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For years, the UK’s largest trading partner in Africa has been the Republic of South Africa, even 
though the value of mutual trade has dropped significantly in the past decade (Table 1). 
 

Table 1. Value of trade between the UK and the RSA, from 2006 to 2015, in US$ million 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
RSA 
exports/ 
UK imports 

9437 10562 14577 11842 9574 10330 9939 4732 6026 5904 

RSA 
imports/UK 
exports 

4027 4342 5721 3375 4690 6848 5500 4056 3920 3367 

UK trade 
balance 

-5410 -6220 -8856 -8467 -4884 -3482 -4439 -676 -2106 -
2537 

Source: own study based on: UK–Africa trade data, Trade Data Analysis, www.tralac.org 18.04.2017 
 
In 2015, the value of the RSA’s exports to the United Kingdom was USD 5.9 billion. The second 
largest exporter was Algeria, with the value of exports around half of that of the RSA (USD 2.7 
billion), followed by Nigeria (USD 1.5 billion). Imports were also dominated by the RSA, with 
the 2015 supplies from the United Kingdom at USD 3.4 billion, ahead of Nigeria (USD 1.6 
billion) and Egypt (USD 1.5 billion)132. The main goods delivered by the United Kingdom to the 
market of the Republic of South Africa include fuels, cars, alcoholic beverages and medicines 
(Table 2.) 
 

Table 2. UK’s key export products to the RSA, from 2010 to 2015, in US$ million at HS4 
level 

 Tariff 
code 

Product description 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. '2710 Petroleum oils, not crude    215.9   337.8   187.5   158.6   297.0 411.0 
2. '8703 Cars (incl. station wagon) 511.4 631.5 591.7 573.1 315.9 349.0 
3. '2208 Spirits, liqueurs, other spirit 

beverages, alcoholic 
preparations 

288.5 297.2 283.0 283.8 253.9 215.9 

4. '3004 Medicament mixtures (not 
3002, 3005, 3006), put in 
dosage 

193.5 189.5 181.8 140.4 169.6 157.4 

5. '8548 Electrical parts of 
machinery/app., n.e.s. 

6.2 7.3 6.3 15.1 0.4 112.0 

6. '4901 Printed books, brochures, 
leaflets & similar printed 
matter 

96.1 106.0 92.2 88.8 81.3 73.6 

7. '8517 Electrical app. for line 
telephony, incl. curr. line 
system 

68.2 64.0 48.4 34.4 41.9 60.2 

8. '8411 Turbo-jets, turbo-propellers 
and other gas turbines 

42.4 57.3 51.8 70.2 116.8 59.2 

9. '8708 Parts & access. of motor 
vehicles 

67.1 88.7 92.1 79.8 73.2 58.9 

10. '3002 Human & animal blood; 
antisera, vaccines, toxins, 
micro-organism cultures 

44.9 79.8 75.5 34.7 50.1 51.6 

Source: own study based on: UK–Africa trade data, Trade Data Analysis, www.tralac.org 18.04.2017. 
 
In terms of value, from 2012 the group of goods imported from the RSA by the United Kingdom 
was dominated by unwrought gold (nearly half of the value of imports) and platinum. Those were 
followed by lorries, cars and fruit: grapes and citrus fruit, fresh and dried (Table 3). 
 

                                                
132 UK–Africa trade data, Trade Data Analysis, www.tralac.org 18.04.2017 
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Table 3. UK’s key import products from the RSA, from 2010 to 2015, in US$ million at HS4 
level 

 Tariff 
code 

Product description 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. '7108 Gold, unwrought or in semi-
manufactured forms 

0.1 0.4 770.9 1161.9 2342.5 2332.4 

2. '7110 Platinum, unwrought or in 
semi-manufactured forms 

809.8 722.2 602.6 793.2 936.9 1216.6 

3. '8704 Trucks, motor vehicles for the 
transport of goods 

202.2 280.8 239.4 202.7 216.7 220.9 

4. '8703 Cars (incl. station wagon) 1.2 18.2 34.4 81.6 174.6 185.9 
5. '0806 Grapes, fresh or dried 129.6 126.7 123.7 150.4 181.6 156.1 
6. '0805 Citrus fruit, fresh or dried 129.3 119.3 124.7 150.8 149.9 153.7 
7. '2204 Wine of fresh grapes 273.8 195.3 160.6 182.6 175.0 147.5 
8. '8421 Centrifuges, incl. centrifugal 

dryers; filtering/purifying 
machinery 

168.3 293.5 165.3 178.1 167.0 139.7 

9. '2616 Precious metal ores and 
concentrates 

231.2 335.8 341.9 239.0 137.9 130.5 

1
0. 

'0808 Apples, pears and quinces, 
fresh 

130.3 124.9 140.0 173.5 113.9 121.8 

Source: Own study based on: UK–Africa trade data, Trade Data Analysis, www.tralac.org 18.04.2017. 
 
Mutual trade is characterised by the United Kingdom’s trade deficit, with the highest value 
(exceeding USD 8 billion) noted in 2008–2009, i.e. at the time of the most severe phase of the 
recent economic crisis. The situation is not surprising since mutual trade is dominated by goods 
very susceptible to price fluctuations in the world markets (fuels, gold, platinum). 
 
Intensity of long-term trade between the United Kingdom and the Republic of South Africa 
– own research 
 
For the purpose of calculating the intensity of trade between the United Kingdom and the 
Republic of South Africa, the authors applied the index proposed by R. K. Srivastava and R. T. 
Green133. It is the ratio of the actual value of trade between countries i and j to the expected value 
of trade between the two countries. For example, if country i accounts for 10% of the value of 
world exports and country j accounts for 5% of the value of world imports, then the expected 
value of exports from country i to country j would be 0.5% (0.1 x 0.05 = 0.005) of world exports. 
If the actual value of exports from country i to country j is 0.8%, the index of the intensity of 
trade between countries i and j (calculated from the point of view of the exporter, i.e. country i) is 
1.6. If the value of the trade intensity index proposed by Srivastava and Green is greater than 1, it 
means that the trade relation between countries i and j is stronger than expected based on the 
countries’ shares in world trade. At the same time, indices of less than 1 reflect a weaker-than-
expected relation.  
 
The study carried out allowed to distinguish several sub-periods of mutual trade of varying 
intensity, with the period before the United Kingdom’s accession to the Communities (1962–
1972) characterised by the greatest intensity of bilateral trade than after accession (an average 
value of the index at 4.05). In general, the United Kingdom’s membership of the Communities 
and integration into continental Europe resulted in the weakening of the UK’s trade relationship 
with the RSA, mostly in the 1980s (in 1980, the index dropped to the lowest level in the period 
covered, 0.92). That trend was only interrupted during a few short periods of greater intensity of 
mutual trade, at the time of the world economic downturn at the beginning of the 21st century and 
in 2009, the most severe phase of the recent crisis (characterised by the peak value of the index in 
the period under examination, at 6.15). It allows to draw a cautious conclusion that, in certain 
conditions, without the European Union the trade relations between the United Kingdom and the 
RSA can be stronger rather than weaker. 
                                                
133 R. K. Srivastava, R. T. Green, Determinants of bilateral trade flows, ‘Journal of Business’ 1986, no. 4, pp. 623–640. 
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Table 4. Intensity of trade between the United Kingdom (exporter) and the RSA (importer) 

in 1962–2015, computed on the basis of the Srivastava–Green index 
Year Index Year Index Year Index Year Index Year Index 
1962 3.47 1973 2.43 1984 1.41 1995 1.27 2006 3.56 
1963 3.66 1974 1.96 1985 2.39 1996 1.48 2007 3.90 
1964 3.93 1975 3.29 1986 2.06 1997 1.61 2008 4.76 
1965 4.91 1976 3.68 1987 1.49 1998 1.94 2009 6.15 
1966 4.99 1977 5.20 1988 1.73 1999 2.76 2010 4.07 
1967 5.53 1978 3.54 1989 1.66 2000 3.83 2011 3.44 
1968 5.48 1979 2.55 1990 1.81 2001 5.07 2012 3.28 
1969 5.35 1980 0.92 1991 1.67 2002 4.04 2013 1.33 
1970 2.53 1981 1.13 1992 1.76 2003 4.01 2014 1.43 
1971 2.18 1982 1.43 1993 2.05 2004 4.01 2015 1.49 
1972 2.48 1983 1.62 1994 1.54 2005 3.53   

Source: Own calculations based on: UN Comtrade Database, www.comtrade.un.org 16.01.2017. 
 
 
It must be emphasised here that after the United Kingdom’s official withdrawal from the EU it 
will no longer be a party to any trade agreement previously applicable between the EU and any 
country or integration group134. Therefore, bilateral relations will no longer be governed by any 
agreements concluded by the groups which the Republic of South Africa belongs to. Those are 
the South African Customs Union (SACU) and the Southern African Development Community 
(SADC)135. 
 
An important role in the development of economic relations between the United Kingdom and the 
RSA is played by the Trade, Development and Cooperation Agreement (TDCA) binding from 
2000 and the relatively new (2016) Economic Partnership Agreement (EPA) with the SADC136. 
Under the agreement in question, Botswana, Lesotho, Mozambique, Namibia and Swaziland have 
duty- and quota-free access to the EU market, the RSA has guaranteed access to new market areas 
in addition to those guaranteed by the TDCA. The new access terms include better trade 
conditions mostly with regard to agriculture and fisheries, e.g. for wines, sugar, preserved fruit, 
flowers and fishery products. At the same time, the European Union gained significantly 
improved access to the market of the South African Customs Union for products such as wheat, 
barley, cheese, butter and meat products137. 
The adjustment of mutual trade after Brexit will occur immediately. The United Kingdom will 
need a new, national system of trade and tariffs in order to commence talks to re-negotiate the 
trade agreements with its partners, including the Republic of South Africa as one of many. The 
process is estimated to last approx. two years138. An additional difficulty will be to negotiate 
mutually satisfactory cooperation conditions, due to Article 31 of the 2002 Southern African 
Customs Union (SACU) Agreement. It guarantees the continued applicability of preferential 
agreements binding before its entry into force but stipulates, at the same time, that no new trade 
agreements can be negotiated unilaterally, only by all the SACU members together139.  
 

                                                
134 The economic consequences of leaving the EU, The final report of the CER commission on the UK and the EU 
single market, CER, June 2014, p. 34. 
135 The SADC is a free-trade area with the following members: Angola, Botswana, the Democratic Republic of the 
Congo, Lesotho, Malawi, Mauritius, Mozambique, Namibia, the RSA, the Seychelles, Swaziland, Tanzania, Zambia 
and Zimbabwe. The SACU is a sub-group within the SADC, including the RSA, Botswana, Lesotho, Swaziland and 
Namibia, with a customs union status. 
136 The EPAs concern six regional areas worldwide, including four in Africa. Those are as follows: Central Africa, 
West Africa, East Africa and Southern Africa, the Southern African Development Community (SADC). Their scopes 
of application are not the same as the territories of the integration groups in the continent, for more see: M. Czermińska, 
J. Garlińska-Bielawska, Znaczenie porozumień o partnerstwie gospodarczym (EPAs) dla integracji regionalnej w 
Afryce Subsaharyjskiej, ‘International Business and Global Economy’ no. 35/1, pp. 197–208. 
137 www.ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/regions/sadc/ 22.04.2017. 
138 A. Tan, Africa after Brexit, p. 2, www.un.org, 10.01.2017. 
139 2002 Southern African Customs Union (SACU) Agreement, www.sacu.int 25.04.2017. 
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The shift from the preferential TDCA to the general (MFN) rules will involve a significant 
increase in tariffs in mutual trade (by at least 5 pps)140. Some examples of changes in tariffs on 
goods exported from the RSA to the UK market are presented in Table 4.  
 
Table 4. South African export products most at risk of losing the UK market share in the 
event of a shift from the TDCA to the general (MFN) rules 
 

 Product category Tariff 
differential 
(%) 

TDCA 
tariff (%) 

MFN 
tariff 
(%) 

UK’s share 
in total 
Southern 
African 
exports to 
the EU (%) 

1. Prepared fruit, nuts and other edible 
parts of plants  

16.1 2.1 18.2 38.4 

2. Apricots, cherries, plums, peaches, 
sloes (fresh) 

13.9 0.0 13.9 47.2 

3. Lorries, motor vehicles for the 
transportation of goods  

13.5 0.0 13.5 25.1 

4. Men’s and boys’ suits, ensembles, 
jackets, blazers, trousers  

12.0 0.0 12.0 93.1 

5. Fresh and chilled vegetables  11.1 0.7 11.8 52.6 
6. Other fruit (fresh) 7.0 0.0 7.0 48.8 
7. Wines  6.8 3.4 10.2 30.1 
8. Grapes 6.7 0.0 6.7 29.9 
9. Fruit (dried) 6.6 0.0 6.6 62.8 
10. Cut flowers and flower buds 6.0 2.7 8.7 6.0 

Source: Own study based on: Economic report: Analysis of the potential impact of the United Kingdom’s 
exit from the European Union on the South African economy, The Industrial Development Corporation of 
South Africa Limited 2016, p. 10. 
  
In overall terms, the steepest increase in tariffs would concern fruit imported in various forms. 
Tariffs on prepared fruit, nuts and other edible parts of plants would rise from 2.1% to as much as 
18.2%, whereas those on fresh apricots, cherries, plums, peaches and sloes would be 13.9%, on 
grapes – 6%, instead of the current tariff of 0.0%. In addition, there would be a rise in tariffs on 
imports to the United Kingdom of dried fruit from 0.0% to 6.6%, with the UK market accounting 
for over 60% of the RSA’s total exports to the European Union. Tariffs on imported lorries would 
go up to a potentially lower degree (from 0.0% to 13.5%) but it would be very painful as this is 
the third most important item in terms of value in the RSA’s exports to the UK market (Table 3).  
 
Furthermore, RSA exporters of clothing would be certainly affected by an increase to 12% of 
tariffs on men’s and boys’ suits, blazers, jackets, trousers, especially that the UK market is the 
leading outlet for them, accounting for over 90% of the RSA’s exports do the EU. Another issue 
to be regulated will be that of quantitative restrictions and technical barriers to mutual trade. 
 
Conclusions 
 
Undoubtedly, Brexit will have a considerable economic impact on the United Kingdom as well as 
on its economic partners, including the RSA. The main transmission channels for the 
consequences of Brexit will be trade and investment flows.  The article concerns effects on trade 
as those will be the first to materialise after the integration reality in the world changes. Based on 
the analysis carried out, the following must be noted: 
 
Although the value of mutual trade between the RSA and the United Kingdom has decreased in 
recent years the RSA remains the UK’s largest trading partner in Africa, whereas the United 

                                                
140 Economic report: Analysis of the potential impact of the United Kingdom’s exit from the European Union on the 
South African economy, The Industrial Development Corporation of South Africa Limited 2016, p. 10. 
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Kingdom’s market continues to be a major export market for the RSA. Mutual trade is dominated 
by goods very susceptible to price fluctuations in the world markets: fuels, gold, platinum, as well 
as sensitive goods such as food and clothing. 
 
The analysis of the intensity of long-term trade between the United Kingdom and the RSA with 
the use of the index proposed by Srivastava and Green leads to the conclusion that in the period 
before the United Kingdom’s accession to the Communities the intensity of mutual trade was 
greater than afterwards. In addition, trade intensity went up in situations of global economic 
slowdown and declined in periods of upswing in the world economy. It allows to cautiously reject 
the thesis that Brexit will weaken the United Kingdom’s trade relations with the RSA as the 
opposite scenario is just as probable. Assuming that part of the United Kingdom’s trade flows 
will return to the status existing before its accession to the Communities (trade reversion) and the 
period immediately following Brexit will be characterised by significant uncertainty, it is very 
likely that the trade relations between the United Kingdom and the RSA will be stronger than 
expected based on the countries’ shares in world trade.  
 
In a situation where the United Kingdom withdraws from the EU, it will not inherit its bilateral 
trade agreements of the group, it will need to re-negotiate them. As regards the RSA as a trading 
partner, it can be expected that the process will be relatively more difficult and time-consuming 
than in the case of a number of other partners, due to its membership of two integration groups, 
the SACU and SADC. The SACU is a customs union within the SADC and requires negotiating 
agreements with all partners as a trade bloc, whereas the SADC has a newly negotiated 
agreement, the EPA, which seems to be mutually beneficial, although at present the party to it is 
the EU-28, i.e. a partner with a much stronger bargain position than the United Kingdom as an 
individual country. 
 
Much will depend on the period immediately following Brexit. If it proves possible to enact 
legislation ensuring a tariff system reflecting the EPA, at least until permanent arrangements are 
negotiated, it will provide to both UK and RSA exporters trade conditions comparable to those 
within the EU, simultaneously reducing uncertainty concerning market access. If not, the shift to 
minimum (MFN) tariffs will mean that many RSA exporters to the UK market will face an 
increase in tariff by over 5 pps. Exporters of fruit and vegetables, lorries and clothing will be 
particularly affected. 
 
Thus, the answer to the research question asked in the introduction is that trade between the 
United Kingdom and the RSA will change in terms of both value and commodity composition. 
The most likely scenario seems to be a decrease in the total value of merchandise trade between 
the RSA and the United Kingdom, in particular a fall in exports of unprocessed agricultural 
products from the RSA, due to increased (at least in the short term) UK tariffs after Brexit. 
However, it cannot be ruled out (especially in the long term) that the intensity of trade between 
the RSA and the United Kingdom will rise, e.g. as a result of a new foreign economic policy of 
the United Kingdom towards Africa.  The authors realise that the study presented in this article 
only takes account of selected measures and solely serves as an introduction to research on the 
actual development of mutual trade between the United Kingdom and the RSA after Brexit, 
intended to be carried out in the future. Therefore, the above answer to the research question not 
is unambiguous.   
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Abstract 
 
It is beyond all doubt that Britain’s exit from the EU (Brexit) will bring both political and 
economic consequences for the United Kingdom, its partners within Europe and also for third 
countries, including African ones. An ex-ante evaluation of the actual economic effects is very 
difficult, yet it is a rather widespread belief that they will be detrimental (e.g. a slowdown of 
economic growth) for some African countries, as a result of weakening trade and investment 
linkages, thus increased unemployment. The objective of the analysis carried out in the paper is to 
examine the potential consequences of Brexit for the trade relationship between the United 
Kingdom and the Republic of South Africa (RSA), not only the UK’s natural trading partner but 
also the largest one. The UK market, in turn, ranks eighth in the RSA’s foreign trade. In the 
article, an analytical and descriptive method was applied, on the basis of available sources and 
also some empirical studies were carried out in order to verify the hypothesis that Brexit would 
weaken trade relationships between the UK and the RSA. The analysis of the trade flows between 
the two countries was conducted with regard to a period of more than fifty years (1962–2015), 
with the use of the trade intensity index proposed by Srivastava and Green. It allowed to 
distinguish a few sub-periods within the bilateral trade with varied intensity; the period before the 
UK’s accession to the Communities was characterised by higher intensity of mutual trade than 
afterwards. In general, the UK’s membership of the Communities and integration into continental 
Europe resulted in the weakening of the UK’s trade relationship with the RSA, mostly in the 
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1980s. That trend was only interrupted during a few short periods of greater intensity of mutual 
trade, at the time of the world economic downturn at the beginning of the 21st century and in 
2009, the most severe phase of the recent crisis. It allows to draw the conclusion that, in certain 
conditions, without the European Union the trade relations between the United Kingdom and the 
RSA can be stronger rather than weaker. 
 
 
The project was financed from funds allocated to the Faculty of Economics and 
International Relations at Cracow University of Economics, in the framework of the grants for 
the maintenance of research capacity. 
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_____________________________________________________________________________ 
MODELE DE PREDICTION DU RISQUE DE DEFAILLANCE : CAS DES 
ENTREPRISES MAROCAINES 
 
Selma HAJ KHLIFA141, Xavier RICHET142  

 
 
 
Introduction 
 
Depuis une quarantaine d’années, la prédiction de la défaillance fait l’objet de nombreux travaux 
théoriques et empiriques. Une série de recherches issues de la littérature, plus particulièrement 
anglo-saxonne existe avec comme principale conclusion que le processus de défaillance diffère 
d’une entreprise à l’autre.  Cependant, peu de travaux se focalisent réellement sur les Petites et 
moyennes entreprises en difficulté même si la littérature démontre que le risque de défaillance de 
ce type d’entreprise est très fréquent.  
 
Durant ces dernières années, nous avons assisté à des changements structurels importants dans la 
gestion du risque de crédit à l’égard des entreprises143. A la suite de ces évolutions, la qualité de la 
signature est devenue un critère incontournable dans la gestion de la relation banque - entreprise. 
Ainsi, les changements découlant de la réforme Bâle II ont eu des conséquences importantes sur 
les entreprises, en particulier sur la PME. Aujourd’hui, le secteur bancaire évolue vers une gestion 
plus rigoureuse et plus différenciée de risques de crédits. Avec le nouveau dispositif prudential 
bâlois, les banques devront être de plus en plus incitées à examiner de façon détaillée la capacité 
future de chaque emprunteur, en appliquant à ce titre des systèmes de notation “rating” interne.  
 
Au cœur du processus de distribution de crédit, les systèmes de notations interne représentent 
aujourd’hui un dispositif structurant et complet du pilotage de la banque. Selon cette réforme, les 
banques et les entreprises d’investissement peuvent recourir, pour évaluer la qualité de crédit de 
leurs contreparties, soit à une méthode appelée « standard » basée sur les évaluations émises par 
des « organismes externes d’évaluation de crédit », dit « OEEC 144», soit à des approches internes 
sur la base d’un système interne d’évaluation dit « IRB145 ». 
 
Concrètement, sous l’effet de mise en œuvre de Bâle II en Europe, l’usage réglementaire de la 
notation s’est étendu à une institutionnalisation des agences de notation. Ainsi, le recours à la 
notation interne par les banques est devenu incontournable notamment, pour l’appréciation du 
risque de perte inhérent à la défaillance d’une contrepartie.  
 
Dans le cadre des approches de notations « Internal Rating Based (IRB) » sous Bâle II, le système 
de notation permet à la fois de déterminer les pertes inattendues et les pertes moyennes anticipées 
sur la base des aspects tant quantitatifs que qualitatifs renseignant sur la qualité de la contrepartie.  
En outre, le système de notation interne constitue pour la banque une source riche d’informations, 
non seulement, pour le processus de décision, mais également pour la fixation du prix (taux 

                                                
141 Docteur en Sciences de Gestion, Groupe ISCAE, sehajkhlifa@gmail.com 
142 Professeur émérite- Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3, xrichet@gmail.com 
143 Ces changements structurels s’expliquent par l’accroissement de la concurrence, montée en flèche des provisions 
douteuses dues aux ralentissements économiques dans certaines régions. 
144 Les organismes externes d’évaluation de crédit conprennent les quatre agences internationales de notation Standard 
and Poor's, Moody's, Fitch Ratings et DBRS “Dominion Bond Rating Service”. 
145 Les approches de notation interne (IRB) permettent d’évaluer le risque de crédit sur la base des notes internes des 
banques. Ces approches sont réservées aux institutions bancaires disposant d’une expertise reconnue par leurs instances 
de régulation en matière d’outils de gestion de risque. 
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d’intérêt) et le suivi du crédit. En revanche, les entreprises le conçoivent comme une sanction qui 
s’avère quelquefois injustifiée146. 

Pour les PME, le recours accru par les banques à ces systèmes de notation risque d’entraîner deux 
conséquences principales. En premier lieu, les banques seront plus vigilantes quant à la notation 
des demandes de crédit. En second lieu, leur recours à ces systèmes risque d’entraîner une grande 
différentiation du coût de crédit. Donc, si l’usage du scoring bancaire aura relativement peu de 
conséquences sur les grandes entreprises, puisque ces dernières sont habituées à être notées, 
nombreuses sont les PME qui seront plus contraintes tant à court terme pour les crédits de 
trésorerie que sur le long terme pour les crédits à l’investissement147.  

Partant de ces lacunes, nous allons élaborer un modèle économétrique de prédiction de 
probabilités de défauts préalable à la construction d’une matrice de notation des entreprises 
similaire à celle utilisée par les banques pour des fins de tarification. Dans notre modèle de 
notation interne, la détermination de la prime de risque sera calculée sur la base d’un indicateur 
de risque appelé le « score ». Cet indicateur de risque est calculé sur la base des données 
comptables et financières recueillies dans le cadre de notre échantillon auprès d’une grande 
banque de la place.  
 
Le choix des méthodes quantitatives pour la prédiction des défaillances d’entreprises 
 
Le credit scoring : Un modèle initié par les directives de Bâle II 
 
« Le Credit Scoring n'approuve, ni ne rejette une demande de prêt, il peut plutôt prédire la 
probabilité d'occurrence de mauvaise performance (défaut), telle que définie par le préteur »    
(Caire et Kossmann, 2003) 
 
Le Comité de Bâle s’est attaché à réformer et harmoniser le cadre de la supervision bancaire et les 
dispositions du contrôle prudentiel du système bancaire international 148 . Pour sa part, la 
réglementation prudentielle a évolué depuis les premières recommandations du Comité de Bâle 
adoptées en 1988, vers une précision des pondérations existantes pour une prise en compte des 
notations externes des banques par les différentes agences de notation. L’ambition de la directive 
Bâle II est d’inciter les établissements de crédit à adopter les meilleures pratiques en matière de 
gestion interne des risques économiques en général et le risque de crédit en particulier. Après la 
crise financière des Subprimes (2007), la gestion du risque de crédit est devenue au cœur des 
orientations du Comité de Bâle.  

Selon les dispositions de Bâle, une banque qui adopte une notation interne (IRB) doit déployer un 
système de notation spécifique à chaque segment (Etat, particuliers, banques, entreprises,.) en 
s’appuyant sur des critères de discrimination incluant les principaux facteurs quantitatifs et 
qualitatifs (données comptables, données qualitatives, macroéconomiques,….) qui lui permettent 
d’évaluer le risque de contrepartie par emprunteur.  

 

Le credit scoring : L’ambition d’un outil de prédiction de défaillance de crédit 

Jadis, l’analyse du phénomène du prêt et emprunt a très longtemps été liée au comportement 
humain (Thomas et al. 2002)149. En effet, l’histoire du crédit remonte aux alentours de 2000 

                                                
146 Patrick Sénicourt. (mai 2013), "Notation des PME : du glaive du score bancaire à la balance de l'auto-notation", 
Revue Française de Comptabilité. 
147 Patrick Sénicourt. (décembre 2012), "Notation des PME : vertus et limites"), la Revue Banque : 
148 Voir le dossier "Bâle II : genèse et enjeux", Revue d’économie financière, n°73, 3-2003. Sur l’origine de la 
réglementation des fonds propres bancaires, D. Lacoue-Labarthe, "L’évolution de la supervision bancaire et de la 
réglementation prudentielle (1945-1996)"ibid. ; sur les développements qui ont conduit à l'accord de 2004, Armand 
Pujal, "De Cooke à Bâle II", ibid. Un exposé synthétique du dispositif est disponible à l'adresse de la Banque centrale 
européenne http://www.banque-france.fr/fr/eurosys/europe/bce/2.htm, "Nouvel accord de Bâle sur les fonds propres: 
principales caractéristiques et implications", Bulletin mensuel, janvier 2005 
149 Thomas, L. C., Edelman, D. B., Crook, L. N. (2002). «Credit Scoring and Its Applications». Philadelphia: Society 
for Industrial and Applied Mathematics. 
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avant Jésus-Christ, un phénomène aussi vieux que le commerce. Par ailleurs, l’histoire de la 
notation de crédit est apparue seulement à partir des six dernières décennies. Récemment, les 
techniques de notation de crédit ont été élargies pour intégrer plus d’applications dans différents 
domaines d’activité. Hormis, la capacité de ces techniques à réduire la probabilité de défaillance 
du risque client, elles permettent aux établissements de crédits de soutenir et maximiser les 
bénéfices attendus sur leurs expositions.  

La méthode de crédit scoring est une discipline assez jeune, qui n’a fait son apparition qu’à partir 
des années soixante aux Etats Unis. C’est une technique qui a vu le jour avec les travaux de 
Durand en 1941, pionnier des techniques de scoring pour discriminer les bons des mauvais 
emprunteurs. Ce n’est qu’à partir du 21éme siècle, que ces techniques ont beaucoup évolué 
notamment après la publication par John Moody de la première grille de notation de ses 
obligations commerciales (trade bonds). Avec l’évolution des exigences réglementaires et de 
supervision bancaire, les techniques de scoring n’ont cessé d’évoluer dans les années 90 
notamment par les principaux travaux d’Altman (1968) qui en permis une meilleure 
compréhension de ces techniques et ceux de Eisenbeis qui a appliqué ces méthodes au 
portefeuille des banques « « business portfolios». 

Pour définir le crédit scoring, Anderson (2007) 150 suggère de diviser le terme en deux 
composantes credit et scoring. Le premier est dérivé du mot latin « credo » qui signifie « je 
crois » ou « je fais confiance ». Le second, fait référence à l’utilisation d’un outil numérique afin 
de classer dans l’ordre selon une qualité perçue ou réelle et discriminer entre eux pour prendre 
des décisions objectives et cohérentes. Par ailleurs, le credit scoring peut être simplement défini 
comme l’utilisation des modèles statistiques pour transformer les données qualitatives et 
quantitatives, en indicateurs numériques à des fins d’aide à la décision. De plus, l’utilisation des 
modèles statistiques permettent de déterminer la probabilité qu’un emprunteur fasse défaut sur un 
prêt donné.  A l’aide de ces techniques, les analystes de crédit décident à qui l’accorder, l’encours 
de créances par client et les stratégies opérationnelles à adopter en vue d’améliorer la rentabilité 
des préteurs et emprunteurs (Thomas et al. 2002, p. 1)151. 

Plusieurs explications peuvent être avancées pour définir le rôle de crédit scoring, nous pouvons 
les synthétiser dans le schéma suivant :  

Figure  : Processus du Credit Scoring 

 
 

Source: Yang Liu, (2001), New Issues in Credit Scoring Application, Work report N°16, 
Institut fûr Wirtschaftsinformatik, 2001. 

 

Dans leur quasi-totalité, les établissements financiers et les banques utilisent les modèles de score 
en raison des avantages indéniables qu’ils représentent. A cet égard, l’utilité des méthodes de 
crédit scoring peut être justifiée, par les points suivants : 

§ Standardisation et stabilisation des processus d’évaluation de la demande de prêt ; 
§ Amélioration de cohérence et de la traçabilité du processus de décision de prêt ; 

                                                
150 Anderson, R. (2007). “The Credit Scoring Toolkit: Theory and Practice for Retail Credit Risk Management and 
Decision Automation”. New York: Oxford University Press. 
151 Thomas, L. C., Edelman, D. B., Crook, L. N. (2002). “Credit Scoring and Its Applications”. Philadelphia: Society 
for Industrial and Applied Mathematics. Society for Industrial and Applied Mathematics, ©2002. Collection, SIAM 
monographs on mathematical modeling and computation.   
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§ Réduction du coût et du temps requis pour l’évaluation de la demande de prêt ; 
§ Réduction du biais relatif au jugement humain.   

 

Principes et fondements du crédit scoring :   

Hormis le crédit scoring, il existe plusieurs modèles d’aides à la décision pour l’évaluation du 
risque de crédit tels que les systèmes experts, les réseaux de neurones. (Rosenberg et Gleit, 1994). 

Dans de nombreuses études, le débat jugement humain et credit scoring a été évoqué depuis la 
mise en application de ces méthodes. Dans les deux cas, la logique de décision est la même, il 
s’agit de comparer les caractéristiques des nouvelles demandes de crédit par rapport à ceux ayant 
déjà été remboursés et à ceux ayant fait défaut. Pour Sullivan (1981)152 et Bailey (2004)153, le 
jugement humain se base sur l’expertise et les compétences cumulées par les credits analyst 
(Voir, Al Amari, 2002154; citing Chandler & Coffman, 1979155). Néanmoins, cette méthode 
souffre de certaines limites de subjectivité et d’inconsistance des résultats. 

Dans la méthode de credit scoring, les analystes utilisent leur expérience vécue dans l’évaluation 
des dossiers déjà traités. Le but de cette analyse étant de dériver des modèles quantitatifs, afin de 
discriminer les bons des mauvais clients, en se basant sur des variables à fort pouvoir prédictif. 
Malgré les limites inhérentes à cette approche, la méthode de crédit scoring offre des avantages 
énormes notamment en matière d’automatisation et de consistance de résultats, ce qui justifie 
l’utilisation exponentielle des ces modèles dans les domaines bancaire et financier (Sullivan156, 
1981 ; Baile157, 2004). 

Dans le cadre du processus d’octroi de crédit, la collecte de l’information est une phase cruciale 
dans la construction du modèle de prédiction du défaut. En général, c’est à travers le formulaire 
de demande de crédit que la banque collecte les informations relatives au compte bancaire du 
client, le secteur d’activité, l’historique des lignes de crédit accordés, Sur la base de ces données, 
la banque peut construire un modèle robuste de prédiction de défaut. Pour les pays développés, 
les systèmes de credit scoring sont bien développés et le recours à ces techniques est très répandu 
en raison de l’abondance et la disponibilité de l’information, contrairement aux pays en voie de 
développement où l’accès à l’information reste faible et difficile. 

Malgré les avantages que présentent ces techniques du credit scoring, la démarche pose certaines 
limites. Premièrement, du point de vue technique la méthode requiert des techniques statistiques 
complexes, ce qui déshumanise le processus de gestion de crédit. Deuxièment, la mise en œuvre 
de la technique du credit scoring ne peut être adoptée que par les grandes institutions financières 
dotées d’un processus, d’outils de gestion formalisés et de bases de données (des clients, des 
incidents et de pertes) exhaustives et pertinentes. Une autre limite : le credit scoring se base sur le 
passé pour prédire le futur ce qui constitue en soi une limite. Dès qu’il y a changement dans les 
tendances du marché, cette démarche ne répond plus aux mêmes conditions fixées 
antérieurement. De plus, le fait que les déterminants d’un emprunteur et le risque afférent ne 
soient pas quantifiables met un frein à la mise en place de cette méthode.  

En définitive, malgré les avantages que représentent les différentes méthodes d’évaluation de 
crédits, le système de scoring s’est imposé avec le temps comme méthode privilégiée des 

                                                
152 Sullivan, A. C. (1981). “Consumer Finance” In E. I. Altman, Financial Handbook (9.3-9.27), New York: John Wiley 
& Sons. 
153 Bailey, M. (2004). “Consumer credit quality: underwriting, scoring” fraud prevention and collections. Kingswood, 
Bristol: White Box Publishing. 
154 Al Amari, A.(2002). “The credit evaluation process and the role of credit scoring: A case study of Qatar.” Ph.D. 
Thesis, University College Dublin. 
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institutions financières internationales. De plus, les nouveaux accords de Bâle ainsi que 
l’évolution des systèmes informatiques, ont ancré davantage leur préférence pour cette méthode. 

 

Applications & déterminants du credit scoring : 

Principales applications du Credit scoring    

L’application du credit scoring a connu un essor considérable dans le domaine des banques et 
Finances durant les deux dernières décennies. Principalement, dans les domaines de prédiction de 
défaut (Tsai & Wu158,2008; Etemadi et al159  , 2009; Min & Lee, 2008; Nanni & Lumini160, 2009; 
Atiya161, ,2001), classification des crédits (Min & Jeong, 2009; Lensberg et al, 2006; MaKee & 
Lensberg162,2002; Ignizio & Soltys163, 1996); traitement des demandes de crédit (Min & Jeong164, 
2009; Lensberg et al, 2006; MaKee & Lensberg,2002; Ignizio & Soltys, 1996); et d’autres 
décisions financières et analyse de rendement (Yu et al165, 2009; West et al166, 2005; Xia et al, 
2000).  

L’expansion de ces applications s’explique également par la multiplication des produits bancaires 
et l’accroissement de la demande par les particuliers (crédit de consommation et crédit 
immobilier), les PME et les grandes entreprises (Sustersic et al, 2009 ; Lee & Chen, 2005 ; Hsieh, 
2004 ; Kim & Sohn, 2004 ; Malhotra & Malhotra, 2003 ; Orgler, 1971). En outre, l’apparition des 
produits dérivés que ce soit sous forme de véhicules d’investissement ou d’outils de risque 
management a favorisé le recours aux techniques de scoring. 

Pour la catégorie PME & Grandes entreprises, le scoring est utilisé comme outil d’aide à la 
décision pour les besoins d’octroi de crédit et le pricing du risque. Le scoring est également utilisé 
à postériori pour la classification du risque du portefeuille des crédits octroyés et des 
budgétisations des fonds propres. Pour ce segment d’entreprise, le scoring est complété par 
d’autres outils d’aides à la décision (l’analyse financière, le jugement d’expert, le réseau de 
neurones,). 

Plus précisément, l’objectif de tout système de scoring est d’assigner une sorte d’étiquette aux 
dossiers de crédit (Lee et al, 2002)167 à travers la technique de catégorisation du bon ou mauvais 
crédit sur la base d’un set de variables explicatives168. Néanmoins, il n’existe pas de consensus 
universel scientifique ni sur le nombre des variables ni sur leur liste limitative à utiliser. Suite à 
nos lectures, nous concluons que ces variables souvent utilisées pour la construction du modèle 
scoring pour les crédits consommation incluent âge, statut, montant du prêt, durée de prêt, revenu 
mensuel, objet du prêt, possession d’un logement/ d’une voiture, date de recrutement,.(cite par : 

                                                
158 Tsai, C., Wu, J. (2008). “Using neural networks ensembles for bankruptcy prediction and credit scoring”. Expert 
Systems with Applications 34 (4): 2639-2649. 
159 Etemadi, H., Rostamy, A., Dehkordi, H. (2009). “A genetic programming model for bankruptcy prediction: 
Empirical evidence from Iran‟, Expert Systems with Applications 36 (2/2): 3199-3207. 
160 Nanni, L., Lumini, A. (2009). “An experimental comparison of ensemble of classifiers for bankruptcy prediction 
and credit scoring. Expert” Systems with Applications 36 (2/2): 3028-3033. 
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165 Yu, L., Wang S., Lai, K. (2009). « An intelligent-agent-based fuzzy group decision-making model for financial 
multicriteria decision support: the case of credit scoring”. European Journal of Operational Research, Volume 195, 
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Sustersic et al, 2009; Hand et al. 2005; Lee and Chen 2005; Sarlija et al., 2004; Banasik et al. 
2003; Chen &Huang, 2003; Lee et al., 2002; Orgler 1971; Steenackers and Goovarts 1989).  

 

Pour les crédits accordés aux grandes et petites entreprise, les recherches se rapportant aux 
variables retenues pour la construction du modèle de scoring font ressortir la récurrence de l’âge 
de l’entreprise et de certains ratios financiers comme, le ratio de liquidité, de rentabilité, de 
levier… ( cité par Emel et al169. 2003; Bensic et al170, 2005; Zekic-Susac et al171. 2004; Min and 
Lee, 2008; Min and Jeong, 2009; Lensberg et al. 2006; Cramer172, 2004; Liang 2003). 

 
Pertinence de l’application d’un modèle de credit scoring :  

Du point de vue statistique, la pertinence de la catégorisation repose également sur la technique 
de modélisation utilisée. Là également, il n’existe pas de consensus ni sur la meilleure technique 
statistique ni sur la formule de score à retenir. Dans la pratique, on trouve une large étendue de 
techniques allant des méthodes conventionnelles telles la méthode de régression linéaire multiple, 
analyse probit, régression logistique, analyse discriminante ou bien des techniques avancées 
comme l’algorithmique, le réseau neurone, le systèmes d’expert, (Hand & Henly, 1997)173. En 
Finance, certains auteurs ayant travaillé sur les modèles de scoring ont retenu uniquement trois 
variables (Pendharkar, 2005 ; Fletcher & Goss, 1993), d’autres, ont utilisé une vingtaine de 
variables pour la construction d’un modèle de scoring/ notation (Jo et al, 1997 ; Desai et al, 1996 ; 
Tam & Kiang, 1992). 

La plupart des auteurs s’accordent sur l’importance de la méthodologie retenue et la capacité 
prédictive d’un modèle de credit scoring. Là aussi, il n’existe pas de position commune entre les 
auteurs à propos de l’échelle de classification et le seuil de rejet optimal retenu pour un modèle de 
scoring. Pour un score prédéterminé, un nouveau client peut être classé soit accepté ou rejeté par 
le système. Par ailleurs, la mesure du score ainsi que le seuil de rejet doivent être fondés sur la 
base des facteurs techniques. Plusieurs techniques scientifiques ont été utilisées pour l’évaluation 
du crédit à la consommation telle l’analyse discriminante, régression logistique, réseaux de 
neurones, ainsi que d’autres modèles statistiques largement utilisés (Al Amari, 2002)174.  

Au final, il n’existe pas un consensus scientifique sur une échelle de classification et un seuil de 
rejet optimal. Ce dernier varie d’une banque à une autre au sein du même pays et dépend en 
l’occurrence en grande partie du profil risque et de la politique de crédit adoptée par la banque. Si 
la banque a une tolérance assez élevée face au risque, elle se contentera d’un seuil de rejet plus 
bas qu’une qui serait plus averse au risque. 

De plus, la taille de l’échantillon optimal pour la construction d’un modèle de scoring est une 
question très discutée par les chercheurs. On considère que plus l’échantillon est représentatif 
plus le modèle de prédiction est pertinent. Ce déterminant dépend largement de la disponibilité 
des données, la nature du marché et le pouvoir prédictif de la population. En finance, certains 
auteurs se sont contentés de quelques douzaines d’observations (Dutta et al, 1994 ; Fletcher & 
Goss, 1993), tandis que d’autres ont opté pour plusieurs milliers d’observations (Bellotti & 
Crook, 2009 ; Hsieh, 2004 ; Banasik et al, 2003). Par ailleurs, quelque soit la taille de 
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171 Zekic-Susac, M., Sarlija, N., Bensic, M. (2004). “Small Business Credit Scoring: A Comparison of Logistic 
Regression, Neural Networks, and Decision Tree” Models. 26th International Conference on Information Technology 
Interfaces. Croatia. 
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l’échantillon, il convient de pallier au biais de la population leur servant de base (Par exemple : se 
contenter de prélever des observations uniquement parmi les demandes de crédit ayant été 
acceptée). 

Enfin, La catégorisation de l’échantillon ou technique de validation a été largement discuté par les 
chercheurs dans les techniques de crédt scoring. Certains chercheurs comme Landajo et al, 2007 ; 
Limsombunchai et al, 2005 ; Lee & Jung, 2000, ont opté pour une technique de validation simple 
en scindant l’échantillon en deux sous échantillons de taille identique (test et validation).  
D’autres ont opté pour des proportions différentes, en limitant l’échantillon initiale à 30% de 
l’échantillon de base (Lee et al, 2002 ; Desai et al, 1996 ; Boritz &Kennedy, 1995 ; Dutta et al, 
1994).  
Construction du modèle : validation empirique sur un échantillon d’entreprises marocaines 
Données de l’étude : Notice technique 

Définition de l’échantillon représentatif des PME  

Dans cette partie empirique, nous allons proposer un modèle économétrique de scoring de défaut 
pour les entreprises marocaines en l’occurrence les PME et les grandes entreprises (GE), composé 
de plusieurs ratios quantitatifs et qualitatifs. La constitution d’un modèle prédictif du risque du 
défaut nécessite au préalable une base de données assez importante. Nous avons travaillé sur la 
base d’un échantillon de 2032 clients constitués des PME et de grandes entreprises (GE) d’une 
grande banque marocaine. 

Ainsi, notre échantillon initial se présente comme suit dans le tableau ci-dessous :  

Tableau 01 : Echantillon initial 

Catégories Echantillon total Défauts % Sain % 

GE 368 23% 77% 
PME 1664 18% 82% 
Total 2032 19% 81% 

Source : Auteur  

Après le nettoyage de notre base de données, nous disposons d’un échantillon final de 1163 
observations sur un horizon de temps de 2 ans. 

Présentation des variables explicatives du modèle  

Le choix des ratios financiers destinés à prédire la défaillance des entreprises, a reposé sur un 
grand nombre de ratios qui couvrent sept catégories en relation avec le risque de défaut : la 
liquidité, l’endettement, l’activité, la solvabilité, la taille, la couverture et le financement. Nous 
avons retenu une liste de 24 ratios financiers comme variables explicatives pour la prediction du 
défaut de notre échantillon. Le choix de ces ratios s’explique par leurs large utilisation par la 
littérature et la communauté financière (investisseurs, analystes financiers, les agences de 
notations ou encore les courtiers en ligne). Ainsi, les variables explicatives retenues dans notre 
étude sont présentées dans le tableau suivant :  

 

Tableau 02 : Les ratios financiers utilisés dans l’étude 

Ratios de Taille : 

Variables Ratios Financiers Formule 
R1 Age Date de notation-date de 

création 
R2 Total Immobilisation Log (Total Immobilisé) 
R3 Total Bilan Log (Actif Circulant Actif 

Immobilisé Trésorerie Actif) 
R4 Chiffre d’affaires Log Chiffre d’affaires 

Source : Auteur  
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Ratios de liquidité : 

Variables Ratios Financiers Formule 
R1 Rotation des stocks (Stock/Chiffre d’affaires)*365 
R2 Rotation des Créances Clients  (Créances clients/Chiffres 

d’affaires)*365 
R3 Taux du BFR BFR/CA 
R4 Current Ratio Actif Circulant/Passif 

Circulant 
R5 Quick Ratio (Créances Clients Trésorerie 

Actif)/ Passif Circulant 
R6 Cash Ratio Trésorerie Actif/ Passif 

Circulant 
Source : Auteur  

Ratios d’activité : 

Variables Ratios Financiers Formule 
R1 Rotation des Actifs Chiffre d’affaires/ Actifs 
R2 Rotation des Fonds Chiffre d’affaires/Fonds 

Propres + Endettement 
R3 Asset Turnover Chiffre d’affaires/ Total Actif  

Source : Auteur  

Ratios de Rentabilité : 

Variables Ratios Financiers Formule 
R1 Rentabilité des actifs Résultat/(Actif Immobilisé 

Actif circulant) 
Source : Auteur  

Ratios de Solvabilité: 

Variables Ratios Financiers Formule 
R1 Gearing Dettes MLT/Fonds propres 
R2 Interest Covrage Ratio Résultat avant Intérêt et 

Taxes(EBIT)/Frais financiers 
R3 Levier Total Levier Total 

(Introduit par Bâle III) 
Somme des Actifs/ Fonds 
propres  

R4 % Fond propres dans la 
Structure 

Fonds propres/ Endettement + 
Fonds Propres 

Source : Auteur  

Sélection des variables explicatives : 

Dans un premier temps, nous avons procédé au calcul d’un ensemble de ratios financiers en 
fonction des données disponible afin d’identifier les variables les plus significatives pour la 
prediction du risque de défaut de notre échantillon. Ensuite, nous avons sélectionné des variables 
explicatives sur la base de la littérature financière et des corrélations entre ces variables afin 
d’éliminer les redondances.  

Ainsi, nous avons testé les variables afin de garder celles ayant un effet significatif sur la 
prédiction de défaut du portefeuille de la banque. A cet effet, la sélection des variables financières 
est une étape décisive dans la modélisation du risque de défaut. Après plusieurs itérations sur 
SPSS, la prédiction du défaut est influencée par plusieurs ratios. Enfin, nous retenons les 
variables explicatives suivantes :  

Présentation des variables du modèle  

- La variable expliquée : la prédiction du risque du défaut des PME 
- Les variables explicatives : 

§ Age de la société ; 
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§ Rotation des Stocks ;  
§ Rotation des créances Clients ; 
§ Rotation des actifs (Asset Turnover); 
§ Log Total Bilan ; 
§ Levier Total. 

Contenu des ratios corrélés, nous avons essayé plusieurs scénari sous SPSS en éliminant les 
redondances. Nous avons retenu dans notre modèle de prédiction représentant le meilleur pouvoir 
explicatif. Le tableau ci-dessous qui explique chaque variable explicative retenue :  

Tableau 03 : Variables explicatives retenues 
Variables 

explicatives 
Catégories Explications/ Normes 

Age de la société Taille Mesure l’âge de l’entreprise dans son secteur d’activité, plus 
l’âge est importante plus l’entreprise est plus exposée à faire 
défaut. (Bonfim175, 2009, a conclu à une forte corrélation entre 
l’âge des entreprises et leur probabilité à faire défaut)  

Rotation des 
Stocks 

Liquidité Mesure la capacité de l’entreprise à honorer ses engagements 
à court terme, à l’aide d’une politique commerciale 
dynamique associée à une gestion des stocks efficace. Il 
n’existe pas de norme universelle.  Plus la durée de rotation 
des stocks est courte, plus les frais associé sont maîtrisé. 

Rotation des 
Créances Clients 

Liquidité Le délai moyen de paiement accordé par l’entreprise à ses 
clients est fixé à l’avance en fonction de la politique interne de 
l’entreprise. Pour une bonne gestion du fonds de roulement, la 
norme est que la rotation des créances devrait être supérieure 
à celles des fournisseurs.   

Rotation des 
actifs (Asset 

 Turnover) 

Activité Mesure la « productivité » des actifs en termes de Dhs de 
chiffre d’affaires généré par Dh d’actifs immobilisés et 
circulant 

Log Total Bilan Taille Mesuré par le logarithme du total bilan, contrôle l’effet de la 
taille sur le risque et le niveau du capital et la rentabilité  

Levier Total 
(Introduit par 

Bâle III) 

Solvabilité Un niveau de levier important reflète une situation de fragilité 
financière.  C’est le rapport entre le total des actifs et les fonds 
propres. Plus l’actif est important par rapport à l’avoir du 
propriétaire, plus le niveau d’endettement est important. Bien 
que l’endettement peut augmenter le rendement sur l’avoir, 
mais risque en conséquence d’augmenter le risque de faillite. 
L’objectif de ce ratio est de lutter contre le risque systémique 
selon le Comité à Bâle176, en améliorant le niveau de fonds 
propres individuel et globale. Ce ratio instauré depuis 
longtemps aux Etats Unis récemment imposé en Europe suite 
à l’insistance des agences américaines de supervision.  

Source : Auteur 

Modélisation du risque de défaut des PME marocaines : Implémentation de la méthode de 
Régression Logistique sous SPSS  
 

Sélection des variables explicatives  

L’objectif de ce travail consiste à déterminer les ratios les plus significatifs pour examiner la santé 
de chaque client de la banque. En d’autres termes, nous allons essayer d’analyser les ratios le plus 

                                                
175  Bonfim, D., (2009), «Credit Risk Drivers: Evaluating the Contribution of Firm Level Information and 
Macroeconomic Dynamics», Journal of Banking and Finance, Vol. 33, No. 2. 
176 Basel Committee on Banking Supervision BCBS, (Décembre 2009): « Strengthening the Resilience of the Banking 
Sector »,cbc. 
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discriminants dans la prédiction du risque du défaut de notre échantillon constitué de Petite et 
moyenne entreprise et Grande entreprise. 

Pour la construction de notre modèle de notation des entreprises, nous nous sommes appliqués à 
respecter les étapes suivantes :  

• Dans la construction de notre modèle, nous avons effectué un échantillonage aléatoire 
simple sans remise, tiré 420 observations de l’échantillon global et scindé notre 
échantillon globale en deux : un échantillon de modélisation et un échantillon de 
validation. 

• Notre échantillon de modélisation est suffisament important pour qu’il soit représentatif 
de la population globale. Le reste est réservé aux tests de validation du modèle. 

• La méthode adoptée pour la construction de notre modèle de prédiction est celle de 
régression logistique binaire. Elle permet de tester un modèle de régression avec un 
variable dichotomique (0,1) dans notre modèle la « probabilité de défaut » (variable 
prédite) et des variables indépendantes (prédicteurs) soient continues ou qualitatives.  

• Nous avons utilisé une méthode progressive, en particulier la méthode descendente pas à 
pas. Dans la méthode descendante, SPSS introduit dans le modèle initial toutes les 
variables pas à pas et retire progressivement les variables les moins significatives jusqu’à 
sélectioner uniquement celles qui contribuent à l’amélioration du modèle de prédiction. 
Contrairement à la méthode ascendante, qui introduit la variable avec le score le plus 
élévé avec une séléction étape par étape pour ne garder aucune variable avec une 
statistique score significative (inféreur 0,05) en plus des tests d’entrée basés sur la 
signification de la statistique du score177.  

• Après plusieurs itérations par la méthode de régression logistique sur SPSS, le modèle de 
prédiction de défaut a retenu 6 ratios financiers en plus d’une constante. La méthode 
utilisée dans la construction de modèle économitrique est la méthode descendante pas à 
pas avec le test de Wald, 

• Nous avons veillé au respect de la règle de décision suivante :  
- Si P (ou Sig) est inférieur à 0.05, alors on conclut que la différence entre les 

moyennes est statistiquement significative ; 
- Si P (ou Sig) est supérieur à 0.05, alors la différence observée entre les moyennes 

n'est pas statistiquement significative. 
• Pour pourvoir évaluer le pouvoir discriminant de notre modèle d’estimation, nous avons 

adopté la mèthode la plus utilisée dans les travaux de recherche, la courbe de 
caractèristique d’éfficacité appelé ROC (Cumulative Accuracy Pofiles)178. 
 

Evaluation de l’ajustement des coefficients estimés 

 

Cette étape a pour objet d’évaluer la signification statistique des coefficients des variables 
indépendantes retenues, en vue de s’assurer que chacune des variables estimés contribue à mieux 
prédire P(y) par rapport à un modèle qui les intégrées pas. L’analyse de la statistique de Wald, 
illustre la différence dans le modèle avant et après l’intégration de la dernière variable. Selon le 
tableau ci-dessous, le sens des coefficients reflètent le sens de la relation. On remarque que la 
relation est positive pour les variables stocks en jours chiffre d’affaires, créances clients en jours 
chiffre d’affaires et levier total, soit que l’augmentation de la variation des stocks, des créances 
clients et du levier total prédisent la défaillance de l’entreprise. En revanche, la relation est 
négative pour la variable âge de la société, l’asset turnover et le total bilan. Ceci signifie que 
meilleurs sont l’expérience de l’entrepreneur, le niveau d’endettement et la rotation des actifs, 
moins il fait défaut. 

                                                
177 ftp://public.dhe.ibm.com/software/analytics/spss/documentation/statistics/22.0/fr/client/Manuals/IBM_SPSS_Regres
sion.pdf 
178  Ricco Rakotomalala, «  Receiving operating characteristics : une autre manière d’évaluer un modèle  de 
prédiction », tutoriels Tanagra.  
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On constate qu’à l’étape finale, l’ensemble des coefficients sont significatifs. Ainsi, on conclut 
que chacune de ces variables indépendantes contribue à l’amélioration du modèle. 

 

Tableau 04 : Variables dans l'équation 

  A E.S. Wald ddl Sig. Exp(B) 
Etape 
4a 

Agesociété -,031 ,017 3,377 1 ,066* ,970 
StocksenJourCA ,005 ,002 9,731 1 ,002 1,005 
CréancesCltsenJoursCA ,007 ,002 12,447 1 ,000 1,007 
Rotation d’actifs 
(assetturnover) 

-,857 ,274 9,743 1 ,002 ,425 

LogTotalbilan -5,125 ,682 56,507 1 ,000 ,006 
Leviertotal ,158 ,060 6,867 1 ,009 1,171 
Constante 35,343 4,867 52,738 1 ,000 2234642772566680,000 

a. Variable(s) entrées à l'étape 1 : Agesociété, StocksenJourCA, CréancesCltsenJoursCA, 
Quickratio, rotation d’actifs, Interestcoverageratio, Cashratio, LogTotalbilan, Leviertotal. 
*cette variable est significative au seuil de 90%. 

Source : Auteur  

 

Le tableau des variables hors de l’équation illustre pour chaque étape de 1 à 3 SPSS introduit la 
variable ayant le score le plus élevé. Donc, on constate comme pour le modèle initial, que la ligne 
statistique globale est significative pour les trois étapes. 

Tableau 05 : Variables hors de l'équation 

 Score ddl Sig. 
Etape 2a Variables Cashratio ,718 1 ,397 

Statistiques globales ,718 1 ,397 
Etape 3b Variables Interestcoverageratio 1,093 1 ,296 

Cashratio ,874 1 ,350 
Statistiques globales 1,794 2 ,408 

Etape 4c Variables Quickratio 1,258 1 ,262 
Interestcoverageratio ,895 1 ,344 
Cashratio 1,300 1 ,254 

Statistiques globales 2,796 3 ,424 
Source : Auteur  

a. Variable(s) supprimée(s) à l'étape 2 : Cashratio. 
b. Variable(s) supprimée(s) à l'étape 3 : Interestcoverageratio. 
c. Variable(s) supprimée(s) à l'étape 4 : Quickratio. 

 

Nous avons retenus le modèle suivant : 

Z-Score = -0.031*Age +0.005*Rotation des Stocks+0.007*Rotation des Créances Clients-
0.857*Rotation d’actifs-5.125*Log Total Bilan+0.158*Levier Total+35.343 

 

Evaluation de la justesse de l’ajustement du modèle final  

A partir de l’équation finale, nous pouvons évaluer si le modèle arrive à bien classer les 
entreprises dans leur groupe d’appartenance. A titre de rappel, le hasard a permis de classer 
correctement 75,4% des entreprises. Ainsi, nous constatons le pourcentage correct de 
classification. 
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Tableau 06 : Tableau de classement 

  Observations Prévisions 
  Code DEF Pourcentage correct 
  Sain Def 

Etape 4 Code DEF Sain 268 15 94,7 
Def 29 62 68,1 

Pourcentage global     88,2 
Source : Auteur  

Nous constatons que le pourcentage global de classification baisse minimalement de 88,8% dans 
la première étape à 88,0% pour l’étape 3, puis remonte à 88,2% à l’étape 4. Dans cette dernière 
étape, 94,7% des entreprises saines sont classées correctement, mais que seulement 68,1 % des 
entreprises en défaut le sont. Par rapport aux résultats précédents, l’amélioration des résultats est 
significative et notre modèle est satisfaisant. 

 

Validation du modèle : Evaluation du pouvoir discriminant du modèle 

Validation de la qualité du modèle  

Après avoir obtenu les coefficients des différents ratios retenus dans notre modèle, on valide le 
modèle en réalisant les étapes suivantes sur la base des données restantes après la modélisation. 

Nous avons validé cette équation sur un échantillon de validation de 744 observations. Dans le 
cadre de la validation de notre modèle nous avons obtenu un taux d’erreur de 7%. Le modèle est 
prédictif à 93%. 

Nous appliquons le modèle retenu sur la base de l’échantillon de validation, nous effectuons les 
mêmes étapes poursuivies dans le traitement de l’échantillon de modélisation : 

- Calcul du score : ! = !"#!
!!!  

- Calcul de la probabilité de défaut : ! = !"# !
(!!!"#  (!)

  

On prévoit l’état de défaut grâce à la condition : π>0,5 Soit Def =1 

On calcule de la matrice de confusion à partir des données de de validation : 

Tableau 7 : Matrice de confusion 
 

Matrice de confusion estimation 
Correct 93% 

Incorrect 7% 
Total 100% 

                                                                          Source : Auteur 

On construit la courbe de ROC : 

ROC obtenue à partir des données de validation 
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Zone sous la courbe 
 

Variable(s) de résultats tests:Y 

Zone 
0,852 

Source : Auteur 

A partir de ces indicateurs, on peut valider le modèle puisque le taux d’erreur est faible et l’aire 
sous la courbe de ROC, AUC = 0,852 est excellent (voir ref, tableau Efficacité du modèle selon la 
valeur AUC). 

 

Interprétations des résultats   

 

Il existe une propriété particulièrement intéressante propre au modèle logit, qui facilite en 
particulier l’interprétation des paramètres β associés aux variables explicatives Xi. Les valeurs 
numériques des estimations n’ont pas d’interprétation directe, en raison du problème de la 
normalisation de la variance résiduelle 179. Ainsi, il faut retenir que la seule information directe 
réellement utilisable est le signe des paramètres, indiquant si la variable associée influence à la 
hausse ou la baisse, la probabilité de défaut. Toutefois, on peut en outre calculer les effets 
marginaux : les effets marginaux mesurent la sensibilité de la probabilité de l’événement Yi = 1 
par rapport à des variations dans les variables explicatives Xi. Et c’est précisément dans ce 
contexte, que l’utilisation d’un modèle logit peut faciliter l’analyse de ces effets marginaux. 

Les variables dont le coefficient estimé est positif influent positivement sur la probabilité d’être 
en défaut, alors que les coefficients négatifs indiquent que les variables auxquelles ils se 
rapportent affectent négativement cette probabilité. 

A présent, nous allons nous intéresser à l’Odd Ratio (OR) pour mesurer l’association des 
variables à la probabilité d’avoir une précarité monétaire. Dans le cas du modèle logistique, 

                                                
179 Thomas ALBAN, (2000), « économétrie des variables qualitatives », Manuel et exercices corrigés, Edition DUNOD. 
P 65. 
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l’exponentielle du coefficient d’une variable explicative s’interprète comme son OR180.. Lors de 
l’estimation, les OR sont donnés par la dernière colonne du tableau. 

En effet, nous constatons à partir des tests effectués que la plupart des variables explicatives ont 
un pouvoir prédictif significatif et le signe attendu.  

• L’Age a un effet négatif sur la prédiction du défaut. Les PME ayant suffisamment 
d’historique, accèdent facilement aux financements en raison de leur faible profil de 
risque. D’ailleurs, le statut PME n’est qu’un stade du cycle de vie de l’entreprise. 
L’existence de relation négative entre l’age et la prédiction de défaut, signifie qu’une  
PME mûre a de faible chance de tomber en défaut.  

• La Rotation des stocks  et la probabilité de défaut sont liées positivement.Une faible 
rotation des stocks est souvent associée à des diffcultés d’écoulement de marchandises et 
à une mauvaise planification, ce qui implique des problémes de liquidité et une 
agravation du fonds de roulement mal percue généralement par les banques. 

• La Rotation des créances clients a un effet  positif sur la probabilité de défaut, ce qui 
suggère que plus la durée moyenne de crédit accordée par l’entreprise à ses clients est 
longue moins la société est liquide. 

• La Rotation d’actifs (asset Turnover) est corrélé négativement à la probabilté de défaut, la 
rotation d’actif met en lumière la capacité de l’entreprise à générer du chiffre d’affaires 
pour chaque dirham investi.  

• Le Log Total Bilan a un effet négatif sur la probabilité de tomber en défaut. Le lien entre 
la taille de l’entreprise et son risque est croissant pour les PME, mais décroissant au dela 
d’une certaine taille. Plus l’entreprise est grande moins elle est risqué. Les deux 
économistes Bun et Redwood (2003) ont démontré que les entreprises de petite taille ont 
une forte probabilité de défaut. 

• Le levier Total est corrélé positivement à la prévision du risque de défaut. Un niveau de 
levier est une source de fragilité financière pour l’entreprise. En d’autres termes, l’état de 
l’entreprise en question est insoutenable sur le moyen long terme et devrait 
impérativement lever des fonds pour honorer ses emplois. Cette variable revêt une 
importance cruciale, l’augmentation de la proportion des actifs de l’entreprise par rapport 
à ses fonds propres augmente la probabilité de la firme à faire défaut et en l’occurence 
expose la banque au risque.  
 

Construction des échelles de notation  
 

Sur la base de l’équation du modèle de prédiction de défaut construite sous SPSS, nous avons 
construit une grille de notation sur la base des scores des entreprises. La technique de définition 
des échelles de notation peut être décrite ainsi :  

§ Définition du paramètre clé pour la classification : nous avons retenu le Z-Score qui a 
été calculé pour chaque entreprise selon le modèle Logit. Ce paramètre a été adopté en 
raison de la possibilité d’en déduire les probabilités d’une part et de sa distribution 
continue qui lui permet de servir de base pour la définition des classes d’autre part ; 

§ Calcul de la probabilité de défaut181 pour chaque entreprise : en partant des Z-scores de 
notre modèle et selon l’équation suivante  : ! = !"# !

(!!!"#  (!)
  .  

§ Caclul du taux de défaut pour la validation du modèle : la principale problématique 
rencontrée à cette étape était la règle de décision pour considérer une entreprise comme 
en situation de défaut car l’application de la circulaire de BAM allait tout simplement se 
traduire par un taux de défaut trop élevé incluant une bonne partie des entreprises qui ne 
sont par forcément en cessation définitive de paiement. Partant des statistiques des 

                                                
180 Odd=P / (1-P) Exemple : Un Odd de 4, veut dire que la réalisation de l’événement est 4 fois supérieure à sa non 
réalisation. 
181 La probabilité de défaut est le pourcentage qui signifie la probabilité de perte sur les créances au cours d’une période 
donné.  



 
 

 105 

agences de rating, nous avons retenu comme seuil de classification le taux de défaut 
observé par les principales agences de notation internationales pour les classes 
« Default », soit 77% environ ;  

§ Définition du nombre cible de classes : cette définition s’est basée essentiellement sur 
les pratiques des grandes banques marocaines 182 et des agences de notation 
internationales183. L’analyse de ces pratiques a démontré que les systèmes de notation 
adoptent un nombre impair de classes avec un minimum de sept classes en fonction de la 
qualité et la quantité des données disponibles. Partant de ces constats, nous avons testé 
plusieurs configurations avant de retenir un système basé sur sept classes. Les principaux 
critères utilisés pour évaluer les configurations et arrêter la grille finale étaient les 
suivants : distribution normale avec une concentration des observations autour des classes 
médianes, différence significative entre les classes en termes de profil de risques et enfin 
probabilités et taux de défaut moyens croissants (cf. profil de défaut et distribution de 
l’échantillon dans le graphique ci-dessous) ; 

§ Affectation des entreprises aux classes appropriées : afin de mieux traiter cette étape, un 
découpage initial en un nombre plus élevé de classes avant de procéder à des 
regroupements des classes jugées redondantes en termes d’apports en information tout en 
surveillant la distribution normale (peu d’observations dans les toutes premières et 
dernières classes avec une augmentation graduelle du nombre d’observations par classe 
jusqu’à la classe médiane, suivie d’une baisse graduelle). Sur cette base, les intervalles de 
Z-score ont été retenus pour définir le rattachement des observations à leurs classes 
respectives; 

§ Application de la grille de notation sur l’échantillon. 

 

 

La matrice de notation de notre échantillon se présente comme suit : 

Tableau 8 : Matrice de notation 

Source : Auteur 

La répartition de notre échantillon suit une distribution normale appelée aussi gaussienne. Cette 
loi est l’une des lois de probabilités les mieux adaptée pour modéliser le risque de défaut 
provenant de plusieurs évènement aléatoires. La loi normale a une moyenne nulle et un écart-type 
unitaire. La présentation graphique de nos observations suit une distribution normale avec une 
concentration des observations autour des classes médianes et un lissage de peu d’observations 
entre le début et la fin et à taux de défaut moyens croissants.  

                                                
182 Les banques interrogées sont principalement  la Banque Centrale Populaire, Attijariwafa Bank, BMCE Bank of 
Africa, BMCI. 
183 Nous nous sommes basés sur les échelles de notations internationales adoptées par « The Big Three » (« Les trois 
grandes »), dans la construction des grilles de rating des entreprises. Ces agences qui réalisent 94 % du chiffre 
d’affaires de la profession: Moody's et Standard & Poor's détiennent, chacune, 40 % du marché, et Fitch Ratings 14 %. 

Note  Borne inf Z-
score 

Borne sup  Z-
score 

% de l’échantillon Taux défaut 
observé 

A - -10 4% 0% 

B -10 -7 10% 0,4% 

C -7 -4 20% 1,5% 

D -4 -1,5 35% 10% 

E -1,5 0 19% 14% 

F 0 0,8 8% 28% 

G 0,8 - 5% 54% 
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Le graphique ci-dessous illustre le profil de défaut et la distribution de l’échantillon. 

 

Figure 1 : Distribution du profil de défaut 

 
Source : Auteur 

Conclusion 

Notre recherche a porté tout d’abord sur l’analyse des techniques de scoring comme outils d’aide 
à la décision pour les besoins d’octroi de crédit et le pricing du risque. Ces techniques permettent 
à postériori une classification du risque du portefeuille des crédits octroyés et une budgétisation 
des fonds propres. Malgré les limites des techniques du credit scoring, nous concluons que la 
plupart des auteurs s’accordent sur l’importance de la méthodologie et la capacité prédictive d’un 
modèle de credit scoring pour la prédiction de défaut de crédit des entreprises dans le cadre des 
approches de notations internes (IRB) des accords bâlois.  

De plus, ces méthodes permettent de répondre à plusieurs questions clés qui se posent dans le 
cadre du processus de modélisation du risque de crédit notamment : quelle est la meilleure 
méthode d’évaluation des clients ? Quelles sont les variables pertinentes à intégrer dans le 
modèle ? Quel est le type d’information qui améliore et facilite le processus de prise de décision ? 
Quelle est la meilleure mesure pour prédire le comportement du client (sain ou défaut).  

Pour répondre à notre problématique, nous avons construit un modèle de prédiction de risque de 
défaillance des PME marocaines avec la méthode de la régression logistique (Logit). Ainsi, il 
ressort de la construction de notre modèle de prédiction de la défaillance, que les PME 
marocaines défaillantes se caractérisent par de faibles rotations des stocks, qui implique des 
problèmes de liquidité et aggravation du fonds de roulement mal perçue généralement par les 
banques, une rotation des créances clients longue, une causalité négative avec la rotation de l’actif 
net (asset Turnover) qui met en lumière la capacité de l’entreprises à générer du chiffre d’affaires 
pour chaque dirham investi, un total bilan faible et enfin,  une forte part de la dette sur le moyen 
et long terme (MLT) par rapport aux fonds propres qui augmente la probabilité de la firme à faire 
défaut et en l’occurrence expose la banque au risque de contrepartie.  

Enfin, les résultats obtenus sont satisfaisants, puisque le taux de bons classement est de 88,2% et 
l’air sous la courbe de ROC à partir des données de modélisation est élevé soit un AUC =0,915. 
Ces résultats obtenus sur un horizon de deux ans, sont satisfaisant par rapport à ceux qui 
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découlent des études comparables réalisées dans ce domaine. A ce titre, le choix de la méthode de 
régression logistique dans le cadre de notre travail de recherche se justifie au regard des autres 
méthodes  par la nature de la problématique, la nature des données et enfin, la nature de la 
variable d’intérêt « Probabilité de défaut » qui est une variable qualitative binaire, d’une part, et 
d’autre part, par rapport aux taux de bons classements qu’offre cette méthode au regard des autres 
modèles probabilistes et techniques intelligentes.  

En définitive, à travers cette recherche empirique, nous constatons qu’il n’existe pas de modèle de 
crédit scoring optimal, ni de procédure qui précise le nombre des variables significatives à retenir, 
l’échelle de classification et le seuil de rejet optimal, la taille de l’échantillon et la technique 
efficace de validation du modèle de credit scoring, qui différent d’une banque à une autre et d’un 
domaine à un autre. Après des recherches approfondies, certains chercheurs tels Al Amari 
(2002)184 ont abouti aux mêmes conclusions. Il semble justifié de conclure qu’un bon modèle de 
scoring doit refléter la culture de l’institution financière en matière de politique de crédit et de 
risque. 
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Résumé 

Les PME constituent une composante considérable de l’économie mondiale. Cependant, leur 
problème d’accès au financement appelle l’étude des critères susceptibles d’agir sur l’octroi de 
crédit bancaire, une source dont ces entreprises dépendent fortement. Malgré leur rôle vital dans 
l’économie, cette catégorie rencontre des difficultés pour accéder au financement bancaire. La 
problématique de la prédiction de la défaillance des entreprises a fait l’objet de nombreux travaux 
dans la littérature comptable et financière qui se sont intéressés en particulier aux difficultés dont 
l’entreprise est responsable. Malgré le peu de travaux de recherche portant sur la PME, la 
prédiction du phénomène de la défaillance a suscité davantage l’intérêt des banques aux termes 
des nouveaux accords de Bâle II qui les obligent à développer des systèmes de notation interne 
pour le rating de leurs contreparties. Aujourd’hui, le paysage bancaire connaît une évolution 
profonde des dispositifs réglementaires qui entrainera certainement des répercussions sur les 
relations banques -entreprises. Dans ce cadre, ce papier a pour objet de proposer un modèle 
économétrique de prédiction du risque de défaut composé de ratios quantitatifs et qualitatifs, pour 
les entreprises marocaines en l’occurrence les PME en fonction de leur probabilité de défaut pour 
des fins de tarification. 
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- L’UE et les pays méditerranéens partenaires : Un partenariat à renforcer 
- La frontière qui protège ? Quelques réflexions sur la dimension utopique des murs 
- Polish-Ukrainian migration flows from the perspective of contemporary and future economic 
relation 
- Le changement des frontières des pays européens et son influence sur les innovations 
- La représentation de l’UE au-delà de ses frontières. Le cas de la Serbie 
 
2. Quelles stratégies d'acteurs ?  
 
- In Cross-Border Engagement, We trust 
- E-business in European Union – advantages, challenges and threats 
- Possibilités d´utilisation de nouveaux modèles commerciaux destinés aux groupes spécifiques 
des communautés dans le processus de l´inclusion sociale 
- Barriers of SME internationalisation in Slovakia 
- Progress towards the EU Manufacturing Renaissance 
- La responsabilité sociétale des entreprises en tant que manifestation de la gestion humaniste 
- Perceived identities of Eastern European cities – are they affected by the changes in the EU’s 
borders? 
- Perceptions et conséquences sociales de la croissance des entreprises chinoises en Europe. Etude 
comparative entre France et Chine 
- The educational system marketization mechanism in the Slovak republic 
- Une comparaison des modes d’insertion dans les chaînes régionales de valeur. Le cas de 
l’industrie automobile au Maghreb 
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Université Internationale de Casablanca, Maroc. Laureate International Universities 14-16 septembre 2017 
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- La normalisation européenne : un outil de coopération pour l’internationalisation des PME 
- The Significance of Energy Union in European Union Energy Security 
- La compliance des entreprises dans l’Union Européenne : quand l’éthique est stratégie… 
- Les biens à double usage : contrôle & restrictions à l’exportation 
- L´impact des transferts d’argent des migrants sur le développement de leurs pays d´origine 
- E-consumers’ behaviour in Europe – assimilation or differentiation 
- Analysis of the individual Contribution of member States in financing European Projects 
- International Trade – factor of economic growth for European Union member States 
- Analysis of the economical Evolution of the EU member States by using a dimensional Data 
Model 
- Common strategies to improve resilience of the European energy system  
- Foreign Direct Investment: geographical or economic proximity? Considerations on the case 
FDI China-Europe 
- Les TIC. Outil de (dé) construction du marché global 
- The transnational detachment of staff as opportunities for collaboration between companies 
inside The Union 
- Accountability of Universities in the European Union 
- Le régime Méditerranéen est bon pour l’économie 
- Valeurs Fondamentales et Politique de Voisinage de l'Union Européenne au Sud 
- Functioning of new distribution channels in Poland – from a consumer’s perspective 
 
3. Le BREXIT est-il le signe d’une Europe en voie de déconstruction ?  
 
- Multidimensional Europe in a changing world 
- Une nouvelle frontière au sein de l'Espace Européen de l'Enseignement Supérieur et de la 
Recherche ? 
- L’impact du Brexit sur la politique européenne de lutte contre l’évitement fiscal des entreprises 
- Quo Vadis Europae? European Union needs of reform 
- Free movement of workers – Europe’s new whipping boy 
- Long-term trade relationship between South Africa and the UK – before and during membership 
of UK in the EU, and after Brexit 
- Conséquences du Brexit sur l’UE et le RU et ses perspectives 
- International relations between the European Union and Great Britain: a visual content analysis 
of Brexit 
- The crisis of European Union: the need of a new social asset 
- BREXIT as a Natural Consequence: The UK Does Not Fit the EU – as Seen on the Example of 
the British Local Government. 
- L’identité européenne en question ou comment vivre l’Europe à l’Est de l’Ouest 
- Le crowfunding. Un outil participatif au service d'une Europe sans frontière 
- Programme Jean Monnet : diffuser le message européen envers et contre tout ?  
- Competitiveness and cultural convergence of Eastern European cities – the role of civilizational 
competences 
- Le BREXIT aura-t-il un impact sur la politique européenne de cohésion ? 
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LA VIE DU RESEAU 
__________________________________________________________________________ 
 
3. NOTES AUX AUTEURS 
 
Objectif et contenu de la Revue 
 
La revue Management & Gouvernance. Entreprises-Territoires-Sociétés publie des articles de 
chercheurs en sciences humaines et sociales, autour de problématiques entrepreneuriales, 
territoriales et culturelles qui caractérisent l’Europe contemporaine. Elle est éditée par un réseau 
international et interdisciplinaire (Réseau des Pays du groupe de Vysegrad, ou réseau PGV) dont 
la coordination est assurée à partir de l’Université de Grenoble Alpes (UGA). 
 
Succédant aux Cahiers Franco-Polonais fondés en 1992 avec l’Université de Lodz, puis élargis à 
l’ensemble des universités partenaires, la revue Management & Gouvernance est une base de 
diffusion d'idées qui se sont développées au sein du Réseau PGV, autour des grands problèmes de 
l’Europe contemporaine, (gouvernance des territoires, construction identitaire, développement 
durable, entrepreneuriat, management interculturel, université, formation, travail, mobilité, 
migration, compétitivité…). 
 
Management et Gouvernance paraît à raison de 2 numéros par an, en langue française ou 
anglaise, chaque numéro comprenant un dossier thématique et une série d’articles ouverts sur 
d’autres sujets ainsi qu’une rubrique spéciale consacrée à la vie du Réseau (annonce de 
manifestations, rencontres internationales et publications scientifiques réalisées par tous les 
partenaires). 
 
Comité international et Comité de lecture 
 
La Revue Management & Gouvernance est placée sous le parrainage d’un Comité International 
composé de personnalités européennes du monde scientifique, choisies dans les pays du  réseau 
PGV. 
 
Sauf exception, les textes proposés à la rédaction sont originaux. Ils sont soumis à un Comité de 
lecture international et interdisciplinaire. 
 
Les décisions finales sont l’acceptation en l’état, le refus ou l’acceptation sous réserves de 
modifications. 
 
Présentation des articles 
 
Les articles soumis à la revue mentionnent le nom, prénom, organisme de rattachement, adresse 
postale et électronique des auteurs. Ils sont transmis exclusivement en version électronique 
(format Word. doc) au siège de la rédaction <ewa.martin@iepg.fr>. 
 
La longueur de l’article doit se situer entre 12 et 20 pages, (soit entre 18 000 et 30 000 signes), 
résumés, figures et bibliographie comprises. 
 
Les normes typographiques sont les suivantes: interligne 1,5, police de caractère Times New 
Roman 11 points. Ne pas utiliser de couleur. 
 
Tous les articles sont accompagnés d’un résumé d’une demi page (750 signes) maximum, traduit 
dans l’une des deux langues: français si l’auteur est francophone, anglais s’il est anglophone. 
Les articles ne comportent pas d’annexes. Les tableaux et figures sont intégrés dans le texte et  
numérotés. 
 



 
 

 122 

Les notes sont placées en bas de page. Les références bibliographiques sont présentées de façon 
suivante: 
 
- pour les périodiques, mentionner le nom et prénom de l’auteur, l’année de publication, le titre de 
l’article en italique, le titre et le numéro du périodique et le numéro de la première et de la 
dernière page (p.ex. martin claude (2007), l’entreprise est européenne résiste au modèle 
occidental, la revue des sciences de gestion, direction et gestion des entreprises, n°226-227 p17-
28. 
 
- pour les livres, mentionner le nom et le prénom de l’auteur ou du directeur de publication, 
l’année de publication, le titre du livre en italique, le lieu de publication et la maison 
d’édition (p.ex. pod redakcja zofii mikolajczyk i clauda martin, (1995), blaski i ciene, wspolpracy 
firm polskich i francuskich, lodz, wydawnictwo uniwersytetu lodzkiego. 
 
Les travaux non-édités mentionnent le nom et prénom de l’auteur, l’année de présentation et le 
titre, en précisant le caractère du travail: “rapport”, “étude”, “thèse” et le nom de l’université ou 
de l’école ou la soutenance ou la présentation ont eu lieu. 
 
Les travaux présentés à l’occasion de symposiums, conférences seront traités comme des livres. 
pour les sources électroniques, on mentionnera l’adresse url. 
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Cahiers scientifiques internationaux du réseau PGV 
Management & Gouvernance   Entreprises-Territoires-Sociétés 

 

 Thèmes  
 La revue Management & Gouvernance. Entreprises-Territoires-
Sociétés publie des articles sur les problématiques 
entrepreneuriales, territoriales et culturelles qui caractérisent 
l’Europe contemporaine. 
Edition   
 Réseau universitaire européen (Le Réseau des Pays du groupe de 
Vysegrad, ou réseau PGV) dont la gestion est assurée par une 
Association Loi 1901. 
Périodicité, langues 
 Management et Gouvernance paraît à raison de 2 numéros par an, 
en langue française ou anglaise. 
ISSN 2104-2438 

 
Volumes parus 
N°1. Janvier-juin 2009. Compétitivité, ressources humaines et développement régional en 
Europe  
N°2. Juillet – décembre 2009. Les défis du développement durable : politiques industrielles et 
commerciales dans l’Union Européenne 
N°3. Janvier – juin 2010. Local, gouvernance et capitalisation des ressources  
N°4. Juillet – décembre 2010. La crise mondiale et les perspectives de reprise des économies 
européennes 
N°5. Janvier – juin 2011. Interculturalité en Europe 
N°6. Juillet – décembre 2011. L’UE et ses rapports au monde. Perte de statut ou émergence 
d’un nouveau modèle 
N°7. Janvier – juin 2012. Identité européenne  
N°8. Juillet - décembre 2012. L’entrepreneur face aux politiques publiques européennes 
N°9.Janvier-juin 2013. Le commerce à travers les pays européens 
N° 10. Juillet - décembre 2013. La société de l’information. Perspective européenne et globale 
N°11. Janvier – juin 2014. Les relations clients - fournisseurs en Europe : un facteur majeur de 
compétitivité  
N°12. Juillet - décembre 2014. La cohésion européenne en question  
N° 13. Janvier - juin 2015. Et si la solution venait de l’Est ?  
N° 14. Juillet – décembre 2015. Le renforcement de l’Europe 
N° 15. Janvier - juin 2016. Quo vadis Alma Mater ? 
N° 16 Juillet - décembre 2016. Les défis européens. Union globalisée ou localisée ? 
N° 17. Janvier-juin 2017. Systèmes productifs locaux. Benchmarking dans les pays de l’Union et 
à l’Est de l’Union 
 
Tarifs 
Prix d’abonnement annuel (2 numéros), Union Européenne : 50 € Autres pays  60 € 
Achat au numéro          Union Européenne : 25 € Autres pays  30 € 
Les tarifs incluent les frais de transport et d’emballage 
Taux de TVA applicable : publication non soumise à TVA. 
Règlement 
Par chèque bancaire à l’ordre de « Association Réseau PGV » ou par virement bancaire au 
compte :  
Crédit Mutuel Grenoble    
N° 00020210101 IBAN FR76  1027 8089  4000  0202 1010 151  BIC CMCIFR2A 
 

Abonnements (commandes et paiements) 
Association « Réseau PGV » - GREG - 2 Place Doyen Gosse. 38031 Grenoble Cedex France 

Contact: claude.martin@iut2.univ-grenoble-alpes.fr 
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Cahiers scientifiques internationaux du réseau PGV 
Management & Gouvernance  Entreprises-Territoires-Sociétés 

 

 

Themes 
Management & Gouvernance. Entreprises- Territoires-Sociétés 
publishes articles on entrepreneurial issues, territorial and cultural 
characteristics of the contemporary Europe. 
Edition 
European University Network (The Network of Country Group 
Vysegrad, or PGV  Network) which is managed by an 
Association Loi 1901. 
Periodicity, language 
Management & Gouvernance Review publishes two issues per 
year in french or english. 
ISSN 2104-2438 

 
Published issues 
N°1. January to June 2009. Competitiveness, human resources and regional development in 
Europe 
N°2. July to December 2009 The challenges of sustainable development: industrial and trade 
policies in the European Union 
N°3. January to June 2010 Local governance and funding resources 
N°4.  July to December 2010 The global crisis and prospects for recovery of European 
economies 
N°5. January to June 2011 Interculturality in Europe 
N°6. July to December 2011 The EU and its relations to the world. Loss of status or emergence 
of a new model 
N°7. January to June 2012 European identity 
N°8. July to December 2012 The entrepreneur to face European public policy 
N° 9. January to June 2013 Trade across European countries: practices, preferences, trends, 
comparisons and similarities  
N° 10. July to December 2013.  The information society. European and global perspective 
N° 11. January to June 2014.  The customer-supplier relationships in Europe: a major 
competitive factor  
N°12. July to December 2014 Rethinking European cohésion 
N°13. January to June 2015 If the solution was coming from the East ... 
 N° 14. Juillet – décembre 2015 The strengthening of th European Union 
N° 15. January - june 2016. Quo vadis Alma Mater? 
N° 16. July - december 2016. The European challenges. The globalized or localized union? 
N°17. January-June 2017. Local productive systems. Benchmarking in the countries of the 
Union and in the East of the Union  
Rates 
Price of annual subscription (2 issues)      European Union: 50 €        Other Countries 60 €  
Buy at number                                           European Union: 25 €        Other countries  30 € 
Prices include shipping and packing 
VAT rate: publication not subject to VAT. 
Payment 
By check payable to "Association PGV Network" or by bank transfer to:  
Crédit Mutuel Grenoble    
N° 00020210101 IBAN FR76 1027 8089 4000 0202 1010 151   BIC CMCIFR2A 
 

Abonnements (commandes et paiements) 
Association « Réseau PGV » - GREG - 2 Place Doyen Gosse. 38031 Grenoble Cedex France 

Contact: claude.martin@iut2.univ-grenoble-alpes.fr 






