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"Nous voulons des solutions économiques 

aux p r o b l è m e s soc iaux et des solutions 

soc ia les aux p r o b l è m e s économiques . 1 1 

( M a u r i c e C O M B E : L ' a l i b i ) 

I N T R O D U C T I O N G E N E R A L E 



" L e s en t r ep r i s e s en difficulté sont devenues des sujets de 

p r e s s e , si constants, si importants , si mobi l i sants que l es f r ança i s 

doivent certa inement vo i r l eur économie comme une sor te de vaste 

m a r e à " c a n a r d s bo i teux " dans laque l le ne ba rbo te ra i en t que des e n 

t r ep r i s e s en difficulté, en se mi -d i f f icu l té ou en complète dif f iculté. 

( . . . ) Ma i s ces canards boiteux, suffoqués par l ' e au qu ' i l s ont ava lée 

on e s s a i e de l es r e t i r e r et, par une sor te de b o u c h e - à - b o u c h e f inan 

cier géné reusement d i spensé par l es P o u v o i r s Pub l i c s , de les r é a n i 

m e r . Ma i s r é a n i m e r avec quoi ? Eh bien, p r é c i s é m e n t avec la s u b s 

tance qu 'on t i re des canards en bonne santé. " (1) C e constat pose un 

certa in nombre de p r o b l è m e s . 

- L ' é conomis te peut se demander si l a r e che r che d'un opt i 

mum économique exige b ien que l 'on prenne de l a nour r i tu re aux c a 

nards sains pour l a donner à ceux qui sont ma l ade s ; 

- L ' é conomis te de b ranche e s s a i e r a de savo i r de quel le r a 

ce sont les canards qui en bénéficient et ceux qui paient ; 

- L e gest ionna i re che r che r a l es moyens d ' empêche r l e s c a 

nards de devenir boiteux ; 

- L e j u r i s t e se penchera sur les p r o b l è m e s de succes s i on 

posés par le décès du canard boiteux ; 

- L ' h o m m e polit ique, enfin, e s s a i e r a de sentir l e s l imi tes 

de la so l idar i té nationale en faveur des canards l e s plus f a i b l e s . 

A f in de ne pas nous noyer à notre tour dans une m a r e au s s i 

vaste, nous nous l imi te rons au point de vue du gest ionna i re , ce qui 

n 'exclut d ' a i l l eu r s pas quelques incurs ions sur l es t e r r i t o i r e s vo i s ins . 

Ma i s , m ê m e ainsi res t re int , le sujet se ra i t trop vas te . Il pour ra i t , pa r 

exemple , inc lure des p r o b l è m e s tels que : 

- l e s spéci f ic i tés de l a gest ion des en t r ep r i s e s en diff iculté, 

(1) C H A M P A U D (C laude ) : L a situation des e n t r e p r i s e s en diff iculté, 

p r o b l è m e de droit économique per turbant le droit p r i v é . Revue F r a n 

ça i se de Comptabi l i té , n ° 64, a oû t - s ep t embre 1976, p. 375. 



- les mécan i smes de l f a ide à ces en t r ep r i s e s , 

- 1rs politiques c o m m e r c i a l e s ou f inanc iè re » qui m i n i m i 

s a n t l e s r i sques d e déta i l l ante , 

- les aspects économiques des plans d ' apurement du pass i f 

dans le cadre de l a p rocédure de suspension p r o v i s o i r e des poursu i tes 

ou des concordats en cas de r è g l ement j u d i c i a i r e . 

- etc. 

M ê m e pour le gest ionnai re , le p r o b l è m e des en t r ep r i s e s en diff iculté 

peut être abordé sous de mult ip les a spec t s . 

L ' un d 'entre eux nous tient pa r t i cu l i è r ement à coeur . Q u e l 

les qu 'en soient l es causes , l a défa i l lance d'une en t r ep r i s e fait des v i c 

t imes innocentes : e ssent ie l l ement l e s f ou rn i s s eu r s , sous - t ra i tants et 

s a l a r i é s . Or on s ' ape r ço i t que dans b ien des cas , l a chute aura i t pu 

être évitée s i . . . Beaucoup de ces " s i " se r é sument à une attitude p a s 

sive face au changement, à un manque d ' imag inat ion . P o u r év i ter le 

gasp i l l age en r i c h e s s e s et en h o m m e s que r ep r é s en t e l a f e r m e t u r e 

d'une ent rep r i se , ne peut -on pas e s s a y e r d ' a s s o c i e r l e s s a l a r i é s à une 

constante et n é c e s s a i r e adaptation ? I ls y gagnera ient sans doute une 

politique de l ' emp lo i qui l eur s e ra i t plus f a vo r ab l e . Nous pensons qu 'une 

amél io ra t ion tant du volume que de la qual ité des emplo i s of ferts p a s s e 

par un déve loppement p r i o r i t a i r e de petites ou moyennes en t r ep r i s e s 

dont les f r a i s de st ructure soient fa ib les et l e s poss ib i l i t é s d ' innovation 

g r ande s . E l l e s peuvent s ' adapter sans r e t a rd au m a r c h é et, par l eu r 

mobi l i té , se t rouver plus ou moins constamment en posit ion de q u a s i -

monopole . A condition de se g roupe r pour expor te r , de te l les unités sont 

à m ê m e de r é a l i s e r une va leur ajoutée é l evée . Ce r a i sonnement ne s ' a p 

plique bien sûr pas à l a s i d é r u r g i e , m a i s peut être va l ab l e dans de n o m 

b r e u s e s industr ies de t rans format ion . 

A s s o c i e r l e s s a l a r i é s à une défense active de l eur emplo i ne 

peut se f a i re sans une évolution du mode de d i rect ion des e n t r e p r i s e s . 

L 'é tude de cette question f e r a l ' ob jet du p r e m i e r chapit re . 

M a i s il ne suffit pas de reconna î t re aux s a l a r i é s une p o s s i b i l i 

té l éga l e d ' intervention pour qu ' e l l e entre aussitôt dans l e s m o e u r s . E n 

core faut - i l fournir les outils permettant d ' e x e r c e r ce dro i t de façon ef

f i cace . Nous p ropose rons deux d é m a r c h e s comp lémenta i r e s : 

- l 'une qui p u i s e r a dans l e s in format ions e x t r a - c o m p t a b l e s et 

que nous étudierons dans un chapitre II, 

- l ' au t re s 'appuyant sur l e s in format ions comptab les et f a i 

sant l 'ob jet du chapitre III. 



f , L e p i r e gasp i l l a ge qui pu i sse êt re dans une 

en t r ep r i s e , c ' es t le ga sp i l l a ge des dons hu 

ma ins . C ' e s t pourtant le plus f réquent . • . 1 1 

( P . J A R D I L L I E R ) 

C H A P I T R E I 

L E S " F A I L L I T E S " D ' E N T R E P R I S E S P E U V E N T - E L L E S 

R E M E T T R E E N C A U S E U N S Y S T E M E D E G E S T I O N ? 

Section 1 : L a r é f o r m e de l ' e n t r e p r i s e et l ' évo lut ion de sa p l ace dans 

la soc iété . 

Section 2 : L ' i n fo rmat ion des s a l a r i é s ou l a r e m i s e en cause de l eur 

p lace dans l ' e n t r e p r i s e . 



I N T R O D U C T I O N 

La r é f o rme de l ' en t r ep r i s e a la par t icu la r i té de fa i re p a r l e r 

d ' e l l e dans deux situations d i amét ra l ement opposées . On en pa r l e quand 

tout va b ien. A ins i , pour se l im i te r aux exemp le s récents , en a - t - o n 

beaucoup p a r l é v e r s la fin des années 6 0 . C ' e s t à cette époque que p a -

nit l ' ouv rage de M . B L O C H - L A I N E (1) , celui de M. L O I C H O T (2) , et 

que furent adoptées des m e s u r e s te l les que l a part ic ipat ion des s a l a 

r i é s aux fruits de l ' expans ion (ordonnance du 17 août 1967) , l ' i ns t i tu 

tionnalisation des sections syndica les d ' en t r ep r i s e s ( loi du 27 d é c e m b r e 

1968) ou, un peu plus tard, la fo rmat ion p ro fess ionne l l e continue ( loi 

du 16 ju i l l e t 1971). Inversement , c ' es t en pleine c r i s e que para î t le r a p 

port Sudreau (1975), que le min i s t re du t rava i l , M . Miche l D U R A F O U R , 

prononce un important d i s cou r s sur l a r é f o r m e de l ' e n t r e p r i s e (14 av r i l 

1976) ou que le consei l des m in i s t r e s adopte un projet de lo i sur le b i l an 

socia l (27 octobre 1976). Fau t - i l en conc lure que l ' e n t r e p r i s e est l ' ob jet 

de r é f o r m e s pe rmanentes et anarchiques ? 

Nous ne le pensons pas car dans l 'un et l ' au t re cas , les r é 

f o rmes n'ont pas la même f inal ité . En pér iode de p ro spé r i t é , il s ' ag i t 

de mieux d i s t r i buer l ' en r i ch i s s ement de l ' e n t r e p r i s e et d 'en f a i r e p r o 

f iter l es s a l a r i é s . C ' e s t le cas de la part ic ipat ion ou de l a fo rmat ion con 

tinue. 

De même , au l endemain des a cco rds de G r ene l l e , l ' inst i tut ionna l i sat ion 

des sections syndica les doit p e rmet t r e de r en f o r ce r l es posit ions des t r a 

va i l l eu r s dans l es négociat ions s a l a r i a l e s . P a r contre, en pér iode de c r i 

se, les r é f o r m e s portent plus sur le par tage du pouvoir dans l ' e n t r e p r i s e 

et, pa ra l l è l ement , l a diffusion de l ' in fo rmat ion . Cette double a f f i r m a 

tion schémat i se une réa l i t é év idemment beaucoup plus complexe et nuan 

cée. On peut par exemp le ép i loguer longuement sur ce qu ' e s t l a p r o s p é r i 

té ou la c r i s e . M a i s l a complexi té apparente du détai l ne doit pas m a s q u e r 

les g randes tendances qui, pensons nous, sont ce l les décr i tes c i - d e s s u s . 

(1) B L O C H - L A I N E ( F r a n ç o i s ) : P o u r une r é f o r m e de l ' e n t r e p r i s e . Seui l 

1967, p. 185. 

(2) L O I C H O T ( M a r c e l ) : L a r é f o r m e P a n - c a p i t a l i s t e . R o b e r t Laffont, 1966 

p. 215. 



Nous v e r r o n s dans ce qui suit dans que l le m e s u r e la mult ip l icat ion des 

fa i l l i tes d ' en t r ep r i s e s ( ca rac té r i s t i que d'une économie en c r i s e ) r e m e t 

en cause un style de gestion des en t r ep r i s e s en faisant po r te r les r e v e n 

dications de façon p r i v i l ég i ée sur des p rob l èmes de pouvoi r . 



Section 1 

L A R E F O R M E D E L ' E N T R E P R I S E E T L ' E V O L U T I O N D E S A P L A C E 

D A N S L A S O C I E T E 

L ' accent qui est mis de plus en plus sur l a fonction soc ia l e 

de l ' en t r ep r i s e entraîne de nombreux changements d'attitude. Nous 

nous i n t é r e s se rons ici à deux aspects importants de cette évolution : 

- l a r é f o r m e de l ' e n t r e p r i s e qui aboutit à p romouvo i r un 

nouveau par tage des pouvo i rs puis, 

- l 'attitude de plus en plus active des s a l a r i é s l o r sque l eu r 

en t rep r i se connaît des di f f icultés . 

Il est évident que ces deux aspects d 'une m ê m e réa l i t é s o 

ciale sont étroitement l i é s . Néanmoins , pour l a commodité de l ' e x 

posé , nous en ferons deux p a r a g r a p h e s dist incts . 



§ 1 L A R E F O R M E D E L ' E N T R E P R I S E E T L ' E V O L U T I O N 

D E SA F O N C T I O N S O C I A L E 

Le dérou lement d 'une épreuve sport ive est fonction du publ ic 

(de son attitude), de l ' a r b i t r e (qui p o u r r a être plus ou moins par t ia l ou 

plus ou moins s évè r e ) et, b ien sûr , des équipes qui s 'a f frontent. Il est 

à peine abusif de c o m p a r e r la r é f o r m e de l ' en t r ep r i s e à une épreuve 

sport ive . On re t rouve b ien un public ( l 'opinion publ ique qui p r e n d r a p a r 

ti pour l a l i b r e ent repr i se , pour un déve loppement a c c é l é r é des équ ipe 

ments col lectifs ou pour un r en fo rcement de l a défense des intérêts des 

s a l a r i é s e t c . . . ) , un a r b i t r e ( les P o u v o i r s Pub l i c s qui a s su rent avec 

plus ou moins de v igueur le r e spec t des r è g l e s : le dro i t de l ' en t r ep r i s e ) 

et des équipes ( les d i r igeants des en t r ep r i s e s et les s a l a r i é s - l e s p r o 

p r i é t a i r e s pouvant éventuel lement se d ist inguer des d i r igeants et i n t e r 

venir en tant que t e l s - qui luttent pour la défense de l eu r s in té rê t s ) . 

Nous d ist inguerons donc dans ce p a r a g r a p h e tro is par t ies : 

1 ° / L ' évo lut ion de l a conception de l ' e n t r e p r i s e , de l 'attitude du 

public à son éga rd . 

2 ° / L ' évo lut ion du dro i t de l ' en t r ep r i s e et de l ' u s age qui en est fait . 

3 ° / L e jeu des pa r tena i r e s : le succès des t r ava i l l eu r s dans le sens 

d'un é l a r g i s s emen t de l eu r s dro i t s en mat i è r e de gest ion. 



1°/ L ' E V O L U T I O N D E L A C O N C E P T I O N D E L ' E N T R E P R I S E 

Ce qu ' i l y a de plus surprenant , c 'est que l ' idée d'une r é f o r m e 

de l ' en t r ep r i s e soit à la fois si ancienne et si actue l le . Il s emb l e que 

tout ce qui touche au droit de p rop r i é t é ait une ex t r ao rd ina i r e capacité 

de r é s i s t ance aux idées , m ê m e les plus g é n é r e u s e s . . • 

A ins i , F O U R I E R é c r i v a i t - i l déjà : " O n devra i t pour p r e m i e r 

p rob l ème d ' économie polit ique, s ' i n t é r e s s e r à t r a n s f o r m e r tous l e s s a 

l a r i é s en p r op r i é t a i r e s c o - i n t é r e s s é s " . (1) Anthime C O R B O N , un typo 

graphe , animateur du journa l " L ' A t e l i e r " , éc r iva i t dans l e numéro du 

28 d é c e m b r e 1849 : " L ' A s s o c i a t i o n , c ' e s t exactement dans l ' o r d r e é c o 

nomique, la révolut ion opé rée dans l ' o r d r e pol it ique ; C ' e s t l a subst i tu 

tion au se in de l ' a t e l i e r , de l 'état démocra t ique à l 'état despot ique " . (2) 

Un s ièc le s ' e s t écoulé sans que le p r o b l è m e soit r é s o l u . P o u r 

tant, " l e g rand mouvement popula i re qui a l i b é r é l a F r a n c e de l ' ennemi 

n'a pas été seu lement un mouvement de l i bé ra t ion nationale : il a été 

éga lement un mouvement de l i bé ra t ion soc i a l e . (. . • ) Dès la l i bé ra t ion 

du pays , des comités de production ou des comités de gest ion se sont 

constitués spontanément dans de n o m b r e u s e s us ines . L e but de ces c o 

mités était partout de r emet t r e en m a r c h e l ' i ndus t r i e . ( . . . ) L e moment 

sembla i t venu de l é g a l i s e r et g é n é r a l i s e r l ' ex i s tence de ces o r g a n i s m e s " 

(3) (4) 

L ' e x p é r i e n c e m o n t r e r a que l e s comités d ' en t r ep r i s e s ne r é 

pondront pas à tous les e spo i r s que l ' on a pu p l a ce r en eux. P r è s de 

vingt ans a p r è s , M . B L O C H - L A I N E p o u r r a é c r i r e : 

" l ' i m m o b i l i t é des par t i sans de " l ' o r d r e à é t a b l i r " et de ceux de " l ' o r d r e 

( 1) Cité par A N T O N I (Anto ine ) : L a coopérat ive o u v r i è r e de product ion 

C G S C O P , P a r i s , 1970, p. 4. 

(2) Ibid. p. 6 

(3) Ordonnance n° 45-280 du 22 f é v r i e r 1945 instituant des comités d ' e n 

t r ep r i s e s , exposé des mot i fs . 

(4) Sur l a posit ion du p r o b l è m e à l ' époque , cf : L A S S E G U E ( P i e r r e ) : L a 

r é f o r m e de l ' e n t r e p r i s e , étude cr it ique sur l e s poss ib i l i t és d'une " t i e r c e 

so lut ion" . L i b r a i r i e du Recue i l S i rey , 1948, p. 458. 



à p r é s e r ve r 1 1 (qui) l es fait d e m e u r e r ensemb le , en a d v e r s a i r e s i r r é d u c 

t ib les , dans le " d é s o r d r e é tab l i " . (1) Pourtant , il s emb le que la c oncep 

tion purement contractuel le de l ' en t r ep r i s e qui avait pour pr inc ipa l atout 

de r epo se r sur une construction ju r id ique d'une logique par fa i te , pe rde du 

te r ra in . Depuis l 'attaque que constituait la parution de l ' o u v r a g e de M . 

B L O C H - L A I N E , il y a eu les événements de m a i - j u i n 1968, la c r i s e é c o 

nomique et, c omme pour f o r m a l i s e r l es mouvements d ' idées qui en ont 

résu l té , le r appor t Sudreau . L a m a r g e de manoeuv re des pa r t i sans de 

" l ' o r d r e à p r é s e r v e r " se r é t r éc i t . M . C O N T I N r é s u m e a s s e z b ien l a s i 

tuation actuel le l o r s q u ' i l d é c l a r e : " M ê m e si e l l e est p r i vée par l ' o r i g ine 

de ses capitaux, l ' e n t r e p r i s e devient publ ique par sa f inalité économique 

et s o c i a l e " . (2) Abondant dans ce sens , l a t r ès of f ic ie l le C o m m i s s i o n 

des Opérat ions de B o u r s e ( C O B ) écr i t que bientôt les act ionnai res d'une 

ent repr i se "voudront connaître éga lement quel est son b i lan à l ' é g a r d de 
i 

son t issu soc ia l , de son environnement, ou de la Société en généra l , p a r 

ce que ce b i lan au ra une incidence sur le deveni r de l ' e n t r e p r i s e . " (3) 

Un point de vue a s s e z s emb l ab l e est admis par le Pat ronat Chrét ien 

( C F P C ) : " L e temps est venu où, dans les pays d ' économie indust r ie l l e 

avancée, l a r éuss i t e de l ' e n t r e p r i s e n 'est plus seu lement jugée en f onc 

tion de sa capacité de dégage r un prof i t . ( . . . ) L a fonction product ive de 

l ' en t r ep r i s e appara î t maintenant à chacun comme ind i ssoc iab le d'une 

responsab i l i t é s o c i a l e " . (4) Jusqu 'au gouvernement qui écr i t en 1976 dam 

l 'avant pro jet de loi sur le b i lan soc ia l que, indépendemment de toute r e 

cherche de profit , " l ' e n t r e p r i s e fournit des emplo i s et v e r s e des r émuné 

rations ; e l le doit a s s u r e r la santé de ses s a l a r i é s , le déve loppement de 

l eu r s capacités p ro fess ionne l l e s ( . . . ) " • ( a r t i c l e 2) 

(1) B L O C H - L A I N E ( F r a n ç o i s ) : P o u r une r é f o r m e de l ' e n t r e p r i s e . Seui l , 

1967, p. 15. 

(2) C O N T I N (Raphaël ) : L e s données et l e s c r i t è r e s du choix entre p l u 

s i eurs types d ' intervention : la nomination d'un contrô leur de gest ion . 

Revue F r a n ç a i s e de Comptabi l i té , n° 64, a o û t - s e p t e m b r e 1976, p. 418. 

(3) C O B : L e b i lan soc ia l de l ' e n t r e p r i s e . Note dacty lographiée du 10 d é 

c e m b r e 1975, p. 1. 

(4) C F P C : Pou r un b i lan soc ia l . P r o f e s s i o n s et e n t r e p r i s e s , s e p t e m b r e -

octobre 1976, p. 12. 



Ce cheminement v e r s une nouvel le image de l ' e n t r e p r i s e dans 

la conscience col lect ive du pays se fait dans le sens d'une conception 

plus institutionnelle. C ' e s t ce que soul igne M. C A B R I L L A G ( l ) l o r squ ' i l 

explique que l ' e n t r e p r i s e a une existence p r o p r e qui i n t é r e s se l a c o l l e c 

tivité humaine et que l ' intérêt géné ra l tend à dép l ace r sur le t e r r a in é c o 

nomique un p rob l ème qui à l ' o r i g ine était ju r id ique ( l o r sque l ' on cons i dé 

ra it l ' e n t r ep r i s e exc lus ivement c o m m e un noeud de r appor t s contractuels) 

M. H O R I O N renchér i t en déc la rant que " l e s espr i t s les plus p e r s p i c a c e s 

ne cons idèrent pas l ' emp loyeu r exc lus ivement c o m m e part ie à un contrat, 

mais comme le d i r igeant d'une ent rep r i se et, pa r là , d 'un s e r v i c e d ' e m 

p l o i " . (2) 

Et pourtant, l ' en t r ep r i s e est p r i v é e . . . g é r é e dans une optique 

de prof it et non de s e r v i c e publ ic . Cette r éa l i t é est m i s e à nu de façon 

pa r t i cu l i è rement b ruta le l o r s que l ' on se penche sur deux p r o b l è m e s : l es 

conditions de t rava i l et le devenir de l a col lect iv ité qu ' e s t l ' e n t r e p r i s e en 

cas de dé fa i l l ance . 

Ce de rn i e r point f e r a l ' ob jet de n o m b r e u x déve loppements u l 

t é r i eu r s . Rappelons s imp lement que dans l ' indust r ie , à que lques e x c e p 

tions p r è s , le t rava i l consiste encore en " l ' a c c o m p l i s s e m e n t de gestes 

toujours s emb l ab l e s dans le bru i t , l ' inconfort ou l a s a l e t é " (3) Ajoutons 

qu'à l a sa leté p r è s , l e s " O . S . en col b l a n c " ne sont guè re plus f a v o r i s é s . 

Cette situation est d 'autant plus ma l supportée que " l ' i n s t r u c 

tion des j eunes est t rès poussée : i l s reço ivent un ense ignement supér ieur 

tout au moins pour 150 000 d ' ent re eux sur les 7 à 800 000 de chaque t ran 

che annuel le . D e façon plus ou moins aver t ie , i ls cho is i ssent entre des 

connaissances n o m b r e u s e s pour meub l e r l eur e sp r i t et déve lopper l eu r 

capacité de ra i sonnement " . (4) 

(1) C A B R I L L A C (Miche l ) : L e r ô l e du juge en p r é s e n c e des p r o b l è m e s 

économiques en droit c o m m e r c i a l f r ança i s . T r a v a u x de l ' A s s o c i a t i o n 

Henr i Capitant, Da l l oz , 1975, p. 154. 

(2) Communauté Européenne du Cha rbon et de l ' A c i e r ( C E C A ) : L e s r e 

lations entre emp loyeurs et t r ava i l l eu r s sur le p lan de l ' e n t r e p r i s e : f o r 

mes et fonctions. Luxembou rg , 1967, p. 25. 

(3) C A T A L A (N ico le ) : L ' e n t r e p r i s e en question. U n i v e r s a l i a 1975, E n c y -

c lopédia Un i ve r s a l i s , p. 279. 

(4) M A U R Y (Luc ) : B i l an soc ia l : une méthode prat ique d 'act ion. P r o f e s 

sions et e n t r e p r i s e s . S e p t e m b r e - o c t o b r e 1976, p. 22. 



Un mouvement d ' i dées , une situation soc ia le de moins en 

moins bien acceptée , il n 'en faut pas plus pour c r é e r une situation e x 

p los ive . Afin de r e s t e r ma î t r e de cette situation, le pouvoir polit ique et 

le l ég i s l a teur ont longtemps co lmaté l es b r è che s en développant de nou 

ve l l es b ranches du droit , tel de droit du t rava i l , qui venaient atténuer l a 

bruta le r i gueur du code civi l ou du code de c o m m e r c e ou en créant une 

" l ég i s l a t ion p a r a l l è l e " faite de c i r cu l a i r e s admin i s t ra t ives , de conven 

tions col lect ives ou autres contrats de p r o g r è s , afin de compléter , au 

coup par coup, selon l es beso ins du moment , une lég i s la t ion d ' o r d r e g é 

né ra l qui ne sait f a i re p reuve d'une soup l e s se suf f isante. C ' e s t cette évo-

lution v e r s un droit économique que nous a l lons étudier maintenant. 

2 ° / L ' E V O L U T I O N D U D R O I T D E L ' E N T R E P R I S E 

Nous v e r r o n s qu ' i l y a tout d ' a bo rd une évolution de l a l é g i s l a 

tion qui est de plus en plus teintée " d f é c o n o m i s m e " puis , que l ' u s a g e qui 

en est fait impl ique p r o g r e s s i v e m e n t le juge dans l a gest ion des entrepr i 

ses et, enfin, que l es pro jets l ég i s la t i f s au n i v e a u européen mil itent en 

faveur d 'un nouveau pa r tage du pouvoir dans l ' e n t r e p r i s e . Ce s thèmes ne 

sont pas nouveaux. Il est cependant n é c e s s a i r e d 'en f a i r e une b r è v e p r é 

sentation afin de mieux c o m p r e n d r e l e contexte dans leque l évolue l a n o 

tion d ' en t r ep r i s e . 

- a - L ' évo lut ion v e r s un "d ro i t économique " 

Etant donné l a p lace occupée par l es en t r ep r i s e s dans notre s o 

ciété ( a l o r s que notre droit est i s su d'une c iv i l i sat ion r u r a l e dont l a c e l 

lule de b a s e était l ' exploitat ion f ami l i a l e ) , il devient inévitable que " l ' é c c 

nomique commande le ju r id ique , l ' e f f icac i té efface l a r é gu l a r i t é et l ' o p 

portunité p r i m e la l é g a l i t é " (1 ) . P ou r notre part , nous pensons qu 'une 

tel le évolution peut susc i te r une l ég i t ime inquiétude. M a i s ce n 'es t pas 

un retour en a r r i è r e qui p e r m e t t r a d ' é l im ine r un r i s que d ' a r b i t r a i r e que 

l 'on entrevoit c l a i r ement dans cette nouve l le prat ique du dro i t . On peut 

d ' a i l l eu r s se demander s ' i l s ' ag i t encore d 'un dro i t . " C ' e s t une sc ience 

( l ) C H A M P A U D (Claude) : L a situation des en t r ep r i s e s en diff iculté, p r o 

b lème de dro i t économique per turbant le droit p r i v é . Revue F r a n ç a i s e de 

Comptabi l i té , n° 64, a o û t - s e p t e m b r e 1976, p. 375. 



p l u r i d i s c i p l i n a i r e de l ' a c t i o n , une synthèse i n t ime du d r o i t , de g e s t i o n , 

de c o m p t a b i l i t é , e t de techniques v a r i é e s de l ' a c t i o n . A i n s i s e s e r a i t 

o p é r é ce que l ' o n a a p p e l é une " dé ju r i d i s a t i on " du dro i t . ( . . . ) On ne c o n 

s idè re plus que tous les intérêts p r i vés sont égaux devant la lo i . Une 

h i é ra rch ie des v a l eu r s s 'étab l i t a insi p r o g r e s s i v e m e n t - ins id ieusement -

diront cer ta ins . E l le conduit à f a i re p a s s e r l ' in té rêt de l ' e n t r e p r i s e avanl 

celui des c r é a n c i e r s par e x emp l e . ( . . . ) Un autre c a r a c t è r e du dro i t é c o 

nomique r é s i de en ce que v i s ib lement , en son sein, l a r è g l e ju r id ique 

n 'est j a m a i s une fin ma i s un moyen. Il en résu l te , par exemp le , qu 'on 

changera sans ve rgogne la r è g l e de dro i t dès l o r s qu 'on s ' a p e r c e v r a 

qu ' e l l e n'atteint pas son but. L à n 'est pas son mo ind re dé faut " , ( l ) 

Nous v e r r o n s u l t é r i eu rement que les p r o b l è m e s posés par l es 

en t rep r i s e s en difficulté permettent d ' i l l u s t r e r c l a i r ement cette évo lu 

tion puisque, dans certa ins cas , l e s textes prévoient que l ' on prenne en 

compte les conséquences sur l ' é conomie r ég iona l e d'une f e r m e t u r e . " L e 

droit est t rop humain pour p ré tendre à l ' a b so lu de l a l igne d r o i t e " . (2) (3) 

Dans un tel contexte , le r ô l e du juge ne peut plus êt re celui 

qui lui est t radit ionnel lement dévolu . 

- b - L e rô l e de gest ionnai re du juge 

" A u j o u r d ' h u i , le juge est pa r fo i s appe lé àdéc ide r en fonction 

d'une appréc iat ion d 'opportunité économique et pa r fo i s sa déc i s ion est 

un choix, vo i r e un par i , d ' o r d r e é conomique " . (4) 

A titre de s imp le i l lustrat ion, nous a l lons mont r e r comment 

la p rocédu re spéc ia le d ' a t e rmo iement p révue pa r l ' o rdonnance du 23 

sep tembre 1967, fait r e s s o r t i r de façon pa r t i cu l i è r ement v ive le r ô l e de 

gest ionnai re du j uge . " Lexamen des jugements d ' approbat ion (du p lan de 

r e d r e s s e m e n t et d ' épurement du pass i f ) est t rès instructif : en géné ra l , 

( l ) C H A M P A U D (Claude) : Op. cit. p. 376. 

(2) C A R B O N N I E R (J. ) : F l ex i b l e dro i t . Textes pour une soc io log ie du d ro i 

sans r i gueur , 2ème édition, L G D J , 1971, P r é f a c e , p. 2. 

(3) Souhaitons, pour notre part , que l 'humanisat ion du dro i t ne se l imi te 

pas au dro i t des a f f a i r es . 

(4) C A B R I L L A C ( M . ) : Op . cit. p. 153. 



i ls contiennent une analyse t rès minutieuse des maux qui affectaient l ' e n 

t r ep r i s e dont le renf louement est env i sagé 1 1 . (1) "Dans le plan, les m e s u 

r e s de r e d r e s s e m e n t prennent le pas sur l ' apu rement du passif , a l o r s qu< 

dans le concordat, e l les ne f igurent qu ' en annexe des o f f res concorda ta i 

r e s " . (1) L e tr ibunal doit donc se prononcer tant sur la poss ib i l i t é m ê m e 

de renf louement (il ne faut pas que l a situation f inanc ière soit i r r é m é d i a 

b lement c o m p r o m i s e ) que sur le temps qui s e r a n é c e s s a i r e pour le m e 

ner à b i e n . Il faut en plus qu ' i l soit en m e s u r e d ' a p p r é c i e r si l a d i s p a r i 

tion de l ' en t r ep r i s e porte un trouble g r a v e à l ' é conomie nationale ou r é 

g ionale . (2) 

Cette immixt ion du juge dans la gest ion des en t r ep r i s e s vient 

l ég i t imer l ' i dée que la p rop r i é t é ne confère pas un pouvoir abso lu . L a 

d i rect ion peut être éca r tée de ses fonctions l o r s q u ' e l l e a échoué. M a i s 

le courant en faveur d 'une r é f o r m e de l ' e n t r e p r i s e va beaucoup plus loin 

puisqu ' i l env isage une intervention permanente des s a l a r i é s . Cette é vo lu 

tion est encouragée par les autorités européennes . 

- c - L a r é f o r m e de l ' e n t r e p r i s e dans le droit européen 

L e s instances européennes ont depuis longtemps t i ré , sur le 

plan ju r id ique , les conséquences de l ' évo lut ion du concept d ' e n t r e p r i s e . 

E l l es ont " fa i t appara î t r e l es incompat ib i l i tés entre les idées f ondamen 

tales du dro i t des sociétés de capitaux (concept contractuel se lon leque l 

les emp loyeurs sont de s imp les donneurs de t rava i l pouvant invoquer 

leur dro i t de p ropr ié té ) et la poss ib i l i té , pour des n o n - a s s o c i é s , de nom

mer en tant que tels d i v e r s m e m b r e s des o rganes de la société (concept 

institutionnel se lon lequel l es s a l a r i é s tendent à une cogest ion de l ' e n t r e 

p r i s e , tout au moins dans le domaine s o c i a l ) " . (3) 

(1) C A B R I L L A C ( M . ) Op . cit. p. 164. 

(2) Af in de ne pas nous éca r te r t rop de notre sujet, nous l a i s s e r o n s ic i 

de côté une importante question : cette évolution p o u r r a - t - e l l e se f a i r e 

dans le cadre institutionnel actuel ou n é c e s s i t e r a - t - e l l e l a c réat ion d'une 

" m a g i s t r a t u r e économique " ? (cf à ce sujet : B L O C H - L A I N E ( F r a n ç o i s ) : 

Pou r une r é f o r m e de l ' e n t r e p r i s e . Seuil , 1967, p. 171 et suite . 

(3) B A L L E R S T E D T (K. ) : L a part ic ipat ion des t r ava i l l eu r s dans l e s o r 

ganes de l ' e n t r e p r i s e : p r o b l è m e s fondamentaux du droit , en c o n s i d é r a 

tion pa r t i cu l i è rement du dro i t des soc ié tés . In C E C A , Op . c i t . , p. 64. 



La C o m m i s s i o n des Communautés Européennes ( C C E ) , dans 

deux documents (1) , a e s s ayé de mettre le dro i t en acco rd avec les nou 

v e l l e s conceptions de l ' en t r ep r i s e en renforçant (du moins par r appor t à 

la lég is lat ion f r ança i se ) les poss ib i l i tés dont d isposent l es t r ava i l l eu r s 

d ' interveni r dans la gest ion. A in s i l ' a r t i c l e 137 de l a P ropos i t i on d 'un 

statut des SA européennes s t i pu l e - t - i l que : " L e s t r ava i l l eu r s de l a S A 

européenne sont r ep ré sentés au consei l de su rve i l l ance de l a soc iété . I ls 

délèguent un m e m b r e pour deux dés ignés par l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e s 

statuts peuvent f ixer un nombre plus é levé de représentants des t r a v a i l 

l e u r s " . (2) 

On peut l i r e dans les commenta i r e s qui suivent cet a r t i c le 137 que : ' L e s 

t r ava i l l eu r s se voient ainsi a c c o r d e r des pouvo i r s de contrôle et de c o 

gest ion . ( . . . ) L e d i r ec to i r e étant nommé par le consei l de su rve i l l ance , 

les t r ava i l l eu r s ont au sein de ce de rn i e r une influence sur l a c o m p o s i 

tion du p r e m i e r : le d i r ec to i r e étant contrôlé par le consei l de s u r v e i l 

lance et pouvant être révoqué par lui , l e s t r ava i l l eu r s peuvent auss i 

e x e r c e r une influence sur l a politique de l ' e n t r e p r i s e . ( . . . ) Cette p a r t i 

cipation garant i t au sein de cet o rgane (le consei l de su rve i l l ance ) une d é 

fense ef f icace des points de vue des représentants des t r a v a i l l e u r s . E l l e 

tient auss i compte de l ' ex i s tence au se in de l a S A européenne d ' au t res 

institutions exc lus ivement composées de représentants des t r a va i l l eu r s 

et d isposant - c o m m e c ' es t le cas par exemple du comité européen d ' e n 

t r e p r i s e - de l a r g e s pouvoirs v i s - à - v i s de la d i rect ion de l ' e n t r e p r i s e " . (3) 

A t r a v e r s cette recommandat ion des autorités de B r u x e l l e s , 

c 'est tout le débat sur l a cogest ion et la cosurve i l l ance qui est l ancé . Noui 

al lons en t ra i ter dans le point suivant car les aspects ju r id iques ne sont 

pas les seuls à entrer en l igne de compte . D e toute façon, au t e r m e de ce 

rap ide tour d 'hor i zon sur l ' évo lut ion du droit , nous avons l a cert itude 

qu ' i l y a de l a part de nombreux j u r i s t e s un engagement , une volonté de 

p r o g r è s qui contraste avec la réputation qui l eur était souvent fa ite . De 

(1) P ropos i t i on d'un statut des soc iétés anonymes européennes . B r u x e l l e s , 

1970, p. 223 - P ropos i t i on de cinquième d i rect ive sur l a s t ructure des 

sociétés anonymes . B r u x e l l e s , 1972, p. 65 

(2) C C E : P ropos i t i on d'un statut. Op . cit. p. 108. 

(3) C C E : P ropos i t i on d'un statut. Op . cit. p. 109. 



ce côté, il n'y a donc pas d 'obstac le à une r é f o r m e de l ' e n t r e p r i s e . 

3 ° / C O G E S T I O N O U C O S U R V E I L L A N C E ? 

Avant d 'étudier ces concepts, il y a un p r o b l è m e de v o c a b u 

l a i r e à r é s o u d r e . M . WEISS pa r l e " d ' i m b r o g l i o s émant ique " (1) car il 

est souvent b ien dif f ici le de d ist inguer toutes les nuances qui séparent 

des t e r m e s c o m m e : autogestion, cogest ion, codirect ion, comanagement , 

codécis ion, coadministrat ion, codéterminat ion, co -o rgan i sa t i on , c o s u r -

ve i l l ance , part ic ipat ion, etc. . . B ien sûr , nous savons que l ' autogest ion 

n 'est pas l a cosu rve i l l ance . M a i s , il y a tous l e s stades i n t e rméd i a i r e s , 

sans compter l e s p o l y s é m i e s . 

Dans le cadre de cette étude, nous l a i s s e r o n s de côté le con 

cept d 'autogest ion qui ne peut être qu 'un objectif à plus long t e r m e . Sa 

prat ique supposera i t à l a fois des changements pol it iques et un nouvel 

o r d r e économique . Nous avons du mal à admett re le pa radoxe d'une é c o 

nomie capital iste g é r é e par l es t r ava i l l eu r s ! 

P a r contre, à plus court t e r m e et sans env i sage r une " révo lut ion po l i t i 

que " , on peut imag ine r des changements al lant j u squ ' à l a cogest ion. 

Dans ce qui suit, et dans le souci de s imp l i f i e r , nous n 'u t i l i 

s e rons que deux t e rmes : cogest ion et co su rve i l l ance . Ce sont à l a fo is 

les plus us i tés et ceux qui déf inissent l e s deux ex t rémi tés de l ' éventa i l 

des r é f o r m e s à court t e r m e . C e c i ne doit cependant pas m a s q u e r le fait 

que de l a s imp le su rve i l l ance à l ' immix t i on dans l a gest ion il n 'y a qu 'un 

pas qui peut, dans certa ines c i rconstances être f ac i l ement f ranchi , l a 

f ront iè re entre ces deux notions étant pa r t i cu l i è r ement f loue. 

- a - L a cogest ion 

L e t e r m e de cogest ion évoque aussitôt le r é g i m e institué en 

A l l e m a g n e F é d é r a l e par une loi du 21 ma i 1951 (M i t be s t immungsgese t z ) 

dans les sociétés dont l ' act iv i té s ' e x e r c e p r inc ipa l ement dans le sec teur 

s i dé ru rg i que et employant plus de 1 000 s a l a r i é s . Ce r é g i m e a ensuite 

été modi f ié et étendu par des lo is votées en 1952, 1956 puis, enfin, par 

(1) WEISS (D imi t r i ) : Cogest ion et part ic ipat ion dans le sys tème f r ança i s 

de re lat ions indus t r i e l l e s . Revue F r a n ç a i s e de Gest ion, n o v e m b r e - d é c e m 

b r e 1976, p. 29. 



une loi du 18 m a r s 1976 (1 ) . 

Cont ra i r ement à ce que le t e rme suggè re , il ne s ' ag i t que d'une p a r t i c i 

pation très indirecte à la gest ion. "Qu i dit part ic ipat ion aux déc i s ions , 

ne dit pas pa r l ementa r i s a t i on . L ' inc lus ion de ce pr incipe signif ie s e u l e 

ment que la conduite de l ' e n t r e p r i s e doit, notamment, r e p o s e r sur la 

confiance des t r a v a i l l e u r s . L a part ic ipat ion des t r a va i l l eu r s , par le t r u 

chement de l eu r s représentants , au choix et au contrôle des d i r e c t eu r s 

de l ' e n t r e p r i s e doit a s s u r e r l a m i s e en oeuv re , dans l ' e s p r i t qui con 

vient, des ga rant ies p r o c u r é e s par le d ro i t du t rava i l et le dro i t soc ia l 

pour l ' épanou i s sement du dynami sme du t r a v a i l l e u r " . (2) L a cogest ion 

se r é s u m e r a i t donc au contrô le du r e spec t du dro i t du t rava i l ! 

L a cogest ion (ou gest ion en commun) évoque auss i une pa r i t é 

des représentants des t r ava i l l eu r s et de ceux du capital . En réa l i t é , i l 

n'en est r i en . L e consei l de su rve i l l ance compte b ien un n o m b r e éga l 

d 'é lus des t r a v a i l l e u r s et des ac t ionna i res . M a i s le P r é s i den t , en cas 

de dé sacco rd , est n o m m é par l es r eprésentants des ac t ionna i res . C o m 

me il a voix p répondérante . . . D ' a i l l e u r s , " l a coutume s ' e s t ins taurée 

de chois i r c o m m e P r é s i d e n t un ac t i onna i r e " . (3) 

Enfin, se lon l a loi de 1976 et " con t r a i r ement au sys tème en p lace dans 

les mines et dans l ' a c i e r , l es représentants des s a l a r i é s ne d isposent 

plus d'un dro i t de veto sur l a nomination de l ' A r b e i t s d i r e k t o r , ( . . . ) 

nommé par un consei l de su rve i l l ance qui n 'est plus que nomina lement 

pa r i t a i r e ( . . . ) " . (4) 

Nous ne pensons pas que l a prat ique de l a cogest ion ait b o u 

l e v e r s é l 'opt ique dans l aque l l e les en t r ep r i s e s qui y sont s oumi se s sont 

g é r é e s . L ' env i ronnement (national et surtout international pu isqu ' i l 

s ' ag i t de g randes en t rep r i s e s ) r e s t e concurrent ie l et la m a r g e de m a 

noeuvre des représentants des t r ava i l l eu r s est, de ce fait, des plus r é 

duites . " L a cogest ion ne demande aux t r ava i l l eu r s r i en d 'autre que de 

g é r e r une situation dans un environnement d 'object i fs et de contraintes 

(1) cf à ce sujet : WEISS (D imi t r i ) : Cogest ion et part ic ipat ion dans le 

système f rança i s de re lat ions indus t r i e l l e s . Revue F r a n ç a i s e de Gest ion, 

n o v e m b r e - d é c e m b r e 1976. 

(2) B A L L E R S T E D T (K. ) : Op . cit. p. 89et 90. 

(3) B L U M E (O . ) : In C E C A , Op . cit. p. 119. 

(4) WEISS (D . ) : Op . cit. p. 35. 



f ixé par le sys tème cap i ta l i s t e " . (1) Ajoutons à tout ce la que le pouvoir 

r ée l n 'est pas du côté des t r ava i l l eu r s , comme nous l ' avons mont ré p r é 

cédemment . 

On ne peut même pas d i re que les objectifs des t r ava i l l eu r s 

et du capital peuvent se confondre. L a surv ie de l ' e n t r e p r i s e étant a s 

su rée (cec i est un p r é a l a b l e commun sur leque l nous aurons l ' o c ca s i on 

de r e v e n i r ) , l es uns cherchent à m a x i m i s e r la m a s s e s a l a r i a l e a l o r s 

que les autres souhaitent m a x i m i s e r l a va l eur et/ou le revenu de l eu r s 

t i t res . C ' e s t à tort que l 'on r a m è n e ce p r o b l è m e à celui du pa r tage d'un 

gâteau que l 'on souhaite auss i g r o s que p o s s i b l e . S ' i l y a e f fect ivement 

un p rob l ème de pa r tage de l a va leur ajoutée qui oppose de façon s imp le 

et évidente les t r ava i l l eu r s et les act ionnai res , l ' oppos i t ion peut être 

beaucoup plus fondamentale l o r s q u ' i l s ' ag i t de la conna issance de l ' e n 

t r e p r i s e . P l u s i e u r s vo ies sont pos s i b l e s selon que l ' on p r i v i l é g i e l ' e m 

ploi ( l ' emp lo i n 'est pas une v a r i a b l e homogène ; il faut aus s i p r end r e en 

compte ses aspects qual itat i fs ) , l a rentabi l i té , l a sécur i té , e t c . . C e l a 

fait autant de modè les de c ro i s s ance d i f férents . 

Nous en concluons que " l ' hypothèse d 'un gouvernement c o m 

mun appara î t ( . . . ) i l l u so i r e , car e l le impl ique l a r econna i s sance d 'un 

min imum de convergences au sein de l ' en t r ep r i s e : on gouverne une 

communauté dès l o r s qu 'un intérêt supé r i eu r peut êt re défini qui p r i m e 

les intérêts pa r t i cu l i e r s de ses m e m b r e s . On ne gouverne pas des c o m 

battants qui s 'a f frontent. L e re jet de toute f o rmu le de cogest ion - c o n 

damnée par les syndicats comme une duper ie g r o s s i è r e - s ' a c c o r d e p a r 

faitement avec cette ana lyse . ( . . . ) Seu les sont concevab les l e s inst i tu 

tions qui v isent à l imi te r les af frontements par une obl igat ion de d i a l o 

gue ( te l les que l es comités ou conseils d ' en t r ep r i s e s ) ou f avor i sant l ' e x 

p r e s s i on des gr ie f s et l eur t ra i tement par l a voie de l a négociat ion ( r e 

présentat ion syndica le dans l ' e n t r e p r i s e , aménagement des a cco rd s c o l 

l e c t i f s ) " . (Z)MI1 faut bien conc lure qu ' i l n 'y a pas d ' aveni r hexagona l pour 

une f o rmu le ( la cogestion) e l l e - m ê m e en décl in (momentanément ?) outre 

(1) L A O T (Jeannette) , citée par WEISS (D . ) , Op . cit. p. 28. 

(2) C A T A L A (N ico le ) : L ' e n t r e p r i s e en question - U n i v e r s a l i a 1975, E n -

cyc lopédia Un i ve r s a l i s p. 277 et 278. 



une sorte de cosurve i l l ance contractue l le . Il suffit, l o r s d 'un conflit, 

d ' échanger des concess ions sur le p lan des tra i tements contre de nou 

veaux droi ts tels des poss ib i l i tés de contrôle sur l es inves t i s sements 

des en t r ep r i s e s , sur l a polit ique de l ' emp lo i ou l a mobi l i té du t r ava i l . 

(1) Ce dép lacement des revendicat ions est d'autant plus fac i le que le 

contexte économique est dif f ici le et que l ' en t r ep r i s e e l l e - m ê m e connaît 

des di f f icultés. Nous pensons que cette méthode est sans doute plus ef

f icace que d 'attendre une t rans format ion des attitudes pa r suite d 'une 

évolution du droit . 

" S u r v e i l l e r n 'est pas g é r e r , ma is c ' es t f a i r e l ' a pp r en t i s s age 

de l a gest ion en v r a i e g r a n d e u r " . (Jean B O I S S O N N A T ) (2) De nombreux 

exemples i l lustrent cette f o r m u l e . P o u r ne citer qu 'un exemp le devenu 

cé l èb re , ce lui de L I P , il est p robab l e que l ' a f f a i r e n ' aura i t pas connu 

d ' auss i g r a v e s diff icultés si l es syndicats avaient eu l a poss ib i l i t é d ' i n 

t e r r o g e r o f f ic ie l lement M . F r e d L I P sur ses méthodes de gest ion . (3) 

L a cosurve i l l ance n 'est pas dest inée à f a i r e endosse r aux syndicats des 

responsab i l i t és qui sont ce l les des d i r igeants ma i s à d r e s s e r des " ga rde * 

f ous " l o r sque ce la est n é c e s s a i r e . Cette non- intervent ion des r e p r é s e n 

tants des s a l a r i é s dans l a gest ion, sauf en cas de r i sque d 'un p ré juc i ce 

pour l es t r ava i l l eu r s , est sans doute l a méthode la plus souple , l a moins 

tatillonne et en définitive la plus e f f icace . C ' e s t donc v r a i s e m b l a b l e m e n t 

v e r s cette f o rmu le - l a c o s u r v e i l l a n c e - que l ' on s ' o r i en te . Il ne faut pas 

d i s s imu l e r le fait que nous s o m m e s là dans un domaine tout en nuances . 

Il est par fo i s dif f ici le de dist inguer l a f ront iè re qui s épa r e l a cogest ion 

de l a cosu rve i l l ance . C ' e s t plus un état d ' e sp r i t qui re f lète un r appo r t 

de f o rce loca l , l u i - m ê m e influencé dans une m e s u r e non nég l i geab le pa r 

les r appor t s de dro i t . Si, profitant d 'une situation qui l eu r est f avo rab l e , 

les représentants des s a l a r i é s multipl ient l e s " g a r d e - f o u s " , i ls f in issent 

par cana l i se r t rès étroitement l ' act ion des d i r igeants et pa r g é r e r pa r 

personnes in te rposées . Dans le cas i nve r s e , des " g a r d e - f o u s " , t rop peu 

nombreux , sont inuti les . Ces deux situations ex t r êmes étant re je tées 

(1) cf à ce sujet : D R O U I N ( P i e r r e ) : L ' o s . L e Monde . 9 n o v e m b r e 1976. 

(2) cité par : WEISS (D . ) : Op. cit. p. 42. 

(3) Une analyse t rès p r é c i s e des fautes c o m m i s e s pa r M . F r e d L I P a été 

faite par le cabinet Syndex dans le r appor t communiqué aux syndicats . 



par l es pa r t ena i r e s sociaux, il r es te cette situation in t e rméd i a i r e t rès 

nuancée que nous avons déc r i t e . 

En conclusion, soul ignons que tout ce qui est dit et éc r i t sur 

l a r é f o r m e de l ' en t r ep r i s e suppose que son existence ne soit pas m e n a 

cée . O r , à l ' heure actuel le , le p r ob l ème des en t r ep r i s e s en diff iculté 

tend à occuper le devant de la scène et sans doute encore pour de n o m 

b r e u s e s années, tant que le niveau du chômage ne s e r a pas r edescendu 

à un niveau plus acceptab le . 



§ 2 L ' E V O L U T I O N D E S A T T I T U D E S F A C E A U P R O 

B L E M E DES E N T R E P R I S E S E N D I F F I C U L T E 

L e p r e m i e r p r o b l è m e auquel on se heurte est celui de l a 

définition d'une ent rep r i se en dif f iculté. " L e s t e r m e s " e n d i f f icu l té" 

n'ont pas l a sol idité de ceux que nous connaissons b ien en l a ma t i è r e 

tels que ceux de " c e s sa t i on de pa i ement " . (1) Encore que cette notion 

ne soit pas auss i p r é c i s e qu ' i l pa ra î t au p r e m i e r abo rd puisque le juge 

a l a poss ib i l i té de f a i r e r emonte r l a date de cessat ion des pa iements 

quand il prononce le r è g l ement j ud i c i a i r e ou l a l iquidation des b i ens . 

L a tentative de définition la p lus complète dont nous ayons 

eu connaissance est ce l le de M. Jean P A I L L U S S E A U (2 ) . L ' e n t r e p r i s e 

en difficulté est ce l le dont la "continuation de l ' exp lo i ta t ion" est c o m 

p r o m i s e , dont le revenu est insuff isant pour a m o r t i r les actifs sur une 

durée éga le à ce l le de l eur v ie , payer tous les coûts d i f f é rés a insi que 

les dettes l o squ ' e l l e s a r r i v e r o n t à l eur échéance, exécuter toutes les 

obl igations l éga l e s et contractue l les . Cette définition e s t - e l l e su f f i s am

ment p r é c i s e ? 

Il existe dif férents d e g r é s de difficulté al lant de l a d i f f icu l 

té potentiel le à la cessat ion de paiement en passant par l a diff iculté 

effective qui peut n 'être que p a s s a g è r e . A pa r t i r de quel d e g r é de dif 

f iculté l a continuation de l 'exploitat ion e s t - e l l e su f f i samment c o m p r o 

m i s e pour que l ' on pu i sse p a r l e r d'une " e n t r e p r i s e en d i f f icu l té" ? A 

cette question, fondamentale, M . P A I L L U S S E A U ne peut appor te r une 

réponse p r é c i s e et définit ive. Il se contente de po se r le p r o b l è m e des 

indicateurs d ' a l e r te qui f e r a l 'ob jet des chapitres II et III du p ré sent 

t r ava i l . Nous aurons donc l ' o ccas i on d 'y r even i r longuement . 

Dans le p résent pa r ag r aphe , nous v e r r o n s que l e s di f férents 

pa r tena i r e s sociaux ont une attitude de moins en moins pa s s i ve face au 

p r o b l è m e de l a défa i l lance de l ' e n t r e p r i s e . L e s s a l a r i é s ne l ' acceptent 

plus comme une fatalité, l 'E tat et les banques interviennent act ivement 

(1) C H A M P A U D (C laude ) : L a situation des en t rep r i s e s en diff iculté, 

p rob l ème do droit économique perturbant le droit p r i vé . Revue F r a n ç a i 

se» de Comptabi l i té , n° 64, a oû t - s ep t embre 1976, p. 374. 

(2) P A I L L U S S E A U (Jean) : Q u ' e s t - c e qu 'une ent repr i se en difficulté ? 

Revue F r a n ç a i s e de Comptabi l i té , n° 64, p. 379 à 392. 



au l ieu de se contenter de chercher seu lement à r é c u p é r e r l eu r s c r é 

ances et, enfin, le dro i t a évolué et évo lue ra encore afin d ' encou rage r 

les solutions économiques aux diff icultés des en t r ep r i s e s . (1) 

(1) L e cé l èb re a r r ê t F R U E H A U F n'en est qu 'un exemple p a r m i b e a u 

coup d ' au t r e s . 



I 0 / L A M O N T E E D U C H O M A G E E T L E P R O B L E M E D E S L I C E N 

C I E M E N T S 

- a - L a montée du chômage : aspect quantitatif de la quest ion (1) 

L e niveau actuel de chômage résu l te de la superpos i t ion de 

deux phénomènes . 

1- Depuis plus de dix ans se dess ine une hausse tendancie l le 

r é g u l i è r e du nombre de chômeur s . C e l l e - c i porte sur l a population d i s 

ponible à l a r e che rche d'un emplo i ( P D R E ) à p r è s de 500 000 début 1974, 

Cette évolution affecte essent ie l l ement l e s f e m m e s et l e s ca tégor ies s o 

c iopro fess ionne l l es de type t e r t i a i r e . 

2 - Depuis 1974 (en mat i è r e d ' emplo i , surtout depuis ju in 74), 

une conjoncture t rès dég r adée affecte plus pa r t i cu l i è r ement le niveau de 

l ' emp lo i des h o m m e s , o u v r i e r s qual i f iés , ayant moins de 25 ans . L e s 

individus appartenant à d ' aut res ca tégor ies sont inéga lement ma i s moins 

durement f r appés . Il faut éga lement noter l a p r o g r e s s i o n plus impo r t an 

te du nombre de chômeurs par l i cenc iement . 

L ' ob j e t de notre étude n'étant pas d ' ana l y se r en détai l l a p o 

pulation des chômeurs ni de d iscuter l a façon dont e l le est m e s u r é e , 

nous nous contenterons de r ep rodu i r e c i - a p r è s un graphique montrant 

l 'évolut ion de l a P D R E de 1964 à 1975. 

( N B : L 'ut i l i sat ion d'une échel le logar i thmique sur l ' a xe des ordonnées 

donne une " i m a g e a p l a t i e " . ) 

(1) Nos informations chi f f rées ont pour o r i g ine l ' a r t i c l e de : 

R E V O I L ( J e a n - P i e r r e ) : L ' e m p l o i en 1975, l ' impact de la r é c e s s i o n . 

Economie et statistique n° 79, juin 1976, p. 3 à 16. 



( Source : I N S E E ) 

Évolution 
do la population disponible 
à la recherche d'un emploi 

(Série corrigée 
des variations saisonnières) 

Un tel niveau de chômage ne co r r e spond pas à l a r é p e r c u s 

sion intégra le de l a diminution des heures de t rava i l ca r il ex iste deux 

a m o r t i s s e u r s : 

1- Une réduct ion de l a du rée hebdomada i r e du t r ava i l . C ec i 

est d f autant plus g éné ra l dans l a situation actuel le que prat iquement 

tous l es sec teurs sont atteints (y compr i s le secteur t e r t i a i r e marchand : 

t ranspor ts - s e r v i c e s - c o m m e r c e s , ce qui ne s 'éta it pas vu depuis 30 

ans ! ) • Seules l ' admin is t ra t ion , l e s banques et l e s té lécommunicat ions 

échappent à la r è g l e . 

2 - Une réduct ion t rès sens ib le de l a product iv i té . 

Ces deux a m o r t i s s e u r s , actue l lement c o m p r i m é s , pour ront 

se détendre en cas de r e p r i s e et r e t a rde ront toute r é p e r c u s s i o n sur le 

m a r c h é de l ' emp lo i . D ' au t re part , l a r ig id i té à l a b a i s s e toujours plus 

g rande de l a m a s s e s a l a r i a l e , amène les en t r ep r i s e s à r e t a r d e r au m a 

x i m u m les embauches . L ' a b s e n c e de f i sca l i sa t ion des cha rges soc i a l e s 

en r epo r t e tout le poids sur l e s industr ies de m a i n - d ' o e u v r e , ce qui l e s 

encourage à a juster l eu r s beso ins en heures de t rava i l g r â c e à des heu 

r e s supp lémenta i res et non par des embauches . 

P o u r l ' e n s emb l e de ces r a i s ons , nous pensons que le p r o b l è m e 

du chômage p e r s i s t e r a encore longtemps sauf si la c r o i s s a n c e devait r e 

pa r t i r à un taux t rès é levé (cette d e r n i è r e hypothèse appa ra i s s an t c o m m e 

peu v r a i s e m b l a b l e aux yeux de nombreux économis t e s ) . O r aus s i l ong 

temps qu ' i l y aura un chômage important, l a défa i l lance d'une en t r ep r i s e 

s e r a vécue comme un d r a m e par ceux qui en sont les p r e m i è r e s v i c t imes 



et ne p o u r r a j a m a i s être cons idé rée c o m m e un a s s a in i s s ement n o r m a l 

de nos s t ructures indust r i e l l e s . L ' évo lut ion d e v r a donc se f a i r e par 

une adaptation des en t rep r i s e s existantes et non par l a d i spar i t ion des 

moins pe r f o rmantes et l a na i s sance de nouvel les qui n ' a s su ren t pas n é 

c e s s a i r ement le r é emp lo i des t r ava i l l eu r s l i c enc i é s , 

- b - L e s p r o b l è m e s sociaux posés par le chômage 

B ien que l a chose soit connue, il ne nous s emb l e pas inutile 

de sou l igner à quel point le chômage est vécu pa r celui qui en est v i c 

time dans notre société c o m m e un d r a m e , m ê m e au jourd 'hui . 

Tout d ' abo rd , cont ra i rement à l ' i m a g e que certa ins c h e r 

chent à r épand re , il y a pour le chômeur encore un p r o b l è m e de r e v e 

nu. " O n s 'hypnotise fac i lement sur les quelques 120 000 béné f i c i a i r e s 

d'une garant ie à 90 % (à peine plus de 1 chômeur sur 10) en oubliant 

que l a moit ié des demandeurs d ' emp lo i ne perço ivent r i en et que 160 000 

d 'entre eux environ, qui n'ont pas ou n'ont plus vocation aux prestat ions 

d ' a s su rance chômage perço ivent en tout et pour tout l e s seu les a l locat ion 

de l ' a ide publ ique. ( . . . ) P a r l a garant ie de certa ins min ima , toutes l e s 

sociétés expr iment une so l ida r i t é nature l le à l ' endro i t de certa ins g r o u 

pes fa ib les ( . . . ) : le montant re lat i f de ces min ima , c o m p a r é au niveau 

de vie des couches soc ia l es l es plus f a vo r i s ée s ou au niveau de v ie m o 

yen, traduit le d eg r é de déve loppement soc ia l de ces s o c i é t é s . . . En 

F r ance , le chômeur indigent a droit; au titre de cette so l idar i té f onda 

mentale , à 13, 50 F par j ou r pendant l e s t ro i s p r e m i e r s m o i s , à 12,40 F 

ensuite ( . . . ) . De tels chif fres se passent de longs commenta i r e s : c 'est , 

s implement , la plus e x t r ê m e m i s è r e dans un pays où l e s s ignes e x t é 

r i e u r s de haute r i c h e s s e sont indéfinimen t mu l t i p l i é s " . (1) 

A cette m i s è r e maté r i e l l e s 'a joute souvent l a m i s è r e m o r a l e . 

"Dans une société r u r a l e , le s o u s - e m p l o i est supporté ou plus fac i l ement 

a b so rbé , car l ' individu continue de pa r t i c ipe r à l a communauté paysanne 

et v i l l a g eo i s e . Dans l a vie u rba ine , au cont ra i re , l e chômeur est f r appé 

de maléd ict ion . Il p e rd non seulement son emplo i ma i s aus s i sa " s i t u a -

(1) D U P E Y R O U X (Jean -Jacques ) : Chômage 1977. L e Monde du 11 j anv i e r 

1977 p. 20. 



t i o n n . (1) D e s études faites par des médec ins sur des populations de 

chômeurs montrent qu ' i l y a chez ces d e r n i e r s un t r è s g r a v e a c c r o i s 

sement des t roub les c a r d i o - v a s c u l a i r e s , d igest i fs ou ne rveux . L a p l u 

par t pers i s tent , m ê m e ap rè s l ' i n se r t ion dans un nouvel emp lo i . L e fait 

qu'un t r ava i l l eu r ait pu êt re dépossédé de ce qui fa isa i t sa vie ( l ' a m 

biance de l ' e n t r ep r i s e , l e s re la t ions de c a m a r a d e r i e , un cer ta in r ô l e 

dans la société . • . ) c r ée un sentiment d ' ango i s se et d ' insécur i t é p e r 

manent. (2) L e déve loppement récent du chômage atténue un peu chez l a 

v ict ime le sentiment d 'échec pe r sonne l m a i s ne peut que r e n f o r c e r l a 

crainte de ne pas r e t r ouve r rap idement un autre emp lo i . 

L a peur du l i cenc iement (et du chômage) n 'est pas un sent i 

ment nouveau dans l a c l a s s e ouv r i è r e ma i s l 'attitude à son é g a r d chan 

ge -

- c - L 'attitude des t r ava i l l eu r s face au p r o b l è m e des l i cenc iements 

col lecti fs 

L ' a c c r o i s s e m e n t du chômage qui r end le r e c l a s s e m e n t des 

t r ava i l l eu r s l i cenc iés de plus en plus p rob lémat ique , l ' i dée que l ' e n 

t r ep r i s e n 'est pas au s e r v i c e de ses seuls p r o p r i é t a i r e s et une certa ine 

vu lgar i sa t ion (dans le bon sens du t e rme ) des conna issances en ma t i è r e 

de gest ion et d ' économie entraînent de l a par t des s a l a r i é s un re fus de 

cons i dé r e r l e s l i cenc iements col lect i fs c o m m e une fata l i té . 

C e l a a souvent été interprété c o m m e étant l a mani festat ion 

d'un ré f l exe conserva teur de l a c l a s s e o u v r i è r e . C ' e s t a ins i que l e M i 

nistre du Déve loppement Industr ie l et Scientif ique a pu d é c l a r e r : " l ' a f 

f a i re L i p témoigne d ' a bo rd de l a p e r s i s t ance de r é f l exes conse rva teu r s 

dans l a c l a s se o u v r i è r e , l i é s au re fus - é v i d e n t - de toute mobi l i té g é o 

graphique et p ro fess ionne l l e et m ê m e par fo is à -ce qu ' i l faut b ien appeler 

une mental i té p r é - i n d u s t r i e l l e " . (3) L a m ê m e idée est r e p r i s e sous une 

fo rme plus habi le dans le r appo r t Sudreau l o r s q u ' i l y est p r é c i s é que les 

s a l a r i é s ont des intérêts d ive rgeants à court t e r m e ( r e f u se r des l icencie 

(1) B I D E G A I N (José) : Sort i r des pol it iques " a n t i - e m p l o i " menées j u squ ' 

maintenant. L e Monde , 22 a v r i l 1975, p. 23. 

(2) cf à ce sujet : C H O M B A R D D E L A U W E : L e s t r aumat i smes du l i c e n 

c iement . L e Monde , 9 - 1 0 s ep tembre 1973. 

(3) C H A R B O N N E L (Jean) : Déc l a r a t i on du 25 octobre 1973 faite au Centr 

Chrét ien des Pa t rons et D i r i geants d ' E n t r e p r i s e F r a n ç a i s . 



ments col lect i fs ) et à long t e r m e ( accepter une n é c e s s a i r e évolution du 
n t i s s u indust r i e l 1 1 ) . (1) Pou r notre part , nous pensons que l ' on a, dans 

les deux cas cités p r écédemment , bapt i sé " r é f l e x e conse rva teur 1 1 ce qui 

n 'est en fait qu'une manifestat ion d'un instinct de conservat ion . Un l i cen 

ciement col lecti f f rappe des individus a l o r s que l es bienfaits d'une a d a p 

tation de notre industr ie sont ex t r êmement diffus. Qui peut ex i ge r d 'un 

petit g roupe de s a l a r i é s qu ' i l se sac r i f i e pour l a cause commune a l o r s 

que l a so l idar i té nationale fait défaut dans b ien d ' au t res domaines ( l a 

f raude f i sca le en est une i l lustrat ion p a r m i beaucoup d ' a u t r e s ) . L a s o l u 

tion existe ma i s el le pa s se par une p r i s e en charge , par l a col lect iv ité , 

du coût des res t ructurat ions qui lui seront plus tard bénéf iques . 

Cette p r i s e en charge , les s a l a r i é s entendent l a contrô le r en 

demandant un dro i t d ' intervent ion avant que l a situation de leur e n t r e p r i 

se ne soit d é s e s p é r é e . Ce l a suppose que l ' in format ion donnée au p e r s o n 

nel soit suffisante et que, d ' aut re part , le dro i t d ' intervention t rouve un 

fondement ju r id ique . 

Sur ce p r e m i e r point, vo ic i ce que déc l a r a i t en 1970 l a C F D T : 

" L ' i n f o r m a t i o n n é c e s s a i r e à une bonne qual ité de l ' act ion est à conquér i r 

p r e sque ent ièrement et à tous l e s niveaux, de l ' e n t r e p r i s e à l a b ranche , 

de l a rég ion au plan international et dans tous l e s l ieux où l e s r e p r é s e n 

tants des t r ava i l l eu r s peuvent a c céde r . Conquise , a s s i m i l é e et c o r r e c 

tement exploitée, e l le p e r m e t t r a d ' interveni r à temps et d ' e x e r c e r l a 

p r e s s i o n utile au bon endroit, c ' e s t - à - d i r e au moment et au niveau où 

se prennent les déc is ions importantes r e l a t i ves à tous l e s domaines de 

la gest ion ( . . . ) I ! . (2) Nous r ev i endrons sur ce p r o b l è m e de l ' i n f o r m a 

tion dans l a deuxième section du p résent chapitre . (3) 

Sur le second point ( l es fondements ju r id iques d'un dro i t d ' i n 

te rvent ion ) , le r appor t Sudreau a fait des propos i t ions p r é c i s e s . (4) 

(1) S U D R E A U ( P i e r r e ) : L a r é f o rme de l ' e n t r e p r i s e . L a documentation 

f r ança i se , 1975, p, 58. 

(2) cité par G O N D R A N D ( F r a n ç o i s ) : L ' i n fo rmat ion dans l ' e n t r e p r i s e . 

Pou rquo i ? Comment ? L e s Edit ions d 'Organ i sa t ion , 1975, p. 300 et 301. 

(3) cf p. 50 

(4) S U D R E A U : Op. cit. p. 139 et 140. 



Dans un p r e m i e r temps, l e s béné f i c i a i r e s du dro i t d ' intervention ( les 

s a l a r i é s ne se ra ient pas l es seu ls ) a d r e s s e r a i e n t une demande d ' e x 

pl ication aux d i r igeants de l a soc ié té . A défaut de r éponse ou en cas de 

r éponse insuff isante, l a p r océdu re devient externe : un r e c o u r s p o u r r a 

être f o r m é auprès du Tr ibuna l de C o m m e r c e compétent. M . J O B A R D 

(1), pa r contre, ne p ropose pas de p r océdu re interne p r é a l a b l e . L e P r é 

sident du Tr ibuna l de C o m m e r c e se ra i t d i r e c t e m e n t s a i s i et n o m m e r a i t 

un enquêteur pour étab l i r un rappor t . T r o i s solutions sont ensuite p o s 

s ib les : 

- c l a s s ement sans suite du d o s s i e r ; 

- nomination d'un admin is t ra teur p r o v i s o i r e ayant pour m i s 

sion de mettre en oeuv re une solution concertée ; 

- suspens ion p r o v i s o i r e des poursu i tes , r è g l e m e n t j ud i c i a i r e 

ou l iquidation de b i ens . 

Toutefois , les d i f férentes solutions de sauvetage qui peuvent 

être env i sagées r i squent d ' échouer , dans l a ma jor i té des cas , sans une 

intervention active de l 'Etat et des banques . 

(1) J O B A R D ( J e a n - P i e r r e ) : L e s en t r ep r i s e s en difficulté : c r o i x - r o u g e 

ou prophy lax ie ? Chronique d 'actual i té - SEDEIS , tome XII, n° 12, 30 

juin 1975, p. 353 à 362. 



2 ° / L E R O L E D E L ' A D M I N I S T R A T I O N E T D E S B A N Q U E S D A N S 

L E S A U V E T A G E DES E N T R E P R I S E S 

Faute d 'une p rocédu re de prévention, l a r e c h e r c h e r é e l l e 

d'une solution aux diff icultés d'une en t r ep r i s e intervient g éné ra l ement 

trop tard pour que l ' en t r ep r i s e pu i s se se sauver par ses p r o p r e s m o 

yens . E l l e d e v r a donc so l l ic i ter l ' a i de de l ' E ta t et des banques et a c 

cepter en contre part ie que ces d e r n i e r s s ' immiscen t dans sa gest ion . 

- a - L e r ô l e de l ' Admin i s t r a t i on 

Il est inutile, tant l a chose est connue, de démont re r l o n g u e 

ment que l a r esponsab i l i t é de 1' Etat ne se l imite pas à l a défense des 

f ront i è res et à l a sécur i té des biens et des pe r sonnes . I l doit éga l ement 

c r é e r toutes l e s conditions f a vo r ab l e s au déve loppement économique du 

pays et c o r r i g e r l e s inégal i tés l o r sque c e l l e s - c i dépassent un certa in 

seui l . L a d ispar i t ion d'une en t r ep r i s e , dans une rég ion où l es emplo i s 

sont peu nombreux , peut c r é e r une situation soc ia l e exp los ive à l aque l l e 

l 'Etat ne peut r e s t e r indif férent. L e cas de L i p i l lus t re cette mauva i s e 

conscience des P o u v o i r s Pub l i c s (nous pour r i ons citer d ' aut res e x e m 

ples : Teppaz , Poc la in , T i t a n - C o d e r , C i t roën, Be r l i e t , e t c . . . pour ne 

donner que l e s plus connus) . 

! f D è s 1967, ( . . . ) le Conse i l d 'Admin i s t r a t i on de L i p a j ugé 

n é c e s s a i r e de f a i re appel à un nouvel act ionna i re . Aucun autre g roupe 

et notamment aucun groupe f rança i s n'ayant voulu pa r t i c ipe r au capital , 

le M in i s t r e de l ' E conomie et des F inances , ap r è s avis du Comité In t e r 

min i s té r i e l des Invest i ssements E t r a n g e r s , a été amené à donner son 

acco rd à une p r i s e de part ic ipat ion du g roupe Ebanches S A dans l a soc ié 

té. ( . . . ) M a i s , au total, l e s résu l tats r e s t è r en t dé f avo rab l e s , ce qui 

amena mon administrat ion, qui suivait attentivement l es résu l tats de l a 

gest ion de l a nouvel le équipe, à mani fes te r son inquiétude. C ' e s t p o u r 

quoi, dès 1972, le Min i s t re du Déve loppement Industr ie l et Scientif ique 

demanda à l ' ID I de p r océde r à une étude approfondie de l a situation d e s 

tinée à étayer le diagnost ic de ses s e r v i c e s et à fac i l i te r une p r i s e de 

conscience des d i r igeants de l ' e n t r e p r i s e . Cette étude lui a été r e m i s e 

au début de l ' année 1973 ( . . . ) . L a c l a i rvoyance de l 'E ta t a donc été, 

cont ra i rement à ce qui a été dit f r équemment , r é e l l e , puisque m e s s e r 

v ices ont appelé t rès vite l 'attention des r e sponsab l e s de l ' e n t r e p r i s e 

sur l es r i sques que c e l l e - c i courait en r a i s on d 'une gest ion aventureuse 1 1 



(1) En dehors de toute r è g l e de droit , i l y a donc b ien eu " m i s e en s u r 

v e i l l a n c e " de l a gest ion d'une en t rep r i s e p r i vée avec des interventions 

en cou l i s se . L a seule chose que l ' on pu i s se r e p r o c h e r au M in i s t r e du 

Déve loppement Industr ie l et Scientif ique est de ne pas avo i r s u g g é r é 

à temps au P r é s i d e n t du Tr ibuna l de C o m m e r c e de se s a i s i r d 'of f ice 

afin d ' engage r une p rocédu re de suspens ion p r o v i s o i r e des pour su i t e s . 

C e l a aura i t surtout p e r m i s d ' é c a r t e r des d i r i geants réputés i n c o m p é 

tents. (2) Au l ieu de cela , les s e r v i c e s du M in i s t r e du Déve loppement 

Industr ie l ont p r é f é r é une solution plus l i b é r a l e et "ont tenté d ' i n t é r e s 

s e r ( sans doute trop tard) des industr ie l s appartenant à des sec teurs 

t rès v a r i é s à l a r e p r i s e g loba le de l ' e n t r e p r i s e . ( . . . ) Tous ont r e fu sé 

l ' o f f re qui était pourtant a s so r t i e d i sc rè tement de l a p r o m e s s e d'un con 

cours f i nanc i e r " . (3) Cet exemple montre déjà l 'étendue des pouvo i r s de 

l f Etat. Toutefois , l ' échec de L i p l ' a incité à se doter de nouveaux m o 

yens d 'act ion. 

En ju i l let 1974 ont été c r é ée s dans une semi - c l andes t in i t é 

les " I n f i r m e r i e s F o u r c a d e " . " I l n 'y a pas d ' a r r ê t é , il n 'y a pas de d é 

c r e t , il y a des co r re spondances admin is t ra t ives envoyées par M . F o u r 

cade à di f férents T r é s o r i e r s P a y e u r s Généraux . ( . . . ) L e u r pouvoir e s 

sentiel c ' es t l ' o c t ro i de dé la i s de pa iement des charges f i s ca l e s et p a r a 

f i s c a l e s " . (4) Ma lheureusement , " c e s dé la i s ont pour conséquence d 'aug

menter cons idé rab l ement le pass i f p r i v i l é g i é dû au T r é s o r et aux Ca i s ses 

S o c i a l e s " . (4) De plus, à aucun moment l e s tr ibunaux ne sont o f f i c i e l l e 

ment i n f o rmés . Ce s " I n f i r m e r i e s F o u r c a d e " constituent donc un moyen 

supp lémenta i re entre l es mains de l ' Admin i s t r a t i on pour e x e r c e r des 

p r e s s i ons occultes sur les d i r igeants d'une ent repr i se en dif f iculté. C e t 

te p rocédu re est sans doute t rès ef f icace ma i s e l le r en fo rce un " u n d e r 

ground adminis t rat i f " qui échappe à tout contrôle et peut donc p rovoque r 

des réact ions l ég i t imes de méf i ance . 

(1) C H A R B O N N E L (Jean) : Déc l a r a t i on du 25 oc tobre 1973. 

(2) cf à ce sujet R I P E R T ( G e o r g e s ) et R O B L O T (René) : D r o i t c o m m e r 

c ia l . L G D J , 1973, p. 879. 

(3) C H A R B O N N E L (Jean) : Déc l a r a t i on à la p r e s s e du 31 j anv i e r 1974. 

(4) H U D I N (Chr is t ian ) : Intervention des P o u v o i r s Pub l i c s et des O r g a n i s 

mes P a r a - P u b l i c s . Revue F r a n ç a i s e de Comptabi l i té n° 64, a o û t - s e p t e m 

b r e 1976, p. 396. 



L e 28 novembre 1974, le P r e m i e r M in i s t r e , pa r un a r r ê t é , 

a c r é é le Comi té In te rmin i s té r i e l pour l ' aménagement des s t ructures 

industr ie l l es (C IAS I ) . Son rô l e est essent ie l l ement d 'a t t r ibuer des fonds 

publ ics aux en t r ep r i s e s en dif f iculté. C ' e s t a ins i qu ' en 1975, il a pu s a u 

ve r 128 000 emplo i s industr ie l s g r â c e à 627 mi l l ions de p rê ts du F D E S . 

(1) L a préoccupat ion essent ie l l e du C IASI est donc l ' emp lo i , ce qui l ' a m è 

ne à nég l i ge r l e s P M E . L e fonctionnement de ce comité sou lève deux o b 

ject ions : 

1- L e s fa ib les moyens dont il d i spose et ses r è g l e s de f o n c 

tionnement rendent l es interventions lentes . Cec i est pa r t i cu l i è r ement 

gênant l o r s q u ' i l s ' ag i t de sauver des en t r ep r i s e s en dif f iculté. Chacun 

sait que l eur situation peut se d é g r a d e r t rès r ap idement . 

2 - M . H U D I N p r é c i s e que , f à l ' Admin i s t r a t i on rev ient de 

t rouver des solutions indust r i e l l e s et de déf inir l e s concours f inanc ie rs 

qu ' e l l e entend a p p o r t e r " . (2) Au t r ement d i t , l ' Admin i s t r a t i on p rend des 

r esponsab i l i t é s de gest ion mais sans cour i r de r i s que ( a l o r s que l es d i 

r igeants sociaux, en cas de faute de gestion, sont menacés pa r une a c 

tion en comblement du pass i f soc ia l (3) ) et sans se donner l e s moyens de 

contrô ler l ' u s age des fonds p r ê t é s . Cec i ne fait pas par t ie des a t t r i bu 

tions du c o m m i s s a i r e aux comptes . Quant à l 'Etat , " i l s ' e s t toujours r e 

fusé à demander le mo ind re strapontin au niveau des conse i l s de s u r v e i l 

lance ou d ' admin i s t ra t i on " . (4) 

Ces interventions de l 'E tat ne peuvent ê t re examinées en f a i 

sant abst ract ion du rô l e des banques qui peuvent, se lon le cas , l e s a p 

puyer ou l e s c o n t r a r i e r . 

- b - L e rô l e des banques dans le sauvetage des en t r ep r i s e s 

L e pouvoir qu ' e l l e s ont d ' a c c o r d e r ou de r e fu se r un crédi t 

équivaut à un vé r i t ab l e droit de v ie ou de m o r t sur l ' e n t r e p r i s e . Ce p o u 

voir est encore r en f o r cé pa r l e s n o m b r e u s e s part ic ipat ions po s s édée s 

(1) H U D I N : Op . cit. p. 397. 

(2) H U D I N : Op . cit. p . 398. 

(3) cf à ce sujet : R I P E R T et R O B L O T : Op . cit. p. 826. 

(4) H U D I N : Op . cit. v . 399. 



par l es banques d ' a f f a i r e s . M. M A R T I N E A U , P r é s i d e n t honora i r e du 

Tr ibuna l de C o m m e r c e de P a r i s , p r é c i s e (1) qu ' i l a r r i v e que des b a n 

ques d ' a f f a i res l imitent l ' expans ion d 'une société au prof it d'une autre , 

l ' empêchent de demander des crédits à d ' au t res banques , cho is i ssent 

les d i r igeants soc iaux p a r m i l e u r s p r o p r e s co l l a bo ra t eu r s , imposent 

des b r eve t s ou des p rocédés de fabr icat ion, etc. . . L ' e n s e m b l e de ces 

contraintes peut m e n e r l ' e n t r e p r i s e à sa per te sans que l a banque s ' en 

émeuve dans la m e s u r e où c ' es t le p r i x à payer pour ouv r i r l a voie au 

déve loppement d'une autre société se trouvant sous l a m ê m e tutel le . 

Dans d ' aut res cas , le banquier a cco rde imprudemment des créd i ts e x 

cess i f s à une en t rep r i s e , lui permettant de d i s s i m u l e r une situation 

ma l s a ine . Enfin, il se peut auss i que, prenant ta rd ivement consc ience 

de l a f rag i l i t é de son client, il r édu i se b ruta l ement ses poss ib i l i t é s de 

découvert . Dans tous ces cas , les tr ibunaux peuvent reconna î t re l a r e s 

ponsabi l i té du banquier ce qu i , ces d e r n i è r e s années , l e s incite à b e a u 

coup plus de p rudence . " E n r a i s on de son importance économique et s o 

c ia le , la d istr ibut ion du crédit s ' apparente à un s e r v i c e publ ic et ob l ige 

le banquier qui a cco rde des faci l i tés à un client à ne pas causer de p r é 

judice aux t i e r s en donnant au crédité l e s moyens de p o u r s u i v r e une e x 

ploitation ru ineuse ou en a s su rant a r t i f i c ie l l ement la su rv i e de son entr< 

p r i s e . " (2) 

Ce rô le négatif des banques n 'est pourtant pas inév i tab le . 

L e s trois banques nat iona l i sées pour ra ient fort b ien accepter de j oue r 

un rô l e plus pol it ique c ' e s t - à - d i r e soutenir plus act ivement la pol it ique 

économique et soc ia le du gouvernement . C ' e s t ce qu ' e l l e s ont fini par 

accepter pour le sauvetage de L i p . "Nous avons obtenu des banques 

f r ança i se s ( B N P , C L , SG, C I A L ) qui constituaient le pool de l ' e x soc ié 

té L ip , qu ' e l l e s consentent un apport exceptionnel sous f o r m e de prêts 

à long t e rme à l a nouvel le en t r ep r i s e . E l l es ont accepté de pa r t i c ipe r à 

l ' opérat ion dès l o r s qu ' e l l e s ont été a s s u r é e s que : 

- les embauches se ra ient s t r ic tement fonction des poss ib i l i t és de la 

(1) Débat du Col loque de l ' a s soc i a t i on " D r o i t et C o m m e r c e " des 1 et 2 

ma i 1976. 

(2) H O U I N (Roge r ) cité par C A B R I L L A C (Miche l ) : L e r ô l e du juge en 

p r é s e n c e des p r o b l è m e s économiques . Da l l o z , 1975, p. 160. 



nouvel le en t r ep r i s e ( . . . ) . 

- l 'Etat a c co rde r a i t une subvention permettant d ' éponger l es f r a i s 

exceptionnels de d é m a r r a g e ( • . J l f . (1) 

Si, " l ' i t i tervention (des banques ) en faveur des en t r ep r i s e s 

en difficulté n 'est ( . . . ) pas la r è g l e ma i s l ' e xcept ion " (2) , i l ne faut c e 

pendant pas m é s e s t i m e r une certa ine évolution. De m ê m e que l es dif 

f icultés et le coût des l i cenc iements incitent l e s en t r ep r i s e s à e m b a u 

cher de façon plus prudente puis à c onse r ve r leur pe rsonne l , le re fus 

des l iquidations d ' en t r ep r i s e s ( à la fois pour des r a i sons soc ia l es et 

p a r c e que l e s indemnités de l i cenc iement et les p r i v i l è g e s du T r é s o r 

et de la Sécur i té Soc ia le ne l a i s sent souvent pas g rand chose aux autres 

c r é anc i e r s ) et l a s évé r i t é acc rue du juge à l ' é g a r d du banquier , i n c i 

tent ces d e r n i e r s à beaucoup plus de f idél ité à l ' é g a r d des en t r ep r i s e s 

qu ' i l s ont a idées . Il ne s 'ag i t p lus pour eux de g é r e r l a c i rcu lat ion de l a 

monnaie s c r i p tu ra l e ma i s de p r end r e des r e sponsab i l i t é s dans l a g e s 

tion de créd i ts p e r s o n n a l i s é s . Cette évolution qui ne va pas dans le sens 

d'un plus g rand confort du banquier , peut être i l l us t rée pa r l ' anecdote 

suivante (3) : 

Il s ' ag i t d 'une ent rep r i se f ami l i a l e , importante sur le plan 

rég iona l , dont le P D G décède des suites d 'un accident de l a c i rcu lat ion. 

Son épouse prend la d i rect ion de l ' a f f a i r e et l a g è r e de façon c a t a s t r o 

phique. L e c o m m i s s a i r e aux comptes , b ien qu 'aucune infraction n 'ait 

été c o m m i s e , av ise le p r o c u r e u r de la Républ ique de cette situation qui 

r i sque d 'about i r à la l iquidation de l ' e n t r e p r i s e . En l ' a b s ence d ' i n f r a c 

tion ou d ' impayé , il n 'y a pas d 'act ion l é ga l e p o s s i b l e . C e s deux hommes 

prennent a l o r s contact avec le banquier de l ' e n t r e p r i s e afin de lui e x p o 

se r l a situation. Ce de rn i e r , détenant l e s cordons de l a b o u r s e , voit son 

pouvoir c ro î t r e proport ionne l lement aux diff icultés de l ' e n t r e p r i s e . B i en 

in formé, i l en p ro f i t e ra pour obtenir un changement de d i rect ion qui s e 

r a sa luta i re pour l ' e n t r e p r i s e . On pe rço i t b ien sûr tous les dange r s d'un 

tel le p rocédu re qui n 'of f re pas toutes les garant ies d 'une action jud ic i a i r 

(1) C H A R B O N N E L : Déc l a ra t i on du 31 j anv i e r 1974. 

(2) J O B A R D : Op . cit. p. 357. 

(3) Cette a f fa i re nous a été exposée par le P r o c u r e u r Adjoint du T r i b u 

nal do Grande Instance de Lyon au cours d'un entretien qu ' i l a bien v o u 

lu nous a c c o r d e r en j anv ie r 1977. 



C ' e s t le p r i x de son eff icacité et de sa r é u s s i t e . 

L 'Admin i s t r a t i on , les banqu ie r s , l e s prat ic iens du dro i t ne 

pour ra ient avo i r de te l les attitudes face au p rob l ème de l a défa i l lance 

des en t r ep r i s e s s ' i l n 'y avait , pa r a l l è l ement , une évolution du "d ro i t 

de l a f a i l l i t e " . 



3 ° / L ' E V O L U T I O N D U " D R O I T D E L A F A I L L I T E " 

P a r commodité , nous dés i gnerons , dans ce qui suit, pa r 

"d ro i t de l a f a i l l i t e " l ' e n s e m b l e des p r océdu re s co l lect ives de l i qu ida 

tion, d ' a t e rmo iement et de r e d r e s s e m e n t des en t r ep r i s e s , c ' e s t - à - d i r e : 

l a l iquidation des b iens , le r è g l ement j ud i c i a i r e et l a suspens ion p r o v i 

so i r e des poursu i tes . Mieux vaut s a c r i f i e r l ' o r thodoxie du l angage à sa 

c l a r té . 

Nous v e r r o n s donc l e s t ro i s points suivants : 

- l ' e s p r i t dans lequel furent adoptées l e s r è g l e s actue l les du " d ro i t 

de l a f a i l l i t e " . 

- les résu l tats des p r o c é d u r e s actuel les et, enfin, 

- l es nouvel les r é f o r m e s qui pour ra i ent ê t re env i s agées . 

- a - L ' o r i g i n e des r é f o r m e s de 1967 

Sans f a i r e tout un h istor ique du " d r o i t de l a f a i l l i t e " (1) i l faut 

r e m a r q u e r que les résu l tats des a v a n t - d e r n i è r e s r é f o r m e s , en 1955, 

n 'étaient pas sat is fa isants , "notamment p a r c e que, suivant l ' o r ientat ion 

qu 'ava i t des s inée le l é g i s l a t eu r et qu 'accentuait encore l ' app l icat ion p r a 

tique, le choix entre la fai l l i te et le r è g l ement j ud i c i a i r e était effectué 

dans l a p lupart des cas en fonction de l a g r av i t é des fautes c o m m i s e s pa r 

les déb i teurs , indépendamment de l eu r situation économique . Hésitant à 

f r apper des déchéances de l a fa i l l i te l e s commerçan t s qui l eu r p a r a i s s a i 

ent p lus ma lad ro i t s que malhonnêtes , l e s tr ibunaux acco rdè ren t trop s o u 

vent à c eux - c i le r è g l ement j ud i c i a i r e a l o r s que l eur en t rep r i s e était é c o 

nomiquement condamnée ; le concordat qui c lôturait la p r océdu re ne pou 

vait être exécuté " . (2) 

Constatant cet échec, M . Jean F O Y E R , l o r s q u ' i l était G a r d e 

des Sceaux, demanda à l ' Inspect ion G é n é r a l e des F inances , avec l ' a c c o r d 

du Min i s t r e des F inances de l ' époque, une étude économique sur l es m é 

can i smes de l a fai l l i te (3 ) . L e r appor t qui en est i s su fut à l ' o r i g i ne des 

(1) cf à ce sujet : R I P E R T ( G e o r g e s ) et R O B L O T (René) : D ro i t c o m m e r 

cial , L G D J , 1973, p. 551 à 560. 

(2) R I P E R T et R O B L O T : Op . cit. p. 557. 

(3) Inspection G é n é r a l e des F inances : A spec t s économiques de l a fa i l l i te 

et du r èg l ement j ud i c i a i r e . S i rey , 1969, p. 176. 



textes de 1967 r é f o rmant l e droit de l a fa i l l i te . L ' o r i g i n a l i t é de cette 

d émarche , qui p r i v i l é g i e les aspects économiques d 'une l ég i s l a t ion t r a 

d i t ionnel lement plutôt r é p r e s s i v e , m é r i t e d ' ê t r e sou l ignée . L ' i d é e d i 

r e c t r i c e de l a loi du 13 ju i l l e t 1967 est qu ' i l faut d is t inguer l ' h o m m e de 

l ' e n t r e p r i s e , que le p r e m i e r doit ê t re condamné pour ses fautes a l o r s 

que l a seconde doit être sauvée chaque fo is que ce l a est po s s i b l e , i n d é 

pendamment du sor t r é s e r v é à son p r o p r i é t a i r e ou à ses d i r i g ean t s . L ' o r -

donnance du 23 s e p t e m b r e 1967 va p lus lo in dans ce sens pu i squ ' e l l e c r é e 

une p r o c é d u r e spéc ia l e d ' a t e rmo i ement r é s e r v é e aux e n t r e p r i s e s dont l a 

d i spar i t ion r i s q u e r a i t de t r oub l e r l ' é conomie r ég i ona l e ou nat ionale . 

P o u r la s imp l i c i té de notre exposé , nous a l lons s imp l ement 

indiquer l es p r inc ipa l e s solutions o f fertes pa r la l ég i s l a t ion actue l l ement 

en v igueur en renvoyant , pour plus de déta i l s , aux manue l s de d ro i t c o m 

m e r c i a l ( 1 ) . 

L e s dif f icultés de l ' e n t r e p r i s e peuvent déboucher sur t ro i s t y 

pes de p r o c é d u r e : 

- l a l iquidation de b iens , 

- le r è g l ement j ud i c i a i r e , 

- l a p r o c é d u r e de suspens ion des pou r su i t e s . 

L e s d i r i geants soc iaux , quel que soit le so r t de l ' e n t r e p r i s e , 

encourent t ro is types de sanctions : 

- sanctions pa t r imon ia l e s (contribution des d i r i geants au pa iement du 

pass i f de l a pe r sonne m o r a l e , déc l a ra t i on des d i r i geants en état de r è 

g l ement j ud i c i a i r e ou de l iquidation de b iens ) 

- déchéance des dro i ts c iv iques et p ro f e s s i onne l s ( fa i l l i te pe rsonne l l e ] 

- sanctions péna les (banqueroute et dél its connexes ) . 

Si l ' on j uge l a l ég i s l a t ion de 1967 au n o m b r e d ' e n t r e p r i s e s 

dont e l le a p e r m i s le sauvetage , l e s résu l ta ts sont e x t r êmement d é c e 

vants . 

(1) P a r exemp le : R I P E R T et R O B L O T : Op . cit. ou D U P O U Y (C laude ) : 

P r é c i s de dro i t c o m m e r c i a l . Dunod, 1976, tome 2. 



- b - L ' inadaptat ion de la l ég i s la t ion de 1967 à une polit ique de s auve ta 

ge des en t r ep r i s e s en difficulté 

Avant 1967, le r è g l ement des c r é anc i e r s (surtout des c h i r o -

g r apha i r e s ) était déjà très incerta in . L e pass i f ch i r og r apha i r e r e p r é s e n . 

tait en moyenne le double du pass i f p r i v i l é g i é (1) et une fois sur 

deux, l a p r océdu re j ud i c i a i r e se t e rmina i t par l ' év ict ion totale des c r é 

anc ie rs ch i r og r apha i r e s (2 ) . L o r s q u e l a l iquidation de l ' a f f a i r e l eu r l a i s 

sait quelque chose, les ch i r og r apha i r e s perda ient en moyenne 80 % de 

leur c réance (3 ) . Il faut ajouter à ce la que l a longueur de la p r o c é d u r e 

entraînait une perte qui n 'était pas chi f f rée . I I s emb le que ces chi f f res , 

éloquents, cor respondent encore aux o r d r e s de g randeur ac tue l s . 

M . M A R T I N E A U p r é c i s a i t (4) que si l ' e n t r e p r i s e meur t , l e s indemnités 

du l i cenc iement atteignent un tel niveau que le c r éanc i e r ne peut plus 

r i en r e c e v o i r . Cec i l a i s s e à pense r que l e s s a l a r i é s re t rouvent au moins 

leur dû. C o m m e le montre une enquête menée en 1972 pa r l ' Inspect ion 

généra l e des a f fa i res soc i a l e s , i l n 'en est r i en (5 ) . L a c r éance s a l a r i a 

le se décompose en trois par t ies : une f ract ion s u p e r - p r i v i l é g i é e , une 

part ie s implement p r i v i l é g i ée et une d e r n i è r e par t ie qui constitue une 

c réance c h i r o g r a p h a i r e . Nous avons r é s u m é les résu l tats de cette e n 

quête dans le tableau suivant : 

Rang de l a c réance 
s a l a r i a l e 

(1) 

% du total de l a 
c réance 

(2) 

% ef fectivement 
r é g l é 

(3) 

% du total de l a 
c r éance r é g l é 

(4) = (2) x (3) 

s u p e r - p r i v i l é g i é e 38 % 80 % 30, 4 % 

p r i v i l é g i ée (4è rang ) 45 % 18 % 8, 1 % 

ch i r og r apha i r e 17 % 4 % 0, 7 % 

Totaux 100 % 40 ,0 % 

(1) Inspection G é n é r a l e des F inances : Op . cit. p. 52, 

(2) Ibid. p. 54. 

(3) Ibid. p. 56. 

(4) Col loque de l ' A s soc i a t i on " D r o i t et C o m m e r c e " des 1 et 2 ma i 1976. 

(5) Citée par D E S P A X (Miche l ) et P E L I S S I E R (Jean) : L a gest ion du p e r -

Honnul . Ed. Cujaw, 1974, tome 2, p. 196. 



Ajoutons que l a perte r é e l l e subie par le s a l a r i é qui p e rd son emplo i 

peut êt re b ien supé r i eu re à son indemnité de l i cenc iement , surtout s i 

son ancienneté dans l ' e n t r e p r i s e est peu importante . Quand aux p r o c é 

dures de suspens ion des poursui tes qui ont été m i s e s en oeuv re j u s q u ' à 

p résent ( leur n o m b r e se ra i t de l ' o r d r e de quelques d i za ines ) , il s emb l e 

qu ' e l l e s aient abouti à un échec dans l a t r è s g rande ma jo r i t é des c a s . 

L o r s q u e l 'on ana lyse l e s causes de cet échec re lat i f de l a 

l ég i s la t ion de 1967, on constate partout que l es tr ibunaux sont s a i s i s 

trop tard et que les en t r ep r i s e s auxquel les le l ég i s l a teur souhaite don 

ner une chance de surv ie sont déjà en état de p ré - l i qu ida t ion . G é n é r a 

lement, l e s d i r igeants soc iaux tardent à dépose r l eur b i l an car i ls con 

servent toujours le s ec re t espo i r d 'un r e d r e s s e m e n t m i r a cu l eux . A j o u 

tons que c ' es t pendant l a pé r iode des diff icultés potentiel les qu ' i l s c o m 

mettent des infractions qu 'un dépôt de b i l an pour ra i t r é v é l e r . Quant aux 

c r é anc i e r s , i ls ont une forte p r é f é r ence pour l e s d é m a r c h e s ind iv idue l 

l e s . L e f ourn i s seur p r é f è r e à l a l imite continuer ses l i v r a i s ons en se 

faisant payer comptant et e s p è r e r é c u p é r e r petit à petit sa c r éance . D e 

toute façon, il sait qu 'une action j ud i c i a i r e ne lui l a i s s e r a pas g r and cho

se . P o u r l a m ê m e ra i son , le banquier ne s a i s i r a l a Justice q u ' a p r è s 

avoir e s s a y é de r édu i r e au m a x i m u m les e n - c o u r s de l ' e n t r e p r i s e et de 

p r end re des garant ies r é e l l e s . C ' e s t a ins i qu 'un ent repreneur qui avait 

remonté la pente, r e m b o u r s é son découver t et pensait avo i r m é r i t é de 

la sor te l a confiance de son banquier s ' e s t vu r e fu se r l e crédit dont il 

avait beso in . L a banque, trop contente d ' avo i r so ldé ses engagements 

dans une a f fa i re dont l a rentabi l i té était insuff isante, n 'a pas eu envie 

de r emet t r e le doigt dans l ' eng r enage . 

- c - L e s r é f o r m e s env i sagées et l a politique de sauvetage des e n t r e p r i 

ses 

L e s dif férents pro jets dont nous ayons pu avo i r connaissance 

tournent autour de l ' i dée que l ' intervent ion doit être auss i r ap ide que 

pos s i b l e . E l l e pour ra i t être déc lenchée soit par la Justice e l l e - m ê m e , 

soit par le c o m m i s s a i r e aux comptes . 

- L a sa i s ine d'off ice 

" L e tr ibunal peut se s a i s i r d 'off ice l o r sque l e s c r é a n c i e r s 

nég l igents , v o i r e m ê m e compla isants , demeurent dans l ' inact ion. En 

prat ique, le tr ibunal se sa i s i t sur avis off icieux du p r o c u r e u r de la R é -



publique (1 ) . L e s tr ibunaux de c o m m e r c e ne d isposant pas d 'équipes 

d f ana lys te s f inanc iers qui puissent " ép luche r 1 1 tous l es comptes d é p o 

sés à l eur g re f fe , nous pensons que l a sa is ine d'off ice r e p o s e r a de 

plus en plus sur une co l laborat ion avec le parquet . De mult ip les r a i 

sons poussent à une évolution dans ce sens . 

D ' a b o r d , il est p r e sque de r è g l e que l e s diff icultés d 'une 

ent repr i se s ' accompagnent d ' i r r é g u l a r i t é s : présentat ion de faux b i 

lan pour r e t a rde r l ' appar i t ion d'une per te supé r i eu re ou éga le aux 3/4 

du capital socia l , impayés , effets de compla i sance et r e c o u r s à d ' a u 

tres ar t i f i c ices pour r e t a rde r l a date de c e s s a t i o n de pa iement , e t c . . . 

Deux ièmement , le parquet peut ag i r sans avo i r à jus t i f i e r ses 

s o u r c e s . Il bénéf ic ie donc à ce niveau d'une t rès g rande l i b e r t é . 

Enfin, l e parquet peut s ' a t tacher à déve lopper tout un r é s e a u 

d ' in fo rmateurs , de cor respondants , sans que ces t e r m e s aient une q u e l 

conque co lorat ion pé jo ra t ive . En dehors des c o m m i s s a i r e s aux comptes 

( sur l e sque l s nous rev iendrons c i - d e s s o u s ) i ls peuvent c o l l a b o r e r avec 

la Banque de F r a n c e qui d i spose de toutes l e s in format ions sur l e s i n c i 

dents de pa iement (Cent ra l e des r i s q u e s ) , d 'une bonne connaissance de 

la conjoncture loca le et d 'une excel lente expér i ence d ' ana lyse f inanc iè 

r e (Cent ra l e des b i l ans ) . L e s re lat ions avec le f i sc gagnera ient b e a u 

coup à êt re déve loppés . G r â c e aux contrô les qu ' i l effectue, il peut a c 

qué r i r à la fois une expér ience de la situation économique l oca l e et une 

connaissance des diff icultés que peuvent avoir certa ines e n t r e p r i s e s . 

Des contacts r é g u l i e r s avec l e s syndicats p ro fess ionne l s , l e s consei l s 

rég ionaux de l ' o r d r e des exper ts comptab les , l e s conse i l l e r s j u r id iques 

permettent aux pa rquet i e r s d ' ê t re à l ' écoute du monde des a f fa i res et é -

ventuel lement d ' intervenir avant que l ' in f ract ion ou l es diff icultés n ' a i 

ent p r i s l a d imens ion d'un vé r i t ab l e scanda le . Enfin, i l ne faut pas o u 

b l i e r la D i rec t ion du T rava i l , l a P r é f e c t u r e , etc. 

En conclusion, plus qu 'une nouvel le rédact ion des textes, 

c 'est un nouvel état d ' espr i t , de nouvel les méthodes de t rava i l dans l e s 

parquets f inanciers qui apporteront une réponse sat is fa isante au p r o b l è 

me . Ce l a suppose de l a part des p r o c u r e u r s une conception plus act ive 

de leur mét ie r ( i l ne faut pas attendre l a dénonciation m a i s che rcher des 

informations et l e s r ecoupe r ) avec de l ou rdes r e sponsab i l i t é s (on peut 

(1) D U P O U Y (Claude) : P r é c i s du dro i t c o m m e r c i a l , tome 2, Dunod, 1976 

p. 286. 



commett re une e r r e u r en avisant à tort le prés ident d'un tr ibunal de corn 

m e r ce d'une cessat ion de pa iement potent ie l le ) . C ' e s t toutefois dans ce t 

te d i rect ion que s 'o r iente depuis 1973 le parquet de Lyon . L ' e x p é r i e n c e 

a d ' a i l l eu r s été encouragée par M . Jean S I G A U T , P r é s i d e n t de l a C o m 

pagnie Nat ionale des C o m m i s s a i r e s aux Comptes et par M . Chr i s t i an 

L E G U N E H E C , D i r e c t eu r des a f fa i res c r im ine l l e s et des g r â c e s . (1) 

- L a sa is ine sur intervention du c o m m i s s a i r e aux comptes 

f , C e n 'est pas se mont re r g rand prophète, que de p r é v o i r , 

dans l e s quelques années qui viennent, q u ' a p r è s une modif icat ion de 

l ' a r t i c l e 228 de l a loi du 24 ju i l let 1966, vous ( c o m m i s s a i r e s aux c o m p 

tes) au r e z peu t - ê t r e auss i à app r éc i e r la gest ion. 

De récentes a f fa i res nous ont montré que le chef d ' e n t r e p r i 

se pouvait ê t re contesté et qu ' i l pouvait avoi r à r épondre de sa gest ion, 

notamment devant l es s a l a r i é s . O r , de plus en plus , le l ég i s l a teu r a 

le souci de l a prévent ion . 

A u s s i , vous devez vous p r é p a r e r aux nouvel les tâches qui, 

je l e c ro i s , vous attendent, tâches encore plus l ou rdes , sans doute, 

que ce l le qui est actue l lement l a vôtre , ma i s auss i , encore plus e x a l 

tantes et que vous p a r t a g e r e z avec d ' au t re s , par exemple l es comités 

d ' e n t r e p r i s e s , ( soul igné par nous A . B . ) C a r qui, mieux que vous et les 

s a l a r i é s , peut app r éc i e r la bonne ou mauva i s e qual ité de l a ge s t i on " . (2) 

En ayant a ins i p r é c i s é le sens dans leque l s ' e xe r cen t l e s p r è s 

sions actuel les en faveur d'une évolution, nous a l lons vo i r dans t ro is 

points success i f s : 

- les propos i t ions soutenues par la Chance l l e r i e , 

- les réact ions de la Compagn ie des c o m m i s s a i r e s aux comptes 

- une solution in te rméd ia i r e et p r o v i s o i r e . 

1 - l es j ^ ^ o s i t i o n s soutenues j ^ a r ^ C h a n c e l l e r i e 

E l l es vont dans le sens d'un é l a r g i s s e m e n t de l a m i s s i o n et 

du rô l e du c o m m i s s a i r e aux comptes . 

(1) cf Bul let in du Conse i l National des C o m m i s s a i r e s aux Comptes , n° 24 

d é c e m b r e 1976, p. 400 à 404. 

(2) A l locut ion de M . S O R G U E S , P r o c u r e u r de l a Républ ique adjoint, le 

14 f é v r i e r 1975, à l ' a s s e m b l é e annuelle des C o m m i s s a i r e s aux Comptes 

de l a Compagnie de Lyon . 



Ains i , M . L E C A N U E T l o r s q u ' i l était M in i s t re de la Just ice , 

posait la question suivante l o r s de l a conférence o r gan i s ée le 31 m a r s 

1976 par l a Compagn ie Nat ionale des C o m m i s s a i r e s aux Comptes : " E s t -

il no rma l , eu é ga rd à l ' évolut ion du dro i t de l ' e n t r e p r i s e , que le c o m 

m i s s a i r e aux comptes soit dés igné par l e s seuls appor teurs de c ap i 

taux ? " (1) L ' i d é e est, en fa isant pa r t i c ipe r les s a l a r i é s à la d é s i g n a 

tion du c o m m i s s a i r e aux comptes , de le p l ace r r é so lument " a u - d e s s u s 

des p a r t i s " , c ' e s t - à - d i r e d ' a c c ro î t r e son indépendance à l ' é g a r d de l a 

d i rect ion de l ' e n t r e p r i s e . 

S imultanément, l e s obl igat ions du c o m m i s s a i r e aux comptes 

sera ient étendues b ien au -de l à de l a s imp le cert i f icat ion des comptes . 

Cec i conf i rme l es voeux des Autor i tés de B r u x e l l e s . L ' a r t i c l e 208 du 

projet de statut de S A p r é c i s e : " L o r s q u e le c o m m i s s a i r e aux comptes 

constate, à l ' o cca s i on de l ' a c c o m p l i s s e m e n t de sa miss ion , des faits 

qui sont de nature à compromet t r e l ' ex i s tence de l a société ou à en af

fecter sens ib lement le déve loppement ( . . . ) , i l doit auss i f a i r e r appo r t 

à ce su jet " . (2) L a m ê m e idée est r e p r i s e dans la propos i t ion de Sème 

d i rect ive dont l ' a r t i c l e 60 est l i be l l é a ins i : " L e s pe r sonnes cha rgées du 

contrôle des comptes étab l i ssent un r appor t déta i l lé sur le résu l ta t de 

leur m i s s i on . Ce r appor t doit contenir au moins les mentions suivantes : 

(. . . ) le cas échéant, l e s obse rva t ions sur l e s faits constatés qui p r é s e n 

tent un g r a v e danger pour l a situation f inanc ière de l a société ; " (3) 

Une tel le r é f o rme pe rmet t ra i t d ' a s s o c i e r étroitement l e s 

c o m m i s s a i r e s aux comptes à la m i s e en p lace d'une p rocédu re d ' a l e r t e . 

Rejetant les " c r i t è r e s ob j ec t i f s " définis dans le r appor t Sudreau (4) , 

M. L E C A N U E T , dans l a conférence évoquée c i - d e s s u s , pensait " p r é f é -

(1) Compagnie Nat ionale des C o m m i s s a i r e s aux Comptes ( C N C C ) : L e 

c o m m i s s a i r e aux comptes et l a gest ion. 1976, p. 11. 

(2) C o m m i s s i o n des Communautés Européennes : P ropos i t i on d'un statut 

des so icétés anonymes européennes . Supplément au Bul let in des C o m 

munautés européennes n° 8, 1970, B r u x e l l e s , p. 158. 

(3) C o m m i s s i o n des Communautés Européennes : P ropos i t i on de 5ème 

d i rect ive sur l a s t ructure des sociétés anonymes . Supplément au B u l 

letin des Communautés e u r o p é e n n e s n° 10, 1972, B r u x e l i e K , p. 27. 

(4) cf c h a p i t r e II, .section 3, p. 132 



r ab l e de l a i s s e r à des p ro fess ionne l s ave r t i s le soin de r é a g i r en f onc 

tion de chaque cas d ' e s p è c e " . (1) 

2 - L e s réact ions des c o m m i s s a i r e s aux comptes 

"Sur le plan des p r inc ipes , le consei l national ( d e s c o m m i s 

s a i r e s aux comptes ) est par fa i tement conscient de l a nécess i t é d ' a c c ro f -

tre l a protect ion des act ionnai res , des s a l a r i é s , des t i e r s . Dans cette 

pe r spect ive il reconnaît l 'uti l ité que présente une extension de l a m i s 

sion des c o m m i s s a i r e s aux comptes . Ma i s il cons idère que tro is cond i 

tions fondamentales doivent êt re r e spec tée s : 

- il ne doit pas en r é su l t e r une a l térat ion de l ' indépendance du c o m 

m i s s a i r e aux comptes ; 

- il ne doit pas y avoir t rans fe r t de l a r e sponsab i l i t é du chef d ' e n t r e 

p r i s e au c o m m i s s a i r e aux comptes ; 

- enfin le pr inc ipe de la non immixt ion dans l a gest ion doit ê t re m a i n 

tenu, l ' intervent ion devant g a r d e r un c a r a c t è r e d é r o g a t o i r e " . (2) 

Conf i rmant l a prudence de cette déc la rat ion , l e s c o m m i s s a i 

r e s aux comptes se sont montrés attachés à la définition de " c r i t è r e s o b 

j ec t i f s " , l imitat ivement énuméré s . 

3 - p r o p o s i t i o n d^une solution t ra i i s i to i re 

Sous peine de vo i r le texte dé f o rmé et interprété de façon 

t rès r e s t r i c t i ve , on ne peut b rusquement ob l i ge r l e s c o m m i s s a i r e s aux 

comptes à f a i r e une vé r i tab le exper t i se de gest ion chaque année. C e l a 

bouscu le ra i t de façon trop bruta le les habitudes de la p ro f e s s ion qui ne 

peuvent êt re changées du jour au l endemain . 

L ' e x p e r t i s e de gest ion est d ' a i l l eu r s p révue dans le p ro je t de 

loi n* 2510 tendant à a m é l i o r e r le fonctionnement des soc iétés c o m m e r 

c ia les , à p ro tége r les act ionnaires et à défendre l ' é p a r g n e . (3) L ' a r t i c l e 

35 du pro jet modif ie c o m m e suit l ' a r t i c l e 226 de l a lo i du 24 ju i l l e t 1966 : 

" U n ou p lu s i eu r s act ionnaires r eprésentant au moins le d ix ième du c a p i 

tal soc ia l peuvent, soit indiv iduel lement, soit en se groupant en a s s o c i a 

tion ou autrement, demander en just ice l a dés ignat ion d'un ou p lu s i eu r s 

experts chargés de p ré sente r un r appor t sur une ou p lu s i eu r s opérat ions 

(1) C N C C : Op . cit. p. 14. 

(2) C A U V I N (Roge r ) : L e c o m m i s s a i r e aux comptes et la gest ion : p e r s 

pect ives d ' aven i r . C N C C Op. cit. p. 43. 

(3) Vo i r à ce sujet : Bul let in du C N C C , Op . cit. p. 407 à 419. 



de gest ion. L e M i n i s t è r e publ ic et, dans l e s sociétés fa isant pub l i que 

ment appel à l ' é p a r g n e , l a c o m m i s s i o n des opérat ions de bou r s e , sont 

habi l i tés à ag i r aux m ê m e s f i n s " . (1) Cu r i eusement et cont ra i rement 

à ce qu ' aura ient pu l a i s s e r c r o i r e certa ines déc la ra t ions g o u v e r n e m e n 

ta les , il n 'est plus question des s a l a r i é s dans ce p r o j e t . . . 

T r o i s solutions peuvent a l o r s être env i sagées pour e s s a y e r 

de p r end re en compte l eu r s intérêts . 

- la p r e m i è r e cons i s te ra i t à é l a r g i r l a p r océdu re décr i te dans ce 

pro jet de lo i aux s a l a r i é s , se lon des moda l i tés à dé f in i r . L ' e x p e r t i s e 

de gest ion demandée ainsi en jus t ice aura i t un certa in c a r a c t è r e e x c e p 

tionnel et ne f e ra i t pas double emplo i avec l a m i s s i on d ' expe r t c ompta 

ble du comité d ' e n t r e p r i s e . L e seul r ep roche qu 'on pu i s se lui a d r e s s e r 

se ra i t son éventuel manque de d i sc ré t ion . 

- la seconde cons is tera i t à demander au c o m m i s s a i r e aux comptes , 

en plus de sa m i s s i on actuel le , de cer t i f i e r , au vu des p r o c è s v e r b a u x 

des réunions du comité d ' en t r ep r i s e , que c e l u i - c i a été s é r i e u s e m e n t 

in fo rmé de l a situation économique de l ' e n t r e p r i s e . L a p r o c é d u r e s e 

ra i t a l o r s par fa i tement interne. En cas d ' in format ion insuff isante, le 

comité devra i t pouvoir convoquer le chef d ' en t r ep r i s e pour r e cue i l l i r 

(éventuel lement en p r é s ence du c o m m i s s a i r e aux comptes ) ses e x p l i c a 

tions. 

- la t ro i s i ème solution pou r r a i t ê t re un pro longement de l a seconde , 

si le comité d ' en t r ep r i s e éprouvait une inquiétude sur la situation de l ' en 

t r e p r i s e , i l pou r r a i t en s a i s i r le c o m m i s s a i r e aux comptes . Ce d e rn i e r 

se ra i t seul juge de l a suite à donner à cette demande . Si l e p r ob l ème d e 

vait mé r i t e r son attention, il pour ra i t , g r â c e à son dro i t d ' invest igat ion 

auquel on pour ra i t ajouter éventuel lement un dro i t de demande d ' e x p l i 

cation au chef d ' en t r ep r i s e , se f a i re une opinion. Si l e s cra intes du c o 

mité d ' en t r ep r i s e devaient appara î t r e comme étant fondées , le c o m m i s 

sa i r e aux comptes devra i t r éd i g e r un rappor t sur la situation de l ' e n t r e 

p r i s e et l ' a d r e s s e r au consei l d ' admin is t ra t ion et au comité d ' e n t r e p r i s e . 

Ici encore , l a p r océdu re est purement interne. Une var iante pos s i b l e con 

s i s te ra i t à demander l a t r an smi s s i on de ce r appor t à l a D i r ec t i on l oca l e 

(1) Bul let in du C N C C , Op. cit. p. 418. 



de la Banque de F r a n c e qui, au t e rme d'une nouvel le étude, pou r r a i t 

éventuel lement p rovoquer l a sa is ine du tr ibunal . 

Ces trois solutions que nous avons env i sagées sont p r o v i s o i 

r e s car nous s o m m e s dans un domaine ex t r êmement mouvant, ce qui 

rend l ' expér imentat ion i r r e m p l a ç a b l e . 



C O N C L U S I O N 

Nous avons e s s a y é de démont re r , dans cette p r e m i è r e s e c 

tion, que l e s di f férentes p r e s s i o n s qui s ' e xe rcent sur l ' e n t r e p r i s e a l 

laient dans le sens de la cosu rve i l l ance . Il en r é su l t e p r e s q u e n é c e s 

s a i r ement que les s a l a r i é s n 'acceptent plus d ' a s s i s t e r en spectateurs 

au nauf rage de l eur en t rep r i se , donc à l a d i spar i t ion de l eu r emp lo i . 

Pou r p ro longer cette image , d isons que le capitaine n 'es t plus seul 

ma î t r e à b o r d et que ses h o m m e s demandent l ' a s s i s t a n ce d 'un pi lote 

pour les manoeuvres d i f f ic i les . L e l ég i s l a teur est éga lement appe lé 

en renfort afin qu ' i l f ixe l es r è g l e s qui l imiteront son pouvo i r . 

Ma lheureusement , le l ég i s l a teu r ne peut tout p r é v o i r . L ' A d 

ministrat ion, l a Justice, le banquier , l e c o m m i s s a i r e aux comptes ne 

peuvent tout s u r v e i l l e r . L e s s a l a r i é s ont donc beso in d ' in format ions qui 

leur permettent d ' a p p r é c i e r e u x - m ê m e s l a situation et de t i r e r un s ignal 

d ' a l a r m e si la nécess i té s ' en fait sent i r . C ' e s t ce p r o b l è m e de l ' i n f o r m a 

tion que nous al lons étudier dans la deux ième section. 



Section 2 

L ' I N F O R M A T I O N DES S A L A R I E S O U L A R E M I S E E N C A U S E D E 

L E U R P L A C E D A N S L ' E N T R E P R I S E 

Il ne s ' ag i t pas pour nous d 'étudier l ' in format ion des t r a 

va i l l eu r s dans son ensemble ma i s de vo i r dans que l le m e s u r e il faut 

la déve lopper pour mener une politique de prévent ion des " f a i l l i t e s " . 

Quel le peut êt re la contribution des t r ava i l l eu r s à cette polit ique ? 

Nous abo rde rons cette question en examinant dans deux p a 

r a g r aphes : 

- le déve loppement du dro i t à l ' in format ion des t r ava i l l eu r s 

- le rô le de l ' in format ion face au r i s que de défa i l lance de 

l ' en t r ep r i s e 



§ 1 L E D R O I T A L ' I N F O R M A T I O N DES T R A V A I L L E U R S 

E T SON R E C E N T D E V E L O P P E M E N T 

A p r è s avoir défini les qual ités qui doivent êt re ce l l es d 'une 

information, nous v e r r o n s success i vement le r ô l e : 

- du comité d ' en t r ep r i s e actuel 

- d 'un bi lan socia l 

- du personne l d ' encadrement 

dans le p r o c e s s u s d ' in format ion des s a l a r i é s de l ' e n t r e p r i s e . 



1°/ C O M M E N T D E F I N I R U N E P O L I T I Q U E D ' I N F O R M A T I O N D U 

P E R S O N N E L ? 

- a - Cette information r e s t e , aujourd 'hui , insuffisante 

M ê m e dans les pays ang l o - s axons , t radit ionnel lement plus 

ouverts sur le plan de l ' in format ion économique que le nôtre , on peut 

l i r e : , ! L ' a c t u e l s e c r e t est a n t i - s a l a r i é s , ant i - ac t ionna i res , ant i 

concurrence et, décidément, ant i - soc ia l . 1 1 (1) Cette situation est d ' a i l 

l eu r s commune à tous l es pays indus t r i a l i s é s . Citant le B u r e a u In t e r 

national du T r a v a i l ( B I T ) , M . WEISS écr i t : "Dans les pays déve loppés , 

la quête de l ' in fo rmat ion . . . est auss i so igneusement o r gan i s ée que la 

rétention de l ' in format ion, qui a s s u r e une " r en te de s i tuat ion" (ou plus 

exactement une " rente de l ' o b s c u r i t é " ) . " (2) 

L a situation f r ança i se n 'est év idemment pas di f férente, c o m 

me en témoignent l es citations suivantes : (3) 

- " L e s en t rep r i se s f r ança i s e s confondent les notions de société 

anonyme et de société s e c r è t e " . (Jacques D U H A M E L ) 

- Pour le patronat en généra l , l ' in format ion cons i s te ra i t à ne r i en 

d i re , à cacher ou à m in im i s e r les mouvements de g r ève , l e s f e r m e 

tures d 'us ines et l es c r i s e s de l ' e m p l o i " . (Mar t ine B I D E G A I N et M i 

chel B E R N A R D ) 

- "Nous s o m m e s beaucoup moins r ense i gnés sur l es faits de l ' e n 

t r ep r i s e que sur les faits à l ' éche l l e de la nation ou m ê m e du monde . " 

(Rober t G O E T Z - G I R E Y ) 

- " L a notion de " s e c r e t " demeure , à tort ou à r a i son , l a r è g l e d ' o r 

des a f fa i res et de l a politique admin i s t r a t i ve " . (Rapport des c o m m i s 

sions du V l è m e p lan ) . 

L ' é n u m érat ion est accab lante . . . L a définition de " zones de 

s i l ence " constitue pour tous les d i r igeants (et pas seu lement ceux des 

en t rep r i se s p r i vées ) un r e m p a r t à l ' a b r i duquel on peut j ou i r d 'un c e r 

tain confort. Il est souvent plus s imp le et plus rap ide de donner un o r -

(1) X : P re sent ing f inancial facts to emp loyées . Management Account -

ing, vo lume 23, n° 10, novembre 1975, p. 359. 

(2) WEISS (D imi t r i ) : Information économique, ent repr i se et re lat ions 

col lect ives : un do s s i e r f r ança i s . Relat ions indust r ie l l es/ Indust r ia l 

re la t ions , Québec , vo lume 29, numéro 1, j a n v i e r - m a r s 1974, p. 36. 

(3) Ibid, p. 37. 



dre sans fournir de just i f icat ions ( le p res t i ge s ' a ccomode vo lont iers 

d'un certa in m y s t è r e . . . ) que de convaincre son inter locuteur . M a i s 

ce n 'est qu 'un avantage à court t e r m e . A plus long t e rme , une adhé 

sion mér i t ée est sans doute beaucoup plus ef f icace qu'une crainte r é 

vé renc ieuse qui ne peut être que s té r i l i s ante . 

Si des re lat ions h i é r a r ch iques auss i t radit ionnel les r e s 

tent la r è g l e dans un très g rand nombre d ' en t r ep r i s e s f r ança i s e s , 

c 'est sans doute pa r ce que le cont re -pouvo i r syndica l ou s a l a r i a l (ce 

cont re -pouvo i r peut se déve lopper en m a r g e des syndicats ) n ' a pas 

encore atteint sa matur i té . Un style de d i rect ion autor i ta i re qui s o u s -

tend une " i m a g e conventionnelle d'un p ro l é ta r i a t r e s té enfant" (1) est 

de plus en plus en contradiction avec le déve loppement d'une certa ine 

culture économique. L ' a f f i rmat ion de ce pouvoir sur les hommes c o r 

respond à un ré f l exe de c l a s s e d i r igeante de m ê m e que l ' a t tachement à 

la l i b r e d ispos i t ion des b iens est l ' e x p r e s s i o n d 'un ré f l exe de c l a s s e 

possédante . Il est donc logique que la r e m i s e en cause des dro i ts du 

p rop r i é t a i r e sur son ent repr i se s ' a ccompagne d'une certa ine contes 

tation du pouvoir des d i r i geants . L e p a s s a g e d'une conception con t r ac 

tuelle à une conception institutionnelle de l ' e n t r e p r i s e s ' a ccompagne 

d'un r é équ i l i b r a ge des pouvo i r s et, par conséquent, d 'une r edé f in i 

tion de l ' in format ion qui doit c i r c u l e r . (2) 

L e fait qu ' i l n 'y ait pas de pouvoir r é e l sans information 

amène la C G T à d é c l a r e r : " L e droit à l ' in fo rmat ion est à l a fois un 

droit fondamental et un dro i t nature l (3) que les s a l a r i é s détiennent 

du seul fait qu ' i l s t rava i l l ent dans l ' é t ab l i s sement . Ce dro i t c o n c e r 

ne l ' in fo rmat ion technique, économique et soc ia le : c e l l e - c i doit c i r 

culer l i b r ement à tous les niveaux, à celui des t r a v a i l l e u r s " . (4) 

" A v e c ce dro i t à l ' in fo rmat ion -qu i est, ne nous t rompons pas , en 

(1) C O M B E (Mau r i c e ) : L ' a l i b i . G a l l i m a r d , 1969, p. 260. 

(2) L ' in fo rmat ion actuel le est qual i f iée de : incompréhens ib l e , p a r c i 

monieuse , incomplète et r e t a rda ta i r e par B R U N O I S (R ichard ) : L a s a u 

vega rde des en t rep r i s e s en difficulté et le r appor t Sudreau . Economie 

et Comptabi l i té , s ep tembre 1976, p. 4. 

(3) Sur la définition du droit naturel , cf : C A R B O N N I E R (Jean) : D ro i t 

C iv i l . Tome 1, P U F , 1964, p. 34 à 38. 

(4) Cité par WEISS (D . ) : Communicat ion, p r e s s et m a s s méd i a dans 

l ' e n t r e p r i s e . Product ion et gestion, n° 285, ju i l l e t - août 1976, p. 36. 



quelque sorte un droit à l ' in te rvent ion - s ' e s t ouverte une nouvel le 

phase de l ' h i s to i r e des re lat ions indus t r i e l l e s . 1 1 (1) 

Outre l ' a spec t quantitatif, il y a le p r o b l è m e de l ' o b j e c 

tivité de l ' in format ion mis en c i rculat ion. 

- b - Comment l ' in format ion des s a l a r i é s peut - e l l e ê t re object ive ? 

L ' in fo rmat ion économique n 'est pas neutre car e l le " e s t 

di f f ic i lement d i s soc i ab l e des déc is ions qu'ont à p r end re ceux qui en 

ont beso in , de l eu r s préoccupat ions et f inalement, de l eur p lace 

dans l a soc iété . " (2) Modu ler l ' in format ion se lon le dest inata i re 

c 'est un peu lui dicter son comportement . Dè s l o r s , i l n ' es t pas éton

nant que "pour b ien des mi l i eux d ' a f f a i res , l ' in fo rmat ion économique 

est encore un moyen de c l imat i s e r l 'op inion dans le sens de l e u r s i n 

té rê ts . " (3) L a tentation est g rande pour le détenteur de l ' in fo rmat ion 

qui ne peut plus en o r g a n i s e r l a rétention de p r o c é d e r à une d i s t i l l a 

tion f ract ionnée . Nous pensons m ê m e que c 'est une ob l igat ion p r a t i 

que car l a c i rcu lat ion de l ' in fo rmat ion coûte cher et ne se fait pas sans 

déperd i t ions . D è s l o r s , il faut t rouver un subtil c o m p r o m i s qui p e r m e t 

te d ' év i te r deux écue i l s : 

- l ' i n fo rmat ion -manipu la t ion 

- l ' in format ion qui noie le dest inata i re sous une m a s s e qu ' i l n 'est 

pas à m ê m e de t ra i t e r . 

A pa r t i r du moment où l 'on ne peut t ransmett re à tous 

toute l ' in format ion, il faut des a igu i l l ages ; donc des hommes qui f a s 

sent des choix. P e u t - i l y avoi r dans ces conditions une information o b 

ject ive ? 

En fait, " l e v r a i danger , c 'est la part ia l i té non reconnue 1 ' 

(4 ) . L 'ob ject iv i té consiste à annoncer l a couleur sans chercher à p a 

r a î t r e neutre . Chacun doit pouvoir se f o r g e r sa p r o p r e opinion, c r é e r 

sa p r o p r e vé r i té (qui n 'a r i en de scienti f ique !) en o rgan i sant l es r e 

coupements qu ' i l s juge ut i les . " L ' i n f o rmat i on , pour êt re " c r é d i b l e " , 

(1) WEISS ( D . ) : Op . cit. p. 36. 

(2) WEISS (D . ) : Information économique, en t rep r i s e et re lat ions c o l 

l ec t ives . . . Op . cit. p. 33. 

(3) M A T H I E U (G i lber t ) : L ' in fo rmat ion face à ses séducteurs . L e M o n 

de, 5 octobre 1971. 

(4) A R O N (Raymond) : D ix -hu i t leçons sur l a soc iété indust r i e l l e . N R F , 

1962, p. 31. 



doit autant que f a i re se peut, ê t re contrad icto i re , c ' e s t - à - d i r e qu ' e l l e 

doit être suscept ib le d ' ê t re cr i t iquée , contrô lée et complétée 1 1 ( 1 ) . 

Au t rement dit, e l le ne doit pas ê t re oct royée du bout des l è v r e s ma i s 

d i spensée géné reusement . D ' au t r e part , " l ' i n fo rmat ion ob j ec t i ve " 

suppose de l a pa r t de l ' émet teu r un r e spec t cer ta in de son in t e r l ocu 

teur . A défaut, e l le r i s que d ' ê t r e po l luée pa r des cons idérat ions m a r 

chandes. C ' e s t tout le p r o b l è m e de la f ront iè re ( t rès p e r m é a b l e ) entre 

information, re lat ions publ iques et publ icité (2 ) . 

En conclusion, notons que l ' in fo rmat ion ne peut tendre v e r s 

l 'ob ject iv i té que si l ' émet teur a su f f i samment de confiance et de con 

s idérat ion pour l e r écepteur pour accepter que ce de rn i e r ait un dro i t 

de contrô le sur l ' in fo rmat ion qui lui est donnée. Ce lu i qui détient l ' i n 

fo rmat ion possède un pouvo i r . Il faut donc toujours accepter l ' i dée 

d'un cont re -pouvo i r qui, en F r a n c e , p r e n d r a géné ra l ement l a f o r m e 

d'un comité d ' en t r ep r i s e avec l eque l i l f audra négoc ie r un cer ta in 

nombre de p ro j e t s . L e déve loppement de l a fo rmat ion économique et 

jur id ique rend de plus en plus di f f ic i le une attitude auss i ambiguë que 

cel le d'un P D G qui d é c l a r e au comité d ' en t r ep r i s e que tout va ma l et 

aux act ionnaires que tout va b ien (3 ) . 

- c - Que ls pouvo i r s les s a l a r i é s t i r ent - i l s de l ' in format ion qui l eur 

est donnée ? 

L a c i rculat ion de l ' in format ion économique est, dans l ' e n 

t r ep r i s e , à l ' o r i g i ne d'une cur i euse d ia lect ique . 

- D 'une par t , l ' in format ion est n é c e s s a i r e à une bonne exécution 

des instructions de l a d i rect ion de l ' e n t r e p r i s e . C ' e s t la condition 

d'une certa ine adhés ion aux objecti fs qu ' e l l e f ixe, l e p r i x à payer 

pour que l 'on r e spec te l ' e s p r i t d'une déc i s ion et non seu lement l a 

l e t t re . Dans ce de rn i e r cas , i l y aura i t un a l ou rd i s sement d é s a s 

treux de tout l ' a ppa r e i l administrat i f de l ' e n t r e p r i s e et une mu l t ip l i -

(1) C A L V E Z (Corent in ) : M é m o r a n d u m sur la concertat ion dans l ' e n t r e 

p r i s e . In te r - s ec t i ons , n° 7, p. 27. 

(2) Sur le c a r ac t è r e ambigu des re lat ions pub l iques , cf : L A S S E G U E ( P . ) : 

Gest ion C o m m e r c i a l e . L e s Cour s du Dro i t , 1975, p. 448 à 451. 

(3) On trouve des exemp les s avoureux de te l les déc la ra t ions dans : 

C O M B E ( M . ) : O p . cit. p. 79 à 107. 



cation de contrô les aus s i pointi l leux et tatil lons qu ' improduct i f s . 

- D ' au t re part , l ' in fo rmat ion économique constitue pour les s a 

l a r i é s et l e u r s o rgan isat ions r ep résenta t i ves une a r m e de d i scuss ion , 

de négociat ion qu ' i l s peuvent ut i l i se r contre la d i rect ion de l eu r e n 

t r e p r i s e . A ins i , l o r s q u ' e n 1973, le cabinet S Y N D E X a ana lysé l e d é 

tail des comptes de L ip , i l a pu dans son r appor t étab l i r t r ès c l a i r e 

ment les r e sponsab i l i t é s de F r e d L i p dans le naufrage de son e n t r e 

p r i s e . P e r s o n n e n 'a s é r i eu sement contesté l es conclus ions du r a p 

port de S Y N D E X . 

P o u r qu'un pas soit fait en d i rect ion d'une démocra t i e é c o 

nomique, pour que l ' in fo rmat ion ait vé r i t ab l ement un sens , il faut 

qu ' e l le prenne la f o rme d'un d ia logue . P o u r que ce de rn i e r ne r e s 

semb le pas trop au d ia logue du chat et de l a sour i s , il faut un cer ta in 

équ i l i b re des pouvo i r s , c ' e s t - à - d i r e de la f o rmat ion et de l ' i n f o r m a 

tion économique qui ne saura ient r e s t e r le p r i v i l è ge d 'une c l a s s e s o 

ciale ou d'une élite inte l lectue l le . In fo rmer , c ' e s t donc pour la d i r e c 

tion d'une en t rep r i s e s ' e xpo se r à des cr i t iques pert inentes et pour 

les s a l a r i é s et l eu r s représentants , pa r t i c ipe r ind i rectement à l a 

gest ion dans l a m e s u r e où l eu r s observat ions peuvent inf léchir des d é 

c i s ions . L ' i gno r ance dans l aque l l e sont encore trop souvent.tenus l e s 

représentants des s a l a r i é s constitue pour eux à l a fois un obstac le et 

un pa rap lu i e . Déteni r des in format ions l e s ob l ige à interveni r et donc 

à p r end re des r e sponsab i l i t é s . L a communicat ion doit ê t re conçue 

comme "un p r o c e s s u s t ransact ionnel d ' inf luence r é c i p r o q u e " (1) pa r 

tous l e s pa r t ena i r e s soc iaux . 

A la suite de ces cons idérat ions d ' o r d r e géné ra l , nous a l 

lons vo i r que l l es sont les informations économiques dont d i spose le 

comité d ' en t r ep r i s e . 

(1) WEISS (D imi t r i ) : Communicat ion , p r e s s e et m a s s méd ia dans l ' e n 

t r e p r i s e . Op. cit. p. 41. 



2 ° / L ' I N F O R M A T I O N E C O N O M I Q U E D U C O M I T E D ' E N T R E P R I S E 

L ' e x p o s é des motifs de l ' o rdonnance n° 45-280 du 22 f é v r i e r 

1945 instituant l e s comités d ' en t r ep r i s e s p r é c i s e b ien qu ' i l ne s ' ag i t 

pas d ' o r g a n i s m e s de déc is ion ma is qu ' i l s ont un r ô l e consultatif. 
! II1 s doivent (donc) être tenus in fo rmés de tous l e s é léments c o n c e r 

nant l a m a r c h e de l ' e n t r e p r i s e 1 1 . (1) Q u ' e s t - c e que l a consultation 

sinon un échange d ' in format ions ? 

C ' e s t d ' a i l l eu r s ce qui distingue le comité d ' en t r ep r i s e de 

la section syndica le qui a un rô l e revendicat i f et enve r s l aque l l e l e s 

d i r igeants n'ont pas d 'ob l igat ions d ' in format ion, du moins en théor i e . 

En prat ique, ce sont souvent l e s m ê m e s h o m m e s qui animent l e s 

deux o r g a n i s m e s . Cette confusion est d ' a i l l eu r s i l l u s t r ée par une d é 

c larat ion de M . Edmond M A I R E : " L e comité d ' en t r ep r i s e est pour 

les t r a va i l l eu r s et les o rgan isat ions syndica les un inst rument de con 

quête d ' in format ion économique, permettant pa r la suite d 'étof fer 

l ' act ion syndica le de l ' e n t r e p r i s e " . (2) Cec i est d'autant plus i m p o r 

tant que l ' in fo rmat ion est un p r o c e s s u s cumulatif : un r ense i gnement 

qui a été obtenu une fois est g éné ra l ement ensuite produit r é g u l i è r e 

ment. Quant à l a confusion qui existe souvent entre l es di f férents o r 

gan i smes de représentat ion des s a l a r i é s , e l le est inév i tab le . L a d é 

fense de l eu r s intérêts ne se p rê te pas à un découpage auss i r i g i d e . 

No t r e objectif est ic i de vo i r ce que sont les informations 

dont l e s r eprésentants des s a l a r i é s d isposent pa r l ' i n t e rméd i a i r e du 

comité d ' en t r ep r i s e et dans quel le m e s u r e e l l e s suffisent pour con 

naître la m a r c h e de l ' e n t r e p r i s e et donc interveni r en cas de r i s que 

de dé fa i l l ance . Nous v e r r o n s succe s s i vement : 

- les dro i ts du comité d ' en t r ep r i s e en ma t i è r e d ' in format ion é c o 

nomique, 

- les insuf f isances de l a prat ique actuel le dans ce domaine et e n 

fin, 

(1) JO : Comités d ' en t r ep r i s e et dé légués du pe r sonne l . n° 1183, 1972, 

p. 4. 

(2) M A I R E (Edmond) : Pos i t ions et conceptions de l a C F D T sur l a p a r 

ticipation des t r ava i l l eu r s à la p r i s e de déc i s ions . Revue économique 

f r a n c o - s u i s s e , n° 4, 1971. 



- l e s amél io ra t ions p o s s i b l e s . 

- a - L e s droits du comité d ' en t r ep r i s e en ma t i è r e d ' in format ion 

économique 

Not re but n 'est pas de p a r a p h r a s e r la l ég i s la t ion ac tue l 

le r é g i s s an t ce domaine mais seu lement de r appe l e r l e s points e s 

sentie ls en distinguant : 

- l ' in format ion qui doit êt re fournie au comité d ' en t r ep r i s e , 

- les droits d ' invest igat ion dont i l d i spose et, 

- les poss ib i l i t és qu ' i l a de di f fuser l ' in format ion qu ' i l r eço i t . 

- L ' in fo rmat ion qui doit être l éga l ement fournie^au_comité d_|entre

p r i s e 

A s s e z cur ieusement , cette in format ion est fonction de l a 

f o rme jur id ique de l ' e n t r e p r i s e . 

1) Dans toutes l es en t r ep r i s e s , il ex is te t ro is types d ' i n 

format ions : 

- Une information tr ime s t r i e l l e portant sur l ' évo lut ion des p r o 

g r a m m e s de product ion et du carnet de commandes et sur l a situation 

de l ' emp lo i dans l ' e n t r e p r i s e . L e chef d ' en t r ep r i s e rend éga lement 

compte, en l a motivant, de la suite donnée aux av is et voeux émis 

par le comité . 

- Une fois par an, le chef d ' en t r ep r i s e doit p r é s en te r un r appo r t 

d ' ensemb le sur l ' act iv i té de l ' e n t r e p r i s e (chif fre d ' a f f a i r e s , production, 

résu l ta ts , s t ructure et montant des s a l a i r e s , inves t i s sements ) et 

les pro jets pour l ' e x e r c i c e suivant. D e p lus , aux t e r m e s de l a lo i 

du 3 j anv ie r 1975, chaque année le comité d ' en t r ep r i s e étudie l ' é v o 

lution de l ' emp lo i dans l ' e n t r e p r i s e pour l ' année écoulée et l e s p r é 

v is ions d ' emp lo i établ ies par l ' emp loyeu r pour l ' année à ven i r . 

- L e cas échéant , le comité d ' en t r ep r i s e doit être s a i s i de tout 

projet de l i cenc iement collectif et peut émett re toute suggest ion ut i 

le pour en l im i te r l es effets sur le plan soc ia l . 

2) Dans les seu les sociétés anonymes, en plus des i n f o r 

mations énumérées c i - d e s s u s , l e comité d ' en t r ep r i s e doit r e c e v o i r 

les m ê m e s documents que ceux communiqués à l ' A s s e m b l é e g é n é r a 

le des act ionnaires : bi lan, compte d 'explo ita ion géné ra l e , compte de 

per tes et prof i ts , tableau des f i l i a les et part ic ipat ions , r appo r t du 

c o m m i s s a i r e aux comptes , nombre de s a l a r i é s , montant de l a m a s s e 

s a l a r i a l e , r appor t du consei l d ' admin is t ra t ion ou de su rve i l l ance , e t c . . . 



L e s m e m b r e s du comité d ' en t r ep r i s e peuvent éga lement , à titre 

individuel, consulter et pa r fo i s p r end re copie d 'un g rand n o m b r e 

de documents , ( l ) M a i s nous s o m m e s déjà plus dans l e domaine 

de l ' invest igat ion que dans celui de l ' in fo rmat ion . 

En conclusion, il faut b ien constater que ces i n f o r m a 

tions ont l e mér i t e de pouvoir êt re ex igées et d ' ê t re a s s e z n o m b r e u 

s e s . M a i s son t - e l l e s adaptées aux beso ins des représentants des 

t r ava i l l eu r s ? L e u r compréhens ion suppose un m i n i m u m de c o m 

pétences en mat i è r e comptable ce qui nécess i te souvent l ' a i de d 'un 

exper t comptab le . O r ce n 'est po s s i b l e que dans le cas de l a s o c i é 

té anonyme a l o r s qu ' i l ex iste en F r a n c e de g r o s s e s soc iétés en c o m 

mandite pa r actions ou d ' importantes S A R L . D ' au t r e part , et c ' e s t 

le plus g r a v e , l a p lupart de ces informations sont extra i tes de l a c o m p 

tabil ité g éné ra l e qui n 'est qu 'une descr ip t ion du p a s s é or ientée v e r s 

le ca lcul du résu l ta t . L e s in format ions contenues dans l a compta 

bi l i té analytique, dans l a comptabi l i té budgéta i re , l e s ana lyses d ' é 

carts ou même les études de m a r c h é se ra ient infiniment plus p r é c i e u 

s e s . M a i s imag ine r un de gest ion o r g a n i s é pa r l es r ep résentants 

des s a l a r i é s nous éloigne de pro jets à court t e r m e . 

- L e s pouvo i r s d ' invest igat ion des représentants des s a l a r i é s 

L ' in fo rmat ion comptab le pose aux non - spéc i a l i s t e s des 

p r o b l è m e s d ' interprétat ion . A f in de r é s o u d r e cette diff iculté, toujours 

dans l a seule société anonyme, le comité d ' en t r ep r i s e peut demande r 

l ' a s s i s t ance de spéc i a l i s t e s . 

1) Il peut convoquer le c o m m i s s a i r e aux comptes en p r i n 

cipe au cours des 15 j ou r s qui p récèdent l ' a s s e m b l é e g éné r a l e et r e 

cuei l l i r ses expl ications o r a l e s sur l e s comptes et l a situation f inan 

c iè re de l ' e n t r e p r i s e . Cette notion de situation f inanc ière est p a r t i c u 

l i è r ement dif f ici le à c e rne r car e l le peut amene r , à l a l imi te , le c o m 

m i s s a i r e aux comptes à por te r un jugement sur l a gest ion de l ' e n t r e 

p r i s e , ce qui s e r a i t en contradiction avec la m i s s i o n qui lui est con 

fiée par a i l l eu r s . l f E n prat ique, l e c o m m i s s a i r e j u ge r a , en fonction 

de son obl igation au s ec r e t p ro fess ionne l , s ' i l peut ou non donner les 

(1) L e tableau complet de ces documents f i gure dans : 

C G T F O : L e s comités d ' e n t r e p r i s e . Ed . F.O., 1975, p. 98 à 100. 



expl icat ions qui lui sont demandées . 1 1 (1) Ajoutons que b ien peu de c o 

mités d ' en t r ep r i s e s convoquent le c o m m i s s a i r e aux comptes et que, 

l o r sque ce la a r r i v e , il se bo rne à p r é c i s e r l e s r è g l e s comptab les qui 

sont à l ' o r i g ine de dif férents so ldes . 

2) L e comité d ' en t r ep r i s e peut se f a i r e a s s i s t e r d 'un e x 

per t comptable dont l a m i s s i o n ne saura i t se l im i t e r à émett re un av is 

de technicien sur les comptes et documents . Il doit aus s i ana ly se r ces 

documents dans une optique économique et f inanc iè re . Que ls sont ses 

pouvoi rs d ' invest igat ion ? Ils sont a s s e z étendus puisqu 'une r e c o m 

mandation de l ' O r d r e p r é c i s e : , f I l s ' appu i e ra no rma l ement sur l ' a t 

testation du ou des c o m m i s s a i r e s aux comptes de la société ; il peut 

toutefois j u ge r ne pas devoir s ' en contenter et app réc i e r l u i - m ê m e , 

par l es moyens de son choix et dans le cadre des poss ib i l i t é s l é g a l e s , 

l a va l id ité des comptes . 1 1 (2) Ma i s ses poss ib i l i tés d ' invest igat ion se 

l imitent à l a comptabi l i té g éné ra l e et aux documents de b a s e dont e l l e 

est i s sue . Dans les cas l es plus f a vo rab l e s , " l ' e x p e r t p o u r r a négoc i e r 

( . . . ) la r e m i s e de documents non ob l i ga to i res ma i s d'une va l eur i n a p 

p r éc i ab l e pour l e comité, à s avo i r l e s statist iques et l a comptabi l i té 

analyt ique. " (3) 

- Dans quel le m e s u r e le comité d ' en t r ep r i s e peut - i l f a i r e état des 

informations dont il d i s çose ? 

L a question est importante car l e s in format ions peuvent 

être r ecue i l l i e s à deux fins di f férentes : 

- pour augmenter l a d i scuss ion entre m e m b r e s élus du comité et 

(1) O r d r e des Exper t s Comptab les et des Comptab les A g r é é s : L ' e x e r 

cice du c o m m i s s a r i a t aux comptes dans le cadre de la nouvel le l é g i s l a 

tion des soc iétés c o m m e r c i a l e s . Supplément à l a Revue F r a n ç a i s e de 

Comptabi l i té , n° 105, a o û t - s e p t e m b r e 1970, p. 164. 

(2) O E C C A : L e s d i l i gences de l ' e xpe r t comptab le du comité d ' e n t r e p r i 

se . Recommandat ions à l ' u sage des m e m b r e s de l ' O r d r e . Supplément 

à l a Revue F r a n ç a i s e de Comptabi l i té n° 52, ju i l le t 1975, p. 32. 

(3) O L I V E (Phi l ippe ) : L ' e x p e r t comptable face aux pa r t ena i r e s soc iaux 

de l ' e n t r e p r i s e . M é m o i r e d ' exper t comptable , 1976, p. 96. 



et la d i rect ion de l ' e n t r e p r i s e ; 

- pour l a t r ansmet t re aux organ isat ions synd ica les , à une a s s e m 

b lée g éné r a l e des t r a va i l l eu r s ou m ê m e à la p r e s s e dans un but plus 

revendicat i f et afin d ' o r g a n i s e r des p r e s s i o n s sur l a d i rect ion . 

Or l 'ut i l i té d'une in format ion est fonction de l ' u s a ge qui peut en ê t re 

fait. 

L a p r e m i è r e r e m a r q u e est que l e s m e m b r e s du comité d ' e n 

t r e p r i s e sont tenus à une obl igat ion de d i sc ré t ion (di f férente du s e c r e t 

p ro fess ionne l car non sanctionnée pénalement ) à l ' é g a r d des i n f o r m a 

tions confidentie l les , données comme te l les pa r l e chef d ' e n t r e p r i s e . 

(1) Enco re faut - i l que ce de rn i e r ne p résente pas toutes l e s i n f o r m a 

tions comme étant con f i den t i e l l e s . . . M a i s c ' es t oub l i e r que des m e m 

b r e s du comité d ' en t r ep r i s e (2 et 4 l o r s q u ' i l y a un co l lège spéc ia l 

" c a d r e s " ) ass i s tent au consei l d ' admin is t ra t ion (ou de su rve i l l ance ) 

et que comme les aut res admin i s t r a teu r s i l s sont soumis à cette o b l i 

gation de d i sc ré t ion . On ne peut systémat iquement suspecter une s e u 

le catégor ie de m e m b r e s du consei l d ' admin is t ra t ion . 

L a seconde r e m a r q u e , c 'est que l ' e n s e m b l e des s a l a r i é s d i s 

pose de n o m b r e u s e s in format ions " con f ident i e l l e s " . L e s techniciens 

connaissent les p rocédés de fabr icat ion , les agents de m a î t r i s e l e s 

p r o g r a m m e s de production, l e s comptab les ont des in format ions sur 

les s a l a i r e s ou le chiffre d ' a f f a i res , l e s m a g a s i n i e r s connaissent l e s 

mouvements de stock, etc. . . Pourtant l e s " f u i t e s " restent t rès l i m i 

tées . C ' e s t pourquoi nous pensons que le s e c r e t des a f f a i r e s , l o r s q u ' i l 

est opposé aux s a l a r i é s , constitue plus un a l ib i permettant à l a d i r e c 

tion d ' é ca r t e r plus f ac i l ement des revendicat ions et de g a r d e r son e n 

t ière l i be r té de manoeuv re . Ce p rocédé ins id ieux d ' ent rave au bon 

fonctionnement du comité d ' en t r ep r i s e est ma lheu reusement t rès r é 

pandu. 

- b - L e s insuf f isances de l ' in format ion du comité d ' en t r ep r i s e 

L a p r e m i è r e insuff isance résu l te de la d i sc r iminat ion i n 

troduite pa r le l é g i s l a t eu r entre l e s comités d ' en t r ep r i s e s des s o c i é 

tés anonymes et ceux des en t r ep r i s e s ayant une autre f o r m e j u r i d i que . 

Il conviendrait purement et s implement d 'é tendre les r è g l e s a p p l i c a -

(1) Vo i r à ce sujet : WEISS (D imi t r i ) : L e s re lat ions du t r ava i l . Dunod, 

1975, p. 126 à 133. 



b les à l a SA comme le suggè r e le r appor t Sudreau (1 ) . 

L a seconde difficulté résu l te du défaut d 'appl icat ion d'une 

ordonnance qui date pourtant du 22 f é v r i e r 1945. " L ' i m m e n s e m a j o 

r i té des comités d ' en t r ep r i s e s fonctionne a u - d e s s o u s des p o s s i b i l i 

tés of fertes pa r l a l o i " . (2) En 1973, le M in i s t è r e du T r a v a i l chif

f ra i t à 35 000 le nombre d ' en t r ep r i s e s qui aura ient dû avo i r un c o m i 

té d ' en t r ep r i s e a l o r s que l ' on en dénombra i t 19 663. (3) E n c o r e f au t -

il d ist inguer , p a r m i ceux qui existent, l e s " comi té s f a n t ô m e s " qui 

n'ont d 'ex is tence que sur le pap ie r , ceux qui se l imitent à une s imp le 

action soc ia le et enfin, ceux qui fonctionnent en exe rçant l a totalité de 

l eu r s attr ibutions. L a répar t i t ion des comités entre ces t ro is c a t égo 

r i e s est ex t rêmement dif f ici le à f a i r e . A t i t re indicatif, citons une e n 

quête effectuée sous l a d i rect ion de M . M iche l C O U E T O U X dans le c a 

d r e de l ' Institut du T r a v a i l de G renob l e en 1973 et dans l aque l l e il é tu 

die notamment l a proport ion des comités qui se font a s s i s t e r d 'un e x 

pert comptab le . L e s résu l tats sont l es suivants : (4) 

Effectifs de la SA N o m b r e de S A 
(en 1971) 

N o m b r e de C E 
a s s i s t é s d 'un exper t 

(en 1972) 

Pou rcen tage 

50 - 199 12 515 162 1,3 % 

200 - 999 3 942 438 10, 9 % 

1 000 - 4 999 679 286 42, 1 % 

5 000 et plus 95 74 77, 9 % 

(1) Chapi t re II, § 2, c. 

(2) C A L V E Z (Corentin) C G C : cité par G O N D R A N D ( F r a n ç o i s ) : 

L ' in fo rmat ion dans l ' e n t r e p r i s e . Ed . d 'Organ isa t ion , 1975, p. 306. 

(3) Chi f f res cités par WEISS (D imi t r i ) : L e s re lat ions du t r ava i l . 

Dunod, 1975, p. 115. 

(4) cité par O L I V E (Phi l ippe ) : Op . cit. p. 82. 



Il s emb l e donc que les comités d ' en t r ep r i s e s ne fonctionnent " n o r 

m a l e m e n t " que dans l e s g randes en t r ep r i s e s où, sans doute, l ' i m 

plantation syndica le est plus for te . 

Il faut éga lement sou l i gner que l ' institution p rend un r a p i 

de déve loppement au fur et à m e s u r e qu 'on lui donne des pouvo i r s plus 

importants . Il n 'y avait en 1967 que 3 734 comités contre 19 663 en 

1973 ! (1) Entre ces deux dates il y a eu l a part ic ipat ion des s a l a r i é s 

aux f ruits de l ' expans ion , l ' a c c o r d sur l ' emp lo i , l a lo i sur l a f o r m a 

tion p ro fess ionne l l e continue, sur l ' amé l i o r a t i on des conditions de 

t rava i l . Toutes ces m e s u r e s supposent une consultation du comité 

d ' e n t r e p r i s e . En proposant , comme nous le f e rons , de donner aux 

comités d ' en t r ep r i s e s un vé r i t ab l e dro i t de contrôle économique, nous 

pensons donner une nouvel le impuls ion qui contr ibuera , e l l e auss i , à 

donner plus de v ie à cette institution fondamenta le . 

Il ne faut toutefois pas nég l i g e r une t ro i s i ème l imi te au d é 

ve loppement des comités d ' en t r ep r i s e s qui est l a r é s i s t ance p a t r o n a 

l e . C e l l e - c i peut a l l e r de l a s imp le p r e s s i o n tendant à d écou r age r tou 

te tentative de créat ion d 'un comité en passant par la mult ip l icat ion des 

obstac les ju r id iques j u squ ' au dél i t d ' ent rave au fonctionnement du c o 

mité . C e de rn i e r étant de plus en plus souvent r e l e v é et s é vè r ement 

sanctionné, les prat iques l es plus courantes consistent, pa r exemp le , 
s. 

a : 

- in te rpré te r de façon t rès extensive l a notion de s e c r e t des a f f a i 

r e s , 

- éc later une moyenne ent rep r i se en f i l i a l e s de moins de 50 s a l a 

r i é s , 

- ex iger que l ' e xpe r t comptable chois i par le comité soit insc r i t 

au tableau de l ' O r d r e dans le r e s s o r t de l a cour d ' appe l du s iège de 

l ' en t r ep r i s e ce qui peut aboutir à p r i v e r le comité de l a poss ib i l i t é de 

se f a i r e a s s i s t e r d 'un tel technicien. En effet, dans les petites v i l l e s , 

peu d ' exper t s acceptent ce genre de m i s s i o n de peur de perdre leur 

cl ientèle t radit ionnel le . 

- v e r s e r aux oeuv res soc ia les du comité d ' en t r ep r i s e l ' équ iva lent 

des hono ra i r e s de l ' e x p e r t comptable à condition qu ' i l renonce à f a i r e 

appel aux s e r v i c e s de ce spéc ia l i s te . 
Enfin, le quat r i ème et de rn i e r obstac le au fonctionnement 

(1) WEISS (D imi t r i ) : L e s re lat ions du t rava i l . Op . cit. p. 116. 



co r r ec t des comités d ' en t r ep r i s e s tient au fait qu ' i l s sont constitués 

sur l a b a s e d 'un découpage ju r id ique (i l y en a autant qu ' i l y a de p e r 

sonnes m o r a l e s sans qu ' i l s puissent avo i r une s t ructure commune) et 

non d'un découpage économique tenant éga lement compte du pa r tage 

du pouvo i r . Il n'y a pas de comité de g roupe et l a holding qui détient 

le pouvoir , n 'a généra l ement pas de comité d ' en t r ep r i s e pu i squ ' e l l e 

compte moins de 50 s a l a r i é s et n ' es t pas f o rcément située en F r a n c e . 

Ce p r o b l è m e a été abo rdé pa r le Rappor t Sudreau qui p r o 

pose d ' ob l i ge r l e s pa r t i e s à négoc ie r l a constitution d'un comité de 

g roupe . En cas de dé sacco rd , un r é g i m e l éga l supplétif s e r a i t a p p l i 

cab le . (1) L a C o m m i s s i o n des Communautés Européennes abo rde le 

p r o b l è m e d'une façon plus g loba le pu i squ ' e l l e définit ce qu ' i l faut e n 

tendre par un groupe de sociétés (a . 223 à 225 du pro jet de statut des 

S A européennes (2)) et qu ' e l l e p r é c i s e comment d e v r a fonctionner le 

comité d ' en t r ep r i s e de groupe (a . 130 à 136). 

Une solution urgente à ce déphasage entre l e d ro i t et l ' é c o 

nomie s ' i m p o s e . On accuse souvent l e s o rgan isat ions o u v r i è r e s de 

conse rva t i sme , de s ' oppose r à l a r e s t ruc tura t ion de l ' indust r ie et à 

la créat ion de g roupes d'une pu issance compa rab l e à ce l le des g roupes 

é t r ange r s . Il ne peut en être autrement dès l o r s que l e s t r ava i l l eu r s 

peuvent s ' o r g a n i s e r au niveau de l ' en t r ep r i s e et y e x e r c e r un c o n t r e -

pouvoir a l o r s que cette poss ib i l i t é l eu r est r e fusée au niveau du g r o u 

pe . Pou rquo i accep te ra i en t - i l s l e changement a l o r s qu ' i l s ne peuvent 

ex iger d 'aucune instance une expl icat ion g loba le et cohérente sur l es 

axes de déve loppement poursu iv i s ? L e v r a i pouvoir est a i l l e u r s . . . 

et ce la ne donne guè re conf iance. 

- c - L e s amél io ra t ions pos s i b l e s 

Nous ne pensons qu ' i l fa i l le c r é e r de nouvel les institutions 

en se fondant sur l ' échec ( t rès re lat i f ) des comités d ' e n t r e p r i s e s . A u 

contra i re , une superpos i t ion compl iquée d ' o r g a n i s m e s d i v e r s ne peut 

que l es a f fa ib l i r tous. Nous pensons donc qu ' i l est p r é f é r a b l e d ' a c c e n 

tue r le mouvement actuel de r en fo rcement du comité d ' en t r ep r i s e . 

(1) S U D R E A U : Op. cit. p. 72 et suite. 

(2) C o m m i s s i o n des Communautés Européennes : P ropos i t i on d'un s t a 

tut des soc iétés anonymes européennes . B r u x e l l e s , 1970. 



Il suff irait pour ce la que l a loi soit partout appl iquée, que 

l 'on y ajoute s imp lement des d isposit ions re l a t i ves au comité de g r o u 

pe et, nous Pavons déjà dit, que l 'on suppr ime la distinction S A - a u t r e s 

f o r m e s ju r id iques . 

D ' au t re part , en appl ication de l ' o rdonnance du 22 f é v r i e r 

1945, ! f un certa in n o m b r e d ' a cco rds d ' en t r ep r i s e s conclus ces d e r n i è r e s 

années, ont p révu la constitution au se in du comité d ' en t r ep r i s e d 'une 

commis s i on économique, qui revêt une importance pa r t i cu l i è r e dans 

la m e s u r e où l e s pa r t ena i r e s sont décidés à f a i r e j ouer au comité, 

d'une façon p l én iè re , l es attributions d ' o r d r e économique (• • • ) qui lui 

incombent " (1 ) . L a même idée a été r e p r i s e dans le r appor t Sudreau 

où l ' on soul igne l a soup lesse de la f o rmu le et donc son ef f icacité . C e l a 

pe rmet t ra i t auss i de redonner vie à l ' a r t i c l e L 432-4 du Code du T r a 

vai l car l e s observat ions du comité d ' en t r ep r i s e sur l e s comptes qui 

doivent être commun iquées aux act ionnaires (2) se ra ient beaucoup 

plus approfondies et a r gumentée s . 

En conclusion, nous voudr ions f a i re un p a r a l l è l e entre le 

c o m m i s s a i r e aux comptes et l e comité d ' ent repr i se . Nous avons déjà 

dit que nous ne pensions pas que l ' évo lut ion pu i s se se f a i r e dans le 

sens de l a cogest ion. Une évolution v e r s l a cosurve i l l ance suppose 

que chaque catégor ie ( ici les act ionnai res et l es s a l a r i é s ) ait son p r o 

p re contrô leur ( le c o m m i s s a i r e aux comptes et le comité d ' en t r ep r i s e ) 

car l es objectifs et l e s intérêts ne sont pas l es m ê m e s . Il f audra i t 

donc que l e comité d ' en t r ep r i s e (ou du moins une c o m m i s s i o n é conomi 

que qui en émane) ait au moins l es m ê m e s pouvo i rs d ' invest igat ion que 

le c o m m i s s a i r e aux comptes . Ma i s , c omme l es s a l a r i é s engagent 

dans l ' e n t r e p r i s e en plus d ' intérêts ma té r i e l s ( déménagement pour se 

r app roche r de son l ieu de t rava i l , r i s que de per te de l ' e m p l o i et donc 

du r e v e n u . . . ) la moit ié au moins de leur activité quotidienne, i ls ont 

des beso ins d ' in format ions spéc i f iques . C e l l e s - c i appa ra i s sen t de plus 

en plus sous l a fo rme d ' indicateurs soc iaux . 

(1) WEISS (D imi t r i ) : Information économique, e t c . . Op . cit. p. 53. 

(2) cf L E F E B V R E ( F r a n c i s ) : Mémento P ra t i que des sociétés c o m 

m e r c i a l e s . Ed . F. L e f è bv r e , 1975, p. 576 



3 ° / L E S I N D I C A T E U R S S O C I A U X : U N E I N F O R M A T I O N O R I G I N A L E 

A U S E R V I C E D E S R E L A T I O N S D U T R A V A I L 

R e m a r q u e p r é l i m i n a i r e : 

Avant d ' a b o r d e r le sujet, i l convient de p r é c i s e r l e v o c a 

bu l a i r e que nous u t i l i s e rons . L e s publ ications sur ce sujet, t r ès n o m 

b r e u s e s au cours des d e r n i e r s mois , traitent du "b i l an s oc i a l " , de 

" r a t i o s soc i aux " ou "d ' ind ica teurs s oc i aux " (1 ) . No t r e p r é f é r ence 

i ra i t à cette d e r n i è r e e xp r e s s i on car le t e rme de " b i l an s o c i a l " é v o 

que trop le b i lan comptable avec un actif et un passif , équ i l i b ré par 

un compte de résu l tat . De te l les tentatives d'une "comptab i l i t é s o c i a 

l e " existent m a i s ne constituent encore que des r e c h e r c h e s . L e mot 

bi lan doit plutôt être entendu ici dans le sens qu ' i l p rend dans l ' e x 

p r e s s i on " b i l an de santé " . Quant aux ' r a t ios soc iaux " , i ls ne const i 

tuent qu'un s o u s - e n s e m b l e des indicateurs soc iaux puisque toutes l e s 

v a r i a b l e s cons idé rées ne prennent pas l a f o r m e de r appo r t s . ( E x e m 

ple : nombre de j o u r s f é r i é s dans l ' année , n o m b r e de l i cenc iements , 

s a l a i r e moyen par catégor ie p r o f e s s i o n n e l l e . . . ) 

A l ' o r i g ine de ces indicateurs sociaux, i l y a l ' i dée que 

l ' en t r ep r i s e joue un r ô l e soc ia l et qu ' e l l e est " c o m p t a b l e " ( r e s p o n s a 

ble) de cette activité soc ia l e . Ce l a suppose un instrument de m e s u r e qui 

permette d ' a p p r é c i e r comment l ' e n t r e p r i s e a pu accomp l i r sa m i s s i o n 

soc ia le . O r la comptabi l i té est inadaptée car e l le a été conçue par et 

pour des f inanc ie r s . En dehors des p r o b l è m e s de rémunérat ion , e l l e 

est fort ma l outi l lée pour in fo rmer sur l a vie quotidienne des t r a v a i l 

l eu r s et sur l eu r s préoccupat ions et sat is fact ions . Il a donc fal lu c r é 

er un instrument spéci f ique dont nous étudierons l es ca rac té r i s t i ques 

en les regroupant en trois par t ies : 

- le vocabu l a i r e du langage des indicateurs soc iaux 

- la g r a m m a i r e de ce l angage 

- crit ique : l ' inadaptation de ce langage à un certa in n o m b r e d ' o b 

ject i f s . 

(1) L ' e x p r e s s i o n " ind icateurs soc i aux " a été consac rée par M . Jacques 

D E L O R S dans un ar t ic le publ ié dans la revue Futur ib les ( SEDEIS ) en 

1971. 



- a - L e vocabu l a i r e 

L e s indicateurs soc iaux constituent un nouveau l angage 

dont l a fonction est de véhicu ler un certa in type d ' in fo rmat ions . T o u 

tefois, afin que le m e s s a g e pu isse êt re tra ité par les di f férents d e s 

t inataires , i l faut un m in imum de conventions connues r e l a t i ves au 

vocabu la i r e (à son volume et à ses déf init ions) . C ' e s t a l o r s seu lement 

que l ' on p o u r r a f a i re des compa ra i s ons dans le temps (pour déf inir 

des tendances) ou dans l ' e space (pour situer l e s en t r ep r i s e s l e s unes 

par r appor t aux a u t r e s ) . 

Dans ce domaine , le plan comptable qui a n o r m a l i s é le 

langage comptab le , a e xe r c é une t rès forte attract ion. L 'une des r e 

cherches l es plus récentes et les plus approfondies (1) cons iste p r é 

c i sément à définir un "p lan comptable soc ia l 1 1 (2) avec neuf c l a s s e s 

qui sont, à l eu r tour, subd iv i sées . 

Nous rev iendrons p lus lo in sur l a façon dont on peut ut i l i se r cette n o 

menc la tu re . M a i s p r éc i sons tout de suite qu ' e l l e ne co r r e spond pas 

à des comptes dans l e sque l s on insc r i t des v a l e u r s . 

Une autre méthode consiste à définir des rat ios o b l i g a 

to i res , f ac i l es à ch i f f rer . C ' e s t ce qui a été r e c o m m a n d é pa r l ' A s s o 

ciation F r a n ç a i s e des Conse i l l e r s de D i r ec t i on ( A F C O D ) (3 ) . L e v o 

cabu la i re est or ienté v e r s une conception plus quantitative des r e l a 

tions du t r ava i l . 

Exemp le de rat ios p roposés : 

T e m p s r é e l de t r a v a i l / H o r a i r e hebdomada i r e l é ga l 

T r a v a i l de nui t/Temps de p r é s e n c e 

Temps r é m u n é r é / T e m p s de p r é s ence 

e t e . . . 

L e vocabu la i r e retenu par l ' A F C O D a l ' avantage de l a s impl ic i té ce 

qui l e rend peut - ê t re inapte à t radu i re certa ins phénomènes e s s e n 

tiels à une bonne appréc iat ion des re lat ions du t rava i l ( façon dont est 

pe rçue l a h i é r a rch i e , " a m b i a n c e " de t rava i l , e t c . . ) 

(1) Recherche col lect ive sous la d i rect ion de M . C H E V A L I E R (A l a in ) : 

L e b i lan soc ia l de l ' e n t r e p r i s e . Masson , 1976, 164 p. 

(2) C H E V A L I E R : Op . cit. p. 54 et 55, reprodu i t en annexe 1 p. 213 

(3) A F C O D : L e s ra t ios soc iaux. Editions d 'Organ i sa t ion . 1975, 157 p. 



Nous ne pouvons, au cours de ce tour d 'hor izon, nég l i ge r 

les efforts faits dans ce domaine par l e s Coopéra t ives o u v r i è r e s de 

production qui depuis 1970 sont incitées à établ i r un " b i l an c o o p é r a 

tif11 (1) composé des sept rub r i ques suivantes : 

1 - Démog r aph i e 

2 - Par t i c ipat ion au capital 

3 - P r o m o t i o n 

4 - Fo rmat i on 

5 - Information, consultation, déc is ion 

6 - C l imat intér ieur et budget soc ia l 

7 - App l icat ion de l ' a c c o r d de part ic ipat ion 

Toutes ces rub r i ques cor respondent à des informations de type quan 

titatif ( le c l imat intér ieur est m e s u r é par le taux de rotat ion du p e r 

sonnel, le taux d ' absenté i sme , e t c . . . ) sauf l a rub r ique 5 qui c o m p o r 

te un o r g a n i g r a m m e de cheminement des déc i s ions et de l ' in fo rmat ion 

(2 ) . L a publ ication et l ' ana ly se d 'un tel document constitue une a p p r o 

che tout à fait o r i g ina le du p r o b l è m e . 

Enfin, i l convient de soul igner l ' e x t r ê m e prudence (pour ne 

pas d i re impréc i s ion ) du pro jet de lo i adopté en Conse i l des M in i s t r e s 

en octobre 1976 et examiné par l e Conse i l Economique et Socia l l e 24 

novembre 1976 sur l ' é t ab l i s s ement d'un b i lan soc ia l dans l ' e n t r e p r i s e . 

L ' a r t i c l e 2 p r é c i s e s imp lement : " l e b i lan soc ia l comporte 

des informations sur l ' emp lo i , l e s r émunéra t i ons , l e s conditions de 

t rava i l et de sécur i té , l a format ion et l e s re lat ions p ro fe s s ionne l l e s 

ainsi que l e s conditions de vie re l evant de l a r e sponsab i l i t é de l ' e n t r e 

p r i s e . " (3) 

L ' a r t i c l e 3 ajoute : "un a r r ê t é du ou des m in i s t r e s c o m p é 

tents p r é c i s e , par b ranche d 'act iv i té l e cas échéant, l a l i s te des i n 

format ions que comprend ob l i ga to i rement le b i l an soc ia l . " (4) 

(1) cf à ce sujet : A N T O N I (Antoine) : L a coopérat ion o u v r i è r e de p r o 

duction. Confédérat ion généra l e des S C O P , 1970, p. 107 à 127. 

(2) A N T O N I : Op. cit. p. 124. 

(3) Conse i l Economique et Socia l : P r o j e t de lo i re lat i f à l ' é t a b l i s s e 

ment d'un b i l an soc ia l dans l ' e n t r e p r i s e . A v i s adopté pa r le C E S le 

24 novembre 1976. 4ème part ie , p. 15. 

(4) Ibid, p. 17. 



Une tel le absence de p r éc i s i on démontre b ien qu ' i l n 'y a, 

pour l ' instant, aucun consensus sur le nombre et l a définition des i n 

d icateurs sociaux. 

- b - L a g r a m m a i r e du l angage des indicateurs soc iaux 

L a g r a m m a i r e d 'un langage ( c ' e s t - à - d i r e l e s r è g l e s a u x 

que l les il doit obé i r ) peut ê t re plus ou moins contraignante. Voyons 

ce que l ' on trouve aux ex t rémi tés de cet éventai l en passant par l es 

étapes i n t e r m é d i a i r e s . 

L e s r è g l e s t r è s contraignantes cor respondent au souci 

d'une norma l i sa t i on m a x i m u m . C ' e s t le cas , pa r exemp le , de l a 

comptabi l i té g é n é r a l e . En mat i è r e d ' ind icateurs sociaux, l e s tenta 

tives de construction d'une comptabi l i té des r e s s o u r c e s humaines 

sont in sp i r ées du m ê m e souci de r e che r che d 'une in format ion " o b 

j e c t i v e " , quantifiée et v é r i f i a b l e . E l le se p rê te ra i t à un "audit soc ia l 1 1 

(1) , homologue du c o m m i s s a r i a t aux comptes (ou "audit c o m p t a b l e " ) . 

On définit un certa in nombre de comptes (un p lan comptable ) au débit 

desque ls on porte l e coût des di f férentes m e s u r e s soc ia l es avec pour 

contrepart ie , au crédit , une évaluation des avantages c o r r e s p o n 

dants pour le pe r sonne l . L a d i f férence entre le débit et le c réd i t du 

compte r ep résente le bénéf ice ou l a per te " s o c i a l e " . D e p lus , i l faut 

déf inir pour chaque compte (ou chaque type d 'opérat ion ) l e s r è g l e s 

d 'évaluat ion permettant de m e s u r e r chaque phénomène en unités m o 

né ta i r e s . C ' e s t l a r ig id i té de cette de rn iè re -cont ra inte qui rend de 

tels travaux, dans l 'état actuel des choses , inut i l i sab les sur le p lan 

prat ique . L a comptabi l i té soc ia l e (ou comptabi l i té des r e s s o u r c e s 

humaines ) "ne p e r m e t pas de r a s s e m b l e r tous l e s é léments n é c e s 

s a i r e s à l ' é t ab l i s s ement d 'un plan soc ia l , car beaucoup de ces é l é 

ments ne sont pas au jourd 'hui quanti f iables , c ' e s t - à - d i r e éva luab les 

en t e r m e s f inanc ie r s . E l l e ne p e r m e t pas non plus de cons t ru i r e un 

b i lan soc ia l c réd ib le , car l es ambiguités au niveau des concepts et 

des ca lcu ls sont actuel lement beaucoup trop g randes (2) (3 ) . 

(1) cf C H E V A L I E R : Op . cit. p. 20 à 22. 

(2) C H E V A L I E R : Op . cit. p. 22. 

(3) L a comptabi l i té des r e s s o u r c e s humaines a fait l ' ob jet de n o m 

b r e u x t ravaux aux E t a t s - U n i s . En F r a n c e , des r e c h e r c h e s ont été 

faites dans ce sens par M . M A R Q U E S , p r o f e s s e u r au C E S A . ( L a 

comptabi l i té des r e s s o u r c e s humaines . Ed. H o m m e s et Techniques , 

1975) 



A l ' au t re ext rémité de l ' éventa i l , on trouve l e s méthodes 

dont l a g r a m m a i r e est l a plus souple . On y pe rd en no rma l i s a t i on 

a l o r s que l ' on y gagne en f inesse . L ' in fo rmat ion peut êt re p e r s o n 

na l i sée pour tenir compte des spéci f ic i tés de l ' en t r ep r i s e , de la b r a n 

che, etc. . . Cette optique a été p r i v i l é g i é e par l e g roupe d i r i g é pa r 

M. C H E V A L I E R . L e r ô l e soc ia l de l ' e n t r e p r i s e ne peut êt re m e s u 

r é par des chi f f res , ma i s il peut être app réc i é au t r a v e r s d 'un d i a 

logue entre l e s pa r t ena i r e s que l ' on a m o r c e g r â c e à un quest ionna i 

r e . Ce de rn i e r " e s t év idemment essent ie l , car le but de cette m é 

thode n 'est pas d ' apporter des r éponses , ma i s d ' a ider à po se r l e s 

questions : de les pose r toutes et dans les t e rmes qui conviennent" . 

(1) L a réponse à une question p o u r r a donc p r end re , se lon le cas , 

la f o r m e d'une appréc iat ion l i t t é ra i r e , d 'un résu l ta t d 'enquête, 

d'un rat io ou d'une va leur e xp r imée en unités moné ta i r e s . 

Cette méthode peut être t rès f ructueuse si l e s p a r t e n a i 

r e s " jouent le j e u " . P a r contre, si la mo indre méf iance devait s ' i n s 

taurer , e l le est t rop sujette à manipulat ion pour g a r d e r une que l con 

que va l eu r . Son succès r e p o s e sur une b a s e trop f r a g i l e . P e u t - o n 

répondre "honnêtement" , éventuel lement dans un document qui c on 

naîtra une certa ine publ icité , à l a question : " Q u e l l e p l ace e s t - i l 

fait à l ' emp lo i dans les choix de déve loppement de l ' e n t r e p r i s e ? " 

(2) Nous pour r ions mult ip l ie r ce type de cr it ique et l ' app l i que r à 

prat iquement toutes l e s quest ions cor respondant à l a nomenc la ture 

présentée dans cet ouv r age . (3) 

Au mi l ieu de l ' éventa i l que nous avons défini, on trouve 

des " l angages s e m i - d i r e c t i f s " que l ' on peut c o m p a r e r au tableau de 

bo rd du d i recteur f inancier d'une en t r ep r i s e . Il comprend certa ins 

instruments de m e s u r e , adaptés à l ' e n t r e p r i s e , m a i s dont on con 

naît les pr inc ipes de fonctionnement. A i n s i en e s t - i l de l a compta 

bi l ité analytique dont l e s r è g l e s g éné ra l e s sont b ien déf inies tout en 

la i ssant une grande l i be r té dans le détai l des t ra i tements et qui peut 

être adaptée à chaque situation pa r t i cu l i è r e . 

(1) C H E V A L I E R : Op. cit. p. 42. 

(2) Ibid p. 145. 

(3) Nous aurons l ' o ccas i on de r even i r de façon plus déta i l lée sur ce 

p rob l ème dans le chapitre II, section 3 , 3 ° / , p. 



L e s rat ios sociaux (que l ' on peut c o m p a r e r aux rat ios 

f inanciers ) , l e s tab leaux de bo rd sociaux et le b i lan coopérat i f ont 

les m ê m e s ca rac té r i s t i ques : c 'est une situation de c o m p r o m i s e n 

tre l es deux ex t r êmes décr i t s c i - d e s s u s . L e s in format ions qui sont 

fournies sont sé lect ionnées . Il n'y a donc aucune prétention d ' e x h a u s -

t i v i t é ( l ) . D e p lus , e l les sont fournies sous une f o r m e adaptée à l eu r 

contenu ( ra t ios , quantités phys iques , unités monéta i r e s , a p p r é c i a 

tions chi f f rées ou note) . L e s seu les contraintes sont : 

- l a cohérence (pour chaque rat io , il faut qu ' i l y ait une re la t ion 

entre le numéra teur et le dénominateur ) 

- la pert inence (nous ne pensons pas qu 'une répart i t ion du p e r s o n 

nel par s igne du zodiaque ait un i n t é r ê t . . . ) 

- une certa ine c réd ib i l i té (ce qui exclut l e s appréc iat ions p u r e 

ment qual itat ives et suppose que l ' in fo rmat ion pu isse êt re a s s e z f a 

c i lement v é r i f i é e ) . 

- c - L ' inadaptat ion du langage actuel des indicateurs soc iaux à un 

certa in nombre d 'objecti fs 

Quelques en t r ep r i s e s ont devancé l es voeux du l ég i s l a t eu r 

en prenant l ' init iat ive de j o ind re à l a plaquette r e m i s e l o r s de l ' a s s e m 

b lée g éné r a l e un b i lan soc ia l . Outre le fait que l eu r contenu est e x t r ê 

mement v a r i a b l e (2 ) , on peut par fo i s douter de l a pureté d' intention de 

ceux qui ont été à l ' o r i g ine de te l les publ icat ions . C ' e s t a ins i qu 'un c a 

d re de R o u s s e l - U c h a f a pu nous d é c l a r e r que le b i lan soc ia l de l ' e n t r e 

p r i s e n'était qu 'une opérat ion de re la t ions pub l iques . A f in d ' év i ter ce 

type de déviation, il faut p r é v o i r des poss ib i l i t é s de contrô le de l ' i n 

format ion fournie . O r le pro jet de lo i sur le b i lan soc ia l est muet à 

ce sujet. Pou rquo i donner au comité d ' en t r ep r i s e la poss ib i l i t é de v é 

r i f i e r l e s informations comptab les et pas l e s autres ? 

Nous a d r e s s e r o n s une seconde cr it ique à l a f o r m e actuel le 

(1) cf Union des Industr ies Méta l l u rg iques et M i n i è r e s ( U I M M ) : L e 

b i lan soc ia l . Pub l icat ions U I M M , 1975, p. 71 à 76 ( Inventaire des in 

d icateurs soc iaux ) . 

(2) On t rouve ra le b i l an soc ia l de l a Radiotechnique et de C r e u s o t -

L o i r e dans U I M M : le b i lan soc ia l . Op . cit. p. 53 à 69. 



du b i lan soc ia l . P ra t iquement tous ceux que nous avons pu e x a m i 

ner traitent de façon plus ou moins déta i l lée de l ' évolut ion des ef

fectifs et des r émunéra t i ons , de l ' amé l i o r a t i on de l 'hyg iène , de l a 

sécur i té et des conditions de t rava i l , des p r o g r a m m e s de fo rmat ion 

et de promot ion et, enfin, de l a communicat ion et de l ' in fo rmat ion 

dans l ' e n t r e p r i s e ( b rochures d ' accue i l , p r e s s e d ' en t r ep r i s e , let t re 

de fin d 'année, e t c . . . ) . Toutes ces rub r i ques ont un point commun : 

elleu3 constituent, pour l ' e n t r e p r i s e , des c h a r g e s . L e pe r sonne l est 

cons idéré comme une charge et non c o m m e l a source de l ' e n r i c h i s 

sement de l ' e n t r e p r i s e . " B i e n t ra i te r son personne l 1 1 constitue une 

sorte de signe exté r i eur de r i che s s e , d ' indice de p r o s p é r i t é et de 

c i v i s m e . . . B ien sûr , nous ne pensons pas que les p r o b l è m e s de r é 

munérat ion, de sécur i té , etc. . . soient nég l i geab l e s ; ma i s ce ne sont 

pas l es seuls p r o b l è m e s . Aucun b i lan soc ia l ne traite du pa r tage du 

pouvoir qui est pourtant le s igne le plus sûr de l a confiance que l ' on 

peut avo i r dans le pe rsonne l de l ' e n t r e p r i s e . Aucun ne p a r l e (et c ' e s t 

ici l ' ob jet pr inc ipa l de nos préoccupat ions ) de l a sécur i té de l ' emp lo i , 

sinon en t e r m e s très vagues . C ' e s t a ins i que l ' on peut l i r e dans le b i 

lan soc ia l de la Radio technique : 

" N o t r e pol it ique dans ce domaine ( s écur i t é de l ' emp lo i ) 

est animé, en pér iode de haute conjoncture, par le souci d ' i m p r i m e r 

à notre c ro i s s ance un rythme compatib le à t e r m e avec l a stabi l i té et 

la sécur i té de l ' emp lo i ; e l le nous vaut, dans la pé r iode de r é c e s s i o n 

économique actuel le , d ' avo i r pu j u squ ' à maintenant maintenir l ' e f f e c 

tif et a s s o r t i r les m e s u r e s de réduction d ' h o r a i r e s et de m i s e en chô 

mage part ie l affectant le personne l de p lu s i eu r s centres et a te l i e r s de 

production d'un ensemb le de disposit ions except ionnel les dest inées à 

compense r a s s e z l a r gement l es per tes de s a l a i r e co r r e spondantes " . ( 1 ) 

Il est évident que de te l les déc la ra t ions n 'apportent pas 

g r a n d - c h o s e . Seule la publ icat ion des conséquences sur l ' e m p l o i des 

projets à long t e rme , sous une f o rme p r é c i s e et chi f frée, s e r a i t en 

m e s u r e de sat i s fa i re l e beso in de sécur i t é des s a l a r i é s . D e tels d o c u 

ments ayant généra l ement un c a r a c t è r e confidentiel, on pou r r a i t en 

l imi te r la divulgation aux seuls m e m b r e s du comité d ' e n t r e p r i s e . 

(1) U I M M : Op . cit. p. 56. 



Ajoutons qu'une tel le obl igat ion pour ra i t êt re tout aus s i sa luta i re 

pour l a d i rect ion de l ' e n t r e p r i s e car l ' e xpé r i ence montre que dans 

de n o m b r e u s e s en t r ep r i s e s moyennes ( sans p a r l e r des petites) i l 

n 'y a toujours pas de ré f lex ion sur l ' a ven i r a u - d e l à d 'un hor i zon 

à t rès court t e r m e . L ' ava l anche des p r o b l è m e s quotidiens e m p ê 

che d ' avo i r le r ecu l souhaitab le . 

En conclusion, les indicateurs sociaux doivent r e n d r e 

compte d'une situation g loba le du personne l et ne pas se l im i te r 

à un catalogue des avantages ma té r i e l s oc t royés . L a sat is fact ion 

que l ' on peut t i r e r d'un mét ie r est auss i fonction des r e s p o n s a b i 

l ités que l ' on peut p r end re et de l a m a î t r i s e , de l a connaissance 

que l ' on peut avoir de son aveni r p ro fess ionne l . Chacun doit s a 

vo i r comment son activité s ' i n s è r e dans ce l le de l ' e n t r e p r i s e et 

doit pouvoir r é f l éch i r aux g randes or ientat ions de cette d e r n i è r e . 

Seul le b i l an coopératif , en incluant un o r g a n i g r a m m e sur l a p r i 

se de déc is ion dans l ' en t r ep r i s e , e s s a y e d ' appor te r une r éponse 

à cette quest ion. Enfin, le b i lan soc ia l n 'est qu 'un constat à p o s t e 

r i o r i et ne présente un r é e l intérêt que s ' i l est a s s o c i é à un p r o g r a m 

me soc ia l qui lui , peut f a i re l 'ob jet de négoc iat ions . 

Nous al lons voir maintenant comment l es d i r igeants d ' e n 

t r ep r i s e s vont e s s a y e r d 'endiguer cette p r e s s i o n en faveur de n é g o 

ciations (qui sont déjà, nous l ' avons vu, une f o rme de pa r tage du 

pouvoir ) en l e s plaçant sur le t e r r a in moins rude des bu reaux des 

cad res s u p é r i e u r s . 



4 ° / L E R O L E D U P E R S O N N E L D ' E N C A D R E M E N T D A N S L E 

D E V E L O P P E M E N T D E L ' I N F O R M A T I O N D E S S A L A R I E S 

B i en que l es cad res soient, ju r id iquement , de s imp le s 

s a l a r i é s , les r ô l e s (1) qu ' i l s ont à r e m p l i r sont b ien spéc i f iques . 

D 'une part , i ls doivent j ouer un rô l e à l ' é g a r d des d i r i 

geants ou des p r o p r i é t a i r e s de l ' e n t r e p r i s e . L a p r e s s i o n en ce sens 

est d'autant plus é levée chez l e s cad res que les " sanct ions p o s i t i v e s " 

sont importantes ( c a r r i è r e rap ide , r econna i s sance , p r e s t i ge s o 

cia l . ) a l o r s qu ' e l l e s sont prat iquement inexistantes chez le m a 

noeuvre . L e s cad res auront donc une plus forte p ropens ion à avo i r 

un c o m p o r t e m e n t qui l e s r app roche du patronat. A i n s i l e s a p p e l l e -

t -on souvent c o l l a b o r a t e u r s . . . 

D ' au t r e part , et symétr iquement , i ls ont à j oue r un r ô 

le à l ' é g a r d de l eu r s subordonnés . L a p r e s s i o n qui l e s y contraint 

n 'est pas moins fo r te . A ins i , dans un r e s taurant d ' en t r ep r i s e , l a 

sa l l e à mange r des cadres est souvent s épa r é e de ce l le des o u v r i e r s 

et l a r éprobat ion qui pè se ra i t sur un cadre (ou sur un o u v r i e r ) qui 

s ' i n s ta l l e ra i t dans " l a sa l l e des a u t r e s " s e r a i t e x t r ê m e . L o r s q u ' i l 

n'y a qu'une seule sa l l e , il est r a r e que cad res et o u v r i e r s mangent 

à une m ê m e table . Tout nature l lement , chaque ca tégor i e définit 

" s on coin" , son t e r r i t o i r e . 

L e rô le de cadre ne s ' a r r ê t e pas à l a porte de l ' e n t r e p r i 

se . Son l angage de tous les j o u r s est celui d 'un homme qui a fait des 

études, ses l o i s i r s (tennis, équitation, . . . ) ne sont pas les m ê m e s 

que ceux de ses subordonnés , son logement n 'es t pas situé dans l es 

m ê m e s qua r t i e r s , ses h o r a i r e s sont déca l é s par r appor t à ceux des 

a te l i e r s , e t c . . . Il est tentant, auss i b ien pour le patronat que pour 

les cadres e u x - m ê m e s , d 'ut i l i ser ces d i f fé rences pour m a s q u e r le 

fait que le personne l d ' encadrement est le p r e m i e r f r appé en cas de 

concentration, qu ' i l est autant menacé par le chômage ^t que le pou 

voir de déc is ion lui échappe de plus en plus au profit d 'un centre 

(1) Ce t e rme est ut i l i sé ici dans le sens qui lui est donné par l e s s o 

c io logues , cf : M E N D R A S (Henr i ) : E léments de soc io log ie . A r m a n d 

Col in, 1971, p. 83 et suite. 



anonyme, lointain, par fo i s situé a u - d e l à des f r on t i è r e s . C ' e s t dans 

ce contexte que l a Confédérat ion G é n é r a l e des C a d r e s (a ins i d ' a i l 

l eu r s que le Centre Chrét ien des Chefs d ' E n t r e p r i s e s F r a n ç a i s ) a 

p roposé l a créat ion d ' instances de concertation, et d ' in format ion 

p r o p r e s aux c a d r e s . 

Ce sont év idemment les c ad re s qui connaissent le mieux 

la situation d ' ensemb l e de l ' e n t r e p r i s e . Ma lheu reusement , i ls ne 

peuvent f a i re état de l eu r s informations devant le comité d ' e n t r e p r i 

se et ont b ien souvent du ma l à s ' a f f i r m e r r é so lument so l i da i r e s des 

dé légués o u v r i e r s . (1) " L e s s t ructures actuel les de part ic ipat ion, 

et notamment l es comités d ' en t r ep r i s e s , ne permettent pas l ' i n s t au 

rat ion entre le chef d ' en t r ep r i s e et le pe r sonne l d ' encad rement d 'un 

dia logue suf f i samment ouvert et conf iant" . (2) L a C G C souhaitera i t 

donc inst itutionnal iser l ' e xpé r i ence de certa ines en t r ep r i s e s qui 

"ont constitué avec l eu r s cad re s des commis s i ons ou des g roupes de 

t rava i l au se in desque l s sont abo rdé s , d'une man i è r e in fo rme l l e , l e s 

aspects pr inc ipaux de la vie de l ' e n t r e p r i s e " . (3) (4) 

L e s commiss ions se ra i ent c r é é e s par un a cco rd p a r i t a i r e 

entre le C N P F et les o rgan isat ions syndica les de c a d r e s . L e s d i s p o 

sitions g éné ra l e s pourra ient être complétées par des a cco rd s d ' e n t r e 

p r i s e . L e s m e m b r e s des commiss i ons se ra ient nommés par l es o r g a 

nisations syndica les s i gnata i res de l ' a c c o r d . L e u r rô l e s e r a i t de r e c e 

voi r des informations et d ' e x p r i m e r leur point de vue sur l e s quest ions 

suivantes : 

- politique g éné ra l e de l ' a f f a i r e , s t ructures , l iens avec d ' aut res 

en t r ep r i s e s , 

- résu l tats f inanc ie rs , 

- pol it iques d ' inves t i s sement et de format ion, 

- s t ratég ie c o m m e r c i a l e , 

- o rgan isat ion technique et production. 

(1) Un symbo le : l a Radiotechnique n ' a d r e s s e sa " l e t t re de fin d ' année " 

qu 'aux ingénieurs et c a d r e s . 

(2) C A L V E Z (Corent in ) : M é m o r a n d u m sur la concertat ion dans l ' e n t r e 

p r i s e . In te r - sec t ion , n° s péc i a l - 7 , p. 27. 

(3) Ibid. p. 28. 

(4) De te l les expé r i ences ont été faites notamment à l a Radiotechnique. 



(1) M A L T E R R E (André ) : L ' in fo rmat ion et la part ic ipat ion du p e r s o n 

nel . I n t e r - s e étions, n* s p é c i a l - 7 , p. 21. 

L e s commiss i ons de concertat ion des cad re s se ra ient 

l 'outi l permettant de r épondre aux voeux de nombreux cad re s que 

M. A n d r é M A L T E R R E exp r ime ainsi : " Nous demandons , non pas 

s implement l ' in format ion technique qui est dif fusée de haut en bas 

de l a py ramide h ié ra rch ique , ma is aus s i d ' ê t re in fo rmés de l a p o 

litique g éné r a l e de l ' a f f a i r e . Vous me d i r e z que dans certa ins cas 

c e l l e - c i n 'a pas de pol it ique g é n é r a l e . Je d i r a i que c ' es t t r è s r e 

gret tab le , car à l ' heure actuel le il faut avo i r une politique à long 

t e rme ( . . . ) et c ' es t donc un s e r v i c e que l ' on r e n d r a de toute façon 

à l ' e n t r e p r i s e en demandant à ceux qui y exercent l a fonction p a 

tronale de se p r éoccupe r de définir une politique g é n é r a l e . ( . . . ) 

Il faut auss i que l 'on ait l 'honnêteté inte l lectuel le de met t re au cou 

rant le personne l d ' encadrement des diff icultés que peut avo i r à af

f ronter une a f f a i re . ( . . . ) A pa r t i r du moment où on ( lui) e xp l i que 

r a l es diff icultés que connaît l ' e n t r e p r i s e et les moyens qu ' e l l e se 

p ropose d ' emp loye r pour les su rmonter , j e suis p e r suadé que l es 

c ad re s , dans l eur i m m e n s e ma jor i té , seront prêts à se batt re pour 

sauver l eur e n t r e p r i s e " . (1) 

Si nous approuvons ent ièrement cette déc la rat ion , e l l e 

appel le cependant une question : pourquoi l im i te r cette in format ion 

(ou cette poss ib i l i t é de ré f lex ion ?) aux cad res ? 

L e s cad res ne sont pas l e s seu ls à souf f r i r des é ven 

tuel les diff icultés de l ' e n t r e p r i s e . Toutes les ca tégor ies p r o f e s s i o n 

nel les sont i n t é r e s sée s par la polit ique du chef d ' e n t r e p r i s e . On ne 

peut i s o l e r l a polit ique s a l a r i a l e , l ' e m p l o i (en quantité et en q u a l i 

té) d'une pol it ique c o m m e r c i a l e , d 'objecti fs f inanc ie rs , e t c . . 

D ' au t r e part , accepter d ' i n fo rmer est une m a r q u e de 

r e spec t pour son inter locuteur . Nous posons c o m m e un pr inc ipe 

que le r e spec t qui est dû aux s a l a r i é s est l e m ê m e pour tous, i ndé 

pendamment de l eur posit ion h i é r a r ch ique . 

Enfin, l a posit ion de la C G C r epose , à notre av i s , sur 

une conception de l a soc iété qui r i sque d ' ê t re dépas sée dans un futur 

p roche . Il est encore exact que l es c ad r e s , pa r leur l angage , l e u r s 

préoccupat ions et l e u r s r e sponsab i l i t é s p ro fess ionne l l e s sont t rès 



proches des chefs d ' e n t r e p r i s e s . Ma i s c 'est oub l ie r qu 'un n o m b r e 

sans ce s se c ro i s sant de jeunes font des études s econda i r e s et m ê 

me s u p é r i e u r e s . I l s ont de ce fait accès au l angage et à l a culture 

des cadres et d i r igeants sans pour autant t rouver un emp lo i qui 

permette de l e s in tég re r dans cette catégor ie soc i a l e . On aboutit 

m ê m e au pa radoxe suivant : une main d ' oeuv re dont la f o rmat ion 

est de plus en plus longue et poussée ne trouve d ' aut re débouché 

que de s e r v i r de M b o u c h e - t r o u l f pour effectuer une opérat ion que 

l ' on n 'a pu automat iser ( l ' o rd inateur ut i l i se une g rande quantité 

de " pé r i phé r i que s h u m a i n s " tels l es p e r f o r a t r i c e s , v é r i f i c a t r i 

ces , d i v e r s opé ra teur s pour changer l e s bandes magnét iques , l e s 

c l a s s e r , r e l i e r l e s l i s t ings , e t c . . . ) . L o r s q u e ce pe r sonne l devient 

numér iquement important , qu ' i l r ep r é s en t e une f o r ce dans l ' e n t r e 

p r i s e , on ne peut plus le t ra i ter en "m ineu r économique " . L ' é n o r 

me effort de fo rmat ion des j eunes (au moins dix ans d ' éco le par e n 

fant et souvent p lus ) ne s e r a pas fait en pure pe r t e . Une population 

entraînée à un certa in e xe r c i c e intel lectuel ne peut y r enoncer dès 

l ' en t rée dans l a vie p ro fess ionne l l e . L a soupape de sécur i t é s e r a 

les l o i s i r s , le mi l i tant i sme politique ou syndica l ou une t r è s forte 

demande de part ic ipat ion à l a gest ion de l ' e n t r e p r i s e . 

Nous avons vu dans le p résent p a r a g r a p h e que ls étaient 

les droits des s a l a r i é s en ma t i è r e d ' in format ion économique et s e 

lon quels axes se fa isa ient l es déve loppements actuels de ce dro i t . 

Il faut maintenant r even i r de façon plus p r é c i s e à notre sujet en e x a 

minant dans quel le m e s u r e ces informations peuvent constituer des 

moyens d 'act ion face au r i sque de défa i l lance de l ' e n t r e p r i s e . 



§ 2 - L E R O L E D E L ' I N F O R M A T I O N D E S S A L A R I E S 

F A C E A U R I S Q U E D E D E F A I L L A N C E D E L ' E N -

T R E P R I S E 

Ce p a r a g r a p h e s e r a beaucoup plus court que l e s p r é c é 

dents dans la m e s u r e où il r e p r e n d r a un g rand nombre d ' idées 

qui ont déjà été é m i s e s dans les déve loppements an té r i eu r s . Nous 

al lons s implement e s s a y e r de l e s o r g a n i s e r autour de l a question 

suivante : comment les s a l a r i é s peuvent - i l s ut i l i ser l e s i n f o r m a 

tions qui l eur sont fournies pour f a i r e face au r i sque de dé f a i l l an 

ce de l eur en t r ep r i s e ? 

L a solution à cette quest ion p a s s e pa r l ' é tude de t ro is 

points : 

- comment d iagnost iquer le r i sque de défa i l lance ? 

- comment interveni r ? 

- dans que l le m e s u r e les s a l a r i é s peuvent - i l s être a s s o c i é s au 

r e d r e s s e m e n t ? 



1 °/ C O M M E N T D I A G N O S T I Q U E R L E R I S Q U E D E D E F A I L L A N C E ? 

Nous n ' abo rde rons pas la méthodolog ie qui s e r a p ré sentée 

en détai l dans les chapitres II ( ana lyse e x t r a - c o m p t a b l e du r i s que de 

défa i l lance) et III ( ana lyse comptab le ) . P a r contre , nous mont re rons 

ici que ce diagnost ic n 'a d ' intérêt que s i l e s s a l a r i é s sont r e p r é s e n 

tés pa r des gens dont l a fo rmat ion économique est suff isante et s ' i l 

est f o rmu lé suf f i samment tôt. 

- a - L a fo rmat ion économique des représentants des s a l a r i é s 

Cont ra i r ement à ce que l ' on pou r r a i t pense r , l a c o s u r -

ve i l l ance suppose une attitude t rès act ive , en quelque sor te , l a c o n s 

titution d'un "cab inet f an tôme" . C e l a ne va pas sans un m in imum de 

format ion économique . 

Il faut constater qu 'à un niveau m ê m e é l émenta i r e , e l l e 

se popu l a r i s e l a r g e m e n t depuis quelques années . L ' é c o n o m i e a fait 

i r rupt ion dans l ' ense ignement seconda i re , l e s j ournaux y consacrent 

des e spaces de plus en plus importants , l e s antennes en font un s u 

jet quotidien d 'actua l i té . 

Dans l ' en t r ep r i s e , l e s comités d ' en t r ep r i s e s ont peu à 

peu p e r m i s de f o r m e r des t r ava i l l eu r s à la gest ion. L a m e i l l e u r e 

p reuve en est que n o m b r e de comités gèrent des activités soc i a l e s 

qui ont l ' impor tance de vé r i t ab l e s en t r ep r i s e s ( r e s taurants d ' e n t r e 

p r i s e s , ma i sons de vacances et de r epos , e t c . . . ) . (1) L e s dé légués 

syndicaux bénéficient des s tages o r g an i s é s par l e s cent ra l e s . A ins i , 

l a C G T a o r g a n i s é en 1972 200 000 j o u r n é e s - s t a g i a i r e s . (2) En 1974, 

les di f férents créd i ts pub l ics a l loués à l a f o rmat ion syndica le s ' é l e 

vaient à 17 ou 18 mi l l ions (3). L e s dé légués syndicaux font éga lement 

l ' app ren t i s sage de l a négociat ion sur le tas . L a situation n 'est donc 

plus ce qu ' e l l e était en 1945 et tel le que l a déc r i t M . M a u r i c e C O M B E 

(4 ) . 

(1) Il y a m ê m e eu des g r è v e s d ' emp loyés de comités d ' en t r ep r i s e s ! 

(2) Chi f f re donné par WEISS (D imi t r i ) : L e s re lat ions du t r ava i l : O p . 

cit. p. 144. 

(3) Ibid. p. 146. 

(4) cf C O M B E ( M a u r i c e ) : L ' a l i b i . O p . cit. 



S ' i l est inutile, coûteux et m ê m e néfaste de fourn i r une 

information qui ne co r r e spond pas à un beso in , cette situation est 

de moins en moins f réquente . Dans l a p lupart des cas , l ' i n f o r m a 

tion économique co r r e spond à une demande . 

- b - L ' in fo rmat ion économique doit déboucher sur un d iagnost ic 

rap ide 

L a dégradat ion de l a situation d 'une en t r ep r i s e peut êt re 

un phénomène r ap ide . O r il s ' écou le p r e sque un an en moyenne e n 

tre un fait économique et la communicat ion de sa traduction comptab le 

au comité d ' en t r ep r i s e ( les comptes de l ' année 1976 ne sont c o m m u 

niqués qu 'en ju in 1977, par e x e m p l e ) . 

Cec i nous amène à attacher une importance toute particu*. 

l i è r e à une information t r i m e s t r i e l l e du comité d ' en t r ep r i s e , o r g a 

nisée par la lo i du 18 ju in 1966, r e l a t i ve à l ' exécut ion des p r o g r a m 

mes de production, l ' évolut ion g é n é r a l e des commandes , l a s i tua 

tion de l ' e m p l o i et l ' évolut ion de l ' équ ipement et des méthodes de 

production. Ces informations mér i t e r a i en t d ' ê t re mieux codi f iées 

afin d ' év i te r qu ' e l l e s ne prennent l a f o r m e de déc la ra t ions trop g é n é 

r a l e s et sans intérêt r é e l . D ' au t r e part , il s e ra i t sain de p r évo i r que 

le comité d ' en t r ep r i s e pu i s se f a i re p r o c é d e r à un contrôle de ces i n 

format ions , tout comme il peut f a i r e contrô le r l e s comptes qui lui 

sont fourn is . L ' e x p e r t comptable du comité d ' en t r ep r i s e , l i é pa r le 

s ec r e t p ro fess ionne l , pour ra i t a insi v é r i f i e r que le carnet de c o m 

mande co r r e spond aux déc la rat ions du chef d ' e n t r e p r i s e . L e con 

trô le pour ra i t n 'ê t re demandé qu 'en cas de doute, pour ne pas a l o u r 

dir inuti lement les p r o c é d u r e s . 

D è s l o r s que le r i s q u e de défa i l lance est d iagnost iqué, 

comment l e s s a l a r i é s peuvent - i l s interveni r ? 



2 ° / L ' I N T E R V E N T I O N DES S A L A R I E S L O R S Q U ' I L Y A U N 

R I S Q U E D E D E F A I L L A N C E 

L e s dif férents auteurs qui se sont penchés sur l a q u e s 

tion sont d ' a c c o r d pour reconna î t re le dro i t d ' intervent ion des s a 

l a r i é s et pour soul igner que c e l u i - c i ne saura i t être abusif . (1) 

P ra t iquement , le comité Sudreau p ropose la solution 

suivante : 

1) Sur l a ba se de " c r i t è r e s ob jec t i f s " (nous v e r r o n s dans le c h a 

pitre II ce qu ' i l faut en pense r ) , le comité d ' en t r ep r i s e à l a m a j o r i 

té des 2/3 de ses m e m b r e s (à défaut, une ma jor i té qual i f iée des D é 

légués du P e r s o n n e l ou 10 % des s a l a r i é s ) a d r e s s e une demande 

d 'expl icat ion aux représentants l égaux de l a soc iété . L a r éponse 

d e v r a intervenir dans un dé la i d 'un mois ap rè s avo i r consulté le c on 

sei l d ' adminis t rat ion ou de su rve i l l ance dont la dé l i bé ra t ion donnera 

l ieu à p r o c è s - v e r b a l . Cette p r e m i è r e part ie de la p r o c é d u r e est p u r e 

ment interne et ne saura i t nuire au crédit de l ' e n t r e p r i s e . 

2) " A défaut de réponse , ou à l a suite d 'une réponse j ugée insuf 

f isante, un r e c o u r s p o u r r a êt re f o r m é auprès du tr ibunal de c o m m e r 

ce compétent" . (2) L a p rocédu re devient a l o r s ex te rne . Dans l e s 

deux mo i s , le P r é s i d en t du tr ibunal dev ra , s ' i l le juge uti le , r e c u e i l 

l i r l es conclusions d 'un exper t et l e s obse rva t ions du consei l d ' a d m i 

nistrat ion ou de su rve i l l ance . Il d e v r a a l o r s déc ide r de l a suite à 

donner à l ' a f f a i r e . 

M . J O B A R D r ep roche , à juste t itre, à cette p r o c é d u r e 

d ' ê t re trop longue ( t ro is mois m i n i m u m ) . C ' e s t pourquoi i l p r é 

voit la p rocédu re suivante : 

1) " C e u x à qui s e ra i t reconnu un droit d ' intervention ( a s soc i é s , 

act ionnai res , c r é a n c i e r s , comité d ' en t r ep r i s e , c o m m i s s a i r e s aux 

comptes , par exemple ) s a i s i r a i en t d i rec tement le P r é s i d e n t du tr ibu -

(1) cf à ce sujet : S U D R E A U : Op . cit. p. 138 et J O B A R D ( J e a n - P i e r r e ) : 

L e s en t rep r i s e s en difficulté : c ro ix rouge ou prophy lax ie ? Chronique 

d 'actual i té - SEDE IS , tome XII, n # 12, 30 juin 1975, p. 359. 

(2) S U D R E A U : Op. cit. p. 139. 



nal de c o m m e r c e " . 

2) " C e de rn i e r nommera i t un enquêteur, qui aura i t un dé la i 

d'un mois m a x i m u m pour étab l i r un r a p p o r t " . (1) 

3) A l ' i s s u e de ce dé la i , t ro i s solutions peuvent êt re env i sagées : 

- c l a s sement sans suite du d o s s i e r , 

- nomination d'un admin is t ra teur p r o v i s o i r e ayant pour m i s s i o n de 

mettre en oeuvre une solution concertée , 

- m i s e en oeuvre d'une p r océdu re co l lect ive de l iquidation et d ' a t e r 

moiement . 

Si nous partageons le souci de M . J O B A R D d ' a c c é l é r e r 

au m a x i m u m la p rocédu re , il faut soul igner qu 'en é l a r g i s s an t l es 

c r i t è r e s pe rmet tant une intervention du comité d ' en t r ep r i s e c o m m e 

nous le ferons dans les chapitres II et III, on lui p e rme t t r a d ' a g i r 

encore plus tôt. Ce gain de temps r é a l i s é en amont dev ra i t p e r m e t t r e 

de maintenir la p r e m i è r e phase purement interne définie pa r le c o m i 

té Sudreau à l aque l le pour ra i t f a i re suite l a p r océdu re décr i te par M . 

J O B A R D . Ob l i g e r le comité d ' en t r ep r i s e à s a i s i r d i rectement l a j u s 

tice, c 'est r i s que r de p a r a l y s e r son action. O s e r a - t - i l f r anch i r d ' e m 

b lée un tel pas ? N ' e s t - c e pas p r e n d r e l ' init iat ive d'une dé té r io ra t ion 

définitive et g r a v e des re lat ions entre le comité d ' en t r ep r i s e et le 

chef d ' en t r ep r i s e ? Nous pensons que l es r eprésentants des s a l a r i é s 

r e ta rde ront au m a x i m u m le moment où i l s prendront un tel r i s que , ce 

qui nuit à l ' e f f icac i té de la p r o c é d u r e . Il faut donc des moyens d ' a c 

tion plus p r o g r e s s i f s et g a r d e r l ' i dée d'une p rocédu re à deux niveaux. 

L e s représentants des s a l a r i é s ayant diagnost iqué le r i s 

que, usé de leur dro i t d ' intervention, vont avo i r un r ô l e à j oue r dans 

la tentative de r e d r e s s e m e n t . 

(1) J O B A R D : Op . cit. p. 139. 



3 °/ L E R O L E D E S S A L A R I E S D A N S L E R E D R E S S E M E N T D E 

L ' E N T R E P R I S E 

Il y a p lus i eu r s façons d ' a s s a in i r l a situation di f f ic i le 

d'une ent rep r i se : 

- démantè lement de l ' e n t r e p r i s e avec apports par t i e l s d 'act i fs 

à des sociétés concurrentes ou souc ieuses de se d i ve r s i f i e r , 

- l i cenciement d'une part ie du personne l , c o m p r e s s i o n de tous 

les f r a i s , redéf init ion d'une nouvel le politique c o m m e r c i a l e puis 

r éembauche en fonction de l a r e p r i s e de l ' act iv i té , 

- maintien des effectifs avec réduct ion des h o r a i r e s et/ou r é 

duction des s a l a i r e s , p r i m e s et avantages d i v e r s j u s q u ' à ce que l a 

r éo rgan i sa t i on de l ' e n t r e p r i s e porte ses f ruits , 

- e t c . . . 

Toutes ces solutions ne sont év idemment pas équ iva l en 

tes surtout si l ' on cherche à maintenir l e niveau de l ' e m p l o i dans 

l ' e n t r e p r i s e . C ' e s t l a r a i son pour l aque l le l e s s a l a r i é s ne doivent 

pas avo i r une attitude pas s i ve l o r s q u ' i l s ' ag i t de définir un plan de 

r e d r e s s e m e n t . Si le chef d ' en t r ep r i s e p ropose un pro jet qui r e m e t 

te en cause le p le in emplo i , l es représentants des s a l a r i é s doivent 

pouvoir p r é sen te r un cont re -p l an qui au r a en outre l ' avantage de 

constituer un a rgument que l ' inspecteur du t rava i l p o u r r a ut i l i se r 

pour r e f u se r l es l i cenc iements demandés . L e cabinet Syndex, s p é 

c ia l i sé dans l ' a s s i s t ance des comités d ' en t r ep r i s e s , se voit confié 

un n o m b r e c ro i s sant de mi s s i ons de m i s e au point de plans de r e 

d r e s s e m e n t . Si ce document est so l idement a rgumenté , l e chef d ' en 

t r ep r i s e , au cours de la p rocédu re interne, p o u r r a di f f ic i lement le 

re je te r sans expl icat ion. Ce se ra i t p r end re trop de r i s que s si l a 

p rocédu re devait se pou r su i v r e devant le tr ibunal de c o m m e r c e . 

Enfin, ajoutons que les chances de succès d 'un tel p lan 

de r e d r e s s e m e n t sont d'autant plus g randes que l a réor ientat ion de 

l ' act iv i té de l ' e n t r e p r i s e revêt un mo ind re d e g r é d ' u r gence . Son é la 

borat ion, qui constitue une occas ion p r i v i l ég i ée de l i b é r e r la c r é a 

tivité des hommes dans l ' e n t r ep r i s e , s e r a une occas ion unique de 

r e p e n s e r l a routine. Jusqu 'à présent , toute la politique industr ie l l e 

des dif férents gouvernements (appuyée par une f i sca l i té t rès f a v o 

r ab l e aux fusions) consistait à p rôner l a concentration, l a cour se 

au g i gant i sme . Si ce la se just i f ie dans certa ins secteurs pour des 

r a i sons techniques (coût é levé des inves t i s sements ) , dans de n o m -



b r e u x aut res , ce n 'es t qu 'une course à l a bu reaucra t i sa t i on . Nous 

pensons (et cer ta ines déc la ra t ions o f f ic ie l les l a i s sent pense r qu ' i l 

y au ra un r e n v e r s e m e n t de l a tendance) qu ' i l y a une p l ace e x t r ê m e 

ment importante l a i s s é e entre ces g rands g roupes et qui pour ra i t 

être occupée par de petites en t r ep r i s e s sachant g a r d e r une m o b i 

l ité suff isante, des produits et une polit ique c o m m e r c i a l e o r i g ina l e 

Au niveau de l ' emp lo i , ce la se t radu i ra i t par un me i l l eu r équ i l i b re 

géographique et par un mouvement de " r equa l i f i c a t i on " . B i en sûr , 

une tel le conception de la gest ion de ces en t r ep r i s e s n 'es t pas c om 

patible avec un style de d i rect ion autor i t a i r e . Il faut admett re une 

constante r e m i s e en cause des objectifs de l ' e n t r ep r i s e , m ê m e si 

cela vient des s a l a r i é s et non plus seu lement du m a r c h é . C a r dans 

ce de rn i e r cas , il est souvent trop t a r d . . . 



C O N C L U S I O N 

L a défa i l lance d'une en t r ep r i s e a géné ra l ement pour o r i 

gine deux phénomènes : 

- une gest ion imprudente 

- un v i e i l l i s s ement de l ' e n t r e p r i s e . 

Dans les deux cas , nous pensons que l e s s a l a r i é s en tant que futu

r e s v ic t imes ont l ég i t imement le droit d ' interveni r ( i ls ont d ' a i l 

l eu r s de plus en plus conscience de cette lég i t imité ) et que cette 

intervention peut être sa lu ta i r e . 

En cas de gest ion imprudente , les s a l a r i é s qui sont p a r 

mi les mieux p lacés pour en avoir connaissance , prennent en q u e l 

que sorte en charge l a défense de l ' o r d r e publ ic en intervenant. C e 

ci nous para î t beaucoup plus r éa l i s t e que de voulo i r ins taure r un 

p e r m i s de conduire les entrepr ises , comme cela a été p lus i eu r s fois 

évoqué ap rès l e conflit L i p . L e s s a l a r i é s peuvent d ' a i l l eu r s ê t re s e 

condés dans cette oeuvre par l es banqu ie r s , l e c o m m i s s a i r e aux 

comptes ou m ê m e le p r o c u r e u r de l a Républ ique car une gest ion i m 

prudente s ' a ccompagne souvent d 'abus de biens soc iaux . 

L o r s q u e l ' en t r ep r i s e v ie i l l i t , les s a l a r i é s sont souvent 

moins bien a r m é s pour intervenir car le r é t r é c i s s e m e n t p r o g r e s s i f 

des débouchés appara î t comme une fatalité sans compter l ' a t t ache 

ment compréhens ib l e de certa ins o u v r i e r s à des techniques de p r o 

duction d é p a s s é e s . C ' e s t là que les dé légués syndicaux g r â c e à l eu r 

format ion économique et l ' e x p e r t comptable du comité d ' en t r ep r i s e 

ont un rô l e fondamental à j o u e r . I ls devront a l o r s c r é e r l es s t i m u 

lants qui font défaut en remettant en cause l a d i rect ion de l ' e n t r e 

p r i s e , en faisant des propos i t ions qui l ' amène ron t à p r é p a r e r des 

solutions de r echange . Un p r o c e s s u s enr ich i ssant de communicat ion 

est a l o r s a m o r c é . 

Toutefois, nous n 'avons pas encore ana lysé tous les é l é 

ments de ce p r o c e s s u s puisque nous ignorons encore ce que s e r a le 

clignotant qui a v e r t i r a l e s s a l a r i é s de l ' ex i s tence d'un danger et qui 

l eur p e r m e t t r a de s ' engage r dans une p rocédu re d ' intervention. Cette 

étude f e r a l 'ob jet des chapitres II et III qui suivent. 

Nous pouvons donc conc lure que l e s " f a i l l i t e s " d ' e n t r e p r i 

ses accé l è rent l a r e m i s e en cause d 'un sys tème de d i rect ion qui r e s 

tait autocrat ique dans bien des cas . 



C H A P I T R E II 

A N A L Y S E E X T R A - C O M P T A B L E D U R I S Q U E D E 

D E F A I L L A N C E D E L ' E N T R E P R I S E 

Section 1 : L ' é tude du m a r c h é de l ' e n t r e p r i s e . 

Section 2 : Typo log ie des f a i l l i t es . 

Section 3 : L e s indicateurs d ' a l e r t e b a s é s sur des données e x t r a 

comptab les . 



Section 1 

L ' E T U D E D U M A R C H E D E L ' E N T R E P R I S E E T L E R I S Q U E 

D E D E F A I L L A N C E 

§ 1 - L 'évo lut ion du m a r c h é traditionnel de l a f i r m e 

§ 2 - L e r i sque spéci f ique l ié au déve loppement de produits 

nouveaux 



C H A P I T R E II 

A N A L Y S E E X T R A - C O M P T A B L E D U R I S Q U E D E 

D E F A I L L A N C E 

Deux écuei ls sont à éviter : 

1 °/ A p p r é c i e r de façon purement intuitive le r i sque de dé f a i l 

lance de l ' e n t r e p r i s e . Une tel le approche , outre qu ' e l l e n 'of f re 

aucune garant ie de sé r i eux , ne donne pas d ' indication sur l a natu 

re du r i sque cour ru et n 'apporte donc pas d ' in format ion sur l es 

m e s u r e s de r e d r e s s e m e n t qui devront êt re p r i s e s . 

2 ° / T o m b e r dans l ' e xcè s i nve r se et a bo rde r le p r o b l è m e sous 

un angle trop étroit . Une tel le attitude cons i s tera i t à fonder son 

opinion sur un nombre d ' ind icateurs trop r e s t re in t sans se donner 

la poss ib i l i té d 'e f fectuer des recoupements suf f isants . 

Ces r e m a r q u e s p r é l i m i n a i r e s nous amènent à env i sage 

trois approches di f férentes dont l es cons lus ions doivent êt re con 

vergentes pour une même en t r ep r i s e : 

1 °/ Une étude du ma rché de l ' en t r ep r i s e 

2 ° / Une typologie des " f a i l l i t e s " 

3 ° / L e s indicateurs d ' a l e r te b a s é s sur des données e x t r a 

comptab les . 



Section 1 

L ' E T U D E D U M A R C H E D E L ' E N T R E P R I S E E T L E R I S Q U E 

D E D E F A I L L A N C E 

L ' e n t r e p r i s e ne vit que par et pour son m a r c h é ( 1 ) . En 

l ' a b sence de débouchés , m ê m e si sa d i spar i t ion pose de g r a v e s p r o 

b l èmes sociaux, e l le ne peut s u r v i v r e . 

L o r s q u e les débouchés correspondants à son activité t r a 

ditionnelle d i spa ra i s sent , e l le doit, à temps , évo luer v e r s d ' aut res 

sec teur s . Inversement , l o r sque l a demande est en expansion, il faut 

pouvoir l a sa t i s f a i re sous peine de vo i r des concurrents occuper l a 

p lace l a i s s é e vide et même accéder à une posit ion dominante* Un des 

p r e m i e r s r i sques de l ' en t r ep r i s e est donc de ne pouvoir s ' adapter de 

façon sat is fa isante à l ' évolut ion de son m a r c h é . Cec i f e r a l ' ob jet du 

p r e m i e r p a r a g r a p h e . 

En m a r g e d'une activité tradit ionnel le , de n o m b r e u s e s 

en t rep r i se s développent des produits nouveaux dont le m a r c h é est, 

par définition, ma l connu. Toutefois , l es moyens que l ' e n t r e p r i s e 

investit dans ces activités peuvent m e n a c e r son équ i l i b re si l e s r é 

sultats obtenus ne conf irment pas l es e s p o i r s . L ' a n a l y s e de ce r i s 

que pa r t i cu l i e r f e r a l 'ob jet du second p a r a g r a p h e . 

(1) Indépendamment des actions qu ' e l l e peut mener pour " a p p r i v o i s e r " 

ce m a r c h é et l ' adapter à ces p r o p r e s beso ins . 



§ 1 - L ' E V O L U T I O N D U M A R C H E T R A D I T I O N N E L 

D E L A F I R M E 

Ce type de p rob l ème évoque immédia tement l e s études de 

m a r c h é . En effet, e l l es fournissent en p r e m i e r l ieu une descr ip t ion 

chif frée de l a situation actuel le : 

- " Q u e l s b iens sont demandés actue l lement ? Quels modè l e s ? 

dans que l l es quantités ? à quels p r i x ? 

- P o u r l ' e n s e m b l e de la p ro f e s s i on sur un t e r r i t o i r e donné, 

pour l ' e n t r ep r i s e , pour l es concur rents . 1 1 (1) 

D ' au t re part , e l l e s doivent aboutir à une expl icat ion de la situation 

actuel le débouchant sur des p r év i s i on s . 

Ma lheureusement , ces études sont d i f f ic i les , exigent un 

personne l qual i f ié et coûtent cher . L e s en t r ep r i s e s ne peuvent donc 

y r e c o u r r i r de façon systémat ique , et, m ê m e si c 'était l e cas , e l l e s 

sont entourées du plus g rand s ec r e t de peur que l a concur rence n 'u t i 

l i se des résu l tats si coûteux à é l a b o r e r . 

Cec i nous amène à chercher dans le sens d 'une approche 

plus g loba le du p r o b l è m e . Que l les sont l e s b ranches d ' a v e n i r ? Q u e l 

les sont ce l l e s en décl in ? A quel t e rme se situe ce déc l in ? Si l ' on 

ne peut apporter de r éponse p r é c i s e et indiscutab le à de te l les q u e s 

tions, il nous pa ra î t ind ispensab le de fournir aux m e m b r e s du c o m i 

té d ' en t r ep r i s e un cadre de ré f lex ion, une méthode qui o f f re quelques 

garant ies (2 ) . 

C ' e s t ce qui a été fait par l a C a i s s e Nat iona le des M a r c h é s 

de l ' E ta t (3 ) . L a méthode par t d 'une constatation t rès s imp le : l e s p o 

tentialités de c r o i s s ance d'une industr ie dépendent de deux ensemb l e s 

de f ac teurs : 

- la capacité d ' absorpt ion du m a r c h é ; 

(1) L A S S E G U E ( P . ) : Gest ion C o m m e r c i a l e . L e s Cou r s du Dro i t , P a r i s , 

1975, p. 248. 

(2) Nous n ' i rons pas j u squ ' à s u g g é r e r de " p e n s e r l ' i m p e n s a b l e " , c o m 

me le fait H E R M A N K A H N . 

(3) C N M E : P e u t - o n app r éc i e r l ' a ven i r d 'une industr ie ? Bul let in d ' i n 

fo rmat ion économique n° 65, 4ème t r i m e s t r e 1974, f asc icu le II C, 

p. 93 à 132. 



- l a capacité pour la production de " s u i v r e " le m a r c h é . " (1) 

Pou r qu ' i l y ait c r o i s s ance (et donc su rv i e de l ' en t r ep r i s e ) i l est 

non seu lement n é c e s s a i r e que des débouchés existent ma i s encore 

faut - i l que l ' industr ie soit à m ê m e de r épondre à l a demande . 

Ce s deux en semb l e s de facteurs se décomposent en 11 

facteurs de b a s e comme l ' indique le schéma ci des sous (2) : 

Ces onze facteurs font ensuite l ' ob jet d'une notation, l a 

note étant d'autant plus é levée que l a situation de l ' e n t r e p r i s e est 

bonne. L e s notes sont ensuite a g r é g é e s pour r emonte r v e r s le s o m 

met de l a py r amide cor respondant au schéma et obtenir une note g l o 

ba l e . L e s "pondérat ions se présentent sous l a f o r m e de combina i sons 

ba rycent r i ques , dans l e sque l l e s l a s o m m e des poids re lat i f s a c co rdé s 

(1) C N M E : O p . cit. p. 94. 

(2) I b i d p. 98. 



à chaque facteur est éga le à 10 l f (1 ) . L a C N M E p ropose un cer ta in nom 

b r e de "modè les 1 1 de pondérat ion cor respondant aux cas l e s plus f r é 

quents : industr ie for tement ou fa ib lement expor ta t r i ce , m a r c h é a b r i 

té ou exposé , industr ie de capital , de ma in d f o e u v r e ou mixte , t r a d i 

tionnelle, moderne ou de pointe. En fonction de l a note g loba le o b t e 

nue, l es pe r spec t i ves de c ro i s s ance de l ' e n t r e p r i s e seront j ugée s t r è s 

mauva i s e s , m é d i o c r e s , moyennes , bonnes ou t r è s bonnes . (2) 

Cette méthode d ' exp lo ra t ion des poss ib i l i t és de c r o i s s a n 

ce de l a f i r m e peut êt re appl iquée avec deux hor izons di f férents : le 

court et le moyen ou long t e r m e . Nous soul ignons l e mot " e x p l o r a -

t ion ! ! car l a méthode ne peut év idemment r end re compte de tous l e s 

événements à veni r et supp r ime r l ' incert i tude . Son intérêt est de 

p r é p a r e r au changement, de f a m i l i a r i s e r l e s espr i t s avec l a notion 

de r i sque que l ' on sa i s i t b ien à t r a v e r s l es diff icultés d 'une notation. 

L e modè le , tel qu ' i l a été conçu s ' app l ique exc lus ivement 

à l ' i ndus t r i e . Il s emb l e toutefois re la t ivement s imp le à adapter aux 

activités c o m m e r c i a l e s à condition de modi f ie r quelques facteurs de 

b a s e . A ins i , par " d e g r é de la concur rence par l e s autres p r odu i t s " 

il faut entendre : produits non c o m m e r c i a l i s a b l e s par l e c o m m e r c e 

cons idé ré . 

L a capacité de product ion existante devient su r f ace de vente et/ou 

capacité de s tockage . L e s autres facteurs de b a s e peuvent r e s t e r 

inchangés . 

Enfin, il convient de noter que ce modè le , t r è s souple, 

g a rde tout son intérêt même s ' i l n ' es t pas ut i l i sé avec l e s coe f f i 

cients de pondérat ion p r o p o s é s . A l a l imite , l a note g loba le i m p o r 

te moins que la ré f l ex ion qu ' impose l a notation des facteurs de b a s e 

et que l 'attention portée à l ' évo lut ion de ces notes au fil des années . 

L e s var iat ions de note sont peut - ê t re plus s igni f icat ives que l eu r v a 

leur abso lue . 

Si une tel le ré f l ex ion était encouragée par le patronat , 

(1) C N M E : O p . cit. p. 99. 

(2) Il s e ra i t trop long d ' e xpose r le détai l de l a méthode et de r e p r o 

duire l ' e n s e m b l e des tableaux n é c e s s a i r e s à sa m i s e en o e u v r e . L ' e x 

posé méthodologique ( C N M E , Op . c i t . ) est d ' a i l l eu r s su iv i de " t ab l e s 

de c r o i s s ance i ndus t r i e l l e " qui faci l itent les ca l cu l s . 



des situations te l les ce l le que connaît I déa l -S tandard (un exemple 

p a r m i de nombreux autres !) s e ra ient plus r a r e s . En août 1976, 

l 'us ine d f A u l n a y - s o u s - B o i s , dans l a r ég ion par i s i enne , était o c 

cupée depuis le 25 ju i l let 1975, date de l a m i s e en l iquidation j u 

d i c i a i r e (1 ) . Cette usine, spéc i a l i s ée dans l a fabr icat ion de ma té r i e l 

de chauffage en fonte n f a pu supporter l a concur rence des r ad i a t eu r s 

en a c i e r . L e s t r ava i l l eu r s aura ient sans doute eu plus à coeur de p r é 

p a r e r l ' adaptat ion n é c e s s a i r e de l a production que l a m a i s o n - m è r e , 

A m e r i c a n - S t a n d a r d , pour l aque l l e l a f e r m e t u r e de l ' us ine d 'Au lnay 

n 'est qu'un "ac te de ges t i on " p r e sque courant. 

(1) I déa l -S tandard : L 'oubl i ? L e Monde , vendred i 13 août 1976, p. 11. 



§ 2 - L E R I S Q U E S P E C I F I Q U E L I E A U D E V E L O P 

P E M E N T D E P R O D U I T S N O U V E A U X (1) 

Cette ana lyse ne se substitue pas à la p récédente ma i s l a 

complè te . E l l e a éga lement été m i s e au point par la C N M E (2) et se 

fonde sur l 'étude de deux p a r a m è t r e s : l a soup l e s se et l e d e g r é de 

nouveauté. 
l ! L a soup lesse définit ( . . . ) l 'aptitude du produit à évo luer , 

à se modi f i e r , se lon les ex igences de l a demande ou de l a techno lo 

g i e . 1 1 (3) E l le " t raduit la poss ib i l i té de sauver un produit ou une t ech 

nique de production g r â c e à une modif icat ion dont le coût est r édu i t " . 

(4) E l l e est importante car il faut, en mat i è r e de produit nouveau, se 

r é s e r v e r l a poss ib i l i té de tâtonner. 

L e d e g r é de nouveauté est tout autant essent ie l puisqu 'une 

" ana ly se minutieuse des innovations qui ont r é u s s i montre qu ' e l l e s 

avaient toutes en commun deux ca rac té r i s t i ques : d 'une part , e l l e s 

n'ont demandé de la par t de l a c l ientèle qu'un l é g e r changement dans 

ses habitudes ; d 'autre part , e l l es n'ont ex igé de l a par t de l ' i nnova 

teur une expér ience technique ou c o m m e r c i a l e qu ' i l ne posséda i t p a s " 

(3) ( r i sque de " m a l a d i e de j e u n e s s e " du produi t ) . 

L e s deux facteurs que sont l a soup lesse et l e d e g r é de 

nouveauté vont être décomposés en facteurs de b a s e , plus f ac i l es à 

noter . Ces notes " é l é m e n t a i r e s " vont ensuite êt re a g r é g é e s se lon 

l ' o r g a n i g r a m m e , f igurant c i - a p r è s , à l ' a i de d 'une pondérat ion b a -

rycentr ique qui re f lète l ' impor tance re l a t ive à chaque qual i té . 

(1) Vo i r à ce sujet : D A U D E ( B e r n a r d ) et R O U D A I N (Henr i ) : F inances 

et déve l oppement de l ' e n t r e p r i s e . Editions Economie et H u m a n i s m e . 

L e s Editions O u v r i è r e s , 1974, 303 p. 

(2) C N M E : Comment m e s u r e r le r i s que d 'un produit nouveau ? B u l l e 

tin d ' in format ion économique n° 59, 2ème t r i m e s t r e 1973, f asc icu le 

II A , p. 1 à 14. 

(3) C N M E Op . cit. p. 1. 

(4) C N M E Op. cit. p. 2. 



Source : C N M E : Op . cit. p. 4. 



L a p lupart des f acteurs de b a s e sont su f f i samment e x 

pl ic ites pour se p a s s e r de commenta i r e . P r é c i s o n s s imp lement que 

la soup les se statique des facteurs de product ion e x p r i m e l eu r p o l y 

va lence . Un m ê m e outil p e r m e t - i l de f ab r ique r des a r t i c l e s l é g è r e 

ment, a s s e z ou t rès di f férents ? L a soup lesse dynamique " s ' ob t i ent 

à pa r t i r de l ' ana ly se des modif icat ions pos s i b l e s (de l 'out i l de p r o 

duction), de l e u r s d e g r é s d ' impor tance et de l e u r s coûts 1 1 (1 ) . Nous 

regret tons s imp lement que la longueur du déla i séparant l 'étude du 

produit de sa c ommerc i a l i s a t i on ne soit pas p r i s en compte car ce l a 

introduit un r i sque supp lémenta i r e . 

Res te le p r o b l è m e de l a notation des qual i tés des di f férents 

facteurs de b a s e . On ne peut noter "dans l ' a b s o l u " . L o r s q u e l ' on a p 

p r éc i e par exemple les p e r f o r m a n c e s d 'une vo i ture , c ' e s t pa r r appo r t 

aux autres véhicules de tour i sme , par r appor t à ceux ayant une cy l i n 

d r ée identique ou se situant dans la m ê m e fourchette de p r i x . Chaque 

facteur de b a s e est donc noté par r appor t à un ou p lu s i eu r s " r é f é r e n 

t i e l s " qu ' i l convient de p r é c i s e r . 

En conclusion, plus que la note g loba l e ou m ê m e le détai l 

des notes, c ' es t leur évolution qui impor te . C e l a suppose de la par t 

des m e m b r e s du comité d ' en t r ep r i s e qui mettent l a méthode en o e u 

v r e une ré f lex ion sur la politique de l eur en t r ep r i s e . L a méthode l e s 

ob l ige à p r end re du recu l par r appor t à l ' act iv i té quotidienne et l e s 

amène peut - ê t r e à po se r plus de quest ions qu 'à en r é s o u d r e . C ' e s t à 

notre avis l 'ob ject i f u l t ime car c ' e s t au t r a ve r s de ces quest ions que 

s ' e xp r iment l e s inquiétudes et l e s souhaits des s a l a r i é s . En s ' i n t e r -

rogeant sur de so i - d i s an t év idences , sur des choses pour l e sque l l e s 

i ls ne sont habituel lement pas consultés , i ls feront éventuel lement 

su rg i r des idées nouvel les car i ls détiennent aus s i des in format ions 

que l a d i rect ion de l ' e n t r e p r i s e ne p o s s è d e . p a s . I ls ont, pa r e x e m 

ple, l ' e xpé r i ence de détai ls du p r o c e s s u s de production, i gnorés des 

bureaux d 'étude, et qui feront qu 'un produit nouveau a u r a certa ins 

défauts. Enfin, on dit souvent que le bon o rgan i sa teu r est celui qui 

voit avec un oe i l neuf. Nous pensons que là auss i , celui qui découvre 

une polit ique de déve loppement de l ' e n t r e p r i s e à pa r t i r de produits 

nouveaux peut apporter beaucoup en l ' examinant avec un oei l d ' a u 

tant plus cr it ique qu ' i l n 'en est pas l ' au teur . 

L ' é tude du m a r c h é de l ' e n t r e p r i s e sous l ' ang le du r i s que 

de défa i l lance g r â c e aux deux techniques é l a bo r ée s pa r la C N M E 

( 1 ) C N M E Op . cit. p. 12. 



que nous avons p ré sentées c i - d e s s u s appara î t donc plus comme 

un cadre de ré f lex ion que comme un outil de déc is ion . Il faut 

surtout se g a r d e r d'une interprétat ion t rop s impl i s te consistant 

à d i r e qu 'en dessous de tel le note l a catastrophe est inévitable et 

a u - d e s s u s le r i sque est nul. L ' ex i s t ence d'un m a r c h é est une con 

dition n é c e s s a i r e mais non suffisante de l a surv ie de l ' e n t r e p r i s e . 

Si l a méthode p e r m e t d ' é ve i l l e r l 'attention sur certa ins r i s que s , 

si e l le p e r m e t une p r i s e de conscience de certa ins p r o b l è m e s , un 

dia logue sur l e s objectifs f ixés par la d i rect ion, e l le a u r a déjà 

beaucoup contr ibué à un me i l l eu r fonctionnement du comité d ' e n t r e 

p r i s e , à " a m é l i o r e r l ' in fo rmat ion de ceux qui sont concernés par 

la su rv ie de l ' e n t r e p r i s e " . (1) 

Toutefois , l 'étude du m a r c h é de l ' e n t r e p r i s e doit êt re 

complétée par une ana lyse de tout son environnement . M a i s c o m 

me c e l l e - c i doit être menée dans une optique très pa r t i cu l i è r e on 

ne s ' i n t é r e s s e r a qu ' aux indicateurs suscept ib les de r é v é l e r un r i s 

que de dé fa i l l ance . L a tentative de f a i r e une typologie de l ' e n t r e p r i 

se " en f a i l l i t e " r épondra à ce souci . 

(1) S U D R E A U ( P i e r r e ) : L a r é f o r m e de l ' e n t r e p r i s e . L a D o c u m e n t a 

tion F r a n ç a i s e , P a r i s , 1975, p. 137. 
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Section 2 

C O N T R I B U T I O N D ' U N E T Y P O L O G I E D E S " F A I L L I T E S 1 1 A L A 

M E S U R E D U R I S Q U E D E D E F A I L L A N C E D E L ' E N T R E P R I S E 

Il convient de f a i r e t ro is r e m a r q u e s p r é l i m i n a i r e s : 

1° / Nous uti l isons le mot " fa i l l i te 1 1 car il fait encore par t ie du 

langage courant . Toutefois , " l e droit f rança i s a subi r é c e m m e n t 

d ' importantes r é f o r m e s , qui se sont traduites par une t e r m i n o l o 

gie r enouve l ée . Jusqu 'en 1967, le débiteur en état de cessat ion des 

pa iements encourait soit la fa i l l i te , soit le r èg l ement j ud i c i a i r e 

( , . . ) . L 'une et l ' au t re p rocédu re entraînaient des conséquences 

pat r imonia les et des sanctions ( . . . ) • L a loi du 13 ju i l le t 1967 a 

entendu dist inguer les m e s u r e s pa t r imon ia l e s , r ep r é s en t ée s pa r 

la l iquidation des biens ou le r èg l ement jud i c i a i r e , et l e s sanctions 

dont l a p ièce m a î t r e s s e est la fai l l i te pe r sonne l l e . " (1) Pu i sque l a 

fai l l i te de l ' e n t r e p r i s e ne fait plus part ie du vocabu l a i r e ju r id ique , 

nous dés i gnerons sous ce vocab le toute défa i l lance de l ' e n t r e p r i s e 

sanctionnée ju r id iquement ( r è g l ement j ud i c i a i r e ou l iquidation des 

b i ens ) . Ma i s cette définition appara î t encore trop r e s t r i c t i v e . 

2 ° / L a défa i l lance d'une en t r ep r i s e ne se traduit pas f o rcément 

par une fai l l ite ; e l le peut être encore plus souvent sanctionnée par 

une absorpt ion ( fus ion-sanct ion ) ou un sauvetage (changement de 

major i té avec apport de capitaux f r a i s , obtention d 'une aide pub l i 

que ) . L e s "dé fa i l l ances é conomique s " comprennent l e s " d é f a i l l an 

ces j u r i d i q u e s " ma i s ne s 'y l imitent pa s . Ma lheureusement , e l les 

sont souvent t ra i tées avec la plus ext rême d i sc ré t ion . E l l e s ne font 

pas bien sûr l 'ob jet d'une publ ic i té . Aucun o r gan i sme n'ayant r e 

g roupé et tra ité ces in formations , nous étudierons les dé fa i l lances 

d ' en t r ep r i s e s au t r a v e r s des " fa i l l i tes j u r i d i q u e s " . Cette p r e m i è r e 

mi se en ga rde , qui soul igne une lacune dans l ' in fo rmat ion dont d i s 

pose le public en généra l , est n é c e s s a i r e à une bonne interprétat ion 

des résu l tats qui suivent. 

3 ° / Enfin, si l e s démographes obse rvent que les taux de m o r t a 

l ité d'une population sont re la t ivement stab les avec toutefois de 

(1) R I P E R T ( G e o r g e s ) et R O B L O T (René) : T ra i té é l émenta i r e de 

droit c o m m e r c i a l . LODJ, P a r i s , 1973, tomr 2, p. 549. 



b rusques écar ts l i és aux ép idémies , les économistes , de façon a n a 

logue, r emarquen t que f t l ' évolut ion des fa i l l i tes s emb l e êt re l a r é s u l 

tante de deux mouvements : l 'un s t ructure l , et l ' au t re conjoncturel . 

Autour d 'une tendance qui, à long t e r m e , r é v è l e en réa l i t é une g r a n 

de stabi l i té , on o b s e r v e des f luctuations d 'ampl i tude v a r i a b l e et de sens 

opposé qui sont dé te rminées par l a conjoncture. 11 (1) 

Compte tenu de ces r e m a r q u e s , nous v e r r o n s au cours 

des deux pa r ag r aphes suivants : 

- une typologie des fa i l l i tes 

- la façon dont les di f férentes en t r ep r i s e s rés i s tent aux accidents 

de l a conjoncture. 

Nous avons effectué ce t rava i l en nous fondant sur l es a n a 

lyses de la C a i s s e Nationale des M a r c h é s , de p r é f é r ence aux p u b l i 

cations de l ' I N S E E sur les fa i l l i tes qui sont moins complè tes . L e 

Centre d 'Obse rva t i on Economique de la C h a m b r e de C o m m e r c e et 

d ' Industr ie de P a r i s a éga lement mis au point un " B a r o m è t r e E c o 

nomique de l a Santé des E n t r e p r i s e s " ( B E S T E ) ma i s i l ne p rend en 

considérat ion que la Rég ion P a r i s i e n n e . 

(1) C N M E : L e s fa i l l i tes pour les 9 p r e m i e r s mois 1975. Bul let in 

d ' in format ion économique n° 68, 3ème t r i m e s t r e 1975, p. 1. 



§ 1 - T Y P O L O G I E D E S F A I L L I T E S 

L e dépoui l lement de l a C N M E est effectué à pa r t i r du 

Bul let in off iciel des annonces c o m m e r c i a l e s ( B O D A C ) qui publ ie 

des extraits de tous l e s jugements de r èg l ements j ud i c i a i r e s ou de 

l iquidations de b i ens . On trouve notamment dans chaque cas l es 

cinq types de rense ignements suivants : 

- le secteur d 'act iv ité de l ' e n t r e p r i s e 

- son capital soc ia l 

- le l ieu du s iège soc ia l 

- le numéro de r e g i s t r e du c o m m e r c e qui p e r m e t de connaître 

l ' année de créat ion de l a f i r m e 

- la f o r m e jur id ique de l ' e n t r e p r i s e . 

Nous al lons étudier le r i s que de fai l l i te par r appor t à 

chacun de ces cinq c a r a c t è r e s . 

(1) C N M E , Bul let in d ' in format ion économique : 

- Qui fait fai l l i te en F r a n c e ? n° 61, 4ème tr i . 73, f asc icu le II A 

p. 1 à 66. 

- Qui fait fai l l i te en F r a n c e en 1973 ? n° 63, 2ème tr i . 74, f a sc icu le 

II C, p. 85 à 180. 

- L e s fa i l l i tes en 1974, n° 66, 1er t r i . 75, p. 1 à 24. 

- L e s fa i l l i tes pour le 1er s e m e s t r e de 1975, n° 67, 2ème t r i . 75, 

fasc icu le II C, p. 41 à 56. 

- L e s fa i l l i tes pour les neuf p r e m i e r s mo is de 1975, n° 68, 3ème t r i . 75, 

p. 1 19. 

- L e s fa i l l i tes pour l ' année 1975, n° 69, 4èrne tr i . 75, p. l à 19. 

- L e s fa i l l i tes pour le 1er t r imes t r e 1976, n° 70, 1er t r i . 76, p. 1 à 19. 



1 °/ A N A L Y S E S E C T O R I E L L E D U R I S Q U E D E F A I L L I T E 

Cette ana lyse s e r a menée g r â c e au calcul d'un " taux de 

dé fa i l l ance " pour chaque secteur qui est éga l au r appor t de l a popu 

lation défai l lante à l a population g loba le du secteur mult ip l ié par 100. 

L e s secteurs d 'act ivité sont ceux définis par l a n o m e n c l a 

ture I N S E E en prenant l es deux p r e m i e r s chi f f res . L e s sec teur s à 

fa ib le population n'ont pas été r e p r é s e n t é s . L e tab leau suivant donne 

les taux de défa i l lance de ces secteurs : 

(Les taux sont exprimés en pourcentages) 

• ^ Année ' 
Secteur " 1972 1973 1974 1975 

20. Fonderie 1,13 0,98 1,25 2,42 
21. Construction de machines 0,77 0,93 1,02 2,50 
22. Mécanique générale 0,35 0,26 0,38 0,54 
23 et 24. Articles métalliques divers — 0,71 0,84 0,94 
26. Automobiles et cycles 0,14 0,15 0,24 0,32 
28. Construction électrique 0,39 0,51 0,80 1,50 
33. Bâtiment 0,71 0,71 1,01 l,5i 
34. Travaux publics 2,44 2,32 5,17 4,59 
41. Boulangeries - Pâtisseries.. 0,29 0,59 0,42 
49. Habillement - Etoffes.. 0,27 0,40 0,54 0,66 
52. Bois - Ameublement.. 0,43 0,34 0,30 0,48 
55. Imprimerie • Presse - Edition 0,74 0,82 1,08 1.52 
62. Transports 0,54 0,55 0,68 1,08 
67. Auxiliaires des transports — 0,58 0,86 0.67 
69-70. Commerce agricole et alimentaire — 0,46 0,49 0.58 
72. Commerce et spectacles non sédentaires.. — 0,25 0,22 0,23 
73-74. Matières premières - Quincaillerie — 0,88 1,13 1,45 
75. Commerce textiles et habillement 0,66 0,92 1.12 
77. Hôtellerie 0,60 0.81 0,9b 
78. Débit de boissons - Tabac — 0,21 0,29 0,33 
80-81. Intermédiaires et auxiliaires 0,64 0.85 1,29 
82. Gestion de biens et droits 0,59 0,71 0.92 
89. Hygiène — 0,27 0,35 0,38 

Source : C N M E : L e s fa i l l i tes pour le p r e m i e r s e m e s t r e de 1975. 

Op. cit. p. 44 

L e tableau c i - d e s s u s montre que 6 sec teurs sont p a r t i 

cu l i è rement vu lné rab l e s : 

- Fonde r i e 

- Construct ion de machines 

- Bât iment 

- T r avaux publ ics 

- I m p r i m e r i e , p r e s s e , édition 

- C o m m e r c e s de g r o s des mat i è r e s p r e m i è r e s , matér iaux , com 

bust ib les , qu inca i l l e r i e et c o m m e r c e s de détai l des matér iaux , com 

bust ib les , qu inca i l l e r i e , mach ines , véh icu les . 



P a r contre, cinq sec teurs pa ra i s sen t peu vu lné rab l e s 

puisque leur taux de défa i l lance res te envi ron dix fois in fér ieur à 

celui du secteur le plus vu lné rab l e ( les t ravaux pub l ics ) : 

- Automob i l e s et cycles 

- Bou l ange r i e s , p â t i s s e r i e s 

- C o m m e r c e s et spectac les non sédenta i res 

- Débits de bo i ssons , tabacs 

- Hygiène 

Sur l es trois années o b s e r v é e s , le c l a s s ement des s e c 

teurs par taux de vu lnérab i l i té r es te re l a t ivement stab le . 

Toutefois , ce tableau ne fournit aucune expl icat ion des 

d i f férences de vu lnérab i l i té des s ec teu r s . E l l e s peuvent avo i r pour 

or ig ine les diff icultés que le secteur connaît de façon s t ructure l l e 

( c ' e s t certa inement le cas , par exemp le , du secteur de l ' i m p r i m e 

r i e , de la p r e s s e et de l 'édit ion) ma i s auss i une propor t ion e x c e p 

t ionnel lement é levée de petites en t r ep r i s e s a r t i s ana l e s g é n é r a l e 

ment plus vu lné r ab l e s . L a réponse à cette quest ion suppose l ' étude 

des taux de défa i l lance en fonction d ' aut res c a r a c t è r e s . L ' un d 'eux 

nous pa ra î t m é r i t e r une attention pa r t i cu l i è r e : c 'est la longueur 

du cycle de product ion. P lu s il est long, plus l a soup l e s se de l ' e n 

t r ep r i s e , ses poss ib i l i t és d 'adaptation sont f a i b l e s . L a r ig id i té de 

certains secteurs (qui est auss i fonction de l a p ropor t ion de f r a i s 

f ixes dans l ' e n s e m b l e des cha rges ) explique sans doute l eur p lus 

g rande vu lnérab i l i t é . (1) 

En conclusion, " con t r a i r ement à certa ines idées r e çue s , 

la p robab i l i t é de fai l l i te n 'est ni dans l ' a b so lu , ni re la t ivement , p lus 

é levée pour les industr ies de pointe, l es industr ies de c r o i s s ance ou 

les industr ies de capitaux. L e s activités les plus r i s quée s sont en 

effet l es industr ies de main d ' oeuv re (2) et les industr ies t rad i t ion 

ne l l e s . 1 1 (3) 

(1) A titre d ' e xemp le , i l nous a été dit que pour r econve r t i r une us ine 

de chaussures de v i l le en cuir en une usine de chaussu res de sport en 

cuir il fa l la it envi ron 3 ans . Ce délai inclut la m i se au point de nou 

veaux modè l e s , l ' achat et la m i se en route de nouvel les machines et 

la créat ion d'un nouveau circuit de d istr ibut ion. Si l ' e n t r ep r i s e con 

naît déjà de s é r i eu se s dif f icultés, la r e c o n v e r s i o n est i m p o s s i b l e . 

(2) L e s f ra i s de personne l constituent prat iquement des f r a i s f i xes . 

( » ) C N M K : Qui fait f n i l l i . t e en F rance ? Op . cit. p. 28. 



Cette ana lyse sec to r i e l l e du r i sque pose un p r o b l è m e dans 

pr inc ipa lement deux cas : 

- en t rep r i s e dont l e s product ions sont d i ve r s i f i é e s et in té ressent 

p lus i eurs secteurs 

- en t rep r i s e in tégrée . P a r exemple , la construction d'un moteur 

d 'automobi le se fait se lon les trois g randes étapes suivantes : p r o 

duction en fonder ie des ébauches , us inage ( é b a r bage , ta i l le , t r a i t e 

ment des su r f aces , e t c . . ) et montage . Une en t rep r i s e intégrée et 

une en t rep r i s e sous - t ra i tant les deux p r e m i è r e s opérat ions a p p a r 

t iennent -e l les au même secteur ? 

Nous pensons que dans le cas d ' en t r ep r i s e s ayant des a c 

tivités mult ip les , il faudrait éc later le compte d 'exploitat ion g é n é r a 

le en autant de s o u s - c o m p t e s qu ' i l y a d ' act iv i tés . Ma lheu reusement , 

ceci ne fait pas part ie des u s a g e s . 

Dans le cas de l ' e n t r e p r i s e intégrée , il faut l a ra t tacher 

au secteur cor respondant à sa product ion f ina le . Toutefois , dans 

l ' appréc ia t ion du r i sque , il faut tenir compte des poss ib i l i t é s de r e 

convers ion de certa ins dépar tements . A ins i , dans notre exemple , il 

s e r a p robab l ement a s s e z fac i le de r econve r t i r l e s a te l i e r s de fonde 

r ie qui pourra ient p rodu i r e des p ièces non dest inées à l ' au tomob i l e . 

P a r contre, l ' a t e l i e r d 'us inage s e r a sans doute le plus s péc i a l i s é . 

Ces é léments peuvent être app réc i é s intuitivement par un pe r sonne l 

qui connaît b ien l es techniques de product ion de l ' e n t r e p r i s e . C ' e s t 

en géné ra l le cas des m e m b r e s du comité d ' e n t r e p r i s e . 



2 ° / D I M E N S I O N D E L ' E N T R E P R I S E E T D U R I S Q U E D E F A I L L I T E 

L ' ind ica teur de d imens ion qui a été retenu est le capital 

soc ia l car c ' e s t le seul f igurant au B O D A C . B ien que ce choix soit 

contestable ( le chiffre d ' a f f a i res ou l 'ef fecti f emp loyé aura ient sans 

doute été plus signif icati fs ) il s ' imposa i t pour des r a i sons p ra t i ques . 

Cette solution s e m b l e acceptab le l o r s q u e l ' on tra ite des moyennes 

puisque les ca lcu ls de l a C N M E (1) montrent que pour tous l es s e c 

teurs étudiés on a approx imat ivement une re lat ion l i néa i r e entre le 

capital soc ia l (K) et le chiffre d ' a f f a i res ( C ) . P l u s p r éc i s ément , l ' é -
b a 

quation est du type : C = 10 K avec 0, 9 ^ a ^ l , 1 donc a a* 1. C e p e n 

dant, i l est po s s i b l e que le coefficient d ' intensité du capital évolue 

l u i - m ê m e avec la d imension, de sor te que l ' on ne sait pas si l e f a c 

teur explicati f des écarts de vu lnérab i l i té est l a d imens ion e l l e - m ê m e 

ou les var iat ions du coefficient d ' intensité du capital qui lui sont l i é s . 

L e s quatre tableaux c i - a p r è s montrent l a répar t i t ion des 

fa i l l i tes par tranche de capital soc ia l d ' abo rd tous sec teur s confon

dus puis en distinguant l ' indust r ie , les c o m m e r c e s et l e s s e r v i c e s . 

(1) C N M E : Qui fait fai l l i te en F r a n c e ? Op . cit. p. 4 à 6. 



Ventilation des faillites suivant le capital social - Tous secteurs confondus 

Tranche de capital 

Pas de 
capital 
ou non 
indique • 

< 
20 kF 

de 20 
à 

50 kF 

de 50 
à 

100 kF 

de 100 
à 

200 kF 

Je 200 
à 

500 kF 

de 500 
à 

l.COO kF 

> 
Î.000 kF 

Année 1973 . . . . 70,9 % 15.8% 4.7 % 4.6% 2.5 % 1,9 % 0,9 % 0.7 % 

1 e r trimestre 1974.. 68,5 % 15,0% 4.9 % 5.5 % 2,8 % 2,2 % 0.7 % 0,5 % 

2 e trimestre 1974 70,7 % 13,1 % 4.9 % 4,7 % 2.5 % 1,9% 0,8 % 1,4% 

3 e trimestre 1974 64,5 % 15.7 % 5.0 % 5,9 % 3.6% 2.6 % 1.5 % 1.4 % 

4 e trimestre 1974 . . 59,9 % 18.6 % 5.3 % 7.7 % 5,5 % 2,4 % 1.4 % 1.4% 

1 e r trimestre 1975.. 64.0 % 16.2 % 4.8 % 6,0 % 5.5 % 2.4 % 1.4 % 1.7 % 

2e trimestre 1975 . . 63,1 % 17.0 % 5,4 % 5,8 % 3,6 % 2,8 % 0.9 % 1.2% 

3* trimestre 1975 60.8 % 17,6% 5.5 % 5,9 % 3.7 % 3,4 % 1,5 % 1,8% 

4 e trimestre 1975 . . 65,5 % 18.9% 5.5 % 5,5 % 2,9 % 2.2 % 1,1 % 1.0% 

l* r trimestre 1976 . . 62.5 % 18.8 % 5.6 < < 6.0 % 2.7 % 2.4 % 1.1 % 0.9 % 

Ventilation des faillites suivant le capital social - Industries 

Tranche de capital 

Pas de 
capital 
ou non 
indiqué 

20 kF 

de 20 
à 

50 kF 

de 50 

100 kF 

de 100 
à 

200 kF 

de 200 
à 

500 kF 

de 500 
à 

1.000 kF 

> 
1.000 kF 

Année 1973 . . 64,7 % 15,9 % 5,7 % 5,6 % 3.0 % 2.8 % 1,2 % 1,1 % 

1 e r trimestre 1974.. 60,6 % 17,1 % 6.0 % 6.6 % 4,2 % 5,3 % 1,3 % 0,9 % 

2 e trimestre 1974 . . 62,6 % 16.2 % 6,1 % 6,1 % 5,1 % 2,9 % 1,3% 1,7 % 

3* trimestre 1974 . . 56,6 % 17,6 % 6,7 % 5.9 % 5,6 % 3,5 % 1,4% 2,7 % 

4* trimestre 1974 . . 53,8 % 19.0% 6,4 % 9,1 % 4,1 % 2,5 % 2,5 % 2,4 % 

1 e r trimestre 1975.. 58,9 % 17,2 % 4,3 % 6,5 % 4,6 % 3,3 % 2,4 % 2,8 % 

2 e trimestre 1975 55,4 % 19.2 % 7.1 % 6,5 % 5,1 % 3,3 % 1,3 % 2,0 % 

3 e trimestre 1975 . . 52,5 % 20.1 % 5.2 % 7.5 % 5,2 % 5,0 % 2,0 % 2,5 % 

4 e trimestre 1975 . . 55,8 % 20,7 % 5,9 % 6,8 % 4,5 % 2,9 % 1,7 % 1,9% 

K« trimestre 1976 . . 54,0 % 20,5 % 6,8 % 7.9 % 5,7 % i,6 % 1.8 % 1,7% 

Ventilation des jaillîtes suivant le c :apital social - Commerces 

Tranche de capital 

Pas de 
capital 
ou non 
indiqué 

20 kF 

de 20 
à 

50 kF 

do 50 
à 

100 kF 

de 100 
à 

200 kF 

de 200 
à 

500 kF 

de 500 
à 

1.000 kF 

> 
1.000 kF 

Année 1973 . . 75,6 % 12,3 % 3.8 % 3,5 % 2,1 % 1,5 % 0,7 % 0 ,5% 
1 e r trimestre 1974.. 73,4 % 14,0 % 4,3 % 4.2 % 1,9 % 1,6 % 0,4 % 0,2 % 
2e trimestre 1974 77,2 % 10,5 % 3.2 % 5,0% 2,1 % 1,7% 0,7 % 1,6 % 
3 e trimestre 1974 . . 71,8% 12,2 % 3,2 % 5,6 % 2,7 % 2,5 % 1,4 % 0,5 % 
4 e trimestre 1974 . . 67,2 % 16,3% 3,7 % 6,4 % 3,3 % 1,9% 0,8 % 0,4 % 
1 e r trimestre 1975.. 70,9 % 13,7 % 4,4 % 5,1 % 2.6 % 1,5 % 0,7 % 1,C% 
2 e trimestre 1975 . . 71,8% 13,3 % 3,7 % 5,1 % 2,5 % 2?1 % 0,8 % 0.8% 
3 e trimestre 1975 . . 69,6 % 13,1 % 5,5 % 4,3 % 2,6 % 2,8 % 0,7 % 1,3% 
4 e trimestre 1975 . . 71,2% 14,1 % 3.8 % 5,5 % 2,2 % 2,i % 0,7 % 0,6 % 

l« ' r trimestre 1976 71.7 % 14.7 % 4,5 % 4,î % 2.5 % 1.6 % 0,7 % 0,5 % 

Ventilation des faillites suivant le capital social - Services 

Tranche de capital 

Pas de 
capital 
ou non 
indiqué 

20 kF 

de 20 
à 

50 kF 

do 50 
à 

100 kF 

de 100 
à 

200 kF 

de 200 
à 

500 kl 

de 500 
à 

1.000 kF 

> 
1.000 kF 

Année 1973 . . . . 73,4 % 12,8 % 4.6 % 4.9 % 2,3 % 1,3% 0,6 % 0,2 % 
l ' r trimestre 1974.. 73,7 % 13,4 % 3 8 % 5.8 % 1.9% 1,2% 0,1 % 0,1 % 
2 e trimestre 1974 . . 73,2% 12.6 % 5,7 % 4,9 % 2,1 % 0.8 % 0,3 % 0,5 % 
y trimestre 1974 . . 66,8 % 17.6% 4,9 % 6,1 % 1,9% 1,3% 0,7 % 0,6% 
4* trimestre 1974 . . 59,2% 21,0 % 5,8 % 7.3 % 2,5 % 2,8 % 0,6 % 1,1 % 
1 e r trimestre 1975.. 63,1 % 18,0 % 6.1 % 6.4 % 2,9 % 2,1 % 0,7 % 0,7 % 
2e trimestre 1975 . . 66,2 % 17,9 % 4,5 % 5.6 % 2,3 % 2,9 % 0,4 % 0,2 % 
3* trimestre 1975 . . 65,1 % 18.6% 5.3 % 5.1 % 2,4 % 1,1 % 1,5% 1.1 % 
4 e trimestre 1975 ... 66,2 % 21,6 % 5,9 % 5,0% 1,4 % 1,5% 0,5 % 0,2 % 
1" trimestre 1976 . . 65,4 % 21,1 % 5,1 % 4.9 % 1.6 % 1,5% 0,5 % — 



Ces tableaux appel lent p lu s i eu r s r e m a r q u e s : 

1°) L a colonne " P a s de capital ou non indiqué 1 1 r e g r o u p e e s 

sent ie l lement l e s en t rep r i s e s individuel les puisque l e s s ta t i s t i 

ques de fa i l l i tes t ra i tées ne se l imitent pas aux seules soc ié tés . 

Rappelons que le capital m i n i m u m d'une S A R L est de 20 000 F 

et celui d 'une S A de 100 000 F . 

2° ) L e s pourcentages cor respondent à une répart i t ion du n o m b r e 

de fa i l l i tes , indépendamment de l eur importance (montant du pass i f 

et, plus encore en fonction de l 'optique que nous avons chois ie , n o m 

b r e d ' emp lo i s m e n a c é s ) . Cette d e r n i è r e r e m a r q u e réduit éno rmément 

la por tée des conclusions que l ' on peut f o r m u l e r à pa r t i r de ces t a 

b leaux pu i squ ' i l s ne permettent pas de dégage r un taux de dé f a i l l an 

ce . 

Toutefois , i ls montrent c l a i r ement qu ' env i ron les t ro is 

quarts des fa i l l i tes concernent des en t r ep r i s e s indiv iduel les ou des 

sociétés en nom collectif . P a r contre, l e s fa i l l i tes de g randes e n t r e 

p r i s e s (capital supér i eu r à 1 000 000 F ) sont a s s e z r a r e s . Il y a à c e 

la deux expl ications : 

1) L e s petites en t r ep r i s e s (qui incluent ici les a r t i sans et petits 

commerçant s ) sont de beaucoup les plus n o m b r e u s e s et i l est donc 

no rma l qu ' e l l e s fourn issent un fort contingent de fa i l l i tes . Cette r e 

marque joue à un d e g r é plus é levé pour les c o m m e r c e s que pour les 

indust r i es . 

2) L o r s q u e l ' e n t r e p r i s e atteint une certaine tai l le , " l ' i n e r t i e " 

au déc lenchement d'une p rocédu re de fai l l i te est beaucoup plus f o r 

te. L e s banqu ie r s hésitent à r e fuse r un découver t à un g r o s client 

qui escompte chaque mois un vo lume important de t ra i tes et joue 

sur l a concur rence entre banques . "Quant au c r éanc i e r c h i r o g r a -

pha i re , c ' es t l e plus souvent un f ourn i s seur ; il peut ê t re é c o n o m i 

quement so l i da i r e , v o i r e t r ibuta i re de son client ; en outre , le peu 

de rendement de l a p lupart des p r océdu re s j ud i c i a i r e s , - fa i t trop 

connu- , l ' inc i te à p r end r e en s é r i e u s e cons idérat ion l e s bénéf ices 

(ou, en pér iode de r éce s s i on , s imp lement le chiffre d ' a f f a i r es ) qu ' i l 

peut e scompte r de la poursuite de l ' act iv i té de son déb i t eu r " (1) 

Il ne faut donc pas conclure que le r i sque de défa i l lance 

(1) Inspection géné ra l e des F inances : Op . cit. p. 91. 



d'une société au capital de plus de 1 000 000 F est beaucoup plus 

fa ib le . L e s diff icultés peuvent s imp lement être masquées plus l o n g 

temps g r â c e aux f aveur s que l 'on peut obtenir des f ou rn i s s eu r s ( r e 

ports d ' échéances ) , des banquiers (découverts ) ou des P o u v o i r s P u 

b l ics ( r e t a rd dans le pa iement des cotisations soc i a l e s ou des taxes 

sur le chiffre d ' a f f a i r e s ) . Enfin, l o r sque l a situation est d é s e s p é r é e , 

la sanction prend plus souvent l a f o rme d'un sauvetage que d'une 

" f a i l l i t e 1 1 . M a i s , quelque soit l ' i s sue , une g r ave menace pèse sur 

les emp lo i s . 



3 ° / L A D I S T R I B U T I O N G E O G R A P H I Q U E D E S F A I L L I T E S 

L a répart i t ion géographique des fa i l l i tes est établ ie à 

par t i r du l ieu du s iège soc ia l de l ' e n t r e p r i s e . Ce c r i t è r e de l o c a 

l isat ion est d iscutab le car au -de l à d 'une certa ine d imens ion , l e s 

f i r m e s possèdent souvent p lus i eu r s é tab l i s sements qui peuvent être 

fort é lo ignés du s i ège . Il n 'a pas été po s s i b l e d 'en tenir compte 

puisque les r ense ignements n é c e s s a i r e s ne sont pas publ iés au 

B O D A C . 

L e s tableaux c i - d e s sous indiquent les taux de défa i l lance 

rég iona le pour les années 1973 et 1974 (ma lheureusement , cette 

statistique n 'a pas été " su i v i e 1 1 en 1975 et 1976) a ins i que le c l a s 

sement des di f férentes rég ions 

Taux de défaillance régional 

Région 
Taux de défaillance 

Région (1) Rang 

1973 1974 1973 1974 

1. Région parisienne 0,67 0,96 3 1 
2. Champagne-Ardcnnes. 0,49 0,67 10 7 
3. Picardie 0.50 0.64 8 9 
4. Haute-Normandie 0,62 0,70 5 4 
5. Centre.. . . . . 0,45 0,54 13 15 
6. Nord . . . . . . 0,50 0,64 8 9 
7. Lorraine 0,58 0,69 6 5 
8. Alsace 0,42 0,68 15 6 
9. Franche-Comté 0,47 0,60 12 12 

10. Basse-Normandie. 0,48 0,57 11 14 
11. Pays de la Lo i re . . . . 0,30 0,42 20 20 
12. Bretagne 0,33 0,49 19 16 
13. Limousin 0,24 0,32 22 21 
14. Auvergne 0,26 0,44 21 19 
15. Poitou-Charcntcs 0,40 0,47 18 18 
16. Aquitaine 0,44 0,62 14 11 
17. Midi-Pyrénées 0,55 0,66 7 8 
18. Bourgogne . . . . 0,41 0,49 16 16 
19. Rhône-Alpes . . . . 0,41 0,58 16 13. 
20. Languedoc-Roussillon 0,64 0,73 4 3 
21. Provence-Côte d'Azur 0,69 0,89 2 2 
22. Corse 0,74 0,29 1 22 

Source : C N M E 



Taux de défaillance par région 

Régions 
Population Population Taux de 

Régions défaillante globale défaillance 

Région Parisienne 1 1 030 208 791 3 0,49 

Champagne 2 104 21527 4 0,48 

Picardie 3 93 21 933 9~ 0,42 

Haute-Normandie . 4 84 20 704 10 0.41 

Centre. 5 139 39 696 15 0,35 

Nord 6 165 46 337 14 Ô.36 

Lorraine 7 128 26 781 4 0,48 

Alsace 8 84 19 678 8 0,43 

Franche-Comté 9 81 17 523 7 "~ 6,46~ 

Basse-Normandie 10 78 20 199 13 0,39 

Pays de la Loire " i l ~ 106 44 967 20 0,24 

Bretagne 12 143 44 305 18 0,32 

Limousin . 13 30 16812 21 0,118 

Auvergne 14 "87 26 538 16 0.33 

Poitou-Charentes . . . . . . 15 106 32 104 16 0,55 

Aquitaine . 16 225 56 344 11 
. . . . . . 

0,40 

Midi-Pyrénées . 17 236 50 608 0,47 

Bourgogne 18 113 28 237 I l ~ 0,40 

Rhône-Alpes 19 313 98 494 18 Ô32 

Languedoc 20 " 215 ~ 34 316 2 0.65 

Provence-Côte-d'Azur "~21 " 477"" 73 268 1 0.65 

4 037 .949 162 0,43 

S o u r c e : C N M E 

Ces tableaux montrent que le c l a s s ement des rég ions 

les unes par r appor t aux autres est stable si l ' on excepte le cas 

de l a C o r s e . Cette exception s ' exp l ique par le fait que le taux de 

défai l lance de la C o r s e est ca lcu lé sur l a b a s e d 'un échanti l lon 

très fa ib le : 68 fa i l l i tes en 1973 et 27 en 1974 sur un total na t io 

nal qui s ' é l eva i t r e spec t i vement à 8 976 et à 11 910 fa i l l i tes . 

Si, d 'une m a n i è r e g éné ra l e , ! , l e s éca r t s entre l es taux 

de défa i l lance pa r r ég ion s 'expl iquent non seu lement par l a nature 

des activités économiques de c e l l e s - c i , ma i s auss i par l a s p é c i 

ficité des conjonctures r ég i ona l e s 1 1 (1) , aucune ana lyse causa le 

détai l lée n 'a été menée , à notre conna issance . D e s expl icat ions 

complémenta i r e s mér i t e ra i en t pourtant d ' ê t re r e c h e r c h é e s . On 

peut par exemple in te rpré te r l es forts taux de défa i l lance de la 

rég ion par i s i enne et en P r o v e n c e - C ô t e d ' A z u r comme étant l i és 

au l f taux de natal i té 1 ' des en t r ep r i s e s , pa r t i cu l i è r ement é levé dans 

ces r ég i ons . 
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On peut vé r i t ab l ement p a r l e r de table de morta l i té des 

en t rep r i se s car l a fai l l i te n 'est que l 'une des " m o r t s 1 1 p o s s i b l e s . 

E l le peut éga lement d i spa r a î t r e par d isso lut ion vo lonta i re ( cas des 

petites en t r ep r i s e s ) ou fusion., Ma i s ceci échappe à notre r e c e n s e 

ment, comme nous l ' avons déjà expl iqué. Il s ' ag i t donc ic i de r e 

chercher s ' i l y a une co r ré l a t i on entre le r i sque de fai l l i te et l ' â g e 

de l ' e n t r e p r i s e . 

L e s quatre tableaux c i - d e s s o u s indiquent l a venti lation 

du nombre total de fa i l l i tes par t ranches d 'âge , tous sec teur s con 

fondus puis , en distinguant les industr ies , l e s c o m m e r c e s et l e s 

s e r v i c e s . Nous ne d isposons pas , pour ce c r i t è re ,du taux de dé f a i l 

l ance . 

Ventilation des jaillîtes suivant l'âge de l'entreprise - tous secteurs confondus 

Non indiqué ^ 5 ans de 5 à 10 ans de 10 à 15 ans > 15 ans 

Année 1973 . . . . 22,4 % 44,8 % 17,5% 9.5 % 5,9 % 

T r trimestre 1974.. 22,1 % 45,2 % 16,5 % 8,5 % 7,7 % 

2 e trimestre 1974 . . 22,9% 45,0 % 16,4 % 8,2 % 7,5% 

3* trimestre 1974 20.3 % 47.2 % 15,4% 8,4% 8,7 % 

4 e trimestre 1974 .. 20.5 % 49.3 % 14.9 % 7.5 % 7.9 % 

r r trimestre 1975. . 22.2 % 45.8 % 16.3 % 8,6 % 9.1 % 
2 e trimestre 1975 .. 24.8 % 45,2 % 13,4 % 7.7 % 8,9 % 

3 e trimestre 1975 . . 24,0 % 45,2 % 14,1 % 8.1 % 8.6 % 

4 e trimestre 1975 .. 22,3 % 45,4 % 16,3 % 8,5% 9,4 % 

l ' r trimestre 1976 25.7 % 42.1 % 15.5 % 8,0 % 8.7 % 

Ventilation des faillites suivant Vâge de Ventreprise - Industries 

Non indiqué î$ 5 ans de 5 à 10 ans de 10 à 15 ans > 15 ans 

Année 1973 . . . . 34,3% 35.2 % 15,4 % 8,9 % 6.2 % 

T r trimestre 1974.. 32.5 % 37,6% 13.9% 6,9% 9.1 % 

2* trimestre 1974 .. 53,7 % 35,0 % 15,8 % 7,9 % 7,6 % 
3 e trimestre 1974 . . 28,6% 40,9 % 12,9 % 7,4 % 10.2% ' 

4 e trimestre 1974 .. 27.0 % 42.2 % 14,1 % 7,2 % 9,5 % 

r r trimestre 1975.. 30,3 % 36.2 % 14,4% 8,5 % 10,7 % 

2 e trimestre 1975 . . 52,5 % 37,1 % 11,5% 8,5% 10,5 % 

3' trimestre 1975 . . 28.4 % 38.5 % 14.1 % 8,2 % 10.7 % 
4 e trimestre 1975 .. 29,7 % 36,8 % 14,1 % 8,8% 10,6 % 

l ' , r trimestre 1976 51.5 % 55.5 % 13.9 % 9.1 % 10.0 % 



Ventilation des faillites suivant l'âge de l'entreprise • Commerces 

Non indique ^ 5%ans de 5 à 10 ans de 10 à 15 ans > 15 ans 

Année 1973 . . . . 14,7 % 49,4 % 18,5 % 11,4% 6,1 % 

T r trimestre 1974.. 15,4% 49,4 % 17,2% 10,3 % 7,8% 

2 e trimestre 1974 16,9% 49,9 % 16,0 % 8,7% 8,6% 

3 e trimestre 1974 . . 15,3% 49,8 % 16,8 % 9,6 % 8,5 % 

4 ' trimestre 1974 . . 15,5% 53,6 % 15,1 % 7,9% 7,9% 

1 e r trimestre 1975.. 17,5% 47,2 % 17,5 % 8,7 % 9,2 % 

2 e trimestre 1975 . . 19,6% 47,9 % 15,2 % 8,0 % 9,3 % 

3 e trimestre 1975 20,3 % 49,1 % 15.0% 8,2 % 7,3 % 
4* trimestre 1975 . . 15,9 % 46,0 % 18,5 % 9,0 % 10,6 % 

I « r trimestre 1976 20,7 % 46,3 % 17.2 % 7.3 % 8,5 % 

Ventilation des faillit es suivant rage de l'entreprise - Services 

Non indiqué ^ 5 ans de 5 à 10 ans de 10 à 15 ans > 15 ans 

Année 1973 . . . . 15,5 % 52,6 % 19,2 % 7,6% 5,0 % 
1" trimestre 1974.. 15,3 % 51,3% 19,6% 8,6 % 5,2% 
2 e trimestre 1974 . . 15,5 % 52,8 % 18,1 % 8,0 % 5,7 % 

3' trimestre 1974 . . 14.3 % 55,4 % 17,3% 8,3 % 6,7 % 
4 e trimestre 1974 . . 16,3 % 54,7 % 15,9% 7,6 % 5,5% 

1 e r trimestre 1975.. 14,8 % 52,2 % 18,0% 8,7 % 6,3 % 
2 e trimestre 1975 17,2% 56,8% 14,6 % 6,1 % 5,4 % 

3 e trimestre 1975 20,6 % 52,4 % 12,9% 7,6 % 6,5 % 

4 e trimestre 1975 . . 18,2 % 50,7 % 17,5 % 7,6% 6,1 % 

l< r trimestre 1976 22.2 % 48.5 % 16,0 % 6,9 % 6.5 % 

Source : C N M E : L e s fa i l l i tes pour le p r e m i e r t r imes t r e 1976 

Op. cit. p. 11 et 12. 



Ces quatre tableaux conf i rment que l a fai l l i te affecte de 

façon m a s s i v e l e s en t r ep r i s e s j eunes . G r o s s o modo, l a moit ié des 

en t rep r i s e s qui font fai l l i te ont moins de cinq ans (1 ) . Ce p h é n o m è 

ne est r en fo rcé dans le secteur des s e r v i c e s et au cont ra i re atténué 

dans l ' i ndus t r i e . Dans ce de rn i e r secteur , on o b s e r v e de façon a s 

sez r é g u l i è r e que l e s en t r ep r i s e s de plus de 15 ans r eprésentent une 

proport ion de fa i l l i tes supé r i eu r e aux en t r ep r i s e s âgées de 10 à 15 

ans. Cette constatation ne peut êt re faite pour les c o m m e r c e s et s e r 

v i ce s . Il est p robab l e que les industr ies âgées voient l eu r v u l n é r a 

bi l ité acc rue du fait de l ' impor tance des charges f ixes qui rend toute r e 

convers ion coûteuse en pér iode de mutation technologique. On r e t r o u 

ve ici l ' in térêt des qual ités de soup lesse et d 'adaptabi l i té qui jouent 

à l ' encontre de l ' i ndust r i e . 

(1) Ce phénomène n 'est pas p r o p r e à l a F r a n c e . On r e t rouve à peu 

p r è s l a même proport ion aux E t a t s - U n i s . M E n 1965, plus de 50 % 

des en t r ep r i s e s indust r ie l l es ayant fait fai l l i te le f i rent dans l es 5 

p r e m i è r e s années de l eur ex i s tence . P l u s de 31 % f irent fai l l i te dans 

les 3 ans . 1 1 ( A L T M A N (E . ) : The prédict ion of corporate bankruptcy : 

a d i sc r iminant ana ly s i s . P h , D . , Un ive r s i t y of Ca l i fo rn ia , 1967, p. 48) 

De m ê m e , se lon l es f i ch ie rs de D U N & B R A D S T R E E T , le r i s que de 

fai l l ite est inve r sement proport ionne l à l ' â g e de l ' e n t r e p r i s e . 

( G R U ( L . G. ) : F inanc ia l ra t ios , mult iple d i sc r iminant ana lys i s and 

the prédict ion of s m a l l c o rpo ra t e f a i l u re . Ph , D . , Un ive r s i ty of 

Minnesota , 1973, p. 133.) 
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F A I L L I T E 

L e s études de la C N M E retiennent tro is f o r m e s ju r id iques : 

les en t rep r i s e s indiv iduel les , l es soc iétés anonymes et l e s autres 

f o rmes qui reg roupent par o r d r e d ' importance déc ro i s sante l e s S A R L , 

SNC et soc iétés en commandi te . Ma lheu reusement , nous ne d i s p o 

sons pas non plus ici de taux de défa i l lance ; ma i s une venti lation 

industr ies - c o m m e r c e s - s e r v i c e s a été effectuée. 

Répartition des faillites selon la forme juridique de l'entreprise 

Tous secteurs confondus 

Forme juridique 
Entreprise en 
nom personnel S.A. 

Autre forme 
(en particulier S.A.R.L.) Total 

1 e r trimestre 1973 . . . . 1.581 222 621 2.424 
T trimestre 1973 . . . . 1.706 240 669 2.615 
y trimestre 1973 . . . . 1.370 193 537 2.100 
4* trimestre 1973 . . . . 1.199 169 469 1.837 
l e p trimestre 1974 2.422 356 1.071 3.829 
T trimestre 1974 . . . . 1.688 264 704 2.656 
y trimestre 1974 . . . . 1.491 310 835 2.636 
4' trimestre 1974 . . . . 1.443 340 1.006 2.789 
r r trimestre 1975 . . . . 2.381 518 1.383 4.282 
2 r trimestre 1975 . . . . 2.117 416 1.236 3.769 
3' trimestre 1975 . . . . 1.745 436 1.153 3.334 

4 e trimestre 1975 . . . . 1.972 353 1.165 3.490 

1" " trimestre 1976 . . . . 1.857 341 1.148 3.346 

Répartition des faillites selon la forme juridique de l'entreprise - Industries 

Forme juridique 
Entreprise en 
nom personnel S.A. 

Autre forme 
(en particulier S.A.R.L.) Total 

jer trimestre 1973 . . . . 532 110 284 926 
T trimestre 1973 . . . . 574 119 306 999 
y trimestre 1973 . . . . 462 96 245 803 
4' trimestre 1973 . . . . 404 84 214 702 
r r trimestre 1974 . . . . 812 191 504 1.507 
2S trimestre 1974 . . . . 534 133 333 1.000 
3 e trimestre 1974 . . . . 492 158 391 1.041 
4e trimestre 1974 . . . . 500 176 427 1.103 
r r trimestre 1975 . . . . 889 307 611 1.807 
2* trimestre 1975 . . . . 795 242 638 1.675 
y trimestre 1975 . . . . 637 267 585 1.489 

4 r trimestre 1975 . . . . 697 205 570 1.472 

trimestre 1976 . . . . 656 224 569 1.449 

Source : C N M E : L e s fa i l l i tes pour le p r e m i e r t r imes t r e 1976, 

Op . cit. p. 18. 



Répartition des faillites selon la forme juridique de l'entreprise - Commerces 

Forme juridique 
Entreprise en 

nom personnel S.A. 
Autre forme 

(en particulier S.A.R.L.) Total 

r r trimestre 1973 . . . . 657 68 190 915 
T trimestre 1973 . . . . 709 72 207 988 
V trimestre 1973 . . . . 569 59 165 793 
4< trimestre 1973 . . . . 499 51 144 694 
r r trimestre 1974 . . . . 976 86 342 1.404 
T trimestre 1974 . . . . 715 85 205 1.003 
y trimestre 1974 . . . . 598 95 231 924 
4 e trimestre 1974 . . . . 582 90 305 975 
1 e r trimestre 1975 . . . . 915 117 410 1.442 

2 e trimestre 1975 . . . . 784 105 298 1.187 

3 e trimestre 1975 . . . . 633 93 269 995 

4 e trimestre 1975 . . . . 709 95 268 1.072 
1«.r trimestre 1976 . . . . 730 70 2S6 1.086 

(2) 
Répartition des faillites selon la forme juridique de l'entreprise 

Services 

Forme juridique Entreprise en 
nom personnel S.A. Autre forme 

(en particulier S.A.R.L.) Total 

1 e r trimestre 1975 . . . . 592 45 146 583 
2e trimestre 1973 . . . . 452 4S 158 628 
3S trimestre 1975 . . . . 359 38 127 504 
4e trimestre 1973 . . . . 297 34 110 441 
r r trimestre 1974 . . . . 653 60 225 918 
T trimestre 1974 . . . . 458 48 167 653 
y trimestre 1974 . . . . 401 57 213 671 
4e trimestre 1974 . . . . 565 73 275 711 
r r trimestre 1975 . . . . 577 92 364 1.033 
2e trimestre 1975 . . . . 558 69 300 907 
3e trimestre 1975 . . . . 475 76 299 850 
4" trimestre 1975 . . . . îbb 55 527 946 

trimestre 1970 . . . . 471 47 295 811 

(1) Source : C N M E : L e s fa i l l i tes pour le p r e m i e r t r i m e s t r e 1976. 

Op . cit. p . 18. 

(2) Source : Ib id . p. 19. 



Avant d ' e s s a y e r de t i r e r quelques conclusions de ces s t a 

t ist iques, il convient de r e m a r q u e r que, cont ra i rement à ce que le 

l ég i s l a teur peut souhaiter , l a f o rme jur id ique des f i r m e s n f e s t pas 

toujours fonction de l eur importance économique . L e s en t r ep r i s e s 

indiv iduel les , sociétés en nom collectif et sociétés en commandite 

s imple (ces d e rn i è r e s sont r a r e s ) sont prat iquement toujours de 

petites en t r ep r i s e s (petit c o m m e r c e , art isanat , e t c . . . ) . L e s S A R L 

sont en géné ra l des sociétés de tai l le t rès moyenne (10 à 50 s a l a 

r i é s , r a r e m e n t p lus ) qui souvent se rapprochent de l a société en 

nom collectif ( gérant ma jo r i t a i r e , caution pe r sonne l l e donnée par le 

gérant pour un emprunt contracté par l a soc ié té ) . P a r contre, i l 

n'y a aucune r è g l e pour l es SA . Si, à l ' except ion de quelques s o c i é 

tés en commandite par actions, prat iquement toutes l es g r andes e n 

t r ep r i s e s sont des SA, un g rand nombre d ' entre e l l es ne sont que des 

en t rep r i se s individuel les " d é g u i s é e s " . L e P D G possède a l o r s s o u 

vent 99 % des actions, les s ix autres act ionnaires n'étant que des 

" p r ê t e - n o m s " . Il a le statut de s a l a r i é (ce qui, dans ce cas p a r t i c u 

l i e r , constitue un avantage f i s ca l et lui p e r m e t de par t i c ipe r à un r é 

g ime de re t ra i te des cad res ) et peut mett re ses actions au porteur 

pour pouvoir négoc ier l i b r ement . 

Ces p réc i s i ons étaient n é c e s s a i r e s à une bonne i n t e r 

prétat ion de l a venti lation des fa i l l i tes selon l a f o r m e ju r id ique des 

en t r ep r i s e s . Tout d ' a bo rd on r e m a r q u e la t rès forte contribution 

des en t r ep r i s e s pe r sonne l l e s au nombre total des fa i l l i tes même si 

l ' on ne tient pas compte des " f au s s e s s oc i é t é s " . Tous sec teurs con 

fondus, du p r e m i e r t r imes t r e 1973 au p r e m i e r t r i m e s t r e 1976 il y 

eut 22 972 fa i l l i tes d ' en t r ep r i s e s en nom personne l sur un total de 

39 107 fa i l l i tes . On r e m a r q u e , ensuite, que la répar t i t ion n 'est pas 

la m ê m e dans l ' indust r ie et dans le c o m m e r c e ou dans l es s e r v i c e s . 

Dans l ' e n s emb l e , l a concentration du c o m m e r c e est moins avancée 

que cel le de l ' i ndust r i e et les fa i l l i tes pe r sonne l l e s y sont n o m b r e u 

s e s . 

(1) Vo i r l a d i f férence entre la cess ib i l i t é des parts et l a négoc i ab i l i 

té des actions in : F r a n c i s L e f è b v r e : Mémento prat ique des soc iétés 

c o m m e r c i a l e s , Editions Jur id iques L e f è bv r e , P a r i s , 1975, § 645 et 

suite et § 2692 et suite. 



Ma i s ces rense ignements restent t rop vagues pour que 

les comités d ' en t r ep r i s e puissent l e s ut i l i ser en vue de constituer 

des indicateurs d ' a l e r t e . L a fo rme jur id ique de l ' e n t r e p r i s e est i n 

té ressante quand e l le p e r m e t de d ist inguer la ' f a i l l i te s u b i e " de l a 

" fa i l l i te vou lue " . Cette d e r n i è r e constitue une manoeuvre f r a u d u 

leuse dont il n 'est pas toujours fac i le d ' appor te r la p r euve . E l l e 

consiste , par exemp le à l ' in té r i eur d 'un g roupe , à f a i re supporter 

à une des f i l i a les un m a x i m u m de charges m ê m e si ce la doit a bou 

tir à l a cessat ion de pa iement . L a m i s e en l iquidation de l a s o c i é 

té fait a l o r s appa ra î t r e une insuff isance d'actif dont les c r é a n c i e r s 

ch i rog rapha i r e s font les f r a i s . En effet, une enquête menée par 

l ' Inspect ion Géné r a l e des F inances montra i t que les c r é a n c i e r s 

ch i rog rapha i r e s perdaient , en moyenne, 80 % de l eu r c r éance . (1) 

Ce pourcentage qui date p robab lement du début des années 60 ( l a 

date de l 'enquête n 'est pas p r é c i s é e ) r e s t e sans doute va l ab l e a u 

jourd 'hu i à condition de le cons idé re r comme un o r d r e de g r andeu r . 

De toute façon, l a l iquidation de l ' e n t r e p r i s e ne p e r m e t g é n é r a l e 

ment pas aux c r é a n c i e r s de négoc ie r sa c l ientèle et d'une façon plus 

généra l e son r é s e a u de re l a t ions . Cet actif i n co rpo re l est, de fait, 

plus ou moins la p rop r i é t é pe r sonne l l e de l ' équipe d i r igeante qui 

peut, c landestinement, en f a i re béné f ic ie r un concurrent ou p a r t i 

ciper d i sc rè tement à l a créat ion d'une nouvel le en t rep r i s e qui s ' a p 

p e l l e r a souvent : "Soc ié té d 'exploitat ion des é tab l i s sements X " , X 

étant la société en l iquidation. L a nouvel le en t rep r i s e v e r s e r a une 

redevance à X dont le montant peut être i ne spé ré pour le l iquidateur 

et, pour la " soc i é té d 'explo i tat ion" , in fé r ieur au coût de créat ion 

d'un c i rcuit de d istr ibut ion. 

L ' é tude de ce m é c a n i s m e montre l ' in térêt d 'une " fa i l l i te 

vou lue " . B ien sûr , le syndic peut o r g a n i s e r une action en cont r ibu 

tion des d i r igeants au paiement du pass i f soc ia l (2 ) . L e l ég i s l a t eu r 

p r é s u m e m ê m e que la l iquidation des biens de la personne m o r a l e 

est due à l eur mauva i se gest ion. Ma i s " l e s d i r igeants impl iqués p e u -

(1) Inspection G é n é r a l e des F inances : A spec t s économiques de l a f a i l 

l ite et du r èg l ement j ud i c i a i r e . S i rey , 1969, p. 56. 

(2) cf R ipe r t et Roblot : T r a i t é é l émenta i re du droit c o m m e r c i a l . L G D J , 

1973, p. 826 et suite. 



vent ( . . . ) d égage r l eur responsab i l i t é en prouvant qu ' i l s ont a p p o r 

té à la gest ion des a f fa i res soc ia l e s toute l ' act iv i té et l a d i l igence 

n é c e s s a i r e " (1) . En fait " l a p lupart du temps, l e s t r ibunaux ne con 

damnent un d i r i geant q u ' a p r è s avo i r constaté e u x - m ê m e s l ' e x i s t ence 

d 'une faute dont i ls sont en m e s u r e d ' a p p r é c i e r , soit l a g rav i té , 

soit l ' in f luence qu ' e l l e a e xe r cée sur la s oc i é t é " . (1) Ils c o n s e r 

vent un très l a r g e pouvoir d ' appréc iat ion et ne font pas un u sage 

s é v è r e des textes . Enfin, cette contribution des d i r igeants soc iaux 

au pa iement du pass i f de l a personne m o r a l e r e s t e une menace trop 

lointaine et peu connue pour avo i r un effet su f f i samment d isuas i f et 

mettre fin à l a prat ique des " d i r i g e a n t s - p r ê t e - n o m " . 

L e r i sque de " fa i l l i te vou lue " est r é e l l ement éca r t é (et 

c 'est ce qui in té res se le comité d ' en t r ep r i s e ) chaque fois que l es 

d i r igeants ont apporté l eur caution pe r sonne l l e à un emprunt con 

tracté par l ' e n t r e p r i s e . On se trouve a lo r s dans le cas d'une s o c i é 

té de capitaux dont l es d i r igeants aura ient un statut p roche de celui 

des a s soc i é s en nom collectif . C ' e s t une pseudo société en c o m m a n 

dite. 

Cette situation est d ' a i l l eu r s o f f ic ie l lement encouragée 

par le P r é s i den t de la Républ ique dans le pro jet de r é f o r m e de l ' e n 

t r ep r i s e qu ' i l a p résenté le 13 av r i l 1976 : 

" U n nouveau statut des d i r igeants de sociétés a u r a pour effet d ' e n g a 

ge r davantage leur r e sponsab i l i t é pe r sonne l l e . L ' i d é e est que le p e 

tit et le moyen ent repreneur p r op r i é t a i r e de son a f fa i re engage son 

p r o p r e pat r imoine . Ce n 'est pas le cas pour l es d i r igeants de g r a n 

des e n t r e p r i s e s . D ' où l ' i dée d ' ob l i ge r ces de rn i e r s à c onsac r e r 

une f ract ion de leur r émunéra t ion - p r o g r e s s i v e m e n t c ro i s sante s e 

lon son i m p o r t a n c e - à l ' achat d 'act ions de l eur p r o p r e f i r m e . L e s 

pouvoirs publ ics espèrent a insi les amener à a s s u m e r plus p l e i n e 

ment et plus pe r sonne l l ement la r e sponsab i l i t é de leur gest ion. En 

cas de faute de gestion, l ' act ion ju r id ique dite " en comblement du 

pass i f " s e r a étendue automatiquement au patr imoine de ces g rands 

(1) R I P E R T et R O B L O T : Op . cit. p. 329. 



d i r i geants . Cette m e s u r e vient en complément de l a p récédente 1 1 . (1) 

En attendant que ce projet de r é f o r m e about isse , l e c o 

mité d ' en t r ep r i s e , a s s i s t é par son expert comptable , peut r e c h e r 

cher dans l es engagements r eçus par la société ceux qui c o r r e s p o n 

dent à un engagement personne l des d i r i geants . Ma lheu reusement , 

ce t rava i l n 'est pas toujours a i sé car f f i l r e s s o r t des textes que l es 

engagements hors b i l an ( . . . ) ne sont annexés au bi lan que l o r s q u ' i l 

s ' ag i t de sociétés dont les actions sont inscr i tes à l a cote of f ic ie l le 

des b o u r s e s de v a l eu r s 1 1 . (2) Dans l e s autres soc iétés , cette i n f o r 

mation est r a r e m e n t donnée en dépit d'une r ecommandat ion de l ' O r 

d re des Exper ts Comptab l e s . (3) Il nous s e m b l e qu 'un tableau de 

ces engagements est, à l ' é g a r d du r i s que de fa i l l i te , plus s i gn i f i 

catif que l a f o rme jur id ique de l ' en t r ep r i s e pu isqu ' i l p r é c i s e l a 

nature des l iens ju r id iques unissant l a société à ses d i r igeants (et 

éventuel lement à d ' aut res soc iétés du g r oupe ) . 

En conclusion, notre e s s a i de typologie des fa i l l i tes nous 

montre que : 

- certa ins secteurs présentent un r i sque acc ru et nécess i tent 

donc un ren fo rcement de l a su rve i l l ance des r isques. , 

- les petites en t rep r i s e s sont plus f r a g i l e s et, en tout cas , b é 

néficient plus di f f ic i lement d'un sauvetage, 

- le r i sque de défa i l lance est plus é levé dans certa ines r ég ions , 

- les en t rep r i se s j eunes et les industr ies âgées sont plus v u l n é 

r ab l e s , 

- enfin, que l a f o rme ju r id ique , au vu des données dont nous d i s 

posons , ne s emb l e pas déterminante et qu ' i l faut plutôt o r ienter l es 

r e che r ches du côté des engagements r eçus par l ' e n t r e p r i s e . 

Toutefois , ces conclusions doivent être p r é c i s é e s pa r l ' é 

tude de la vu lnérab i l i té des en t rep r i se s aux " acc idents 1 1 de l a conjonc

ture . L ' e x p é r i e n c e de l a c r i s e de 1974-1975 nous pe rmet d ' a bo rde r ce 

p r o b l è m e . 

(1) L e s Echos - 14 av r i l 1976. 

(2) O r d r e des Exper t s Comptab les et Comptab l e s A g r é é s : L ' e x e r c i 

ce du c o m m i s s a r i a t aux comptes . 1970, p. 91. 

(3) O r d r e des Exper t s Comptab les et Comptab l e s A g r é é s : E n g a g e 

ments hors b i lan . Recommandat ions à l ' u s age des m e m b r e s de l ' O r 

d re , P r i n c i p e s Comptab les n° 6, 1968. 



§ 2 - L A S E N S I B I L I T E D E S E N T R E P R I S E S A U X 

A C C I D E N T S D E L A C O N J O N C T U R E 

Tout au long du pa r ag r aphe précédent , nous avons e s s a y é 

de dégage r l e s ca rac té r i s t i ques permanentes des en t r ep r i s e s l es plus 

f r a g i l e s , ce l l es qui r isquent le plus une dé fa i l l ance . P o u r p r e n d r e une 

image qui i l l u s t r e r a b ien notre p ropos , dans le p r e m i e r p a r a g r a p h e , 

nous avons étudié le comportement de di f férents véhicu les dans des 

conditions de c i rcu lat ion courante . Not re souci est maintenant de vo i r 

ce qui se p a s s e sur une route g l i ssante ou v e r g l a c é e . Au t rement dit, 

dans quel sens faut - i l nuancer nos conclusions précédentes en f onc 

tion des conditions except ionnel les que nous connaissons depuis 1974 ? 

Si j u squ ' à p résent nous avons ut i l i sé des chif fres a l lant de 1972 à 1976 

sans entrer dans le détail des var iat ions con joncture l l e s , nous a l lons 

maintenant su i v re l es évolutions t r i m e s t r i e l l e s en partant d ' ind ices 

ayant une base 100 en 1973. 



1°/ L ' E V O L U T I O N D ' E N S E M B L E D E S F A I L L I T E S D E P U I S 1973 

Cette évolution est r e t r a c é e par l es g raph iques c i - d e s s o u s 

Source : C N M E : L e s fa i l l i tes pour le second t r imes t r e 1976 

Op. cit. p. 2 



Série mensuelle des règlements judiciaires cl liquidation de biens (Source l.S'.S.E.E.) 



Ces deux graphiques montrent que M l f évo lu t i on des f a i l 

l i tes s emb l e êt re la résultante de deux mouvements : l 'un s t ructu 

re l , et l ' au t re conjoncturel . Autour d 'une tendance qui, à long t e r m e , 

r évè l e en réa l i t é une g rande stabi l ité on o b s e r v e des fluctuations 

d 'ampl i tude v a r i a b l e et de sens opposé qui sont dé te rminées pa r 

la conjoncture. ( . . . ) L o r s q u ' e l l e est f avo rab l e , un certa in n o m b r e 

de défa i l lances de type s t ructure l sont r e t a rdée s et le chiffre g l o 

bal annuel des fa i l l i tes tombe en dessous des 10 000 ; tel fut le 

cas en 1973. L o r s q u ' a u cont ra i re l a situation économique est ten 

due, on a s s i s t e non seulement à une accé lé ra t ion des fa i l l i tes s t r u c 

tu re l l e s , ma i s auss i à l a d ispar i t ion de f i r m e s , qui, dans des c i r 

constances n o r m a l e s , se maintiennent à l a l imite de l a rentabi l i té . 

C ' e s t a insi que depuis deux ans on o b s e r v e un net dépassement de 

ce seui l de 10 000 fa i l l i tes et l ' on peut éva luer à 3 000 ou 4 000 e n 

v i ron pa r an l e s fa i l l i tes p rovoquées par le r a l en t i s sement de l ' a c 

t i v i t é " . ( 1 ) 

L a p r e m i è r e vague de fai l l i tes date du p r e m i e r t r i m e s 

tre 1974. " L e s causes n 'en sont guè re cont rove r sées : les r e s t r i c 

tions de crédit (2 ) , l a ba i s se g éné r a l e de l ' act iv i té et l e s conséquen 

ces de l a c r i s e de l ' éne r g i e ( . . . ) ne pouvaient manquer de p r o v o 

quer de g r a v e s diff icultés pour de nombreuse s e n t r e p r i s e s " . (3) 

L a seconde vague, beaucoup plus forte que la p r e m i è r e , 

amène un chiffre r e c o r d de 4 282 fa i l l i tes au p r e m i e r t r i m e s t r e 

1975. Pu i s , tout au long de l ' année 1975, le nombre de fa i l l i tes ne 

d iminuera que lentement. Outre l a pe r s i s t ance d 'un c l imat g éné ra l 

de c r i s e les causes en sont sans doute : 

- d'une pa r t l a hausse des taux d ' intérêt qui double en 18 mois (4). 

L e s taux prat iqués pour la mobi l i sa t ion de c réances c o m m e r c i a l e s , 

les découver ts et les ventes à t empérament de ma té r i e l d ' équipement 

(1) C N M E : L e s fa i l l i tes pour les neuf p r e m i e r s mo i s de 1975. Op . 

cit. p. 1 . 

(2) cf l e s instructions n° 122 et 123 de la Banque de F r a n c e sur l ' e n 

cadrement du créd i t . 

(3) C N M E : L e s faillites* en 1974. O p . cit. p. 1. 

(4) R E N A R D ( F r a n ç o i s ) : L a F r a n c e s ' engage dans la voie d 'une b a i s 

se des taux d ' intérêt . L e Monde, 14 j anv ie r 1975, p. 15. 



pro fess ionne l atteignent l es 20 % fin 1974 ! (1) 

- le r e t a r d avec l e q u e l le gouvernement , dans un souci de lutte 

contre l a hausse des pr ix , assoupl i t l ' encad rement du crédi t . Il faut 

attendre le 9 j anv ie r 1975 pour que de te l les m e s u r e s soient p r i s e s , 

avec effet le 21 j anv ie r (2 ) . 

L a question à l aque l le nous al lons maintenant e s s a y e r de 

r épondre est la suivante : ces fluctuations conjoncture l les du n o m b r e 

des fa i l l i tes sont - e l l e s homothétiques ou ent ra înent -e l l e s des d é f o r 

mations s t ructure l l e s ? 

(1) C N M E : Bul let in d ' in format ion économique, n° 66, 1er t r i m e s t r e 

1975, p. 33. 

(2) C N M E : Op . cit. p. 34. 



2 °/ E T U D E S E C T O R I E L L E D E L A S E N S I B I L I T E D E S E N T R E P R I 

SES A U X A C C I D E N T S D E L A C O N J O N C T U R E 

L a C N M E a mené une tel le étude en distinguant quatre 

g rands sec teurs : (1) 

- Bât iments , t ravaux publ ics 

- Au t r e s industr ies 

- Se rv i ce s 

- C o m m e r c e s 

L e s résu l tats sont r e t r a cé s par le graphique c i - a p r è s : 

T 1 [ I 1 I 1 I I 
Evolution des faillites par grands secteurs économiques 

Indice • Nombre trimestriel de foillites x ^ 
Nombre de faillites en 1973 

Source : C N M E : L e s fa i l l i tes pour le second t r i m e s t r e 1976, 

Op . cit. p. 3 

(1) Ce découpage est év idemment fonction des beso ins p r o p r e s à l a 

C N M E , du fait de son activité. 



L e graphique fait appara î t r e un r e m a r q u a b l e p a r a l l é l i s 

me des cou rbes . M a i s le découpage en quatre sec teurs n 'est pas suf

f i samment fin pour r é v é l e r par exemp le l e s diff icultés du secteur de 

l ' automobi le ou de l ' i m p r i m e r i e . Toutefois , i l montre l a mo ind re 

sensib i l i té du c o m m e r c e à " l a c r i s e " . L e secteur qui accuse l e s v a 

r iat ions les plus amples est celui du bâtiment et des t ravaux pub l i c s . 



3 °/ E T U D E D E L A S E N S I B I L I T E D E S E N T R E P R I S E S A U X 

A C C I D E N T S D E L A C O N J O N C T U R E E N F O N C T I O N D E 

L E U R T A I L L E 

C o m m e nous avons déjà eu l ' o cca s i on de le d i r e , l a 

C N M E appréhende la ta i l le des en t r ep r i s e s par le montant de l eu r 

capital soc ia l . L e graphique c i - d e s sous montre l ' évo lut ion des f a i l 

l i tes pour quatre t ranches de capital soc ia l . 

Source : C N M E : L e s fa i l l i tes pour le second t r i m e s t r e 1976. Op . cit. 

P. 4 



Ce dern ie r graphique fait appara î t r e une évolution a s s e z 

homogène pour les P M E , l es en t r ep r i s e s ayant un capital in fé r ieur 

à 1 Mi l l i on de F. L e s plus petites d ' entre e l l es (capital nul ou non 

indiqué) , c ' e s t - à - d i r e l e s en t r ep r i s e s indiv idue l les , montrent une 

a s s e z fa ib le sensibi l i té , à " l a c r i s e " . L e s autres P M E se sont m o n 

t rées plus vu lné rab l e s , surtout début 1975. Sans doute l eu r dépen 

dance à l ' é g a r d du crédit e s t - e l l e plus for te . Si le chef d ' en t r ep r i s e 

peut, par un apport en compte courant " f a i r e la t r é s o r e r i e " d 'une 

petite en t r ep r i s e , ce la lui est de plus en plus dif f ici le au fur et à 

m e s u r e que la tai l le de l ' e n t r e p r i s e cro î t . 

L e s en t r ep r i s e s dont le capital excède 10 Mi l l i ons de F 

accusent par contre une sens ib i l i té di f férente. E l l e s ont beaucoup 

mieux supporté le " p r e m i e r choc " puisqu 'au p r e m i e r t r i m e s t r e 1974, 

la courbe ne monte qu 'à l ' indice 130 (base 100 en 1973) a l o r s qu ' e l l e 

monte à 190 pour les en t r ep r i s e s dont le capital est in fé r ieur à 

100 000 F. P a r contre, la situation se dég r ade beaucoup plus g r a v e 

ment en 1975 pour les g randes en t rep r i s e s que pour l es pet i tes . L a 

courbe monte p r e sque ju squ ' à l ' ind ice 500. Outre leur plus forte d é 

pendance à l ' é g a r d du crédit que nous avons déjà mentionnée, ces 

ent repr i ses sont souvent affectées par la diminution des échanges 

internationaux. E l l e s sont éga lement plus handicapées que les pe t i 

tes en t r ep r i s e s par le poids de l eu r s charges de s t ructure . 



4 ° / E T U D E D E L A S E N S I B I L I T E D E S E N T R E P R I S E S A U X 

A C C I D E N T S D E L A C O N J O N C T U R E E N F O N C T I O N D E 

L E U R A G E 

Nous avons déjà eu l ' o ccas i on de voir que de façon s t r u c 

ture l le , l es industr ies l es plus j eunes étaient l e s plus vu lné r ab l e s , 

(1) Sont -e l l es éga lement l e s p r e m i è r e s atteintes en cas de c r i s e ? 

L e graphique c i - d e s s o u s montre que non. 

Source : C N M E : L e s fa i l l i tes pour le second t r i m e s t r e 1976, Op . cit. p . 5 

(1) cf sup ra p. 111 



Ce sont l es en t r ep r i s e s les plus âgées qui souffrent le 

plus d'une r é c e s s i o n . L ' â g e peut être un atout l o r s q u ' i l l a i s s e le 

temps à une ent rep r i se de d i ve r s i f i e r sa production afin de r é p a r 

tir les r i s que s et que l a rentabi l i té a été suffisante pour a cc ro î t r e 

la proport ion des capitaux p r o p r e s par r appor t aux capitaux e m p r u n 

tés. Cette res t ructura t ion du pass i f p e r m e t de r é d u i r e l e s f r a i s f i 

nanc ie rs et par conséquent l e s charges f i xes , ce qui est p a r t i c u l i è 

rement p réc i eux en pér iode de b a s s e conjoncture. P a r contre , l ' â g e 

devient un handicap l o r s q u ' i l c o r r e spond à un outil de product ion 

obsolète à un manque de dynamisme c o m m e r c i a l , à une r en t ab i l i 

té qui n 'est due qu 'à l a f a i b l e s se des dotations aux a m o r t i s s e m e n t s . 

Il s emb le que ce soit a s s e z f réquent . 

Cette typologie des fa i l l i tes que nous avons e s s a y é de f a i 

r e n 'est cependant pas su f f i samment p r é c i s e pour p e rmet t r e à un c o 

mité d ' en t r ep r i s e de just i f ier ses éventuel les inquiétudes quant à l a 

v iab i l i té de l ' e n t r e p r i s e . D ' où la tentative de définition d ' ind icateurs 

d ' a l e r te que nous présentons dans la section suivante. 



Section 3 

L E S I N D I C A T E U R S D ' A L E R T E B A S É S S U R D E S D O N N É E S 

E X T R A - C O M P T A B L E S 



Section 3 

L E S I N D I C A T E U R S D ' A L E R T E B A S É S S U R D E S D O N N É E S 

E X T R A - C O M P T A B L E S 

Dans les deux sections précédentes , le p r o b l è m e était 

de f a i r e un p o r t r a i t - r o b o t de l ' e n t r e p r i s e potentie l lement en d i f f i 

culté. Ma i s la r e s s e m b l a n c e à ce po r t ra i t ne d ispense pas d ' e f f ec 

tuer une identification plus p r é c i s e , ce qui suppose des r è g l e s plus 

contraignantes que le r ecou r s. à la seule intuition. A notre conna i s 

sance, t ro is études sont axées sur la r e che rche d'un ensemb le de 

c r i t è r e s objectifs permettant d ' identi f ier une ent repr i se en d i f f icu l 

té, ou, du moins , qui r i sque de ma l j oue r sa fonction soc ia le d ' e m 

p loyeur . Nous é l iminons ici l es t ravaux b a s é s sur l ' ana ly se des don 

nées comptables qui feront l 'ob jet du procha in chapitre . 



1 % L E S C R I T E R E S O B J E C T I F S D E F I N I S P A R L A C O M M I S S I O N 

S U D R E A U 

L e c o m i t é Sudreau a p r é f é r é é l iminer les ra t ios , " n é 

c e s s a i r e m e n t v a r i a b l e s se lon les époques et l e s sec teurs d ' a c t i v i 

t é " (1) pour ne s u g g é r e r qu'une l i ste indicative de c r i t è r e s objecti fs 

qui sont l es suivants : (2) 

- r epo r t r enouve lé d ' échéances , 

- notification d'un protêt, 

- non -pa iement de cotisations f i s ca l e s ou soc ia l e s , 

- omi s s i on des publ ications l é g a l e s dans l es dé la i s p r évus , 

- non - r e spec t des dates l éga l e s de tenue et de convocation des 

a s s e m b l é e s , comité d ' en t r ep r i s e , consei l d ' admin is t ra t ion ou de 

surve i l l ance , 

- refus de cert i f icat ion des comptes par les c o m m i s s a i r e s aux 

comptes ou re fus d 'approbat ion des comptes par l ' a s s e m b l é e g é n é 

r a l e , 

- l i cenciement collectif d'un certa in pourcentage des effectifs, 

- perte des trois quarts du capital soc ia l , 

- t rois e xe r c i c e s success i f s dé f i c i ta i res . 

L a réa l i sa t ion d'un ou p lus i eurs de ces c r i t è r e s p e r m e t 

aux béné f i c i a i r es du dro i t d ' intervention d ' a d r e s s e r une demande 

d 'expl icat ion aux représentants l égaux de l a soc iété . 

L a commis s i on Sudreau prend le soin de p r é c i s e r qu ' i l 

s 'ag i t seu lement de propos i t ions qui peuvent être d i scutées . P o u r 

notre part , nous fe rons donc les r e m a r q u e s suivantes : 

1) L a notification d'un protêt ne nous para î t pas ê t re un ind i ca 

teur pertinent pour t ro is r a i sons : 

- "70 % des effets c i rculant en F r a n c e sont stipulés " s ans p r o 

têt" (3) 

(1) S U D R E A U ( P i e r r e ) : L a r é f o r m e de l ' e n t r e p r i s e . L a documenta 

tion f r ança i se , 1975, p. 139. 

(2) Ibid. 

(3) D U P O U Y (C laude ) : P r é c i s de droit c o m m e r c i a l . Dunod, 1976, 

tome 1, p. 293. 



- l a prat ique de la " c a v a l e r i e 1 1 , beaucoup plus diff ici le à mett re 

à jour (sauf si le comité d ' en t r ep r i s e , qui nous in té resse tout p a r 

t icu l ièrement ic i , compte p a r m i ses m e m b r e s des comptab les de 

l ' en t r ep r i s e ) , est autrement r évé l a t r i c e des diff icultés de l ' e n t r e 

p r i s e . 

- "du fait de la l ourdeur des p rocédu re s admins i t ra t ives at ta 

chées aux effets c o m m e r c i a u x ( . . . ) , des impayés peuvent ê t re le 

résu l tat d'une gest ion désordonnée , et ce en l ' a b sence de p r o b l è m e s 

g r a v e s de l iquidité . " (1) 

2) L e n o n - r e s p e c t des dates l éga l e s de tenue et de convocation 

des a s s e m b l é e s , consei l d ' admins i t rat ion , etc. . . est chose t rès 

courante surtout pour les petites sociétés anonymes ou les s o c i é 

tés à c a r ac tè r e f ami l i a l . Ce n 'est donc pas un indicateur de dé fa i l 

l ance . Il en est de même du re fus de cert i f icat ion des comptes par 

le c o m m i s s a i r e aux comptes , b ien que ce soit plus r a r e . 

3) L a perte des t ro is quarts du capital soc ia l et/ou tro is e x e r 

cices success i f s dé f i c i ta i res sont ef fectivement des indicateurs d ' a 

le r te sé r i eux . Ma i s nous leur r ep rochons : 

- d 'a t t i rer l 'attention a l o r s que la situation est déjà d é s e s p é r é e 

s ' i l s ' ag i t d 'une en t r ep r i s e indépendante. Di f férents a r t i f i ces c o m p 

tables permettent de r e t a rde r le moment où ces clignotants s ' a l l u 

ment. A ce stade, " l ' e n t r e p r i s e n^est plus en difficulté ma i s en 

état de p r é - l i qu i da t i on " . (2) 

- dans le cas d'une f i l ia le , intégrée dans un g roupe , il faut r a i 

sonner au niveau des comptes conso l idés . L e s résu l tats d'une des 

unités du groupe peuvent être ar t i f ic ie l s et r é su l t e r d'une r é p a r t i 

tion a r b i t r a i r e des charges et produi ts . 

n peut se demander s ' i l s ' ag i t encore d 'un c r i t è r e objectif . 

4) Enfin, nous pensons que la c o m m i s s i o n Sudreau a é l iminé un 

peu trop hâtivement l e s r a t i o s * C e u x - c i peuvent êt re des indicateurs 

e f f icaces , c omme nous le v e r r o n s dans le chapitre III. 

Dans le m ê m e espr i t , l ' O r d r e des Exper t s Comptab les 

et des Comptab les A g r é é s fait une cont re -p ropos i t i on et avance une 

autre l iste d ' indicateurs " ob j e c t i f s " de dé fa i l l ance . On y trouve les 

(1) S C H L O S S E R (Miche l ) et V E R N I M M E N ( P i e r r e ) : Gest ion b anca i r e 

Da l l oz , 1974, p. 107. 

(2) B R U N O I S (R ichard ) : L a sauvega rde des en t r ep r i s e s en diff iculté et 

le r appor t Sudreau . Economie et Comptab i l i té , s ep tembre 1976, p. 5. 



éléments suivants : 

- " inscr ip t ion de p r i v i l è ge s en mat i è r e géné ra l e , de Sécur i té 

Soc ia le , f i sca le , en faisant abstract ion des c r éances contentieuses, 

- inscr ipt ion d'une s é r i e de protêts , 

- r epo r t s systémat iquement renouve lés d ' échéances , 

- émi s s i on de chèques sans p rov i s ion , 

- r e t ra i t de l a s ignature à l a Banque de F r a n c e , 

- r e t a rd dans le pa iement des s a l a i r e s , 

- c i r cu l a i r e a d r e s s é e aux c r é anc i e r s en vue de l 'obtention d'un 

pacte d ' a te rmoiement , 

- s a i s i e s apposées sur des maté r i e l s , des stocks ou des comptes 

banca i r e s , 

- perte des t ro is quarts de l 'acti f net, 

- refus de cert i f icat ion des comptes ou d 'approbat ion des comptes 

par l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e . " (1) 

" ( . . . ) P l u s i e u r s c r i t è r e s devra ient ê t re s imultanément r e 

tenus pour constituer un indicateur d ' a l e r t e s é r i eux . L a r éa l i s a t i on 

d'un seul c r i t è r e n ' appara î t pas en effet dans la t rès g rande ma jo r i t é 

des cas , suffisante en soi . Chacun de ces c r i t è r e s est de va l eur i n é 

gale et seule leur conjonction est s i gn i f i c a t i v e . " (1) Si nous p a r t a 

geons tout à fait ce point de vue, il faut cependant r e m a r q u e r que 

faute de p r é c i s e r mieux à pa r t i r de quand il faut déc lencher une p r o 

cédure d ' a l e r te , on l a i s s e une certa ine l i be r té d ' appréc ia t ion au c o m 

m i s s a i r e aux comptes qui d ev r a l a mettre en o euv r e . N ' e s t - c e pas 

introduire une certa ine part de " s u b j e c t i v i s m e " dans une d é m a r c h e 

qui se veut " o b j e c t i v e " ? 

(1) O r d r e des Exper t s Comptab les et Comptab les A g r é é s : L e s e n t r e 

p r i s e s en difficulté et les c o m m i s s a i r e s aux comptes . Bul let in d ' i n f o r 

mation et de l i a i son du Conse i l Rég iona l ( P a r i s ) , n° 329, ju i l l e t - août 

1976, p. 19. 



2 ° / L E S I N D I C E S D E S I T U A T I O N S D I F F I C I L E S P O T E N T I E L L E S 

O U E F F E C T I V E S D E L ' A C C O U N T A N T S I N T E R N A T I O N A L 

S T U D Y G R O U P (1) 

L ' A I S G définit deux g roupes d ' indices (ou d ' ind icateurs 

de dé fa i l l ance ) . 

- a - L e s indices de diff icultés de t r é s o r e r i e (2) 

1° / Relat ions avec l e s f ou rn i s s eu r s 

L ' e n t r e p r i s e connaît des diff icultés de t r é s o r e r i e l o r s q u ' e l 

le ne peut prof i ter de l ' e s compte de r è g l ement a cco rdé par l e s f o u r n i s 

s eu r s , qu ' e l l e doit r é g l e r des intérêts de r e t a rd , que l e s a p p r i s i o n -

nements sont in te r rompus pour défaut de paiement , que l e s l i v r a i 

sons se font contre r e m b o u r s e m e n t . 

L ' e x p é r i e n c e montre que des in format ions de ce type c i rculent s o u 

vent dans les en t r ep r i s e s . L e p r o b l è m e , pour un comité d ' e n t r e p r i 

se, est donc de l e s cent ra l i s e r systémat iquement . 

2 ° / Taux de rotation des stocks et des c réances clients 

in fér ieur à la no rme sec to r i e l l e . 

3 ° / F inancement des invest i s sements pa r les dettes d ' e x 

ploitat ion ( les p r o b l è m e s de fonds de rou lement s e 

ront étudiés au chapitre III) 

4 ° / Nant i s sement du fonds de c o m m e r c e (3) , du maté r i e l 

et outi l lage (4 ) . P r i s e s d 'hypothèques sur l e s i m m e u 

b les 

5° / N é c e s s i t é de p r a t i que r des m a r g e s in f é r i eu res à l a 

no rme sec to r i e l l e . 

6 ° / P e r t e s d 'exploitat ion r épé tées . 

7 ° / Agg r ava t i on du rat io Det tes/Cap i taux p r o p r e s et e x c é 

dent des dettes sur l 'act i f net. 

(1) cf Revue F r a n ç a i s e de Comptab i l i té , n° 64, a oû t - s ep t embre 1976, 

p. 391 et 392. 

(2) Seuls ceux qui nous semblent importants et sont t r ansposab l e s en 

F r a n c e ont été r e p r i s ici . 

(3) Lo i du 17 m a r s 1909. 

(4) Lo i du 18 j anv ie r 1951. 



- b - L e s indices de diff icultés dans l a gest ion de l ' e n t r e p r i s e 

1° / Di f f icultés au niveau de l a d i rect ion : un ou p lus i eu r s 

d i r igeants ont quitté l ' e n t r e p r i s e sans que l eur succes s i on ait été 

p r é p a r é e . 

2 ° / Di f f icultés au niveau des ventes : 

- la concur rence s ' es t acc rue dans de fortes proport ions : p e r 

te d'une posit ion de monopole , b r eve t qui tombe dans le domaine 

publ ic , etc. 

- un contrat de vente important n 'est pas renouve lé , 

- appar i t ion de produits subst i tuables à ceux de l ' e n t r e p r i s e , 

fortement concurrent ie l s , 

- fai l l ite d 'un g r o s client 

3 ° / Di f f icultés re l a t ives à la production : 

- fai l l ite d 'un fourn i s seur important, 

- f e rmetu re des a te l i e r s en r a i s on d'une g r ève pro longée , 

- le r e spec t de nouvel les r è g l e s r e l a t i ves à la sécur i té ou à l a 

protection de l ' env i ronnement compromet g ravement la rentabi l i té 

de l ' e n t r e p r i s e , 

- le coût d 'une nouvel le instal lat ion dépas se ano rma l ement le b u d 

get initial (ce type d ' in formation est r a r e m e n t diffusé à l ' h eu re ac tue l 

l e ) . 

4 ° / Di f f icultés exceptionnel les dues à une catastrophe e n 

traînant des per tes (y compr i s les per tes d 'exploitation) pour l e s 

que l les l ' en t r ep r i s e n 'est pas a s s u r é e : incendie, inondation, t r e m 

b lement de t e r r e , e t c . . (1) 

Cette l i s te d ' indices n 'est sans doute pas complète . D ' a u 

tre part , l ' A I S G ne p r é c i s e pas si une p rocédu re d ' a l e r te doit être 

déclenchée l o r squ 'un seul ou p lus i eu r s de ces é léments sont r éun i s . 

A notre av is , ces indices ne constituent qu 'une f f c h e c k - l i s t " p e r m e t 

tant de f a i r e un inventaire des informations qui c i rculent souvent de 

façon of f ic ieuse dans l ' e n t r e p r i s e et d ' e xamine r l eur convergence 

qui con f i rmera i t une situation menaçante pour l ' emp lo i . 

(1) Vo i r à ce sujet : F I Z E L L I E R (André ) : L e R i s k - m a n a g e m e n t . C a 

h ie rs de droit de l ' e n t r e p r i s e , n* 2, 1976, 39 p. 



Nous al lons voir maintenant qu 'un autre g roupe de r e c h e r 

che, d i r i g é par M . A l a in Cheva l i e r , r ep r end une méthode a s s e z s e m 

b l ab l e . 



3 ° / L E " B I L A N S O C I A L " D E M . C H E V A L I E R 

Nous avons déjà eu l ' o ccas i on de d i re (1) que les a m b i 

tions de M . Cheva l i e r sont beaucoup plus vas tes que l es nôtres 

pu isqu ' i l cherche à f a i r e une ana lyse soc ia l e g loba le de l ' e n t r e p r i 

se . D e nombreux aspects de cette politique soc ia le n'étant pas quan -

t i f iables , le " b i l an s o c i a l " de M. Cheva l i e r p rend l a f o rme d'une 

l i s te de quest ions, r e g r o u p é e s par rub r i ques constituant une n o m e n 

clature et non une comptabi l i té soc ia l e . 

Nous ne nous i n t é r e s se rons , dans ce t rava i l , qu 'à l a p a r 

tie re la t ive à l 'attitude des en t r ep r i s e s à l ' é g a r d de l ' emp lo i . C ' e s t 

important car , "quand les a f fa i res vont ma l ou qu ' i l faut obtenir une 

rentabi l i té me i l l eu r e , i l est év idemment plus faci le pour un o r g a n i 

sateur de concevoir un d é g r a i s s a g e des s t ructures que le maintien 

de l ' e m p l o i " , (2) Cont r a i r ement aux études p récédentes , ce n 'est 

pas l a défa i l lance de l ' en t r ep r i s e , que l 'on cherche à p r é v o i r ma i s 

plutôt son attitude envers le pe r sonne l . Jusqu 'où e s t - e l l e p rête à 

f a i re des s ac r i f i c e s pour conse rve r tout son pe rsonne l ? D e u x s é r i e s 

de questions doivent pe rmet t r e de ce rne r ce p r o b l è m e . 

- a - L ' act iv i té de l ' en t r ep r i s e et l e s niveaux de l ' emp lo i 

1 ° / "Que l l e conception l ' en t r ep r i s e se f a i t - e l l e de l ' e m 

ploi ? C o n s i d è r e - t - e l l e qu ' i l est un moyen de son activité, un but ? 

C o n s i d è r e - t - e l l e que l ' emp lo i de la main d ' oeuv re est moins i m p o r 

tant, plus important que l ' emp lo i de capital f ixe ? C o n s i d è r e - t - e l l e 

que le niveau de l ' emp lo i dans ses m u r s r e l è v e de sa seule r e s p o n 

sabi l i té ? ou bien qu ' i l concerne éga lement l e s co l lect iv i tés l o ca l e s , 

les pouvo i r s pub l ics , nationaux ou rég ionaux ? " 

2 ° / "Que l l e p lace e s t - i l fait à l ' e m p l o i dans les choix de 

déve loppement de l ' e n t r e p r i s e ? Comment l ' emp lo i e s t - i l p r i s en 

compte dans ses ca lculs d ' invest i s sement , de c r o i s s ance , d ' i m p l a n 

tation ? " 

3 ° / "Que l l e s sont les posit ions de l ' en t r ep r i s e concernant 

la re la t ion de l ' emp lo i à l ' act iv i té ? Se c a r a c t é r i s e - t - e l l e par le m a i n -

(1) cf chapitre I, section 2, 3 ° / , p. 70 

(2) C H E V A L I E R : Op . cit. p. 145. 



tien de la durée du t rava i l et une fluctuation des effectifs se lon l es 

var iat ions de l a production, ou b ien par un maintien des effectifs 

et une fluctuation de la durée du t rava i l ? L ' e n t r e p r i s e c o n s i d è r e -

t - e l l e qu ' e l l e doit j oue r un rô l e de c réa teur d ' emp lo i et f ixateur de 

main d ' oeuvre ou, au cont ra i re , qu ' i l doit ex is ter une capacité 

d ' emplo i p r éa l ab l e à son implantation dans une r ég ion dé te rminée ? " 

4*/ " Q u e l l e est la situation de l ' e h t r e p r i s e en ce qui 

concerne le niveau d ' emp lo i dans l e s r ég ions où e l l e est implantée ? 

M a r g i n a l e , m ineure , importante , déterminante ? Que l l es actions 

en t r ep r end - e l l e auprès des autres en t rep r i s e s pour coordonner le 

maintien ou le déve loppement du niveau de l ' emp lo i , compte tenu des 

var iat ions d 'act iv i té de chacune ? L e s pa r t ena i r e s soc iaux sont - i l s 

invités à pa r t i c ipe r à ces actions de r e che r che s ? " (1) 

- b - L a vie de l ' en t r ep r i s e et l a s t ructure de l ' emp lo i 

1 ° / " C o m m e n t l ' e n t r e p r i s e se situe>-t-elle par r appo r t 

au m a r c h é du t r ava i l ? C h e r c h e - t - e l l e exc lus ivement des c o l l a b o 

r a teur s répondant à ses beso ins du moment, ou lui a r r i v e - t - i l d ' e m 

baucher des co l l abo ra teur s qui ne répondent pas aux ex igences des 

postes à pourvo i r ? P r a t i q u e - t - e l l e une polit ique d ' embauché avec 

format ion à l ' in té r i eur de ses m u r s ? Cet inves t i s sement en q u a l i 

fication du pe rsonne l e s t - i l r é a l i s é par l es d i r igeants seulement , l e s 

cad re s , ou b ien éga lement des o u v r i e r s , des employés ? L ' e n t r e 

p r i s e e s t - e l l e en re lat ion avec les éco les , l ' un ive r s i t é , d ' au t res 

o r g a n i s m e s pour mett re au point sa pol it ique de l ' emp lo i ? " 

2 ° / "Que l l e s sont l e s conceptions, que l le est l 'attitude 

de l ' e n t r e p r i s e à l ' é g a r d des ca tégor ies de t r ava i l l eu r s l e s plus d é 

f avo r i s é s ? Quel le est l a proport ion de jeunes ( p r e m i e r s emp lo i s ) , 

de f e m m e s , de pe r sonnes peu d i sponib les , d ' é t r ange r s , d ' hand ica 

pés phys iques , d 'handicapés sociaux, etc. . . dans son pe r sonne l ? 

Ces catégor ies de personne l on t - e l l e s le même tra itement, l es m ê 

mes conditions de t rava i l , l es m ê m e s chances de promot ion et d ' e n 

r i ch i s sement personne l dans leur t rava i l que les autres ? " 

3 ° / "Que l l e s actions l ' en t r ep r i s e m è n e - t - e l l e auprès des 



autres en t r ep r i s e s de la p ro fess ion , de l a rég ion , auprès des pou 

vo i r s pub l ics , pour r é a l i s e r une me i l l eu r e or ientation de l a q u a l i 

f ication et de l a d isponibi l i té de la ma in d ' o euv re ? D i f f u s e - t - e l l e 

des pro jets d ' emplo i , des plans à moyen terme suscept ib les de con 

t r ibuer à une m e i l l e u r e or ientat ion de l a fo rmat ion p ro fess ionne l l e ? 

P r e n d - e l l e d ' aut res m e s u r e s dans ce sens ? 1 1 (1) 

Cette longue l i ste de questions co r r e spond à une concep 

tion totalement dif férente de ce l le de l a c ommis s i on Sudreau . C o n 

t r a i r ement aux c r i t è r e s objectifs définis par cette d e r n i è r e , nous 

nous trouvons en p r é sence de questions su f f i samment g éné r a l e s pour 

que l es r éponses puissent être é va s i v e s . Nous pensons qu ' e l l e s ne 

peuvent êt re uti les que si l a d i rect ion de l ' en t r ep r i s e est d ' avance 

décidée à f , j ouer honnêtement le j e u " , ce qui n 'est pas évident. Deux 

exemples suffiront à mont re r le bien-fondé de nos doutes . 

1 ° / A l a question : quel le p lace e s t - i l fait à l ' e m p l o i dans 

les choix de déve loppement de l ' e n t r e p r i s e ? - l a d i rect ion peut tou 

j ou r s r épondre que c ' es t une p lace de choix ! Cec i n ' aura i t r i e n de 

surprenant de la part de certa ines en t r ep r i s e s quand on connaît l a 

rét icence avec l aque l l e des sociétés anonymes communiquent l eu r s 

comptes ( a l o r s qu ' i l s sont à l a d isposit ion du public au gre f fe du t r i 

bunal de c o m m e r c e !) et l e s r é s i s t ances auxquel les se heurte la C o m 

mi s s i on des Opérat ions de B o u r s e chaque fois qu ' e l l e demande la p u 

bl icat ion de nouvel les in format ions . 

2 ° / A l a question : que l les actions en t r ep r end - e l l e ( l ' e n 

t r ep r i s e ) auprès des autres en t r ep r i s e s pour coordonner l e m a i n 

tien ou le niveau de l ' emp lo i ? - l e s d i r igeants peuvent r épondre que, 

t rès p réoccupés par ce p r o b l è m e , i ls multipl ient l e s contacts p e r 

sonnels pour r e c h e r c h e r l a me i l l eu r e solution. Une tel le r éponse 

n 'est év idemment pas suff isante. 

Ces deux exemp l e s montrent qu ' en ma t i è r e d ' i n f o r m a 

tion, on ne peut pas se contenter de déc la ra t ions g é n é r e u s e s . C o m 

me l ' in fo rmat ion comptab le , l ' i n fo rmat ion soc ia l e doit ê t re p r é c i s e , 

n o r m a l i s é e et vé r i f i ab l e . En cas de contestation il faut pouvoir a r 

b i t r e r . C ' e s t l e r ô l e du " s o c i a l audit 1 1 . L e t rava i l du g roupe d i r i g é 



par M . Cheva l i e r a le mér i t e de définir un cadre p r é c i s ma i s il 

faudra le compléter par un ensemb l e de documents n o r m a l i s é s qui 

conf i rmeront c l a i r ement (ou in f i rmeront ?) l es déc la rat ions des d i 

r igeants d ' e n t r e p r i s e s . Il n 'est pas poss i b l e , dans l ' ac tue l c l imat 

de méf iance , de se p a s s e r d ' in format ions quantitatives et d ' év i te r 

des questions du type combien ? combien de fois ? C ' e s t l a seule 

façon de battre en b rèche un abusif s e c r e t des a f f a i r e s . 



C O N C L U S I O N 

L ' a n a l y s e e x t r a - c o m p t a b l e du r i sque de dé fa i l l ance de 

l ' en t r ep r i s e peut appa ra î t r e c o m m e étant décevante car e l l e n ' a b o u 

tit pas à un " t r u c " in fa i l l ib le . E l l e est cer tes per fect ib le ( l a t ypo lo 

gie des fa i l l i tes pour ra i t êt re faite se lon la technique des ana lyses 

m u l t i - c r i t è r e s ) ma i s m ê m e sous sa f o rme actuel le , e l le nous p a 

ra î t importante pour deux types de r a i s ons : 

1 ° / L a cosurve i l l ance ne peut ê t re , sous peine d ' ê t r e 

un échec, une r é f o r m e oc t royée . I l ne faut pas que " l a b a s e r e s t e 

amorphe , attentiste et plutôt dé sapp roba t r i c e devant une agitation 

qui l a dé range , p a r c e que n ' impor te quel le innovation ajoute des 

gênes nouve l les aux anciennes, sans qu ' i l soit admis que cet incon 

vénient est le p r i x immédia t d'un mieux futur " . (1) L ' a p p r o c h e que 

nous avons décr i te ic i constitue plus le prétexte d 'une ré f l ex ion 

qu'une r é f o r m e en soi . C ' e s t une d é m a r c h e pédagogique qui dev ra i t 

pe rmet t r e de modi f i e r petit à petit l e s attitudes. Ce que nous ne 

voulons pas , c 'est " envoye r des Napo léon là où on attend des S o c r a -

te, pour la m i s e en va leur des r e s s o u r c e s h u m a i n e s " (2) et pour 

que l ' a ven i r de l ' en t r ep r i s e soit éga lement pensé en fonction de 

l ' intérêt des t r a v a i l l e u r s . 

2 ° / Con t r a i r ement aux méthodes comptab les que nous 

étudierons dans le chapitre III, l ' ana l y se e x t r a - c o m p t a b l e du r i s 

que de défa i l lance débouche sur une v i s ion à p lus long te rme des 

aven i r s po s s i b l e s de l ' e n t r e p r i s e . Cet aspect de la quest ion est 

essent ie l ca r plus le r i sque appara î t c o m m e étant lointain, plus il 

est poss i b l e de p r é p a r e r une évolution et d 'y a s s o c i e r e f f icacement 

l ' en semb l e des s a l a r i é s . Cec i constitue une contrainte s u p p l é m e n 

taire pour le chef d ' en t r ep r i s e ma i s nous pensons que c ' es t une con 

trainte sa lu ta i r e . De m ê m e que la planif ication se r t plus à se p r é 

p a r e r au changement qu 'à f a i r e des prophét ies , ce type de débat 

avec un comité d ' en t r ep r i s e p r é p a r e aus s i l ' e n s e m b l e du pe r sonne l 

à une évolution permanente qui ne soit pas subie et qui est une des 

conditions de l a su rv ie de l ' e n t r e p r i s e . 

( l ) - B L O C H - L A I N E ( F r a n ç o i s ) et R I L E Y ( C h a r l e s ) : L a r é f o r m e de 

l ' e n t r e p r i s e : d 'en haut ou d'en bas ? L e Monde, 26 octobre 1976, p. 22. 

(2) Ibid. 



" L a seule chance que certa ins fassent des 

p r év i s i ons jus tes est l a mult ip l ic i té des 

opinions con t r ad i c to i r e s " , 
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Section 1 : Approche analytique du r i sque de défa i l lance 

Section 2 : Approche synthétique 



I N T R O D U C T I O N 

L e s comités d ' en t r ep r i s e s reço ivent des informations d ' o r d r e 

comptable re l a t ivement importantes (ce qui ne signif ie pas suff isantes) 

dans l es sociétés anonymes (1) . Ils peuvent se f a i re a s s i s t e r d 'un exper t 

comptable et convoquer le c o m m i s s a i r e aux comptes . Ma i s ce dro i t à 

l ' in format ion dont bénéficient les t r ava i l l eu r s n 'a de sens que si l ' i n f o r 

mation r eçue est s t ructurée en fonction d'un ou p lus i eurs objectifs c l a i 

r ement définis cor respondant aux beso ins des béné f i c i a i r e s , que si l es 

r écep teu r s de l ' in format ion ont l a capacité de l ' i n t e r p r é t e r . O r l a s o u s -

uti l isat ion de l ' in format ion comptable est un phénomène vé r i f i ab l e dans 

p r e sque tous les comités d ' e n t r e p r i s e s . P ra t iquement , le seul point qui 

soit examiné r é gu l i è r ement est la g r i l l e des s a l a i r e s . Cec i ne doit pas , 

à notre avis , masque r un autre p r o b l è m e qui est celui de la v iab i l i té de 

l ' en t r ep r i s e , gage d'une sécur i té de l ' emp lo i . C ' e s t autour de ce de rn i e r 

point que nous al lons e s s a y e r de s t ruc ture r l ' in format ion comptab le . 

D a n s une p r e m i è r e section, nous a l lons vo i r comment on peut, 

à pa r t i r des comptes , ca lcu le r un certa in nombre de rat ios signif icati fs 

afin de les in te rp ré te r . 

Dans un seconde section, nous r e che r che rons des méthodes a b o u 

t issant à un indicateur synthétique de défa i l lance qui s imp l i f i e ra i t beaucoup 

les p r o b l è m e s d ' interprétat ion. 

(1) cf : JO : Comités d ' en t r ep r i s e s et dé légués du personne l . n° 1183, 1972, 

p. 6 à 8 a insi que notre chapitre I, section 2, § 1, 2 ° / , p. 57 



Section 1 

A P P R O C H E A N A L Y T I Q U E 

§ 1 - L e r i sque de défa i l lance et le fonds de rou lement 

§ 2 - L ' app réc i a t i on du r i sque à par t i r de bat ter ies de rat ios 



Section 1 

A P P R O C H E A N A L Y T I Q U E D U R I S Q U E D E D E F A I L L A N C E A 

P A R T I R D E L ' E T U D E D E S C O M P T E S 

Toutes ces études présentent un certa in n o m b r e de points 

communs . 

1 °/ E l l es font appel aux ra t ios . Au t rement dit, on suppose "qu 'un 

rapprochement entre deux données chi f f rées ( comptab les ) est apte à 

r e n d r e compte de l a situation d'une ent rep r i se sous l 'un ou l ' au t re de 

ses a spects . " (1) L e fait de f a i re le quotient des deux g r andeu r s r e t e 

nues p e r m e t de neut ra l i s e r l ' inc idence de la tai l le de l ' e n t r e p r i s e . 

2 ° / E l l e s l a i s sent une l i be r té t rès g rande à l ' ana lys te qui p o u r r a 

f a i re appel à son expér ience pour in te rpré te r ces r a t ios . Notamment , 

il p o u r r a l es situer dans l eur cadre en faisant appel à : 

- des compara i sons dans le temps en examinant l ' évolut ion du ou 

des rat ios retenus pour une m ê m e en t r ep r i s e . 

- des compara i sons dans l ' e space en comparant les rat ios de l ' e n 

t r ep r i s e étudiée avec ceux des en t r ep r i s e s du m ê m e secteur (2 ) . 

- en intégrant (souvent de façon intuitive) des données e x t r a - c o m p 

tables te l les que des données conjoncture l les . 

- en fa isant une synthèse des informations fournies par l e s dif

férents rat ios qui f e r a intervenir ( généra l ement de façon non e x p l i 

cite) une h ié ra rch i sa t ion , une pondérat ion de ces r a t i o s . 

Cette l i be r té d ' interprétat ion a ses qual ités et ses f a i b l e s s e s : 

- e l le pe rmet de s ' adapter auss i inte l l i gemment que pos s i b l e à 

toutes les situations p a r t i cu l i è r e s . 

- ma i s , en revanche , l e r a i sonnement de l ' ana lyste est r a r e m e n t 

connu dans l es déta i l s . Sa réputation et son f la i r sont ses pr inc ipaux 

(1) Banque de F r a n c e : L e s ra t ios . Note d ' in format ion n° 24, ju i l l e t 

1974, p. 2. 

(2) Cec i est faci l i té en F r a n c e par l a publ ication de n o r m e s s e c t o r i e l 

les notamment par la Cent ra l e des B i lans de la Banque de F r a n c e . 

(39, rue C r o i x des Pet its Champs - P a r i s 1er) 



arguments (1 ) . 

Nous a l lons, dans l a suite de cette section, étudier deux ap

p roches analytiques permettant d ' a pp r éc i e r le r i sque de défa i l lance : 

- l ' étude du fonds de rou lement 

- les méthodes faisant appel à p lus i eu r s r a t ios . (2) 

(1) Il faudrait s i gna le r une f a i b l e s se supp lémenta i re : l ' a b s ence de n o r 

mal i sat ion du vocabu l a i r e en mat i è re de r a t i o s . P a r souci de c la r té , 

nous re t iendrons donc les définitions de l a Banque de F r a n c e données 

dans : 

.- L e s ra t ios , Note d ' in format ion n° 24, ju i l le t 1974, 23 p. 

- Cent ra l e des b i l ans , Notes méthodolog iques n° 1 à 6, a v r i l 1975. 

(2) Nous l a i s s e r ons de côté toute cr it ique re la t ive à la dé format ion des 

comptes due à l ' inf lation. Vo i r à ce sujet : B U R L A U D (A la in ) : C o m p 

tabil ité et inflation. Thèse , P a r i s , 1976. 



§ 1 - L E R I S Q U E D E D E F A I L L A N C E E T L E F O N D S D E R O U L E M E N T 

L ! i d é e que le fonds de rou lement est un bon indicateur du 

r i sque de défa i l lance de l ' en t r ep r i s e est déjà ancienne. On suppose 

qu ' i l n 'y a de vé r i t ab l e difficulté qu 'en cas d ' insuf f isance de t r é s o r e r i e . 

Or la compara i son de l 'acti f c i rculant avec le pass i f c i rcu lant donne, 

à court t e rme , une bonne idée de l a so lvab i l i té de l ' e n t r e p r i s e . 

En effet, on peut a s s i m i l e r l 'acti f c i rculant à une of fre de 

monnaie à une échéance éga le , au plus, au taux de rotation du stock 

(1) . Ma i s si l ' e n t r e p r i s e peut " o f f r i r " cette quantité de monnaie , e l le 

devra , par a i l l eu r s , r épondre à une demande de monnaie éga le au p a s 

sif c i rculant . P o u r que l ' e n t r e p r i s e ne connaisse pas de dif f icultés, i l 

faut, qu 'à chaque instant, l ' o f f re couvre l a demande . Au t rement dit, i l 

faut qu 'à un rythme égal l 'un " p r o d u i s e " de l ' a r gent l iquide a l o r s que 

les dettes deviennent ex i g i b l e s . Il s 'ag i t donc de deux f lux qui doivent 

s ' é qu i l i b r e r . Une image , empruntée à la physique, m o n t r e r a b ien ce 

dont il s ' ag i t . Pou r obtenir un cer ta in débit ( " p roduct ion " d ' a rgent l i 

quide) on peut soit ut i l i ser une canal isat ion de g rand d i amèt re dans l a 

quel le le l iquide c i rcu le lentement (actifs d 'exploitat ion à fa ib le taux 

de rotation ma i s représentant des s o m m e s é l evées ) , soit p r é f é r e r des 

conduites de fa ib le d i amèt re dans l e sque l l e s le l iquide c i rcu le sous 

forte p r e s s i o n (actifs d 'exploitat ion moins importants m a i s à taux de 

rotation r a p i d e ) . L e même ra i sonnement s ' app l ique bien sûr au pass i f 

c i rculant . 

Si l e s taux de rotation sont identiques, i l faut que l 'act i f 

c irculant soit au moins égal au pass i f c i rculant (2 ) . Ma i s c o m p a r e r le 

d i amèt re des canal isat ions d ' a r r i v é e et de départ ( le montant des a c 

tifs et pass i f s c i rculants ) ne suffit pas . Il faut éga lement tenir compte 

(1) L e stock est en effet, l ' é l ément le moins " l i q u i d e " de l 'act i f c i r c u 

lant. 

(2) Nous incluons bien entendu dans le pass i f c i rcu lant l a f ract ion des 

dettes à long te rme dont l ' échéance devient in fé r i eure à un an a insi que 

les p rov i s ions pour pertes et cha rges cor respondant à des dettes à court 

t e r m e . L e stock-out i l peut être exclu des actifs c i rculants l o r s q u ' i l est 

poss i b l e de le définir avec une p réc i s i on suff isante. 



des v i tesses de c irculat ion, chose que de nombreux ouv rage s o m e t 

tent encore de s i gna l e r . 

L 'hypothèse de taux de rotation identiques est toutefois 

couramment re tenue . En effet, l e s taux de rotation des c r éances 

clients et du créd i t f ou rn i s seu r sont géné ra l ement sens ib l ement 

égaux pu isqu ' i l s sont dé te rminés par l es u sages de l a b ranche ( le 

m a x i m u m est habitue l lement in fér ieur à 90 j o u r s fin de m o i s ) . L e 

taux de rotation des stocks est, par contre, ex t r êmement v a r i a b l e 

tout en étant, généra l ement , beaucoup plus long. M a i s c o m m e la 

prat ique de l ' e s compte pe rmet de r é a l i s e r r ap idement l e s c r éances 

cl ients, on obtient un " taux de rotation moyen pondéré 1 1 de l 'act i f 

c i rculant qui peut êt re égal au crédit moyen acco rdé par l e s f o u r 

n i s s e u r s . C ' e s t l a r a i son pour l aque l le de nombreux auteurs a f f i r 

ment que le fonds de rou lement net doit être positif ou, que le rat io 

de l iquidité g éné r a l e (actif c i rculant/dettes à court t e rme ) doit ê t re 

supér ieur à 1. (1) 

Nous pensons que cette approche du fonds de rou l ement 

" p a r le bas du b i l a n " est mieux app rop r i ée à notre étude que l a d é 

finition " p a r le haut du b i l a n " qui ne pe rmet pas d ' éva lue r le montant 

du fonds de rou lement net en fonction des di f férents taux de rotation 

(2) . D ' au t re part , e l le ne p e r m e t pas de c o m p a r e r fonds de rou lement 

et beso in en fonds de rou lement (3 ) . 

Quel peut être l ' appor t du fonds de rou lement à une étude 

du r i sque de défa i l lance de l ' e n t r e p r i s e ? B ien souvent, une d é t é r i o 

ration du rat io de fonds de rou lement (ou rat io de l iquidité géné ra l e ) 

constitue un indice de diff icultés de t r é s o r e r i e . L o r s q u e l e s ventes 

diminuent, dans un p r e m i e r temps , l a production continue g é n é r a l e 

ment au rythme anté r i eu r . On o b s e r v e donc un a c c r o i s s e m e n t du stock 

et une diminution du compte client. L e s deux mouvements ne se c o m -

(1) L a me i l l eu r e p reuve en est que " l a po s s e s s i on par l ' e n t r e p r i s e 

d'un fonds de rou lement est l a condition sine qua non de son accès au 

crédit banca i r e à court t e r m e . " ( L a s s è g u e P. : Gest ion de l ' e n t r e p r i s e 

et comptabi l i té . Da l l oz , 1975, p. 307). 

(2) Au sujet du r i sque de r a l en t i s sement de la rotation des actifs ou de 

la pe r te d 'acti fs r é a l i s a b l e s , cf L a s s è g u e P. : Op . cit. p. 306 et 307. 

(3) Cette notion est pa r t i cu l i è r ement bien déve loppée dans Meun ie r , 

Ra ro l r t et B o u l m e r : La t r é s o r e r i e des e n t r e p r i s e s . Dunod, 1974, 178p. 



pensent pas car chaque unité supp lémenta i re est comptab i l i sée pour 

son coût de product ion a l o r s qu'une unité supp lémenta i re vendue e n 

tre dans le compte client pour son p r i x de vente, no rma l ement s u p é 

r i eu r . L a chute des ventes p rovoque donc une contradict ion des a c 

tifs c i rcu lants . Du fait de l ' ex i s tence de cha rges f ixes , l e s dépenses 

diminuent moins que proport ionne l lement à l ' act iv i té . Il faut donc i n 

tensi f ier le r e c o u r s à l ' e s compte pour y f a i r e face d 'où une nouvel le 

diminution des actifs c i rcu lants , donc du rat io de fonds de rou lement . 

Ces " i m p r e s s i o n s qua l i t a t i ve s " sont con f i rmées pa r une 

étude de M. A l t m a r O ) qui c ompa re les comptes d 'un échanti l lon d ' e n 

t r ep r i s e s " n o r m a l e s " avec ceux d ' en t r ep r i s e s ayant fait fa i l l i te . 

L e s en t rep r i s e s " n o r m a l e s " avaient un rat io de fonds de 

rou lement éga l à 3. (2) 

Dans le g roupe des en t r ep r i s e s ayant fait fa i l l i te , l e s 

moyennes ont évolué de la façon suivante : 

5 ans avant la fai l l i te : 1, 80 

4 " " " " : 1, 87 

3 " " " " : 1, 62 

2 " " " " : 1, 31 

1 " " " " : 1, 33 

Une chute du ratio de fonds de rou lement peut, b ien sûr , 

avoi r d ' autres causes qu'une dété r io ra t ion de l a situation de l ' e n t r e 

p r i s e (par exemp le une forte c r o i s s ance qui entraîne un déca l age dû 

à l ' augmentat ion immédia te des cha rges et à l ' augmentat ion d i f férée 

(1) A L T M A N (E . ) : The prédict ion of co rpora te bankruptcy : a d i s 

cr iminant ana lys i s . Thèse , Un ive rs i ty of Ca l i fo rn ia , 1967, p. 84 et 96. 

(2) L a st ructure du b i lan des en t r ep r i s e s a m é r i c a i n e s est di f férente de 

la notre du fait de l ' a b s ence d ' e scompte . Pou r l a F r a n c e , l a va l eur 

moyenne du fonds de rou lement par secteur , par d imens ion d ' e n t r e p r i 

se et en fonction d ' aut res c r i t è r e s encore est donnée par une étude de 

la C N M E ( C N M E : Quel est le fonds de rou lement des en t r ep r i s e s ? 

Bul let in d ' in format ion économique n° 61, f asc icu le II B, 4ème t r i m e s 

tre 1973, 41 p . ) . Ces r ense ignements ne sont pas fournis pa r l a C e n 

t ra le des B i l ans de l a Banque de F r a n c e . 



des actifs c i rculants cor respondants , tels les stocks de produits 

finis) mais l es chif fres fournis par M. A l tman n 'en montrent pas 

moins l ' intérêt qu ' i l y a à ut i l i se r le fonds de rou lement comme 

indicateur d ' a l e r t e . (1) 

En conclusion, soulignons que les m e m b r e s du comité 

d ' en t r ep r i s e sont pa r t i cu l i è rement b ien p lacés pour bien in te rp ré te r 

un rat io de fonds de rou lement ou son évolution pu isqu ' i l s ont des 

informations qual itat ives sur l es stocks et sur le niveau d 'act ivité 

de l ' e n t r e p r i s e (f luctuations s a i sonn i è r e s , polit ique de déve l oppe 

ment, nouveaux produits , e t c . . . ) . Cette ana lyse peut ut i lement 

être complétée "de l ' e x t é r i e u r " par l ' exp l icat ion des var ia t ions 

du fonds de rou lement g r â c e au tableau des r e s s o u r c e s et des e m 

p lo is . (2) E l le est cependant insuffisante et doit ê t re suivie d'une 

étude de l ' en semb l e des comptes de l ' e n t r e p r i s e . 

(1) Cet indicateur a p resque une existence l éga l e comme le montre un 

a r r ê t récent de l a Cour de P a r i s du 5 m a r s 1975 : 

" E n procédant à d ' importantes immobi l i sa t ions , bien que dépourvu de 

fonds app rop r i é s , à l ' a ide de créd i ts à court t e r m e dont il d isposa i t , 

le débiteur a c r éé , de façon i r r é v e r s i b l e , une pénurie de fonds de 

rou lement provoquant un état permanent de c r i s e f inanc ière , s ' e x p o 

sant, l o r s de l a mo indre b a i s s e d 'activité ou de l a mo indre r e s t r i c 

tion de crédit , à ne pouvoir f a i re face au pass i f ex ig ib le à l ' a i de de 

l 'acti f d i s p o n i b l e . . . " (C i té par M . P A I L L U S S E A U : Q u ' e s t - c e qu 'une 

ent repr i se en difficulté ? Revue f r ança i se de comptabi l i té n° 64, août -

sep tembre 1976, p. 382. ) 

(2) Vo i r à ce sujet l ' exce l l ente publ ication de la Banque de F r a n c e , 

Cent ra le des Bi lans : L e tableau des r e s s o u r c e s et des emp lo i s . Note 

méthodologique n° 2, a v r i l 1975, 29 p. 



§ 2 - L ' A P P R E C I A T I O N D U R I S Q U E D E D E F A I L L A N C E A P A R T I R 

D E B A T T E R I E S D E R A T I O S 

Cette approche p rocède de l ' i dée que les conclusions s u g 

g é r é e s par un seul rat io ne sont pas suf f i samment f iab les pour être 

retenues . Il faut o r g a n i s e r un m in imum de recoupements pour m ieux 

a rgumenter le diagnost ic porté sur l ' e n t r e p r i s e . 



1°/ L E S B A T T E R I E S D E R A T I O S 

On ne f o r m a l i s e pas en une équation l ' impor tance re l a t ive 

qu ' i l faut a c c o r d e r aux dif férents rat ios , l eur pondérat ion. Il en r é s u l 

te que chaque auteur possède prat iquement " s a r e c e t t e " qu ' i l adapte 

à chaque cas pa r t i cu l i e r . " L a p lupart des analystes f inanc iers a d m e t 

tent qu ' i l n 'y a pas une batter ie de rat ios adaptée à l ' étude de tous les 

types d ' e n t r e p r i s e s " . (1) Ma i s on r e t rouve géné ra l ement p a r m i l e s r a 

tios ut i l i sés , sous des f o r m e s di f férentes , ceux qui expr iment soit l a 

l iquidité du bas du bi lan soit la rentabi l i té de l ' e n t r e p r i s e . En c o m b i 

nant l iquidité et rentab i l i té on t rouve un bon indicateur de l a s o l v a b i l i 

té. A titre d ' i l lustrat ion, nous reprodu i sons c i - a p r è s en le c o m m e n 

tant un tableau récapitulat i f des dif férents rat ios ut i l i sés pa r l es a u 

teurs amé r i c a in s les plus connus, c l a s s é s dans l ' o r d r e chronologique 

(2 ) . 

(1) G R U ( L a r r y , Geo r ge ) : F inanc ia l rat io , mult iple d i sc r iminant 

ana lys is and the prédict ion of sma l l co rpora te f a i l u re . Thèse , 

Un ive rs i ty of Minnesota , 1973, p. 3. 

(2) A L T M A N (Edwa rd , I ra ) : Op . cit. p. 20 et 21. 



Auteur Ratios retenus c o m m e 

indicateurs de défa i l lance 

H I C K M A N Evolution du rat io de fonds de r o u l e 

ment 

Evolution de l a rentabi l i té de l ' e n t r e 

p r i s e ( sans indication de l a façon dont 

e l le est m e s u r é e ) 

F I S H E R Var ia t ions du bénéf ice ap rè s impôt 

Va l eu r l iquidative de l ' act i f net/Dette 

totale 

M O O R E et A T K I N S O N Ratio de fonds de rou lement 

Actif c i rculant/Act i f total ( le p r o b l è 

me du stock-out i l n 'est pas évoqué) 

Bénéf ice net ( sans doute ap r è s impôt) 

/Situation nette 

Situation nette/Dette totale ( p r éc i sons 

que l a situation nette inclut l es p r o v i 

sions pour per tes et cha rges ayant le 

c a r ac t è r e de r é s e r v e s ) 

J A C K E N D OR F Ratio de fonds de rou lement 

Acti f c i rculant/Act i f total 

Situation nette/Dette totale 

Bénéf ice net/Ventes 

W O J I N L O W E R Ratio de fonds de rou lement 

Acti f c i rculant/Act i f total 

Situation nette/Dette totale 

H O R R I G A N Actif c i rcu lant/Ventes 

Situation nette/Dette totale 

Ventes/Situation nette 

Résultat d 'exploitat ion moins I. S. 

/Ventes 



Auteur Ratios retenus c o m m e 

indicateurs de défa i l lance 

W I N A K O R et S M I T H Actif c i rculant/Act i f total 

Situation nette/Dette totale 

Situation net te/Va leurs i m m o b i l i s é e s 

( rat io qui e xp r ime le fonds de r o u l e 

ment p rop re ) 

F I T Z P A T R I C K Situation nette/Dette totale 

Bénéf ice net/Situation nette 

M E R V I N Ratio de fonds de rou lement 

Actif c i rculant/Act i f total 

Situation nette/Dette totale 

T A M A R I Situation nette p lus compte courant 

des a s soc i é s /Cap i t a l soc ia l 

Evolution de l a rentabi l i té 

Ratio de fonds de rou lement 

B E A V E R Capaci té d 'autof inancement/Dette 

totale 

Bénéf ice net/Actif total 

Dette totale/Acti f total 

Ratio de fonds de rou lement 

Actif c i rculant/Act i f total 

L ' ana l y s e de ce tableau montre que les c r i t è r e s l es plus 

f r équemment retenus sont : 

1- L e ratio de fonds de roulement , cité par huit auteurs sur douze . 

2 - Le rat io "Situation nette/Dette tota le" , cité par sept auteurs . 

C ' e s t éga lement une approche t r è s c l a s s ique puisque c 'est la va l eur 

min imum que peut p r end re ce rat io qui dé te rmine le plafond d ' endet 

tement que l es banqu ie rs fixent pour chaque en t r ep r i s e . B ien qu ' i l 

n 'ex iste à cet éga rd aucune disposit ion l éga l e en F r a n c e , on o b s e r v e 



prat iquement la r è g l e se lon laque l le l ' endettement à long et moyen 

te rme ne doit pas d ép a s s e r les capitaux p r o p r e s . De plus, l a Banque 

de F r a n c e ex ige , en pr inc ipe , que l es capitaux p r o p r e s soient au moins 

égaux à 10 % de l ' e n s e m b l e des crédit banca i r e s à court t e r m e dont 

el le bénéf ic ie . (1) (2) 

3 - L e rat io "Act i f c i rculant /Actif to ta l " est cité s ix f o i s . Il e x p r i 

me le d eg r é de l iquidité de l 'acti f . P lu s c e lu i - c i est grand, plus le 

r i sque d'une insuf f isance de t r é s o r e r i e est f a i b l e . 

4 - Viennent ensuite trois rat ios qui ne sont cités que deux fois : 

Bénéf ice net/Ventes , Bénéf ice net/Situation nette et Evolution de la 

rentabi l i té (sans p r éc i s i on quant au rat io permettant de l a m e s u r e r ) . 

Ce s trois rat ios e x p r i m e n t sous des f o r m e s di f férentes l e s p e r f o r 

mances f inanc iè res de l ' e n t r e p r i s e . 

5- Tous les autres ra t ios ( i ls sont au n o m b r e de dix) ne sont cités 

que par un seul auteur . 

En conclusion, on trouve une r e m a r q u a b l e convergence des 

avis se lon l aque l l e l 'étude du r i s que de défa i l lance de l ' e n t r e p r i s e peut 

se f a i r e à pa r t i r de quatre indicateurs : 

1- L e fonds de rou lement . 

2 - L a st ructure du pass i f et notamment l ' impor tance re l a t ive des 

capitaux p r o p r e s . 

3 - L a st ructure de l 'act i f et notamment l 'étude de son d e g r é de 

l iquidité . 

4 - L a rentabi l i té . 

Il y a cer tes des redondances si l ' on retient ces quatre informations 

(1) cf à ce sujet : D E P A L L E N S ( G e o r g e s ) : Gest ion f inancière de l ' e n t r e 

p r i s e . S i rey , 4ème édition, 1971, p. 171 et p. 201. 

(2) Ce de rn ie r point nécess i t e ra i t un changement dans la présentat ion 

des comptes . L e s effets escomptés devra ient appara î t r e au pass i f c o m 

me un crédit banca i r e qui s e ra i t so ldé par le compte "ef fets à r e c e 

v o i r " l o r s de l ' échéance si le t i ré honore sa s ignature . En cas d ' i nc i 

dent de pa iement , le crédit banca i re s e r a i t so ldé par le c réd i t du c o m p 

te " b a n q u e " puisque le r i sque de non-paiement n 'est pas p r i s en charge 

par le banquier . 



( le fonds de rou lement est fonction de la s t ructure de l 'acti f et du 

pass i f ) ce qui expl ique que deux auteurs seu lement les retiennent 

toutes ( M o o r e et Atkinson d'une par t et Jackendorf d 'autre pa r t ) . 

Nos conclusions sont conf i rmées par M . M A D E R . " L e s 

f i rmes inso lvab les se distinguent essent ie l l ement par t ro is ra t ios 

plus fa ib les que l a moyenne : 

- Fonds de rou lement net/Tota l de l 'acti f 

- Act i fs c i rcu lants/Dettes à court t e rme (1) 

- Situation nette/Dettes tota les 1 1 (2) 

L e s deux d e r n i e r s rat ios cités par M . M a d e r font part ie de nos 

quatre rat ios cités c i - d e s s u s . 

Enfin, à propos des rat ios ut i l i sés par M . B e a v e r , M . 

Made r apporte des p réc i s i ons intéressantes (2 ) . M . B e a v e r est le 

seul à ut i l i ser le concept d 'autofinancement, l ' i dée étant que la c a 

pacité d 'autof inancement peut auss i êt re interprétée comme une c a 

pacité de r e m b o u r s e m e n t . Dans l 'étude qu ' i l effectua sur 79 e n t r e 

p r i s e s ayant eu des diff icultés (3) , " l e s m e i l l e u r s résu l tats ont été 

obtenus par le rat io (capacité d') autof inancement/Dettes totales , 

qui c l assa i t co r rec tement 87 % des en t rep r i s e s un an avant l ' a p p a r i 

tion de l eu r s diff icultés et 78 % cinq ans avant" . (4) (5) Ce résu l tat , 

a s s e z étonnant, mé r i t e r a i t d ' ê t re contrô lé avec d ' aut res échanti l lons . 

Ma i s il s emb le de toute façon sat is fa isant puisque le C réd i t Nat ional 

uti l ise un rat io re la t ivement proche : Capacité d 'auto f inancement/Det -

tes à t e r m e . 

Nous al lons voir maintenant dans quel le m e s u r e on peut, 

en F r ance , c ompa re r ces rat ios à une n o r m e . 

(1) C ' e s t l 'une des f o rmes du rat io de fonds de rou lement . 

(2) M A D E R ( F r a n ç o i s ) : L e s rat ios et l ' ana ly se du r i s q u e . A n a l y s e f i 

nanc ière , 2ème t r i m e s t r e 1975, p. 10. 

(3) Il n 'est pas p r é c i s é de que l les diff icultés il s ' ag i t . 

(4) M A D E R ( F . ) : Op. cit. p. 10. 

(5) Ce c l a s sement portait en fait sur 158 f i r m e s puisque chacune des 

79 en t r ep r i s e s ayant eu des diff icultés était couplée avec une e n t r e 

p r i s e saine du m ê m e secteur . 



2 ° / L ' I N T E G R A T I O N D E N O R M E S S E C T O R I E L L E S D A N S L ' A N A 

L Y S E D U R I S Q U E D E D E F A I L L A N C E P A R DES B A T T E R I E S 

D E R A T I O S 

L e s no rmes sec to r i e l l e s les plus complètes et l e s plus 

répandues en F r a n c e sont ce l l es de l a Cent ra l e des B i l ans de l a 

Banque de F r a n c e (1 ) . E l l e s traitent l e s comptes d ' env i ron vingt 

mi l l e en t r ep r i s e s r épa r t i e s en 88 sec teur s d 'act ivité (2 ) . A l ' i n t é 

r i eu r de chaque secteur , l a Banque de F r a n c e distingue des f a m i l 

les p ro f e s s i onne l l e s . A ins i , par exemp le , le secteur n° 28 -cons

truction au tomob i l e - est subdiv isé en 7 f ami l l e s p ro fess ionne l l e s : 

01 - Construct ion de véhicules automobi les 

02 - Construct ion de c a r o s s e r i e s , r e m o r q u e s et bennes 

03 - Fab r i ca t i on de p ièces et équipements pour automobi les 

04 - Réparat ion de véhicules automobi les , cyc les et motocyc les , 

démol i t ion d ' automobi les 

05 - Fab r i ca t i on de p ièces et a c c e s s o i r e s pour cyc les et motocy 

c les 

06 - Fab r i ca t i on de cyc les et motocyc les 

62 - Act iv i tés mult ip les dans p lus i eurs secteurs (3) 

A ce niveau de détail , déjà t r è s sat is fa isant , l a Banque de 

F r a n c e publie une distr ibut ion de l a va l eur de 18 rat ios par déc i l es (4) 

(5 ) . Nous ne ret iendrons que ceux qui peuvent permettre de déce l e r 

des insuf f isances pouvant entra îner l a défa i l lance de l ' e n t r e p r i s e en 

(1) L e s deux autres " cen t ra l e s de b i l a n s " l e s plus importantes sont 

ce l les de l a C a i s s e des Dépôts et du Créd i t Nat ional . 

(2) cf annexe II p. 217 l a l iste de ces s ec t eu r s . 

(3) L ' ex i s t ence de cette rub r ique " d i v e r s " est l 'une des l imi tes de 

la méthode p r o p o s é e . Ma lheureusement , l e s comptes pub l iés par l e s 

en t rep r i s e s sont ceux de la personne m o r a l e sans que l ' on pu i s se con 

naître la décompos i t ion par type de produit . 

(4) L o r s q u e le nombre d ' en t r ep r i s e s dans une f ami l l e p ro fess ionne l l e 

est t rop fa ib le , l e s déc i l e s sont r e m p l a c é s par des quar t i l e s ou, à l a 

l imite , par une s imple va leur moyenne . 

(5) cf l a l i s te de ces rat ios annexe II p. 214 et 215. 



distinguant l ' indust r ie du c o m m e r c e . 

- a - Ratios pouvant s e r v i r d ' ind icateurs de défa i l lance dans l ' i n d u s 

tr ie 

1 - Il convient tout d ' a bo rd de su iv re le rendement des 

dif férents facteurs de production en analysant tant l ' évo lut ion que le 

niveau par r appo r t à la concur rence . 

L e rendement du t r ava i l est m e s u r é par l e s deux ra t ios : 

Product ion/Ef fect i f et Va l eu r ajoutée/Effectif . L e p r e m i e r peut êt re 

a r t i f i c ie l l ement m a j o r é s i l ' en t r ep r i s e fait beaucoup appel à l a s o u s -

t ra i tance . C ' e s t pourquoi cette p r e m i è r e in formation doit êt re r e c o u 

pée avec ce l le fournie par le second rat io . Une b a i s s e du rendement 

du t r ava i l ou un niveau insuffisant de ce rendement pa r r appor t aux 

no rmes s ec to r i e l l e s constitue un p r e m i e r indicateur d ' a l e r t e . Ma i s 

cette information d e v r a être nuancée afin de p r e n d r e en compte l a 

politique des s a l a i r e s de l ' e n t r e p r i s e . D ' au t re part , " c e rendement 

est dit " appa r en t " , car il est éga lement fonction de l 'outi l de p r o d u c 

tion et on ne peut d ist inguer l a part ie revenant au t rava i l de ce l le due 

à l ' é qu ipement " . (1) 

C ' e s t pourquoi nous pensons devoir compléter l 'étude des 

rendements pa r l ' ana ly se du rat io : Va l eu r a joutée/Immobi l i sat ions 

brutes d 'exploitat ion. Un comité d ' en t r ep r i s e peut d 'autant mieux 

in te rpré te r cette donnée qu ' i l d i spose d ' in format ions techniques sur 

l ' â ge du maté r i e l , son d e g r é de vétusté et, éventuel lement, son coût 

de r e m p l a c e m e n t . 

2 - L e s ra t ios de st ructure f inanc ière retenus constituent 

des indicateurs de " f r a g i l i t é " reposant sur une ana lyse c l ass ique du 

fonds dé rou lement que nous avons déjà p ré sentée . 

L e fonds de rou lement l u i - m ê m e est appréhendé par le 

r appor t : Capitaux p e r m a n e n t s / V a l e u r s i m m o b i l i s é e s nettes. 

L e rat io : Fonds de rou lement net/Acti f c i rculant c o m p l è 

te le p récédent dans l a m e s u r e où il montre l ' impor tance du fonds de 

rou lement par r appor t à l 'act i f c i rculant . Une information en va l eur 

abso lue se ra i t insuff isante. 

(1) Banque de F r a n c e : L e s rat ios de l a Cent ra le des B i l ans . Note m é 

thodologique n° 5, av r i l 1975, p. 8. 



Enfin, le r appor t "Cap i taux p rop r e s/Cap i t aux p e r m a n e n t s " 

qui est , en pr inc ipe , compr i s entre 1 et 1/2 doit a t t i re r l 'attention 

l o r s q u ' i l tend v e r s sa va leur i n f é r i eu re . C e l a signif ie que l ' e n t r e p r i 

se a atteint le m a x i m u m de ses poss ib i l i t é s d 'endettement à t e r m e et 

que, par conséquent, e l le ne peut compter que sur sa capacité d ' au to 

f inancement pour a m é l i o r e r un fonds de rou lement net qui dev iendra i t 

insuffisant. 

3 - L ' a n a l y s e de l a rentab i l i té a un double intérêt : 

1- une en t r ep r i s e qui dégage un prof it important peut met t re sa 

t r é s o r e r i e à l ' a i s e en s 'abstenant de le d i s t r i bue r , 

2 - l a capacité d 'endettement d'une en t r ep r i s e rentab le est s u p é 

r i eu re puisqu 'un p r i x de vente nettement supér ieur à son p r i x de r e 

vient l a i s s e r é gu l i è r em en t un excédent en ca i s se qui p e r m e t d ' a s s u r e r 

le s e r v i c e de l ' emprunt . 

L e rat io Résultat brut d 'exploitat ion ap rè s f r a i s f i nanc i e r s/ 

Ventes de b iens et s e r v i c e s e xp r ime l a m a r g e économique dégagée 

par l e s opérat ions cycl iques d 'exploitat ion. " L ' e x i s t e n c e d 'une m a r g e 

substancie l le est d'autant plus ind ispensab le que l ' e n t r e p r i s e a p p a r 

tient à un secteur dans lequel les équipements tiennent une p lace i m 

por tante " . (1) 

Un r appor t Résultat net avant impôt/Capitaux p r o p r e s é levé 

pe rmet t r a à l ' e n t r e p r i s e de conse rve r une f ract ion plus importante de 

ses résu l tats et, d ' aut re part , de r e c o u r r i r plus fac i l ement à une é v e n 

tuelle augmentation de capital . Ma i s i l p e rd souvent de sa s igni f icat ion 

du fait que les capitaux p r o p r e s ne sont pas r é éva lué s et que certa ines 

f i l ia les possèdent des capitaux p r o p r e s ano rma l ement f a i b l e s . 

4 - P a r m i l es rat ios de gest ion ca lcu lés par l a Banque de 

F r a n c e , trois nous pa r a i s s en t pa r t i cu l i è r ement uti les à l ' ana l y se que 

nous menons : 

L e rat io Dotations aux amor t i s s ement s et aux p rov i s i ons + 

résu l tat comptable/Dette f inanc ière à plus d 'un an " t r a d u i t e . . . ) l a 

capacité d 'endettement de l ' e n t r e p r i s e ou, s41 est i nve r s é , le dé la i 

(1) Banque de F r a n c e : L e s rat ios de l a Centra le des B i l ans . Op . cit. 

p. 17. 



théorique de r e m b o u r s e m e n t des dettes anc i ennes " (1 ) . 

L e s deux rat ios de crédi t moyen client et f ou rn i s seu r p e r 

mettent d ' app réc i e r l a pu issance de négociat ion de l ' e n t r e p r i s e avec 

ses pa r t ena i r e s c o m m e r c i a u x et d ' éva lue r le beso in en fonds de r o u 

lement en cas de var ia t ion de l ' act iv i té . Un crédi t cl ient ano rma l ement 

long (compte tenu des u sages du secteur ) peut s igni f ier que l e s c r é 

ances sont di f f ic i les à r e c o u v r e r ou que l e s produits de l ' e n t r e p r i s e , 

peu compétit i fs , ne trouvent d ' a cqué reu r que g r â c e à l a longueur du 

crédit a c c o r d é . Un crédit f ou rn i s seu r t rop court peut t r adu i r e une 

méf iance v i s - à - v i s de l ' e n t r e p r i s e . 

Tous ces rat ios qui peuvent a ide r à déce l e r une dé f a i l l an 

ce dans l ' indust r ie ne peuvent être ut i l i sés par l e s en t r ep r i s e s c o m 

m e r c i a l e s . Nous a l lons étudier maintenant quels sont l es aménagements 

n é c e s s a i r e s à cette t ranspos i t ion. 

- b - Ratios pouvant s e r v i r d ' ind icateurs de défa i l lance dans le c o m 

m e r c e 

1 - L e s ca rac té r i s t i ques économiques d'une en t r ep r i s e 

c o m m e r c i a l e sont fondamenta lement d i f férentes . L a notion de m a r g e 

qui est sans g rande signif ication dans le cas d 'une en t r ep r i s e i ndus 

t r ie l l e devient ic i un des indicateurs l es plus importants . T r o i s ra t ios 

seront examinés . 

L e rat io M a r g e sur p r ix d 'achat des marchand i s e s vendues/ 

Ventes de b iens et s e r v i c e s p e r m e t d 'e f fectuer un calcul approx imat i f 

du point m o r t . On peut, dans une ent rep r i se c o m m e r c i a l e , f a i r e l ' h y 

pothèse que toutes les charges sont f ixes sauf l e s achats . En pr inc ipe , 

les commis s i ons des représentants et autres f r a i s proport ionne ls ne 

représentent qu'une fa ib le f ract ion des cha r ge s . 

L e s deux ra t ios Ventes de biens et s e rv i ces/E f f ec t i f s et 

M a r g e sur p r i x d 'achat des marchand i s e s vendues/Ef fect i fs sont deux 

excel lents indicateurs d 'e f f icac i té . 

2 et 3 - L e s rat ios de structure f inancière et de rentab i l i té 

sont l es m ê m e s que ceux ut i l i sés dans l ' indust r i e . 

4 - P a r m i les rat ios de gest ion, en plus de ceux ut i l i sés 

(1) Banque de F r a n c e : L e s rat ios de l a Cent ra le des B i l ans . Op . cit. 

p. 23. 



dans l ' indust r ie , il faut ajouter le rat io de rotation des s tocks . Il 

était moins signif icatif p r é cédemment car le stock comprena i t des 

ma t i è r e s p r e m i è r e s , des e n - c o u r s et des produits f inis . P a r con 

tre , dans les en t r ep r i s e s c o m m e r c i a l e s , le stock est homogène 

pu i squ ' i l n ' inclut que des m a r c h a n d i s e s . 

En conclusion, il convient de sou l igner que l ' e n s e m b l e 

de ces ra t ios , ut i l i sés dans une optique d ' ind icateurs de défa i l lance , 

se rvent plus à pose r des quest ions , à ana ly se r l es écar ts pa r r a p 

port aux no rmes p ro f e s s i onne l l e s , qu 'à apporter des r éponses dé f i 

n i t ives . C ' e s t en cherchant la réponse à toutes ces questions que le 

comité d ' en t r ep r i s e trouve l ' o ccas i on d ' o r g a n i s e r et de r e l i e r entre 

e l les toutes les informations p a r c e l l a i r e s , tous l es " b r u i t s " v éh i cu 

lés par le pe r sonne l de l ' e n t r e p r i s e . Ce t rava i l de r ecoupement f e 

r a é m e r g e r l e s plus importantes et p e r m e t t r a d 'about i r à une o p i 

nion b ien étayée sur l es chances de su rv i e de l ' e n t r e p r i s e . Tou te 

fois, ce t rava i l qui ex ige beaucoup de f inesse , peut r ebute r un c e r 

tain nombre de comités d ' en t r ep r i s e , m ê m e l o r s q u ' i l s sont a s s i s t é s 

par un exper t comptable (1 ) . Enfin, sur le plan théorique, cette a p 

proche rat io par rat io (ou ana lyse unid imensionnel le ) p résente une 

g r ave f a i b l e s se : e l l e r epose sur l 'hypothèse de ba se (non vér i f i ée ) 

que les rat ios sont indépendants. 

Nous al lons donc r e c h e r c h e r un outil à l a fois p lus s a t i s 

faisant sur le p lan théorique (tenant compte des inter re lat ions entre 

rat ios ) et plus fac i le à mett re en oeuvre pour un comité d ' e n t r e p r i s e . 

(1) M . Miche l C O U E T O U X dans une communicat ion faite au " M e r c r e d i 

de l a Comptab i l i t é " du 12 f é v r i e r 1975 p r é c i s e que seu lement 50 % e n 

v i ron des en t rep r i s e s de plus de 50 s a l a r i é s ont un comité d ' e n t r e p r i 

se et que 9 % de ces comités se fa isa ient a s s i s t e r d 'un exper t compta 

b le . Ces chif fres résultent d'une enquête de 1972 et n'ont sans doute 

pas évolué depuis de façon r ad i c a l e . 

Vo i r éga lement sur ce point le chapitre I, section 2, § 1, 2 ° / , p. 62 
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Section 2 

A P P R O C H E S Y N T H E T I Q U E D U R I S Q U E D E D E F A I L L A N C E A 

P A R T I R D E L ' E T U D E D E S C O M P T E S : L E R E C O U R S A U N 

I N D I C A T E U R U N I Q U E 

Il est plus faci le d é c a i s s e r tomber un v e r d i c t " à pa r t i r 

d'une note g loba le plutôt que d ' e s s a y e r de se f a i r e une opinion à t r a 

v e r s un g rand n o m b r e d ' in format ions qui, dans l eu r détai l , peuvent 

être par fo is cont rad ic to i res . (1) Aut rement dit, on cherche à é l i m i 

ner tout sub ject iv i sme dans le diagnost ic ou, plus exactement, à 

ob l i ge r le déc ideur à expl ic i ter ses p r é f é r e n c e s . 

Nous v e r r o n s dans un p r e m i e r p a r a g r a p h e quelques m é 

thodes synthétiques re la t ivement intuitives puis, dans les deux p a 

r a g r aphes suivants, deux modè les plus é l abo ré s faisant appel aux 

techniques de l ' ana ly se d i sc r iminante . Toutes les méthodes p ré sentées 

dans cette section ont en commun de c o r r e s p o n d r e à une ana lyse m u l -

t id imensionnel le du r i sque de défa i l lance a l o r s que l a section p r é c é 

dente ne présenta i t qu'une analyse unidimentionnel le (ou rat io par r a 

tio) de ce r i s que . 

(1) Cec i i l lus t re bien l a méthode ut i l i sée par l es enseignants pour d é 

cider de l 'aptitude d'un é lève à p a s s e r dans la c l a s se supé r i eu r e . A u -

delà d'un ensemb le de notes t raduisant des aptitudes ou des conna i s san 

ces inéga les , le pr inc ipa l instrument de déc i s ion est la moyenne g é n é 

r a l e qui constitue b ien un indicateur synthétique. B ien sûr , il n 'est pas 

interdit (sauf dans un concours ) d 'en atténuer l a r i gueur par des cons i 

dérat ions qual i tat ives . 



§ 1 - L E S M E T H O D E S E M P I R I Q U E S D E R E C H E R C H E D ' U N E I N F O R -

M A T I O N S Y N T H E T I Q U E 

Ces méthodes r e s s emb l en t plus à des recettes é l a bo r ée s 

et modi f iées de façon purement expé r imenta l e . En al lant du moins 

v e r s le plus é l abo ré , nous p ré sente rons deux méthodes, b ien qu ' i l 

en existe un t r è s g rand n o m b r e . Ce sont plutôt deux e x e m p l e s . 



1°/ L A M E T H O D E D U P R O F I L (1) 

Soient n rat ios signif icati fs de la santé de l ' e n t r e p r i s e . 

Pou r chacun de ces rat ios , on porte une appréc iat ion de type m a u 

vais - moyen - bon en tenant compte, b ien sûr , des no rmes s e c t o 

r i e l l e s et de l a situation économique du moment . L e s résu l tats de 

cette analyse sont ensuite r epo r t é s sur un graphique tel, pa r e xem

ple celui r ep r é s en t é c i - d e s s o u s , (2) 

(1) cf à ce sujet : D A U D E (B . ) : L a centra le des r a t i o s . L e M a n a g e 

ment, d é c e m b r e 1972, p. 70 et suite. 

(2) Il existe d 'autres représentat ions g raph iques . Cf : L A S S E G U E ( P . ) : 

Gest ion de l ' en t r ep r i s e et comptabi l i té . Da l l oz , 7ème édition, 1975, 

p. 207 , 

et Banque de F r a n c e : Note méthodologique n° 6, Op , cit, p, 22 et 23, 



L o r s q u e la l igne re l iant les points représentat i f s de l a 

va leur de chaque rat io se trouve essent ie l l ement au - de s sous ou a u -

dessus de l a l igne en pointi l lés cor respondant à une situation m o y e n 

ne, le graphique p e r m e t de v i sua l i s e r une situation fa ib le ou so l ide . 

P a r contre, l o r sque le "p ro f i l 1 1 de l ' e n t r e p r i s e coupe constamment 

la l igne médiane , il est plus dif f ici le de se p rononcer . O r ce sont 

ces d e r n i è r e s en t rep r i se s qui sont l es plus in té ressantes . Leu r s i 

tuation n'étant pas très nette, e l les mér i tent la plus g rande s u r v e i l 

l ance . 



2 °/ L ' I N D I C E U N I Q U E D E S A N T E : L A M E T H O D E D E S 

" C R E D I T - M E N " (1) 

L a méthode des c r é d i t - m e n est le plus connu de ces ind i 

ces synthétiques. (2) Son or ig ina l i té r é s ide dans le fait qu ' e l l e i n t è 

g r e des é léments ex t r a - comptab l e s : 

- le facteur personne l qui pe rmet de tenir compte des aptitudes, 

de l a compétence et de la mora l i t é des d i r igeants 

- le facteur économique par lequel on e s s a i e de p r end r e en c o m p 

te une appréc iat ion de la conjoncture ( auss i b ien au niveau du pays 

qu'au niveau de l a b r anche ) . 

L a pondérat ion des dif férents facteurs se fait de l a façon 

suivante : 

Importance re l a t ive 

Facteur pe rsonne l 40 % 

Facteur économique 20 % 

Facteur "s ituation f inancière de l ' e n t r e p r i s e " 40 % 

100 % 

L a situation f inancière de l ' e n t r e p r i s e est éva luée g r â c e 

à un rat io de synthèse " c o m p o s é par 5 rat ios auxquels on donne une 

importance re la t ive f ixée par les assoc iat ions de c r é d i t - m e n " . (3) 

L a composit ion de ce rat io de synthèse est la suivante : (4) 

(1) Il existe de n o m b r e u s e s var iantes d ' indice unique de santé. S i gna 

lons notamment un indice mis au point par l a f i rme V A L I S E R E en 

1965, p résenté par D A U D E (B . ) : L a centra le des r a t ios . Op . cit. 

p. 69 et suite. 

(2) cf à ce sujet : L A S S E G U E ( P . ) : Op . cit. p, 201 et 206 et 

D E P A L L E N S ( G . ) : Gest ion f inancière de l ' e n t r e p r i s e . S i rey , 4ème 

édition, 1971, p. 209 et suite. 

(3) D E P A L L E N S ( G . ) : Op. cit. p. 209. 

(4) Ibid. 



Importance 

re l a t ive 

- Ratio de t r é s o r e r i e (ou l iquidité réduite) : 

V a l e u r s r é a l i s a b l e s à court t e rme et d isponib les # ^5 ojQ 

Dettes à court t e rme 

- Ratio de so lvab i l i té : 

Capitaux p r o p r e s . 25 % 

Total des dettes 

- Ratio d ' immob i l i s a t ion des capitaux p r o p r e s : 

Capitaux p r o p r e s . 10 % 

V a l e u r s i m m o b i l i s é e s nettes 

- Ratio de rotation du stock g loba l : 

P r i x de rev ient des ventes annuel les ~~ m _ ; : 20 % 
Stock g loba l au p r i x de rev ient 

- Ratio de rotation des crédits clients : 

Ventes annuel les T T C m 
: cv 70 

Clients + Effets à r e c e v o i r + Effets escomptés 
et non échus 

100 % 

Si l a s o m m e pondérée de ces cinq rat ios donne un chiffre supér i eur 

à 1, l a situation f inancière de l ' e n t r e p r i s e est cons idérée comme b o n 

ne. Inversement , l a situation est définie comme étant mauva i s e si le 

résu l tat obtenu est in fér ieur à 1, 

Ces calculs appel lent cependant un certa in nombre de r e 

marques : 

1 - Il faut d i spose r de cer ta ines informations qui ne sont pas pu -



b l i é e s . 

Dans l ' indust r ie , le p r i x de rev ient des ventes annuel les n 'est pas 

connu. L a p lupart des charges cor respondent à la production et non 

aux ventes . Deux solutions sont a lo r s pos s i b l e s pour ca lcu le r le 4ème 

rat io : 

- obtenir le r ense ignement g r â c e à l a communicat ion de l a c o m p 

tabilité analytique 

- p r océde r à une est imation à pa r t i r des informations comptab les 

déjà pub l i ées . Dans ce de rn ie r cas , il faudrait p r océde r de l a façon 

suivante : 

- on ca lcule le r appor t Ventes de b iens et s e r v i c e s / P r o d u c t i o n 

- on mult ip l ie l ' en s emb l e des charges par le r appor t p récédent 

(s i les ventes représentent 110 % de l a production, on p rend 110 % 

des charges pour obtenir une est imat ion du p r i x de rev ient des v e n 

tes annue l l es ) . 

Cette méthode est t rès approx imat ive car la production est ca lcu lée 

par ag régat ion d ' é léments hétérogènes ( les ventes sont éva luées au 

p r i x de vente a l o r s que les t ravaux faits par l ' e n t r e p r i s e pour e l l e -

m ê m e et l es var ia t ions de stock sont éva luées au p r i x de revient ) et, 

d 'autre part , une f ract ion des charges est re l a t ive à l a vente (coût 

des s e r v i c e s commerc i aux , f r a i s de l i v ra i son ) et non à l a p r o d u c 

tion. 

2 - L e s effets escomptés et non échus sont en pr inc ipe portés 

dans les engagements hors b i lan . Toutefois , ces engagements ne sont 

pas toujours su f f i samment déta i l lés pour pouvoir d ist inguer l es effets 

r eçus des clients et ceux reçus d ' aut res t i e r s ou les wa r r an t s e s c o m p 

tés, e t c . . . (1) 

3 - L e choix des rat ios et les pondérat ions retenues sont t rès d i s 

cutables . L a méthode est emp i r i que et l e s pourcentages d ' e r r e u r q u ' e l 

le entraîne n'ont j a m a i s été donnés. Sur un échanti l lon d ' e n t r e p r i s e s , 

quel le est l a p ropor t ion d 'entre e l l es ayant un rat io de synthèse s u p é -

(1) Ce p r o b l è m e n ' ex i s te ra i t pas si la r ecommandat ion de l ' O r d r e des 

Exper t s Comptab les et Comptab les A g r é é s du 7 ma i 1968 sur l e s e n g a 

gements hors b i l an étaient appl iquée de façon plus r i g o u r e u s e . 



r i eur à 1 et dont la situation est pourtant crit ique ? Pourquo i avo i r 

retenu ces cinq rat ios comme étant l es plus expl icati fs des d i f f i cu l 

tés éventuel les d'une ent repr i se ? Enfin, nous savons que l es r a t ios -

types peuvent v a r i e r de façon cons idérab le d'un secteur à l ' a u t r e . 

Ne f audra i t - i l pas const ru i re p lu s i eu r s modè l e s cor respondant à l ' i n 

dustr ie lourde , aux industr ies de pointe, au c o m m e r c e , . . . etc ? 

L e s p a r a g r a p h e s suivants ont p r é c i s ément pour objet d 'étu 

dier l a m i s e au point d ' ind icateurs synthétiques plus p r é c i s , sur des 

b a se s plus sc ient i f iques . 



§ 2 - L ' I N D I C A T E U R S Y N T H E T I Q U E D E M . A L T M A N P O U R 

L ' I N D U S T R I E 

De m ê m e que l a sémio log i e a p e r m i s , en médec ine , de 

d iagnost iquer cer ta ines ma lad ies avant qu ' e l l e s n 'entrainent l a mor t 

du patient et de so igner à temps, il faut t rouver l es s ignes d 'une d é 

fa i l lance future de l ' en t r ep r i s e suf f i samment longtemps à l ' avance 

pour pouvoir y r e m é d i e r . Selon M. A l tman , seu ls l e s rat ios p e r m e t 

tent de r épondre à cette question. L e p rob l ème est donc celui de l eur 

choix et de l eur pondérat ion pour aboutir à un indicateur unique. Nous 

al lons voir succes s i vement la méthode retenue par M . A l tman , sa 

m i se en oeuvre sur un échanti l lon d ' en t r ep r i s e s , l e s indicateurs t e s 

tés et ceux retenus et enfin la f iabi l i té de cette méthode. (1) 

(1) Vo i r A L T M A N ( E d w a r d , I r a ) : The prédict ion of co rpora te bankruptcy : 

a d i sc r iminant ana ly s i s . P h . D . , Un ivers i ty of Ca l i fo rn ia , L o s A n g e l e s , 

1967, 149 p. On t rouve ra éga lement dans G I R A U L T ( F r a n c i s ) et 

Z I S S W I L L E R (R ichard ) : F inances mode rnes : théorie et prat ique , tome 1, 

p. 30 à 60 une traduction de l ' a r t i c l e publ ié par M . A l t m a n dans le J o u r 

nal of F inance , s ep tembre 1968 (Ratios f inanc ie rs , ana lyse d i s c r i m i n a n 

te et prédict ion de fai l l i te des e n t r e p r i s e s ) . 



1°/ L A M E T H O D E R E T E N U E 

C o m m e nous avons déjà eu l ' o ccas i on de le vo i r , le n o m 

b r e de rat ios pouvant s e r v i r à " p r é d i r e 1 1 une défa i l lance est é l evé . D e 

plus, certa ins rat ios peuvent fourn i r des informations contrad ic to i res 

avec ce l les fourn ies par d ' au t re s . Il convient donc de sé lect ionner p a r 

mi ces v a r i a b l e s quantitatives ce l l es qui expliquent le mieux l ' é v o l u 

tion d'une va r i a b l e qualitative dichotomique ( l ' état de défa i l lance ou 

non de l ' e n t r e p r i s e ) . 

L a méthode statistique la mieux adaptée à ce type de p r o 

b l ème est l ' ana ly se d i sc r iminante (1 ) . C ' e s t une méthode d ' ana lyse 

des données re l a t ivement ancienne pu i squ ' e l l e fût ut i l i sée dès 1930 

pour l a c lass i f icat ion d 'équipements , et, au cours de l a m ê m e d é c e n 

nie, appl iquée à des p r o b l è m e s auss i dif férents que l ' a r chéo l og i e , l a 

psycholog ie , le market ing ou l es tests pour l a sé lect ion de pi lotes 

d ' av ions . Nous ne déve lopperons pas ic i l e s p r inc ipes de cette techni 

que pour l e sque l s on se r e p o r t e r a à l ' annexe 

(1) cf à ce sujet : B E R T I E R (Pa t r i ck ) et B O U R O C H E ( J e a n - M a r i e ) : 

Ana ly se des données mul t id imens ionne l l es . P U F , 1975, p. 163 à 174. 



2 ° / L A C O N S T I T U T I O N D E L ' E C H A N T I L L O N I N I T I A L 

M . A l tman a retenu un groupe de 33 en t r ep r i s e s cotées 

ayant fait fa i l l i te au cour s de l a pér iode 1945-1965. Ce groupe ne 

comprend pas de petites ou de t r è s g randes en t r ep r i s e s puisque l ' a c 

tif total moyen est de 6, 4 mi l l ions de $ avec un m i n i m u m de 0, 7 m i l 

l ions de $ et un m a x i m u m de 25, 9 mi l l ions de $. 

P a r a l l è l e m e n t à ce p r e m i e r échantil lon, M . A l t m a n en a 

constitué un second avec des en t r ep r i s e s éga lement cotées n 'ayant 

pas connu de diff icultés f inanc ières ma j eu re s de 1945 à 1965 et qui 

étaient toutes encore en vie en 1966. C e deuxième échanti l lon est 

en quelque sorte j u m e l é avec le p récédent dans la m e s u r e où à cha 

que f i rme x^ du p r e m i e r co r r e spond une f i r m e y^ du second, a p p a r 

tenant au m ê m e secteur . Pour ces deux en t r ep r i s e s , on ret ient l es 

comptes de l a m ê m e année n . Dans la m e s u r e du pos s i b l e , l e s deux 

en t rep r i s e s " j u m e l l e s 1 1 sont d 'une tai l le c o m p a r a b l e . M a i s ce la n 'a 

ma lheu reusement pas toujours été po s s i b l e . Toutefois , M . A l t m a n 

fait r e m a r q u e r que ce la ne devra i t pas t rop a l t é r e r l es résu l ta ts de 

l 'étude car il n 'y a pas de re lat ion entre l a va leur des rat ios et l a 

tai l le des en t r ep r i s e s (1 ) . Dans ce second groupe , le total des actifs 

va r i e de 1 à 25 mi l l ions de $ avec une moyenne de 9, 7 mi l l ions de $ . 

Ayant a ins i constitué un échantil lon de 66 en t r ep r i s e s i n 

dust r i e l l e s dont l a moitié ont fait fa i l l i te , il faut r e c h e r c h e r l e s ra t ios 

qui permettent le mieux d ' exp l iquer ces dé fa i l l ances . 

(1) cf G U P T A (Manak ) : A synchronie study of co rpo ra te f inancia l 

s t ructure pattern by indus t ry , s ize and g rowth . P h . D . d i sser ta t ion , 

Un ive r s i ty of Ca l i fo rn ia , Lo s A n g e l e s , 1967. 

Nous v e r r o n s toutefois dans le p a r a g r a p h e suivant que l e s P M E posent 

des p r o b l è m e s spéc i f iques . 



3 °/ L E S V A R I A B L E S E X P L I C A T I V E S 

M . A l tman a r e c e n s é dans l a l i t té rature économique et 

f inancière 22 rat ios couramment ut i l i sés pour appréhender le r i s 

que de défa i l lance d'une en t r ep r i s e . Ce s rat ios , que nous avons r e 

g roupés sous cinq rub r i ques sont l es suivants : (1) 

1 - L iquidité : Ratio de fonds de rou l ement 

T r é s o r e r i e + Effets à r e c e v o i r e scomptab les/Det tes 

d 'exploitat ion 

Fonds de rou lement net/Total de l 'act i f 

2 - Rentabi l i té : Résultat brut d 'explo i tat ion/Ventes 

Résultat avant impôt/Ventes 

Résultat ap r è s impôt/Ventes 

Résul tat ap r è s impôt, avant f r a i s f inancier s/Tota l de 

l ' act i f 

Résultat avant impôt et f r a i s f inanc ie r s/Tota l de l ' a c 

tif 

N o m b r e d ' e x e r c i c e s dé f ic i ta i res au cours des t ro is 

d e r n i è r e s années 

3 - Endettement : Dettes à court t e rme/To ta l de l ' act i f 

Dettes à long t e rme/Tota l de l 'act i f 

Total des det tes/Tota l de l 'act i f 

4 - So lvab i l i té : R é s e r v e s / T o t a l de l ' act i f 

V a l eu r b o u r s i è r e de l ' en t r ep r i s e/Det t e s (2) 

Situation nette/Total des dettes 

5 - Act iv i té : V e n t e s / T r é s o r e r i e + Effets à r e c e v o i r e scomptab l e s 

Ventes/Stock 

P r i x de revient des m a r c h a n d i s e s vendues/Stock 

V e n t e s / V a l e u r s i m m o b i l i s é e s nettes 

Ventes/Dettes d 'exploitat ion 

Ventes/Tota l de l 'act i f 

Act i f s c i rcu lants/Ventes 

(1) A L T M A N (Edwa rd , I ra ) : Op . cit. p. 43 et 44. 

(2) Toutes l e s en t r ep r i s e s de l ' échant i l lon sont, rappe lons le , cotées . 



Des informations p r éc i euse s en mat i è re de r i sque de d é 

fa i l lance, te l les la proport ion des charges f ixes , ne sont pas ment ion 

nées dans cette l iste car ce r ense ignement n 'est géné ra l ement pas p u 

b l ié par l es en t r ep r i s e s . D ' au t re s ont été é l iminées . De nombreux 

auteurs citent par exemp le le rat io "Résultat/Situat ion net te " en o u 

bliant qu ' i l peut être positif l o r s q u e l a situation est catastrophique 

(le résu l tat est une perte et l a situation nette est déjà négat ive ) , ce 

qui pose des p r o b l è m e s d ' interprétat ion. 

On peut sans doute cr i t iquer le choix de ces 22 ra t ios ; 

mais ce n 'est pas notre p ropos . Ce qui nous importe ici , c ' es t l a 

démarche suivie car les résu l tats dégagés pa r M . A l tman n'ont pas , 

de toute façon, une va leur un i ve r s e l l e . Il faut l es adapter aux p r a t i 

ques comptab les et f inanc ières de chaque pays et de chaque époque. 

L ' é tape suivante cons i s te ra donc à sé lect ionner ceux de 

ces rat ios qui possèdent le me i l l eu r pouvoir explicati f d 'une dé f a i l 

lance de l ' e n t r e p r i s e . 



4 ° / L E S R E S U L T A T S 

L e s cinq rat ios permettant de r épa r t i r l e s 66 en t r ep r i s e s 

de l ' échant i l lon en deux g roupes homogènes ( en t r ep r i s e s défai l lantes 

et en t r ep r i s e s sa ines ) avec un m in imum d ' e r r e u r sont l e s suivants : 

X j = Fonds de rou lement net/Tota l de l 'act i f 

X 2 = R é s e r v e s / T o t a l de l 'act i f 

X 3 = Résultat avant impôt et f r a i s f inancier s/Tota l de l 'act i f 

X^ = Va l eu r b o u r s i è r e de l ' en t r ep r i s e/Det te s 

X 5 = Ventes/Tota l de l 'act i f 

Ces rat ios appel lent l es r e m a r q u e s suivantes : 

1 - Ils sont a s s e z b ien r épa r t i s entre les cinq rub r i ques définies 

p r é cédemment puisque l 'on rencontre un rat io de l iquidité ( X j ) , de 

rentabi l i té (X^h deux rat ios de so lvab i l i té (X^ et X^) et un rat io d ' a c 

tivité ( X g ) . Seule la rub r i que "endettement 1 1 n 'est pas r e p r é s e n t é e . 

2 - L ' â g e de l ' en t r ep r i s e qui intervient dans le r i sque de dé f a i l 

lance (1) est p r i s en compte de façon a s s e z indi recte g r â c e au rat io 

X^. C e l u i - c i est en effet r a r e m e n t é levé dans une en t rep r i s e j eune . 

Toutefois , ce ra t io peut éga lement être fa ib le dans une en t r ep r i s e 

ancienne et saine qui vient de p rocéde r à une incorporat ion des r é 

s e r v e s au capital soc ia l . Il ne s emb l e pas que M . A l tman ait r e n c o n 

tré ce type de difficulté dans son échanti l lon. 

3 - L e rat io X^ e x p r i m e la rentabi l i té économique de l ' e n t r e p r i s e 

et, éventuel lement, sa capacité d 'endettement. 

4 - L e rat io X^ est interprété de l a façon suivante par M . A l tman : 

si l a va leur b o u r s i è r e de l ' en t r ep r i s e est de 1 000 $ et ses dettes de 

500 $ , les actifs peuvent supporter une m o i n s - v a l u e de 66 % sans 

que l a so lvabi l i té de l ' e n t r e p r i s e ne soit m i s e en cause . Cette i n t e r 

prétat ion r epose sur l ' i dée que l a va l eur b o u r s i è r e plus l e s dettes c o r 

respond à l a " v a l eu r r é e l l e " des actifs, autrement dit, à une r é é v a l u a 

tion (sur des b a se s non dé f in ies ) . En réa l i té , c ' es t oub l ie r que cette 

" va l eu r r é e l l e " des actifs n 'est d isponib le pour le r e m b o u r s e m e n t 

des dettes qu ' en cas de l iquidation de l ' e n t r e p r i s e . O r chacun sait que 

(1) cf supra p. 111 et 128. 



l a va leur l iquidative d 'une en t rep r i s e d i ve r ge de façon cons idé rab l e 

de l a va leur d 'usage (ou va leur de r emp lacement , e t c . . ) de ses 

dif férents act i fs . Sans compter tout le pass i f latent (s ituation f i s ca l e 

latente et indemnités de l i c e n c i e m e n t ) . . . Nous s o m m e s donc a s s e z 

su rp r i s que ce rat io ait été retenu. 

5 - Enfin, il est important de r e m a r q u e r que tous l e s ra t ios r e 

tenus ont une va l eur é levée l o r sque l a situation est bonne et fa ib le 

l o r s q u ' i l y a un r i s que de dé fa i l l ance . 

Ayant sé lect ionné l e s m e i l l e u r s indicateurs de défa i l lance , 

le p r o b l è m e est maintenant de l e s a g r é g e r en une fonction unique avec 

des pondérat ions qui soient le re f let de l eur pouvoir d i sc r iminant . L e s 

ca lculs de M . A l tman donnent le résu l ta t suivant : 

Z = 0, 012 Xj + 0, 014 X 2 + 0, 033 X 3 + 0, 006 X 4 + 0, 999 X 5 

En fonction de l a va leur de Z, l es r i sques de défa i l lance se r é p a r t i s 

sent comme suit : 
: : 
[ ! P a s de r i s que 

Défa i l l ance " c e r t a i n e " i Zone d ' incert i tude ! , , , £ M 1 

i ! de dé fa i l lance 
i i 
i i . , . • 

1,81 2,675 2,99 Z 

I 
"point d i sc r iminant o p t i m u m " 

(nombre d ' e r r e u r s de c lass i f icat ion réduit au min imum) 

Sur l es 66 en t r ep r i s e s de l 'échanti l lon, on en dénombre : 

- 29 pour l e sque l l e s Z < 1, 81, ayant toutes fait fa i l l i te 

- 7 pour l e sque l l e s 1 , 8 1 ^ Z ^ 2 , 99 

- 30 pour l e sque l l e s Z > 2, 99, aucune n'ayant fait fai l l i te 

Si l ' on fixe le "point d i sc r iminant o p t i m u m " à 2, 675, on commet s e u 

lement deux e r r e u r s de c lass i f icat ion . L a fonction Z retenue p e r m e t 

donc de r épa r t i r l e s en t r ep r i s e s en deux g roupes re l a t i vement h o m o g è 

nes . 

Ce point d i sc r iminant n'a pas une va l eu r abso lue . L e s e r 

r e u r s c o m m i s e s peuvent être de deux types : cons idé re r une e n t r e p r i 

se saine en danger ou l ' i n v e r s e . L e coût de ces e r r e u r s n 'est pas le 

même et dépend d ' a i l l eu r s du rô le de celui qui doit u t i l i se r l ' i n f o r m a 

tion. Dans notre optique, qui est la créat ion d ' ind icateurs d ' a l e r t e au 

s e r v i c e du comité d ' en t r ep r i s e , mieux vaut êt re p e s s im i s t e puisque 



la p rocédu re est d ' abo rd interne et dép l ace r le point d i sc r iminant 

v e r s l a droite , sur le schéma c i - d e s s u s . 

M a i s les résu l tats obtenus peuvent êt re l iés aux c a r a c t é 

r i s t iques des en t r ep r i s e s constitutives de l ' échant i l lon qui a s e r v i 

à l a m i se au point de l a fonction. M . A l tman a donc p r i s l a p r é c a u 

tion d 'en tester l a va l id ité sur d ' aut res échanti l lons. 



5 ° / L E C O N T R O L E D E L A V A L I D I T E D E S R E S U L T A T S 

L e second échanti l lon ne comprend que 25 en t r ep r i s e s 

ayant toutes fait fai l l i te entre 1947 et 1966 et dont l e s actifs v a r i 

ent de 900 000 $ à 19, 3 mi l l ions de $• Ce sont des en t r ep r i s e s c o 

tées (cec i est ind ispensab le au fonctionnement du modè l e ) , de t a i l 

le compa rab l e à ce l les du p r e m i e r échanti l lon, ma i s appartenant 

à des b ranches d 'act ivité que lconques . L e seul point commun est 

qu ' i l s ' ag i t d ' indus t r i e s . L a p r é c i s i on des résu l tats obtenus est a s 

sez étonnante puisque la fonction d i sc r iminante définie c i - d e s s u s 

pe rmet de r e c l a s s e r co r rec tement 24 en t r ep r i s e s sur 25. L ' e r r e u r 

n 'est donc que de 4 % , sur l a b a se du de rn ie r b i lan publ ié avant l a 

fa i l l i te . 

L ' ob ject ion qui vient immédia tement à l ' e s p r i t consiste 

à d i r e qu'un an avant l a fa i l l i te , l a p r é c i s i on est a i sée car la s i tua 

tion ne fait p lus aucun doute, m ê m e en l ' a b sence d 'un outil m a t h é 

matique sophist iqué. M . A l tman y a répondu d ' avance . 

Il a constitué un t r o i s i ème échanti l lon de 66 en t r ep r i s e s 

industr ie l les cotées, ayant connu au moins un e x e r c i c e dé f ic i ta i re 

au cours des trois d e rn i è r e s années, ma i s n'ayant pas fait fa i l l i te . 

65 % des en t r ep r i s e s de l ' échant i l lon en avaient deux ou t ro is au 

cours des trois d e r n i è r e s années . Enfin, pour des r a i sons qui ne 

sont pas expl ic i tées , M . A l tman ajoute que l 'un des e x e r c i c e s dé f i 

c i ta i res doit c o r r e s p o n d r e aux années 1958 ou 1961 ( l ) . L ' a v e n i r 

de ces 66 en t rep r i s e s n 'est donc pas c l a i r ement t r a c é . En dépit de 

cette difficulté, le modè le c l a s se co r r ec tement 79 % des e n t r e p r i s e s . 

Aut rement dit, 21 % des en t r ep r i s e s (14 sur 66) sont cons idé rées 

comme devant f a i re fai l l i te a l o r s qu ' e l l e s se r e d r e s s e r o n t . Ce r é 

sultat est ex t r êmement sat is fa isant compte tenu de l a s impl ic i té de 

la m i s e en prat ique de l a méthode, une fois que l a fonction de d i s c r i 

mination est connue. 

L e de rn ie r test de val idité effectué par M . A l tman a con 

sisté à r e p r e n d r e le p r e m i e r échanti l lon de 33 en t r ep r i s e s ayant fait 

(1) Au cours de ces deux années, le taux de c r o i s s ance du P N B a été 

pa r t i cu l i è rement bas aux E t a t s - U n i s . 



fai l l ite et à r emonte r dans le temps pour étudier l 'aptitude de son 

modèle à f f p r é d i r e , f longtemps à l ' avance l e s fa i l l i tes . L e s r é s u l 

tats, cette f o i s - c i décevants , sont consignés dans le tab leau suivant : 

N o m b r e d 'années avant l a fai l l i te Pourcentage d ' e r r e u r 

1 95 % 
2 72 % 
3 48 % 
4 29 % 
5 36 % 

Ceci montre q u ' a u - d e l à d'un hor izon de deux ans, le modè le est 

sans g rande v a l eu r . 



6 °/ C O N C L U S I O N 

L a fonction d i sc r iminante de M . A l t m a n constitue un bon 

indicateur de défa i l lance à court t e r m e pour les en t r ep r i s e s i ndus 

t r i e l l e s cotées . Il conviendrait donc de l ' adapter et de l a pe r f ec t i on 

ner en suivant l e s axes de r e che rche suivants : 

1 - No t re objectif n'étant pas de const ru i re un indicateur de r i s 

que en mat i è r e de gest ion de porte feui l le , i l faudrait modi f ie r l a v a 

r i ab l e (Va l eu r b o u r s i è r e de l ' en t r ep r i s e/Det te s ) de m a n i è r e à 

pouvoir u t i l i se r l a fonction d i sc r iminante m ê m e dans le cas d ' e n t r e 

p r i s e s non cotées . Il faudrait v é r i f i e r que le modè le n 'est pas e x a g é 

rément a l té ré par une substitution de la notion de situation nette à 

cel le de va leur b o u r s i è r e . 

2 - L e s poss ib i l i t é s de p rév i s i on du modè le sont trop f a i b l e s . A 

deux ans d'une fai l l i te , il est déjà souvent t rop ta rd pour s a u v e g a r 

der l e s emp lo i s . Il faut au moins trois ans, sinon quatre , pour d é 

ve lopper une nouvel le production et r éo r i en te r l ' act iv i té de l ' e n t r e 

p r i s e . P e u t - ê t r e p o u r r a i t - o n const ru i re un modè le plus pe r f o rmant 

à condition de ne pas r e g r o u p e r dans un m ê m e modè le des industr ies 

aussi di f férentes que la construction aéronautique, les machine s - ou t i l s , 

l ' é l ec t ron ique , la s i dé ru rg i e , l a b i s cu i t e r i e , la b r a s s e r i e , l ' h o r l o g e 

r i e , l ' indust r ie chimique, e t c . . Il ne se ra i t sans doute pas r éa l i s t e 

de vou lo i r const ru i re une fonction d i sc r iminante pour chacun des 88 

secteurs de la Cent ra l e des B i l ans de l a Banque de F r a n c e (1) (2 ) . 

Toute l a diff iculté cons i s t e ra a l o r s à f a i r e des r eg roupements su f f i 

sants pour a l l é ge r le t rava i l sans a l t é r e r l a p e r f o rmance du m o d è l e . 

(1) Un modè le pour l ' indust r i e texti le a été construit par le C E S A . Il 

p e rmet de r e c l a s s e r co r r ec tement 81 % des en t r ep r i s e s un an avant 

la "di f f iculté de t r é s o r e r i e " (et non un dépôt de bi lan) et 62 % deux ans 

avant. Ces résu l tats , appa remment m é d i o c r e s , sont dus à l a dé f in i 

tion très l a r g e de l a défa i l lance retenue ic i . Cf à ce sujet : M A D E R 

( F r anço i s ) : L e s rat ios et l ' ana ly se du r i s que . A n a l y s e f inanc iè re , 2ème 

t r i m e s t r e 1975, p. 12. 

(2) cf annexe II p. 217. 



3 - Enfin, l e s P M E que M . A l tman l a i s s e de côté, ont des p r o 

b l è m e s spéci f iques (mode de f inancement notamment) qui mér i tent 

d ' ê t re étudiés. Il le reconnaît d ' a i l l eu r s l u i - m ê m e en déc l a rant : 

" l e s petites en t r ep r i s e s sont p robab lement plus sens ib l e s aux dif

f icultés f inanc ières et, pa ra l l è l ement , sont moins à m ê m e de se 

p r éoccupe r de ces p r o b l è m e s " . (1) Cette lacune nous amène à e n 

v i s a ge r le cas des P M E dans le p a r a g r a p h e suivant. 

(1) A L T M A N (Edwa rd , I ra ) : Op . cit. p. 12. 



§ 3 - L E S I N D I C A T E U R S D E D E F A I L L A N C E S Y N T H E T I Q U E S 

A D A P T E S A U X E N T R E P R I S E S P E T I T E S E T M O Y E N N E S 

A notre connaissance , deux études seu lement prennent 

en considérat ion l es spéci f ic i tés des en t r ep r i s e s petites ou moyennes : 

ce l les de M M . Edmi s t e r (1) et G ru (2 ) . Toutes deux s 'appuient sur 

une même d é m a r c h e plus inductive que déductive : 

- la r e che rche théorique, à p r i o r i , du ou des me i l l eups i nd i ca 

teurs de défa i l lance est réduite au m a x i m u m 

- la solution résu l te donc plus d ' obse rvat ions stat ist iques qui ont 

pour point commun d ' ê t r e t ra i tées g r â c e à l a même technique : l ' a n a 

lyse d i sc r iminante . 

Ces méthodes sont donc re la t ivement e f f icaces car e l l e s 

fournissent des résu l tats intéressants ma i s e l l e s sont a s s e z pauv re s 

sur le plan de leur va l eur exp l icat ive . Aut rement dit, e l l es nous p e r 

mettent de t rouver une bonne " r ece t t e de cu i s ine " ma i s ne nous e x 

pliquent pas l ' encha înement logique des réact ions chimiques qui p e r 

mettent de r é a l i s e r le plat. 

Nous al lons ana lyse r l es d i f fé rences entre l e s études de 

M M . Edmis t e r et G ru puis approfondir cette d e r n i è r e méthode . 

(1) E D M I S T E R (Robe r t O. ) : A n e m p i r i c a l test of f inancial ra t io ana lys i s 

for sma l l bus iness f a i lu re prédict ion. Journal of f inance and quantitative 

ana lys i s , m a r s 1972. 

(2) G R U ( L a r r y , Geo r ge ) : F inanc ia l ra t ios , mult iple d i sc r iminant 

ana lys is and the prédict ion of sma l l co rpora te f a i l u r e , P h , D , , 

Un ive rs i ty of Minnesota , 1973, 212 p. 



1 ° / L A F O N C T I O N D I S C R I M I N A N T E D E M . E D M I S T E R 

Ces t ravaux datent de 1971 et apportent de nombreux p e r 

fectionnements par r appor t à ceux dé M . A l tman en 1966. (1) 

1 - P lu s que la va leur abso lue d'un rat io , c ' es t sa va l eur par 

r appo r t aux no rmes sec to r i e l l e s qui impor t e . C ' e s t pourquoi cet 

auteur ne retient que les r appor t s : rat io de l ' e n t r e p r i s e / n o r m e 

sec to r i e l l e . L e s n o r m e s sec to r i e l l e s retenues sont ce l l es de l a 

Sma l l Bus ines s Admin i s t ra t ion (SBA ) ou, à défaut, de Robe r t M O R R I S 

A s s o c i a t e . 

2 - 1 1 faut éga lement p r end re en compte les évolutions. A ins i , 

pour chaque rat io , on note l e s var iat ions des t ro is d e r n i è r e s années . 

C e l l e s - c i peuvent c o r r e s p o n d r e à un t rend ascendant, descendant 

inexistant ( s i l ' évolut ion est en dents de s c i e ) , ou hor izonta l . 

3 - On substitue aux rat ios (tant ceux de l ' e n t r e p r i s e que ceux 

cor respondant à la n o r m e sector i e l l e ) l a moyenne ar i thmétique de 

leur va l eur au cours des t ro is d e r n i è r e s années . 

4 - 1 1 faut p r end r e en compte en l es liant la va leur abso lue d 'un 

ratio et son trend. Aut rement dit, c ' es t l e couple va leur a b s o l u e -

trend qui doit ê t re p r i s en cons idérat ion. 

5 - L e s di f férentes v a r i a b l e s fonctionnent comme des cl ignotants. 

E l l es ne peuvent donc p r end re que l a va l eur z é r o ( cas no rma l ) ou un 

(s i la v a r i a b l e atteint un seui l c r i t ique ) . 

722 v a r i a b l e s ont au total été testées sur un échanti l lon de 

42 en t r ep r i s e s (21 ayant fait fai l l i te ) de tai l le moyenne (en moyenne, 

le total de l 'act i f s ' é l eva i t à 165 000 $ et l e chiffre d ' a f f a i res à 

407 000 $ ) . Une ana lyse d i sc r iminante dite pas à pas (2) a p e r m i s de 

r édu i r e le n o m b r e des v a r i a b l e s à 7, ce qui donne l a fonction su i van 

te : (3) 

Z = 9, 5 - 4, 23 - 2, 93 X 2 - 4, 82 X 3 + 2, 77 X 4 - 4, 52 X 5 - 3, 52 X & 

- 9, 24 X - avec : 

(1) cf G R U ( L . G . ) : Op . cit. p. 46 à 57. 

(2) cf B E R T I E R ( P . ) et B O U R O C H E ( J - M . ) : Ana l y s e des données m u l -

t id imens ionne l les . P U F , 1975, p. 173. 

(3)cf M A D E R ( F . ) : Op. cit. p. 13. 



Xj = 1 si Cash - f l ow/Det te s à court t e rme { 0, 05. Sinon X j = 0 

X^ = 1 si Fonds p r o p r e s / V e n t e s ^ 0 , 07. Sinon = 0 

X j = 1 si (Fonds de rou lement net/Ventes )/Moyenne sec to r i e l l e 

R M A < - 0, 02. Sinon X 3 = 0 (1) 

X^ = 1 si (Dettes à court t e rme/Fonds p r o p r e s ) / M o y e n n e sec to r i e l l e 

S B A < 0, 048. Sinon X 4 = 0 (2) 

Xj. = 1 si (S tocks/Ventes )/Moyenne sec to r i e l l e R M A a un t rend a s 

cendant E T est encore ( 0, 04. Sinon X^ = 0 

X^ = 1 si (Réa l i s ab l e et d isponib le/Dettes à court t e rme ) /Moyenne 

sec to r i e l l e R M A a un trend descendant E T est ^ 0, 34. Sinon 

x 6 = o 

X^ = 1 si (Réa l i s ab l e et d isponib le/Dettes à court t e rme ) /Moyenne 

sec to r i e l l e R M A a un trend ascendant . Sinon X^ = 0 

! , L a fonction d i sc r iminante d T E d m i s t e r suppose la conna i s 

sance des comptes pendant les trois années précédant la fa i l l i te . On 

ne pour ra i t donc l ' u t i l i s e r qu'un an au plus avant l a ruine de l ' e n t r e p r i 

se . E l l e a p e r m i s de r e c l a s s e r avec exactitude 93 % des e n t r e p r i s e s " 

(3 ) . Ce pourcentage peut s e m b l e r sat is fa isant d'autant plus que cette 

étude p résente l ' avantage d ' ê t re centrée sur l es P M E . M a i s on peut 

lui r e p r o c h e r un certa in nombre d ' insuf f i sances : 

1 - L ' échant i l lon n 'est sans doute pas représentat i f . M . Edmi s t e r 

n 'a p r i s que des en t rep r i se s ayant emprunté à la S B A ou ayant béné f i 

cié de sa caution (4 ) . D ' au t re part , l ' échant i l lon est t rop petit (42 e n 

t r ep r i s e s en tout). Enfin, il n 'y a pas d 'échanti l lon témoin permettant 

de tester l a val idité de la fonction d i scr iminante é l abo rée à pa r t i r du 

p r e m i e r échantil lon. 

2 - D e par la construction m ê m e de sa fonction d i sc r iminante , le 

modè le ne peut t ra i ter que les comptes d ' en t r ep r i s e s ayant publ ié t ro is 

b i l ans . Ce l a exclut un a s s e z grand nombre de P M E qui font fai l l i te avant 

(1) R M A = R o b e r t M o r r i s A s s o c i a t e . 

(2) S B A = Sma l l Bus ines s Admin i s t ra t ion . 

(3) M A D E R : Op . cit. p. 13. 

(4) Seules l es en t r ep r i s e s dont la demande de crédi t a été r e fusée pa r 

au moins une banque peuvent bénéf ic ier du soutien de l a S B A . 



d ' avo i r atteint l ' â ge de t ro is ans (1 ) . 

3 - Au niveau plus théorique de l a conception m ê m e du modè le , 

deux g r a v e s insuf f isances mér i tent d ' ê t re r e l e v é e s . 

- L e fait de donner une f o r m e b ina i re aux va r i a b l e s exp l icat ives 

(X j à X 7 ) constitue une perte d ' in format ion r eg r e t t ab l e . Entre un 

rat io f ranchement mauva i s ( X / = 1) et un bon résu l ta t (X^ = 0) , i l y 

a p lace pour toute une g a m m e de nuances qui sont ic i m a s q u é e s . 

- D ' au t re part , l es notations b ina i r e s conviennent mieux à l a d e s 

cr iption des v a r i a b l e s qual i tat ives . Il est cur ieux que M . Edmi s t e r 

ait étendu ce système de notation à des v a r i a b l e s quantitatives a l o r s 

que l a technique de l ' ana ly se d i sc r iminante , qu ' i l ut i l ise , consiste , à 

par t i r de v a r i a b l e s expl icat ives quantitatives, à définir p lus i eu r s états 

d'une va r i a b l e qualitative Y ( ici : fai l l ite ou absence de fa i l l i te ) . Enfin, 

toute analyse d i sc r iminante suppose que l es v a r i a b l e s X^ soient d i s t r i 

buées se lon une loi n o r m a l e . Cette condition n 'est plus r e spec tée l o r s 

que l ' on définit X^ comme étant une va r i a b l e d ichotomique. 

P o u r toutes ces r a i sons , nous ne pensons pas que l e s t r a 

vaux de M , Edmi s t e r puissent être ut i l i sés . P a r contre, i l était in té 

r e s s an t de p ré sente r sa d émarche . Nous al lons vo i r maintenant les 

études menées par un autre chercheur amér i ca in , M . G r u (2) , qui 

aboutissent à des résu l tats plus f i ab l e s . 

(1) cf le tab leau des fa i l l i tes par t ranches d 'âge et de capital in C N M E : 

Qui fait fai l l ite en F r a n c e en 1973 ? Op. cit. p. 124. 

(2) G R U ( L . G . ) : Op . cit. 



2 ° / L A F O N C T I O N D I S C R I M I N A N T E D E M . G R U 

Nous p résente rons succintement les ca rac té r i s t i ques e s 

sent ie l les de la d é m a r c h e suivie par cet auteur . 

- a - L e s cor rect i f s à apporter aux états f inanc iers 

T r o i s cor rec t i f s doivent êt re apportés p r éa l ab l ement : 

1 - L e s immob i l i sa t ions i nco rpo re l l e s n'ont géné ra l ement de v a 

leur que si e l l es expr iment la poss ib i l i té pour l ' en t r ep r i s e d ' exp lo i te r 

une rente de situation : le fonds de c o m m e r c e co r r e spond à une l o c a l i 

sation p r i v i l ég i ée , une "c l ientè le capt ive" , e t c . . . ; les m a r q u e s , b r e 

vets et l i cences cor respondent à autant de monopoles l égaux . Si l ' e n 

t r ep r i s e est en diff iculté, ce la signifie que ces rentes de situation 

n 'existent pas ou sont insuf f isantes. L a va leur à l 'acti f des i m m o b i l i 

sations i nco rpo re l l e s est donc comptée pour z é r o . 

2 - L e s charges payées d 'avance ne peuvent que r a r e m e n t être 

r e m b o u r s é e s en cas de l iquidation. E l l e s sont donc v i r é e s des v a l e u r s 

r é a l i s a b l e s et d isponib les aux comptes d ' immob i l i s a t i on qui eux auss i , 

peuvent inc lure des m o i n s - v a l u e s latentes en cas de l iquidation. 

3 - L e s c réances sur les a s soc i é s et les autres soc iétés du g roupe 

sont v i r é e s des v a l eu r s r é a l i s a b l e s aux va l eu r s i m m o b i l i s é e s car ces 

déb i teurs peuvent obtenir fac i lement des r epor t s d ' échéances . I n v e r s e 

ment, les dettes envers les a s soc i é s et les autres soc iétés du g roupe 

peuvent devo i r êt re r e m b o u r s é e s avant l ' é chéance si le c r éanc i e r con 

naît des diff icultés f inanc iè res . Il faut donc les cons idé re r s y s t émat i que 

ment comme des dettes à court t e r m e . Nous pensons que cette p r u d e n 

ce ex t r ême , r éa l i s t e dans certains cas , peut être e xce s s i v e dans d ' a u 

t r e s . Ce r ta ines banques , par exemple , peuvent ex i ge r un b locage du 

compte courrant des a s soc i é s qui devient a l o r s un vé r i t ab l e compte de 

capital . 

- b - L ' échant i l lon de ba se 

M . G ru définit une ent rep r i se de tai l le petite ou moyenne 

comme étant une en t r ep r i s e dont l 'acti f net total est in fér ieur à 

2 200 000 $. B ien que l 'on pu i s se toujours cr i t iquer ce genre de c r i t è 

r e , il faut b ien admettre que faute de mieux, il est tout à fait s a t i s f a i 

sant. L ' échant i l lon de base respecte cette l imite et comprend : 

- 34 en t r ep r i s e s ayant fait fai l l ite dans les se i ze mois suivant le 

de rn ie r bi lan connu et dont le total de l 'act i f est en moyenne de 531 700 $. 



L a pér iode couverte est : 1965-1972. Il y a 23 indust r i es . Toutes l e s 

fa i l l i tes ont été prononcées dans le Minnesota . 

- 34 en t r ep r i s e s (dont 24 industr ies ) n 'ayant pas fait fa i l l i te dont 

l 'acti f moyen s ' é l ève à 754 300 $. L a pé r i ode couverte est : 1967-

1972. Dans le choix de ces 34 en t r ep r i s e s , M . G r u s ' e s t e f fo rcé de 

r e spec t e r l e s répart i t ions sec to r i e l l e s des en t r ep r i s e s ayant fait f a i l 

l i te . 

Selon les m ê m e s r è g l e s , il a été constitué un échanti l lon 

de contrôle de 28 f i r m e s dont 15 qui ont fait fa i l l i te . 

- c - L e s v a r i a b l e s expl icat ives de la dé fa i l lance 

21 v a r i a b l e s ont été testées : 15 rat ios et 6 autres v a r i a 

b l e s . 

Ratios de l iquidité : 

1 - Act i f c i rculant/Dettes à court t e rme ( rat io de fonds de rou lement ) 

2 - V a l e u r s r é a l i s a b l e s et d i sponib les/Dettes à court t e r m e 

3 - T r é s o r e r i e / D e t t e s à court t e r m e 

4 - Act i f s c i rcu lants/Tota l de l 'act i f 

Ratios d 'act ivité : 

5 - Ventes/C l i en t s ' + Effets à r e c evo i r ( rotat ion des c r éances c o m 

m e r c i a l e s ) 

6 - Coût des marchand i se s vendues/Stock (1) ( rotation des stocks) 

7 - Ventes/Tota l de l 'act i f (2) 

Rentabi l i té : 

8 - Résu l tat/Ventes 

9 - Résultat d 'explo i tat ion/Ventes 

10 - Résu l ta t/Tota l de l 'acti f 

11 - Résultat d 'explo i tat ion/Tota l de l ' act i f 

(1) L e calcul du coût des ma rchand i s e s vendues doit êt re mené de l a 

façon suivante : 

Dans une en t r ep r i s e c o m m e r c i a l e : Stock initial + Achats - Stock f ina l . 

Dans une en t r ep r i s e indust r ie l l e : l ' actue l plan comptable ne p e r m e t 

pas d 'e f fectuer le calcul puisqu 'aucune indication n 'est fournie sur la 

répart i t ion des charges entre coût de production et f r a i s de d i s t r i b u 

tion. Toutefois, on peut en avo i r une approx imat ion g r â c e à la mé tho 

de décr i te p. 170. 

(2) Ce rat io peut être rendu non signif icatif par le c r éd i t - b a i l , cf §4, 
P . 194. 



12 - R é s e r v e s / T o t a l de l 'act i f ( p r i s e en compte s imultanée de l ' â g e 

et de l a rentabi l i té ) 

Endettement : 

13 - Total des dettes/Tota l de l 'act i f 

14 - Résul tat avant amor t i s s ement/To ta l des dettes 

15 - Résultat avant impôt et amor t i s s ement/To t a l des dettes 

Au t r e s v a r i a b l e s : 

16 - Acti f c i rculant (montant) 

17 - Situation nette (montant) 

18 - Résul tat (montant) 

19 - A g e de l ' e n t r e p r i s e (en années) 

20 - V a r i a b l e X ^ =. 1 s ' i l s ' ag i t d 'une indust r ie . Sinon X ^ = 0 

21 - V a r i a b l e X ^ j = 1 si le c o m m i s s a i r e aux comptes a r e fu sé de 

cer t i f i e r l e s comptes . Sinon X ^ j = 0 

Toutes ces v a r i a b l e s sont i s sues des comptes modi f iés se lon l a p r o c é 

dure décr i te dans le point f f a l f (p.188) c i - d e s s u s . 

- d - L e s résu l tats 

L a méthode l f pas à pas 1 1 (step w ise ) a p e r m i s à M . G r u d ' é l i 

miner p r o g r e s s i v e m e n t toutes l es v a r i a b l e s n'ayant pas un pouvoir d i s 

cr iminant suffisant ou l e s v a r i a b l e s redondantes . C o m m e chez M . A l tman 

l ' i dée est que l ' in fo rmat ion n 'obéit pas aux r è g l e s de l ' a r i thmét ique . 

20 ra t ios ne donnent pas fo rcément deux fois plus d ' in format ion que 10. 

A u - d e l à d 'un certa in vo lume, toute information supp lémenta i re peut 

même d iminuer l ' in fo rmat ion g loba l e . L ' i m a g e des a r b r e s qui cachent 

la fo rêt exp r ime b ien ce phénomène. 

L a fonction d i sc r iminante de M . G r u est l a suivante : 

Z = 0, 07877 X j + 0, 02256 X £ + 0, 01643 X 3 + 0, 0718 X 4 - 0, 04144 X g 

avec : 

X j - Résul tat avant impôt et amor t i s s ement/To ta l des dettes 

X 2 = Act i f s de rou lement/Tota l des actifs 

X 3 = Ventes/Tota l des actifs (1) 

X - = Résul tat d 'explo i tat ion/Tota l des actifs 

(1) Il est intéressant de noter que ce rat io est le seul à f i gu re r é g a l e 

ment dans l a fonction de M . A L T M A N (cf p. 177) . P a r contre aucun 

des rat ios de M . Edmis te r n 'a été r e p r i s . 



X j - = Total des dettes/Tota l des actifs 

L a fonction prend une va leur moyenne éga le à - 0, 05671 

pour l ' échant i l lon des en t rep r i s e s défai l lantes et une va l eur de 

+ 0, 05830 pour les en t r ep r i s e s sa ines . Ma i s le p r o b l è m e est de savo i r 

où se situe l a va l eur de Z qui dé l im i t e r a les deux g roupes d ' e n t r e p r i s e s . 

Il n'y a pas une va l eu r opt imale de Z car on peut p o u r s u i v r e deux o b 

jecti fs di f férents : 

- m i n i m i s e r le nombre des e r r e u r s 

- m in im i s e r le coût des e r r e u r s 

Cette seconde optique, qui est sans doute l a plus intéressante , ne 

peut êt re retenue ici faute d ' in format ions sur ces coûts (qui sont 

d ' a i l l eu r s di f férents pour chacun des pa r t ena i r e s de l ' e n t r e p r i s e ) , 

L a va leur l imite retenue par M . G r u est donc ce l le qui l imite le 

nombre des e r r e u r s . 

Z ^ 0, 00962 : l ' e n t r e p r i s e est c l a s sée avec les en t r ep r i s e s défa i l lantes 

Z y 0, 00962 : l ' e n t r e p r i s e est c l a s sée avec les en t r ep r i s e s s a ine s . 

Sur le p r e m i e r échantil lon, le nombre des e r r e u r s est éga l à 6 %. 

Ce résu l tat est t rès sat is fa isant . Si l ' on veut définir une " zone d ' i n 

ce r t i tude " c o m m e l ' a fait M . A l tman , on obtient le s chéma su ivant : 

I Zone d ' incert i tude I 
- 0, 04013 Q + 0,00962 + 0,03850 

_ I 1 _ L Z 

23 en t r ep r i s e s 9 en t r ep r i s e s 9 en t r ep r i s e s 23 en t r ep r i s e s 

défai l lantes défa i l lantes sa ines sa ines 

2 en t r ep r i s e s 2 en t r ep r i s e s 

sa ines défa i l lantes 

22 en t r ep r i s e s 

Ces résu l tats sont bien moins bons car prat iquement une en t r ep r i s e 

sur t ro is se t rouve dans l a " zone d ' incer t i tude " . C ' e s t pourquoi nous 

suggérons , cont ra i rement à ce que fait M , Gru , de ne pas oppose r un 

c l a s sement dichotomique des en t r ep r i s e s à un c l a s sement t r i cho tomi -

que ma i s de les supe rpose r comme sur le s chéma c i - d e s s u s . On o b 

tient a l o r s quatre zones : 

- défa i l lance qua s i - c e r t a ine 



- défa i l lance p robab le 

- défa i l lance peu p robab l e 

- défa i l lance très improbab l e 

- e - L e contrôle de la val idité des résu l tats 

L a fonction d i sc r iminante m i s e au point g r â c e au p r e m i e r 

échantil lon p e r m e t de r e c l a s s e r co r rec tement 86 % des en t r ep r i s e s 

de l ' échant i l l on - témoin si l ' on adopte un c l a s sement d ichotomique. Si 

l 'on repor te sur un graphique s emb l ab l e à celui t r acé c i - d e s s u s les 

résu l tats obtenus avec l ' échant i l lon - témoin , on obtient l e s résu l tats 

suivants : 

L ' impo r t ance re la t ive de la zone d ' incert itude est encore plus g r a n 

de ic i (11 ent repr i ses sur 28) que p r é cédemment . L e s résu l tats sont 

a s s e z m é d i o c r e s . 

- f - Conc lus ion 

P a r r appor t aux t ravaux de M . Edmis t e r , ceux de M . G r u 

présentent les avantages suivants : 

- l ' échant i l lon de base est plus g rand (68 en t r ep r i s e s contre 42) 

- il y a un échant i l lon-témoin a l o r s que l a fonction de M . E d m i s t e r 

n'a pas pu être contrô lée . 

- M, Edmis te r donne à ses v a r i a b l e s une f o r m e b ina i r e ce qui e n 

tra ine des pe r tes d ' in format ion et peut êt re contesté sur le plan théo 

r ique . L e s deux v a r i a b l e s b ina i res testées par M . G ru ont été é l i m i 

nées et ne f igurent pas dans l a fonction f ina le . 

Enfin, par r appor t à d 'autres t ravaux ayant le m ê m e o b j e c -



tif, M . G ru uti l ise la pu issance d'un outil mathématique re l a t ivement 

nouveau dans ce domaine . Ma i s il l ' u t i l i se à me i l l eu r escient que M . 

A l tman car ce sont surtout les en t rep r i s e s de tai l le moyenne qui font 

fai l l i te et non l e s en t rep r i s e s cotées . Dans ces d e r n i è r e s , l ' emp lo i 

est essent ie l l ement menacé par des res t ructurat ions qui sont l i ées 

à un défaut de rentabi l i té de cer ta ins départements ou à une ' r e d i s t r i 

bution des c a r t e s " à l ' i n té r i eur d'un g roupe . L e p r o b l è m e est a l o r s 

d'une nature totalement différente : il est polit ique et échappe en g r a n 

de part ie à une analyse r i g ou r euse d'un seul é lément du g roupe . C o m 

ment intégrer dans une ana lyse f inancière le sentiment d'une d i rect ion 

géné ra l e qui décide de modi f ier la répart i t ion des tâches entre dif

férentes f i l i a les pour f a i r e face à un r i sque politique (menace de n a 

tionalisation, obs tac les mis à certa ins mouvements de capitaux, m o 

dification de r è g l e s f i s ca l e s , e t c . . ) ? 

L e bi lan, tel qu ' i l est actuel lement construit , met en évidence l a l i 

quidité des actifs et l ' ex ig ib i l i té des r e s s o u r c e s . Il est donc tout o r i e n 

té v e r s me ana lyse des p r o b l è m e s de t r é s o r e r i e , un r i sque de c e s s a 

tion de pa iement (qui est le r i sque ma jeur des P M E ) . C ' e s t donc dans 

cette optique qu ' i l faut l ' u t i l i s e r . Ma i s , pour être complet , il faut t e 

nir compte d 'un nouveau mode de f inancement des actifs qui, en r a i 

son de ses ca rac té r i s t i ques ju r id iques , n ' appara î t pas au b i lan : l e 

c r éd i t - b a i l . Son importance mér i t e d 'en f a i r e un chapitre à par t . 



§ 4 - L A P R I S E E N C O M P T E D U C R E D I T - B A I L D A N S L E S 

I N D I C A T E U R S D E D E F A I L L A N C E S Y N T H E T I Q U E S 

Si jur id iquement , le c r éd i t - b a i l se distingue du crédit d ' é 

quipement, économiquement, il r emp l i t des fonctions a s s e z s e m b l a 

b l e s . (1) Il s ' ag i t toujours pour l ' e n t r e p r i s e de d i spose r d'un outil de 

production sans f a i r e appel , pour le f inancement, ni aux fonds p r o 

p r e s , ni aux a s s o c i é s . Ma i s la comptabi l i té , qui est souvent plus une 

image du dro i t que de l ' économie , traite ces deux opérat ions de façon 

totalement di f férente. 

- Dans le cas de l ' emprunt , le maté r i e l f i gure à l 'act i f pour sa v a 

leur d 'acquis i t ion. L e montant de l a dette restant due est inscr i t au 

pass i f et les intérêts sont comptab i l i sés en cha rge . L a comptabi l i té 

re f lète , dans ce cas , l ' e n s e m b l e de l ' opérat ion . 

- Dans le cas du c r éd i t - ba i l , le ma té r i e l ne f i gure pas dans les 

comptes de l ' u t i l i sa teur . L a comptabi l i té n' indique plus l ' impor t ance 

de l 'outi l de production, l a p ropor t ion dans laque l le il est amor t i . L e 

pass i f n ' en reg i s t r e éga lement aucun mouvement et ne re f lète donc pas 

les engagements de l ' e n t r e p r i s e . F ina lement , seuls les l o y e r s sont 

comptab i l i sés dans les comptes de cha rge . On trouve bien sûr dans 

les engagements hors b i lan le total des s o m m e s à payer à plus d'un 

an (sans indication de durée ) et à moins d'un an au titre des opérat ions 

de c r éd i t - b a i l (2 ) . Ma i s on ne connaît ni l a nature ni l a va leur des a c 

tifs auxquels e l l es se rapportent . Toutes les m e s u r e s de product iv ité , 

tous l e s rat ios b a s é s sur les seu ls tab leaux de résu l tats sont donc f a u s 

s é s . Notamment , l es p rév i s i ons de défa i l lance b a sée s sur les rat ios 

sont - e l l e s encore va lab les l o r sque le r e c o u r s au c r éd i t - b a i l se g é n é -

(1) Sur l es aspects ju r id iques du c r éd i t - ba i l , voir : 

- C h a m b r e Nat ionale des Conse i l l e r s F inanc ie r s ( C N C F ) : L e l eas ing . 

Société d 'Edit ions Economiques et F inanc i è r e s , octobre 1966, 68 p. et 

- L a Revue F iduc i a i r e : L e contrat de c r éd i t - b a i l mob i l i e r . N ° 546, 

s ep tembre 1973, p. 65 à 104. 

- R I P E R T ( G e o r g e s ) et R O B L O T (René) : D ro i t C o m m e r c i a l . L G D J , 

1973, § 2520, 3128 et 3146. 

(2) cf O r d r e des Exper t s Comptab l e s et des Comptab l e s A g r é é s : L e s 

engagements hors b i lan. Recommandat ion à l ' u sage des m e m b r e s de 

l ' O r d r e , P r i nc i pe s comptab les n° 6, 1968, p. 11. 



r a l i s e ? C ' e s t le p r o b l è m e que M. E l a m a cherché à r é s o u d r e ( l ) . 

L a question est d'autant plus intéressante que l ' i m p o r t a n 

ce du r e c o u r s au c r éd i t - b a i l n 'est pas une va r i ab l e indépendante du r i s 

que de dé fa i l l ance . L o r s q u ' i l y a un r i s que d ' inso lvab i l i té ou même 

s implement d ' incident de paiement, on re fuse de p rê te r à une e n t r e 

p r i s e a l o r s que l 'on accepte de s igner avec el le un contrat de c r é d i t -

ba i l . Nous al lons donc vo i r success i vement comment , dans son étu 

de, M . E l a m : 

- ré introduit l es engagements de c r éd i t - b a i l dans les comptes 

- dé te rmine un échantil lon d 'entrepr i ses 

- teste l ' intérêt de la p r i s e en compte du c r éd i t - b a i l . 

(1) E L A M (Rick) : The effect of l e a se data on the préd ict ive abi l ity 

of f inancial r a t i o s . The Accounting Rev iew , j anv i e r 1975, p. 25 à 43. 



1°/ L ' I N T R O D U C T I O N D E S E N G A G E M E N T S D E C R E D I T - B A I L 

D A N S L E S C O M P T E S 

P l u s i e u r s méthodes sont po s s i b l e s . Ma i s on peut, pour s i m 

pl i f ier , n 'en re ten i r que deux. 

1 - L a p r e m i è r e , p roposée par M M . A . S A L L A N et R . L A B O U R I E R 

(1) consiste à i n s c r i r e le maté r i e l à l 'acti f pour un montant éga l à ce 

qu ' aura i t coûté son acquis it ion. L a même va leur est por tée au pass i f 

dans le montant des dettes à moyen t e r m e . Chaque année, le ma té r i e l 

(dont l ' en t r ep r i s e n 'est pas p rop r i é t a i r e ) est amor t i se lon l e s r è g l e s 

habi tue l les . Quant au l oyer , il doit être d écomposé plus ou moins a r 

b i t r a i r ement en un amor t i s s ement de l ' emprunt et en f r a i s f i nanc i e r s . 

Ma i s cette méthode ne peut être m i s e en oeuvre par un analyste e x t é 

r i eu r à l ' e n t r e p r i s e . D ' où la seconde méthode. 

2 - M , E l a m devait pouvoir r e d r e s s e r l es comptes des en t r ep r i s e s 

avec l es seules informations pub l i ées . Il a donc été amené à i n s c r i r e 

à l 'act i f l ' immob i l i s a t i on pour un montant égal à la va l eur actuel le des 

l o y e r s . L a contrepart ie f igure dans un compte de dette. P o u r un c e r 

tain nombre d ' en t r ep r i s e s , il a néanmoins été amené à f a i r e des hy 

pothèses car on ne d i spose par fo i s que du cumul de tous les l o ye r s 

futurs sans avo i r leur échelonnement dans le t emps . Quant au taux 

d 'actual isat ion, il a été f ixé par M . E l a m à 6 %. C e s t un choix c r i 

t iquable qui a le mér i t e d ' ê t r e c l a i r . . . 

(1) cf D i rect ion et Gest ion des E n t r e p r i s e s . Ma i - j u in 1965. 



2 °/ C O M P O S I T I O N D E L ' E C H A N T I L L O N 

M. E l a m a r e l e v é dans le Wa l l Street Journal Index les 

en t rep r i se s ayant fait fai l l ite entre 1966 et 1972, dont les comptes 

étaient publ iés dans le Moody ' s Indus t r ia l Manual et ayant eu r e c o u r s 

au c r éd i t - b a i l . Pu i s , dans la m e s u r e du poss i b l e , il a e s s a y é d ' ob t e 

nir l e s comptes des cinq d e r n i e r s e xe r c i c e s de chacune de ces e n t r e 

p r i s e s . L ' échant i l lon se compose donc de : 

48 en t r ep r i s e s dont on possède le de rn i e r bi lan avant l a fa i l l i te 

44 en t r ep r i s e s dont on possède l es deux d e r n i e r s b i lans avant l a fa i l l i te 

37 en t r ep r i s e s dont on possède l es t ro is d e r n i e r s b i lans avant l a fa i l l i te 

29 en t r ep r i s e s dont on possède les quatre de rn i e r s bi lans avant l a fa i l l i te 

25 en t r ep r i s e s dont on possède les cinq de rn i e r s bi lans avant l a fa i l l i te 

A chacune de ces en t rep r i s e s a été a s soc i ée une f i r m e sa ine , a p p a r t e 

nant au m ê m e secteur , dont les comptes sont connus pour l e s m ê m e s 

années et ayant éga lement fait appel au c r éd i t - b a i l . 



3 °/ L ' A N A L Y S E D E S C O M P T E S 

L e p r e m i e r t rava i l auquel se soit l i v r é M . E l a m a été de 

compa re r l ' évolut ion de la s t ructure du pass i f dans l e s deux g roupes 

d ' en t r ep r i s e s (1 ) . L e s résu l tats sont r é s u m é s dans le graphique de 

la page suivante. En le l isant de dro i te à gauche, il montre b ien que 

la s t ructure du pass i f se dé fo rme l o r sque l 'on se r app roche de l a 

fa i l l i te . L e s deux groupes d ' en t r ep r i s e s sont dans une situation c o m 

pa rab l e cinq ans avant l a fai l l i te si ce n 'est que ce l les qui feront 

fai l l ite ont un r e c o u r s plus important au c r éd i t - b a i l qui compense 

une l é g è r e insuff isance de capitaux p r o p r e s ( s igne d 'une trop fa ib le 

rentabi l i té qui ne pe rmet pas une accumulat ion de r é s e r v e s ? ) et 

un niveau beaucoup plus bas de l 'endettement à long t e r m e (s igne 

d'une rét icence des p rê teur s ? ) . No t re but étant la r e che r che d ' i nd i 

cateurs de défa i l lance, peu nous importe de savo i r si cette p r e m i è r e 

d i s to rs ion est une cause ou une conséquence des diff icultés u l t é r i e u 

r e s . Il est d ' a i l l eu r s p robab l e qu ' e l l e soit l e s deux à l a fois et qu 'un 

cycle cumulatif soit a ins i a m o r c é . L e c r éd i t - b a i l est un mode de f i 

nancement réputé coûteux (sauf pour une ent rep r i se en pleine c r o i s 

sance amenée à r enouve l l e r son maté r i e l de façon a c c é l é r é e ) qui p è 

s e r a sur l a t r é s o r e r i e et le résu l tat et r é d u i r a d 'autant l a capacité 

d 'endettement à plus long t e r m e . 

Pu i s , au fur et à m e s u r e que l ' on s ' app roche de l a fa i l l i te , 

on o b s e r v e une diminution très rap ide de l a situation nette qui peut s ' e x 

p l iquer par l ' accumulat ion de résu l tats dé f i c i t a i r e s . L ' a c c r o i s s e 

ment de l a par t des dettes à long et court te rme dans le total du pass i f 

ne signif ie pas qu ' i l y a une augmentation de l ' endettement en va l eu r 

abso lue . Il est beaucoup plus p robab l e que ce de rn i e r r es te stable 

a lo rs que le total du pass i f d iminue (2 ) . Quant à l a diminution de l a 

part du c r éd i t - b a i l en va leur re la t ive , e l le traduit une diminution 

beaucoup plus forte en va leur abso lue . Cette d e r n i è r e r e m a r q u e nous 

amène à f a i re l 'hypothèse suivante (3) : 

(1) A p r è s avoir cap i ta l i sé les engagements de c r é d i t - b a i l . 

(2) Pour e x p r i m e r une certitude, il faudrait ici des r ense ignements en 

va leur qui nous font défaut. 

(3) E l l e n 'a ma lheureusement pas été env isagée et testée par M . E l a m . 



N o m b r e d 'années avant l a fa i l l i te 



- dans l es en t r ep r i s e s sa ines , le c r éd i t - b a i l cap i ta l i sé r e p r é s e n 

te 10 à 15 % du total du passi f , 

- quand l e s p r e m i e r s s ignes d 'essouf f lement appa ra i s sent (5 ans 

et peut - ê t re p lus avant la fa i l l i te ) , l a part du c r éd i t - b a i l augmente 

pour atteindre 25 % du passi f , 

- enfin, l o r sque l a fai l l ite devient imminente , l a par t du c r é d i t -

bai l diminue ( l es l oye r s étant devenus trop lourds ?)• 

Si ce schéma était vér i f i é , l 'étude du volume re lat i f du 

c r éd i t - b a i l apportera i t beaucoup à l a définition d ' ind icateurs de d é 

fa i l lance, à condition de ne pas en avo i r une conception trop m é c a n i s -

te et s imp l i s t e . 



4 ° / L E S R E S U L T A T S 

M . E l a m a ca lcu lé un a s s e z g rand n o m b r e de fonctions 

d i sc r iminantes (10 en tout, soit deux par g roupe d ' en t r ep r i s e pour 

chacune des cinq années) en introduisant, comme v a r i a b l e s e x p l i c a 

tives po s s i b l e s , une l iste de 25 rat ios su f f i samment c l a s s iques pour 

ne pas m é r i t e r d ' ê t re reprodui ts ici (1 ) . Ma i s , dans cet a r t i c l e qui 

n 'est qu'un r é s u m é de sa thèse (2), M . E l a m ne donne pas de p r é c i 

sions sur les v a r i a b l e s retenues et leur pondérat ion exacte . Cec i 

nous amène à p r é sen te r immédia tement l es conclusions de cette é tu 

de . 

L ' introduct ion dans les comptes d'une capita l isat ion des e n 

gagements de c r éd i t - b a i l ne p e r m e t pas d ' a m é l i o r e r l a capacité d i s 

cr iminante des fonctions 1 an , 4 ans et 5 ans avant l a fa i l l i te . P a r 

contre, l e s résu l tats sont nettement me i l l eu r s 2 ans et surtout 3 ans 

avant l a fa i l l i te . Cec i co r r e spond à l a pé r iode au cours de l aque l l e 

les en t r ep r i s e s qui feront fai l l ite r e s s e r r e n t l eu r s engagements de 

c r éd i t - b a i l . Nous constatons seu lement cette coïncidence dans le 

temps . M. E l a m n'ayant pas fait ce r approchement , ne peut appor te r 

de réponse à la question que nous sou levons . 

(1) cf E L A M (Rick) : Op . cit. p. 26. 

(2) Thèse soutenue à l ' Un i ve r s i t é de M i s s o u r i - C o l u m b i a en 1973. 



5 ° / C O N C L U S I O N 

L 'é tude de M . E l a m ne p e r m e t pas de d égage r de con 

clusion bien nette : cet auteur avoue l u i - m ê m e sa déception. En 

fait, e l l e ne r e p o s e pas sur des b a s e s su f f i samment so l ides pour 

donner l ieu à des conclusions déf init ives . L e s informations dont 

d isposa i t M . E l a m sur les engagements de c r éd i t - b a i l des e n t r e p r i 

ses étaient insuf f isantes . Il aura i t fal lu d i spose r chaque fois d'un 

échéancier a l o r s que b ien souvent il a fal lu le reconst i tuer de façon t rès 

approx imat ive . 

P a r contre, l ' i dée de dépar t était t rès in té ressante . Si 

le mode de comptab i l i sat ion des opérat ions de c r éd i t - b a i l n 'était pas 

auss i étro i tement l ié à l ' a spec t ju r id ique du contrat (notamment au 

p r o b l è m e du t rans fe r t de la p rop r i é t é ) , les comptes aura ient sans 

doute une beaucoup plus g rande signif ication (1 ) . Ce p r o b l è m e ne 

manquera pas de deveni r essent ie l dans l e s années à venir si ce 

mode de f inancement continue à se déve lopper au rythme actuel . 

A un niveau beaucoup plus é levé , ce nouveau f r a c t i on 

nement ju r id ique de l ' e n t r e p r i s e (on d ist inguera i t a l o r s l es appor teu r s 

de capitaux bana l i s é s , l e s apporteurs de maté r i e l et l e s t r a va i l l eu r s ) 

ne peut manquer de c r é e r des di f f icultés . Que doivent f a i r e l es P o u 

vo i r s Pub l i c s l o r squ ' une en t rep r i s e en état de cessat ion de pa iement 

est occupée par ses t r ava i l l eu r s et que tout le ma té r i e l appart ient à 

des sociétés de c r éd i t - b a i l qui en demandent l a restitution ? Si, cas 

ex t rême , le capital soc ia l ne se r t qu 'à couvr i r le beso in en fonds de 

rou lement a l o r s que des sociétés de c r éd i t - b a i l " appo r t en t " l 'out i l de 

production et, à la l imite , le gèrent , n'y a - t - i l pas appar i t ion d 'un 

nouveau centre de déc is ion , aus s i occulte que l a façon dont l e s o p é 

rat ions de c r éd i t - b a i l sont comptab i l i sées ? Et dans ce cas , quel est 

le cont re -pouvo i r o r g a n i s é et reconnu par le l é g i s l a t eu r ? Actue l l ement , 

aucun. 

(1) Dans l e s en t r ep r i s e s ayant beaucoup r e c o u r s à ce mode de f i nance 

ment, on peut se demander quel le est la va l eur d'une quelconque r é f é 

rence à des no rmes s ec to r i e l l e s te l les que ce l les établ ies par l a B a n 

que de F r a n c e . 



C O N C L U S I O N 

L e p résent chapitre a été consac ré à l a définition d ' i nd i 

cateurs de défa i l lance b a s é s sur l es données comptables de l ' e n t r e 

p r i s e . L e u r emplo i systémat ique devra i t donc rencont re r un m i n i 

mum de r é s i s t ances puisque les comités d ' en t r ep r i s e s (du moins 

dans l es sociétés anonymes) d isposent déjà de ces in format ions . 

Nous avons vu que la qual ité de ces indicateurs était 

souvent méd ioc r e vo i r e insuff isante. Ce l a ne signif ie pas qu ' i l s ne 

sont pas per fect ib les et qu ' i l fa i l le l es condamner . Au cont ra i re , 

nous souhaitons t rès v ivement que l e s dé fa i l l ances d ' en t r ep r i s e s s o i 

ent ana lysées systémat iquement et soient par exemple in tégrées dans 

les études s ec to r i e l l e s de l a Cent ra le des Bi lans de la Banque de 

F r a n c e . C ' e s t sans doute en pensant à une p rocédu re de ce type que 

pense M . J O B A R D l o r s q u ' i l éc r i t : " i l faudrait déf inir pour chaque 

secteur de l ' act iv i té économique à pa r t i r de quand l e s rat ios de l ' a n a 

lyse f inanc ière se mettent à c l i gno te r " (1). On pour ra i t éga lement 

imag ine r que le c r i t è r e de c l a s sement soit l ' intensité capital ist ique , 

la longueur du cycle de production, etc. . . plutôt que le secteur d ' a c 

tivité. De s ind icateurs , établ is se lon les méthodes c i - d e s s u s , m a i s 

sur l a ba se de r eg roupements homogènes , devra ient fourn i r d ' e x c e l 

lents r é su l t a t s . 

L 'out i l , a insi perfect ionné, soit cependant êt re ut i l i sé 

avec un m i n i m u m de d i sce rnement . D e m ê m e qu 'un panneau " D a n g e r 

route g l i s s a n t e " ne signif ie pas que l ' automobi l i s te i r a inév i tab lement 

dans le fossé , un indicateur d ' a l e r t e ne p e r m e t t r a j a m a i s de d i r e qu 'une 

en t rep r i s e f e r a fo rcément " f a i l l i t e " dans n mo i s . Il d e v r a s imp lement 

at t i rer l 'attention et j u s t i f i e r a l es inquiétudes du comité d ' en t r ep r i s e 

qui s e r a , de ce fait, en posit ion de fo rce pour i n t e r r oge r l a d i rect ion 

généra l e sur ses pro je ts à moyen et long t e r m e . Cec i devra i t i n t r o 

duire dans l ' e n t r e p r i s e une vé r i t ab l e c o - s u r v e i l l a n c e . Si des m e s u r e s 

de r e d r e s s e m e n t sont n é c e s s a i r e s , e l les doivent êt re négoc iées entre 

la d i rect ion et l e s représentants des t r ava i l l eu r s pour avo i r une q u e l 

conque chance de succès . Cette p rocédu re s e r a à la fois un obstac le à 

(1) J O B A R D ( J - P . ) : L e s en t r ep r i s e s en diff iculté : C r o i x - R o u g e ou 

prophy lax ie ? Chronique d 'actual i té , S E D E I S , tome XII, n° 12 ,30 ju in 

1975, p. 358. 



l ' insouciance dont certa ins d i r igeants font p reuve ( l ' h i s to i r e des r é 

cents mouvement s soc iaux suffit à en appor te r de nombreux e x e m 

ples ) et le gage de l ' adhés ion des s a l a r i é s aux nouveaux objecti fs de 

l ' e n t r e p r i s e . Enfin, si n ' importe quel t i e r s peut, à pa r t i r des c o m p 

tes, ca lcu le r un indicateur de dé fa i l l ance , l ' é change d ' in format ions 

entre l a d i rect ion et le comité d ' en t r ep r i s e qui en résu l te est une 

p rocédu re purement interne qui ne peut nuire au crédit de l ' e n t r e p r i 

s e . Tous l e s m e m b r e s du comité d ' en t r ep r i s e sont en effet l i é s par 

une obl igat ion de d i sc ré t ion (1 ) . 

(1) cf c i r cu l a i r e T E 67-35 du 1er s ep tembre 1967 dest inée aux I n s p e c 

teurs du T r a v a i l et de l a Ma in d ' O e u v r e . 



C O N C L U S I O N G E N E R A L E 



C O N C L U S I O N G E N E R A L E 

Il est évident que la d i spar i t ion d'une en t rep r i s e l a i s s e 

de nombreux orphe l ins et qu ' e l l e est de moins en moins b ien a c c e p 

tée dans un monde où tous les g roupes soc iaux cherchent une c e r t a i 

ne sécur i té (1 ) . Il y a p lus ieurs façons de s 'at taquer à ce ma l : 

1 ° / Intervenir au niveau des v ict imes en les indemnisant 

des d o m m a g e s pécun i a i r e s . L ' E t a t est a l o r s chargé de s e cou r i r l e s 

chômeurs et éventuel lement les chômeurs des f ou rn i s s eu r s qui s e 

ra ient entraînés dans des fa i l l i tes en chaîne. De te l les interventions 

ne réso lvent pas tous les p r o b l è m e s , leur coût en l imite l ' i m p o r t a n 

ce et e l les posent des p r o b l è m e s pol i t iques . L a red is t r ibut ion des 

r i che s s e s qui en découle e s t - e l l e juste ? Jusqu 'à quel point peut -on 

" p r i v a t i s e r l e s prof its et s oc i a l i s e r l e s p e r t e s " ? E s t - i l dans les 

attributions des P o u v o i r s Pub l i c s de f a i r e office d ' a s su r ance tous 

r i sques pour chefs d ' en t r ep r i s e s incompétents ou imprévoyants ? 

Nous pensons qu'une tel le intervention ne peut être qu 'un ult ime r e 

cours et doit donc g a r d e r un ca r ac t è r e t rès exceptionnel . 

2 ° / D e même qu 'en mat i è r e d 'hygiène et de santé où 

l 'Etat a o r g a n i s é un certa in n o m b r e de m e s u r e s prophylact iques , 

on pour ra i t imag ine r qu ' i l a s s u r e un s e r v i c e de prévent ion des d é 

fa i l lances d ' e n t r e p r i s e s . Il faudrait cent ra l i s e r toutes l es informations 

dont il d i spose sur chaque ent repr i se et qui sont aujourd 'hui d i s p e r 

sées dans di f férents s e r v i c e s : f i sc , douanes, gre f fe des tr ibunaux, 

inspection du t rava i l , U R S S A F , p ré fec ture , Banque de F r a n c e , e t c . . 

Il faut ensuite t ra i te r ces rense ignements et en t i r e r toutes conc lu 

sions uti les sur l a santé de l ' e n t r e p r i s e . Nous pensons que l a c e n 

t ra l i sat ion de ces informations devra i t , sinon êt re faite s y s t é m a t i 

quement, du moins être poss ib l e selon une p rocédu re s imp le , r a p i -

(1) A titre d ' i l lust rat ion , M . P I E R R E (Henr i ) a intitulé dans le Monde 

du 22 f é v r i e r 1977 un ar t ic le : " A u x E t a t s - U n i s , le syndicat de l ' a c i e r 

demande au patronat la sécur i té de l ' emp lo i à v i e " . Et dans le texte 

qui suit, on peut l i r e : " L e s p r e m i è r e s réact ions des compagnies (à 

cette demande) ne sont pas ent ièrement néga t i ve s " . ( ! ) 



de et peu coûteuse . L a Banque de F r a n c e s e r a i t sans doute l ' o r g a 

n i sme le mieux à m ê m e de f a i r e ce t rava i l . P a r contre, i l est exclu 

qu ' e l l e pu i s se t ra i te r r é g u l i è r e m e n t pour toutes l e s en t r ep r i s e s une 

tel le m a s s e de r ense i gnements . C e l a ne s e r a i t fait qu ' à l a demande 

des p r o c u r e u r s ou des p rés idents de tr ibunaux de c o m m e r c e l o r sque 

par a i l l eu r s , i ls aura ient t rouvé des r a i sons d ' avo i r que lques s o u p 

çons. Il faut donc une p rocédu re d ' a l e r t e pour les s a i s i r . 

3 ° / L ' E t a t ne pouvant a s s u m e r seul ce r ô l e p rophy l ac t i 

que, i l doit en dé l éguer l a r e sponsab i l i t é . T r o i s solutions sont a l o r s 

p o s s i b l e s . 

- L a i s s e r ce r ô l e aux c r é a n c i e r s . C ' e s t la solution la plus a n 

cienne et l a plus t radit ionnel le . Ma i s nous avons vu que l eur in té 

r ê t n'était pas fo rcément d ' interveni r en cas de r i s que de dé f a i l 

l ance . D ' au t r e part , un f ou rn i s seu r ne peut su iv re de façon s é r i e u 

se l a gest ion de tous ses c l ients . Il ne peut constater que les i n c i 

dents de pa iement . P a r m i les c r é a n c i e r s , seul le banquier s ' i n t é 

r e s s e dans une certaine m e s u r e à la gest ion de l ' e n t r e p r i s e . M a i s 

il p r i v i l é g i e r a l 'opt ique so lvab i l i té qui peut êt re fort di f férente de 

l 'opt ique de plein emplo i . 

- Etendre l a m i s s i on des c o m m i s s a i r e s aux comptes pour en 

f a i re le pivot d 'un système de prévention. Nous avons déjà p a r l é 

des p r o b l è m e s que pose r a i t une tel le solution. Ajoutons que le c o m 

m i s s a i r e aux comptes n 'es t pas spéc ia l i s te d 'un sec teur . Il n 'a donc 

qu'une connaissance souvent super f i c ie l l e du m a r c h é de l ' e n t r e p r i s e 

et de ses p r o b l è m e s techniques (gest ion de la production, évolution 

technologique, e t c . . . ) . C e s lacunes constituent un handicap pour 

p r end r e l ' in i t iat ive de l a m i s e en oeuvre d'une p r o c é d u r e de p r é 

vention. P a r contre, le c o m m i s s a i r e aux comptes peut être un 

rouage important d'une tel le p r océdu re sans en être l ' i ns t i ga teur . 

- Restent l e s s a l a r i é s qui f inalement peuvent constituer l es m e i l 

l eu r s garants de l a continuité et d 'une saine gest ion de l ' e n t r e p r i s e . 

Ce l a co r r e spond à l eu r s asp i ra t ions ( s écur i t é de l ' emp lo i , c o s u r -

ve i l l ance ) et à l e u r s compétences (bonne connaissance des p r o b l è m e s 

de production) à condition de l es in fo rmer des p r o b l è m e s c o m m e r 

ciaux et f inanc ie r s . Nous avons vu dans un p r e m i e r chapitre qu 'une 

tel le p r océdu re pouvait constituer la b a se d'une r é f o r m e de l ' e n t r e 

p r i s e , souhaitée par beaucoup ,mais qui ne peut r é u s s i r que si e l le 

co r r e spond à un p r o c e s s u s pédagog ique de communicat ion. Dans le 



second chapitre , nous avons e s s a y é de pose r l es pr inc ipes d'un 

instrument de ré f lex ion à moyen ou long te rme sur l ' évo lut ion de 

l ' en t r ep r i s e et, dans le t r o i s i ème chapitre, de mont r e r ce que 

pouvait être un indicateur de défa i l lance qui permette au comité 

d ' en t rep r i s e de déc lencher une p rocédu re d ' a l e r t e . L e s s a l a r i é s 

ne sera ient pas fo rcément les seuls à pouvoir interveni r ma i s 

étant quotidiennement impl iqués dans l ' act iv i té de l ' e n t r e p r i s e , 

i ls sont sans doute les p r e m i e r s à pouvoir et à vou lo i r le f a i r e . 

Nous al lons maintenant p r é c i s e r l es modal i tés prat iques de c e t 

te intervention. 

L a r é f o rme de l ' e n t r e p r i s e est un sujet auss i exp los i f 

que l a r é f o r m e f i s ca l e , un domaine dans lequel toute propos i t ion 

fait plus fac i lement l 'unanimité des ennemis que ce l le des a m i s . 

Nous avons cependant e x p o s é un certa in nombre de techniques 

qui pour ra ient ê t re ut i l i sées selon une p rocédu re que nous p r e n 

drons le r i sque d ' e s q u i s s e r . Il ne peut s ' a g i r que d'une e squ i s s e 

car l a m i se au point déta i l lée d'un tel p ro je t néces s i t e r a i t l ' a u d i 

tion de n o m b r e u s e s personna l i tés : j u r i s t e s , r eprésentants des 

syndicats o u v r i e r s et patronaux, c o m m i s s a i r e s aux comptes , r e 

présentants de l a Banque de F r a n c e , etc. . . Cec i d épas se é v i d e m 

ment les moyens qui sont l e s nô t res . L a p r océdu re pou r r a i t donc 

être t r è s schémat iquement l a suivante : 

1 ° / L ' i n fo rmat ion du comité d ' en t r ep r i s e sur le r i sque 

de défa i l lance ne se substitue à aucune des informations a c tue l l e 

ment fourn ies . 

2 ° / L e s disposit ions app l i cab les aux sociétés anonymes 

en mat i è r e d ' in format ion du comité d ' en t r ep r i s e sont étendues à 

toutes les en t r ep r i s e s quel le que soit l eur f o r m e ju r id ique . Seules 

les t r è s petites en t r ep r i s e s (par exemp le ce l l e s de moins de 50 s a 

l a r i é s , qui n'ont pas de comité d ' en t r ep r i s e ) pour ra i ent se l i b é r e r 

de cette obl igat ion selon une p rocédu re s imp l i f i ée . 

3 ° / L e s m e m b r e s du comité d ' en t r ep r i s e étant plus f a 

c i les à j o ind re que l es act ionnai res , il conviendrait de l eur ad r e s s e r , 

dans l es cent j o u r s qui suivent la c lôture de l ' e x e r c i c e , d e s comptes 

f i scaux. (1) L e s comptes cert i f iés par le c o m m i s s a i r e aux comptes 

(1) L e s comptes doivent être a d r e s s é s au f i sc dans l e s t ro i s m o i s . 



sera ient communiqués , comme il est de r è g l e aujourd 'hui , juste 

avant l ' a s s e m b l é e des act ionna i res . Ce l a pe rmet t ra i t de gagner 

plus de deux m o i s . 

4 ° / L a Cent ra l e des B i l ans de l a Banque de F r a n c e 

v e r r a i t sa m i s s i on é l a r g i e . E l l e devra i t pub l ie r chaque année 

une fonction d i sc r iminante qui permette de mieux appréhender 

le r i sque de défa i l lance à par t i r des comptes (1 ) . Eventuel lement, 

cette fonction pour ra i t compor te r p l u s i eu r s va r i antes se lon le 

secteur ou l e s ca rac té r i s t i ques de l ' explo i tat ion de l ' e n t r e p r i s e . 

L e comité d ' en t r ep r i s e , a s s i s t é de son exper t comptable , d i s p o 

se donc d 'un indicateur objectif et, compte tenu des amé l io ra t ions 

qu 'on peut lui appor te r , suf f i samment s ens i b l e . 

5 ° / En plus de l a séance annuelle de présentat ion des 

comptes, il faudrait p r évo i r une seule réunion supp lémenta i re du 

comité d ' en t r ep r i s e consac rée à l ' appréc i a t i on du r i s que de dé f a i l 

l ance . On pou r r a i t y r e s i tue r les résu l tats donnés pa r l a fonction 

d i sc r iminante pour l ' e n t r e p r i s e dans un contexte plus l a r g e : é tu 

de du m a r c h é de l ' e n t r e p r i s e , p ro je ts de déve loppement et de d i v e r 

sif ication, indicateurs d ' a l e r t e fondés sur des données e x t r a - c o m p 

tables , e t c . . Au cours de cette réunion, le comité se prononce sur 

l 'opportunité de déc lencher une p rocédu re d ' a l e r t e . 

6 ° / L a p rocédu re d ' a l e r te cons i s tera i t en une le t t re 

a d r e s s é e par le comité d ' en t r ep r i s e au chef d ' en t r ep r i s e . L ' e x 

per t comptable du comité d ' en t r ep r i s e aura i t sans doute un r ô l e 

t rès important à j oue r dans la rédact ion de cette lett re car e l le 

doit c l a i r ement indiquer l es motifs d ' inquiétude. L e s d i r igeants de 

l ' en t r ep r i s e d i spose ra i en t d'un certa in dé la i pour r épondre pa r éc r i t 

à cette lett re en réfutant l e s a rguments du comité d ' en t r ep r i s e ou 

en donnant des in format ions sur l e u r s p ro j e t s . Cette phase , p u r e 

ment interne, de l a p r océdu re , sur l aque l l e nous avons déjà i n s i s 

té à la fin du p r e m i e r chapitre , r é v é l e r a i t la volonté de d ia logue 

des d i r igeants ou au cont ra i r e l eu r refus de cons idé re r l es s a l a r i é s 

comme des pa r t ena i r e s à pa r t ent i è re . 

7 ° / En cas de refus de r éponse de l a pa r t du chef d ' e n t r e 

p r i s e ou de r éponse jugée insuff isante, le comité d ' en t r ep r i s e p o u r 

ra i t a d r e s s e r une lettre au P r é s i d en t du Tr ibuna l de c o m m e r c e (avec 

(1) cf chapitre III, section 2, p. 163. 



envoi d'un double au c o m m i s s a i r e aux comptes ) exposant l a s i 

tuation. 

8 ° / L e P r é s i d e n t du tr ibunal de c o m m e r c e déc ide ra i t 

seul de la suite à donner . Il devra i t notamment pouvoir co l lecter 

rap idement toutes in format ions uti les sur l ' e n t r ep r i s e auprès de 

l ' Admin i s t r a t i on f i sca le , de l a Banque de F r a n c e , des o r g a n i s m e s 

col lectant les cotisations soc i a l e s , du ou des c o m m i s s a i r e s aux 

comptes , e t c . . . (1) On r e t ombe r a i t ensuite dans l a p r océdu re 

cor respondant à la sa is ine d 'o f f ice . 

Pou r qu'une tel le p rocédu re soit v i ab le , i l faut qu ' e l l e 

emprunte des sent ie r s connus. A in s i , nous n 'avons pas c r é é d ' o r 

gan i sme nouveau ma i s tout au plus étendu le champ d 'act iv ité de 

ceux qui existent. L a p rocédu re doit êt re aus s i l é g è r e que p o s s i 

b l e . Il suffit de p r é v o i r une seule réunion supp lémenta i re du c o m i 

té d ' e n t r e p r i s e . L e P r é s i d e n t du tr ibunal de c o m m e r c e est s a i s i 

par une s imple l e t t re . P a r contre, il faut que la fo rmat ion é c o n o m i 

que, comptable et f inancière des m e m b r e s des comités d ' e n t r e p r i 

ses f a s s e de g r o s p r o g r è s afin de pouvoir mener avec le chef d ' e n 

t r ep r i s e une d i s cuss i on se lon un s chéma r i gou reux tel que celui que 

nous avons p résenté dans le chapitre I I . I l s doivent éga lement p r e n 

d re conscience du fait que plus on attend que l a situation se d é t é r i o 

r e , plus les chances de r e d r e s s e m e n t sont f a i b l e s . 

M a i s au -de l à de ces p r o b l è m e s de p r o c é d u r e , peut -on 

pense r que l e s p a r t ena i r e s accepteront cette s t ructure de d i a l o 

gue ? L e s syndicats sont bien conscients du fait que ce peut ê t re un 

piège qui l e s enferme dans une log ique capita l iste qu ' i l s rejettent. 

Ma i s il s e ra i t sans doute encore beaucoup plus g r a v e pour eux de 

r e fuse r le j eu car i l s abandonneraient a ins i un moyen de contrôle 

du niveau de l ' emp lo i . Quant à l a poss ib i l i t é d ' a buse r de ce nouveau 

pouvoir , nous pensons qu ' e l l e est min ime car l e s représentants s y n 

dicaux ne peuvent p r end r e la r e sponsab i l i t é de p réc ip i t e r l es d i f f i 

cultés de l ' e n t r e p r i s e en fa isant publ iquement état des dange r s qui l a 

menacent . L e r e c o u r s abusi f au P r é s i den t du tr ibunal de c o m m e r c e 

(1) Nous avons déjà ins isté sur l ' intérêt d 'une p rocédu re de c en t r a l i 

sation rap ide des in format ions . 



sera i t sans effet et ne pour ra i t que contr ibuer à d i s c r éd i t e r ses 

auteurs . Inversement , les m e m b r e s du comité d ' en t r ep r i s e p e u 

vent s ' appuyer , pour va inc re une r é s i s t ance patrona le , sur des 

c r i t è r e s objectifs de dé fa i l l ance . Cette poss ib i l i t é de p r e s s i o n 

est saine pu isqu 'à aucun moment le di f férent n 'est rendu pub l ic . 

En refusant le d ia logue, le chef d ' en t r ep r i s e r i sque s imp lement 

de s ' a t t i r e r l a méf iance du comité d ' en t r ep r i s e qui peut d é c l e n 

cher p r ématu rément une p rocédu re d ' a l e r t e . M ê m e si, ob j ec t i 

vement, ce la n 'a pas de conséquence, peu de d i r igeants a iment 

éve i l l e r l ' in té rêt des autorités j u d i c i a i r e s . 

Cette p r océdu re s emb le donc a s s e z équ i l i b rée et de 

nature à p rovoquer plus rap idement une p r i s e de consc ience 

col lect ive des diff icultés de l ' e n t r e p r i s e . Toutefois , dans un 

domaine où l a r i gueur scientif ique cadre ma l avec l a r éa l i t é , on 

ne peut p ré tendre mett re au point une p rocédu re et une méthode 

définitive. Il faut accepter qu ' i l y ait une p é r i o d e d ' e x p é r i m e n t a 

tion au t e rme de l aque l l e de nouve l les habitudes, que nous e s p é 

rons m e i l l e u r e s , seront p r i s e s face au p rob l ème de l a dé f a i l l an 

ce des e n t r e p r i s e s . 

En conclusion, la r é f o r m e de l ' e n t r e p r i s e ne s e r a une 

vé r i t ab l e r é f o r m e que si e l l e aboutit à une red i s t r ibut ion du pou 

vo i r . C e l a ne signif ie pas que l e s t r ava i l l eu r s souhaitent endosse r 

la r e sponsab i l i t é de l a conduite de l ' a f f a i r e ma i s s imp lement qu ' i l s 

veulent contrô ler que l e s di f férentes déc is ions ne vont pas à l ' e n -

contre de l eu r s intérêts . Il faut les p r é p a r e r à ce nouveau rô l e qui 

ne p o u r r a êt re r e m p l i que p r o g r e s s i v e m e n t en l eur demandant dans 

un p r e m i e r temps de contrô ler seu lement la gest ion du vo lume de 

l ' emp lo i . Ce p r e m i e r mouvement étant lancé , l ' i dée d'une r é f o rme 

c e s s e r a d ' ê t re l 'ob jet de d i s cou r s pour entrer dans l e s m o e u r s . 



A N N E X E S 

1 °/ Nomenc la tu re du "b i l an s o c i a l " de M . A l a in Cheva l i e r . 

2 ° / L i s t e des rat ios et des secteurs retenus pour l e s publ ications 

de l a Centra le des Bi lans de la Banque de F r a n c e . 

3 ° / P résenta t ion géné ra l e de la méthode de l ' ana ly se d i sc r iminante . 





A N N E X E 2 

(Source : Centra le des Bi lans de la Banque de QœQHm-^.r&y.. 

F r a n c e : Notes méthodolog iques , a v r i l 1976) 
L I S T E D E S R A T I O S 

ClUCIftBTIQP 

JOMMOQP 

A l 

A 2 

• A 3 

A 4 

* A 5 

Valeur ajoutée 

Production 

Production 

Effectifs 

Valeur ajoutée 

Effectifs 

Valeur ajoutée 

Immobilisations brutes d'exploitation 

Frais de personnel 

Valeur ajoutée 

% 

mF 

mF 

% 

% 

s m c n i M 

* B 1 

B 2 

* B 3 

B 4 

Capitaux permanents 

Valeurs immobilisées nettes 

Fonds de roulement net 

Actif circulant 

Capitaux propres 

Capitaux permanents 

Amortissements 
Immobilisations brutes d'exploitation 

% 

% 

% 

% 
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i 
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KERTlHUTt 

* C 1 

* C 2 

C 3 

C 4 

Résultat brut d'exploitation avant frais financiers 
Ventes de biens et services 

Résultat brut d'exploitation après frais financiers 
Ventes de biens et services 

Résultat net d'exploitation 
Ventes de biens et services 

Résultat net avant impôt 
Capitaux propres 

% 

% 

% 

% 

œstiob 

D l 

* D 2 

D 3 

D 4 

* D 5 

Ventes de biens et services 
Capitaux propres 

Dotations aux amortissements et aux provisions 
Valeur ajoutée 

Dotations aux amort. et prov. + résultat comptable 

% 

% 

% 

Ni 

Nj 

œstiob 

D l 

* D 2 

D 3 

D 4 

* D 5 

Dette financière à plus d'un an 

Dettes fournisseurs exploitation X 360 

Achats (T .T.C) + T.F.S.E. (T.T.C.) 

Créances sur clients X 360 

Ventes de biens et services T.T.C. 

% 

% 

% 

Ni 

Nj 

— Les ratios précédés d'un astérisque (*), choisis parmi les plus significatifs, sont seuls retenu* 
dans les fascicules sectoriels condensés et dans les graphiques des dossiers sectoriels d'évolution, 

— Lorsque l'exercice comptable de l'entreprise ne s'étend p u sur douze mois certains ratios qui, 
de ce fait, perdraient toute signification ne sont pas calculés. 
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A l 

A 2 

* A 3 

A 4 

A 5 

Marge sur prix d'achat dés marchandises vendues 

Ventés de biens et services 

Ventes de biens et services 

Effectifs 

Marge sur prix d'achat des marchandises vendues 

Effectifs 

Valeur ajoutée 

Ventes de biens et services 

Valeur ajoutée 
Effectifs 

% 

tàF 

mF 

% 

mF 
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* B 1 

B 2 

* B 3 

B 4 

Capitaux permanents 

Valeurs immobilisées nettes 

Fonds de roulement net 

Actif circulant 

Capitaux propres 

Capitaux permanents 

Amortissements 
Immobilisations brutes d'exploitation 

% 

% 

% 

% 

i 

i 

1 
lERTAHUTf 

* C 1 

* C 2 

C 3 

C 4 

Résultat brut d'exploitation avant frais financiers 

Ventes de biens et services 

Résultat brut d'exploitation après frais financiers 

Ventes de biens et services 

Résultat net d'exploitation 

Ventes de biens et services 

Résultat net avant impôt 

Capitaux propres 

% 

% 

% 

% 

i 

D l 

D 2 

* D 3 

D 4 

* D 5 

Ventes de biens et services 
Capitaux propres 

Dotations aux amort. et prov. + résultat comptable 

% 

% 

Nj 

Nj 

Nj 

osnoir 

! 

1 

D l 

D 2 

* D 3 

D 4 

* D 5 

Dette financière à plus d'un an 

Stocks X 360 

Prix d'achat des marchandises vendues 

Dettes fournisseurs exploitation X 360 

Achats (T.T.C.) + T.F.S.E. (T.T.C.) 

Créances sur clients X 360 

Ventes de biens et services T.T.C. 

% 

% 

Nj 

Nj 

Nj 

— Les ratios précédés d'un astérisque (*), choisis parmi les plus significatifs, sont seuls retenus 
dans les fascicules sectoriels condensés et dans les graphiques des dossiers sectoriels d'évolution. 

— Lorsque l'exercice comptable de l'entreprise ne s'étend pas sur douze mois certains ratios qui, 
de ce fait, perdraient toute signification ne sont pas calculés. 



GRAPHIQUE D'EVOLUTION' DE RATIOS 

Exemple : ratio X 

1. Variations homogènes de valeurs homogènes (nuages). 
2. Lvolutions clans les mêmes proportions. 
3. Variations hétérogènes. 



LISTE DES S E C T E U R S R E T E N U S P O U R LES P U B L I C A T I O N S 

DE LA C E N T R A L E DE B I L A N S 

Secteur 01 Pêche 
02 Forêts 
03 Culture 
04 Production animale 
05 Activités annexes de l'agriculture 
06 Electricité, gaz, eau, chauffage urbain et divers 
11 Pétrole et carburants 
12 Industrie charbonnière 
13 Extraction de minerais de fer et sidérurgie 
14 Extraction des minerais et métallurgie des métaux non ferreux 
15 Première transformation des métaux non ferreux 
16 Première transformation des métaux ferreux 
17 Fonderie 
18 Industries d'équipement général, industriel ou domestique 
19 Matériel de travaux publics, mines, métallurgie, matériel de levage et manutention 
20 Machines-outils, outillage mécanique et matériels connexes 
21 Machinisme agricole 
22 Machines et équipements pour industries spécialisées 
23 Transformation des métaux : activités de sous-traitance 
24 Transformation des métaux : biens intermédiaires 
25 Transformation des métaux : petit équipement 
26 Transformation des métaux : biens de consommation 
27 Construction navale 
28 Construction automobile 
29 Construction aéronautique 
30 Construction de matériel électrique 
31 Précision, horlogerie, optique 
32 Industrie du verre 
33 Matériaux de construction, céramique 
34 Bâtiment, gros œuvre 
35 Bâtiment, second œuvre 
36 Travaux publics 
37 Chimie 
38 Industrie pharmaceutique 
39 Parachimie 
40 Caoutchouc et amiante 
41 Corps gras 
42 Travail des grains et farines 
43 Sucrerie, distillerie, boissons 
44 Industrie laitière 
45 Conserverie 
46 industries alimentaires diverses 
47 Industries du froid 
48 Industries du jute et du lin 
49 Industrie du coton 
50 Industrie de la laine 
51 Industrie de la soierie 
52 Textiles artificiels et synthétiques 
53 Bonneterie 
54 Industries annexes des textiles 
55 Industries de l'habillement 
56 Apprêts de pelleterie, tannerie, mégisserie 
57 Maroquinerie, ganterie et divers 
58 Industrie de la chaussure 



Secteur 59 Scieries et travail mécanique du bois 
60 Industries de l'ameublement 
61 Industries du papier-carton 
62 Industrie poiygraphique. presse, édition 
63 Bijouterie, orfèvrerie, joaillerie 
64 Jeux, jouets, articles de sport et de puériculture 
65 Brosserie, tabletterie et articles de bureau 
66 Industries diverses 
67 Transformation des matières plastiques 
68 Transports routiers 
69 Transports ferroviaires 
70 Transports fluviaux 
71 Transports maritimes 
72 Transports aériens 
73 Auxiliaires de transport 
74 Commerces agricoles et alimentaires de détail 
75 Commerces agricoles et alimentaires de gros 
76 Commerces multiples 
77 Commerces de gros des matières premières, matériaux, combustibles 
78 Commerces de gros de produits non agricoles élaborés 
79 Commerce de détail de produits non agricoles 
80 Commerces de gros des textiles, de l'habillement et des cuirs 
81 Commerce de détail des textiles, de l'habillement et des cuirs 
82 Commerces de détail divers 
83 Commerces de gros divers 
84 Hôtellerie, débits de boisson 
85 Prestataires de services 
86 Assurances 
87 Santé 
88 Spectacles 



A N N E X E 3 

P R E S E N T A T I O N G E N E R A L E D E L A M E T H O D E D E 

L ' A N A L Y S E D I S C R I M I N A N T E . 

Cette annexe n 'a pas pour ambit ion de f a i r e p r o g r e s s e r 

les sc iences statist iques et encore moins de p r é sen te r tous les 

déve loppements mathémat iques re lat i f s à l ' ana l y se d i sc r iminante . 

Il s ! ag i t s implement , en faisant appel à son intuition ' ' g é o m é t r i q u e " 

(ce qui suppose que l 'on se l imite à un espace à t ro is d imens ions ) 

de f a i r e comprend re au lecteur non mathémat ic ien le pr inc ipe de 

base de cette méthode et de lui p e rmet t r e d 'en vo i r l ' in térêt et l es 

l im i tes . 

1 ° / L E C A D R E G E N E R A L D E L A M E T H O D E . 

L ' an a l y s e d i sc r iminante est l 'une des techniques de 

l ' ana l y se des données . 

Cette d e rn i è r e constitue le déve loppement le plus 

récent et le plus spectacu la i re de l a statistique desc r ip t i ve qui 

était cons idé rée comme la part ie l a moins noble des sc iences 

stat ist iques. L a vogue des modè les mathémat iques , qui supposaient 

des hypothèses r e s t r i c t i ve s , quelquefois di f f ic i lement vé r i f i ab l e s , 

et des données a s s e z peu nombreuse s avait entraîné un déve l oppe 

ment des notions d 'est imat ion et de test. Cette approche a été 

r e m i s e en cause par le déve loppement des o rd inateurs permettant 

le t ra i tement de g randes m a s s e s de données . Il fa l la it donc t rouver 

des méthodes permettant de s t ructure r des informations t rop n o m 

b r e u s e s pour êt re " d i g é r é e s " par l ' h o m m e , de chercher "des 



r e s s e m b l a n c e s et des d i f fé rences , en t rans formant les données pour 

les v i sua l i s e r , et en les réduisant sans trop (en) p e r d r e (• • . ) pour 

é l iminer les redondances et exhiber les l i a i sons . n ( 1) 

L ' ana l y s e des données se compose de tro is f ami l l e s de 

méthodes : 

1° / Méthodes de structurat ion des données qui c o m 

prennent des techniques de: 

- c lass i f icat ion, 

- segmentation, 

- typologie . 

2 ° / Méthodes d ' ana lyse f ac to r i e l l e permettant d 'e f fectuer 

des synthèses qui incluent l ' ana l y se : 

- en composante pr inc ipa le , 

- des co r r e spondances , 

- en facteurs communs et spéci f iques et 

- l ' ana l y se d i sc r iminante . 

3 ° / Méthodes de r é g r e s s i o n . 

Nous al lons maintenant nous i n t é r e s s e r exc lus ivement à 

l ' ana ly se d i sc r iminante , puisque c 'est la seu le de ces méthodes que 

nous ayons ut i l i sée . 

2 ° / L A M E T H O D E D E L ' A N A L Y S E D I S C R I M I N A N T E . 

a - Que ls types de p r o b l è m e s peut -on r é s o u d r e à l ' a ide de l ' ana l y se 

d i sc r iminante? 

L a méthode suppose que " l e s individus sont c l a s s é s ou 

c l a s sab l e s en p lu s i eu r s g roupes : l ' appar tenance à un g roupe donne 

na i ssance à une v a r i a b l e qual itat ive Y ayant autant de moda l i tés 

qu ' i l y a de g roupes (dans notre étude, l a v a r i a b l e qual itat ive est 

l ' ex i s tence ou l ' a b sence de r i sque de fa i l l i te ) . P a r a i l l eu r s , des 

v a r i a b l e s , que l ' on peut cons idé re r comme quantitatives ( ici , une 

(1) B E R T I E R ( P . ) et B O U R O C H E ( J . - M . ) : Ana l y s e des données 

mul t id imens ionne l l es . Dunod, 1975, p. 2. 



combina ison l inéa i r e de r a t i o s ) , sont m e s u r é e s sur chaque individu. 

On peut a l o r s se pose r les questions suivantes : 

1 - L e s g roupes d i f f è rent - i l s sur l ' e n s e m b l e des v a r i a b l e s 

quantitatives (ou sur un s o u s - e n s e m b l e ) ? 

2 - L a seule connaissance des v a r i a b l e s quantitatives p e r m e t -

el le de réa f fecter l es individus (dont nous connaissons par a i l l eu r s 

le groupe d 'appartenance ) dans l eur p r o p r e groupe et, si oui, quel le 

est l ' e r r e u r c o m m i s e ? 

3 - L a seule connaissance des v a r i a b l e s quantitatives p e r m e t -

el le d 'a f fecter l e s individus (dont nous savons qu ' i l s appartiennent à 

l 'un des g roupes , ma i s ignorons lequel ) dans l 'un des g roupes , et 

ceci avec une probab i l i t é d ' e r r e u r m in imum? 

4 - P e u t - o n r édu i r e le nombre de v a r i a b l e s quantitatives de 

man i è r e à ne g a r d e r que les v a r i a b l e s qui, g loba lement , d i f férencient 

le mieux l es d i ve r s g r o u p e s ? " (1) 

L ' a n a l y s e d i sc r iminante à but décis ionnel p e r m e t de 

r épondre aux questions de type 3 et 4 qui sont ce l l es qui nous i n t é r e s 

sent ic i . 

b - L e pr inc ipe de b a s e de l ' ana ly se d i sc r iminante . 

Soit un groupe d ' en t r ep r i s e s comprenant des en t r ep r i s e s 

qui feront fai l l i te (groupe 1) et d ' autres qui sont sa ines (g roupe 2 ) . 

Chaque ent rep r i se est c a r a c t é r i s é e par deux v a r i a b l e s quantitatives 

qui sont l a va leur p r i s e par deux rat ios R j et (afin de nous l imi te r 

à un espace à deux d imens ions ) . L e graphique de l a page suivante 

donne une image de cette population: 

(1) B E R T I E R et B O U R O C H E : op. c i t . , p. 165. 



x en t r ep r i s e s " m a u v a i s e s " 

o en t r ep r i s e s " s a i n e s " 

G j centre de g rav i té du nuage de points représentat i f des en t r ep r i s e s 

" m a u v a i s e s " 

G^ centre de g rav i té du nuage de points représentat i f des en t r ep r i s e s 

L e pr inc ipe de l ' ana ly se d i scr iminante consiste à r édu i r e 

le nombre des d imens ions . Aut rement dit, on che r che r a une image 

dans un espace à une d imens ion ( l ' a xe d i sc r iminant ) d 'un nuage de 

points situé dans un espace à n d imens ions ( ici , deux d imens ions ) . 

Il suffit pour ce la de pro je ter tous l e s points sur une dro i te . Ma i s 

cette réduction de l ' in format ion d e v r a sa t i s f a i re un cer ta in n o m b r e 

de contraintes afin de s é p a r e r au mieux les deux g roupes d ' e n t r e p r i s e s . 

- L e s pro ject ions des deux centres de g r av i t é G^ et doivent 

être auss i é lo ignées que poss ib l e l 'une de l ' au t r e . 

- L e s pro ject ions des deux nuages doivent êt re auss i r e g r o u p é e s 

que poss i b l e autour de l eu r s centre de g rav i té r e spec t i f s . 

Un schéma t rès s imp le m o n t r e r a que ces deux conditions 

ne sont pas identiques. 



Nous voyons qu 'une pro ject ion sur l ' a xe D ' m a x i m i s e l a d istance 

entre l es deux centres de g rav i té G j et G^. P a r contre, une 

ent repr i se bonne et une en t r ep r i s e mauva i s e sont pro je tées en un 

m ê m e point de cet axe . Une pro ject ion sur l 'un des axes ou 

ne m a x i m i s e plus la distance entre les " i m a g e s " des centres de 

g rav i t é . De plus, une pro ject ion sur aurait , dans notre exemple , 

pour inconvénient de donner une " i m a g e dans le d é s o r d r e " de l a 

population: une bonne en t rep r i s e se ra i t confondue avec le centre de 

g rav i té des mauva i s e s et inve r sement . 

P a r contre, une pro ject ion sur un axe D (que l ' on peut 

cons idére r comme l ' a xe d i scr iminant ) a pour avantage de r é a l i s e r 

un bon c o m p r o m i s : 

- l a distance entre l es i m a g e s de G^ et G^ n 'est pas trop 

in fé r i eure à l a distance r é e l l e m e s u r é e sur D ' , 

- l es bonnes en t r ep r i s e s ne sont pas mé langées avec les 

m a u v a i s e s . 

Tout le p r o b l è m e est de quantifier ce c o m p r o m i s , c ' e s t - à - d i r e de 

t rouver l ' équat ion de cette droite D. 

" L ' u t i l i s a t i on de l ' ind icateur d i sc r iminant a ins i d é t e r 

miné pour la p rév i s i on pose le p r ob l ème du c l a s sement d 'une nouvel le 

ent repr i se (dont on ne sait pas a p r i o r i si e l le appart ient au groupe 



des bonnes ou à celui des m a u v a i s e s ) . 1 1 (1) P o u r ce la , nous a s s o 

c ierons à chaque en t r ep r i s e un s co r e (2) qui d é t e r m i n e r a l a p o s i 

tion de son image sur l ' axe d i sc r iminant . Si l 'on r ep r é sen te g r a 

phiquement l es effectifs des en t r ep r i s e s pour les di f férentes c l a s s e s 

de s c o r e s , on obtient géné ra l ement un schéma du type suivant: 

P l a g e de r ecouv rement 

L a distr ibut ion est n o r m a l e . (3) A cela , deux objections sont fa i tes : 

1 - R ien ne prouve que l a distr ibution d ' en t r ep r i s e s , c l a s s é e s 

selon un ration, soit n o r m a l e . L a réponse à cette objection est que 

le s co re qui s e r t au c l a s sement est une combina ison l i néa i r e de 

(1) A L T M A N , M A R G A I N E , S C H L O S S E R et V E R N I M M E N : Va l id i té 

de l a méthode des r a t i o s . Cah ier de r e che rche n ° l 6 , C E S A , 1974, 

2ème part ie , p. 25. 

(2) Certa ins auteurs appel lent ce s c o r e : " fonction de c l a s s i f i ca t ion " 

ou "fonction d i s c r im inan te " . 

(3) Cf. à ce sujet: G R U ( L a r r y , G e o r g e ) : F inanc ia l rat ios , mult ip le 

d i sc r iminant ana lys is and the prédict ion of sma l l co rpora te f a i l u r e . 

Ph . D. , Un ivers i ty of Minnesota , 1973, p. 197 à 205. 



rat ios et que, en vertu du théo rème centra le l imite , cette c o m b i n a i 

son peut aboutir à une distr ibut ion no rma l e , m ê m e si ce la n'était 

pas vé r i f i é pour chacun des r a t ios . 

2 - L e s défa i l lances d ' en t r ep r i s e s sont, proport ionne l lement , 

suf f i samment r a r e s pour qu 'on l eur appl ique une loi de P o i s s o n 

plutôt qu 'une loi de G a u s s . A ce la on peut r épondre que l e s échan 

tillons d ' en t r ep r i s e s défai l lantes sur l e sque l l e s nous t rava i l lons sont 

suf f i samment g rands pour que l a loi de Gauss soit app l i cab le . 

L a connaissance de cette loi de d istr ibut ion pe rmet , 

l o r sque le s c o r e d'une en t r ep r i s e se situe dans la p lage de r e c o u v r e 

ment, de ca lcu le r le r i sque d ' e r r e u r que l 'on commet en cons idérant 

l ' en t r ep r i s e comme bonne ou m a u v a i s e . 

C O N C L U S I O N 

Cette annexe,dont l a rédact ion était insp i rée pa r un 

souci pédagogique et non scientif ique, avait pour objectif de mont re r 

comment, au p r i x d 'un appauvr i s sement , on pouvait t ra i te r l ' i n f o r 

mation pour l a r end r e ut i l i sab le . Il est en effet p r e sque impos s i b l e 

de se fa i re une idée du prof i l de l ' e n t r e p r i s e défai l lante au vu d'un 

tableau groupant les v a l eu r s de p lu s i eu r s d iza ines de rat ios pour des 

centaines d ' e n t r e p r i s e s . Tous ces rat ios ne sont pas indépendants; 

il y a donc des redondances à é l im ine r . D ' au t re part , tous ces rat ios 

n'ont pas l a m ê m e va leur expl icat ive du phénomène de dé fa i l l ance . 

Enfin, i l faut r e m a r q u e r que cette démarche est pa r t i cu l i è r ement 

adaptée au gest ionna i re qui cherche plus à o b s e r v e r l a r éa l i t é qu 'à 

vé r i f i e r l a val idité d 'une construction théor ique. 



B I B L I O G R A P H I E 

N B : Tout r eg roupement d ' ouv rage s et a r t i c l es par thème comporte 

une part d ' a r b i t r a i r e . A u s s i p ré fé rons nous expl ic i ter notre 

c r i t è re de c l a s sement . Chaque titre a été rattaché à l a rub r i que 

cor respondant aux idées que nous y avons cherché . 
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