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4 R V 

Les  4RV  sont   l es  5  ac t i ons  qu i   consi stent   à   repenser   not re   consommat i on,   rédui re   nos 
achats,   réut i l i ser   l es  b i ens,   recyc ler   e t   v alor i ser   l es mat i ères  résiduel l es.  Généra lement 
mieux   connus  sous  l e   nom  de  3RV,  certa i ns  groupes  préf èrent   a j outer  l 'ac t i on  de 
" repenser " ,   qu i   est   compri se  au  cœur  des  t ro i s  aut res.   Par   a i l l eurs,   cer tai ns  v ont  même 
encore  p lus   l o i n   en  proposant   l es   6RV:   "Réév aluer   not re   système  de  v a leurs" , 
"Rest ruc turer  not re   système économ ique" ,   "Redi st r i buer   l es  ressources  mondia les" ,  pu is 
rédui re ,   réut i l i ser ,   recycler  e t  valor i ser   l es déchets. 

Source : http://www.recycquebec.gouv.qc.ca 

A c c r é d i t a t i o n 

Dans  l e   contex te  de  l ’audi t  soc ia l   e t   de  l a   v ér i f i cat i on,   l ’accrédi ta t i on  désigne 
habi tue l l ement   l a   reconnai ssance  of f ic i el le   accordée  à  un  organi sme  ou  à  cer tai nes 
personnes  pour   e f f ec tuer   l es  opérat i ons  de  v éri f i cat i on  ou  de  cer t i f i cat i on.  On  par l e   des 
organi smes  qui   sont   accrédi tés  pour   e f f ectuer   des  audi t s  soc iaux   ou  pour   dé l iv rer   un 
cer t i f icat .   C 'est   en  généra l   l a   reconnai ssance  des  compétences  des  audi teurs  et  l a 
maî t r i se d 'un cer ta i n protocole d 'audi t  qu i  permet  d 'obten i r  une accrédi ta t i on. 

Source : http://www.ethiquesuretiquette.org/lexique.htm#accreditation 

A t e l i e r  d e  m i s è r e 

Usine  ou  ate l i er   de  product i on  dans  l equel   l es  normes min imales  du  t rav ai l   ne  sont   pas 
respectées.   Les  condi t i ons  de  santé  et   de  sécur i té   sont   mauv ai ses,   l es  heures 
supplémenta i res  sont   excessiv es,   l es  sa la i res  sont   m isérables,   l ’o rgani sat i on  co l l ec t ive 
des  t rav a i l l euses  et   t rav ai l l eurs  est   combattue  et   l es  abus  et   harcè lements  sont 
f réquents.   On  l es   re t rouv e  sur tout   dans   l es  pays  du  Sud,   souv ent   dans   des  zones 
f ranches,   c ’est àd i re   des  zones  dél im i tées  de  pays  où  l es  gouv ernements  en  p lace 
of f rent   des  i n f rast ruc tures  gratu i tes,   des  exempt i ons  de  taxes  et   n ’ imposent   aucune 
norme  soc ia l e   e t   env i ronnementale .   I l   n ’y   a   pas  non  p lus  de   syndi cats  l i bres  dans  ces 
zones.   Des  ate l i ers  de  misère  ex i stent   aussi   au  Nord,   notamment   au  Québec.   C’est   un 
sec teur   non   v i si bl e   de  l ’ i ndust r i e   où  t rava i l l ent   major i tai rement   des  f emmes,   souvent 
des  t rav a i l l euses à dom ici l e  e t  des  immigrantes sans papier s. 

Source : www.ciso.qc.ca/ateliersdemisere/
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A u d i t  s o c i a l 

L’audi t   soc ia l   consi ste   à  l ’év aluat i on  des  condi t i ons  de  t rav ai l   dans  une  i nsta l l a t i on  ou 
une  chaîne  de  product i on.   Sa  durée  peut   s’échelonner   de  quelques  heures  à  quelques 
j ours  et   son  processus   s’e f f ec tue  en  p lusieurs  étapes.   L ’examen  de  l a   documentat i on, 
l ’ i nspec t i on  sur   l e   l i eu  de  t ravai l   e t   l a   condui te   d ’ent re t i ens  ( i n terv i ews)   const i tuent   les 
composantes  pr i nc i pa les  de  l ’audi t   soc ia l .   I l s  sont   en   généra l   exécutés  par   un 
véri f i cateur   ou  un  groupe  de   v éri f i cateurs.   Dans  l e   cas   d ’un  audi t   soc ia l ,   l ’audi teur 
vér i f i e   l es  prat i ques  soc ia l es  dans  cer ta i ns  si tes  et   i l   l es  compare  au  code  de  condui te 
modèle  qu i   f ai t   réf érence  aux   droi t s  f ondamentaux   du  t ravai l .   L ’audi t   soc ial   peut  ê t re 
so i t   un  out i l   de  cont rôl e   pour   une  ent repr i se,   so i t   un  out i l   de  véri f i cat i on  pour   un 
organi sme ex terne.  Des organi smes mul t i par t i t es,  te l s que Fai r  Labor  Assoc iat i on  (FLA) , 
E th i cal   T rading  In i t i a t iv e  (ET I ),   Fa i r  Wear  Foundat i on  (FWF) ,   Socia l   Accountabi l i t é   (SA 
8000)  e t  Worker Rights  Consor t i um  (WRC),  f ont  de  l ’audi t   soc ia l . 

Sources : HUNTER, Philip et Michael URMINSKY, « Audit social, liberté syndicale et droit de négociation collective », Labour Education, 
Corporate Social Responsability : Myth or Reality?, Bureau international du travail (BIT), no. 130, 2003/1 : p. 4956; SAULNIER, AnneMarie, 
« Les codes de conduite sontils effectifs Le cas de la maquiladora du Guatemala », Mémoire de maîtrise, Optim ressources Canada, 2006. 

C e r t i f i c a t i o n 

C’est   l 'a t testat i on  qu 'un  produi t ,   un  serv i ce,   un  si te   de  product i on  ou  une  ent repr i se 
dans  son  ensemble,   sat i sf a i t   à   une  norme  part i cul i ère,  en  mat i ère  de  t rav ai l   par 
exemple.   La  cer t i f i cat i on  por te   généra lement   sur   l e   respect   par   l ’ent repr i se  concernée 
de  d i f f érentes  procédures  ou  de  normes  du  t rav ai l .   C ’est   un  organi sme  accrédi té  qu i 
peut  dé l iv rer   un  tel   cer t i f i cat ,   après  avoi r   f ai t   l ’exerc i ce  d ’un  audi t   comparant   l a 
si tuat i on  ef fec t ive  à  un  modèle  de  cert i f i cat i on.   Enf i n ,   i l   f aut   noter   que  ce  cer t i f i cat   ne 
sera  ém is  que  pour   une  pér i ode  déterminée.   Pour   que  l es  acheteurs  pu i ssent   s ’assurer 
que  l e   produi t   est   conf orme  aux   normes  de  cer t i f i cat i on,   un  l ogo  ou  l abel   est 
généra lement   u t i l i sé.   Le  Soc ia l   Accountabi l i t y   (SA  8000)   e t   l e   Fai r   Labour   Assoc iat i on 
(FLA)   sont   deux   organi smes  de  cer t i f i cat i on  dans  l e   domaine  des  v êtements  et   du 
tex t i l e.   T ransf ai r   Canada  est   un  organi sme  de  cer t i f i cat i on  de  produi t s  équi tables  au 
Canada.   Dans  l e   domaine  de  l a   product i on  a l imenta i re   au Québec,   c ’est   l e   Consei l   des 
appel l a t i ons  agroal imenta i res  du  Québec  (CAAQ)  qui   accrédi te   l es  nombreux 
organi smes  de  cer t i f icat i on,   notamment  ceux   cer t i f i ant   l e   sec teur   b i ol og ique. 
F inalement ,   l a  cert i f icat i on  ISO  14  000  encadre  l es  ac t iv i tés  de  gest i on  écolog ique  des 
ent repr i ses. 

Source : http://www.ethiquesuretiquette.org/lexique.htm#certif 
http://www.iso.org/iso/fr/iso900014000/index.html 

http://www.caaq.org/accueil.asp 

C h a î n e  d e  p r o d u c t i o n ( o u  d ’ a p p r o v i s i o n n e m e n t ) 

La  chaîne  de  product i on  est   l ' ensemble  des  opérat i ons  de  f abr i cat i on  nécessai res  à   l a 
réa l i sat i on  d 'un  produi t  manuf acturé,   des  mat i ères  premières  j usqu ' à   l a   m ise  en 
marché. 

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Cha%C3%AEne_de_production
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C o n f é d é r a t i o n  s y n d i c a l e  i n t e r n a t i o n a l e  ( C S I ) 

La  Conf édérat i on  syndi ca le   i n ternat i onale  (CSI )   a   vu  l e  j our   l e   1er  nov embre  2006,   à 
V ienne.   La  Conf édérat i on  i n ternat i onale  des  syndi cats  l i bres  (CISL)   e t   l a   Conf édérat ion 
mondia le   du  t ravai l   (CMT)   ont   déc idé  de  s’un i r   av ec  hu i t   organi sat i ons  syndi ca les 
nat i onales  pour  f onder   cet te   nouv el l e   organi sat i on.  La  CSI   est   ac t ive  dans  l a   déf ense 
des  dro i t s  syndi caux ,  mai s  également  dans  l es  dossiers  des  dro i t s  humains  et   de  l a 
so l i dar i té  i nternat i onale. 

Source : http://www.ituccsi.org/spip.php?rubrique1&lang=fr 

C o d e  d e  c o n d u i t e ( i n i t i a t i v e  p r i v é e  v o l o n t a i r e )  e t 
c o d e  d e  c o n d u i t e  r e s p o n s a b l e 

I l   s ’ag i t   du  document   de  communicat i on  qu i   a   pour   v ocat i on  de  présenter   de   f açon 
expl i c i te   l es  engagements  de   l ’ent repr i se.   Un  code  de  condui te   responsable  peut   ê t re 
déf i n i   comme  l ’ensemble  des  engagements   pr i s  par   l es   ent repr i ses  en  v ue  de  respecter 
un  cer ta i n   nombre  de  c r i tères  responsables   se  rappor tant   aux   normes  f ondamentales  du 
t rav ai l   et   à   certa i nes  normes  env i ronnementales  l ors  de  l a  product i on  de  l eurs 
marchandi ses et   ce,  pour   l eurs employés mais aussi  pour  ceux  de  l eurs sous t ra i tants e t 
f ourni sseur s.  Ces  engagements  f ont   généra lement   réf érence  aux   normes  i n ternat i onales 
du  t rav ai l   de  l ’Organi sat i on  i nternat i onale  du  t rav ai l   (O IT )   et   aux   droi t s  enchâssés  dans 
l a   Déclarat i on  un iverse l l e   des  dro i t s  de  l ’Homme  (DUDH)   de  l ’Organi sat i on  des  Nat i ons 
Unies  (ONU) .   Une  ent repr i se  peut   av oi r   un  code  de  condui te   sans  pour   autant   y   i nc l ure 
l a   quest i on  de  l a   responsabi l i t é   soc ia l e  e t   env i ronnementa le   des  produi t s  qu ’e l l e 
commerc ial i se. 

Source : « La garantie de la qualité sociale des filières d’approvisionnement », Acte de la table ronde, Lille, 2 juin 2005 ; FAURE, Stéphanie, « Le rôle des 
initiatives volontaires concertées dans la promotion et la dynamique du dialogue social dans les industries du textile, de l’habillement et de la chaussure », 

Bureau international du travail (BIT), Genève, 2001. 

C o m m e r c e  é q u i t a b l e 

Le  commerce  équi tab le  est   un  par tenar i a t  commercial   basé  sur   l e   d i al ogue,   l a 
t ransparence  et   l e   respect ,   qu i   v i se  p lus  d ’équi té   dans  l e   commerce  i n ternat i onal .   I l 
cont r i bue  au  dév eloppement   durable  en  of f rant   de  mei l l eures  condi t i ons  aux   pet i t s 
producteurs  agr i co les  et   aux   t ravai l l eurs  des  pays  du  Sud  a insi   qu ’en  sécur i sant   l eurs 
dro i t s.   Les  pr i nc i pes  et   l es  ob jec t i f s  du  commerce  équi table   s’appuient   sur   un  système 
i n ternat i onal   r i goureux   de  cont rô l e,   de  vér i f i cat i on  et   de  cert i f icat i on.   Le  système 
i n ternat i onal   du  commerce  équi tab le   est   s t ruc turé  de  manière  à  produi re   l es  résul ta ts 
su iv ants  à  l ’ i n tent i on  des   pet i t s  producteu rs  agr i co les  et  des  t rav a i l l eurs  des  pays   du 
Sud  : 

Ø  Un  j uste pr ix  pour   l eurs produi t s e t   l eur   t ravai l ; 
Ø  Des  prat i ques  env i ronnementa les  qu i   fav ori sent   un  dév eloppement 

durable; 
Ø  Une amél i orat i on des serv i ces soc iaux ; 
Ø  Des  i nv est i ssements dans  l ’ i nf rast ruc ture économique  l ocale. 

Source : www.transfair.ca
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C o n s o m m a t i o n  r e s p o n s a b l e 

La  consommati on  responsable  consi ste   essent i e l l ement   à  f ai re   des  choix  i ndiv iduel s  ou 
co l l ect i f s  de  consommati on  en  f onc t i on  de  cer ta i ns  c r i tères  responsables  au  n i v eau 
soc ia l   ou  env i ronnementa l .   Cet te   f açon  de  f ai re   a   nécessai rement  un  impact   col l ec t i f . 
E l l e   passe  par   l ’absence  de  consommat i on,   par   l a   consommati on  d ’un  produi t   ou  d ’un 
serv i ce,  ou par   l a  consommat i on d ’un produ i t  ou d ’un serv i ce of f ert  par  une organi sat i on 
non  capi ta l i ste ,   ou  par   une   combinai son  de  p lus   d ’un   de   ces   é léments.   E l l e   répond  en 
out re à au moins  l ’un des  t ro i s c r i tères su ivants  : 

Ø  La  réduc t i on  de  l a   consommati on,   pouv ant   i ncl ure  d ’aut res 
comportements comme l a   réut i l i sat i on  et  l e  recyc lage; 

Ø  La  consommati on  de  produi t s  ou  ser v ices  à  f orte   cont r i but i on 
env i ronnementale  ou soc ial e ; 

Ø  La  consommati on  de  produi t s  ou  ser v ices  i ssus   d ’organi sat i ons 
d ’économ ie  soc ia l e,   dans  l e   but   d ’une  t ransf ormat i on  de  l a   f i na l i t é   de 
l ’économie. 

Source : « Consommation responsable et économie sociale : Bilan, enjeux et perspectives », Sommet de l’économie sociale et solidaire, Septembre 2006. 

C o n t r ô l e  ( o u  m o n i t o r i n g  s o c i a l ) 

Le  cont rô l e ,   qu i   est   en  quelque  sor te   un   audi t   soc ia l   cont i nue  i n terne,   s’appuie  sur   une 
surv ei l l ance  su iv i e   e t   régul i ère  d ’un  d i sposi t i f   m i s  en  p lace  par   une  ou  p lusieu rs 
personnes dans un  l i eu de  t rav ai l .   La caractér i st i que essent i e l l e  du cont rôl e   réside dans 
un  engagement   e t   une  présence   permanents  sur   l e   l i eu  de  t rav ai l .   Cont ra i rement   à 
l ’audi t   soc ia l   ex terne,   l e   cont rô l e  propose  un  point   de  vue  p lus  approf ondi   et   plus 
per t i nent   à   l ong  terme.  I l   requiert   également   l a   présence  permanente  et   l ’engagement 
absolu des v éri f i cateurs.   I l   peut  ê tre  ef f ectué par  : 

1)  un cadre constamment  ou  f réquemment  présent   sur   l e   l i eu du  t ravai l ; 

2)  un employé de ce  l i eu de  t ravai l   (un délégué syndi ca l  par  exemple) ; 

3)   un  f onc t i onnai re   d ’É tat   ou  d ’une  co l l ect iv i té   l ocale,   constamment   ou 
f réquemment  présent   sur   l e   l i eu de  t ravai l ; 

4)  un  représentant  d ’une grande marque,  d ’un d i st r i buteur ; 

5)  une ONG  reconnue. 

Sources : HUNTER, Philip et Michael URMINSKY, « Audit social, liberté syndicale et droit de négociation collective », Labour Education, Corporate 
Social Responsability : Myth or Reality?, Bureau international du travail (BIT), no. 130, 2003/1 : p. 4956; SAULNIER, AnneMarie, « Les codes de 

conduite sontils effectifs Le cas de la maquiladora du Guatemala », Mémoire de maîtrise, Optim ressources Canada, 2006.
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C o n v e n t i o n 

I l   s ’ag i t   d ’un  accord  conc lu  ent re   deux   ou  p lusieurs  per sonnes,   deux   ou  p lusieurs 
groupes,  en  v ue  de  réa l i ser   cer tai ns  ef f ets  j ur i d i ques.   Le  terme  convent i on  est   aussi 
u t i l i sé  en  dro i t   i n ternat i onal   e t   réf ère  pl u tôt   à   des  déc larat i ons  f ormel l es  de  pr i nci pes, 
comme par  exemple  l a  Conv ent i on des dro i ts de  l ’enf ant .  Les conv ent i ons sont  adoptées 
par   des  organi smes  i n ternat i onaux   tel s  l es  Nat i ons  un ies  (ONU) ,   l ’Organi sat ion 
i n ternat i onale  du  t rav ai l   (O IT) ,   e tc.   Seul s  les  pays  qu i   ont   ra t i f i é   ces  conv ent i ons  sont 
dans  l ’ob l i gat i on  de  l es  appl i quer   e t   non  pas  l ’ensemble  des  pays  membres  de 
l ’ i nst i t u t i on  i nternat i onale.   On  ret rouve  toutef o i s  cer tai nes  except i ons,   comme  c ’est   le 
cas  de  hui t   conv ent i ons  f ondamenta les  de  l ’O IT,   appara i ssant   dans  l a   Déc larat i on 
re l a t iv e  aux   pr i nci pes  et   aux   droi t s  f ondamentaux   au  t ravai l ,   qui   doivent   êt re   respectées 
par   l ’ensemble  des  pays  membres  de  l ’organi sat i on.   Une  f o i s  l es  conv ent i ons  ra t i f i ées, 
e l l es ont   force de  t ra i tés  i n ternat i onaux. 

Sources : DION, Gérard, « Dictionnaire canadien des relations de travail », Les Presses de l’Université Laval, 2e édition, p. 131 ; 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Convention 

C y c l e  d e  v i e  ( d ' u n  p r o d u i t ) 

«  Le  cycle   de  v i e  cor respond  à  un  concept   de  product i on  et   de  consommati on.  I l  v i se  la 
pr i se en compte des   re l a t i ons env i ronnementa les,  économ iques et   soc ia l es propres  à  un 
produi t   ou  à  un  serv i ce,  pendant   tout   son   cyc le   de  v i e ,   c 'est àd i re   «  du  berceau  au 
tombeau  ». 

Chaque  étape  du  cyc le   de  v i e   consomme  de  l 'énerg ie   et   des  ressources  et   génère  des 
impacts  soc iaux ,   économ iques  et   env i ronnementaux .   La  pensée  cyc le   de  v i e   v i se  à 
minimiser   l es  impacts  négat i f s  e t   à   accen tuer   l es  impacts  posi t i f s,   tout   en  év i tant   de 
déplacer   l es  problèmes  d ’une  étape  à  l ’au t re   du  cyc le.   El l e   se  concrét i se  grâce  à  une 
sér i e  d ’out i l s de gest i on du cyc le de v ie   (GCV) ,  en par t i cul i er  : 

Ø  L ’anal yse  (env i ronnementale)  du cyc le de v i e   (ACV) ; 

Ø  L ’anal yse des coûts du cyc le  de  v i e  (ACCV) ; 

Ø  L ’anal yse soc ia l e  du cycle  de v ie   (ASCV) ; 

Ø  L ’écoét i quetage  ; 

Ø  La concept i on écolog ique ou  l ’écoconcept ion. 

Le cyc le de v i e d 'un produi t   i nc l us: 

Ø  L 'ex t ract i on et   l a   t ransf ormat i on des mat i ères prem ières; 

Ø  La  f abr i cat i on; 

Ø  L 'embal l age et   l a  d i st r i but i on; 

Ø  L 'u t i l i sat i on; 

Ø  La  f i n de v i e du produi t . 

Source: www.unep.org; http://www.polymtl.ca/ciraig/ciraig.html
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D é c l a r a t i o n  u n i v e r s e l l e  d e s  d r o i t s  d e  l ' H o m m e  ( D U D H ) 

Proc lamée  par  l ’Assemblée  généra le   l e  10  décembre  1948  à   Par i s,   l a  Déc larat ion 
un iv erse l l e  des dro i t s de  l ’homme  énonce  les  l i ber tés et  droi t s  f ondamentaux  de  tous  les 
êt res  humains,   hommes  ou  f emmes,   notamment  l e   droi t   à   l a   v i e,   à   l a   l i ber té   et   à   une 
nat i onal i t é;   à   l a   l i ber té   de  pensée,   de  consc ience  et   de  re l i g i on;   au  t rava i l ,   à 
l ’éducat i on,   à   l ’a l imentat i on  et   au  l ogement;  a i nsi   que  l e   dro i t   de  par t ic i per   aux   af fai res 
publ i ques.   Deux   pactes  i n ternat i onaux,  auxquel s  l a   p l upar t   des  États  adhèrent ,  donnent 
un  carac tère  ob l i gatoi re   à   ces  dro i t s.   Le  prem ier  por te   sur   l es  dro i t s  économiques, 
soc iaux   et   cu l ture l s,   l e   second  sur   l es  dro i t s  c iv i l s  e t   po l i t i ques.   Avec   l a  Déc larat i on,   i l s 
const i tuent   l a  Char te   i n ternat i onale des dro i t s de  l ’homme. 

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9claration_universelle_des_droits_de_l%27homme 

D é l o c a l i s a t i o n 

La  délocal i sat i on,   c ’est   l e   t ransf er t   d ’ac t iv i tés,   de  capi taux   et   d ’emploi s  dans  des 
rég ions  du monde  qui   aura ient   pour tant   pu  êt re   assurés  l oca lement   par   des  ent repr i ses. 
Ces  dern ières  dé local i sent   parce  qu ’e l l es  bénéf i c i ent   de  coûts  d ’exp lo i ta t i on  dans 
cer ta i ns  cas  net tement  p l us  bas  (maind ’œuv re  peu  coûteuse,  accès  f ac i l i t é  aux 
ressources  nature l l es,   f i sca l i t é   e t   rég lementat i on  plus  at t rac t ives,   rég lementat i on moins 
r i goureuse et /ou  encore  i nappl i quée,  e tc . ) . 

D é v e l o p p e m e n t  d u r a b l e 

Le  dév eloppement   durable  est   un  dév eloppement   qu i   répond  aux   besoins  du  présent 
sans  compromett re   l a   capaci té   des  générat i ons  f u tures  de  répondre  aux   l eurs.   Deux 
concepts  sont   i nhérents à cet te  not i on  :   l e  concept  de «  besoins  »,  p l us par t i cu l i èrement 
des   besoins  essent i e l s  des   p lus  démunis,   à   qu i   i l   conv ient   d ’accorder   l a   p l us  grande 
pr i or i té ,   e t   l ’ i dée  des  l im i ta t i ons  que  l ’é ta t   de  nos  techniques  et   de  not re  organi sat i on 
soc ia l e   impose  sur   l a   capac i té   de  l ’env i ronnement   à   répondre  aux   besoins   ac tue l s  e t   à 
veni r .   Les  t roi s  p i l i e rs  du  dév eloppement  durable  sont   l e   soc ia l ,   l ’env i ronnement   e t 
l ’économique. 

Source : BRUNDTLAND, Gro Harlem, « Notre avenir à tous », Commission mondiale sur l’environnement et le développement de l’ONU, 1987.
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E n t r e t i e n s  ( i n t e r v i e w s ) 

La  condui te   d ’ent re t i ens  const i tue  l ’aspec t   essent i e l   de  l ’audi t   soc ial .   I l s  consi stent   à 
d i scuter  av ec   l es  d i f f érentes  par t i es  et  a i nsi  f ourn i r  au  v éri f i cateur   l a   possib i l i t é   de 
communiquer   avec   l es  t rava i l l eurs.   I l s  représentent   l a   source  l a   p l us  d i recte 
d ’ i nf ormat i on  et ,   l orsqu’ i l s  sont  réa l i sés   de  f açon  r i goureuse,   i l s  donnent   une  vue 
d ’ensemble  détai l l ée  et   f i able   sur   l es  condi t i ons  de  t rav ai l   dans  l ’ i nsta l l a t i on  de 
product i on.   Les  ent ret i ens  se  f ont   avec   l es  communautés  l oca les  et   l es  organi sat i ons 
non  gouv ernementales  (ONG),   avec   l es  cadres  d i r i geants  et   av ec   l es  t rava i l l eurs  et 
t rav ai l l euses.   I l s  sont  parf oi s menés par   l es ONG locales. 

Source : HUNTER, Philip et Michael URMINSKY, « Audit social, liberté syndicale et droit de négociation collective », Labour Education, Corporate 
Social Responsability : Myth or Reality?, Bureau international du travail (BIT), no. 130, 2003/1 : p. 4956. 

E t h i c a l  T r a d i n g  I n i t i a t i v e  ( E T I ) 

L’Eth i cal   T rading  In i t i at iv e  (ET I)   est   un  organi sme  mul t i part i t e   composé  de  syndi cats, 
d ’ONG  et   d ’ent repr i ses  qu i  a   é té  c réé  en  1998  en  GrandeBretagne  af i n   d ’assurer   des 
condi t i ons  de  t rav ai l   acceptables  aux   t rava i l l eurs  et   t rav ai l l euses  qu i   produi sent   des 
vêtements  et   du  tex t i l e .   L ’ET I   i dent i f i e   e t   f ai t   l a   promot i on  dans  un  code  de  condui te 
modèle,  de ce qu ’ i l   considère comme de bonnes  prat i ques de  t rav ai l ,  en p lus de  f ai re  de 
l ’audi t   soc ia l   pour  ses membres,   sur tout   sous  f orme  de  pro je ts  p i l o te .   Le  gouv ernement 
br i tannique,   qui   f i nance  grandement  l ’ETI ,   a   un  sta tut   de  membre  dans  l ’organi sat i on. 
Des  compagnies  comme  Gap  Inc. ,   the  Body  Shop  In ternat i onal   e t   Chiqu i ta   Brands 
In ternat i onal   sont  membres de ETI . 

Source : http://www.ethicaltrade.org/index.shtml 

F a i r  L a b o r  A s s o c i a t i o n  ( F L A ) 

Le  Fai r   Labor   Assoc iat i on  (FLA)   est   un  organi sme  mul t i par t i t e   composé  d ’ent repr i ses, 
d ’ONG et   d ’un iversi tés  qu i   a  d ’abord  été m is  sur   p i ed  sous  l ’ impul si on  du  gouv ernement 
améri cain ,  sous  l e   nom   de  l ’Appare l   Indus t ry   Par tnersh ip  (A IP)   en  1996.   L ’ ob jec t i f   du 
secréta i re   d ’É tat   au  t rava i l   é ta i t   al ors  de  met t re  en  p lace  de  nouveaux   moyens  pour 
protéger   l es  t rav ai l l eurs  et   t rav ai l l euses   du  sec teur   du   v êtement   e t   des  ar t i c l es  de 
spor t .   En  1998,   l e   A IP  dev ient   l e   FLA  et   prend  son  i ndépendance  du  gouv ernement 
améri cain .  Le  FLA  est   un   organi sme  qui   propose  un   code  de  condui te  modèle,   f ai t   de  l a 
vér i f i cat i on  ex terne  et   v i se  l es  produi t s  e t   l es  marques  en   cer t i f i ant   l es  ent repr i ses   de 
marque.  Des compagnies comme Adidas AG,  Nike  Inc . ,  Moutain  Equipment  Coop  (MEC) 
et  Gi l dan Act ivewear   Inc . ,  sont  membres du  FLA. 

Source : http://www.fairlabor.org/index.html 

F a i r  W e a r  F o u n d a t i o n  ( F W F ) 

La  Fai r  Wear   Foundat i on  (FWF)   a  été m ise  sur  p i ed  en  1999  au  PaysBas,  à   l ’ i n i t i a t ive 
d ’organi sat i ons  syndi ca les,   d ’ONG  et   de  compagnies,  af i n   de  promouvoi r   de  bonnes 
condi t i ons  de  t rav a i l   dans  l ’ i ndust r i e   du  vêtement   e t   du  tex t i l e .   La  FWF  f ai t   de  la 
vér i f i cat i on  ex terne  à  par t i r   de  son  code  de  condui te   modèle,   mai s  n ’o f f re   aucune 
cer t i f icat i on.   La  compagnie  Mexx  est   un  exemple  de  membre  de  l a   Fai r   Wear 
Foundat i on.  Source : http://en.fairwear.nl/?p=146
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F o u r n i s s e u r 

Un  f ourn i sseur   f abr i que,   t ransf orme  ou  embal l e   des  produi t s,   ou  encore  exerce  des 
ac t iv i tés  d ' impor ta t i on  ou  de  vente  de  ces  produi t s.  I l  se  t rouve  souv ent  ent re   l es  sous 
t ra i tants e t  l ’o rgani sat i on qu i  achète  ses produi t s. 

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Fournisseur 

I n i t i a t i v e s  m u l t i p a r t i t e s 

Émergeant   à   l a   f i n   des  années  1990  et   rassemblant   à   l a   f o i s  des  ent repr i ses,   des ONG, 
des  syndi cats  ou  des  représentant s  des  gouv ernements,   l es  i ni t i a t iv es mul t i part i t es  ont 
é té   c réées  af i n  de  l im i ter  l a   prol i f érat i on  des  codes  i nd iv i duel s  des  ent repr i ses  et  donc 
de  met t re  en  p lace  des  codes  uni f ormes  et   des  systèmes  de  v éri f i cat i on  ex terne  qui 
permettent   l e   respect  de normes de  t ravai l  acceptables. 

I S O 

Le  nom  ISO,   dér ivé  du  grec   i sos,  si gn i f i e   "égal " .   L ' ISO  est   une  organi sat i on  non 
gouv ernementa le   (ONG)  qui   ex i ste   depui s  1947  et   qu i   rassemble  des  i nst i t u ts  nat i onaux 
de  normal i sat i on  de  157  pays,   se lon  l e   pr i nc i pe  d 'un  membre  par   pays.   Sans  êt re 
composée  de  délégat i ons  des  gouv ernements  nat i onaux ,   el l e   occupe  néanmoins  une 
posi t i on  pr iv i l égiée  ent re  l es  sec teur s  publ i c   e t   pr ivé.   La  norme  ISO  est   une  norme 
i ndust r i e l l e   qu i   se  spéc ia l i sa i t   i n i t i al ement   dans   l ’assurance   de  qual i té   ( ISO  9001) . 
N’étant   pas  une  norme  publ i que,   e l l e   demeure  une  démarche  v o lonta i re   qu i   peut 
i n terveni r  ent re des ac teurs de  l a  chaîne de product i on et   l e  vendeur   f i na l . 

I S O  1 4 0 0 1 

La  norme  ISO  14001  f ourni t   une  st ruc ture  (ou  système  de  gest i on  de  l ’env i ronnement ) 
qu i   a i de  une  organi sat i on  à  gérer   e t   rédui re   au  min imum  ses  impacts  sur 
l ’env i ronnement  ai nsi  qu ’à  s’amél i orer  cons tamment . 

I S O  2 6 0 0 0 

La  norme  ISO  26000  est   ac tue l l ement   en  é laborat i on  par   l e   groupe  de  t rav ai l   de  l ’ ISO 
sur   l a   responsabi l i t é   soc ia l e .   La  norme  ISO  26000,   dont   l ’ent rée  en   v i gueur  est  prévue 
en  2009,  v i se  à  or i enter   l es  ent repr i ses  dans  l eurs  ac t iv i tés  af i n   qu ’e l l es  respectent   le 
mieux   possib l e   l es  condi t i ons  des  t rav ai l l eurs  et   t rav ai l l euses  d ’un  bout   à   l ’aut re   de  l a 
chaîne  d ’approv i si onnement .   Tout   comme  les  aut res  normes  ISO,   cet te   norme  sera  une 
i n i t i at iv e volonta i re. 

Source : http://www.iso.org/iso/fr/aboutiso/introduction/index.html#two
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I n s p e c t i o n 

L’ i nspect i on  sur   l e   l i eu  de  t rav ai l   s ’appu ie  sur   une  i nspect i on  d i rec te  des  si tes  et 
s ’accompagne  d ’év entuel l es  d i scussions  f ormel l es  et  i nf ormel l es  av ec   l es  t rav ai l l eurs  et 
l es  cadres  d i r i geants.   El l e  f ourn i t   aux   v ér i f icateurs  l ’occasion  d ’av oi r   une  vue 
d ’ensemble  des  i nsta l l a t i ons  de  product i on  et   de  déterminer   si   l e   code  de  condui te   est 
appl i qué.  L ’ i nspect i on peut   se pro longer  de quelques heures à quelques  j ours.  A lors que 
cer ta i nes  i nspect i ons  sont   annoncées,   d ’aut res  ne  l e   sont   pas.   Une  i nspect i on  n ’a   pas 
tou jours  l i eu  dans  l e   cadre  d ’un  audi t  soc ia l ;  e l l e   peut   ê t re   f ai te   par   rappor t   à   une 
norme ou une su i te  à  une pla i n te. 

Source : HUNTER, Philip et Michael URMINSKY, « Audit social, liberté syndicale et droit de négociation collective », Labour Education, Corporate 
Social Responsability : Myth or Reality?, Bureau international du travail (BIT), no. 130, 2003/1 : p. 4956. 

M F A  F o r u m  ( T r i b u n e  d e  l ’ a c c o r d  m u l t i f i b r e s ) 

Depui s  1974,   l ’accord  mul t i f i b res  permet ta i t  de  rég lementer   l es  impor ta t i ons  et 
expor ta t i ons  des  v êtements  et   tex t i l es  au  n iveau  i n ternat i onal .   L ’Organi sat i on mondia le 
du  commerce  (OMC)  décida i t   d ’y  mett re   f i n  à   par t i r   de  j anv ier   2005.   Alors  que  cer ta i ns 
États  se  sont   empressés  de  met t re  en  place  des  procédures  pour   cont rer   l e   danger 
énorme  que  représenta i t   l a   déréglementat ion  de  ce  sec teur ,   l e   Canada  n ’a   pas  c ru  bon 
réagi r .  Plusieurs  pays  av aient  développé  l eur   économie  à  par t i r   de  l ’exporta t i on  de 
vêtements  et   de   tex t i l es.   La  f i n   de  cet   accord  éta i t  donc   dramat i que  pour   p l usieu rs 
économies  nat i onales.   La  t r i bune  de  l ’accord  mul t i f i b res  v eut   promouv oi r   l a 
responsabi l i t é   soc ia l e   et   l a   compét i t iv i té  des  i ndust r i es  nat i onales  du  sec teur   des 
vêtements  et   du  tex t i l e   par t i cul i èrement   vu lnérables.   L ’ i dée  est   d ’ar r iv er   à   met t re   en 
p lace  des  mesures  pour   a t ténuer   l ’ impact   c réé  par   l a   f i n   de  cet   accord.   La  t r i bune 
regroupe  p lus  de  70  par t i c i pants  représentants  des  compagnies  mul t i nat i onales,   des 
f ourni sseur s,   des  organi sat i ons  syndi ca les,   des   organi smes mul t i par t i t es  de  v ér i f icat i on 
et  de cer t i f i cat i on  a insi  que  des organi sat i ons non gouv ernementales. 

Source : http://www.mfaforum.net/ 

M u l t i n a t i o n a l e 

Soc iété  i ndust r i el l e   ou  commercial e   qu i   possède  des  implantat i ons  dans  p lusieurs  pays. 
Ces  soc ié tés   ne  sont   en  aucun  cas  i den t i ques  n i   dans  l eur   st ruc ture  n i   dans   l eurs 
comportements.   Pour tant ,  partout   où  e l les  opèrent ,   e l l es  semblent  représenter  un 
moyen  de  passer   out re   l ’autor i té   des  États  à   b i en  des  égards.   A insi ,   el l es  peuv ent   f ai re 
f ranchi r   l es  f ront i ères  aux   b iens  et   aux   capi taux   par   des  t ransac t i ons  i n ternes  qu i   ne 
serv ent   pas  tou jours  l es  besoins  économ iques  du  pays  ou  des  pays  en  cause,   mai s 
p l u tô t   l es  i ntérêts  f i scaux  et   f i nanciers de  la  compagnie. 

Source : DION, Gérard, « Dictionnaire canadien des relations de travail », Les Presses de l’Université Laval, 2e édition, p. 142.
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N o r m e s  f o n d a m e n t a l e s  d u  t r a v a i l 

Une  norme  est   un  document  é tab l i   par  consensus  et   approuv é  par   un  organi sme 
reconnu,  pour  des usages communs et   répétés,  des  règ les,  des  l i gnes d i rec t r ices ou des 
carac tér i st i ques,   pour   des  ac t iv i tés  ou  l eurs  résul ta ts,  garant i ssant   un  n iv eau  d ’ordre 
opt imal   dans  un  contex te  donné.   Les  normes  f ondamenta les  du  t rava i l   f ont   réf érence 
aux   normes  i n ternat i onales  j ugées  comme  f ondamentales  et   devant   ê tre   respectées  par 
tous  l es  États,   ent repr i ses  mul t i nat i onales  et   toutes  aut res  i nst i t u t i ons  ayant   des 
re l a t i ons  av ec   l es  t rav ai l l eurs  et   t rav ai l l euses.   Pour   l a   Coal i t i on  québécoi se  cont re  l es 
ate l i ers  de m isère  (CQCAM),   sept   normes  fondamenta les  do iv ent   ê t re   respectées.   E l l es 
se  basent   sur  l es  normes  i n ternat i onales  de  l ’Organi sat i on  i n ternat i onale  du  t rava i l 
(O IT )   e t   l es  dro i t s  enchâssés  dans  l a   Déc larat i on  un iverse l l e   des  dro i t s  de  l ’Homme 
(DUDH) . 

Ces normes sont  : 

1 .  Le  l i bre  choix   de  l 'emploi   e t   l ' abo l i t i on  du  t rav ai l   f orcé  (Conv ent i ons  29 
et  105 de  l 'OIT ) 

2 .  La  l i ber té   d 'assoc iat i on  et   l e  dro i t   à   l a   négoc iat i on  co l l ect iv e  (Conv .   87 
et  98 de  l 'OIT ) 

3 .  L 'abol i t i on ef fec t ive du  t ravai l   des enf ants  (Conv .  138 et  182 de  l 'O IT ) 

4 .  La nond i scr im inat i on  en  mat i ère d 'emplo i   (Conv .  100 et  111 de  l 'O IT ) 

5 .  Des condi t i ons de  t rava i l   décentes  (Conv .  155 de  l 'O IT ) 

6 .  Des heures de  t rav ai l   non excessiv es  (ar t i c le  24 de  l a  DUDH) 

7.  Un  sa la i re   permet tant   de  couv ri r   l es  besoi ns  f ondamentaux   des  f am i l l es 
(Ar t .  23 de  l a  DUDH) 

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Normes_et_standards_industriels; www.ciso.qc.ca/ateliersdemisere/ 

O r g a n i s a t i o n  n o n  g o u v e r n e m e n t a l e  ( O N G ) : 

Une  organi sat i on  non  gouv ernementa le   (ONG)  est   une   organi sat i on  d ’ i n térêt   publ i c   qu i 
ne  re l ève  n i   de  l ’État ,  n i   d ’une  i nst i t ut i on  i n ternat i onale.   Une  ONG  est   une  personne 
morale  qu i   peut   ê tre   déf i n i e  par   l es  c r i tères  su ivants  :   l ’o r i gi ne  pr ivée  de  sa 
const i tu t i on,  l e   but  non  l ucrat i f   de  son  ac t i on,  l ’ i ndépendance  de  son  ac t i on, 
l ’ i ndépendance pol i t i que et   l a  not i on d ’ i ntérêt  publ i c . 

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_non_gouvernementale
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O r g a n i s a t i o n  i n t e r n a t i o n a l e  d u  t r a v a i l  ( O I T ) 

L’Organi sat i on  i n ternat i onale  du  t rava i l   (OIT ),  c réée  en  1919   et   si tuée  à  Genèv e,  est 
dev enue  en  1946  l a   prem ière  i nst i t u t i on  spéc ia l i sée  des  Nat i ons  Unies.   E l l e   représente 
178  pays  membres  et   son  secrétar i a t   est   assuré  par   l e   Bureau  i n ternat i onal   du  t rava i l 
(B IT ).   L ’O IT   a  pour   mandat   d ’é l aborer   des  po l i t i ques  et   des   programmes  dest i nés  à 
amél i orer  l es  condi t i ons  de  t ravai l ,   de  recommander   des  normes  i n ternat i onales 
minimales  et   de  rédiger   des  conv ent i ons  i n ternat i onales  touchant   l e   domaine  du  t ravai l . 
C ’est   également  l e  seul   organe  du  système  onusien  qu i   so i t   doté  d ’une  st ruc ture 
t r i part i t e ,   c ’est àd i re  qu ’ i l  représente  l es  t rav ai l l euses et   t rav ai l l eurs,   l es employeurs et 
l es  gouv ernements.   Les  pays  membres  de  l ’OIT  sont   l i b res  de  rat i f i er  ou  non  l es 
conv ent i ons,   à   l ’except i on  de  hui t   d ’ent re   e l l es  qu i   f orment   l e   noyau  dur   des  dro i ts 
f ondamentaux   du  t rava i l   e t   engagent   l es  gouv ernements,   qu ’ i l s  l es  a i ent   ra t i f i ées  ou 
non.   I l   s ’ag i t   de  conv ent i ons  touchant   l e   respect   de  l a   l i ber té   d ’assoc iat i on,   l e   droi t   à   l a 
négoc iat i on  col l ec t ive,   l ’abol i t i on  du  t ravai l   f orcé,   l ’é l im inat i on  du  t rava i l   des  enf ants,   l a 
nond i scr im inat i on  en mat i ère  d ’emplo i   e t   l ’égal i t é  de  t rai tement  pour   un  t ravai l   à  va leur 
égale. 

Source : http://www.ilo.org/public/french/index.htm 

O r g a n i s a t i o n  d e s  N a t i o n s  U n i e s  ( O N U ) 

L’Organi sat i on  des  Nat i ons  Unies  (ONU)   a  été  f ondée  l e   24  oc tobre  1945  par   51  pays 
déterminés  à  préserv er   l a   pa ix   grâce  à  l a  coopérat i on  i n ternat i onale  et   à   l a   sécur i té 
co l l ect ive.   Aujourd ’hu i ,   e l l e   compte  191  membres,   so i t   l a   quasi  to ta l i t é   des  nat i ons  du 
monde.   Un  État   qu i   dev ient   membre  de  l ’ONU  accepte  l es  ob l i gat i ons  imposées  par   l a 
Char te   des  Nat i ons  Unies,  un  t ra i té   i n ternat i onal   qu i   énonce  l es  pr i nci pes  de  base  des 
re l a t i ons  ent re  pays.   En  v ertu   de  l a   Char te ,   l es  quat re  buts   de  l ’ONU  sont :   mainteni r   l a 
pa ix   e t   l a   sécur i té   i n ternat i onales,  dév elopper   des  re l a t i ons  am ica les  ent re  l es  nat i ons, 
coopérer  à   l a   recherche d ’une so lu t i on aux  problèmes  i n ternat i onaux  en encourageant   le 
respect   des  dro i t s  de  l ’homme  et   ê tre   un  cent re  où  s’harmoni sent   l es  ef for t s  des 
nat i ons. 

Source : http://www.un.org/french/aboutun/uninbrief/chapter1_intro.html 

P o l i t i q u e  d ’ a c h a t  r e s p o n s a b l e ( P A R ) 

Pol i t i que    adoptée  par   une  organi sat i on  pour   encadrer   tous  l es  achats  de  produi t s  e t 
serv i ces  f ourn i s  pour   son  compte.   Une  pol i t i que  d ’achat   responsable  f ai t   expl i c i tement 
ré f érence  à  des  normes  f ondamenta les  de  t ravai l   e t   à  des  normes  m inimales 
env i ronnementales.  E l l e   ex ige  aussi   du  fourn i sseur   qu ’ i l   dév oi l e   l es  l i eux   exac ts  de 
product i on  (ce qu 'on nomme l a   t ransparence)  e t  prévoi t  une marche à su iv re dans  l e  cas 
où  i l   est   prouv é  que  l es  produi t s  ne  respectent   pas  l es  normes  ment i onnées  dans  l a 
po l i t i que.   Les  f ourn i sseurs  qu i   souhai tent   vendre  un  produi t   à  une  organi sat i on  do iv ent 
respecter   l es normes  i ncluses  dans  sa  po l i t i que.
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R e s p o n s a b i l i t é  s o c i a l e  d e s  e n t r e p r i s e s  ( R S E ) 

La  responsabi l i t é   soc ia l e   des  ent repr i ses   (RSE)  représente  l ’ensemble  des  ac t iv i tés 
dév eloppées  dans  l e   contex te  de  l a   responsabi l i t é  soc ia l e   des  af f ai res  pour   f avori ser   l e 
respect   des  dro i t s  f ondamentaux   du  t ravai l .   I l   peut   s’ag i r   de  codes  adoptés  de  manière 
un i l a térale   par   l es  responsables  d ’ent repr i ses  ou  d ’ i n i t i at iv es  concer tées,  é l aborées  et 
mises  en œuv re  par   des  coal i t i ons  pouv ant  regrouper   des  assoc iat i ons  d ’ent repr i ses  ou 
d ’employeurs,  des syndi cats,  des ONG ainsi  que d ’aut res ac teurs de  l a  soc ié té civ i l e . 

Source : http://www.ilo.org/public/french/index.htm 

S o c i a l  A c c o u n t a b i l i t y I n t e r n a t i o n a l  ( S A I )  e t  S A 8 0 0 0 

L’ONG  Socia l   Accountabi l i t y   In ternat i onal   (SAI )   a   é té  m ise  sur   p i ed  en   1997   par   un 
i nst i t ut   gouv ernemental   de  recherche  p ionnier   dans  l e   domaine  de  l a   responsabi l i t é 
soc ia l e   des  ent repr i ses.   L ’ i dée  éta i t   al ors  de  dév elopper   une  norme  de  qual i té   soc ia le 
a f i n  de  remédier  aux  codes de condui te  v agues et   i ncomplets des ent repr i ses.  SAI  a  mis 
au  po int   un  code  de   condui te   modèle  qu i   détermine  l e   minimum  à  respecter   pour   l es 
condi t i ons  de  t rav ai l   e t   un  système  de  véri f i cat i on  ex terne.   La  norme  SA8000  est   une 
cer t i f icat i on  pour   l es   si tes  de   product i on  que  l ’ent repr i se   si gnata i re   déc ide  de   f a i re 
cer t i f i e r.  SAI a  cer t i f i é p l us de 1000  i nsta l l at i ons depui s  l e  début  de ses opérat i ons. 

Source : http://www.saintl.org/ 

S i m p l i c i t é  v o l o n t a i r e 

La  simpl i c i té   v olontai re   est   un  courant   soc ia l   qu i   regroupe  des   gens  ayant   choi si   de 
simpl i f i er   l eur   ex i stence  af i n   de  pr iv i l égier   une  p lus  grande  qual i té   de  v i e .   Ce  choix 
s’appuie  sur   des  mot ivat i ons  f ort   d iv erses,   en  réponse  à  des  problèmes  comme 
l ’endet tement ,   l e  st ress  et   l a   course  f ol le ,   l a  surconsommati on,   l a   c r i se  écologique, 
l ’ i so l ement  e t   l e  manque de  so l i dar i té  soc ia l e .  Au n iveau soc ia l ,   i l   s ’ag i t  d ’un courant  de 
pensée  qui   prône   des  ac t i ons  concrètes  pour   une  soc ié té  v i able   f ondée  sur   l a   j ust ice 
soc ia l e ,   des  communautés  so l i da i res  et   un  nécessai re   respect   de  l a   nature.   Au  n iveau 
personnel ,   ce la   consi ste   à  t rouv er   un  équi l ibre  dans  sa  v i e   de  f açon  à  rédui re   l e   f ou i l l i s 
matér i el   e t   nonmatér i e l   qui   encombre  les  i nd iv i dus  et   qu i   l es  d i st ra i t   de  l eurs 
aspi ra t i ons  f ondamentales. 

Source : MONGEAU, Serge, « La simplicité volontaire, plus que jamais… », Montréal, Éditions Écosociété, 1998. 

S o u s - t r a i t a n t 

Ent repr i se  qu i   réa l i se  une  par t i e   de  l a   product i on  ou  des  composantes  nécessai res  à  l a 
product i on  d ’une  ent repr i se  d i te   «  donneuse  d ’ordre  ».   L ’ent repr i se  sous t ra i tante  est 
une  ent repr i se  à  l aquel l e   est   dé léguée  une  par t i e   de  t ravai l .   Le  sous t ra i tant   est 
d i f f érent   du  simple  f ourn i sseur ,  car   i l   f abr ique  un  produi t   conçu  par   l e   donneur   d ’ordres 
ou  souv ent,   en  commun  avec   l ui .   Ce  produi t   est   f abr i qué  par   l e   sous t ra i tant   pour   l e 
compte exclusi f  du donneur  d ’ordre. 

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Soustraitant
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T r a n s n a t i o n a l e 

Une  ent repr i se  t ransnat i onale  a  l e   même  pri ncipe  de  f onct i onnement   qu ’une 
mul t i nat i onale,  mai s ef f ec tue plus de 25% de son ch i f f re d ’a f fa i re à   l ’é t ranger .  McDonald 
est  un exemple de  t ransnat i onale. 

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Transnationale 

V é r i f i c a t i o n 

La  v éri f i cat i on  est   un  type  d ’audi t   soc ial   ex terne.   I l   s ’ag i t   d ’un  processus  non  cont i nu 
qu i   consi ste   à  cont rô l er   l a  v éraci té   des  a l l égat i ons  re l a t iv es  aux   condi t i ons  de  t rav ai l   e t 
au  respect   des  d i sposi t i ons  des  codes  de  condui te   d ’ent repr i ses   s ’é tant   engagées  dans 
l a   voie   de  l a   responsabi l i t é   soc ial e .  La  v éri f i cat i on  doi t   ê t re   ef fec tuée  par   des 
organi smes  ou  des  personnes  i ndépendantes  des  ent repr i ses  ou  des  organi sat i ons  dont 
l es  a l l égat i ons sont  v ér i f i ées. 

Sources : SAULNIER, AnneMarie, « Les codes de conduite sontils effectifs Le cas de la maquiladora du Guatemala », Mémoire de maîtrise, Optim 
ressources Canada, 2006. 

W o r k e r  R i g h t s  C o n s o r t i u m  ( W R C ) 

Le Worker   Rights  Consor t i um   (WRC)  est   un  organi sme  mul t i par t i t e   c réé  à  New  York   en 
l ’an  2000,  à   l ’ i ni t i a t iv e  de  l ’Uni ted  States  Students  Against   Sweat shops  (USAS) ,  d ’une 
cer ta i ne  f açon  en  réac t i on  au  FLA  qui   éta i t   accusé  de  donner   t rop  de  pouv oi r   aux 
ent repr i ses.   Seul   organi sme  mul t i part i t e   qu i   n ’a   pas  d ’ent repr i ses membres,   l e  WRC est 
composé  d ’un iv ersi tés,   de  co l l èges,   d ’ONG et   de  syndi cats.   La  pr i nc i pale   tâche  de WRC 
est   l a   vér i f icat i on  i ndépendante  du  respect   des  dro i t s  des  t rav ai l l eurs  et   des  normes  du 
t rav ai l   dans  des  ent repr i ses  oeuv rant   dans  l e   sec teur   du  v êtement ,   par t i cul i èrement 
pour   l es  v êtements  et   out i l s  promot i onnels  produi t s  pour   l es  un iv ersi tés  et   co l l èges 
améri cains.   I l   y aura i t  p l us de 100 universi tés et   co l l èges améri ca ins af f i l i és au WRC. 

Source : http://www.workersrights.org/about.asp


