneficie de !'appui-conseil d'experts internationaux 

pour la mise en place d'une demarche qualite; trois d'en- 

tre eux ont fait 1'objet d'un preaudit qualite selon la 

norme ISO/DIS 17025, 

Le laboratoire national d'elevage (LNE) a egalement 

beneficie de 1'appui-conseil d'un expert international 

pour la reorganisation de son service de microbiologie 

aliinentaire et pour le trace des plans architecturaux en 

vue de sa reconstruction. 

Le 24 janvier 2002, le nouveau laboratoire de microbio- 

logie du DTA de Bobo-Dioulasso a et' inaugure par le 

Ministre du commerce, de la promotion de 1'entreprise 

et de 1'artisanat et par le Ministre des enseignements 

secondaire, superieur et de la recherche scientifique, en 

presence de M. Ben Brahim, representant le Directeur 

general de 1'ONUDI. 

Controle quali te ares emballages plasti ques 

Dans la mesure ou 1'emballage des produits alimentaires 

a ete revele comme etant un point critique dans les pays 

Wi' 

I I u tli 

k Inauguration du nouveau laboratoire de microbiologie du DTA 
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d'Afrique de 1'Ouest, et particulierement au Burkina 

Faso, le projet a consenti I renforcer la capacite de 

controle qualite des plastiques de la societe des plas- 

tiques du Faso (FASOPLAST), en cquipant en juillet 

2000 leur nouveau laboratoire de controle quality en 

materiel de test. Des visites sur site ont permis de se ren- 

dre compte de 1'utilite de cet cquipement utilise plu- 

sicurs fois par jour. 

Renforcement des institutions locales d' appui pour 
la sdcurite sanitaire des aliments, responsables pour 
I'etablissement, I'application et la surveillance de la 
legislation 

Le rapport d'expert de M, I. , Ababouch, qui a e&ectue 

une mission d'evaluation en debut de projet, donne les 

recomrnandations suivantes aftn d'assurer la qualite et le 

controle de la quality au Burkina Faso: 

k'valtyation de lu ldgisixttion alintentaire et dtt rat'erne 

di'nspeetion 

Dans le contexte de morcellement et d'eparpillement 

des activites d'inspection et de controle au Burkina Faso 

revele par 1'expert, une mise a jour de la ilegislation ali- 

mentaire s'imposait. 

La demarche proposee a et' la suivante (tiree de 
B. Diav, rara): 

Diagnostic du systtsme 

national d'inspection et 
d'assurance qualitts (SNIAQ) 

Le systeme d'inspection et de controle de la 

qualite applique au Burkina Faso presente plusieurs 

insuffisances de nature rtsglementaire, organisa- 
tionnelle et matrsrielle. Sa mise 8 niveau ntscessite 

les efforts conjuguks des professionnels, des pou- 
voirs publics et des institutions d' appui pour I'orien- 

ter vers des syst5rnes prospectifs et preventifs qui 
sont en mesure d'assurer I'innocuit(s et la qualitts 

des produits agricoles et alimentaires. De meme, les 

operateurs rsconomiques doivent mettre en place 
des systbmes qualit(s fiables et pratiques. 
~ II y a ntscessite d'une r(svision de la Irsgislation 

regissant le contrAle de la qualitts des produits agri- 

coles et alimentaires au Burkina Faso. II est impera- 

tif d'engager cette rtsvision dans un cadre 
harmonise de concertation, afin de sournettre les 

futurs textes aux contre-pouvoirs necessaires (pro- 
fessionnels, divers organisrnes de controle, cher- 
cheurs, etc. ) pour en censurer les exces, cibler leur 

portsse et les adapter au dtsveloppement technique 
et technologique. 
~ Un cadre juridique ad(squat et une bonne orga- 
nisation sant ntscessaires mais insuffisants pour la 

mise 0 niveau du systtsme de controle des produits 

agricoles et alimentaires au Burkina Faso. La compts- 

tence juridique doit aller de pair avec la comprstence 

technique et scientifique. Enfin, la mise en place 
d'un syst(srne d'assurance qualit(s des produits agri- 

coles et alimentaires ntscessite un appui soutenu et 
en temps rrsels aux services de contr5e et aux opts- 

rateurs tsconomiques. A cet effet, les structures 
d' appui doivent se doter d'un systtsme qui puisse 

mettre 0 la port(se des professionnels les inforrna- 

tions qui leur sant nracessaires. Ce systtsme doit uti- 

liser, autant que possible, Ies technologies modernes 
de I'information et Ies structures nationales et inter- 

nationales comptstentes dans ce domaine. 

Rapport de M. L. Ababouch, expert ONUDI 

Identrfication des 

cornposa ntes drr 

SNIAQ (services) 

Recveil et 
analyse des (ois 

et textes 

Recuerr et analyse 

des textes 

d'application 

des lors 

Analyse des 

contra~ ates et 

potent(elitist 

Ftablissement d'un 

plan d' action 

Diagnostic des institutions et services publics et pri- 
ves concernes par le systeme. Il s'agit principalement 

des ministeres charges: 

De la sante; 

~ Du commerce et de la promotion des entreprises; 

De 1'enseignement sup6rieur et de la recherche 

scientiftque; 

~ De 1'agriculture et des ressources animales; 

De 1'environnement; 

Recueil et analyse des lois et textes relatifs a la rcgle- 

mentation; 

Identification des forces et faiblesses, des chevauche- 

ments, des problernes structurels et de materiel; 

Preparation d'un rapport succinct sur leurs attribu- 

tions, les textes legislatifs afferents et les condi- 
tions/obstacles k leur realisation; 

Elaboration de propositions de textes pour la reorga- 

nisation du systkme national d'inspection et d'assu- 

rance qualite. 

Le projet a pu mener a bien la majorite des activites 

d'intervention proposees dans ce domaine. Il a notam- 
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ment perinis, k travers des expertises nationales puis 

internationales, de recenser et de collecter tous iles textes 

reglenientaires existants relatifs h 1'inspection et au 

controle des produits alimentaires au Burkina Faso, 

d'identifier les missions confiees par cette reglernenta- 

tion aux institutions concernees (services d'inspection et 

de controle, laboratoires), d'analyser les actions reelle- 

ment menees par ces institutions ainsi que les moyens 

dont elles disposent et les problkmes qu'elles rencont- 

rent. Des propositions concretes de mise h jour de la 

reglementation et d'amelioration du syst6me d'inspec- 

tion et de controle des produits alimentaires ont ete fai- 

tes par un expert international en la matiere. Une 

campagne de sensibiliisation des hauts representants des 

differents ministeres impliques a egalement ete rnenee. 

Il reste a organiser un seminaire national sur le systeme 

d'inspection et de controle de la qualite pour discuter du 

plan d' action h mettre en ceuvre. 

Resultats specifiques 

Demande d'implantation dn systeme HACCP par la 
societe SN-CITEC 

Face au success remporte par le projet dans d'autres um- 

tes agroalimentaires, le geant de 1'extraction d'huile de 

coton, la societe SN-CITEC, situee h Bobo-Dioulasso, 
s'est adressee au projet, et en particulier aux experts 

nationaux en hygiene et salubrite des produits alimen- 

taires, pour un appui a 1'introduction du systeme 

HACCP au sein d'une de ses unites. La mouvance qua- 

lite semble done prendre corps au Burkina Faso, ou 1'on 

commence a observer des sollicitations du secteur prive 

pour des competences nationales etablies ou renforcees 

par le projet ONUDI. 

Films video de sensibilisation aux BPH et HACCP 

Une contrainte majeure a la transmission du savoir-faire 

necessaire k 1'application des BPH/BPF/HACCP est 

sans conteste le faible niveau d'instruction du personnel 

des petites et moyennes unites agroalirnentaires, Afin de 

mieux sensibiliser cette frange majoritaire de tra- 

vailleurs, 1'idee a ete lancee de recourir a des outils 

audiovisuels simples. 

La realisation de deux films (un sur les BPH, 1'autre sur 

la demarche HACCP) en langues nationales (more, 

dioula) avec des acteurs nationaux avait pour objectif de 

mieux sensibiliser le personnel des PME/PMI sur la 

ddmarche qualite et salubrite des produits alimentaires, 

Cer outil, realise au cceur des entreprises memes, pourra 

etre presente et discute non seuleinent dans les entrepri- 

ses pilotes, mais encore dans toute entreprise du secteur 

agroatimentaire au Burkina Faso, au Mali et dans d'au- 

tres pays. 

Les produits Finis, a savoir deux fois deux cassettes video 

(BPH more/BPH dioula — HACCP mor5/HACCP 

dioula), seront sous-titres en franglais et disponibles 

sous peu. 

, J ~, 

4 kp!uchage des noix de karit0 0 SN-CITEC 
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Prix d'excellence Evaluation du projet 

Dans un but de stimulation et d'emulation, la coordi- 

nation du projet a souhaite organiser un concours 

ouvert aux entreprises engagees dans les demarches 

BPH/BPF/HACCP. Un prix d'excellence pour les BPH 
et un pour le HACCP doivenr etre attribues. L'objectif 

vise par ces prix est d'abord d'accompagner les efforts de 

I'enrreprise la plus meritante dans I'appilication des 

BPH/BPF ou du systeme HACCP et ensuite de pro- 

rnouvoir, d'une maniere generale, la qualite dans les 

entreprises agroalimentaires. Les criteres pour le prix 

d'excellence sont en cours de preparation et le concours 

pourra voir le jour d'ici 2004. 

Les trois annees d'execution du projet ont permis 
d'cvaluer 1'impact des actions aux differents niveaux 

d'intervention, de relever les difficultes majeures tout 
en proposant les mesures correctives eventuelles et de 

degager quelques conclusions et perspectives pour 
1'avenir (voir annexe 4: Ameliorations constatees aupres 

des entreprises pilotes suite au projet qualite de 

1'ONUDI). 

DiffiCIjlteS reACOntreeS 

Creation de 1'association des responsables qualite' 

Le projet semble avoir induit une dynamique interes- 

sante aupres des responsables qualite formes au sein de 

chaque entreprise pendant la phase d'execution du pro- 

jet, Fn effet, ces derniers se sont organises en association 

qu'ils ont provisoirement appelee "Association burki- 

nabe pour la promotion de 1'assurance qualite dans les 

entreprises alimentaires" (ABPAQ-EA). Ils en ont echa- 

faude les statuts et le reglement interieur qu'ils ont vali- 

d6s lors de leur assemblee gdndrale constitutive tenue k 

Ouagadougou le 3 aout 2002. 

Appui tl'autres partenaires au d& eloppement — synergies 

Un projet de Ia cooperation franpaise ayant pour point 

focal la Chambre de commerce, d'industrie et d'anisa- 

nat, le projet d' appui a 1'environnemenr insritutionnel et 

au developpement du secteur prive (EIDev), a consenti 

un appui aux entreprises du secteur agroalimentaire, de 

la region ouest notamment, en leur proposant des 

cheques-conseils qui les encouragent I recourir aux ana- 

lyses de controle qualite des laboratoires, dont la nou- 

velle structure du DTA de Bobo-Dioulasso. 

Au rirre des projets d' appui au developpement des enrre- 

prises du secteur agroalimentaire, on peut egalernent 

citer le projet d' appui aux ftlikres bio-alimentaires (PAF) 
ainsi quc le projet d' appui 6 la competitivite et au deve- 

loppement de 1'entreprise (PACDE). 

Formulation d'une politique nationale de la qualite 

pour le Gouvernement burkinabe 

Un document de politique nationale a ete soumis par le 

projet a la consideration des differents secteurs concer- 

n6s pour commentaire et devra etre valide au cours d'un 

atelier de haut niveau avant d' etre adopte comme poli- 

tique burkinabe de la qualite. 

Certains obstacles ont entrave la mise en place effective 

des differents concepts proposes: le choix des entreprises 
n'a pas ete facile eu egard notamment h leur faible 

nIveau technologique et organisationnel; les realites 

quotidiennes des PME/PMI, leur lutte constante contre 
les problemes d'approvisionnement ou de maintenance 

des equipements obsoletes, le faible niveau d'instruction 

du personnel et surtout sa grande instabilite, 1'arret sai- 

sonnier d'activites d'un certain nombre d'entre elles 

furent aurant d'obstacles 5 1'obtention de resultats 

immediats et visibles. 

Niveau tecbnologique et organisationnel des PME 

Les principales contraintes identifiees par les premiers 

responsables des entreprises eux-memes soot le cout de 

reamenagement des barirnents et locaux pour satisfaire 

aux exigences des BPI-I/BPF/HACCP, le non-respect 

des regles d'hygiene en amont des entreprises (notam- 
ment pour les matieres premieres), le niveau de qualifi- 

cation insuifisant de certains responsables qualite et le 

faible taux d'alphabetisation des ouvriers. 

Certaines de ces entreprises sont confrontees a un chan- 

gement de technologie; c' est 1'exemple de la Frornagerie 

de la capitale qui a besoin d'un appui technologique 

er surtout fmancier pour quinn le stade "artisanal" et 

entrer dans une ere semi-industrielle, 

Suivi des entreprises 

Dans le double bur d'ameliorer la communication entre 

les consultants techniques du projet ONUDI et les 

entreprises et d'assurer A ces dernieres un service de suivi 

plus rapproche, le projet a propose d'adjoindre a 
1'equipe de coordination les services d'un consultant 

national. C' est ainsi que M'"" Segda Fatimata, ingenieur 

en agroalimentaire, a pris poste en fevrier 2001 pour 
mieux sensibiliser les operateurs, suivre 1'application des 

plans de travail techniques (notamment BPH et plans 
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k Laboratoire d'arialyses microbiologiques de 8obo-Dioulasso 

HACCP) et repercuter en temps reel les eventuelles diF- 

ficultes vecues par les entrepreneurs. 

Statut de la contrepartie du projet 

Citons aussi la faiblesse de la capacite institutionnelle et 

financikre de la Direction de la normalisation et de la 

promotion de la qualite, FASONORM, dont le renfor- 

cement est plus que necessaire. En trois annees d'exis- 

tence, la structure de normalisation n'a pu organiser 

qu'un seul atelier sectoriel pour 1'identification des 

besoins en normes (filiere fruits et legumes} et fin 2002 
pas un projet de norme n'etair encore sur la table de tra- 

vail. Les activites de promorion et de sensibilisation/for- 

mation sont par ailleurs encore timides. 

Choix du site pour I'ituplantation du laboratoire 
d'analyses microbiologiques de Bobo-Dioulasso 

Un premier site propose par le CNRST puis valide par les 

experts de 1'ONUDI avait et' pressenti pour I'implanta- 

tion du laboratoire a Bobo-Dioulasso. Ce n'est que plu- 

sieurs rnois plus tard que le projet a et' informe des risques 

encourus en raison de 1'appartenance du site 4 un autre 

rninistere et de la difficulte des procedures de mise en 

jouissance, Les demarches ont alors du etre reprises depuis 

le debut et c' est une villa de construction recente, pro- 

priete du CNRST cette fois, qui a ete proposee et a obtenu 

1'approbation des experts de 1'ONUDI (mars 2001). 

Inspection 

L'echec des deux groupes de reflexion mis en place en 

debut de projet" a contraint 1'equipe de coordination k 

adapter la demarche, en sollicitant, par intervention 

ecrite du ministre aupres de ses cinq collegues, la desi- 

gnation d'une personne-ressource dans chaque departe- 

ment concerne, en vue de la constitution d'un cornice 

i nterministeriel qui reflechisse sur 1'organisation du 

controle et de 1'inspection des produits alimentaires au 

Burkina Faso. Certains ministeres ont mis, malgre les 

demarches incessantes de I'expert national, beaucoup de 

temps a reagir, ralentissant de ce Fait la mise en o uvre du 

programme dans ce domaine, 

Ici se repose le probleme du niveau hierarchique de la 

contrepartie nationale d'un tel projet, dont le pouvoir 

de decision politique devrait etre superieur, pour en 1'oc- 

currence dans ce cas de figure, faciliter 1'adoption de 

modifications des actions strategiques er raccourcir au 

minimum leurs delais d'execution. 

COncl USion 

D'une maniere gendrale er compte tenu de la specificite 

des PME/PMI et des microentreprises africaines, on 

Du au fait que les iermes de risfisrences n'avaient pas itis clairement 
priscisrss et qu' il n'y avait pas eu de designation d'un consultant national 

respansable de la mise en ceuvre. 
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peut dire que la mise en ceuvre d'un tel projet et 1'appli- 

cation de Ia demarche qualite de 1'ONUDI dans les pays 

d'Afrique de 1'Quest requierent les dispositions minima- 

] es siiivan tes: 

~ L'appui de I'stat et/ou d'un arganisme international 

comme 1'ONUDI; 

~ Une grande disponibiiite de la coordination du pro- 

jet et surtout des services techniques d' appui, 
notamment des experts nationaux; 

~ L'implication des entreprises (direction) h toutes les 

etapes de la demarche; 

~ Le respect mutuel des acteurs, notamment des 

experts internationaux, conseillers techniques et 

experts nationaux des services d' appui technique vis- 

a-vis du persanriel des entreprises; 

~ La creation des conditions favorables h des echanges 

directs et fructueux avec les entreprises. 

Kn trois annees d'execurion, des progrm tangibles ant ete 

enregistres, avec notamment une augmentation trks signi- 

ficative de la sensibilisation a la salubrite des produits ali- 

mentaires, aux bonnes pratiques de fabrication, aux 

systemes d'assurance quality ISO 9000 et 5 la mainte- 

nance prbentive pour toutes les entreprises concernees. 

Les cancepts de "gestion de la qualite" et d'"ameliora- 

tion continue" font progressivement leur chemin, Face a 

I'Evolution des exigences des marches et a la menace 
d'une cancurrence internationale mais aussi regionale 

croissante, il appartient aux entreprises de saisir ou non 

la perche qui leur est tendue, 

reguliere, et, d'aurre part, qu' il ameliore le systeme 

national de controle qualite des produits alimentaires, 

Erifin, il est essentiel de developper la sensibilisation 

envers la societe civile, et particulierement les associa- 

tions de consommateurs, pour que la qualite devienne 

une exigence de tous les jours. 

Perspectives 

Partant de I'Evidence que seul le temps peur permettre a 

la culture quality de creuser son lit dans les mentalities et 
les coinportements, an ne peut qu'encourager 1'echange 

d'informations et la concertation entre raus les acteurs 

du systeme (gouvernement, institutions d' appui, ges- 

tiannaires de projets de developpement, etablissements 

d'enseignement et de recherche, societe civile, secteur 

prive) afin de faire converger toutes les energies et favo- 

riser 1es initiatives de type federateur qui, annee apres 

annee, propageront cene vision de la qualite pour tous, 
la faisant rimer avec cornpetitivite des entreprises et 
mieux-vivre des populations. 

La convention de partenariat entre la Chambre de 

commerce, d'industrie et d'artisanar du Burkina Faso 

(CCIABF) et le Centre national de la recherche scienii- 

fique et technologique (CNRST) pour faciliter 1'acces des 

entreprises du secteur agroalimentaire aux services des 

laboratoires renfarces par le prajet, ou encore 1'appui tech- 

nique (expert junior pendant six mois) du Rovaume du 

Danemark h 1'une des unites pilotes du prajet pour le deve- 

loppement d'une ligne de production de farine infantile 

sous assurance qualite sont des exemples encourageants. 

Il est a souligner que 1'assistance fournie durant le projet 

a principalement ete le Fait d'experts nationaux, renfarcee 

de quelques missions d'assistance internationale, quand 

necessaire, pour accroitre les capacitds locales. Le projet, 

grace 4 un transfert de competences soutenu, a suscite 

!'emergence de consultants nationaux de haut niveau. 

Les services d' appui cornme la structure de normalisa- 

tion ou les laboratoires ont acquis des cornpetences de 

plus en plus poinrues qui constituent aujourd'hui autant 

de services performants h la disposition du secteur prive. 
C' est par exemple le cas du DTA en matiere de BPH, 
BPF et mise en pi!ace de systemes HACCP ou celui de 

FASONORVI pour la coordination des coinites de nor- 

malisation et 1'appui-conseil aux operateurs en gestion 

de la qualite. Il faut cependant souhaiter que, d'une 

part, I'frat se dote d'une politique nationale de la qua- 

lity et s'investisse plus avant dans cet effort de sensibili- 

sation & 1'endroit des entreprises, afin qu'elles puissent 

notamment recourir aux services d' appui sur une base 

Dans le mime ordre d'idees, 1'appui d'un nouveau pro- 

gramme de develappement des infrastructures de la qua- 

lite au sein de la zone UEMOA", dont les activites 

techniques ont demarre en jui1!er 2002, esr prometteur er 
laisse presager la continuite esperee. En eket, ce pro- 

gramme, finance par 1'Union europdenne et mis en ceuvre 

par 1'UEMOA avec 1'assistance technique de 1'ONUDI, 

permet notamment de renforcer les capacitds nationales 

au niveau des entreprises, des structures de normalisation, 

des laboratoires et des services d'inspection. 

Il faut d'ailleurs souligner que le programme qualite de 
I'UEMOA doit essenriellement son developpement au 

present programme regional "qualite et s6curite des pro- 

duits alimentaires", dont la forte presence sur le terrain au 

Burkina Faso et au Mali en a permis toute la pertinence 

ainsi que la consistance des propositions tech mques. 

l 7programme pour la mise en place d'un systeme d'accreditauon, de 
normalisation et de promotion de la qualite au sein de PUEMQA, 
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III. Etudes de cas specifiques 

Introduction des bonnes pratiques d'hygiene et de fabrication (BPH/BPF) dans une 
petite entreprise de transformation Iaitiere — Cas de FROMAC 

Resume 

Introduction 

L'entreprise FROMAC est une entreprise familiale de 

type artisanal dont la principale activite est la transfor- 

mation du lait frais de vache en yaourt et fromage, 

FROlVIAC a adhere a la detnarche qualite du projet 
regional qualite en 1999, ce qui lui a permis de mettre 

en ceuvre les BPF/BPH et de tirer profit de toutes les 

activites menees par le projet dans 1'execution de son 

programme. 

Situation exi stante 

A FROhlAC, le diagnostic technologique realisd par 

1'expert international et les consultants nationaux a 

identifie des points faibles: un faible niveau d'organisa- 

tion et de dispositiF; 1'emplacement inapproprie de 

1'entreprise; la Faible maitrise de la fermentation; la fai- 

ble maitrise des procedures de nettoyage/desinfection; 

1'absence d'examen/suivi medical du personnel; et la 

non-conforrnite du comporternent du personnel pen- 

dant la production. 

Eb ultat de la mise en ceuvre des BPFIBPH 

Grace aux differentes formations/sensibilisations don- 

nees par les consultants internationaux et nationaux, la 

directrice et 1'ensemble du personnel ont releve leur 

niveau technologique et leurs connaissances en matiere 

d'hygiene alimentaire. Un manuel BPH bask sur les 

recommandations du code d'usages du Codex 
Alimentarius est redige et mis en application; un poste 

de responsable qualite est cred pour un meilleur suivi des 

BPF/BPH dans 1'entreprise. Les activites relatives 

Phygikne se sont accentuees et les points faibles idenri- 

fies sont ameliores. Un film video sur les BPF/BPH est 

realise en langues nationales more et dioula et sera 

utilise comme support didactique approprie pour la sen- 

sibilisation du personnel d'autres entreprises. 

Conclusion 

La mise en ceuvre du systeme BPF/BPH a montr6 les 

avantages de ce systeme et le fait que les BPF/BPH cons- 

tituent un processus conrinu dans le temps. De maniere 

generale, on observe, par rapport au demarrage du pro- 

jet, un eveil de conscience du personnel sur la qualite et 

1'hygiene alimentaire. FROMAC a pleinement adhere a 

la demarche qualite du projet, mais les actions doivent 

etre poursuivies pour perenniser les acquis et ameliorer 

davantage Pdveil de conscience et les comportements en 

matiere d'hygiene et de qualite. 

Presentation de l'entreprise FROMAC- 
Profil et organisation 

La Fromagerie de la capirale (FRO1VIAC) est une entre- 

prise individuelle de type Familial, Son activite princi- 

pale est la transformation du lait frais de vache en 

yaourt, C' est une entreprise artisanale disposant d'une 

dizaine d'employes. 

L'entreprise a pour activite principale la fabrication du 

yaourt, de fromage blanc battu et de fromage frais, 

La demarche qualite a ete introduite dans 1'entreprise 

FROMAC a parrir de 1998. La demarche etait faible- 

ment integree dans la strategic de production et de com- 
mercialisation de 1'entreprise, 
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PRORL DE FROMAC 

0 is nomination 

de I'entreprise 
la Frornagerie de la capitale (FI(OMAC) 

Adresse de 
I'entreprise 

01 B. P. 3657 Ouagadougou 01, 
Tel. : (226) 38 61 54, Fax: (226) 30 21 22 

Forme d'entreprise Societis individuelle 

Date de crisation Octobre 1994 
Loca lisatio n Secteur n'7, Ouagadougou (Burkina Faso) 

FROlvlAC a ete crccee en 1994 sous forme d'entreprise 

individuelle et depuis la societd connait une croissance 

de son chiffre d' affaires qui est passe de 8 millions de 

francs CFA en 1994 a 44 millions en 2001. FROMAC 
a d6marre ses activites avec un capital de 6866000 
francs CFA sur fonds propres de la directrice et sur les 

apports de quelques institutions. 

Type d'emballages Plastique, pots de yaourt 

Principales activities Transtormation de produits laitiers 

Marchiss Marche national 

Principaux produits Yaourt, frornage blanc battu, fromage frais 

Le choix de cette entreprise artisanale est trhs signi- 
ficatif. Il permet de mettre en rsvidence que les BPH 

peuvent etre introduites dans toute entreprise 
agroalimentaire quelles que soient sa taille et sa 
capacitrs financirsre. 

Effectif du personnel 10 agents permanents 

Investissement 
total estimis 

6866000 (six millions huit cent 
soixante-six mille francs CFA) 

Principaux atouts Ivlaitrise du procisde de transforination 
artisanale du lait et promotion du lait local 

Circuit de distribution relativement bien 
maitrise 

De nombreuses annees d'experience; un 
marche national important; la crisation 
d'ernplois; 

Cfiiffre d' affaires 44 000 000 (quarante-quatre millions 

francs CFA) 

Le personnel de FROMAC est composd d'une directrice 

generale; d'un secretaire; d'un responsable commercial 

ayant deux agents; d'un cornptable; d'un chef de pro- 
duction ayant trois productrices; d'un responsable qua- 

lite; et d'un gardien de nuit. 

Aperr;U de l'introductior) et de la mise ert 
cE. LIvre des BPH!BPF 

[ Principaux ' problisrnes 
0ifficultes financiisres/manque de soutien 
des structures finanaeres locales pour 
investir dans les isquipements afin de 
passer du stade artisanal au stade semi- 
automatique pour la maitrise de la qualite 

Insuffisance des moyens de production et 
de formations sphcifiques 

Ivlanque de documentation technique; 
conquete du marchis 

Manque de matisriel de controle pour le 

suivi de la qualitis 

Problemes d'ernballage 

L'entreprise FKOMAC est le type d'entreprise africaine 

tres modeste qui a suivi une evolution graduelle sur le 

plan organisationnel, rechnique et qualitatif, Creee au 

depart a domicile, elle a reussi I developper les 

BPH/BPF au fur et a rnesure de sa croissance. Dans sa 

straregie de developpement, l'entreprise, actuellement 

irnplantee a Bobo-Dioulasso (deuxierne ville du 

Burkina), envisage de s'implanter dans d'autres villes du 

Burkina Faso. 

~ ~ ~ ' ~ ~ ' ~ 

Directrice grsnkrale 

Comptable Secretaire 

Gardien de nuit 

Chef de production Responsable qualite Responsable commercial 

Productrice 1 Productrice 2 Productrice 3 Agent C. 1 Agent C. 2 
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BESOIN D'ACCROISSEMENT DE LA 

CAPACITY DE L'ENTREPRISE 

RISULTATS 

ACCROISSEMENT DE LA DEMANDE 

DEVELOPPEIVIENT 

Enregistrement des donn6es Bonne maitrise des procbdiss 

Environnement approprih Bonne rnaitrise'de I'hygiene 

Mise eri ceuvre du' manuel BPH/BPF 

Dhlocalisation de I'unit& — coristruction d'une unite respectant les BPH 

Formation/sensibilisation du personnel 

I N IT I AT I 0 N 

Formation/sensibilisation du personnel 

Elaboration d'un rnanuel BPH/BPF 

Creation d'une unith autonome Creation d'un poste de responsable quality 

Existence d'une ebauche de stratkgie qualite 

Delocalisation de I'entreprise dans une unith autonorne et appropriate en 1999 

CREATION 

SenSibilisatiOn de la direCtriCe 

Unith localisation 0 domicile Inexistence de. potitique quality 

Personnel peu qualifih 

Creation de I'entreprise FROMAC en 1994 
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Avancement de Ia mise en ceuvre des BPH/BPF 

Principales activitcs BPH/BPF 

Diagnostic technologique de l entrep rise FA'Oil&( C Les 

ecluipements, 1'environnement, le personnel, les pro- 

duits et les tnethodes sont les principaux elements 

crudites et analysds dans 1'entreprise, dans le but de 

noter les points forts et les points faibles de 1'entre- 

prise en maticre d'hygiene et de maitrise des metho- 

des et procedes. 

Diagnostic du systeme national di'nspection et dassu- 

rance clualite/ Diagnostic commun h toutes les entre- 

prises pilotes, 

hlumisro Ocsmarche/acti vit&ss Situation avant I introduction 
des BPHIBPF 

Impact de son application Thrsrr&es appeiant des 
am&sii orat/ ons 

01 ~ Diagnostic technologique ~ Les analyses &staient r&salisises 

de fanon ponctuelle. 
~ Inexistence de rhsultats 
d'analyses sur la chaine de 
production 

~ Connaissance et production 
de la documentation sur les 
caractisristiques des produits 
~ Am&slioration des m&sthodes 

et proc&sd&ss 

~ Am&slioration de la qualite du 
lait (I'approvisionnement) en 
arnont de I'entreprise 
~ Amelioration de la qualit&s des 
ferments 

02 ~ Diagnostic du systisme 

national d'irspectian et 
d'assurance qualit&s 

~ Syst(. me faiblement 
organise et inspection prati- 
quement inexistante rnalgr&s 

I'existence de plusieurs 
services d'inspection 

~ Les efforts d&sployes n'ont 

pas conduit a une meilleure 
organisation du systkme 
national d'inspection et 
d'assurance qualit&s 

~ Organisation du systeme 
national d'inspection et 
d'assurance qualite 
~ Elaboration de risglementation 
sur Ies produits laitiers 
~ Elaboration de normes 

03 ~ Formation: mise a niveau 

technologique et 
presentation des principes 
generaux d'hyg&one 

alimentaire 

~ Connaissance relativement 
faible de la technologie 
laitiere et des regles generales 
de I'hygiene alimentaire 

~ Amelioration des connais- 
sances dans Ie domaine de 
Ia technologie laiti(. re et des 
p r inc i pcs g en crau x d'hygiene 

~ Elaboration d'un plan de 
formation et de recyclage du 
personnel sur la technologie du 
lait et des produits laitiers et 
sur I'hygiene alimentaire 

~ Caracterisation/analyse 
rnicrobiologique et physico- 
chimique des produits 

~ . Faible connaissance des . ~ Identification des points 
points critiques sur la chaine critiques et des mesures 
de production du yaourt correctives 

~ Augmentation de la 

frequence de surveillance par . 

des analyses et des contraries 

compte tenu du caract&sre 

artisan al de I'entreprise 

05 ~ Formation/sensibilisation 
du chef d'entreprise, suivie 

de la nomination d'un 

responsable qualite 

~ Inexistence d'un 

responsable qualit&s dans 
I'entreprise 

~ Mise en place d'un 

responsable qua lite et 
amelioration de la conduite 
de I'application de la 

d&smarche qualite 

~ Stabilisation du poste de 
iesponsable qualit&s 
~ I'=laboration d'un plan de 
formation du responsable 
qua(it&s 

06 ~ Formation du responsable 
qual&t&s dans un laboratoire 
d'analyse 

~ Faible connaissance des 
critbres de qualite et difficulte 
d'interpr&station des r&ssultats 

d'analyses de laboratoire 

~ Interpr&station des r&ssultats 

d'analyses de labara&oire par 
le responsable qualitis de 
I'entrepri se 

~ Renforcer le syst&sme documen- 
taire de I'entreprise, notarnment 
les documents normatifs sur le 
lait et les produits Iaitiers 

~ Formation en praosdure 
d'&slaboration du manuel 
BPH/BPF 

~ Faible maitrise des &slements ~ Renforcement de la 

des BPH/BPF par le personnel connaissance du personnel 
de I'entreprise et opportunit&s de mise en 

place du manuel 
~ Aced(&sration des procisdures 
d'&slabaratian du manuel 

~ Amisliorat&on des connais- 
sances et des pratiques relatives 
aux BPH/BPF 

08 ~ Mise en place de I'&squipe 

BPH/BPF et &slaboration du 
manuel BPH/BPF 

~ Inexistence de I'equipe 
BPH/BPF dans I'entreprise 

' ~ Elaboration du manuel et 
meilleure rampart&tion des 
travaux 1»ss aux BPH/BPF 

dans I'entreprise 

~ RenfOrCement des aCtiviteS 

d'accornpagnement de I'equipe 

09 ~ Application du manuel et 
suivi-&svaluatian 

~ Environnement &nappropri&s, 

faible maitrise de I'hygi&sne et 
de certains proceed&ss de 
fabrication 

~ Construction d'une 
nouvelle un&t&s avec des 
surfaces lisses et facilement 
Iavables. II a &ste mis en 
place des procedures plus 
efficaces d'enregistrernent, 
de nettoyage et de controle 

~ Renforcement des activites 
d'accompagnement de 
I'entreprise dans le but 
d'amelioier et d'ancrer Ia 

culture qualitis dans I'entreprise 

10 ~ Production d'un film vid&so ~ Marketing ou promotion 
sur les BPH/BPF dans de I'entreprise limit&ss 

I'entreprise 

~ Promotion de I'entreprise et ~ Poursuite de la promotion 
de son praduit 
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Formution du chef d'entreprise, du responsable qualite 

et des employes de l'entreprise. Les objectifs visas sant: 
la mise a niveau technologique du personnel de 1'en- 

treprise; I'introduction des principes g5neraux d'hy- 

giene alimentaire du Codex Alimentarius; la 

confirmation du diagnostic technologique en pre- 

sentant et en discutant les resultats du diagnostic 

avec le personnel de 1'entreprise, 

Caracterisuti on mi crobi ologique et physi co-cbi mi que de 

la mariere premiere, des produits intermediaires et 

du produit fini. Pour ces travaux, quatre productions 

ont ete suivies, analysdes et discut6es. 

Formation/sensibilisation specipque du chef d'entre- 

prise concernant la necessite de designer un respon- 

sable quality pour 1'entreprise. Definition du role et 

des missions du responsable qualite, 

Nomination eti nstaltution du responsable qualite. 

Formation pratique et specifi'que du responsuble qualite 

dans un laboratoire d'analyse et de controle de la 

qualire. Formation realisee sur le yaourt, produit fini 

de 1'entreprise FROMAC. 

Formation du chef de l'entreprise et de son responsable 

qualite relative a la procedure d'elaboration du 

manuel BPH/BPF, 

/Ir/ise en place de l'equipe BPH composee du chef 
d'entreprise, du chef de production, du responsable 

qualite et d'un microbiologiste. 

Formation specsftque a l'Fquipe BPH visant a elaborer 

le manuel BPH/BPF de 1'entreprise. 

Appli cation et developpement du manuel par l'entreprise. 

Sui vi-evaluation de l'uppli cation du munuel dans 1'en- 

treprise FROMAC. 

Production d'un Plm video sur l'applicution des 

BPH/BPF dans 1'entreprise FROMAC, 

Resultats de la mise erl oeUvre des BPH/BPF 

Diagnostic technologique de Pentreprise FROMAC 

Le diagnostic technologique realise conformement 5 la 

demarche indiquee dans la deuxieme partie (p32) a per- 

rnis d'obtenir les resultats mentionnes dans les tableaux 8, 
9, I I, 13, 15 et 17. Il a ete realise par le consultant inter- 

national er les consultants nationaux recrut6 par le projet. 

Dh le debut du projet, le diagnostic technologique a 

permis d'identifier, sur ile plan hygi6nique, cinq points 

~ I ~ ~ - ~ ~ 

Passable Satisfaisant Ties satis/aisant Observation 

Emplacement 

Procedures de nettoyage/disinfection 

En locatian 

Frequence de nettayageldesinfection 

Disponibilite de poubeliles 

t foisljaur 

Examen/suivi sanitaire du personnel Pratiquement inexistant 

Disponibilith de vetements de travail 

Comportement du personnel Personnel faiblement sensibilisk 

I ~ ~ , ~ ~ r ~ ~ 

Passable Sa(isfaisant Tr4s satisfaisant Observation 

Emplacement 

Procedures de nettoyage/dcssinfection 

BBtiment nouvellement construit 

Frisquence de net toyage/dissinfectio n Frequence et produits appropricss 

Disponibilite de poubelles 

Examen/suivi sanitaire du personnel 

Disponibilitrs de vfltements de travail 

Fort. engagement de la directrice 

Cornportement du personnel Comportement du personnel amhliorcs 
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faibles de I'entreprise FROIvIAC qui sont: 1'emplace- 

ment de I'entreprise; les procedures de nettoyage/desin- 

fection; la faible maitrise de la fermentation; 
I'examen/suivi sanitaire du personnel; et le comporte- 

ment du personnel (voir le tableau 9), 

Durant la periode d'execution du projet, I'entreprise a 

fourni un e&ort considerable en construisant un bati- 

ment plus approprie (surface lisse, sol et paillasse carre- 

les, dispontbilite de lavabos, etc, ) en respectant les regles 

d'hygiene alimentaire, La sensibilisation frdquente et 

reguliere de la directrice et du personnel a permis a 1'en- 

treprise d'acquerir du materiel pour le personnel 

(tenues, bottes, pediluve, etc. ) et d'amdliorer le compor- 

tement dc celui-ci (voir le tableau 10). 

L'organisation et Ie dispositif existant dans l'entreprise 

FROMAC des le debut du projet ONUDI 6taient rela- 

tivetnent faibles comme indique dans le tableau 11, 

La faible capacite financiere et le faible niveau d'inves- 

tissement, l'absence d'un responsablc quality, 1'inexis- 

tence du programme de formation/sensibilisation du 

personnel, l'absence d'analyse et de controle de la qua- 

lite de l'eau consomrnee par I'entreprise, l'absence de 

controle de I'efficacite de nettoyage/desinfection, l'ab- 

sence d'un systeme d'enregistrement constituaient les 

principaux points faibles de 1'entreprise FROMAC 
avant le debut du projet ONUDI (voir le tableau 11). 

I e projet a contribue au renforcernent du niveau d'en- 

gagement de la directrice et a 1*amelioration de la capa- 

citc ftnanciere de 1'entreprise, ce qui a conduit 
l'entreprise a construire un atelier de transformation 

repondant aux exigences des rkgles d'hygiene alimen- 

taire (voir le tableau 12), 

Les principales contraintes de I'entreprise FROMAC 
likes aux methodes, aux procedes et aux 6quipements 

~ ~ . . s ~ 4 ~ I ~ . 0 ~ 

Passable Satisfaisant Tres satisfaisant Observation 

Niveau d'engagement de la directrice 

Niveau de financement/investissement pour X 
resoudre les problkmes lies 0 I'hygiene 

Signature d'un contrat avec la 

coordination du projet 

Faible capacitis financkre de I'entreprise 

Niveau d'organisation interne 

Existence d'un programme de formation/ 
sensibilisation du personnel 

Pratiquement inexistant 

Analyse et controle qualite de I'eau et des 
surfaces apres nettoyage/lavage de I'unite 

Pratiquement inexistant 

Existence d'un syst6me d'enregistrement Pratiquernent inexistant 

Existence d'un systkme suivi/verification 

~ ~ ~ " ~ ~ ~ ~ - ~ ' . ~ - . ~ ~ 

Passable Sat/sfa/sant Trrss sarisfaisant Observation 

Niveau d'engagement de la directrice Reorientation de la politique quality de 
I'entreprise vers les BPH 

Niveau de financement/investissement pour 
resoudre les problkmes lies 0 I'hygiene 

Amelioration de la capacite financiere 
de I'entrep rise 

Niveau d'organisation interne 

Existence d'un programme de formation/ 
sensibilisation du personnel 

Sensibilisation du personnel selon 
la demande 

Ana!yse et controle qualite de I'eau et des 
surfaces apres nettoyage/lavage de I'unite 

Contrble qualite de I'eau et de I'effica- 
citis du nettoyage/disinfection realise 

Existence d'un syst6me d'enregistrernent Cahiers d'enregistrement des donnees 
disponibles 

Existence d'un systkme suivi/verification Suivi/verification par la directrice et le 

service d' appui 



TROISIEME PARTIE — EXPERIENCE ET ETUDES DE CAS 

~ ~ ~ I ~ ~ - . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Operation uni taire CrirereS d'appreCiatiOn de la quality du lair 

Production du lait 

Controle qualite h la risception 

Cahier des charges 

Inexistant 

Controle visuel 

Existant 

Controle qualitis 

Inexistant 

Autocontrole/ 
Controle par un labo 

Frequence faible 

Conditions de cogecte 
et de transport 

Non maitrisises 

Mesures prises pour le lait 
non conforme 

Essais de riscuphration 

Rejet 

Stockage de la'matiere premiere Dispositif de stockage 
pas necessaire vu la capacity 

de transformation 

COntr/Sle deS param4tres Duree de stockage 

Produits intermediaires Controle de la qualitis 
Inexistant 

Manutention 
Manuelle 

Risque de contamination 
Existant 

Produits finis Type d'emballage 
Approprie 

Conditionnement 
Ma noel 

Analyse/observation visuelle 
Observation visuelle 

Faible analyse 

~ ' ~ ~ ~ ~ ~ s ~ ~ ~ & ~ - ~ ~ ~ 

Operation unitaire 

Production du lait Cahier des charges 

In ex i st ant 

Criteres d'appreciation de la qualire du lait 

Controle qualite 

Existant 

Conditions de collecte 
et de transport 

Re i at ive ment bien maltri sees 

Controle quaff' 5 la reception Controle visuel 

Existant 

Autocontrole/ 
Controle par un labo 
Frequence satisfaisante 

Mesures prises pour le lait 
non conforme 

Relet 

Stockage de la matiere premiere Dispositif de stockage 
Existence d'un projet visant 

5 mettre en place un dispositif 

Controle des parametres 
Pns en compte par 

Ie projet 

Duree de stockage 
24 heures maximum 

Produits intermediaires Controle de la qualite 
Existant mais peu fr&quent 

Manutention 
Manuelle 

Risque de contamination 
Trks faible 

Produits finis Type d'emballage 
Amisliore avec I'importation 

Conditionnement 
Manuelle 

Analyse/observation visuelle 
Observation visuelle 

Analyses plus frequentes 

sont (voir le tableau 13): l'absence de petits materiels de 

controle des parametres physico-chimiques; la faible 

maitrise de la fermentation; la non-disponibilite 
d'emballages de qualite. 

4- 

a; 

L'inexistence de cahier des charges entre l'entreprise 

FROMAC et les producteurs de lait a ete un handicap 

pour la maitrise de la qualite du systeme d'approvision- 

nement de 1'entreprise, Les insufflsances enregistrees 

dans la maitrise de la qualite du lait en atnont de 

l'entreprise constituent une des contraintes de develop- 

pement de la filiere lait au Burkina Faso. 

La construction d'une nouvelle unite de transformation 

a permis, avec l'appui des consultants, de lever toutes les 

contraintes liees h l'hygiene des locaux et de l'environ- 

nement (voir le tableau 16). 

(" 

t 

* 
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~ . ~ 

Passable Sarisfaisant Trtss sarisfaisant Observa lion 

Etat de la cour 

stat de I'atelier de transformation 

stat du magasin de stockage 

Etat des toilettes 

stat des vestiaires 
Locaux en location 

Systhme d'csvacuation des eaux uscses (de lavage) X 

stat des surfaces 

stat du systeme de protection des ouvertures 

~ - ~ ~ - ~ ~ 

Passable Satisfaisant Tres satisfaisant ObServa riOn 

Etat de la cour 

Etat de I'atelier de transformation 

stat du magasin de stockage 

stat des toilettes 

Etat des vestiaires 

Situation hygienique 
arnelioree 

Systhme d'csvacuation des eaux uscses (de lavage) 

(tat des surfaces . 

stat du systeme de protection des ouvertures 

Les prelevements effectues sur les doigts des employes 

(en contact avec le lait), les equipements, 1'atmosphere 

et les surfaces de travail ont montre que patmosphkre et 
les doigts des employes etaient fortement contamines 

(voir le tableau 17). Les prelevements realists en fevrier 

2002, A la fin du projet, font ressortir une amelioration 

de l'hygiene corporelle, de la qualite hygienique des 

equipernents et de 1'atmosphere (voir le tableau 18). 

~ " - ~ ~ ~ - - e ~ ~ - ~ ~ 

bfifieu de culture (PCA) 
24 h 48 h 72 h 

Observations 

Doigts des rnanipulateurs 

Equipements/surface de travail 

Atmosphere 

+++ +++ +++ 

++ 

Rcssultats obilenus 
suite 0 des analyses 

microbiologiques 

lcsgende: + presence de microarganismes ++ contamination moyenne +++ contamination importante 

~ ~ ~ I " " e ~ - I ~ - ~ 

Miliev de cvltvre (PCA) 
24 h 48h 72 h 

Observa lions 

Doigts des manipulateurs 

Equipements/surface de travail 

Atmosphere 
I 

Ccsgende: + prcssence de micro-organismes 

Resultats obtenus 
suite a des analyses 

micro biologiques 
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Caracthristiques physico-chimiques des produits 

Les objectifs visas par la caracterisation de la matiere 

premiere, des produits interinediaires et des produits 

finis sont principalement: mieux connaitre les caracte- 

ristiques physico-chimiques et microbiologiques des 

produits; evaluer le niveau de maitrise des procedes 

appliques dans l'entreprise; et verifier l'homogeneite de 

la qualite des produits dans le temps. 

Dans le but de caracteriser les produits (de la matiere pre- 

miere aux produits finis), la chaine de production du yaourt 

a Etc suivie quatre fois, A chaque etape, des prelevements 

d'echantillons ont ete Faits puis analyses au laboratoire. 

L'etude de caracterisation des produits montre une hete- 

rog6n6ite dans la qualite de la matikre premiere et des 

produits finis (voir le tableau 19). L'acidite normale du 

lait Frais varie entre 18 et 22 'D. Les valeurs obtenues 

pour les productions P3 et P~t se situent h la limite sup& 
rieure, Pl et P2 a la liinite inferieure des valeurs recom- 

mandees. 

Le controle des parametres de production et le pro- 

gramme de sensibilisation du personnel de l'entreprise 

ont permis de limiter les ecarts entre les valeurs extremes 

et d'ameliorer le niveau de maitrise de la qualite des 

produits (voir le tableau 20). 

Le test de techerche de la peroxydase (enzyme) montre 

que le niveau de maitrise de la pasteurisation du lait 

est satisfaisante (voir le tableau 21). La verification de 
l'efficacite de la pasteurisation donne des resultats 

negati f's. 

~ - ~ I 

lVumhsro stapes de 
transformation 

Acidi te Dornic (' D) 

Production Production Production Production 
Pl P2 P3 P4 

pH 

Production Prodvction Prodvction Prodvction 
P1 P2 P3 P4 

01 Lait cru a la reception 

02 Lait pasteurise 19 25 25 657 66 68 668 

03 Filtration 

04 Lait refroidi 

05 Lait ecisemencis 

06 Lait fermenths 140 137 136 95 4, 54 4, 51 4, 61 4, 4 

07 Yaourt brasshI 

08 Yaourt conditionncs en pot 139 100 100 91 4, 32 4, 9Q 4, 64 4, 35 

Lrrrhende Pi = Premiere production, P2 = deuxeme production, P3 = troiseme production; P4 = ctuatrieme production 

, ~ - i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - ~ ~ ~ ~ ~ - ~ . ~ - i ~ ~ e 

lVumf ro &tapes de 
transformation 

AOdkte DOrnhc ( D) 

Production Production Production Production 
P1 P2 P3 P4 

pH 

Production Production Prodvction Production 
P1 P2 P3 P4 

01 Lait cru a la rcsception 

02 Lait pasteuriscs 

03 Filtration 

18 23 20 64 6, 3 

04 Lait refroidi 

05 Lait ensemenccs 

06 Lait fermentis 118 113 106 95 4, 5 

07 Yaourt brasses 

08 Yaourt conditionncs en pot 
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Produir Rksul ra rs 

P1 P2 P3 P4 

Lait pasteurisL Negatif Negatif Negatif Nkgatif 

Le tableau 22 donne la qualite microbiologique du lait 

cru receptionn6 par 1'entreprise, la qualite des produits 

intermediaires et la quality des produits finis. La pasteu- 

risation permer d'eliminer les coliformes et les entdro- 

bacteries pathogenes du lait frais. En revanche, la 

technique d'ense mencement constitue une source 

importante cle contamination du lait ferrnente et limite 

par consequent le ddveloppement des lactobacilles 

durant la fermentarion. La'qualite hygienique du lait a 

la reception est peu satisfaisante. La flore mesophile 

totale est en nombre tres eleve, 

Caracthrisation microbiologique de la matihre pre- 

miere, des produits intermedia'rres et des prod uits firtis 

En fin de projet, le nombre de lactobacilles presents 

dans le yaourt est faible malgre I'elimination des colifor- 

mes et des enterobacteries, ce qui souligne la maitrise de 

la technique d'ensemencement. Cependant, le faihle 

niveau de ddveloppement des lactobacilles (voir le 

tableau 23) pourrait etre du a la qualite du ferment uti- 

lise par 1'entreprise et/ou h la presence d'antibiotiques 

dans le lait. 

Les resulrats des analyses obtenus sur les produits, 1'en- 

vironnement et le personnel ont Etc present6s et discu- 

t6s avec le personnel de 1'entreprise. 

La principale contrainte lice I la mise en ceuvre des 

BPH/BPF dans cette entreprise a dt6 la rnobilite du 

responsable qualite durant 1'execution du projet. En 

deux ans, 1'entreprise a change trois fois de responsable 

qualite. La mobilite du personnel au poste de responsa- 

ble qualite reste 1'une des principales contraintes de 1'en- 

treprise FROMAC. L'efficacite des travaux de 1'dquipe a 

ete limitee par le changement frequent du responsable 

qualite de 1'entrep rise. 

Type de germes Lait cru (frais) Lait pasreurise Lajt pasteurisrs Lait pasteurisA Lait Lait fermentis Yaoun 
fiitre refroidi ensemence 

Flore aerobic Inacceptable Acceptable Inacceptable Inacceptable Moyen 

mesop fille 

(CFU/g) 

Faible Faible 

Coliform es 
totaux (CFU/g) 

Inacceptable Acceptable Acceptable Acceptable Acceptable Trace Trace 

Entkrobacteries Inacceptable Acceptable Acceptable Acceptable Acceptable Trace 
(CF U/g) 

Trace 

Lactobacilles Inacceptable Trace 

(CFU/g) 

Trace Trace Acceptable Faible Faible 

Levures (CFU/g) Acceptable Acceptable Acceptable Acceptable Acceptab'le Acceptable Acceptable 

Type de germes Lait cru (frais) Lair pasteurise Lait pasreurisis Lait pasteurise Lait Lait fermente Yaourt 
filtrh refroidi ensemencis 

Flore aerobic lnacceptable Acceptable Trace Acceptable Acceptable A«ceptable Acceptable 
mksophile 
(CFU/g) 

Coliformes 
totaux (C FU/g) 

lnacceptable Acceptable Acceptable Acceptable Acceptable Acceptable Acceptable 

Enterobacteries 
(CFU/g) 

Faible Acceptable Acceptable Acceptable Acceptable Acceptable ACceptable 

Lactobacilles 

(CFU/g) 

Inacceptable Trace Acceptable Acceptable Acceptable Acceptable Acceptable 
i 

Levures (CFU/g) Acceptable Acceptable Acceptable Acceptable Acceptable Acceptable Acceptable 
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~ . ~ . ~ ~ ~ ~ ~ . 

Prd/Lsvemen ts Sol de la salle de manutention (pasteurisation, 
refroidissement, fermentation) du lait 

Paillasse de conditionnement 

Prd lavement 1 

Prk lavement 2 

Pre lavement 3 

nacceptable 

lnacceptable 

Acceptable 

Inacceptab e 

Acceptable 

Acceptable 

Controle de pefFtcacith du nettoyage/desinfection 

durant l'application du tnanuel BPH/BPF 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Lieu de prelevement Enterocoques Coliformes totaux 
Les tableaux 24 et 25 donnent les resultats obtenus a 

FROMAC. Les prelevements de surface sont faits apres 

le nettoyage/desinfection de la salle. 

Robinet absence acceptable 

Par comparaison avec les criteres microbiologiques pour 
I'evaluation de 1'efficacite du net toyage/desi nfection 

(voir le tableau 24), la charge microbienne des surfaces 

I FROMAC est inacceptable car largement superieure a 

la limite acceptable qui est de 3xI02 cfu/cm'. Ce resul- 

tat s'explique par une dose insuffisante d' eau de Javel ou 

une duree d'application insuffisante, les va-et-vient du 

personnel lors du nettoyage des salles et la pollution de 

1'environnement dans nos pays. 

~ ~ ~ ~ ' ' ~ 

Charge microbienne (cful50cm') 

)3, 0x10' 

I x10' — 3x10' 

10' - 10' 

Classement 

Inacceptable 

Acceptable 

Satisfaisant 

Conclusion et perspectives 

L'introduction des bonnes pratiques d'hygiene et de fabri- 

cation au sein de 1'entreprise FROMAC a produit, durant 

les trois anndes d'existence du projet, des resultats tangi- 

bles tant au plan de 1'engagement de la direction et de 

1'amelioration des connaissances du personnel qu'au plan 

des acquis techniques et matdriels pour 1'amelioration de 

la quality des produits fabriques et la securitd des consom- 

mateurs. Sensibilisee par le projet, la direction de 1'entre- 

prise a fourni un efFort considerable, a travers notamment 

la construction d'un batiment plus approprie respectant 

les rkgles d'hygiene alimentaire, la creation d'une fonction 

de responsable qualite et 1'acquisition de materiel pour le 

personnel (tenues, bottes, pediluve, etc. ). Le controle des 

par'ametres de production et le programme de sensibilisa- 

tion du personnel ont permis d'ameliorer le niveau de 

maitrise de la qualite des produits. La principale 
contrainte reste la mobilite du responsable qualite qui a 

quelque peu entravd I'efficacit6 des travaux durant 1'exe- 

cution du projet. Mais les progres sont la; ils se manifes- 

tent sur le terrain par 1'augmentation croissante du chiffre 
d' affaires de 1'entreprise ces dernieres annees traduisant 

une confiance croissante des clients. 

Il reste a s'assurer de la poursuite de certaines activites 

aux fins de perennisation des acquis: il s'agit notainment 

de la sensibilisation du personnel aux BPF/BPH (en uti- 

lisant par exemple le support didactique video realise), 

de la dynamisation de 1'equipe BPH pour les actions de 

suivi-verification et de la vision du manuel BPH, Il 

s'agira regalement d'etendre la formation/sensibilisation 

aux BPH a 1'arnont de 1'entreprise dans les fermes 

periurbaines pour ameliorer la qualite de la matiere pre- 

miere (lait cru), Enfin, le developpement de 1'entreprise 

pourrait reposer sur des actions de marketing et de pro- 

motion de la demarche qualite engagee. 

¹te: Par aiUeurs, le projet quality de l'ONUDI a perrnis a FRO- 
MAC de mettre en place d'autres outils du management de la qua- 

lity comme l'application des "5 S" ou les prdmices d'one ddmarche 

ISO 9000 avec I'Elaboration de procedures, instructions de travail et 
formulaires dans la perspective de la redaction d'un manuel qualite. 
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Man uei Situation avant /'introduction impact de son application 
des BPH/BPF 

Thdme appeiant des 
arnis/iaca tions 

01 ~ Productian pnmaire 
hygiene du personnel et de 
I'environnement de la traite 
~ Manutention, entreposage 
et transport 

~ Absence de dannises sur 
la production primaire en 
matiisre d'hygiisne 

~ Etape non prise en compte ~ Arncsliaration de la production 
par Ie projet prirnaire du lait 

02 ~ Chef d'entreprise ~ Initiation de la dismarche 

qua ite et d'un programme 
de sensibilisation du 
personnel 

~ Engagement formel du chef 
d'entreprise pour la qualitis. 
~ Renforcement des efforts 
pour la mise en place d'une 
nouvelle installation, 
organisation de I'unite et 
sensibilisation du personnel 

~ Elabaratian d'une stratkgie 
pour le develappement de 
I'entreprise intisgrant une 
politique quality 
~ Application et suivi de 
I'application de la politique 

03 ~ Conception et installatian ~ Conception et installation de ~ Des effocts considkrables 

(emplacement, locaux et I'unites rispondant faiblernent ont etis deploys pour la 

salles, materiel et installation) aux exigences des BPH construction d'une nouvelle 
unitis rispondant aux princi- 

pales exigences du code 
d'usages international 
recommandis 

~ Elaborat. ian de narme ou 
reglementation sur la 

conception des unites 
~ Amelioration de la qualities du 
matisriei, voire obtention du 
materiel de fabrication en inox 
~ Initiation et disveloppement 
d'un programme d'inspection 
des entreprises 

04 ~ Viatieres premieres 

05 ~ Eau 

~ Faible niveau de mattrise de 
la qualitis du lait en amont de 
I'entreprise 
~ Inexistence de cahier des 
charges 

~ Absence de donnees sur la 

qualite de I'eau utilisise 

~ Ident~fication des fournis- 
seurs respectant les regles 
d'hygiene suite 0 plusieurs 
analyses de caracterisatian du 
produit 

~ Prise en compte des 
dispositions particulieres pour 
fe traitement de I'eau de 
lavage du materiel en contact 
avec le produit 

i Elaboration et respect du 
cahier des charges 

~ Formation/sensibilisation 
du personnel aux praduits- 
dissinfectants et aux doses 
appropriates 

~ Entcetien/assainissement ~ L'accent est mis sur le 

nettoyage et la gestion des 
dkchets, ma is fa ibl e matt rise 
des procedures de nettoyage/ 
deSinfeCtian 
~ Inexistence d'un systisme 

de visrification de I'efficacitis 

~ Systkme de verification de ~ Formation en methodes 
I'efficacite de nettoyage istabli d'analyse relatives a la verifi- 
et appliquis cation de I'efficacite du 

nettoyage/desinfectian 

07 ~ Personnel et hygiene 
corporelle 

~ Effort important dhployk 
pour amisliarer I'hygiene 

corporelle, mais des insuffi- 

sances existent cependant 
quant 0 la visite misdicale et 
le suivi sanitaire 

~ 
Aequi s it io n d'a ut res ~ Sensibilisation pour 

materiels complementaires augmenter la frisquence 
(tenue, chapeaux, chaussures, des examens medicaux 
etc. ) pour arneliorer I'hygiene 
corparelle du personnel 

08 ~ Transport ~ Faible maitrise de la qualite 
du praduit durant le transport 
du lait cru 
~ Dispositions prises pour la 

protection du produit fini 

durant le transport 

~ Analyse et contr()le accrus 
ciu lait cru 0 la reception 

~ Elaboration d'une norrne 
sur la qualitis du lait cru 
~ Formation/sensibilisation 
des fournisseurs 
~ Initiation et disvelappement 
d'un programme d'inspection 
des entreprises 

09 ~ Enregistrement des donnees ~ Enregistiement faiblernent 
et systeme de documentation pratique par I'entreprise et 

systhme documentaire moins 
organisms 

~ Elaboration d'un sysQrne 
d'enregistrement simplifie et 
appliquis par I'entreprise 

~ Recherche de simplification 
des systhmes d'enregistrement 
et de documentation pour des 
entreprises de petite taille et de 
faible capacitis 

10 ~ Formation ~ Faible niveau de formation 
du personnel 

~ Realisation des modules 
de formation spkcifiques 
pour le chef d'entreprise, 
le responsable qualifie et 
les employiss 

~ Formation/sensibilisation du 
personnel h I'hygiene 
i Formation/sensibilisation du 
responsable quality aux criteres 
qualite et rnethodes d'analyses 
et de contre)le simplifiees 
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introduction de la demarche HACCP dans une entreprise de transformation de 
produits cerealiers — Cas de la SODEPAL 

Resume 

Introduction 

La SODEPAL est une PME ceuvrant dans le domaine 

de la transformation des produits cdrdaliers. Elle a 

adhere a la ddmarche qualite du projet regional qualite 

en 1999, ce qui lui a permis de pariiciper pleinernent au 

projet et de tirer profit de toutes les activites menees par 

ce dernier dans 1'execution de son programme. 

Si tuation existante 

s-'t la SODEPAL, une demarche qualite 6tait deja inte- 

gree dans la strat6gie de production et de commerciali- 

sation de 1'entreprise avec 1'existence d'une ebauche de 

manuel HACCP, Le diagnostic techno)ogique realise par 

un expert international et les consultants nationaux a 

relevd une hygiene environnementale satisfaisante avec, 

cependant, des faiblesses au niveau de la frequence 

d'analyse et de controle des maiieres premieres, des pro- 

duits intermediaires et des produits finis, le niveau des 

agents en matikre d'hygiene, le nettoyage/desinfection 

et la desi nsectisation. 

Resultat de la mise en ceuvre de la ddmarche HACCP 

La demarche HACCP est appliquee a la farine infantile 

Vitaline et I son procede de fabrication. Les diffdrentes 

formations/sensibiiisations sur divers theines lies a la 

qualite, animees par les experts internationaux et natio- 

naux, ont releve le niveau de I'ensemble du personnel en 

matiere d'hygiene et de qualite. La caracterisation phy- 

sico-chimique et microbiologique des matieres premik- 

res, des produits interinediaires et des produits finis a 

apporte des connaissances approfondies sur les produits. 

Les dangers et les points critiques sont identifies, puis les 

limites critiques etablies; 1'ebauche de manuel HACCP 

est finalisee; une 6quipe HACCP est mise en place avec 

un responsable quality pour un meilleur developpement 

de la demarche dans 1'entreprise. Les activites relatives h 

la quality se sont accentuees et les points faibles identi- 

fies sant ameliores. Un film video sur la demarche 

HACCP est realise en langues nationales (more et 

dioula) et servira de support didactique approprie pour 

la sensibilisation du personnel et celle d'autres entrepri- 

ses dans le pays et la region, 

Conclusion 

Le developpement de la demarche HACCP a montre les 

avantages mais aussi la complexity de cette ddmarche, 

qui est un processus continu dans le temps. De mani&re 

generale, on observe par rapport au demarrage du projet 
une nette amelioration de 1'eveil de conscience du per- 

sonnel en matiere de qualite, Les actions doivent etres 

poursuivies pour perenniser les acquis, 

Presentation de 1'entreprise SOOEPAL — Profil et organisation 

La societe a pour activites principales la fabrication de 

produits de la boulangerie et de la patisserie. Elle pro- 

duit egalement des biscuits, de la farine precuite a base 

de cereales locales pour enfants (Vitaline). La societe 

emploie plus d'une quarantaine d'employes comportant 
des permanents et des temporaires. 

La societe SODEPAL a et' creee en juin 1978 par 
M ' Simone Zoundi, presidente-directrice generale; elle 

est devenue societe anonyme en 1992 avec un capital 

de 44 millions de francs CFA. Le chiffre d' affaires de 

1'entreprise pour 1'annee 2000 etait de 175 millions de 

francs CFA, 

~ ~ . ~ . ~ ~ - - 
~ 

- ~ ~ 

Direction gk'nerale 

Secretaire 
de direction 

Responsable quality 

Responsable 
exploitation/ 

approvisionnernent 

Service 

production 
Service 

commercial 

Service 
condition- 

nement 

Le developpement de la demarche qualite est integre 

dans la strat6gie de production et de commercialisa- 

tion de 1'entreprise. La directrice generale accorde un 

interet particulier a la maitrise de la qualite de ses pro- 
duits. 
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PROFIL DE SODEPAL 

Disnomination 
de I'entreprise 

Adresse de 
I'entreprise 

01 B. P. 1749 Ouagadougou 01 
Tel. : (226) 30 01 50/36 10 82 
Fax: (226) 36 I 0 82 

Date de crtsation )uin 1978 

Sociistts d'exploitation de produits 
alirnentaires (SODEPAL) 

L'effectif du personnel se repartit comme suit: un 

responsable de production; 1S employds de production 
travaillant en trois equipes de quart II8 heures); 
8 apprentis journaliers; 6 agents interimaires ne tra- 

vaillant que lorsque l'entreprise fait appel h eux; un 

responsable cotnmercial; 7 agents commerciaux (repre- 

sentants/vendeurs); et 5 agents administratifs. 

Loca lisation 

Dtsltsgation 

comrnerciale 

Secteur n'13 (Zogona), Ouagadougou 

Neant 
Apergu de I'introduction et de la mise 
en ceuvre de la demarche HACCP 

Forine d'entreprise Socitstts anonyme depuis 1992 

Type d'entreprise fvloyenne complexitis technologique 

Principales activittss Transformation de cereales: fariries 

infantiles, patisseiie 

Principaux produits Biscuits infantiles, farines infantiles, pain, 
patisseries 

L, a figure XV ci-apres montre l'evolution graduelle de 
SODEPAL au fur et a mesure de la mise en ceuvre de la 

d(marche HACCP. 

Resultats de la mise en oeuvre de la 
dlsmarche HACCP 

Princi pa ux inarches 

(national local ou 
etranger) 

National: 100% (pharmacies, 
supermarches, aidealimentaire) 
Exterieun ponctuellement (Niger, 

Mali) 

Effectif du personnel En moyenne 43 agents en triode 
de pointe 

Invest lssemen t 

total estime 
Quatre-vingt dix millions de francs CFA 

Chiffte d' affaires 175 mi'I'lions de'francs CFA'en 2000 

Diagnostic technologique de Pentreprise SODEPAL 

I'etude diagnostique a etc rdalisde des le debut du pro- 

jet, en 1999, par une equipe constituee d'un expert 
international et de consultants nationaux. Elle a consiste 

a visiter tous les postes de travail et a converser avec le 

personnel et la directrice de 1'entreprise. Les resultats se 

presentent comme suit: 

Progression riscente Stabilite 

des ventes 

Principaux 

ptoblemes 

Conservation des produits (a base de 
farines de cerisales) 

Niveau genisral du personnel 

Manque de financements (conditions 
difficiles); cogt energetique tslevts 

Marches cibles Marchis national (tous les produits): 
pharmacies, supermarches, aide- 

alirnentaire, etc, 

Principaux atouts Fort engagement de la directrice pour 
la dismarche qualitts 

Savoir-faire important et gestion 
rigoureuse/maitrise; qualities des produits 

Recyclage permanent des ~gents sur le 

processus: planning de formation 

Niveau satisfaisant du personnel 
d'encadrement 

Respect par les agents des procedures 
mises en place: agents assez 
disciplintss 

Equipements de production 
satisfaisants 

Bonne maitrise des tsquipements de 
production: grande experience des 
operateurs machines 

I'emplaeementll'en vi ronnement de Pentreprise 

La SODEPAL est situate dans une zone rdsidentielle. 

L'hygiene de l'environnement est satisfaisante. En 
debut de projet, les installations ne respectaient pas 
les exigences de la demarche HACCP, notamment la 

position du lave-mains et les vestiaires. 

Les equipements 

lls sont electriques et d'un niveau technologique 

moyen, L'halonttage et la maintenance des equipe- 
ments sont assures par un agent qualifie. Le net- 

toyage est realise une fois par jour apres la 

production. La principale difficulte de l'entreprise 

est comment desinfecter les 6quipements. 

Le personnel 

I. e niveau de formation du personnel etait faible en 

bonnes pratiques d'hygiene, notamment celui des 

agents interimaires. Tous les employes disposent de 
tenues de travail de couleur blanche avec des couvre- 

nez et des bonnets, 

les produits 

L'entreprise SODEPAL realisait quelquefois des ana- 

lyses microbiologiques et physico-chimiques sur les 

matieres premieres et surtout sur les produits finis. 

La frequence de ces analyses etait peu satisfaisante et 

102 



TROISIEME PARTIE — EXPERIENCE ET EEUDES DE CAS 

BESOINS D'ACCROISSEMENT DE LA 

CAPACITY DE PRODUCTION DE L'ENTREPRISE 

ACCROISSEMENT DE LA DEMANDE 

NATIONALE ET SOUS-REGIONALE 

Renforcement des acquis Promotion 

Suivi-evaluation par I'equipe HACCP 

Enregistrement'des donnises 

Formation du'personnel par le RQ Sensibilisation du personnel par la directrice 

Forte motivation/participation de I'ensemble du personnel aux formations relishes 

Creation du poste responsable qualite Reunion periodiqUe de I'Aquipe HACCP 

Relecture du 'manuel HACCP 

Atouts de I'entreprise en 1999 
(debut du projet) 

Conditions favorables pour la mise'en ceuvre de HACCP 

Application des BPH/BPF Existence d'une ebauche de manuel HACCP 

Engagement tr0s satisfaisant de la directrice 

Longue expIsnence de I'entrepriSe en production d'aliments infantiles 

Entreprise SODEPAL 
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les produits intermediaires ctaient rarement contro- 

les par 1'entreprise. 

Les rrrrrthr/des 

Les m6thodes de production sont bien maitrisees par 

le personnel technique de 1'entreprise. En revanche, 

les methodes de nettoyage/desinfection sont peu 
mattrisees et faiblement efficaces. 

Ce diagnostic a permis aux experrs ONUDI de classer 

1'entreprise SODEPAL parrni les entreprises pilotes 

pour la demarche I 1ACCP. 

Caracthrisation physico-cltimique et microbiolo- 

gique des produits de la SODKPAL 

~ ~ ~ 

Pri nci paux atouts 

Engagement satisfaisant de la 

directrice et des chefs de services 
pour la delnarche quaiite 

Source d'energie utilistse pour le 
fonctionnement des tsqui- 

pements: tslectricitts 

Tenues de travail disponibles et 
utilisees par I'ensemble du 

personnel 

Existence de fiches de production 
et de fiches d'enregistrement 
relatives 0 la maintenance des 
tsqui pe ments 

Principales insuffisances 

Faible frtsquence d'analyse 
et de controle de la 

rnatiere premiere, des 
produits intermediaires et 
des produits finis 

Niveau faible des agents 
en rnatitsre de quality 

Faible efficacitcs du 

nettoyage/dtssinfection et 
de la dtssinsectisation. 

La caracterisation consiste k suivre toutes les etapes de la 

production dans le but de faire des prdlkvements d'e- 

chantillons a chaque etape clef' du diagrarnme de pro- 

duction. Les echantillons sont ensuite achemines au 

laboratoire pour etre caractdrisds. Ces travaux ont ete 

realises par le service technique d' appui (Ie laboratoire 

du Departement technologie alimentaire de I'IRSAT/ 

CNRST), 

Les produits concernes par la caracterisation sont les 

matieres premieres, les produits intermediaires et les 

produits finis (, Vita/inc). Trois productions ont ete sui- 

vies dans 1'entreprise SODEPAL en 1999 et en 2000, 
Les parametres controlds sont: le taux d'humidite, le 

taux d'impuretds, la charge microbienne, la presence 

ou non d'insectes, 1'acidite et la composition biochi- 

mique (proteqnes, lipides, glucides et cendres). 

l. es resultats indiques dans le tableau 29 montrent un 

niveau de maitrise acceptable des caracteristiques phy- 
sico-chimiques du produit par 1'entreprise. 

Sur le plan nurritionnel, le taux de matieres grasses du 

produit fini est relativement eleve, tandis que la teneur 

en proteines est insuffisante comparee aux criteres de la 

FAO/OMS, Le taux eleve de matikres grasses s'explique 

par 1'apport de pate d'arachide dans la formulation 

necessaire a 1'enrichissement en proteines. 

La valeur energetique du produit est convenable com- 

paree aux taux indiques par la FAO/OMS. Ce crit&re 

est important dans 1'appreciation de la quality 
nutritionnelle d'un aliment, surtout des fartnes 

infantiles. 

~ ~ 

Farine de hie Farine de ma'is Biscuit Vitaline conditionnee Critere FAO/OMS 

Taux d'humiditts (%) 11 
12 
12 

9 
10 
11 

10 
9 
9 

&10 

Taux d'aciditts 

fg I-I, SO/100 g) 
0, 075 
0, 084 
0, 087 

0, 025 
0, 029 
0, 028 

0, 20 
0, 21 
0, 19 

0, 11 
0, 11 
0, 09 

~ 
. I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Frotrsines (%) Matieres grasses (%) Glucides (%) Cendres (%) Vafeur energetique 
(Kca//100 g) 

Vitaline 1 1, 4 
12, 8 
12, 0 

11, 1 

9, 5 
11, 7 

71, 2 
72 
69, 9 

1, 4 
1, 4 
1, 3 

430, 3 
424, 7 
431, 3 

Critkres FAO/DMS Au moins = 15* Entre 10 et 25* Au moins 400* 

* Codex Alimentarius ligne Cirectrice pour la mise au point des preparations alimentaires C'appoint destinies aux nournssons de deuxieme age et aux enfants en bas age 

(CAC/GL 08-1991, volume 4, 1994, pages SS 0 62). 
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~ ~ ~ ~ ~ F ~ ~ ~ ~ 

Produits Flore aifrobie totale (CFU/g) Colifoimes totavx (CFU/g) Salmonella - Shigeifa 

Farine de dI(. 6, 8 10' Absence Absence 

Farine de mais 7, 5 10' Absence Absence 

Pate d'arachide 

Biscuits 

Lait en poudre 

Sucre 

6, 9 10' 

1, 5 10' 

Absence 

Absence 

Absence 

Absence 

Absence 

Absence 

Absence 

Absence 

Absence 

Vitakne conditionnise 

Crit/. re FAO/0 MS* 

Aliments infantiles 

Absence 

& 105 cfu/g 

Absence 

& 102 cfu/g 

Absence 

0 dans 25g 

* Codex /Agmemariua COde d'usage international tecommande eTI matlate d'hygieoe pOur les abmerris destmes aux nourrieaoos et erIfama en bas age 
IcAc/Rcp 21-1979& 

Pour une rneilleure evaluation de la qualite des matieres 

premikres et de la Vitaline, il etait necessaire de proceder 

au dosage des mycotoxines, notamtnent I'aflatoxine Bl 
dans la pate d'arachide et la farine de ma'1's. 

Note: Le manuel HACCP a et' revise lors de ce module de for- 

mation avant ineme la creation de I'icquipe HACCP dans I'entre- 

prise. C' est une action d'accompagnement juggle necessaire pour 
une PME/PMI comme ia SODEPAL, qui produit son premier 

manuei HACCP. 

Les elements du manuel HACCP 

La demarche comporte trois phases (acquisition des 

connaissances, analyse et formalisation) et quatorze eta- 

pes allant de la definition du champ de Petude a Ia pro- 

cedure de verification/revision du programme HACCP. 

ponsable qualite, d'un technologue du laboratoite d'ap- 

pui et d'un speciafiste en entomologie, vu les difficultes 

que I'entreprise rencontre sur le plan enromologique, Le 
role de chaque membre de 1'equipe a ete deflni par I'en- 

treprise conformement aux exigences de la demarche, 

N'oter II n'est en gdndral pas recommandd que le responsable qua- 

lite d'une entreprise soit en meme temps Ie responsable de pro- 
duction, La SODEPAL a fait ce choix en toute connaissance de 

cause, en fonction des moyens financiers et humains dont elle 

disposait au moment de s'engager dans Ia ddmarche du projet. 
Elle compte bien a terme remedier a cette contrainte. 

AUDIT DFS PRODUITS: IvtATIFRES PREMIRRES, 

PRODUITS INTERMRDIAIRES, PRODUITS FINIS, 
EMBALLAG ES 

PREMIERE PHASE: ACQUISITION DE 
CONNAISSANCES APPROFONDIES SUR 
LE PRODUIT ET LE PROCEDN 

Prodvirs 

Composition 

farine infantile: Vitaline 

Farine de ble tendre: 25%; farine de 
mais: 30%; lait en poudre: 15%; pate 
d'arachide: 15%; sucre: 10%; sels 
minisraux et vitarnineS: 5% 

DFFINITIDN DD CHAMP DF L FTDDF. 

La Vitaline est le produit choisi par la SODEPAL pour 

l'application de la ddmarche HACCP. La ligne de Fabri- 

cation est celle de la Vitaline. La politique qualite de la 

SODEPAL met I'accent sur la maitrise de la qualite de 

ce produit destine aux populations sensibles (enfants et 

Femmes enceintes), 

Propiiistiss physico- 
chimiques 

Teneur en eau: 3 a 4%; rnatieres 
grasses: 10 0 15 %; proteines; 15 0 
20%. PH =60 64; Aw= 02 a 03 

Emballages et 
condidonnement 

Sachets plastiques PE de 50 g d 1 kg 
Sacs en polypropylene de 10 kg 

Conditions de Melange de farines pistrb puis cuit a 
prisparation et 220 C pendant 3 minutes avant d' etre 
traitements subis broye et fortifie 

CONSTITUTION DE LFQUIPE HACCP POUR 

LA MISE EN CEUVRE DE LA DFMARCHE 

Compte tenn de la taille de l'entreprise, une equipe 

HACCP de quatre personnes a ete constituee. II s'agit de 

la directrice de l'entreprise, du chef de production/res- 

Conditions de 
stockage et de 
distribution 

Conditions et durise 

de conservation 

Stockage 0 I'abri de I'humiditis et de la 

Iumiisre 0 tempisrature ambiante. 
Distribution locale par camions ou 
exportation par route vers. les pays de 
la sous-region. 

Conservation 0 temperature ambiante 
pendant 6 mois 
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IDENTIFICATION DE L UTILISATION ATTENDVE 

DU PRODVIT 

CONFIRMATION SUR SITE DU DIAGRAMlvIE 

DE FABRICATION 

La farine fortifiee fabriquee par la SODEPAL (, Villi ne) 

est destinee I la consommation humaine, sous Forme de 

bouiillie: la farine est melangee a 1'eau puis chauffee 0 feu 

doux. Elle est surtout destinee aux enfants a partir de 

4 mais et aux femmes enceintes. 

Le responsable qualitc et !es membres de I'cquipe 

HACCP ont minutieusement verifie sur site le dia- 

gramme de fabrication pour le completer par des infor- 

mations relatives aux paramktres technologiques (duree, 

temperature, humidity, etc. }. 

CONSTRUCTION DU DLsIGRAMiME DE 

FABRICATION 

Le diagramme de Fabrication etabli comporte une suc- 

cession d'operations de transFormation allant de la 

reception des matieres premieres a 1'obtention du pro- 

duit fini (, Vitaline) et sa distribution. Le diagramme de 

Fabrication de la Vitrdine comporte principalement: la 

reception des matieres; le melange des farines; le petris- 

sage; la cuisson; le triage; 1'aIout de sucre, vitamines et 

sels mineraux; le broyage; le conditionnement; 1e stoc- 

lcage; et la distribution. Le diagramrne compone egale- 

ment toutes les precisions relatives aux dosages des 

produits et aux parametres de traitement selon lcs ope- 

rations, 

Le plan de Punitd avec 1'emplacement des equipements, 

des locaux et les circuits du personnel et des produits a 

ete etabli conformement a la demarche HACCP. 

DEUXIRME PHASE: ANAI YSE 

)Q ANAIYSE DES DANGERS 

Tous les dangers potentiels qui pourraient menacer la 

sante du consommateur ou la qualite marchande des 

produits finis suite a une mauvaise qualite de la matiere 

premiere ou des ingredients, ou suite a une ddfaillance 

pendant la fabrication ou au cours du stockage ont ete 

identifies dans le tableau ci-dessous, 

IE) IDENTIFICATION DES POINTS CRITIQVES (CCP) 

L'arbre de decision a Etc utilise pour 1'identification des 

points critiques de maitrise. Cependant, compte tenu de 

la difficulte d'application de cet arbre, une demarche 

simplifiee a he adoptee pour 1'identification des points 
critiques de maitrise, I. 'arbre de decision a ete ainsi 

Dar)ger Se verite Risque Mesure(s) prtsventi ves(s) de rnaitrise 

Produiis finis contaminiss par I'aflatoxine a 

cause de la presence de I'aflatoxine dans les 
matitsres premitsres (mais ei pDte d'arachide 

no lamm en t) 

+++++, Sensibilisation des fournisseurs aux exigences 
de SODEPAL relatives a la matikre premiere 
e( istablissem ant progressif d'une lisle de 
fournisseurs agrees 

Produits finis altair)ss 0 cause de pate d'arachide 

altisree (taux d'impuretis Oleve et acidite 
ts)evtse) 

++* Sensibilisation des fournisseurs aux exigences 
de SODEPAL relatives aux ingredients et 
istablissernent progressif d'une liste de 
foumisseurs agrees 

Produits finis alteres ou moisis a cause d'une 

rtshumidification au cours du stockage 
+++ Emballage appropriis et maitrise des conditions 

de stockage 

Produits finis alt&ress 0 cause d'une infestation par 
les insectes au cours du stockage 

+++* +++ DAsinsect)sation par fuit)igation regu)it)re des 
locaux 

Produits finis ne respectant pas les proportions 
d cause d'un melange mal isquilibris 

++ Respect des bonnes pratiques de fabrication 

Presence de germes pathoghnes 0 cause d'un 
I 

manquement aux bonnes pratiques d'hygiene 
+++++ ReSpeCt deS regleS de bOnneS praliqueS 

d'hygitsne 

tagendeF + traS faible 

++ faible 

+++ moyenlne) 

++++ eleve ie) 

+++++ tres eleve ie) 

* La severite dans ce cas doit etre consideree par son impact economique a cause de la saisie ou du relet du produit. 
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resume en trois questions appliquees a la production de 

la Vituline par SODEPAL. 

Question n'1: Quelle est 1'iinportance du danger ou la 

severite du danger considere? 

Reponse: Concernant les procedures de fabrication de 

la Vitaline, les dangers ayant une grande severite sont 

les etapes 1 et 6 qui sant respectivement: les produits 

finis contamines par 1'aflatoxine k cause de la pre- 

sence de 1'aflatoxine dans. les matieres premieres 

(ma'is er pate d'arachide notarnment); la presence de 

germes pathogenes a ca~se d'un manqueinent aux 

bonnes pratiques d'hygiene. 

ETABLISSEMENT D UN SYSTkME DE 

1I~G SURVEILLANCE DES CCP 

Le systeme de surveillance des points critiques dans la 

Fabrication de la Vitaline dans 1'entreprise SODEPAL 
est le dosage regulier de 1'aflatoxine dans les grains de 
ma'is et dans la pate d'arachide. 

Rdsu/tats: Durant les trois annees du projet, seule 

une analyse de determination de la teneur en afla- 

toxine a ete realisee sur le ma'is et la pate d'arachide, 

Les resultats ont ete de 0 ppb pour chacun des pro- 

duits. 

Question n'2: Ces dangers sont-ils maitrises par 1'appli- 

cation des bonnes pratiques d'hygiene (BPH)/bonnes 

pratiques de fabrication (BPF)? 

Si oui: stop, 1'etape n'est pas un point critique. 

Si non: passer a 1'etape suivante. 

Reponse: 

Pour la premiere etape [produirs finis contamines 

par 1'aflatoxine a cause de la presence de 1'aflatoxine 

dans les matieres premieres (ma'is er pate d'arachide 

notamment)] la reponse est NON: passer k la ques- 

tion n'3. 

Pour la deuxieme crape (presence de germes patho- 

genes 5 cause d'un manquement aux bonnes pra- 

tiques d'hygiene) la reponse est OUl: stop, ce n'est 

pas un point critique. 

DiPeultet: L'insuffisance du noinbre d'analyses reali- 

sees sur 1'aflatoxine, le cout eleve de cette analyse et 

la difficulte de trouver un laboratoire au niveau 

national pour la rdaliser ont ete les principales 

contraintes de ddveloppement de la demarche 

HACCP a ce stade. 

FTABLISSEMENT D UN PLAN D ACTION 

CORRECTIVE 

L'action corrective realisee est la determination des 

criteres de selection des fournisseurs de ma'Is et de pate 
d'arachide en vue d'obtenir des produits exempts d'afla- 

toxine, 

Question n'3: La maitrise du danger est-elle integree 

dans I'etape ou existe-t-il une etape ulterieure permet- 

tant d'dliminer le danger ou en reduire la probabilite 

d'occurrence 5 un niveau acceptable? 

PPAN NACCP 

Le plan HACCP etabli pour 1'entreprise SODEPAL 
comporte deux documents relatifs a la inaitrise de la 

qualite et de la securite du produit Vitdline: 

Si oui; stop, 1'etape n'est pas un point critique. 

Si non: 1'etape est consideree comme un point cri- 

tique. 

Reponse: La premiere etape [produits finis contami- 

nes par 1'aflatoxine a cause de la presence de 1'afla- 

toxine dans les matieres premieres (ma'is et pate 
d'arachide notamment)] est un point critique. 

ETABLISSEMENT DES LIMITES CRITIQUES POUR 

CHAQUE CCP 

Pour la SODEPAL, la limite critique etablie sur la base 

de normes europ6ennes est de 0 ppb d'aflatoxine, soit 

0 microgramme d'aflatoxine par kilogramrne de maTs et 

de pate d'arachide. 

Le premier document concerne les points critiques 

sanitaires (PCS) et precise les points critiques de 

maitrise, a savoir: les locaux et equipements; le per- 

sonnel; le nettoyage/desinfection et la desinsectisa- 

tion des locaux et des equipements, 

Le deuxieine document est relatif aux points cri- 

tiques du procddd (PCP). Le principal point critique 

reside dans les proced6s de selection des fournisseurs 

et de reception de la matiere premiere, 

Chacun des documents precise les points critiques, le ou 

les danger(s), les mesures de maitrise, les limites cri- 

tiques, les m6thodes appliquees (par qui, comment et 

quand), les mesures correctives et les formulaires d'enre- 

gistrement. 

107 



LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES ALIMENTAIRES A L'HEURE DE LA QUALITY 

'! ROISI RME PHASF; FORMALISATION 

PROCEDURES D ENREGISTREMENT 
'il3 

DES RNSULTATS 

Trois cahiers et deux fiches ont servi pour 1'enregistre- 

ment des resultats; il s'agit: 

Du cahier d'enregistrement des donnees sur la sant6 

et 1'hygiene corporelle des employes (PCS); 

~ Du cahier d'enregistrement relatif au nettoyage/des- 

infection de I'unit6 (PCS); 

~ Du cahier de suivi de la production (PCP); 

~ De la fiche d'entretien des equipements (PCS), 

PROCEDURE DE VERIFICATION/REVISION DU 

PROGRAMME HACCP 

La verification et la revision du programme HACCP 
ont hd rdalisees en 2000, Flies ont conduit I une modi- 

fication de quelques paramktres (temperature et duree} 

pour certaines operations, 

Conclusion et perspectives 

La SODEPAL dispose, de nos jours, d'un manuel qua- 

lite. L'engagemeiit de la directrice et de son responsable 

qualite (RQ a permis d'obtcnir un resultat satisfaisant 

dans 1'application de la demarche IIACCP. 

Le developpement de la demarche HACCP h SODE- 
PAL a montre les avantages mais aussi la complexite de 
celle-ci; 1'application de la demarche HACCP est un 

processus continu dans le temps. 

Par rapport au deinarrage du projet, on observe une 

nette amelioration de la maitrise des conditions d'hy- 

giene et du processus de fabrication de la Vitalis, ainsi 

qu'un cveil de conscience au niveau de 1'ensemble du 

personnel en matiere de qualite, Les actions doivent 
etres poursuivies pour perenniser les acquis. Les efForts 

doivent notarnment porter sur; 

La poursuite des actions de formation/sensibilisation 

du personnel I la demarche HACCP, en utilisant 

notamment le support didactique realise (film 

video}; 

La redynamisation de I'dquipe HACCP au sein de 
1'en treprise; 

La poursuite des actions de suivi/evaluation; 

La revision du manuel HACCP compte tenu de 

certains changements dans les procedes et dans le 

dispositif; 

Le recyclage/forination du responsable qualite; 

I. a systematisation des analyses d'autocontrole et 
1'encouragement au recours regulier aux analyses de 
contr61e qualite en laboratoire. 

En poursuivant sur sa lancde, la SODEPAL pourra. 
s'enorgueillir d' etre un pionnier au Burkina Faso dans 

k Entreprise SODEPAL 
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l'application fructueusc de cette demarche HACCP, qui 

garantira a ses clients actuels et potentiels l'ittnocuite de 

ses farines infantiles et lui permettra de developper ses 

activites tant sur le marche local que regional grace a 

l'assurance de la qualite. 

/i/oler Par ailleurs, le prier qualit4 de l'ONVDI a permis a 

SODEPAL de mertre en place d'autres outils du managemenr de 

la qualire comme la maintenance preventive, I'application des 

"5 S" ou encore les pr4mices d'une d4marche ISO 9000 avec 

I'elaboration d'un rnanuel qualir4. 

Manuel HACCP Situation avant le pro/et impact du projet Theme a ppelan t des 
ameliora lions 

01 ~ Engagement de la 

directrice 

~ Engagement tr4s 
satisfaisant de Ia directrice 

~ Ferme engagement de 
la directrice 

02 ~ Responsable qualite ~ Inexistence d un 

responsable qualite dans 
I'entreprise 

~ Mise en place d'un 

responsable qualite et 
am4Iioration de I'application 

de la demarche qualite 

~ Elaboration d'un plan de 
formation et de recyclage 

pour le responsable qualit4 

03 ~ kquipe HACCP ~ Inexistence d'une 4quipe 
HACCP dans I'entreprise 

~ Mise en place d une 4quipe 
HACCP; repartition des 
taches li4es au d4veloppe- 
ment de la demarche HACCP; 

am4lioration de I'application 

de la d4marche dans 
I entreprise 

~ Dynamisation de I'equi pe 
HACCP; renforcement des 
activites d'accompagnement 
de I'4quipe 

04 ~ Points critiques sanitaires ~ Niveau de mattrise accep- 
table des points critiques 
sanitaires, mais faible niveau 

des agents en matiere 
d'hygi4ne; m4thodes de 
nettoyage/desinfection et 
de d4sin sectisati on peu 
efficaces 

~ Renforcernent des connais- ~ Arn4lioration des proc4dures 
sances en hygi4ne alimentaire; de d4sinsectisation 
am4lioration du niveau de 
mattrise des points cntiques 
sanitaires 

05 ~ Points critiques du proc4d4 ~ Ivl4thodes de production 
bien rnattris4es par le 

personnel technique de 
I'entrep rise 

~ Renforcement des connais- ~ Amelioration des 
sances technologiques du competences en maintenance 
personnel technique des equipements 

06 ~ Contr0le/v4rification ~ Inexistence d un syst4me 
de controle/v4rification 

~ Etablissement d'un syst4me 

de controle/surveillance des 
points critiques mais diffi- 

cult4s quant a I'application 

effective de ce systeme. 

~ Renforcement du 

laboratoire d appui en mati4re 

de dosage des atlatoxines 

07 ~ Mesures correctives ~ Tr4s faible mattrise des 
mesures correctives 

~ Etablissement d'un plan 
d'actions correctives 

~ Renforcement des plans de 
mesures correctives 

08 ~ Formation/sensibilisation ~ Faible connaissance des 
cnt4res de qualit4; difficult4s 

d'interpretation des r4sultats 
d'an a lyse 

~ Formation du responsable 

qualit4 
~ Formation du personnel par 
le responsable qua lite; 

sensibilisation du personnel 

par la directnce 

~ Renforcement du systerne 
documentaire de I'entreprise, 

notamment les documents 
normatifs sur les aliments 

infantiles 

09 ~ Fnregistrement des 
donn4es 

~ Faible niveau d'enregistre- 

ment des donn4es 

~ Enregistrement des ~ Renforcement des activites 
donn4es par I'4quipe HACCP d'accompagnement de 

I equipe 

10 ~ Suivi/4va luation ~ lnexistence d'un syst4me 
de suivi/4va luation 

~ Suivi/4valuation par I'4quipe ~ Renforcement des actions 
HACCP de suivi/4valuation dans le 

but d ancrer 'la culture qualit4 
dans I entreprise 

~ Promogon ~ Marketing et promotion 
de I'unite satisfaisants 

~ Production d'un Rlm vid4o ~ Renforcement de la 

sur la demarche HACCP dans promotion de I'entreprise et 
I entreprise; promotion de du produit 
I'entreprise et du produit 
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Introduction de la maintenance preventive dans une Iaiterie — Cas de FASO 

KQSSAM 

RtSSLlmtS 

FASO KOSSAts/I est une laiterie emanant d'un projet de 

developpement de la production laitiere finance par le 

PNUD. 

Depuis )998, date offtcielle de la fin du projet, Ia laite- 

rie autoftnance ses activites qui couvrent essentiellement 

les produits laitiers, 

Les notions de qualite ne sont pas nouvelles pour FASO 

KOSSAK/I, qui a beneftcie de I'appui d'un projet de la 

cooperation danoise introduit au Burkina Faso en 1995. 

L'adhesion de FASO KOSSAM au projet regional 

ONUDI lui a permis de participer aux activites deve- 

loppdes qui ont porte essentiellemenr sur la sensibilisa- 

tion et la formation du personnel aux divers outils du 

management de la qualite ainsi qu'a 1'elaboration d'un 

manuel de bonnes pratiques d'hygiene (et premices de 

manuel HACCP) et la mise en place d'un systkme de 

maintenance preventive. 

Genera lites 

PROFIL DE FASO KOSSAIVl 

Disnaminatian l. aiterie FASO KOSSAM 
de I'entrepnse 

Adresse de 
I'entrepri se 

B. P. 2895 Bobo-Dioulasso 
Tel. : (226) 97 15 21/9B 16 34 
Fax: (226) 97 09 55 

Date de creation 2 aout 1991 

Localisation 

Delegation 
commeroale 

Bobo-Dioulassa (zone rissidentielle) 

Mant 

Forme d'entreprise Ex-prafet en phase de privatisation 

Type d'entreprise Faible camplexitis technologique 

principales activitiss production de produits laitiers 

Principaux marchiss National: 100 % 
(national local ou Exterieur: N cant. 
istra nger) 

Effectif du personnel 13 agents 

Investissernent 100 miJlions de francs CFA 

total estimis 

Chiffre d' affaires Entre 75 et 76 millions de francs CFA 

Principaux produits Lait frais pasteurisis, yaourts, lait caillis, 

beurre, crkme fratche, fromage a pSte 
pressise 5 partir du lait frais de vache 

Dans le but de promouvoir les produits locaux et de 

developper la production laitiere, le Gouvernemenr bur- 

kinabk, 5 travers le Ministere des ressources animales, a 

execute en aout 1991, conjointement avec. la FAO, un 

projet ftnancd par le PNUD ddnomme "FASO KOS- 
SAM". 

Officiellement, le projet a pris fin en avril 1998. Cene 
laiterie est accuellement autonome et est basde dans la 

province du Houet a Hobo-Dioulasso. 

La societe a pour activites principales la production de 

yaourts, lait caille, lait frais pasteurise, beurre et creme 

fratche et depuis peu de fromage a pate pressee a partir 

du lait frais de vache. 

FASO KOSSAM emploie 13 agents permanents, De cet 

effecti F, il faut soul igner que rrois agents sont des cadres 

detaches de la fonction publique. Des agents occasion- 

nels sont sollicites suivant les besoins, notamment en 

periode de production de pointe (nombre trks variable). 

Progression recente Non mentionnee 
des ventes 

Profits/Pertes Non rnentionniss 

Principaux 
problemes 

Faible disponibiiitis du lait en saison skche 

Faible iscaulerr~ent eri saisan pluvieuse 

Forte concurrence avec les produits impartes 

Prablismes financiers/pare vetuste 

Emballages de mauvaise qualite 

Niveau du personnel 

(vlanque de formations specifiques 

Manque de documentation technique 

Principaux atouts Produits locaux (matiere premiere) 

Savoir-faire 

Gestion rigoureuse/mattrise 

Quality des praduits 

Niveau satisfaisant du personnel 
d'encadrement 

Respect par les agents des procisdures 
mises en place: agents assez discipliniss 

Equipements de production satisfaisants 

Bonne maitrise des equipements de 
production: grande expisrience des 
ophrateurs machines 

Onze groupements d'eleveurs et de producteurs de lait 

travaillent avec la laiterie sous forme d'une union: 

Marches obles Marches national et local (tous les produits) 
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Union des dleveurs et producteurs de lait (UEPL), Ce 

groupement est une association d'interet economique 

dont la gestion incombe k FASO KOSSAM: gestion des 

fonds de fonctionnernent, appui-conseil. 

dations de 1'enquete industrielle menee par 1'expert 

S. Kaeser, le projet regional ONUDI a propose de sou- 

tenir la laiterie dans la mise en place d'un systeme de 

maintenance preventive. 

Profil et organisation de FASO KOSSAM 

Organisauon actuelle de FASO KOSSAM 

Composition elg personnel 

Le personnel de la laiterie se repartit comme suit: un 

directeur national; un responsable du personnel, assu- 

rant la fonction de responsable qualite; un responsable 

de la laiterie (production et maintenance); un compra- 

ble; un commercial; une secretaire-tresoriere; des 

ouvriers, deux chauffeurs, deux gardiens 

Note: Le responsable production et maintenance, qui avait ben6- 

ficid de routes les formations du projet et de I'assistance du 

consultant, a demissioood fm 2001; il a ate remplace debut 2002 
(voir I'orgaoigramme ci-apres). 

Mise en ceuvre de la demarche maintenance 

Introduction 

Suite h 1'interet porte par FASO KOSSAM a la mainte- 

nance preventive de ses equipements et aux recomman- 

Les objectifs poursuivis etaient de contribuer h 1'accrois- 

sement de la productivite et de la qualite du travail dans 

1'entreprise au moyen d'une meilleure maintenance. 

L'intervention s'est operee conformement a 1'approche 

methodologique exposee dans la deuxieme partie de ce 
document. 

Ddmarche appliquee 

Les grandes etapes de 1'introduction de la demarche 

maintenance preventive aupres de FASO KOSSAM 
ont ete: 

L'audit des services de maintenance; 

La restitution du rapport d'audit, la sensibilisation et 

la presentation de plans d'actions; 

La mise en ceuvre des recommandations; 

L'elaboration de procedures de maintenance: manuel 

de maintenance preventive (check-list); 

La mise en application des procedures — formation 

des agents concerns, 

~ ~, ~, ~ ~ ~ 

Direction 

Secretariat 
de direction 

Service 
animation 

cooperative 

Service 
administratif et 
controle quality 

Resp. quality 
(RQ) 

Service 
production 

et 
maintenance 

Service 
comptabilitk 

Service 

commercial 

Section 
laboratoire 

Section 

product~on 

Section 
maintenance 

111 



LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES ALIMENTAIRES A L'HEURE DE LA QUALITE 

~ ~ ~ ~ ' ' 4 I ' ~ ~ 

Objecrifs immrsdiats Produits Activities 

~ Appui direct aux entreprises de production 
dans les diffisrents domaines de la 

maintenance: audit de maintenance 

~ Disfinition d'un planning d'intervention, 
~ Diagnostic istabli; formulation de 
recornmandations 

~ Entretien avec les responsables 
~ Audit de maintenance; assistance a la 

mise en ceuvre des recommandations 

~ Restitution des exemplaires de rapports 
dans I'entreprise 
~ Expose sur les recommandations et le plan 
d'actions d'amislioration de la maintenance 
~ Formation sur le tas duiant la periode 
de mise en place des procisdures; 
sensibilisation 

~ Exposis sur le diagnostic sur site etabli 
dans I'entreprise 
~ Formation du responsable qualities et 
maintenance 
~ Sensibilisation de tout I'encadrement 
supisneur de PASO )COSSAM 

~ Formation en entreprise 
~ Formation sur le circuit et I'islaboration 

des procedures 
~ Reunion de sensibilisation avec le 
responsable qualitcc et maintenance et le 
responsable de production 

~ Elaboration et suivi des rnanuels de 

procedures de maintenance et de documents 
de recueil et de traitement des donnees de 
maintenance 

~ Elaboration du decoupage usine (voir 
annexe S) 
~ Elaboration de I'inventaire et de la 

codification machines (voir annexe 6); du 

concept de maintenance (vair annexe 7) 
~ Elaboration de fiches techniques machines 
[fiche d'entretien (voir annexe 8), fiche 
de lubrificatio~ (voir annexe 9), fiche 
d'inspection (voir annexe 10)]; manuel de 
procedures 
~ Mise en place du bon de travail (voir 
annexe 11) 
~ Collecte de donnees dans les fiches 
historiques (voir annexe 12) et de suivi des 
cogts (vair annexe 13); mise en place de 
rapports periodiques de maintenance 
~ Suivi et creation d'une base de donnises 
~ Plan d' action mis en ceuvre 

~ Elaboration d'un manuel de "techniques 
de maintenance": fiches tecliniques par 
machine 
~ Suivi de la mise en application des 
procedures: utilisation de fiches techniques 
~ Conseils sur la misthodologie de redaction 
de rapport pisriodique 
~ Formation sur le tas 
~ Suivi 

La mise en place de la maintenance preventive I FASO 
KOSSAM a debate en aout 2000 avec I'elaboration par 
le consultant d'un audit de maintenance qui a permis de 

ressortir le flux des informations au sein de I'entreprise 

er les points d'amelioration possibles. 

A I'issue de cet audit et apres designation d'un agent- 

methode responsable de la mise en place des procedures 

par la direction de FASO KOSSAM, il a etc procede a 
I'elaboration des fiches techniques des machines sur Ia 

base des inventaires de I'existant (machines, documenta- 

tion technique et concept de maintenance). 

Les fiches techniques sonc essentiellemenr composites de 

fiches d'entretien er de lubrification pour les machines 

trks importantes et de fiches d'inspection pour les 

machines de moyenne importance. 

De mars A octobre 2002, apres une collecte de donnees 
manueHe sur une periode de plus de six mois, FASO 
KOSSAM a procede a la mise en place d'une base de 

donnees maintenance {elaborate par le consultant a I'aide 

du logiciel FileMaker Pro 3) afin de faciliter le trairc- 

ment des donnees manuelles. Le responsable z rendu la 

formation 5 I'utilisation de cene base de donnees. Le 

consultant en maintenance a assure un suivi de I'ali- 

mentation de la base de donnees sur site trois )ours par 
mois duranr toute cene periode, 

Activites realisees 

La mise en place de la maintenance preventive au sein de 
FASO KOSSA1Vl a etc realisee sur Ia periode aoiit 2000- 
octobre 2002. 

L'application des procedures de maintenance au sein de 
I'enrreprise a ete accomplie d'aout 2000 a mars 2002 
avec la mise en place des fiches historiques et de suivi des 

couts (base de donnees manuelle de maintenance) et du 

bon de travail, outil de colilecte des donnees. 

Le consultant a mis I'accent sur la continuite de I'assis- 

tance, notamment dans le suivi de I'evolution des taches 

a mettre en ceuvre par le responsable de maintenance. 

Une interruption du suivi des activites aurait mene h un 

echec de I'application des procedures. 

Un suivi comporrant une Eormation sur le ras h la 

methodologie de collecte des donnees et de la maitrise 

du flux des informations 6tait assure par le consultant 

tout au long de cette periode. 

Ainsi, le tableau 34 ci-apres fair ressortir les differentes 

etapes, et le temps imparti pour chacune d'elles, de 

la mise en place de I'approche maintenance a FASO 
KOS SAM. 
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~ ~ 

Date Duree Acti iri tes risalisdes FerSonneS renCOntriseS 

Aogt 2000 3 jours 

Septembre 2000 5 jours 

Audit de maintenance 

Elaboration du rapport d'audit 

Personnel 

Novembre 2000 I jour Restitution du rapport d'audit Directeur national; 
responsable personnel/ 
qua lite 

Discembre 2000 5 jours Inventaire, codification machines, decoupage usine, islaboration Responsable maintenance 
du concept maintenance, inventaire de la documentation 
technique, description de poste du responsable 

1anvier 2001 10 jours Elaboration des inventaires sous forme de rapport 

Fevrier et mars 2001 14 jours Finalisation des inventaires, concept de maintenance et tous 
les supports techniques 

Responsable maintenance 

Avril 2001 5 jours Restitution des supports techniques; formation du responsable 
a I'utilisation des forrnulaires 

Directeur national; 
responsable qualitis; 

responsable maintenance 

Avril 2001 0 
decembre 2001 

27 jours Mise en application des procisdures, suivi et stances de 
remplissage de bons de travail et fiches historiques et de suivi 

des couts; elaboration d'un modisie de rapport periodique 

Responsable maintenance 

Ianvier 2002 2 fours Expose sur les activitiss de maintenance; disfinition d'un 
echeancier de travail; prise de contact avec le nouveau 
responsable de maintenance; centralisation de la documen- 
tation technique existante 

Directeur national; 
responsable qualities; 
nouveau responsable 
maintenance 

Fevrier 2002 5 jours Saisie par e consultant des donn4es de maintenance; elaboration 
d'un module de formation sur les procedures de maintenance: 
gestion de la maintenance et gestion des stocks 

II faut signaler que, pendant la triode d' essai du nouveau 
responsable de maintenance, le consultant s'est charge de la 

saisie des donnises 0 son niveau afin d'eviter un blocage des 
act ivites 

Responsable maintenance 

Mars 2002 5 jours Formation de deux agents aux procedures de maintenance; 
suivi de la saisie des donnhes sur les fiches techniques: bon de 
travail, fiche historique et de suivi des couts; formation a I'elabo- 
ration d'un rapport pisriodique; saisie d'un mode. le de rapport 

La formation de deux jours a vu la participation du responsable 
de maintenance de FASO KOSSAM et d'un agent de maintenance 
du projet de disveioppement des ressources animales (PDRAl de 
Fada 

Responsable maintenance; 
agent du PDRA de Fada 

Avril a juillet 2002 20 jours Suivi-maintenance de I'alimentation de la base de donnees; 
formation sur le tas du responsable maintenance a il'utilisation 

de I'outil informatique; mise en place de la base de donnees, 
saisie informatisise 

Responsable qualite; 
responsable maintenance 

Aout 0 octobre 2002 21 jours Suivi de la saisie des donnises par I'opisrateur, analyse des donors 
de maintenance, des pannes rispistitives et des activitiss de 
maintenance prisventive; Elaboration d'un rapport pisriodique sur 
la base des donnises traitises 

Responsable maintenance 

Resultats obtenus suite a la mise en place 
de la maintenance preventive et du suivi 
maintenance assure par le consultant 

La mise en place de l'approche maintenance preventive 

a permis de sensibiliser les agents de maintenance de 

FASO KOSSAM sur la necessite d'une meilleure orga- 

nisation er gestion de la maintenance au sein des unites 

de production. 

L'approche maintenance a connu malgre les petites dif- 

ftcultes une trks bonne application 5 FASO KOSSAM. 

Au niveau de 1'entreprise, la collecte manuelle des don- 

nees de maintenance se fait maintenant de fanon syste- 

marique (rernplissage correct des bons de travail, des 

ftches techniques des machines; historique et connais- 

sance des couts); le planning de maintenance preventive 

est applique (netroyage journalier, graissage journalier, 
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inspections, definition des taches, des ressources et 

minutage des actions). De I'outillage a ete mis a la 

disposition du personnel concerne pour assurer de fanon 

optimale la maintenance. 

La sons-traitance a dt's sollicitde pour 1'elaboration des 

fiches techniques, ce qui permet a FASO KOSSAM de 

disposer aujourd'hui d'un canevas d'intervention sur les 

machines. 

A titre d'exemple, la mise en place de la maintenance 

preventive a FASO KOSSAM a permis de creer une base 

de donnees de 200 pannes sur deux ans. L'analyse dcs 

pannes repetitives a permis au responsable quality de 

proceder k une meilleure revision annuelle des machi- 

nes: une meilleure planification des activites avec une 

meilleure connaissance des pieces a changer. 

La mise en place de la maintenance preventive a permis 

une meilleure disponibilite des dquipements de produc- 

tion: tres peu de pannes; une panne importante presque 

tous les deux ou trois mois comparativement aux annees 

anterieures ou le nombre etait plus eleve (comme il n'y 

avait pas de base de donnees, les techniciens ont donne 

un chiff're estimatif: au moins une panne importante par 

mois). 

DiNcultes rencontrees 

Definition de conditions minimales pour la mise en 

place des diff6rentes stapes (identification des 
machines, mise en place des procedures de mainte- 

nance elaborees, etc. ) et differentes approches: 
moyens humains, outillage et moyens financiers 

pour FASO KOSSAM; 

Assistance h FASO KOSSAM pour I'acquisition de 

la documentation technique manquante et d'un 

outil informatique; 

Suivi sur au moins six mais de I'application des pro- 

cedures; 

Formation et mise a disposition pour 1'entreprise de 

petites applications de gestion informatisee de la 

maintenance qui vont integrer les achats, la gestion 

des stocks et la comptabilite; 

Analyse de 1'expertise nationale existante en matiere 

de maintenance afin de fournir des formations spe- 

cifiques aux maintenanciers (hydraulique, pneuma- 

tique, autoinatique, etc. ). 

Conclusion 

Les interventions se sont deroulees I l'entiere satisfaction 

de la direction et du personnel de 1'entreprise. Cela a ete 

confirme par les diverses reunions en entreprise ct par les 

visites effectuecs a 1'occasion des missions de suivi. 

Les activites de mise en place d'un systeme de mainte- 

nance preventive h FASO KOSSAM ont toutefois 

connu quelques diAicultes dans leur execution: 

De ce fait, pour assurer la perennite des actions entre- 

prises, le projet regional ONUDI a prolonge le suivi des 

activites afin de faciliter la formation du nouveau 

responsable de maintenance. 

Au niveau de la societe, des difficulties sont apparues 

suite au depart, fin 2001, du responsable de main- 

tenance. Apres le recrutement du nouveau mainte- 

nancier, une formation a ete animee par le 

consultant; 

Un ancien ordinateur a ete installe et le consultant a 

procede I la mise en place de ia base de donnees et a 

la formation du maintenancier. Apres deux mois de 

saisie, 1'ordinateur a brule, occasionnant une perte 

complete des tionnees: la direction n'a, jusqu'k ce 

jour, pu mettre k la disposition de la maintenance un 

autre ordinateur. 

I. es inrerventions dans 1'entreprise contribuent a ame- 

liorer le taux de rendement global et a prolonger la 

duree de vie des capacites de production, et ce ~ un cout 

optimal, dans de bonnes conditions de securite, de qua- 

lite et de respect de 1'environnement, 

Les fiches techniques (manuel de procedures de mainte- 

nance) elaborees dans le cadre de la reorganisation de la 

maintenance facilitent 1'execution d'un planning des 

interventions (utilisation des periodicites decrites dans 

les fiches techniques). Ces fiches techniques font rcssor- 

tir la p6riodicit6 avec laquelle les interventions doivent 

etre executees par machine. 

Recommandations 

Du point de vue de la maintenance, les actions suivan- 

tes doivent etre prises en compte atin de rendre fiables et 

perenniser les activites rnenees: 

Pour elaborer les programmes de maintenance, les don- 

nees des constructeurs ont ete mises h jour er adaptees 
aux conditions d'exploitation de FASO KOSSAM en 

prenant en compte 1'experience acquise par le service 

entretien depuis la mise en place de ces equipements, 
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Les programmes d'entretien du constructeur ont ete revus, 

completes et adaptes par le groupe de travail compose du 

responsable de production et de maintenance et du 

consultant charge de 1'elaboration des procedures sur base: 

~ Des activites qui decoulent du concept maintenance; 

~ De 1'etude de la documentation du constructeur 

d'origine; 

~ De I'experience disponible dans 1'entreprise aupres 

du personnel de maintenance ainsi que de produc- 

tion. 

Dans 1'optique de pouvoir vendre ses produits et de 
resister a ila concurrence, d'abord sur le plan national et 

plus tard dans 1'espace UFA4OA, FASO KOSSAlVI ren- 

forcera dans son developpement futur toutes les stapes 

mises en place dans le cadre de 1'assistance en mainte- 

nance de 1'ONUDI pouvant concourir h faciliter une 

meilleure disponibilite de 1'outil de production. 
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Conclusion 

L'acceleration du processus de mondialisation depuis 

quelques annees entraine d'innornbrables changements 

de nature h coinpromettre la position des entreprises 

africaines sur les marches et a creuser ainsi le fosse entre 

pays industrialises et pays moins avances. 

Dans ce nouveau contexte de concurrence mondiale ou 

les clients sonr de plus en plus exigeants, les entreprises 

africaines doivent tirer parti des mecanismes d' appui et 
d'assistance technique pour adapter leur systeme de 

management en y incorporant des strategies de gestion 

de la qualite et des outils d'amelioration continue qui 

leur permettent de devenir, ou tedevenir, comp6titives. 

Cet ouvrage avait pour but d'illustrer la demarche que 

ddveloppe 1'ONUDI envers les petites et moyennes uni- 

tes de production/transformation du secteur agroali- 

mentaire en AFrique de 1'Quest pour 1'amelioration de la 

qualite et de la competitivit6. Le projet s'est particulie- 

rement investi dans 1'adaptation d'outils internationale- 

ment reconnus comme le HACCP ou 1'ISO 9001 aux 

rdalitds dconomiques et technologiques locales pour 

mieux se inettre au service des PA4E. 

Les lemons de cette experience de trois ans se degagent h 

plusieurs niveaux: 

Les operateurs economiques ne sont pas convaincus 

des le depart du bien-fondd d'une demarche qualite; 

ils pensent bien souvent que qualite rime davantage 

avec dispense qu'avec economic. C' est pourquoi la 

sensibihsation reste le fer de lance de toute approche 

qualite et doit constituer une priority absolue. Cette 
sensibilisation doit etre assidue et s'adresser 5 tous les 

beneficiaires, secteurs privy et public confondus. Pour 

1'entrepreneur, elle passe, par exemple, par la com- 

prehension du role fondamental du responsable qua- 

lite, dont la nomination est un acte officiel et 

important pour 1'entreprise entiere. Il Faut noter que 

les entreprises qui se d6battent encore avec des pro- 

blemes d'acquisition de savoir-faire et de tech nologie 

sont peu receptives a la mise en place d'une demarche 

d'amelioration de la qualite. Une mise a niveau preli- 

minaire de ces unites est ardemment souhaitable, 

La motivation et 1'emulation du personnel restent 

des ingredients essentiels pour la r6ussite d'une 

demarche qualite. La realisation de films de sensibi- 

lisation en langues locales destines a la frange (sou- 

vent majoritaire) de travailleurs illettres des petites 

entreprises ou encore 1'organisation d'un prix de la 

qualite constituent des initiatives qui semblent bien 

appreciees, Deux autres facteurs essentiels de moti- 

vation des responsables et du personnel des entrepri- 

ses en demarche qualite sont la commurIication et le 

suivi par les responsables du projet et les services 
d' appui, Le recrutement en cours de projet d'un 

consultant specialement affecte a la communication 

entre la cellule de coordination du projet et les entre- 

pcises a permis d'atte'mdre plus efficacement et rapi- 

dement les objectifs fixes. 

La sensibilisation et la motivation sont un travail de 

longue haleine qui, dans un pays souhaitant s'engager 

sur la voie du progres industriel et de la competitivite, 

gagnerait en efficacite a recueillir 1'adhesion et le 

concours de tous les partenaires pour la coophation. 

S'agissant des organismes d' appui technique aux 

entreprises, force est de constater que, malgre les sys- 

t6mes d'incitation mis en place pour 1'utilisation des 

services des laboratoires par les entreprises — en 

synergic parfois avec d'autres projets en place —, il 

~este un g~and effort de sensibilisation a Foutnir 

auprks des entrepreneurs. Cette action doit etre 

conjuguee h la poursuite de la reforme du systeme 

national d'inspection et de controle qualite des pro- 

duits alimentaires et son evolution vers la "preven- 

tion". Le chantier reglementaire et legislatif, sous 

1'impulsion du projet, est certes en train de progres- 

ser. Neanmoins, il semble que, sans une caution uni- 

voque des plus hautes autorites de 1'stat suivie d'une 
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pleine collaboration entre professionnels, pouvoirs 

publics et organismes d' appui, il soit plus Iong de 

parachever le projet, 

La dissemination de la qualite au Burkina Faso repose 

maintenant sur de solides fondations avec les differents 

projets inities au cours des quinze demi&res annees, mais 

reste un vaste chantier en construction. L'avenir est tou- 

tefois prometteur, car le pays regorge de personnes- 

ressources de mieux en mieux sensibilisees et convain- 

cues de la necessite impdrieuse de monter coute que 
coute dans le train de la qualite en marche. 

Le programme qualite de I'UEMOA, qui est la ddclinai- 

son d'un axe majeur de Ia polirique industrielie com- 
mune de l'Union economique et monctaire 
ouest-africaine, tombe de ce fait A point nomme. Il vise 

4 batir un syst6me regional d'accreditation, de normali- 

sation et de promotion de la qualite, tout en ddvelop- 

pant les entreprises ainsi que les infrastructures 
existantes h I'echelle nationale. Ce programme, finance 

par I'Union europeenne a concurrence de 12, S millions 
d'euros pour trois ans et execute par la Commission de 
I'UEMOA avec l'appui technique de I'ONUDI, a 

demarre en septembre 2001. 
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Annexe 1. Plan d' action 2000 pour 
les entreprises pilotes 

En treprise Acti vi tis Agent responsab/e Lieu Pevfode d'inten en tion 

Manuel de bonnes pratiques d'hygiene M ' Sawadogo et Zagrh Janvier-Avril 

Formation du personnel en hygiisne 

Formation de responsables au controle quality 
et aux analyses de labarataire 

Ftude des perches de matikre dans la chaine 
de production+ identification des causes 

Audit maintenance 

Formation du personnel a la maintenance 

Seminaire sur a maitrise des cauts de non-qualite 

Consultant international/DTA 

M Belemsigri 

Consultant 

Consultant 

Consultant international 

0 
«2 

O 

C7l 

Novembre-Discembre 

Ao0t-Decernbre 

Aout-Septembre 

Discembre-Janvier 

Mars-Avril 

Octabre 

Audit gestion de la qualite 

Manuel qualitis 

Consultant internatianal 

M. Gnankambary 

Octobre 2000 

Discembre-Avril 

Manuel de bonnes pratiques d'hygiisne M Sawadogo et Zagre 

Formation du personnel en hygiene Novembre-Decembre 

Formation de responsables au contra e qualities 

Audit maintenance 

Formation du personnel 0 la maintenance 

Audit gestion de la qualities 

Formation sur la maitrise des couts de non-quality 

Manuel qualitis 

Consultant international/DTA 

Consultant 

Consultant 

Consultant international 

Con sultan't international 

M. Diawara 

0 
Cll 

o 

0 

Ao0t-Discembre 

Decembre-Janvier 

Mars-Avnl 

Septembre-Octobre 

Octobre 

Janvier-Avril 

Evaluation des co0ts de non-qualitis 

Manuel de bonnes pratiques d'hygiene 

Formation du personnel en hygiisne 

Mme Zagris 

M. Ganou Octobre-Decembre 

Formation des responsables en contrble qualitis 

aux analyses de laboratoire 

Audit maintenance 

Formation du personnel h la maintenance (stage) 

Manuel qua!itis 

Consultant international/DTA 

Consultant 

Consultant 

M. Bau 

0 

(g 

0 
CI 

0 
J2 
O 

Ao0t 

Janvier-Fisvrier 

Janvier-Avril 

Formation sur la maitrise des couts de non-qualities 

evaluation des cauts de non-qualities 

Consultant international Septembre-Octobre 2000 
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Enrreprise Activitd Agent responsab!e Lieu Pririode d'intervention 

Appui 0 I'elaboration d'un manuel BPH M. Ouoba 

LIJ 

I 

\/l 

Formation du comit& d'hygiisne 

Audit en gestion de la quality 

Formation responsable qualitrs et controle qua!itis 

Formation aux techniques statistiques de cortrole 
qua!itis 

Appui a la mise en place d'une fonction 
metroiogique 

Formation sur a maitiise des couts de non-qualitis 

Mise en place d'un manuel qualite 

Evaluation des co0ts de non-quaiitcs 

MM. Ganou et Ouoba 

Consultant international 

Consultant international/DTA 

Consultant international 

M. G nanka mba rry 

Consultant international 

M Belemsigri 

O 

ID 

0 
O 
O 

O 
CD 

Janvier-Avril 

Discembre 

Janvier 

Mars 

Qctobre 

2001 

Manuel de bonnes prat!ques d'hygiisne 

Formation du personnel en hygiene 

Formation de responsables en controle qualitis 

Formation sur Ia rnaitrise des couts de qualite 

Audit maintenance 

Formation du personnel h la maintenance 

Evaluation de couts de non-qualitis 

M. Ouoba 

MM. Ganou et Ouoba 

Consultant international/DTA 

C on sulta nt inter nation a I 

Consu tant international 

Consultant international 

O 

ID 

O 

a 
O 

O 
CD 

Qctobre-Decembre 

Qctobre 

Appui 0 Ia certification biologique 

Ivlanuel de bonnes pratiques d'hygiene 

M Belemsigri 

MM. Ganou el. Ouoba 

Z 0 

Formation du personne! en Hygiisne IVIM. Ganou et Ouoba 

Formation sur la maitrise des cogts de non-qualitis Consultant ~nternational 

Formation du responsable au controle quabte et Consultant internationaUDTA 
a la salubrite des aliments 

O 
Vl 

O 

O 

O 
CXi 

Novembre-Janvier 

Octobre 

ivlanuel qua!itis M. Ouoba 

Evaluation des couts de non-qualite 
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Annexe 2. Protocole d'accord 

Entre 

Le projet regional ONUDI US/RAF/97/A56, B. P. 575, 
Ouagadougou 01, ci-apres denomm6 LE PROJET, 
represente par M. Sekou Ba, Directeur general de 

I'ONAC, d'une part, 

Et 

L'entreprise NOOMDE, B, P, 1638, Ouagadougou, ci- 

apres denommde L'ENTREPRISE, representee par sa 

Directrice gendrale, M ' Ouandaogo, nee Guinguemde 

Victorine, d'autre part, 

II est convenu ce qui suit: 

CONTEXTE ET OBJECTIFS DU PROJET 

Le projet regional de 1'ONUDI au Burkina Faso intitule 

"Qualite et securite des produits alimentaires", finance 

par le Royaume de Belgique, a ete initie k la demande du 

Gouvernement burkinabe dans le cadre de la politique 

generale de reforrne macroeconomique et structurelle 

visant a renforcer la cornpetitivite de 1'econornie, en pre- 

conisant un certain nombre de mesures dont la reduc- 

tion du role de I'6at dans 1'economic et la promotion 
des activities du secteur privy, 

L'approche du programme ONUDI est de demontrer et 

d'institutionnaliser une demarche pratique pour la 

modernisation de 1'industrie de huit pays d'Afrique de 

1'Ouest. Il s'agit, a travers des concepts modernes de ges- 

tion de la qualite ainsi que des techniques d'ameliora- 

tion continue, d'accroitre le niveau de qualite et de 

competitivite de 1'industrie agroalimentaire en Afrique 

de 1'Quest et de renforcer la cooperation technique 

parmi les pays participants. 

Le programme vise 6 palier les contraintes identifiees 

dans chacun des huit pays concernes, a travers le renfor- 

cement de la capacite des institutions d' appui sectoriel, 

pour les rendre en mesure d'apporter aux entreprises, de 

maniere integree et durable, le soutien dont elles ont 

besoin pour ameliorer leur performance et leur competi- 

tivit6. Dans chaque pays, les capacites ainsi etablies 

seront mises en ceuvre sur un echantillon de 10 a 15 
entreprises pilotes qui serviront a titre de demonstration. 

Au Burkina, cet objectif se traduit par la mise en place 
d'un plan de travail visant h amdliorer la competitivite 

du secteur agroalimentaire, identifie comme prioritaire, 

pour creer des emplois et faire face aux defis representes 

par 1'ouverture, d'une part, du marche mondial et, d'au- 

tre part, du marche regional de I'UEMOA, Une enquete 

industrielle preliminaire a permis d'identifier les domai- 

nes techniques prioritaires pour une amelioration de la 

qualite et la securite de la production alitnentaire neces- 

sitant un appui technique. 

A travers des institutions nationales d' appui, le pro- 

grarnme ameliorera la performance de 11 entreprises, Il 

renforcera les capacites nationales et les institutions 
d' appui qui pourront utiliser des methodes et des outils 

modernes de gestion de la qualite comme instruments 

de leur appui h I'industrie. Cette intervention permettra 

egalement de tester les services sur des cas concrets, assu- 

rer une formation pratique de 1'expertise, operer les 

rdajustements eventuellement necessaires et creer un 

cadre de dialogue et de bonnes relations de travail entre 

les institutions et les entreprises. 

Dans 1'attente du deblocage des fonds pour 1'execution 

du projet, les activities ont debute en 1999 dans le cadre 

du programme int6gre de 1'ONUDI au Burkina Faso. 

L'intervention au niveau des entreprises vise a ameliorer 

le niveau technologique et permettra une diversification 
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de la production ainsi que la fabrication de produits a 

plus haute valeur ajoutee et rdpondant aux exigences de 

salubrity et de qualite des marches. En permettant une 

meilleure competitivitd des entreprises concernees, cette 
intervention aura le rn6rite d'engendrer a court et a 

moyen terme la creation d'emplois directs et de servir de 

locomotive puissante au developpement ultcrieur dura- 

ble de tout le secteur agroalimentaire burkinabk dope 
actuellement par les possibilites qu'offre le marche d'ex- 

portation en matiere de produits tropicaux et de pro- 

duits hors saison. 

Le role et les attributions de chaque partenaire du pro- 

jet sant decrits en annexe, 

ARTICLE 1 — OBJET DU PROTOCOLE 

tats de la gestion et les mesures recommandees par le 

projet; 

~ Offrir h 1'entreprise une formation gratuite pour uti- 

liser lesdits logiciels de 1'ONUDI; 

~ Offrir au responsable qualite de 1'entreprise un stage 

de formation en analyses de controle de la qualite 

dans un laboratoire du DTA; 

~ Fournir a 1'entreprise un petit materiel de mesure et 
controle de laboratoire pour le controle de la qualite; 

~ Accorder 5 1'entreprise des tarifs prckrentieis pour 
les analyses de controle de la qualite au sein du labo- 

ratoire du D'I'A; 

~ Restituer et fournir toute documentation relative 

aux activites menees par le projet dans 1'entreprise, 

Le present accord a pour objet de definir les conditions 

de collaboration entre 1'entreprise et le projet pour 
1'ainelioration de la competitivite a travers 1'application 

de 1'approche qualite de 1'ONUDI resumee plus haut, 

ARTICLE 2 — CONDITIONS DE 
PARTICIPATION 

Fn contrepartie de 1'appui fourni, 1'entreprise s'engage h 

verscr au projet une participation annuelle de 100000 
francs CFA, et ce sur la duree du projet. 

ARTICLE 3 — OBLIGATIONS DU PROJET 

Le projet s'engage, pendant sa duree, 5; 

~ Faire participer 1'entreprise aux activites du projet 
prevues dans ce cadre; 

~ Faire bdneficier!'entreprise de 1'appui et des conseils 

des experts nationaux et internationaux specialises 

dans tout ou pattie des quatre themes prioritaires 

retenus par le projet (Bl'H/BPF/HACCP/systeme 

de gestion de la qualite, maintenance, gestion strate- 

gique); en moyenne, il s'agira de: 

0, 3 mois de travail d'un expert international 

(minimum) pour les quatre themes prioritaires; 

1, 3 mois de travail d'expert national en coopera- 
tion avec les experts internationaux pour les qua- 

tre themes prioritaires (minimum). 

~ Offrir au personnel de l*entreprise la participation 

gratuite aux cours, stages de formation, ateliers, 

organises dans le cadre du projet au Burkina Faso, 

prise en charge incluse en cas de voyage k 1'etranger; 

Implanter dans 1'entreprise les logiciels de 1'ONUDI 

qui lui permettront de suivre constamment les resul- 

ARTICLE 4 — OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE 

Le chef d'entreprise s'engage a tout mettre en ceuvre 

pour faciliter I'execution du plan de travail du projet au 

sein de son entreprise, notamment: 

~ Faire reunir toutes les conditions favorables pour les 

travaux de 1'equipe chargee du projet et, notamment, 

des consultants nationaux et internationaux; 

S'investir autant que necessaire dans la realisation 

des objectifs fixes et faire montre d'une motivation 

exemplaire qu'elle repercute h tous les niveaux de 

I'entreprise; 

~ Sensibiliser son personnel pour 1'execution en temps 

opportun de toute action ciblee en accord avec le 

pro)et; 

~ Accueillir et faciliter les visites et sejours des consul- 

tants et des dquipes de suivi du projet au sein de I'en- 

treprise; 

~ Se porter garant de la presence et la participation 

reelle du personnel concerne aux activites du projet 
dans 1'entreprise; 

~ Autoriser et faciliter I'acces des consultants du projet 
a 1'information technique et economique; 

~ Assurer 1'existence d'installations minimales de 

controle de la qualite; 

~ Designer un responsable qualite, independant de la 

production; 

~ Favoriser les prelevements d'echantillons (notain- 

inent 1'acces a la matiere et sa disponibilite) dans 

1'entreprise par les equipes techniques de projet; 

~ Appliquer et faire appliquer les propositions/recom- 

mandations des experts du projet et utiliser les logi- 

ciels proposes; 
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~ Autoriser le personnel de 1'entreprise a participer aux 

stages de formation, ateliers, reunions, voyages 
d'etude et programmes de bourse organises dans le 

cadre du projet; 

~ Transmettre a tous les principaux partenaires indus- 

triels du pays (fournisseurs, sous-traitants) les princi- 

paux enseignements du projet; 

~ Lancer un dialogue permanent avec la contrepartie 

nationale du projet, 1'ONUDI, le coordonnateur 

technique national et les consultants pour garantir 

1'efficacite des mesures prises en faveur de 1'entre- 

prise proprement dite et du projet en general. 

ARTICLE 5 — DURf E DU PROTOCOLE 

ARTICLE 6 — RKSILIATION ET 
MODIFICATIONS 

Les modifications particufieres I 1'execution du present 

protocole se feront par voie d' avenant, 

En cas de non-respect des obligations respectives pr& 
vues, la partie qui s'estimera lesee pourra rdsilier le pre- 

sent protocole a tout moment par lettre recommandee 

avec accuse de reception, mettant en demeure d'execu- 

ter et restee sans effet. 

ARTICLE 7 — REGLEMENT DES 
DIFF' RENDS 

Le present protocole est etabli pour une annee 5 comp- 

ter de la date de signature et est reconductible tacite- 

ment jusqu'a terme du projet, 

Tout differend ou litige pouvant decouler du present 

protocole ou se rapportant a celui-ci sera regle 

1'amiable. 

Fait en trois exernplaires a le 

Pour NOOMDE 
La Directrice generale 

Pour le projet 

Le Directeur general de 1'ONAC 

Victorine Ouandaogo/Guinguemde Sekou Ba 
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Annexe 3. Rile et attributions des 
partenaires du projet 
regional QNUDI 

La contrepartie nationale du projet 

La contrepartie nationale du projet est 1'ONAC, qui 

abrite en son sein la structure nationale de normalisa- 

tion (FASONORM), Toute decision concernant pexd- 

cution du projet, le recrutement du personnel, des 

experts nationaux ou internarionaux doit etre soumise a 

1'approbation du Directeur general de 1'ONAC. Ce der- 

nier represente les interets des institutions nationales 
d' appui, des entreprises ainsi que des consultants natio- 

naux devant 1'ONUDI. Appuye du consei lier technique 

national, il fait respecter les engagements pris devant 

1'ONUDI et supervise la coordination de I'ensemble des 

activites du projet au Burkina Faso. 

tionaux, 1'evolution generale du plan de travail, 1'evalua- 

tion de la performance des ressources humaines; il assure 

la cooperation et 1'echange d'informations avec les orga- 

nismes naiionaux participant au projet. , ainsi qu'avec les 

entreprises partenai res. 

Il redige, en cooperation avec 1'ONAC et 1'ONUDI, les 

mandats et descriptions de poste de tous les experts 

nationaux. 

Le coordonnateur technique national etablit des rap- 

ports interrnediaires tous les deux mois qui evaluent les 

activites executees au cours de la p6riode concernee, 
ainsi qu'un rapport final. 

L'ONUDI 

L'ONUDI est 1'agence d'execution du projet. Elle est 

responsable devant les bailleurs de fonds de 1'execution 

des activites. Elle mobilise les fonds et les experts neces- 

saires sur requetes de la contrepartie et evalue periodi- 

quement 1'etat d'avancement des activites. Elle est 

responsable de la strategic du projet qu'elle adapte au 

besoin, sur consultation de la contrepartie et de la coor- 

dination technique. 

Le coordonnateur technique national 

Il participe aux reunions de coordination du pro- 
gramrne integre de 1'ONUDI et transmet a sa coordi- 
natrice nationale toute information utile concernant le 

projet. 

Les institutions techniques 

Direction de la normalisation et de la promotion rle la 

qaali te — FA. SODOM 

La Direction contribue h 1'execution du projet en met- 

tant a la disposition des entreprises ses competences ei 

ses qualifications en matikre de: 

Le coordonnateur technique national relive directement 

du coordonnateur des programmes de 1'ONUDI a 
Vienne. Assiste de 1'expert associe, il coordonne 1'appli- 

cation du programme, ceuvre pour obtenir les resultats 

attendus et veille au respect du calendrier prb u. 

Il assure le suivi du projet, notamment en ce qui 

concerne les activites des experts nationaux et interna- 

Sensibilisation er formation a 1'assurance et Ia ges- 

tion de Ia qualite; 

Appui-conseil: realisation de diagnostic qual ite, mise 

en place des ststemes qualiie. 

Elle facilite egalement 1'acces a 1'informarion technique: 
mise A disposition ou recherche de references de normes, 

regleinents techniques et codes de bonnes pratiques. 
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Departement de technoiogie alimentai re (OTA) de 

i'JR' TICNRS T 
tions definies par les consiiltants internationaux. Hs sant 

les interlocuteurs directs des entreprises pilotes. 

Le Departement contribue h l'execution du projet en 

mettant a la disposition des entreprises ses competences 

et ses qualifications en matikre: 

d' appui-conseil et formation dans les domaines de 

l'hygiene alimentaire et la salubritd des produits; 

d'analyses de controle quality sur les produits ali- 

mentaires; 

de participation a des programmes de formation, 

Les consultants nationaux et internati onaux 

Les consultants nationaux et internationaux rnettent 

leurs compdtences et Ieurs qualifications au service du 

projet, en particulier en matiere d' appui-conseil aux 

entrep rises selection nees. 

Ils rendent compte respectivement au coordonnateur 

technique national et au responsable des programmes a 

Vienne. 

Les consultants nationaux sont responsables, le cas 

6cheant, de I'application des actions et recommanda- 

Ils elaborent un rapport pour chaque activite ponctuelle 

et des comptes rendus reguliers de toute action continue 

menee dans le cadre du projet. 

Les entreprises 

Les entreprises participant au projet OXUDI s'engagent 

a se rendre disponibles pour toute activite prevue de 

commun accord entre pOIVUDI et elles. 

La direction s'engage a sensibiliser son personnel pour 
l'execution en temps opportun de toute action ciblee; 

elle veille a s'investir autant que necessaire, en compati- 

bilite avec ses propres preoccupations de production, 

dans la realisation des objectifs fixes et fait montre d'une 

motivation exemplaire qu'elle se fait fort de rdpercuter k 

tous les niveaux de 1'entreprise, 

Chaque responsable d'entreprise s'adresse, pour tout ce 

qui concerne I'execution du projet, au consultant 

national en cha~ge du volet considers ou directement 

au coordonnateur national si le premier n'est pas 

disponible. 
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Annexe 4. Ameliorations constatees 
aupres des entreprises 
pilotes suite au projet 
qualite de I'ONUDI 

Entreprise Domaine Champ Amd/ioratians canstat6es 

GENERAL Prise de conscience des enjeux de la qualite par I'ensemble du 
personnel 

Adhission du personnel 0 la 
dismarche qua litis C 

a o v, ~ 4 
z ~ ) BPH Hygiene du lieu de travail Nettoyage des locaux et des equipements par le personnel 

V V 

ISQ 9000 Sensibilisation/formation Sensibilisation de la direction et du personnel 

Connaissance de la norme par le RQ 

GENERAL Adhission du personnel a la 

dismarche qualities 

Prise de conscience des enjeux de la qualite pour Ia perennitis de 
I'entreprise par I'ensemble du personnel 

C 
lA 
fv 

CD 

\f1 

&ll 

E 
CL 

o 

HACCP Hygiene du personnel Respect des mesures preconisees dans le manuel HACCP 

Hygiene du lieu de travail 'Nettoyage des locaux et des equipements fait systisrnatiquernent 
apriss chaque production 

Hygiisne du materiel et des Respect du "principe de la marche en avant" 
equipements de production 

ISQ 9000 Sensibilisation/formation Sensibilisation de la direction et du personnel 

Connaissance de la norme par le RQ 

GENERAL Adhesion du personnel a la 
dismarche qua lite 

Prise de conscience des enjeux de lagualit6 pour la pisrennitis de 
I'entreprise par I'ensemble du personnel 

HACCP Hygiene du pe sonnel Usage d' eau savonneuse pour le lavage des mains au niveau des zones 
de productiorr 

Qutils de praductian Amelioration du syst4me de feimentatian avec I'accord de I'entreprise 
pour la constructian d'une nouvelle salle equipee de bacs de 
fermentation carreriss (Ia ferrnentatian a lieu actuellement dans des 
bacs en mistal oxydable et peints avec de la peinture 0 huile) 

Construction d'une salle pour le stockage de matiisres premieres afin 
d'tv(ter les contaminations avec les produits finis 

Amislioration du systisme d'isvacuation des eaux usees de fermentation 

I- 
V 

Prise en compte des canseils 
techniques pour le respect 
du "pnncipe de la marche en 
avant" 

L'entreprise requiert I'avis du OTA avant d'entamer tout nouvel 
investissement de construction de b0timent pour son extension 

ISQ 9000 Sensibilisation/formation Sensibilisation de la direction et du personnel 

Connaissance de la norme par le RQ 

Systisme qualite Preaudit diagnostic risalisis 

Ebauche de manuel qualities (politique quality, procedures et instructions) 

MAINTENANCE Equipernents et outils de Audit, procedures, collecte des dannees, respect du planning de la 

production maintenance preventive, mise en place d'une base de donnises 
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Entreprise Domaine Champ Amis//ora tions consta trses 

GENERAL Adhesion du personnel 5 la 

demarche qualitrs 

Prise de conscience des enjeux de la qualite pour la perennitrs de 
I'entreprise par I'ensemble du personnel et son engagement dans la 

demarche qualitrs 

Inves'tissernent: construction d'une nouvelle unitrs sur un site plus 

approprie 

Drsmrsnagement en 2002 

BPH Hygiene du personnel Respect des mesures prrsconisees dans le manuel BPI-I 

Hygirsne du lieu de travail et 
des autils de production 

Nette amrslioration en cours de projet 

Nouvelles installations et nauveaux equipernents en 2002 

Quality des produits Maitrise des points cntiques sanitaires 

SO 9000 Sensibilisation/formation Sensibilisation de la direction et du personnel 

Connaissance de la norme par e DG et le RQ 

Systkme qualite Prrsaudit diagnostic realise 

Ebauche de rnanuel qua ite (politique qualite, procrsdures et instructions) 

MAINTENANCE Equipements et outils de Sensibilisatian du personnel et audit realise 

production 

GENERAL Adhrssion du personnel a la 

drsmarche 

qualities 

Prise de conscience des enjeux de la qualite pour la prsrennitrs de 
I'entreprise par I'ensemb e du personne 

BPH Hygiene du personnel Respect des mesures preconisees dans le rnanuel BPH 

Hygiene du lieu de travail et 
des outils de production 

0 
o ISO 9000 
2: 

Qualite des produits 

Se nsibilisat ion/formation Sensibilisation de la direction et du personnel 

Connaissance de la norme par le RQ 

Systkme qualitrs Preaudit diagnostic rrsalisrs 

Ebauche de manuel qualite (palitique quaIitA, procedures et instructions) 

MAINTENANCE Equipements et outils de Sensibilisation 
production 

GENERAL Adhrssion du personnel 0 la 

drsmarche qualitrs 

Prise de conscience des enjeux de la qualitrs pour la perennite de 
I'entreprise par I'ensemble du personnel et son engagement dans la 

d em arche qua lite 

BPH Hygiene du personnel Respect des mesures prkconrsees dans le manuel BPH 

Instauration de la visite mrsdicale annuelle ayant entrainrs 
I'augmentation de la motivation du personnel au travail 

Hygiene du lieu de travail et 
des outi s de production 

O 

ISO 9000 

Qualite des produits 

Sensibilisation/formation 

Amrslioration de la qualite des matrrsres premieres (laits) par un 

renforcernent des controles 0 I'achat du lait auprrss des fermiers et 
0 la rrsceptron dans I'entreprise 

Sensibilisation de la direction et du personnel 

Connaissance de a norme par le RQ 

Systrsme qua lr trs Prrsaudit diagnostic realise 

Ebauche de manuel qualitrs (politique qua ite, procrsdures et instructions) 

MA NTENANCE Equipements et outils de Audit, procrsdures, collecte des donnrses, respect du planning 
pl'adore'tron maintenance preventive, mise en place d'une base de donn4es 
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En/reprise Domaine Champ Amisfiorations constatises 

GENERAL Adhesion du personnel a la Prise de conscience effective pour la perennisation de I'entreprise 
demarche qualite 

V 

O 

BPH/HACCP Hygiene du personnel 

Hygiene du lieu de travail 

Respect des mesures preconisises dans le manuel HACC P 

Lieux de production sispariss physiquement de la zone d'habitation 
familiale 

Hygiene du materiel et des Prograinme de nettoyage et de desinfection effectivement realise 
isquipements de production 

ISO 9000 Sensibilisation/formation Sensibilisation de la direction et du personnel 

Connaissance de la norine par le RQ 

GENERAL Adhission du personnel 0 la Prise de conscience des enjeux de la qualitis pour la perennite de 
ddmarche qualitis I'entreprise par I'ensemble du personnel et son engagement daris 

la dismarche qualities 

Hygiisne du personnel Rien 5 signaler (RAS) 

LU Hygiene du lieu de travail et RAS 
des outils de production 

ISO 9000 Sensibilisation/to i. mat ion Sensibilisation de la direction et du personnel 

Connaissance de la norme par le RQ 

Systkme qualitis Prisaudit diagnostic realisis 

Ebauche de manuel qualities (politique qualite, procedures et instructions) 

GENERAL Adhesion du personnel 0 la Eveil effectif de conscience pour la qualitis, ref lexe de la qualitis acquis 
demarche qualite 

HACC P Hygiene du personnel 

Hygiene du lieu de travail 

Niveau de production 

Respect des mesiires prisconisises dans le manuel HACC P 

Nettoyage des locaux et des isquipements fait systematiquement apres 
chaque production 

Reduction des pertes (baisse du nombre de retour clients des produits 
Iivriss) 

Amelioration de Ia productivitk due 4 une rneilleure rnaitrise des points 
crl'tlq ties 

Maitrise de la qualities non seulement sur le produit fini, mais aussi tout 
le long de la chaine de product~on 

Qualitis des produits Analyses risalisises effectivement et payees au DTA 

ISO 9000 Sensibilisati on/formation Sensibilisation de la direction et du personnel 

Connaissance de la norrne par le RQ 

Systeme qualite Preaudit diagnostic realise 

Ebauche de manue! qualitis (politique quaiitis, procisdures et instructions) 

MAINTENANCE Equipements et outils de Audit, procisdures, collecte des donnees, respect du planning de 
production maintenance preventive, mise en place d'une base de donnees 

"5 5" Application des "5 5" Meilleure organisation de I'emplacement des matisriels de travail ayant 
entraine une rtsduction des pertes de temps 

GEN(RAL Adhesion du personnel h la 

demarche qualite 
Prise de conscience des enjeux de la qualities pour la pisrennitis de 
I'entreprise par I'ensemble du personnel et son engagement dans la 
demarche qualite 

BPH 

c 
V 

Hygiene du personnel Respect des inesures prkconisises dans le manuel BPH 

Hygiene du lieu de travail et Respect du "principe de la marche en avant" 
des outils de production 

Qua lite des produits Ameilioration tres sensible de la qualite des produits finis pai I'engagement 
de la responsabilite personnelle du RQ dans la qualite de ces produits 

ISO 9000 Sensibilisation/formation Sensibilisation de la direction et du personnel 

Connaissance de la norme par le RQ 
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Entteprise Domaine 

GENERAL 

Champ 

Adhission du personnel a la 
dismarche qualite 

Amisiiorations constatises 

Prise de conscience des enleux de la qualitis pour la perennite de 
I'entreprise par I'ensemble du personnel et son engagement dans 
la dismarche qualitis 

BPH Hygiene du personnel Port obligatoire des tenues de travail alors qu'avant le projet certains 
emp(oyiss travai'Ilaient en tenue de ville (parfois en hail'Ions) 

Visite medica e annuelle instauree 

Hygiene du lieu de travail Lieux de production immediatement nettoyiss en fin de travail 

Vislos non stationniss dans le hall de conditionnement autrefois 
utilisis comme parking et actuellement risservis essentiellement au 
conditionnement des produits 

O Siscuritis de I'acciss 0 
I'entreprise 

Interdiction effective des marchands ambulants, stationnement des 
vishicules de livraison 0 I'entree du hall de conditionnement 

ISO 9000 

Qualitis des produits 

Se nsibilisation/formation 

Rejet des matiisres premieres non conformes 

Sensibilisation de la direction et du personnel 

Connaissance de la norine par le RQ 

Systhme qualite Prisaudit diagnostic risalisis 

Ebauche de manuel qualite (politique qualite, procisdures et instructions) 

MAINTENANCE Equipernents et outils de Benefice de la maitrise du concept de maintenance (identification de 
production toutes les machines, disponibilite de documents de chaque machine, 

remplissage des fiches de suivi des cogts) 
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Annexe 5. Decoupage usine 

1. IsROCKSS 
QSCUPAItEK @MHZ:: FAtS KSOS% o, 04igont 

99 PRODUCTIOH LAIT FRAIS 

I10. Rdceptian 
I I I, Assisucs 
112. Fiitragc 
If 3, Stsndsrdlssriou 
114. Pasieurlsation 
I IL Refroldlssemeut 
I td. Conditio»a«meat 
I I a, Cunsereatioo 

9S PRODUCTIOH LAIT CAILLE 

120, Rsccptiaa 
121. 1«sage 
122. Auahscs 
123. Flbruge 
124, Stsndardbation 
125. Past«urbatian 
12L Rekraidbsemeoc 
l2s. Fnscmcncement 
12L Muturattau di agitation 
12R Canilitianaement h Cnnsenratiun' 

98 PRODUC TIOH EEURRE 
130. RS«option 
131. Pesage 
I32, Analyses 
133, Fgtrage 
134, Ecrocinsgc 
I 35, Pusteurisutina 
136. Reh'aidimement 
137, Knscmenccmcnt 
13$, hlsturatinn. ugiiugou dt mahssgc 
139. Caadhlonscment 4 Conscrruttun 

S. UTILITES - EHEROIE 4 SERVlCES AHHEXES, 

20. Comprcmeuts 
11. Groups 4iectragsne I Chandler«a 
22. Rdscs» lacendb A Matkrlei de prniectian 
23. Trsitement dt dbtriitution eau 
24. Materki Realist; Regina de icsage dr Sgennteatlan 
25. Mstfrbb de nettoysge 
20. Magssius 
27. Treuslormuteurc- Cellule - Armoires - Colttuts dt Pnpltras 
10: Labaratairc 
29, Adrninbtratiou 

94 PRODUCTIOH YAOURT 

14L Rscspitou 
141. Pessge 
142. A»sly»as 
143. Bitragu 
144 Stundsrdbatinu 
145, Pastcnrbatlon 
146 Relruidissemeat 
14 a Enscmcnceiueuc 
14Ã. Mstsrsllou keg}tstlan = 

. 149. Cimdidinnnement A Conservation 

EIIUIPEAIEHTS COINNUHS PRODUCTIOIII LAIT CAILLE S COURT 
300, RIceprlon 305 Pnsteurisatlon 

30 i, Pessge 30' Rufrntdisscment 

302, Aueiyms 30r. Fecemensersent 

303, FIItrage 3DL Maturation di sgiistian 

304, standsrdbatlon 309, coadiiioanamcnt 

400. Rlceptlou 
401. Analyses 
401. Pe«age 
403. Flltrnge 

40* Slsndardbstian 
405. Pusteurbsiian 
406. Fguipcments dis«rs 
40 a Coudltionnemcnt 

eL EOUIPEEIEHTS COIEIIIUH AUX 
SEC TIOHS (PRAI~ILLE-YAOURT ) 

Esrfsurt DIALLO - RIuftid. Ertyfmrsesrfng S Caunvftitsgu 00 dsl SISSd OvuSrtdnugou 06r' TisL 4 Puna ( SSS I 88 50 SO 
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Annexe 8. Fiche d'entretien 

FATSO AOSSAM 

INTERVENTION 
Dl ITK 

HCIIK 9'KNTRKTIKN 

OPERATION 

It ln chin e: 

Code: 

REMARQUE$ 

PKBIODICITK: J Journniier 8= Itebdomadalre 1M, 2 M, 3M, 4 M, 6M, 13ill, . . . tous les 1, 2, 3, :1 6, 12 . . . AIOIS 
Export DtALLQ M. Maint. Engineering E Conautttng; 06 BP 6054 Ouagadougou 06: Tet 5 Fax: 36 56 50 









Annexe 12. Fiche historique 

FA$0 EOSSAM 

MBCbllle! 
Eeremeuae 

Code: 

134. 01 

2002 

i'o II. T S:a'I'I!RI. ' 
ATF. IIRI'. ARRET TRA VA IIX I". VVFCTI)KS 

SrrIrart OIALLO IN. IIIaInt. Snplrrrrarfnll 4 ConarrltlnIIr 08 BP 9054 Orrayrrrfoayou OIIr l'ot 4 Rwa 3N 56) IIO 
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