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1. Présentation générale de la fiormation

1.1 Objectfs

La iformaton a pour but de préparer à l'exercice des méters de la banque et de la fnance en
lien avec l’analyse et la modélisaton des risques. Les étudiants-apprents sont ainsi amenés à
pouvoir évoluer proifessionnellement dans des banques de détail, des banques de fnancement
et d'investssement (BFI) mais également dans des entreprises du secteur des assurances ou
dans les directons fnancières des grandes entreprises industrielles.  Pour cela,  la iformaton
comporte :

-  des  enseignements  ifondamentaux  en  banque,  fnance  et  techniques  quanttatves
assurés par des enseignant-chercheurs de l’Université Paris Est Créteil (UPEC) ;

- des enseignements intégrant une dimension pratque et assurés par des intervenants
issus du monde proifessionnel de la banque et de la fnance ;

- une mise en situaton à travers l'actvité proifessionnelle en entreprise en alternance ;
- la rédacton d’un mémoire universitaire de fn d’études.

1.2 Débiouchés rriofessiionnels

Le  Master  2  Banque-Finance  parcours  analyse  et  modélisaton  des  risques  prépare
essentellement aux méters de l'analyse et de la geston des risques bancaires et fnanciers.
L'analyse des risques dans leurs dimensions qualitatves, quanttatves et réglementaires ouvre
donc sur une large gamme de méters dans l'industrie bancaire et fnancière (banques de détail,
BFI, assurances) ainsi que dans les directons fnancières des entreprises non fnancières.
Les  principaux  méters  visés  sont  :  analyste  risques,  gestonnaire  risque  fnancier,  chargé
d'études fnancières, chargé de contrôle et reportng risque.
Les  débouchés  sont  en  lien  avec  les  actvités  menées  en  alternance  en  entreprise.  A  ttre
d’exemples,  des  étudiants-apprents  du  M2  durant  les  années  universitaires  précédentes
occupaient  des  postes  de contrôleur  fnancier,  data  analyst,  chargé  de  modélisaton crédit
junior,  modélisateur  geston  des  risques,  chargé  de  geston  des  risques  fnanciers,  chargé
d'études risques, analyste risques, chargé d’études statstques, analyste reporting risque…

1.3 Durée et rythme de la fiormation

La iformaton d'une durée d’un an se ifait dans le cadre de l'alternance sur un rythme de 2 jours
à l'université et de 3 jours en entreprise. Elle comprend plus de 400 heures d'enseignement,
dispensés entre mi-septembre et fn-juin.
La  soutenance du mémoire  se  ifait  en juillet  (première  session)  ou en septembre (seconde
session).
Un premier jury sur le bloc académique (i.e., hors mémoire) se tent en juillet afn d’identfer
les étudiants concernés par une seconde session d’examen (i.e., la session de ratrapage). Un

2



second  jury  se  tent  en  septembre.  Ce  second  jury  intègre  en  partculier  les  notes  des
mémoires, les notes de la session de ratrapage, et permet ainsi de statuer sur la validaton du
M2.

1.4 Ciomrétences veisées

Les diférents cours dans les domaines de la banque, la fnance et des méthodes quanttatves
doivent permetre aux étudiants d'acquérir en partculier :
-  une  connaissance  de  la  réglementaton  et  des  méthodes  d’évaluaton  et  de  geston  des
risques dans le secteur bancaire ;
- une connaissance du contrôle interne dans les banques et du reporting en coniformité.
- une maîtrise des méthodes traditonnelles de scoring ;
- un bagage en économétrie et en analyse des données ;
- une maîtrise des logiciels SAS et R pour réaliser des analyses empiriques ;
- une maîtrise de l'analyse fnancière ;
- une maîtrise d'Excel VBA et une connaissance du langage Python;
- une maîtrise de l'anglais

Les diplômés du Master 2 Banque-Finance sont capables, en ifront, middle ou back-ofce:
- d'analyser le risque d'une opératon de crédit et d'en justfer la décision
- de partciper à la geston de tous les risques bancaires et au contrôle interne.

1.5 Pédagiogie

La iformaton est principalement adossée au laboratoire de recherche en économie de l’UPEC
nommé l’ERUDITE. Des enseignants-chercheurs intervenant dans le Master peuvent également
appartenir au laboratoire de mathématques appliqué de l’UPEC nommé le LAMA.
Les enseignements  sont  dispensés sous  iforme de cours  spécifques au parcours  Analyse  et
Modélisaton  des  Risques  ou  de  cours  mutualisés  avec  le  parcours  Analyse  des  Risques  et
Coniformité du M2 Banque-Finance. Une parte des cours est dispensée à l’Ecole Supérieure de
la Banque. Les cours sont assurés par des enseignants-chercheurs de l’UPEC, des proifessionnels
évoluant  dans  le  secteur  bancaire  et  des  consultants  spécialisés  en  Banque-Finance.  Un
proifessionnel associé à la iformaton assure également 2 cours dans le parcours AMR.

2. Miodalités d’admissiion

Le Master  2  Banque-Finance est  ouvert  aux  ttulaires  d’un  Bac+4 (Master  1)  en Économie,
Finance ou Mathématques Appliquées. Ce Master est accessible en iformaton par alternance
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(contrat  d’apprentssage  ou  contrat  de  proifessionnalisaton).  La  validaton  des  acquis  de
l’expérience (VAE) est également possible dans le cadre de la iformaton contnue.
Les étudiants sont principalement sélectonnés dès leur entrée en Master 1, dans le cadre du
parcours Analyse et Modélisaton des Risques du Master 1 Monnaie Banque Finance Assurance
(MBFA)  de  l’UPEC.  Néanmoins,  des  places  peuvent  être  disponibles  pour  des  candidatures
extérieures.  Dans  ce  cas,  une  présélecton est  efectuée  sur  dossier  (relevés  de  notes  des
années antérieures, letre de motvaton et CV). Les candidats présélectonnés sont reçus pour
un entreten, destné à vérifer leurs motvatons pour les méters de la banque et de la fnance
ainsi  que  la  qualité  de  leur  expression  orale.  Ce  processus  de  candidature  se  ifait  via
l’applicaton ecandidat de l’UPEC ou auprès de l’Ecole Supérieure de la Banque.
Après la sélecton universitaire, les candidats sont sélectonnés par les entreprises selon leurs
propres critères. Ils doivent signer un contrat d’apprentssage ou de proifessionnalisaton pour
pouvoir s’inscrire dans la iformaton.

3. Calendrier

3.1 Ciours et alternance

3.2 Présence aux ciours

La présence aux cours (en vert sur le planning) est obligatoire.  Une ifeuille de présence est
établie à chaque demi-journée de cours avec l’indicaton des heures. Elle sera transmise à la
gestonnaire administratve du diplôme, qui se chargera de la transmetre au CFA.

4



Lorsque l’étudiant est absent à plus de 20% du volume horaire des cours d’une même matère,
que ces absences soient justfées ou non, il  se verra atribuer la note de 0/20 au contrôle
contnu et/ou terminal.  Tout  étudiant  absent ou déifaillant  à  une des épreuves de contrôle
contnu et/ou terminal  sera noté « ABI » (absence injustfée) à l’épreuve concernée, ce qui
entraînera une déifaillance à la matère (ECUE) concernée (noté « DEF »). Toute déifaillance à
l’ECUE entraîne l’invalidaton de l’UE concernée mais également du semestre correspondant. En
cas d’absence dont la justfcaton est appréciée par le jury au regard de situatons partculières
(accident,  deuil,  interventon  chirurgicale  d’urgence,  convocaton  à  la  journée  citoyenne…),
l’étudiant sera noté « ABJ » (absence justfée) et ne sera pas considéré comme déifaillant : la
note de 0/20 lui sera atribuée. Touteifois, à ttre exceptonnel, le Responsable de la iformaton
peut décider, après examen de la situaton partculière de l’étudiant, de ne pas atribuer la note
de  0/20  et  de  défnir  de  nouvelles  modalités  d’évaluaton  avec  l’enseignant  de  la  matère
concernée.
Les retards sont également notés sur la ifeuille de présence. Un retard supérieur à 30 minutes
sera considéré comme une absence.
La présence en entreprise (en orange) est obligatoire : les étudiants-apprents sont salariés de
l'entreprise et doivent respecter les règles en vigueur dans l’entreprise.
Les  zones  notées  « révision »  représentent  des  journées  pour  des  travaux  personnels,  des
révisions ou des travaux de groupe qui se ifont sur le site de l’université.

4. Relations univeersité – entrerrise   CFA UPPEC

Chaque étudiant-apprent se verra atribuer un maître d'apprentssage (MA) qui est salarié de
l’entreprise dans laquelle l’alternant efectue son apprentssage. Ce maître d’apprentssage a
un diplôme ou ttre équivalent à la qualifcaton visée par l’apprent.
Le tuteur pédagogique universitaire est un enseignant-chercheur de l’UPEC désigné au sein de
l'équipe pédagogique qui encadre les travaux de mémoire.
Le  tuteur  pédagogique  efectuera  une visite  en entreprise,  programmée entre  les  mois  de
janvier  et de mars.  Cete visite réunira le tuteur pédagogique,  le maître d’apprentssage et
l’étudiant-apprent. Cete visite doit aboutr à une appréciaton sur l’attude et la méthode de
travail de l’étudiant-apprent, ainsi que sur les actvités menées durant la période passée et sur
celle à venir.

Le sujet du mémoire sera défni par l’étudiant-apprent en accord avec le tuteur pédagogique.
La  problématque  peut  être  en  lien  avec  l’actvité  en  entreprise,  sans  que  cela  soit  une
nécessité.  Le  sujet  du  mémoire  sera  donc  abordé  lors  de  la  visite  en  entreprise  afn  de
déterminer si  la problématque sera en lien avec l’actvité en entreprise.  La soutenance du
mémoire peut se ifaire en entreprise, à l’université ou en distanciel. Le maître d’apprentssage
est convié à cete soutenance. La soutenance peut se tenir durant la première quinzaine de
juillet (1ère session) ou début septembre (2ème session).
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Le maître d’apprentssage est amené à évaluer l’étudiant-apprent. La note proposée par le
maître  d’apprentssage  est  afectée  à  l’ECUE  Actvité  en  entreprise  de  l’UE  5  -  Module
proifessionnel.

5. Maquette
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6.Miodalités de ciontrôle des cionnaissances

Les modalités de contrôle des connaissances sont précisées lors du premier cours de chaque
matère  (ECUE).  Les  cours  (avec  Ect.)  sont  évalués  par  un  examen  terminal.  Cet  examen
terminal  est un contrôle écrit  ou oral,  ou peut prendre la iforme d’un projet à réaliser. Cet
examen terminal (hors projet) se déroule lors de la dernière séance de cours. Le calendrier /
emploi du temps difusé via ADE tent lieu de convocaton. Certains cours (anglais fnancier et
iformaton par la recherche) n’évaluent pas les étudiants par un examen terminal mais intégrent
un contrôle contnu.
Les  examens  sont  organisés  en  contnu  sur  l’année  pour  le  Master  2  Banque-Finance  ;  la
première session se termine en juin ; la seconde session, dite session de ratrapage, a lieu entre
juillet  et  septembre.  Des  points  de  bonifcaton  peuvent  être  atribués  en  contreparte  de
travaux  réalisés  par  l'étudiant  apprent lorsque  l'enseignant  propose  cete  modalité.  Ils
s'ajoutent à la note d'examen.
Les matères (ou ECUE) se compensent à l'intérieur des UE. Elles se compensent aussi au sein
du semestre. L'étudiant qui a la moyenne globale au semestre, même s'il ne l'a pas dans toutes
les UE, acquiert le semestre. Toutes les UE du semestre sont alors validées, soit directement
avec une moyenne au moins égale à 10, soit par compensaton.

De la même ifaçon, les semestres se compensent entre eux au sein de la même année :  le
semestre 3 se compense avec le semestre 4, à l'excepton de l’UE Mémoire. Une note iniférieure
à 8/20 à l’UE Mémoire est éliminatoire.
Une  seconde  session  d'examen  est  organisée  pour  tous  les  étudiants  qui  n'ont  pas  validé
certaines  matères  (malgré  la  compensaton).  Les  étudiants  choisissent  les  matères  qu’ils
souhaitent repasser parmi les matères non validées. La meilleure note sera retenue entre la
première et la seconde session.

6.1 Le jury d’examen

Le jury  est  composé d’enseignants-chercheurs qui  interviennent au cours de l’année.  Il  ifait
l’objet  d’un arrêté  désignant  le  Président  et  prévoyant  une compositon minimum (i.e.,  les
assesseurs). Ce jury se réunit après chaque session d'examens.

6.2 Le mémioire

Le mémoire est une analyse approifondie, argumentée et documentée sur une problématque
ayant, de préiférence, un lien direct ou indirect avec la thématque de l’alternance, les actvités
réalisées,  ou  les  champs  d’actvités  abordés.  Le  mémoire  doit  contenir  une  dimension
empirique et donne lieu à l’utlisaton du logiciel SAS, R ou Python. Un document spécifque
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difusé  en  début  d’année  précise  les  atendus  et  les  iformes  pouvant  être  prises  pour  ce
mémoire.
Le  mémoire  doit  également  intégrer  un  ancrage  académique,  i.e.,  mobiliser  des
travaux/publicatons académiques pour traiter la problématque. Une atenton partculière est
donc accordées aux réiférences et ressources mobilisées.
Le cours de iformaton par la recherche doit permetre aux étudiant-apprents de se ifamiliariser
avec la recherche bibliographique, la réalisaton d’un travail de nature académique et l’éditon
de documents scientfques avec LaTeT.

6.3 Le rôle du tuteur rédagiogique

Le tuteur pédagogique aide l’étudiant-apprent à défnir le sujet du mémoire. Le rôle du tuteur
est  de  guider  l’étudiant-apprent notamment  en  termes  de  standards  académiques.  Plus
précisément,  le  tuteur  aide  l’étudiant-apprent durant  le  mémoire  pour  l’amélioraton  de
l’expression de la problématque, le choix des hypothèses, le choix de la méthodologie la plus
adaptée au problème posé,  éventuellement, sur  des pistes de lectures. Il est donc nécessaire
d’entretenir avec le tuteur une relaton régulière. La ifréquence des contacts est à déterminer
d’un commun accord mais elle reste à l’initatve de l’étudiant-apprent ; elle peut être modulée
en ifoncton du degré d’autonomie, de la vitesse d’avancement du travail  et de la phase du
mémoire dans laquelle l’étudiant-apprent se trouve.

7. Plan de ciours

REGLEMENTATION BANCAIRE
Sylveie LECARPENTIER MOYAL (UPPEC)

Pré requis : cours de management des risques bancaires (M1 MBFA).

Objectf :  ce  cours  permet  d’acquérir  les  connaissances  nécessaires  en  matère  de  réglementaton
fnancière (surtout bancaire), de régulaton macroprudentelle et de restructuratons dans l’industrie des
services fnanciers.

Plan de ciours :

Charitre 1 : Cadre réglementaire
Charitre 2 : Réglementation rrudentelle aveant Bâle 3
Charitre 3 : Bâle 3, niouveelles réfiormes et UPniion bancaire
Charitre 4 : Restructurations : veers un marché bancaire eurioréen rlus cioncentré ?

Bibliiograrhie :
De Boissieu C. et Couppey-Soubeyran J. (2013), Les systèmes fnanciers : mutatons, crises et régulaton, 
économica, 4ème editon.
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De Coussergues S. et Bourdeaux G., T. Péran (2017), Geston de la banque, Dunod, 8ème éditon.
Hull J., Godlewski C. et Merli M. (2015), Geston des risques et insttutons fnancières, 4ème éditon, 
Pearson.

Letres d’actualité réglementaire, Pwc
Revue de stabilité fnancière ACPR
Sites : ACPR, HCSF, BCE, BRI, CE, Conseil de stabilité fnancière, Comité européen du risque systémique, 
FMI

ASSUPRANCES ET RÉGLEMENTATION
Vincent Bouvater (UPEC)

Objectf  :  le  cours permet d'acquérir  des connaissances permetant de comprendre et d'analyser le
ifonctonnement du secteur des assurances. Durant les diférents chapitres du cours, la compositon du
secteur des assurances, la structuraton des diférentes actvités des assurances (bilan et hors bilan), la
mesure  des  résultats  (fnanciers)  des  assurances  et  la  réglementaton (prudentelle)  du  secteur  des
assurances seront abordées.

Plan du ciours :
Chapitre 1 - La comptabilité des entreprises d’assurance
Chapitre 2 - Diagnostc fnancier
Chapitre 3 - Réglementaton prudentelle du secteur des assurances

Bibliiograrhie :
Trainar P. et Thourot P., Geston de l’entreprise d’assurance, 2ème Editon, 2017, Dunod.
Morlaye F., Solvency 2 - Impacts stratégiques et de marché, 2017, RB Editon.

Gestion actf rassif
Minh DO (La Banque Piostale)

Objectfs :  présentaton  générale  de  la  ifoncton  ALM ;  Maîtriser  les  principes,  les  objectifs  et  les
techniques de la geston de bilan ; Mesurer et gérer l'ensemble des risques liés au bilan ; Comprendre et
calculer, en statque et en dynamique: gaps de taux, gaps de liquidité ; Calibrer et metre en place des
couvertures économiquement et comptablement efcaces ; Comprendre la logique des taux de cession
interne (TCI).

Plan du ciours :

1) INTRODUPCTION
 Typologie des risques bancaires
 Qu’est-ce qui est à l’origine de l’ALM ?
 Défniton de l’ALM
 Objectifs de l’ALM
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 Processus du gestonnaire ALM
 Les risques suivis par l’ALM
 Artculaton entre les sphères commerciales et fnancières
 Les structures de geston de l’ALM
 Rôle des comités
 Le système d’iniformaton
 Bilan d’une banque
 Bilan ifonctonnel

2) LE RISQUPE DE LIQUPIDITE
 Défniton de la liquidité
 Impasse de liquidité
 Projecton des impasses
 Exemple d’impasse de liquidité
 Ecoulement du bilan (stock)
 Problèmes spécifques
 Ecoulement d’un prêt à annuité constante
 Impasse de liquidité dynamique
 Représentaton d’une impasse de liquidité
 Les contraintes de la liquidité
 Instrument de fnancement
 Scénarii de stress
 Geston du risque de liquidité
 Fonctonnement de l’Eurosystème

3) LE RISQUPE DE TAUPX
 Défniton du risque de taux
 Mesure du risque de taux
 Mesure de volume : Impasse de taux
 Exemple d’impasse de taux
 Positons de taux
 Représentaton d’une impasse de taux
 Mesure de marge
 Exemple de mesure de marge
 Mesure de valeur
 Les contraintes de taux
 Scénarii de stress
 Geston du risque de taux
 Représentaton d’impasse

4) LE RISQUPE DE CHANGE

5) TARIFICATION ET TAUPX DE CESSION INTERNE
 Défniton du TCI
 Composants du TCI
 Impact du TCI dans la politque commerciale
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 Constructon d’une courbe d’actualisaton
 Compositon de ifacteurs d’actualisaton
 Tarifcaton d’un prêt à l’initaton
 Achat et vente de prêts
 Geston Dynamique de la Dete (G2D)

6) OPTIONS IMPLICITES
 Remboursements antcipés
 Modélisaton
 Impact sur les résultats
 Couverture
 Plans Epargne Logement
 Modélisaton
 Impact sur les résultats
 Couverture

CAS PRATIQUPE

CONCLUPSION GENERALE

Bibliiograrhie :

Alexandre Hervé (sous la dir.) [2012], Banque et intermédiaton fnancière, Economica
Augros J.C., M. Quéruel [2000], Risque de taux d’intérêt et geston bancaire, Economica
Bessis J. [1995] Geston des risques et geston actif-passiif des banques, Dalloz
Bessis J. [2000], Risk Management in Banking, Wiley
Darmon J., [1998], Stratégies bancaires et geston de bilan, Economica
Demey P., Frachot A., G. Riboulet [2003], Introducton à la Geston Actif-Passiif bancaire, Economica
Dubernet M. [1997], Geston actif-passiif et Tarifcaton des Services Bancaires, Economica
Dupré D. , M. El Babsiri [1997], ALM - Techniques pour la geston actif/passiif, Eska
Naulleau Gérard, Rouach Michel (2009, 5 ème éditon) Le contrôle de geston bancaire et fnancier,
Revue Banque.

Décisiion de crédit
Claire Marie VINCENT (BNP P)

Objectfs  :  expliquer  le  processus  de  décision  de  crédit  au  sein  d’une  banque  sur  le  périmètre
Financements (CIB) aux diférents stades de la vie d’un dossier (octroi et suivi).
Pour ce ifaire, nous décrirons dans un premier temps l’organisaton d’une banque (1ère parte du cours),
puis nous déclinerons les produits bancaires que propose cete banque (2ème parte). Il s’agira ensuite
de développer le processus d’octroi de crédit (3ème parte) avant d’expliquer les diférentes phases de
la vie d’un crédit (4ème parte).
Ce cours, ponctué de nombreux cas pratques, permet également de manier les concepts enseigné dans
les autres cours (analyse fnancière, réglementaton Bâle, …).
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Plan du ciours :

1. Organisation de la banque
a. Typologie des clients d’une banque
Cete  secton  aborde  l’identfcaton  des  contrepartes  de  la  banque  :  quelles  sont  leurs  natures
règlementaires (entreprise, souverain, secteur public, banque, etc.), leurs périmètres, leurs spécifcités.
b. Défniton et mesure du risque de crédit (noton de déifaut et réglementaton prudentelle)
Cete parte présente la défniton « règlementaire » du déifaut et détaille la mesure du risque de crédit
telle que défnie par la réglementaton prudentelle.
c. Organisaton d’une banque
Cete parte présente les deux grands départements (Méters vs Risques) impliqués dans la prise de
décision de crédit.
d. Organisaton du  process  de crédit  (schéma délégataire,  système de limites  et  politques  de
crédit)
Cete parte présente les systèmes mis en place au sein d’une banque afn d’encadrer la geston du
risque de crédit.

2. Les rrioduits bancaires
a. Introducton
b. Les fnancements classiques (fnancement d’exploitaton, d’actifs, collatéraux et garantes)
Cete parte aborde en premier lieu les diférentes composantes des crédits bancaires classiques (taux,
durées,  etc.),  puis  parcours  rapidement  les  diférentes  typologies  de  crédits  commercialisés  par  la
banque,  avant  de  présenter  les  diférents  types  de  garantes  utlisés  par  la  banque,  leur  efcacité
relatve et les modalités de leur mise en œuvre.
c. La syndicaton
Ce paragraphe aborde la thématque du partage des risques entre les banques : la mécanique de la
syndicaton, quels sont les acteurs, leurs rôles, etc…
d. Les fnancements structurés (LBO et fnancements de projet)
Cete  secton  est  consacrée  aux  fnancements  spécialisés  :  fnancement  avec  efet  de  levier  et
fnancement sans recours sur une entreprise mais uniquement sur un actif et les cash-lows qu’il génère.

3. L’ioctrioi de crédit
Cete secton présente les thèmes à étudier dans le cadre de la prise de décision lors de l’octroi du crédit
ainsi que les principes ifondamentaux relatifs à l’analyse du risque de crédit.
a. Expositons
b. Objet du fnancement
c. Analyse du risque de crédit
d. Analyse de la relaton commerciale

4. Le suivei du risque de crédit
Cete secton présente les principaux événements qui vont nécessiter un suivi et potentellement une
décision de crédit dès lors que le dossier a été octroyé.
a. Revue annuelle
b. Early Warning Signals
c. Réaménagement du crédit
d. Mise en Watchlist
e. Déclassement en déifaut
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if. Sorte de la relaton

BLOC CONFORMITE  
Intervenants ESBanque

Le bloc coniformité est consttué des cours : Préventon du risque, Contrôle interne dans le banques, et
Reportng.

Pythion
Pierre Durand (UPPEC)

Fiormat : « ry cionf » (support : jupyter notebook avec applicatons pré-codées – cours sous machines)
Le cours « Python » consiste en une prise en main du langage de programmaton python dans le but
d’introduire des notons d’apprentssage statstque. Ce cours s’insère en parte dans la contnuité des
cours ayant recours à Python en première année de master (Econométrie en banque et fnance, et
Introducton à python). Une introducton consttuée de rappels sur les bases du langage doit permetre
aux étudiants n’ayant pas suivi de cours en python, de ratraper la maîtrise des rudiments. Un rappel est
ensuite ifait sur la manipulaton des bases de données et les principaux packages d’analyse de données.
Ces  deux  premières  partes  permetront  d’introduire  enfn  quelques  notons  d’apprentssage
statstque  /  machine  learning.  Ces  méthodes viennent  compléter  les  méthodes de scoring  que  les
étudiants auront vu par ailleurs.
Plan/Calendrier
Chapitre 1 - introducton et appréhension du langage python
- Introducton à python : défniton, intérêts en banque et fnance
- Appréhension de jupyter notebook
- Variables iniformatques
Chapitre 2 – Packages et manipulaton de données sous python
- Packages
- Introducton aux bases de données sous python avec Pandas
- Statstques descriptves et data visualisaton
Chapitre 3 – Machine learning sous python avec Scikit Learn
- Introducton à l'apprentssage statstque
- Problèmes d'estmaton de l'apprentssage statstque et applicatons en fnance
- Arbre de décision et iforêt aléatoire - applicaton en fnance
- Introducton aux réseaux de neurones artfciels - applicaton en fnance

Références
Apprentissage statistitiqe :
 Haste, T., Tibshirani, R., & Friedman, J. (2009). The elements of statistical learning: data mining, 
inference, and prediction. Springer Science & Business Media.
 Bishop, C. M. (2006). Patern recognition and machine learning. springer.
Python :
 Richert, W. (2013). Biqilding machine learning systems with Python. Packt Publishing Ltd
 Harrington, P. (2012). Machine learning in action. Manning Publicatons Co..
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Ressoiqrces digitales :
  htps://www.statsmodels.org/stable/examples/ > Statsmodel Notebook Exemples
  htps://towardsdatascience.com/> Toward Data Science
  htps://www.kaggle.com/> Kaggle
  htps://www.tensorlow.org/> TensorFlow
  htps://scikit-learn.org/stable/autoeexamples/index.html> Scikit-Learn Examples

METHODES DE SCORING
Zineb ABIDI (UPPEC)

1. Descripton du cours :
Ce cours ifournit une compréhension générale des méthodes de scoring. Les étudiants seront plus
précisément inités aux notons, aux concepts et aux domaines d’utlisaton du scoring.
Pour ce ifaire, le cours est à la ifois théorique (principes et méthodes du scoring) et appliqué (applicatons
en utlisant les logiciels R et SAS).

Chaque chapitre du cours  est  structuré comme suit  :  rappels théoriques ou présentaton théorique
d’une ou plusieurs méthodes du scoring, exemple d’implémentaton de la procédure sur le logiciel R
et/ou SAS dans le cours. Une évaluaton des connaissances/compétences acquises est efectuée en fn
de iformaton.

2. Objectifs du cours

- Défnir les diférentes méthodes de scoring, leurs champs d’applicaton et leurs limites
- Associer les diférentes techniques de scoring à des problématques appliquées

3. Prérequis
- Probabilité et statstque (variable aléatoire, distributon, espérance, …)

Plan du Ciours

Introducton

- Objectifs du scoring
- Quelques domaines d’applicaton
- Analyse discriminante et classifcaton
- Diférentes étapes de réalisaton d’un score

1. Analyse discriminante et théorie de la décision

l L'analyse ifactorielle discriminante (AFD)
l L'analyse discriminante géométrique :
l L'analyse discriminante probabiliste :
- Afectaton d'un nouvel individu au groupe le plus probable.
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- Analyse discriminante linéaire (ADL) : cas homoscédastque gaussien.
- Analyse quadratque discriminante (AQD) : cas hétéroscédastque 
gaussien.
l Evaluaton du score et de la règle de décision

2. Arbres de décision

l Principe de constructon d’un arbre de décision
l Critères d’impureté
- Erreur de classifcaton
- Entropie croisée
- Impureté de GINI
l Arbre de régression (Méthode CART)
l Rendre un arbre robuste (Arbres, bagging et boostng)

3. Introducton aux réseaux de neurones artfciels

l Le perceptron
l Perceptron mult-couches
l Avantages et inconvénients

Bibliiograrhie :
 Analyse discriminante – Application aiq ristiqe et scoring fnancier. M. Bardos. DUNOD, 2001.
 Credit scoring and its applications. L.C. Thomas, D.B. Edelman and J.N. Crook, SIAM, 2002.
 Data Mining et statistitiqe décisionnelle. S. Tuféry,Technip, 2007.
 Statistical learning from a regression perspective. Berk, R. A. Volume 14. Springer, 2008.
 An Introdiqction to Statistical learning with Application in   R      . G. James, D. Witen, T. Haste, R. 
Tibshrani, 2013. [Disponible ici]
 Etiqde de cas en statistitiqe decisionnelle. Tuféry,Technip. Editons Technip, 2009.

ANALYSE DES DONNÉES ET CLASSIFICATION
Charles EM (CA)

Le liogiciel R est miobilisé riour ce ciours.
Présentation du ciours :
• Vie d’un modèle
• Principales étapes
• Identfcaton du besoin
• Développement du modèle
• Validaton du modèle
• Implémentaton du modèle
• Suivi du modèle

15

https://www-bcf.usc.edu/~gareth/ISL/ISLR%20First%20Printing.pdf
http://www-bcf.usc.edu/~gareth/ISL/ISLR%20First%20Printing.pdf
http://www-bcf.usc.edu/~gareth/ISL/ISLR%20First%20Printing.pdf


• QCM
• Data rre rriocessing
• Introducton au clustering
• Netoyage des données
• Transiformaton des données
• Sélecton des variables
• Division en ensemble d’entrainement et de test
• QCM
• Fiocus Analyse en Ciomriosantes Princirales (ACP)
• Objectifs de l’ACP et étapes principales
• Standardisaton
• Matrice des covariances
• Calcul des valeurs propres
• Calcul des vecteurs propres
• Transpositon en CP
• Sélecton du nombre de CP
• Interactons variables initales / CP
• QCM
• Méthiodes de Clustering
• La CAH
• Calcul des distances
• Méthode de regroupement des clusters
• Principe itératif
• Choix du nombre de clusters
• Interprétaton – Algorithme supervisé
• Interprétaton – Tests statstques
• Interprétaton – Visualisatons graphiques & stats descriptves
• Les K-means
• QCM
6. Cas rratques
1. Ressources
2. Fondamentaux de R
3. EDA (Exploratory Data Analysis)
4. Traitement des variables
5. ACP
6. Choix du nombre de clusters
7. Interprétaton – Forêt aléatoire & Arbre de décision
8. Interprétaton – Tests statstques
9. Interprétaton – Visualisatons graphiques & stats descriptves
10. Conclusion de l’étude par CAH
11. Résultats par les K-means
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MÉTHODES DE PRÉVISION
Vincent BOUPVATIER (UPPEC)

L’objectif de ce cours est d’acquérir des compétences pour réaliser des prévisions de séries temporelles. 
Pour cela, diférentes méthodes sont mobilisées, en économétrie et en analyse des données. Ce cours a 
une iforte dimension appliquée et les logiciels SAS et R sont utlisés.

Prérequis :
  écioniométrie : modèle de régression classique, tests de racine unitaire, approche de Box & Jenkins (i.e.,
modèle ARIMA)
  SAS : étapes DATA, Proc Reg, Proc Autoreg, Proc Arima
  R : importaton et manipulaton de données

Charitres du ciours :
1. Exponental Smoothing Models (ESM)
2. Modèles ARIMA : rappels et compléments
3. Méthodes Singular Spectrum Analysis (SSA)

Micrio écioniométrie
Vincent Biouveater & Pierre Durand

Backgriound in ecioniometrics :
- classical regression model (i.e., OLS estmator, standard tests on residuals, White correcton, Newey-
West correcton,...)
- tme series models (ARIMA, GARCH,...)
- binary dependent variable models (Logit, Probit,...) with cross-sectonal data

Backgriound in SAS & Pythion : basic data management & regression models

Outline :
Chap. 1 : Basic speciifcatons and estmators ifor panels data
Chap. 2 : Binary dependent variables with panel data
Chap. 3 : Lasso regression ifor variable selecton
Chap. 4 : Rare events : data management & estmators

Each chapter includes : (1) iformal presentaton oif models and estmators ; (2) applicaton. SAS is 
considered ifor Chap. 1 & 2. Python is used in Chap. 3 & 4.

References :
Badi H. Baltagi, Econometric Analysis oif Panel Data, Wiley.
A. Colin Cameron and Pravin K. Trivedi, Microeconometrics : Methods and Applicatons, Cambridge 
University Press.
Vivek B. Ajmani, Applied Econometrics using the SAS System, Wiley.
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Paul D. Allison, Logistc regression using SAS : Theory and Applicaton, SAS Press.

CREDIT SCORING
Alexandre Parant (LCL)

Ciours de Credit Scioring :
Ce cours permet l’acquisiton des ifondamentaux théoriques de la méthodologie de scoring et la mise en 
pratque de ces dernières au travers la réalisaton, sur SAS, de projets appliqués au domaine du risque 
de crédit.
 
Plan du ciours :
-       Introducton ;
-       Les grands principes du scoring ;
-       La soluton statstque classique : la régression logistque binaire ;
-       Les autres types de modèles ;
-       La constructon d’un score de risque (méthodologie) ;
-       Projets sur SAS à partr de données bancaires réelles.
 
Bibliiograrhie :
Data Mining et statstque décisionnelle – L’intelligence des données – Stéphane TUFFERY

SAS Aveancé
Jean Françiois DERENTY

Plan du ciours

1. Généralités
 Rappels
 Fonctonnement de l’étape DATA
2. Rarrels
 Certfcaton SAS Base
3. SQL
 Instructons
 Jointures
4. Macrio
 Variables
 Fonctons
 Fonctonnement du pré-compilateur macro
5. Arrriofiondissements
 Data
 Optmisatons
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PRÉPARATION A LA CERTIFICATION SAS
Jean Françiois DERENTY

Ciontenu du ciours

 Basic Concepts
 Accessing Your Data
 Creatng SAS Data Sets
 Identifying and Correctng SAS Language Errors
 Creatng Reports
 Understanding DATA Step Processing
 BY-Group Processing
 Creatng and Managing Variables
 Combining SAS Data Sets
 Processing Data with DO
 SAS Formats and Iniformats
 SAS Date, Time, and Datetme Values
 Using Functons to Manipulate Data
 Producing Descriptve Statstcs
 Creatng Output

Fiormes :
 Cours
 Exercices
 Quizzes
 Révision
 Itératon

Miodalités du ciours :

Références :
 Documentatons Assistance : htps://support.sas.com/documentaton/

htps://thesasreiference.wordpress.com
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htp://www.sas-sr.com
 Livre : htps://www.sas.com/store/books/cBooks-p1.html
 SAS Académique :

htp://www.sas.com/ifrance/academic
 Applicaton i/OS Androïd ?

base SAS – advance SAS

FORMATION PAR LA RECHERCHE
Amélie Guillin (UPPEC)

Contrôle des connaissances : Présentatons orales (50%), Travail écrit (50%).

Ce cours vise à présenter la démarche inhérente à tout travail de recherche académique. Plus 
précisément, il s’agira de metre l’accent sur :
- la recherche de sources fables
- les éléments clés qui consttuent un artcle de recherche (noton de problématque et de 
contributon, la revue de litérature, …)
- l’organisaton d’un artcle
- la présentaton d’un travail de recherche (iformat standard,…)
-
Une introducton à l’éditeur LaTeT permetra de compléter cete iformaton.

Dans le cadre de ce cours, les étudiants seront amenés à chercher, présenter et critquer des artcles de 
recherche. Ce cours permet de sensibiliser les étudiants aux atentes d’un mémoire de Master 2.
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