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AVANT-PROPOS 

La collection de livres que nous avons développée présente les concepts 
fondamentaux et avancés de l’assurance qualité logicielle. Ces ouvrages illustrent 
concrètement la façon dont ces principes peuvent être mis en œuvre dans des 
organismes comme les entreprises, les institutions gouvernementales et les très petits 
organismes qui développent des produits logiciels dans un grand nombre de 
domaines tels que les télécommunications, les finances, le transport terrestre, le 
domaine médical, le secteur de la Défense et de l’aérospatial. Ces ouvrages 
s’inscrivent dans le cadre d’une problématique globale portant sur l’amélioration de 
la qualité et de la productivité du logiciel. Nous tentons, en quelque sorte, de 
rapprocher clients, gestionnaires, développeurs, fournisseurs, professeurs, étudiants 
et chercheurs en faisant un survol des normes et des pratiques exemplaires qui font 
référence à un ensemble de publications.  

Prérequis 

Nous supposons que le lecteur possède des connaissances de base en 
développement de logiciels. Il serait aussi souhaitable que le lecteur possède les 
connaissances présentées dans notre premier ouvrage sur l’assurance qualité 
logicielle [APR 11a].  

 
 
 



 

PRÉAMBULE 

Ce second ouvrage s’inscrit dans le cadre d’une problématique globale portant 
sur l’amélioration de la qualité du logiciel. Il cherche à offrir une vue d’ensemble 
des pratiques d’assurance qualité logicielle pour les clients, les gestionnaires, les 
fournisseurs et le personnel responsable des projets, du développement, de la 
maintenance et des logiciels. 

Dans un contexte compétitif global, les organismes subissent de grandes 
pressions de la part de leurs clients et de leurs compétiteurs. Les clients sont de plus 
en plus exigeants et demandent, entre autres, des services de très bonne qualité, à 
moindre coût, livré rapidement et suivi d’un service après-vente défiant toute 
compétition. Pour satisfaire la quantité, la qualité et les délais un organisme doit 
disposer d’un service d’assurance qualité du logiciel efficace et efficient.  

Assurer le développement ou la maintenance de logiciels n’est pas une tâche 
facile. Les normes définissent des façons de faire pour maximiser la performance 
mais les clients, les gestionnaires, les fournisseurs et les développeurs sont souvent 
laissés à eux-mêmes pour décider de la manière dont ils pourraient améliorer 
pratiquement la situation. Ils font donc face à plusieurs problèmes :  

– une pression de plus en plus élevée de livraisons rapides et de qualité ; 
– une augmentation de l’imposition de normes nationales, internationales, 

professionnelles et de domaines ; 
– la sous-traitance et impartition ; 
– des équipes de travail réparties et parfois multiculturelles ; 
– la multiplicité des plates-formes. 

C’est sur la problématique d’assurance qualité logicielle en industrie que porte 
notre réflexion. Les organismes n’ont actuellement pas accès à un ouvrage complet 
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qui aide à mettre en œuvre et à évaluer l’amélioration des activités d’assurance 
qualité logicielle. Un service d’assurance qualité logicielle adéquat doit à la fois 
satisfaire les critères de service à sa clientèle et les critères techniques, maximiser 
l’impact stratégique et optimiser les critères économiques. 

L’objectif de cet ouvrage est de permettre au client, au gestionnaire, au 
fournisseur et au personnel de développement ou de maintenance de l’utiliser pour 
évaluer et améliorer leurs pratiques d’assurance qualité logicielle. 

Pour répondre à toutes ces questions, nous tirons profit de plus de 25 ans 
d’expériences pratiques en assurance qualité logicielle dans différents organismes 
des domaines de la défense, des télécommunications et du transport. Plus d’une 
vingtaine d’années d’expérience nous ont convaincus de l’importance de présenter 
des concepts à l’aide de références et d’exemples pratiques. Nous avons 
abondamment illustré l’application correcte et efficace des nombreuses pratiques en 
assurance qualité par des cas pratiques. 

Contenu et organisation 

Le premier volume (L’assurance qualité logicielle 1 [APR 11a]) a présenté 
l’introduction aux connaissances fondamentales de l’assurance qualité du logiciel 
identifiées principalement par la norme IEEE 730, de l’Institute of Electrical and 
Electronics Engineers (IEEE), ainsi que la norme ISO 12207 de l’Organisation 
internationale de normalisation (ISO), le modèle CMMI® du Software Engineering 
Institute et le rapport technique de l’ISO du guide au corpus des connaissances en 
génie logiciel (SWEBOK).  

Ce second volume (L’assurance qualité logicielle 2 [LAP 11a]) comporte huit 
chapitres et présente les sujets suivants :  

Chapitre 1. Les tests et l’assurance qualité logicielle 

Ce chapitre décrira, plus en détail, une technique importante de vérification et de 
validation qu’est le test. Nous y décrivons une méthode de classification des défauts, 
suivi des approches et des stratégies de test : boîte noire et boîte blanche. Par la 
suite, nous introduirons la notion de niveaux et types de tests : unitaire, intégration  
et système. Ce chapitre se terminera par une description du processus et de la 
documentation des tests ainsi que par la place des tests dans le plan d’AQL. 
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Chapitre 2. La gestion de configuration du logiciel 

Ce chapitre décrira une technique importante de la qualité du logiciel : la gestion 
de la configuration. Il débute en présentant les notions d’utilité et les activités 
typiques de gestion de la configuration du logiciel (GCL). Nous présenterons des 
exemples de référentiels ainsi que des techniques de branchement. Par la suite, les 
trois activités de contrôle, état et audit de la GCL, sont présentées. Le chapitre se 
terminera ainsi : nous y présenterons un ensemble de propositions pour la mise en 
place de la GCL dans un petit organisme. 

Chapitre 3. Les politiques, processus et procédures 

Ce chapitre expliquera les façons de développer, de documenter et d’améliorer les 
politiques, les processus et les procédures pour assurer l’efficacité et l’efficience d’un 
organisme. Il démontrera l’importance de la documentation et quelques notations pour 
documenter les processus et les procédures d’un organisme. Ce chapitre se terminera 
par la présentation d’un processus d’amélioration du personnel. 

Chapitre 4. La mesure 

Ce chapitre expliquera l’importance de la mesure et décrit des normes, modèles 
et une méthodologie en ce qui a trait aux exigences d’un processus de mesure. Nous 
traiterons de la mesure pour les petits organismes ou les petits projets. Il y est 
présenté une démarche pour implanter un programme de mesures, confronter les 
pièges et les facteurs humains reliés à la mesure. 

Chapitre 5. La gestion des fournisseurs et des contrats 

Ce chapitre traitera du sujet de plus en plus populaire de la gestion des 
fournisseurs et des contrats du logiciel. Nous y discuterons des principales revues et  
des recommandations du modèle CMMI se rapportant à ce sujet. Par la suite, sont 
présentés les différents types de contrats ainsi que la notion de partage de risque  
qui est illustrée par un cas réel. Ce chapitre se terminera en présentant les 
recommandations du contenu pour le plan d’AQL. 

Chapitre 6. La gestion du risque 

Ce chapitre présentera les principales normes et modèles qui comportent des 
exigences en gestion du risque. Nous y traiterons des risques pouvant affecter la 
qualité d’un logiciel et les différentes techniques pour les identifier, les hiérarchiser, 
les documenter et les atténuer. Dans ce chapitre sont également mis en avant les 
rôles des intervenants du processus de gestion du risque et les facteurs humains 
démontrés en ligne de compte dans un processus de gestion du risque. 
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Site web 

Beaucoup de matériels complémentaires destinés à l’enseignement et à l’utilisation 
de l’ouvrage dans un organisme (transparents, solutions, travaux de sessions, 
gabarits, outils, articles et liens) sont disponibles sur le site web : www.livreAQL.org. 
Étant donné que les normes sont mises à jour régulièrement, le site web de soutien à 
cet ouvrage expliquera les plus récents développements qui contribuent aux pratiques 
d’assurance qualité logicielle décrites dans la collection. 

Exercices 

Les chapitres contiennent des exercices. Les solutions sont disponibles sur le site 
web dans une section réservée pour les enseignants. 

Livre des pratiques avancées en AQL  

Vous trouverez les pratiques avancées de l’assurance qualité logicielle dans les 
deux autres volumes de cette collection. Les organismes qui contribuent à la 
recherche et à l’évolution des contenus disponibles sur notre site web pourront avoir 
accès de façon privilégiée au site web des livres. 
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sommes inspirés pour la rédaction d’une section du chapitre traitant des branches de 
la gestion de la configuration. 

NOTE.– Dans ce livre, nous avons cité de nombreuses normes et référentiels du 
génie logiciel tels que les normes de l’ISO, de l’IEEE et les modèles du Software 
Engineering Institute. Ces normes et ces modèles sont miss à jour sur une base 
régulière pour mieux faire ressortir l’évolution constante des pratiques du génie 
logiciel. Vous trouverez, sur le site web de soutien à ces ouvrages, des informations 
supplémentaires en ce qui a trait aux conséquences des nouvelles normes et des 
nouveaux modèles pour chacun des chapitres.  




