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AVANT-PROPOS 

Ce ŵĠŵoiƌe est ƌĠalisĠ daŶs le Đadƌe d͛uŶ stage de fiŶ d͛Ġtudes au seiŶ du dispositif Pƌeŵiğƌe BƌiƋue à 

Toulouse.  

LE DISPOSITIF PREMIERE BRIQUE : 

Midi Pyrénées Actives (MPA), structure affiliée au réseau France Active, porte avec Toulouse Métropole, 

le dispositif Pƌeŵiğƌe BƌiƋue, Ƌui ǀise à faiƌe Ġŵeƌgeƌ des pƌojets d͛iŶŶoǀatioŶ soĐiale à tƌaǀeƌs deuǆ tǇpes 

d͛aĐĐoŵpagŶeŵeŶt :  

ϭ. l͛iŶĐuďateuƌ Ƌui s͛adƌesse à des poƌteuƌs de pƌojets, pouƌ les aĐĐoŵpagŶeƌ de l͛idĠe au pƌojet.  

2. la Fabrique à Initiatiǀes Ƌui ǀise à gĠŶĠƌeƌ des pƌojets d͛eŶtƌepƌise de l͛EĐoŶoŵie SoĐiale et Solidaiƌe 

eŶ ŵoďilisaŶt les aĐteuƌs d͛uŶ teƌƌitoiƌe, puis à recruter le porteur de projet.  

Le dispositif Première Brique a été inauguré officiellement le 2 octobre 2015 après 18 mois 

d͛eǆpĠƌiŵeŶtatioŶ et fait ĠgaleŵeŶt paƌtie du sĐhĠŵa de dĠǀeloppeŵeŶt ĠĐoŶoŵiƋue de la ŵĠtƌopole 

toulousaine. Il mobilise aujouƌd͛hui 3,5 ETP (Equivalent Temps Plein), soit 5 postes à mi-temps et 1 poste à 

plein temps. 1 personne est détachée du service de Développement Economique de Toulouse Métropole, et 

5 personnes sont détachées de MPA. Les personnes provenant de MPA travaillent par ailleurs dans les 

services suivants : le pôle Financement TPE, le pôle Financement ESS, et le pôle DLA (Dispositif Local 

d͛AĐĐoŵpagŶeŵeŶt, actuellement porté par MPA). BieŶ Ƌue peu ĐoŵŵuŶe, Đette ĐoŶfiguƌatioŶ d͛ĠƋuipe 

amène une pluralité de compétences et une bonne connaissance du territoire en interne. 

L͛HEBERGEMENT DE PREMIERE BRIQUE AU « MULTIPLE » 

Le dispositif Première Brique est hébergé dans le Tiers-Lieu toulousain « Le Multiple », qui réunit dans 

ses locaux un espace de coworking et un fablab. BieŶ plus Ƌu͛uŶ pƌojet iŵŵoďilieƌ, ce Tiers-Lieu propose des 

espaĐes de tƌaǀail, des espaĐes de pƌoduĐtioŶ, de  ĐƌĠatioŶ, d͛eǆpƌessioŶs et d͛eǆpĠƌiŵeŶtatioŶs pouƌ des 

acteurs de la nouvelle économie souhaitant travailler dans une logique de collaboration et de mutualisation. 

Le Multiple s͛iŶsĐƌit ainsi dans une démarche de ĐƌĠatiǀitĠ et d͛iŶŶoǀatioŶ. Il contribue à fédérer une 

communauté autour de valeurs éthiques et solidaires pour partager des compétences et des connaissances, 

il est souƌĐe d͛eǆpĠƌiŵeŶtatioŶ de Ŷouǀeauǆ ŵodes de faiƌe au seƌǀiĐe des teƌƌitoiƌes. 

Quelques structures hébergées : Mozaïk RH, Entreprendre pour apprendre, Les imaginations Fertiles, La 

Ruche Midi-Pyrénées, Solidarité Ville, Faire Face, Scopéa, Passeport Avenir, Odies, etc.  
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MISSIONS de stage : 

Intervention suƌ les deuǆ tǇpes d͛aĐĐoŵpagŶeŵeŶt, ainsi que sur les actions de communication.   

 Incubateur :  

- Assisteƌ la ĐoŶduite des atelieƌs d͛aĐĐoŵpagŶeŵeŶt ;pƌĠpaƌatioŶ, ĐoŶduite et ƌepoƌtiŶgͿ 

- Appui à la gestion des événements et à l͛oƌgaŶisatioŶ des atelieƌs du pƌogƌaŵŵe d͛aĐĐoŵpagŶeŵeŶt  

 CoŶtƌiďueƌ à l͛ĠǀaluatioŶ de l͛aĐĐoŵpagŶeŵeŶt de Pƌeŵiğƌe Bƌique, amélioration du programme et 

processus de sélection, analyse critique 

 Fabrique à Initiatives :  

- Appui à la ƌĠalisatioŶ des Ġtudes d͛oppoƌtuŶitĠs eŶ Đouƌs et ĐoŵpilatioŶ des iŶfoƌŵatioŶs ;ƌeĐheƌĐhe 

doĐuŵeŶtaiƌe, ďeŶĐhŵaƌk, eŶtƌetieŶs, ǀisites d͛eǆpĠƌiences similaires ou inspirantes, etc.) 

- Appui auǆ aĐtiǀitĠs d͛aŶiŵatioŶ teƌƌitoƌiale liĠes à l͛Ġtude ;ƌeŶĐoŶtƌes ďilatĠƌales, atelieƌs ĐolleĐtifs, 

réunion des instances de gouvernance du projet)  

 Communication :  

- CoŶtƌiďutioŶ à l͛aŶiŵatioŶ des suppoƌts de communication de Première Brique (actualités du site 

internet, réseaux sociaux, plaquettes, réunions). 

 

Première Brique 27 bis, allées Maurice Sarraut – 31300 TOULOUSE 

Maître de stage : Claire LANDAT  

Chef de projet en innovation sociale – Première Brique 

claire.landat@premiere-brique.fr 

Chargée de mission – Les Imaginations Fertiles 

Tuteur IAE : Stéphane MAURIN  

Enseignant Associé Entrepreneuriat et ESS - Universités Grenoble Alpes 

stephane.maurin@univ-grenoble-alpes.fr 

Responsable Financier - Groupe Adéquation 

mailto:claire.landat@premiere-brique.fr
mailto:stephane.maurin@univ-grenoble-alpes.fr
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INTRODUCTION 

L͛eŶtƌepƌeŶeuƌiat soĐial susĐite depuis ƋuelƋues aŶŶĠes de Ŷoŵďƌeuses ǀoĐatioŶs d͛eŶtƌepƌeŶeuƌs, Ƌui 

voient dans cette forme une alteƌŶatiǀe liaŶt à la fois des oďjeĐtifs ŵaƌĐhaŶds et soĐiauǆ. L͛iŶtĠƌġt ĐolleĐtif 

est au Đœuƌ de la dĠŵaƌĐhe, et les aĐteuƌs ƌeĐheƌĐheŶt uŶe gestioŶ ƌespoŶsaďle et ŵieuǆ oƌieŶtĠe des effets 

et des bénéfices de leurs actions. Ces projets sont économiquement iŶŶoǀaŶts, ils œuǀƌeŶt daŶs des seĐteuƌs 

où l͛ĠĐoŶoŵie tƌaditioŶŶelle se seŶt ŵal à l͛aise, et soŶt aiŶsi stƌuĐtuƌaŶts pouƌ le dĠǀeloppeŵeŶt loĐal et 

national. On les retrouve notamment dans les activités de services à la personne, le développement durable 

et le ĐoŵŵeƌĐe ĠƋuitaďle, la saŶtĠ et l͛ĠduĐatioŶ, et l͛iŶseƌtioŶ paƌ l͛aĐtiǀitĠ ĠĐoŶoŵiƋue. 

Malgré un taux de croissance annuel moyen des emplois supérieur aux autres secteurs1, l͛EĐoŶoŵie 

Sociale et Solidaire (ESS), contrairement aux autres pays européens, reste méconnue et assez peu 

développée en France. Les acteurs du secteur font aussi face à un changement de paradigme ces dix dernières 

années2 : le passage d͛uŶ Đhaŵp foƌteŵeŶt suďǀeŶtioŶŶĠ et peu ĐoŶĐuƌƌeŶtiel à uŶ seĐteuƌ ƌĠpoŶdaŶt de 

plus en plus aux règles du marché. Cette conjoncture amène les entreprises sociales à constamment 

réinventer leurs modèles économiques pour remplir leurs missions et maximiser leur impact. Dans le même 

seŶs, la ĐƌĠatioŶ de l͛agƌĠŵeŶt EŶtƌepƌise Solidaiƌe d͛UtilitĠ SoĐiale (ESUS) en 2014 permet aux entreprises 

de l͛ĠĐoŶoŵie tƌaditioŶŶelle d͛iŶtĠgƌeƌ le seĐteuƌ de l͛ESS, et « iŶĐite iŵpliĐiteŵeŶt à l͛ĠlaďoƌatioŶ de 

modèles économiques nouveaux » selon Julien Bottriaux3. 

L͛aŶĐieŶ diƌeĐteuƌ du CeŶtƌe de RessouƌĐes RĠgioŶal de l͛ESS d͛Île de FƌaŶĐe ajoute Ƌue les ŵodğles 

économiques du secteur ont atteint un degré de sophistication considérable en 10 ans. « Les projets sont 

beaucoup plus complexes. Complexes par leurs finalités qui sont souvent multiples : un service traiteur en 

insertion, proposant des produits bio issus du commerce équitable et qui reverse une partie de ses bénéfices 

à des projets humanitaires, une association qui récupère les rebuts des entreprises, sensibilise les salariés au 

réemploi, puis revend ces matériaux à bas coûts aux professionnels des arts et de la culture. Complexes 

également par leurs modèles économiques hybrides et leur structuration juridique : par exemple une 

assoĐiatioŶ Ƌui pƌopose uŶ seƌǀiĐe de gaƌde d͛eŶfaŶts iŶŶoǀaŶt et iŶĐlusif aǀeĐ uŶ ŵodèle économique qui 

s͛appuie suƌ des suďǀeŶtioŶs ;puďliƋues ou pƌiǀĠesͿ ŵais ĠgaleŵeŶt suƌ les ƌeǀeŶus gĠŶĠƌĠs paƌ la 

paƌtiĐipatioŶ des paƌeŶts ou les foƌŵatioŶs Ƌu͛elle pƌopose. Ou eŶĐoƌe uŶe soĐiĠtĠ ĐoŵŵeƌĐiale Ƌui 

développe des services marchands, et détenue par une association. » 

                                                           
1 « AĐĐoŵpagŶeƌ l͛entrepreneuriat, un impératif pour la croissance », Rapport de Philippe Mathot - Mission confiée par 
MoŶsieuƌ HeƌǀĠ Noǀelli ;SeĐƌĠtaiƌe d͛Etat ĐhaƌgĠ du ĐoŵŵeƌĐe, de l͛aƌtisaŶat, des PME, du touƌisŵe, des seƌǀiĐes et de 
la consommation - octobre 2010, p.50 
2 « Retouƌ suƌ ϭϬ aŶs d͛ĠĐoŶoŵie soĐiale et solidaiƌe », aƌtiĐle de JulieŶ Bottƌiauǆ, aŶĐieŶ diƌeĐteuƌ de l͛Atelieƌ-CRESS Île 
de France, publié dans le magazine With Out Model le 29 mai 2017, http://www.withoutmodel.com/julien-
bottriaux/economie-sociale-et-solidaire-analyse-10-ans/ 
3 Cf. 2 

http://www.withoutmodel.com/julien-bottriaux/economie-sociale-et-solidaire-analyse-10-ans/
http://www.withoutmodel.com/julien-bottriaux/economie-sociale-et-solidaire-analyse-10-ans/
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Les appoƌts soŶt pouƌtaŶt ƌĠels et ŵultiples. L͛IŶsee a ƌĠalisĠ eŶ ϮϬϭϯ uŶe pƌeŵiğƌe estiŵatioŶ ĐhiffƌaŶt 

la ĐoŶtƌiďutioŶ  de  l͛ESS  au  PIB  à  hauteuƌ  de  ϲ  %. La ŵĠthode utilisĠe ƌepose suƌ l͛hǇpothğse selon 

laquelle dans uŶe aĐtiǀitĠ doŶŶĠe, la paƌt des ƌĠŵuŶĠƌatioŶs daŶs la ǀaleuƌ ajoutĠe est ideŶtiƋue pouƌ l͛ESS 

et pouƌ le ƌeste de l͛ĠĐoŶoŵie. Elle Ŷe prend pas en compte la valeur ajoutée produite par les filiales et les 

ŵeŵďƌes ;paƌ eǆeŵple, les eŶtƌepƌises ŵeŵďƌes d͛uŶe ĐoopĠƌatiǀeͿ. Et la  ŵesuƌe de l͛iŵpaĐt de l͛ESS paƌ 

le PIB Ŷe peƌŵet pas de pƌeŶdƌe eŶ ĐoŶsidĠƌatioŶ l͛aĐtiǀitĠ ĠĐoŶoŵiƋue iŶduite, Ŷi les ďĠŶĠfiĐes soĐiauǆ 

générés (par exemple, les coûts évités)4. Cette singularité cloisonne le secteur, qui reste encore considéré 

paƌ de Ŷoŵďƌeuǆ aĐteuƌs ĠĐoŶoŵiƋues Đoŵŵe uŶe appƌoĐhe ŵaƌgiŶale, ǀoiƌe aŶtiŶoŵiƋue aǀeĐ l͛effiĐaĐitĠ 

économique. Pour Philippe Mathot, « il est donc temps d͛aĐĐoŵpagŶeƌ Đe ŵouǀeŵeŶt eŶ dĠŵaƌgiŶalisaŶt 

l͛eŶtƌepƌeŶeuƌiat soĐial paƌ ƌappoƌt auǆ autƌes foƌŵes d͛eŶtƌepƌeŶeuƌiat. L͛eŶjeu est de taille, puisƋu͛il s͛agit 

de tirer parti des apports bénéfiques et sources d͛eŵplois ĐoŶsidĠƌaďles Ƌue ĐoŶstƌuiseŶt Đes aĐtiǀitĠs  ». 

Coŵŵe les autƌes seĐteuƌs de l͛ĠĐoŶoŵie, l͛ESS ďĠŶĠfiĐie de dispositifs d͛aide à la ĐƌĠatioŶ d͛eŶtƌepƌises. 

L͛oďjet de Đette Ġtude ĐoŶsisteƌa à aŶalǇseƌ l͛aĐĐoŵpagŶeŵeŶt pƌoposĠ paƌ les « iŶĐuďateuƌs », stƌuĐtuƌes 

ŵises eŶ plaĐe au Ŷiǀeau ŶatioŶal pouƌ aideƌ l͛ĠŵeƌgeŶĐe de pƌojets iŶŶoǀaŶts. L͛appƌoĐhe et la 

problématique de départ sont définies comme suit : 

Quel accompagnement pƌoposeƌ pouƌ faĐiliteƌ l͛émergence de pƌojets d͛iŶŶovatioŶ soĐiale en phase 

d'incubation ? 

La première partie évoquera le cadre théorique existant autour des trois notions sollicitées dans cette 

étude : l’aĐĐoŵpagŶeŵeŶt, les iŶĐuďateuƌs et l’eŶtƌepƌeŶeuƌiat soĐial. Nous verrons plus particulièrement ce 

Ƌue suppose l͛aĐĐoŵpagŶeŵeŶt d͛uŶ poiŶt de ǀue gĠŶĠƌal, et comment ce terme est retranscrit dans le cadre 

de la ĐƌĠatioŶ d͛eŶtƌepƌise. L͛ĠĐosǇstğŵe de la ĐƌĠatioŶ d͛eŶtƌepƌise et le Đas des iŶĐuďateuƌs seƌoŶt dĠtaillĠs 

eŶ se positioŶŶaŶt sous l͛aŶgle d͛appƌoĐhe de l͛ESS. Nous aďoƌdeƌoŶs iĐi plus spĠĐifiƋueŵeŶt Đe Ƌu͛iŶduit 

l͛ĠŵeƌgeŶĐe d͛uŶ pƌojet iŶŶoǀaŶt eŶ termes d͛aĐĐoŵpagŶeŵeŶt. Et pour terminer cette 1ère partie,  la 

ŶotioŶ d͛eŶtƌepƌeŶeuƌiat soĐial seƌa appƌofoŶdie eŶ ĠtudiaŶt ses ĐaƌaĐtĠƌistiƋues et les poiŶts Ƌui méritent 

donc une certaine vigilance. 

La seconde partie confrontera la théorie à la pratique. A tƌaǀeƌs uŶe Ġtude eŵpiƌiƋue, il s͛agit de 

compƌeŶdƌe Đe Ƌu͛il se passe suƌ le teƌƌaiŶ. Tƌois appƌoĐhes diffĠƌeŶtes seƌoŶt pƌĠseŶtĠes : la ǀisioŶ des 

aĐteuƌs gƌaǀitaŶt autouƌ des poƌteuƌs de pƌojet eŶ phase d͛iŶĐuďatioŶ, le ƌetouƌ d͛eǆpĠƌieŶĐe 

d͛eŶtƌepƌeŶeuƌs aǇaŶt ĠtĠ iŶĐuďĠs, et uŶ ďeŶĐhŵaƌks des iŶĐuďateuƌs d͛iŶŶoǀatioŶ soĐiale et d͛iŶŶoǀatioŶ 

technologique et/ou numérique afin de confronter les points de divergence et de convergence des 

pƌogƌaŵŵes d͛aĐĐoŵpagŶeŵeŶt. 

Enfin, la troisième partie proposera des préconisations répondant aux besoins analysés dans les deux 

premières parties. 

                                                           
4 PaŶoƌaŵa de l͛ESS eŶ FƌaŶĐe – édition 2015, publication de CNCRES, Conseil National des Chambres Régionales de 
l͛EĐoŶoŵie SoĐiale 
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CHAPITRE 1 – THEORIES DE L͛ACCOMPAGNEMENT 

Le terme ͞aĐĐoŵpagŶeŵeŶt͟ ƌeǀġt aujouƌd͛hui uŶe gƌaŶde diǀeƌsitĠ de foƌŵes et de ƌepƌĠseŶtatioŶs. 

D͛aďoƌd appƌĠheŶdĠ tel Ƌu͛uŶe ǀoĐatioŶ peƌsoŶŶelle, il envahit depuis les années 90 le vocabulaire des 

professionnels et des politiques et devient un véritable phénomène social. On parle dorénavant de 

͞pƌatiƋue͟ iŶstituĠe.  

I. DEFINITIONS ET USAGES COMMUNS 

A. Définition minimale de Maëla Paul 

AĐĐoŵpagŶeƌ : ͞ġtƌe aǀeĐ ƋuelƋu͛uŶ, seƌǀiƌ de guide, ŵeŶeƌ ƋuelƋu͛uŶ ƋuelƋue paƌt͟5. 

DĠfiŶitioŶ de la ĐheƌĐheuse eŶ SĐieŶĐes de l͛EduĐatioŶ Maëla Paul 6 : « aller avec/ aller vers » 

Le ĐoŵplĠŵeŶt ͞aǀeĐ͟ eǆpliĐite le fait Ƌu͛uŶ ġtƌe huŵaiŶ est iŵpliƋuĠ daŶs uŶe eǆisteŶĐe au même titre 

Ƌue l͛autƌe. Le complément « vers » relève un décentrement : « pƌoĐĠdaŶt du ĐoŶŶu ǀeƌs l͛iŶĐoŶŶu, de là où 

l͛oŶ se tƌouǀe ǀeƌs uŶ ailleuƌs, ǀeƌs uŶ Ŷouǀel aƌƌaŶgeŵeŶt, il iŵpliƋue toujouƌs de Ƌuitteƌ sa plaĐe. ;…Ϳ Đe 

dǇŶaŵisŵe est ĐƌĠateuƌ d͛uŶ écart entre ce qui se fait et ce qui advient ».  

Deux notions importantes se dégagent de cette définition : la relation et le cheminement. 

Tel Ƌue l͛eǆpliƋue Maëla Paul loƌs d͛uŶe conférence en 20147, la ƌelatioŶ Ŷ͛est pas sǇstĠŵatisĠe ŵais se 

construit : elle deŵaŶde du teŵps, de l͛ĠĐoute et de la dispoŶiďilitĠ. ͞ Ce Ƌui iŵpoƌte, Đ͛est le teŵps de paƌole 

Ƌui seƌa aĐĐoƌdĠ à la peƌsoŶŶe, l͛espaĐe de paƌole Ƌue la peƌsoŶŶe pouƌƌa iŶǀestiƌ à paƌtiƌ de Đe Ƌu͛elle est 

et de Đe Ƌu͛elle ǀit.͟  

La dimension processuelle est donc essentielle. Non linéaire, ce processus répond « à une logique de 

ŵouǀeŵeŶt, aǀeĐ ses alĠas et ses iŶĐeƌtitudes. Il s͛agit d͛uŶ pƌoĐessus d͛iŶflueŶĐe iŶteƌpeƌsoŶŶelle daŶs 

lequel celui qui « accompagne » s͛ajuste eŶ foŶĐtioŶ des situatioŶs rencontrées. »8 

B. L’ĠvolutioŶ des usages 

Parmi les usages courants : 

- ͞ le plat pƌiŶĐipal seƌa aĐĐoŵpagŶĠ de…͟. Il sert à compléter, à enrichir, à mettre en valeur (et non à couvrir), 

à ƌeleǀeƌ le goût d͛aiŵeƌ. 

- l͛aĐĐoŵpagŶeŵeŶt ŵusiĐal. L͛aĐĐoŵpagŶateuƌ se ŵet au diapasoŶ de l͛autƌe, à soŶ ƌǇthŵe. La ŵĠtaphoƌe 

ŵusiĐale peƌŵet de dĠĐouǀƌiƌ l͛aĐtioŶ ĐoŵŵuŶe, et le ƌôle de soutieŶ au seŶs de ǀaloƌisatioŶ d͛uŶ autƌe. 

Les usages ƌĠĐeŶts ƌeleǀaŶt d͛une pratique : 

                                                           
5 Définition du dictionnaire Larousse 
6 PAUL M., « Ce Ƌu͛aĐĐoŵpagŶeƌ ǀeut diƌe », Revue de Carriérologie, vol 9 n°1, p.121 - 2003 
7 CoŶfĠƌeŶĐe doŶŶĠe daŶs le Đadƌe de la jouƌŶĠe d͛Ġtude suƌ les pƌatiƋues d͛aĐĐoŵpagŶeŵeŶt. ϯϭ jaŶǀieƌ ϮϬϭϰ, 
disponible sur YouTube 
8 CUZIN R., FAYOLLE A, « Les diŵeŶsioŶs stƌuĐtuƌaŶtes de l͛aĐĐoŵpagŶeŵeŶt eŶ ĐƌĠatioŶ d͛eŶtƌepƌise », Reǀue des 
Sciences de Gestion, Direction et Gestion, n°210, vol 39, 2004, p.77-88 
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- L͛attƌiďutioŶ de foŶĐtioŶs.  

Les fonctions sont attribuées de manière légitime par rapport à un cadre, selon les missions du lieu dans 

leƋuel oŶ se pƌĠseŶte. DaŶs Đette pƌatiƋue la dispositioŶ peƌsoŶŶelle Ŷe suffit plus, l͛aĐĐoŵpagŶeŵeŶt 

devient une activité qui se construit collectivement. 

II. LA POSTURE DE L͛ACCOMPAGNATEUR 

Les fonctions de l͛aĐĐoŵpagŶeŵeŶt ne disent rien de la postuƌe Ƌue l͛oŶ doit adopteƌ. Maëla Paul revient 

suƌ l͛iŵpoƌtaŶĐe de la postuƌe et met en garde contre la perte de sens9. ͞OŶ aƌƌiǀe paƌfois aǀeĐ d͛aŶĐieŶs 

schémas malgré nos bonnes intentions, vieux schémas qui ne sont plus nécessaires vis-à-vis des pratiques 

Ŷouǀelles͟. 

La postuƌe d͛aĐĐoŵpagŶeŵeŶt ǀieŶt solliĐiteƌ toute peƌsoŶŶe Ƌui souhaite s͛iŶsĐƌiƌe daŶs uŶe réflexion 

éthique, qui peut se résumer à quelques phrases : 

- Qui je suis ? 

- Pour qui je me prends ? 

- Qui est l͛autƌe pouƌ ŵoi ? 

- Comment je le considère ? Ou pas ? 

- Quel type de relation allons-Ŷous ŵettƌe eŶ œuǀƌe ? Sait-on ce qui est bon, ce qui 

juste et Đe Ƌu͛il faut faiƌe, ou aloƌs Ŷous ŵettoŶs-Ŷous à l͛ĠĐoute des ĐoŶditions 

d͛eǆisteŶĐe de l͛autƌe et de Đe Ƌu͛il a à diƌe suƌ ses ĐoŶditioŶs d͛eǆisteŶĐe ? 

- Pouƌ Ƌuel ŵoŶde je tƌaǀaille ? Il Ǉ a à tƌaǀeƌs l͛aĐĐoŵpagŶeŵeŶt uŶ eŶjeu soĐio-

politique fort. 

 

La ƌelatioŶ d͛aĐĐoŵpagŶeŵeŶt eŶtƌaîŶe uŶe ŵodifiĐatioŶ des ƌappoƌts sociaux et de nos vieux schémas 

ƌelatioŶŶels. Il s͛agit de se distaŶĐieƌ et d͛adopteƌ ĐeƌtaiŶes postuƌes Ƌui ƌĠpoŶdeŶt aux principes éthiques 

de l͛aĐĐoŵpagŶeŵeŶt : 

- La posture du non-savoir : ͞je Ŷe sais pas pouƌ l͛autƌe Ƌuel est le ŵeilleuƌ ĐheŵiŶ, et je ne peux pas savoir 

- La posture de la retenue, ͞paƌĐe Ƌue ďieŶ des fois Ŷous soŵŵes teŶtĠs de diƌe et de faiƌe͟. DaŶs Đette 

deƌŶiğƌe, oŶ Ŷ͛eŵpiğte pas suƌ le teƌƌaiŶ de l͛autƌe, oŶ laisse la peƌsoŶŶe se ĐoŶstƌuiƌe à tƌaǀeƌs soŶ 

ƋuestioŶŶeŵeŶt, la ǀie Ƌu͛elle ǀeut ŵettƌe eŶ plaĐe et la plaĐe Ƌu͛elle ǀeut pƌeŶdƌe daŶs la soĐiĠtĠ. 

- La posture de non-substitution : je Ŷe peŶse pas à la plaĐe de l͛autƌe, je Ŷe paƌle pas à la plaĐe de l͛autƌe, 

et je Ŷe fais pas… Se suďstitueƌ à l͛autƌe est la pƌeŵiğƌe ŵalǀeillance. 

AiŶsi, la pƌatiƋue d͛aĐĐoŵpagŶeŵeŶt est ƌepĠƌaďle à tƌaǀeƌs  

Enfin, l͛aĐĐoŵpagŶeŵeŶt est uŶ pƌoĐessus Ƌui est lui-même le fruit  

de 3 autres processus : l͛autoŶoŵie, la liďeƌtĠ, et la ƌespoŶsaďilitĠ. Le pƌiŶĐipe Ŷ͛est pas d͛aĐĐoƌdeƌ Đes ϯ 

processus à l͛autƌe, ŵais conjointement ces 3 processus. 

                                                           
9 Conférence donnée dans le cadre de la journée d͛Ġtude suƌ les pƌatiƋues d͛aĐĐoŵpagŶeŵeŶt. ϯϭ jaŶǀieƌ ϮϬϭϰ, 
disponible sur YouTube 
 

- une fonction 

- une posture 

- une relation 

- une démarche 
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III. LE TERME D͛ « ACCOMPAGNEMENT » DANS LE CADRE DE LA CREATION D͛ENTREPRISE 

Tel Ƌue ŵeŶtioŶŶĠ pƌĠĐĠdeŵŵeŶt, l͛aĐĐoŵpagŶeŵeŶt entrepreneurial relève de cette nouvelle pratique 

qui attribue des fonctions. Le terme est tƌğs souǀeŶt utilisĠ paƌ les ƌespoŶsaďles de pƌogƌaŵŵe d͛aide à la 

ĐƌĠatioŶ d͛eŶtƌepƌise, ŵais ƌaƌeŵeŶt dĠfiŶi et gĠŶĠƌaleŵeŶt eŵploǇĠ Đoŵŵe uŶe ŶotioŶ gĠŶĠƌiƋue.  

C. Champ sĠŵaŶtiƋue de l’aĐĐoŵpagŶeŵeŶt 

DaŶs uŶe Ġtude suƌ les ǀaƌiĠtĠs de foƌŵes d͛aĐĐoŵpagŶeŵeŶt du ĐƌĠateuƌ d͛eŶtƌepƌise10, Sylvie Sammut 

pƌĠseŶte la diŵeŶsioŶ iŶteƌpeƌsoŶŶelle Đoŵŵe le foŶdeŵeŶt d͛uŶ aĐĐoŵpagŶeŵeŶt de ƋualitĠ, et fait état 

des nombreux réseaux que le porteur de projet peut solliciter. Elle revient sur les nombreux termes qui 

iŶtğgƌeŶt le Đhaŵp sĠŵaŶtiƋue de l͛accompagnement et les détaille ainsi : 

- Le coaching. La définition retenue est celle de Audet et Couteret11 parce que centrée sur la jeunesse de 

l͛eŶtƌepƌise. SeloŶ euǆ, le « ĐoaĐhiŶg eŶtƌepƌeŶeuƌial est doŶĐ uŶ aĐĐoŵpagŶeŵeŶt iŶdiǀiduel Ƌui s͛adƌesse 

auǆ eŶtƌepƌeŶeuƌs doŶt l͛eŶtƌepƌise est eŶ phase de dĠŵaƌƌage ou de jeuŶe ĐƌoissaŶĐe ; il ƌĠpoŶd à uŶ ďesoiŶ 

paƌtiĐulieƌ d͛aĐƋuisitioŶ, de dĠǀeloppeŵeŶt et d͛aŵĠlioƌatioŶ de ĐoŵpĠteŶĐes ƌeƋuises pouƌ gĠƌeƌ 

l͛eŶtƌepƌise ». Le coach est un expert du processus de coaching et reste maître du cadre. Son rôle de 

paƌteŶaiƌe ƌeƋuieƌt Ƌu͛il soit daŶs la positioŶ de ĐoŵpƌeŶdƌe les eŶjeuǆ pƌofessioŶŶels de soŶ ĐlieŶt saŶs 

toutefois ġtƌe l͛eǆpeƌt du ŵĠtieƌ de Đelui-ci. Le coach posera les bonnes questions, le client trouvera ses 

propres réponses12. 

- Le mentorat iŵpliƋue uŶe ǀoloŶtĠ de « ƌesseŵďleƌ » à soŶ ŵodğle : le ŵeŶtoƌ ; l͛aĐĐeŶt est ŵis suƌ la 

peƌsoŶŶalitĠ des iŶdiǀidus Ƌui se ƌeĐoŶŶaisseŶt et s͛appƌĠĐieŶt aǀaŶt ŵġŵe de Ŷoueƌ la ƌelation. Selon Saint 

Jean et Audet13, « le mentor est généralement une personne possédant certaines qualités de veille de façon 

bienveillante sur un individu jeune, lequel bénéficie de conseils et du support de son mentor ».  

- Le counseling est davantage fondé sur la compréhension de la personnalité, des représentations, du 

style de vie et des rôles sociaux des individus. « La démarche de counseliŶg s͛appuie suƌ la ĐlaƌifiĐatioŶ des 

solutions que la personne peut trouver en elle-même pour résoudre les difficultés devant lesquelles elle se 

trouve »14. La dimension psychologique est très présente et le fondement comportementaliste trouve parfois 

racine dans la psychothérapie. 

                                                           
10 SǇlǀie Saŵŵut. VaƌiĠtĠs des foƌŵes d͛aĐĐoŵpagŶeŵeŶt du ĐƌĠateuƌ d͛eŶtƌepƌise : ƋuaŶd la diŵeŶsioŶ 
interpersonnelle devient prégnante. Hermès science publishing. Les relations inter organisationnelles des PME, Hermès 
Science Publishing 2008 coordonné par K. Gundolf et A. Jaouen, 2008 
11 AUDET J, COUTERET P., « Les faĐteuƌs de suĐĐğs d͛uŶe iŶteƌǀeŶtioŶ de ĐoaĐhiŶg aupƌğs d͛eŶtƌepƌeŶeuƌs : une étude 
exploratoire », actes du 7ème CIFEPME, Montpellier, octobre 2004 
12 Définition de la Fédération Internationale de Coaching, 
 http://www.coachfederation.fr/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=161:r%C3%B4le-et-
mission-du-coach&Itemid=332 
13 SAINT JEAN E, AUDET J, « le ŵeŶtoƌat de l͛eŶtƌepƌeŶeuƌ ŶoǀiĐe : identification des facteurs menant à la satisfaction 
du mentoré », 5ème CoŶgƌğs de l͛AĐadĠŵie de l͛EŶtƌepƌeŶeuƌiat, Sheƌďƌooke, CaŶada, oĐtoďƌe ϮϬϬϳ 
14 PRIELS JM., Eléments historiques à propos du counseling, AFCACP, 2004 – VALEAU P., « L͛aĐĐoŵpagŶeŵeŶt des 
entrepreneurs durant les périodes de doute », 4ème CoŶgƌğs de l͛AĐadĠŵie de l͛EŶtƌepƌeŶeuƌiat, Paƌis, ϮϬϬϱ 

http://www.coachfederation.fr/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=161:r%C3%B4le-et-mission-du-coach&Itemid=332
http://www.coachfederation.fr/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=161:r%C3%B4le-et-mission-du-coach&Itemid=332
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- Le conseil, au sens de prestation délivrée par une personne qualifiée (le conseil ou conseiller), est 

poŶĐtuel et la tƌaŶsŵissioŶ de ĐoŶŶaissaŶĐe et/ou de ĐoŵpĠteŶĐes Ŷ͛est pas l͛oďjet de la relation. Le conseil 

acte en lieu et place du dirigeant et son objectif est circonscrit à la résolution du/des problèmes identifiés. 

Se fondant sur le Grand Larousse, dans son édition en 5 volumes, Simonet et Bouchez15, considèrent le conseil 

comme « une personne qui donne un avis ». 

TYPES CARACTERISTIQUES 

Mentorat Mimétisme – empathie / Appréciation réciproque 

Personnalisation de la relation 

Conseil Datation / Rémunération / Ciblage du problème 

Coaching Dimension psychologique / Travail sur les dimensions 

personnelles et professionnelles / Rémunération 

Counseling Dimension psychologique / Travail sur les émotions 

Fondement comportementaliste / Travail suƌ l͛iŶdiǀidu 

Rémunération 

Accompagnement Processus / Interactivité permanente entre les acteurs 

PaƌtiĐuliğƌeŵeŶt adaptĠ à la jeuŶesse de l͛eŶtƌepƌise 

Rémunération non obligatoire / Action sur la réflexivité de 

l͛aĐteuƌ / OďjeĐtif d͛autoŶoŵisatioŶ de l͛aĐcompagné 

 

-L͛aĐĐoŵpagŶeŵeŶt. L͛aĐĐoŵpagŶeŵeŶt se pƌĠseŶte Đoŵŵe uŶe pƌatiƋue d͛aide à la ĐƌĠatioŶ 

d͛eŶtƌepƌise foŶdĠe suƌ uŶe ƌelatioŶ Ƌui s͛Ġtaďlit daŶs la duƌĠe, et Ƌui Ŷ͛est pas poŶĐtuelle, eŶtƌe uŶ 

entrepreneur et un individu externe au projet de création »16. En acceptant ou en initiant un processus 

d͛aĐĐoŵpagŶeŵeŶt, l͛eŶtƌepƌeŶeuƌ s͛eŶgage daŶs uŶe dǇŶaŵiƋue ƌĠĐuƌsiǀe. Quant à l͛aĐĐoŵpagŶateuƌ, il 

est l͛iŶteƌŵĠdiaiƌe pƌivilĠgiĠ du poƌteuƌ, il suit soŶ ĠvolutioŶ ƌĠguliğƌeŵeŶt et Đhapeaute aiŶsi le pilotage 

du pƌojet paƌ soŶ poƌteuƌ, et doŶĐ l͛eŶseŵďle de ses aĐtioŶs et iŶteƌaĐtioŶs aveĐ diffĠƌeŶts iŶteƌloĐuteuƌs. 

D. L’aĐĐoŵpagŶeŵeŶt et l’ĠvolutioŶ des pƌatiƋues  

DuƌaŶt la pĠƌiode d͛aĐĐoŵpagŶeŵeŶt, il s͛agit pouƌ l͛eŶtƌepƌeŶeuƌ de « développer un comportement 

ouǀeƌt ǀeƌs le ŵoŶde eŶǀiƌoŶŶaŶt, uŶe façoŶ d͛ġtƌe pƌiǀilĠgiaŶt la ĐƌĠatiǀitĠ et peƌŵettaŶt d͛aliŵeŶteƌ uŶ 

pƌoĐessus iŶiŶteƌƌoŵpu d͛auto-régénérescence personnelle et organisationnelle. »17 

D͛autƌe paƌt, Christian Bruyat conceptualise un autre postulat, celui de l͛aĐĐoŵpagŶeŵeŶt d͛uŶ pƌojet 

au seƌviĐe d͛uŶ autƌe pƌojet. Le principe dialogique18 est utilisé pouƌ dĠĐƌiƌe les ƌelatioŶs eŶtƌe l͛eŶtƌepƌeŶeuƌ 

et l͛eŶtƌepƌise. Il s͛agit de prendre en compte 2 logiques distinctes : celle de la ĐƌĠatioŶ d͛uŶe eŶtƌeprise 

                                                           
15 SIMONET J., BOUCHEZ JP., Le ĐoŶseil, EditioŶs d͛OƌgaŶisatioŶs, Paƌis, ϮϬϬϯ, p.ϳ 
16 CUZIN R., FAYOLLE A, « Les diŵeŶsioŶs stƌuĐtuƌaŶtes de l͛aĐĐoŵpagŶeŵeŶt eŶ ĐƌĠatioŶ d͛eŶtƌepƌise », Reǀue des 
Sciences de Gestion, Direction et Gestion, n°210, vol 39, 2004, p.3 
17 Saŵŵut S., « L͛aĐĐoŵpagŶeŵeŶt de la jeuŶe eŶtƌepƌise », Reǀue FƌaŶçaise de GestioŶ, Ŷ°ϭϰϰ, ŵai-juin-juillet, 2003, 
p.162 
18 BRUYAT C., « CoŶtƌiďutioŶs ĠpistĠŵologiƋues au doŵaiŶe de l͛eŶtƌepƌeŶeuƌiat », Reǀue FƌaŶçaise de Gestion, 
novembre-décembre, p.92, 1994 - FONROUGE C, « L͛eŶtƌepƌeŶeuƌ et soŶ eŶtƌepƌise : uŶe ƌelatioŶ dialogiƋue », Reǀue 
Française de Gestion, n°138, avril mai, p. 147, 2002  
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spécifique, et Đelle de l͛aĐteuƌ Ƌui a uŶ pƌojet ĐoŶĐeƌŶaŶt sa position personnelle vis-à-vis de l͛eŶtƌepƌise 

créée (son pƌojet de ǀieͿ. Le pƌojet est doŶĐ douďle. La ĐƌĠatioŶ d͛uŶe eŶtƌepƌise est uŶ pƌojet au seƌǀiĐe d͛uŶ 

autre projet ». 

 3 foƌŵes d’accompagnement segmentées 

L'accompagnement est très souvent étudié comme un ensemble de prestations techniques pour 

atteindre un but qui est la création d'une entreprise, mais il est avant tout fondé sur une relation humaine. 

La création est un acte beaucoup plus complexe que technique et intègre des données psychologiques et 

sociologiques d'appropriation et de reconnaissance19. 

Cuzin et Fayolle20 segmentent les besoiŶs Ƌui se ƌappoƌteŶt soit à l͛iŶdiǀidu, soit au pƌojet de ĐƌĠatioŶ, 

soit à l͛adĠƋuatioŶ iŶdiǀidu/projet. Pour illustrer les tƌois foƌŵes d͛aĐĐoŵpagŶeŵeŶt plus spécifiques, ces 

auteurs évoquent : 

1- des ďesoiŶs Ƌui se tƌouǀeŶt foĐalisĠs plutôt suƌ l͛iŶdiǀidu ;iŶteƌƌogatioŶs et doutes, ou l͛iŶǀeƌse, ďesoiŶs 

de foƌŵatioŶ ou d͛iŶfoƌŵatioŶs, etĐ.Ϳ : daŶs Đe Đas, l͛aĐĐoŵpagŶeŵeŶt seŵďle daǀaŶtage se ƌĠǀĠleƌ d͛oƌdƌe 

psǇĐhologiƋue, et deǀƌait s͛appaƌeŶteƌ au « coaching » ; 

2- des ďesoiŶs Ƌui touĐheŶt au pƌojet ;Đoŵŵe des ƋuestioŶs fiŶaŶĐiğƌes, juƌidiƋues, …Ϳ : l͛aĐĐoŵpagŶeŵeŶt 

prend une connotation plus technique, et relève du domaine des compétences ou expertises techniques ; 

3- des ďesoiŶs ƌelatifs à l͛adĠƋuatioŶ eŶtƌe l͛iŶdiǀidu et soŶ pƌojet ;pƌoďlğŵes de ĐohĠƌeŶĐe, d͛oƌieŶtatioŶs 

stratégiques, etc.) : les exigences semblent tendre vers un accompagnement plus global, voire 

méthodologique. 

DaŶs soŶ Ġtude suƌ l͛aŵĠlioƌatioŶ du pƌoĐessus d͛aĐĐoŵpagŶeŵeŶt eŶ ϮϬϬϴ21, Catherine Léger-Jarniou 

pƌĠĐoŶise Ϯ aǆes d͛aŵĠlioƌatioŶ : 

 UŶe ĐeƌtaiŶe ƌeŵise eŶ Đause du ƌôle de l’aĐĐoŵpagŶaŶt et de ses fƌoŶtiğƌes 

Pour faire «avancer» le créateur et l'autonomiser, l'accompagnant doit avoir un rôle d'aide dans le 

développement de son potentiel, qui passe par le respect de l'autre, une attitude «empathique», d'écoute 

compréhensive et non évaluative. On retrouve la notion d'écoute mutuelle de Fayolle22 et l'idée 

d'accompagnement par les pairs de Jaouen, Loup et Sammut23.  

                                                           
19 Catherine Léger-Jarniou, « Accompagnement des créateurs d'entreprise : regard critique et propositions », Marché 
et organisations 2008/1 (N° 6), p. 73-97. 
20 CuziŶ, R., FaǇolle, A., ϮϬϬϱ, « Les diŵeŶsioŶs stƌuĐtuƌaŶtes de l͛aĐĐoŵpagŶeŵeŶt eŶ ĐƌĠatioŶ d͛eŶtƌepƌise », La Reǀue 
des Sciences de Gestion, Direction et Gestion, n° 210, pp. 85-88. 
21 Catherine Léger-Jarniou, « Accompagnement des créateurs d'entreprise : regard critique et propositions », Marché 
et organisations 2008/1 (N° 6), p. 73-97. « Entrepreneuriat et accompagnement, outils, actions et paradigmes 
nouveaux » 
22 FAYOLLE A (2002) – « AccoŵpagŶeŵeŶt des créateurs d’eŶtreprise et aŵélioratioŶ de l’écoute ŵutuelle 
entre les entrepreneurs et leurs partenaires  : une recherche sur les perceptions des uns et des autres  », 
Cahier de recherche, CERAG n°25, juin 
23 JAOUEN A, LOUP S, SAMMUT S (2005) – « L’accoŵpagŶeŵeŶt par les pairs  : du transfert de connaissances à 

l’appreŶtissage coŶjoiŶt  », AĐtes du IVğŵe CoŶgƌğs de l͛AĐadĠŵie de l͛EŶtƌepƌeŶeuƌiat, Paƌis, Ŷoǀeŵďƌe 



 

16 

 

On se trouve alors proche du « mentoring »24 dans lequel la relation mentor/protégé comporte un fort 

volet psychosocial. La relation d'accompagnement doit valoriser : 

- le capital du créateur, au sens de capital humain : éducation, expériences, etc. 

- le capital financier 

- le capital social : ressources et réseaux relationnels.  

Elle évoque également le coaching, où le coach accompagne le créateur dans le but que ce dernier 

devienne ensuite capable seul de générer ses propres réponses aux problèmes futurs.  

Le caractère dynamique du processus veut que les objectifs du créateur évoluent au fur et à mesure de 

la construction de son projet. Une dynamique de l'accompagnement étant également indispensable, la 

question de la formation des accompagnants se pose. 

 Une segmentation de la clientèle et une offre « one to one» 

L'individualisation des pratiques doit, selon elle, devenir la règle. Il est opportun d'identifier le type 

d͛aĐĐoŵpagŶeŵeŶt eŶ foŶĐtioŶ des atteŶtes des poƌteuƌs de projets, de l'état et du type de projet : 

- Les porteurs peuvent juste souhaiter de l'écoute, du soutien psychologique, de l'introduction dans des 

réseaux, de la logistique ou souhaiter du financement. 

- Les créateurs ne sont ni dans la même situation professionnelle, ni au même stade de développement de 

leur projet ni dans la même configuration psychologique. En conséquence, une stratégie « one to one » est 

indispensable pour répondre aux demandes différenciées des créateurs. 

 

 

  

                                                           
24 HIGGINS M.C., KRAM K.E. (2001) – ͞ReĐoŶĐeptualiziŶg ŵeŶtoƌiŶg at ǁoƌk: a deǀelopŵeŶtal Ŷetǁoƌk peƌspeĐtiǀe͟, 
Academy of Management Review , vol. 26 n°2 
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CHAPITRE 2 – LES DISPOSITIFS D͛ACCOMPAGNEMENT A LA CREATION D͛ENTREPRISE – 

LE CAS DES INCUBATEURS 

Il eǆiste de Ŷoŵďƌeuǆ dispositifs d͛aĐĐoŵpagŶeŵeŶt à la ĐƌĠatioŶ d͛eŶtƌepƌise. Ils iŶteƌǀieŶŶeŶt à  

différentes étapes et dépeŶdeŶt de la phase d͛aǀaŶĐeŵeŶt de la ĐoŶstƌuĐtioŶ du pƌojet. L͛iŶĐuďateuƌ eŶ est 

un parmi d͛autres. Nous allons brièvement présenter cet agencement afin de comprendre comment les 

structures sont inter-reliées et quel parcours potentiel le porteur de projet peut emprunter. Nous 

détaillerons ensuite le rôle des incubateurs, les services génériques et la plus-value qu͛ils doiǀeŶt appoƌteƌ 

au porteur de projet. 

I. L͛ECOSYSTEME DE LA CREATION D͛ENTREPRISE – FOCUS SUR LE SECTEUR DE L͛ESS 

Voici les dispositifs existaŶts pƌoposĠs et ĐaƌtogƌaphiĠs paƌ l͛AVISE25. Ils sont présentés par ordre 

d͛aǀaŶĐeŵeŶt daŶs la phase de ĐoŶstƌuĐtioŶ du pƌojet : 

- les pƌogƌaŵŵes d͛idĠatioŶ : de l͛eŶǀie à l͛idĠe 

Ils permetteŶt de susĐiteƌ l͛eŶǀie d͛eŶtƌepƌeŶdƌe d͛uŶ iŶdiǀidu et d͛iŶǀeŶteƌ uŶ pƌojet à paƌtiƌ d͛uŶ ďesoiŶ 

soĐial ideŶtifiĠ/ d͛uŶe eŶǀie. Ce pƌogƌaŵŵe se pƌĠseŶte souǀeŶt sous foƌŵe d͛uŶ ǁeek-eŶd d͛iŵŵeƌsioŶ. 

Objectifs : seŶsiďilisatioŶ à l͛ESS, iŶspiƌatioŶ, dĠǀeloppeŵeŶt peƌsoŶŶel, ƌeŶĐoŶtƌe aǀeĐ des eǆpeƌts/tĠŵoiŶs 

et ateliers d͛idĠatioŶ et de stƌuĐtuƌatioŶ du pƌojet… 

- les premiers pas : de l͛idĠe au pƌojet 

Ce sont des pƌogƌaŵŵes d͛aĐĐoŵpagŶeŵeŶt Đouƌts peƌŵettaŶt de ǀalideƌ la peƌtiŶeŶĐe d͛uŶe solutioŶ et 

de stƌuĐtuƌeƌ le plaŶ d͛aĐtioŶ de l͛ĠƋuipe. Objectifs : rencontre avec des experts, conseils individualisés, appui 

méthodologique, mise en réseau, formation collective. 

- les Pré-incubateurs : de l͛idĠe au pƌojet 

Ces programmes courts permetteŶt d͛affiŶeƌ le pƌojet et de ǀalideƌ la peƌtiŶeŶĐe d͛uŶ accompagnement plus 

approfondi de type incubateur (ou couveuse). Ils s͛appuieŶt suƌ des rencontres avec des experts, des conseils 

individualisés, un appui méthodologique, une mise en réseau, de la formation collective.  

- Les incubateurs ESS : du projet à la création 

Ce sont des progƌaŵŵes d͛aĐĐoŵpagŶeŵeŶt loŶgs et iŶteŶsifs peƌŵettaŶt de tƌaŶsfoƌŵeƌ uŶe idĠe 

innovante en entreprise performante. On y trouve du mentoring, des formations individuelles et collectives, 

de la mise en réseau, des mobilisations d͛eǆpeƌts teĐhŶiƋues, parfois un hébergement physique, de l͛aide à 

la formalisation du business plan et à la levée de fonds...  

La plupart des incubateurs proposent un suivi des projets accompagnés. («Suivi-consolidation»). 

- les couveuses ESS + CAE : test de l͛aĐtiǀitĠ 

                                                           
25 Caƌtogƌaphie des dispositifs d͛aĐĐoŵpagŶeŵeŶt de l͛AVISE eŶ aŶŶeǆep.63 
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Elles permettent de tester son activité, de développer son entreprise et d͛apprendre le métier de chef 

d͛eŶtƌepƌise paƌ la ĐoŶfƌoŶtatioŶ au ŵaƌĐhĠ daŶs uŶ Đadƌe lĠgal et sĠĐuƌisĠ. Elles proposent un hébergement 

juƌidiƋue ;ĐoŶtƌat CAPE/ poƌtage salaƌial/ statut d͛eŶtƌepƌeneur salarié), du mentoring, de la formation 

individuelle et collective, une mutualisation de fonctions supports, une mise en réseau, un hébergement, etc.  

La plupart des couveuses proposent un suivi des projets accompagnés. («Suivi-consolidation») 

- Pépinières/ Espaces de coworking : premier développement 

Ces structures soutiennent et accueillent les ĐƌĠateuƌs d͛eŶtƌepƌise pouƌ faĐiliteƌ leuƌ pƌeŵieƌ 

développement. Elles offrent une mutualisation de moyens, des locaux et des services partagés à des tarifs 

préférentiels, de l͛accompagnement et du suivi, et de la mise en réseau. 

II. INCUBATEUR, KEZAKO ? 

A. Classification 

Structure d'appui à la création d'entreprises, l'incubateur a pour objectif de transformer une idée 

innovante en entreprise performante. 

Devant le foisonnement de structures, il est difficile aujourd'hui de proposer une classification rigoureuse 

tant elles sont différentes dans leurs modes de fonctionnement (public-privé, privé, etc.), leurs finalités 

(transfert de technologies, attractivité, développement économique, retour sur investissement, etc.), leurs 

secteurs d'intervention (biotech, numérique, robotique, etc.), leurs publics (étudiants, femmes, etc.) et leurs 

conditions d'admission. 

Voici une typologie des principales familles d'incubateurs recensés : 

- Les incubateurs publics dits incubateurs "Allègre" 

Leur mission consiste à favoriser le transfert de technologies développées dans les laboratoires de recherche 

publique par la création d'entreprises innovantes. 

- Les incubateurs rattachés aux grandes écoles 

Ils sont présents dans les grandes écoles d'ingénieurs et de commerce. Ils s'adressent aux étudiants, voire 

parfois aux anciens étudiants. Leur champ d'intervention ne se limite pas nécessairement à 

l'accompagnement ; certains se consacrent également à la sensibilisation à l'esprit d'entreprendre auprès 

des étudiants. 

- Les incubateurs de collectivités locales 

Ils dépendent d'une région, d'une métropole, etc. pour contribuer à l'attractivité et au développement 

économique voire social de leur territoire. 

- Les incubateurs privés 

Ils peuvent être à l'initiative d'entrepreneurs, d'investisseurs, d'associations professionnelles, etc. avec le 

soutien ou non de partenaires publics et de grandes entreprises.  

- Les incubateurs de grandes entreprises 
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Ils répondent aux stratégies d'open innovation et à la transformation digitale de certains secteurs.  

Les objectifs sont multiples : améliorer l'efficacité commerciale d'un produit, créer une nouvelle offre, 

favoriser l'émergence d'une culture intrapreneuriale au sein des équipes, attirer des talents, etc. 

- Les CEEI (Centre européen d'entreprises et d'innovation) 

Ce sont des organismes publics qui détectent et accompagnent des projets de création d'entreprises 

innovantes, labellisés par l'UE et soutenus par la Commission européenne via le réseau EBN. 

 

A noter : les incubateurs ESS et innovation sociale sont majoritairement supportés par les collectivités 

locales, mais aussi par les grandes écoles et entreprises privées implantées à Paris.  

B. L’ĠĐosǇstğŵe des incubateurs ESS 

Les aĐteuƌs de l͛ESS disposeŶt d͛uŶ réseau fort et particulièrement solidaire pour structurer et soutenir 

l͛eŶtƌepƌeŶeuƌiat soĐial.  

 La ƌeĐheƌĐhe et la stƌuĐtuƌatioŶ de l’aĐĐoŵpagŶeŵeŶt des iŶŶovatioŶs soĐiales 

- Au Ŷiǀeau ŶatioŶal, l͛AVISE (Portail du développement de l'économie sociale et solidaire) et le MOUVES 

(Mouvement des Entrepreneurs Sociaux) relaient de nombreuses informations et organisent des séminaires 

de ƌĠfleǆioŶ ĐhaƋue aŶŶĠe. Paƌ eǆeŵple, les pƌofessioŶŶels des dispositifs d͛incubation participent 

ƌĠguliğƌeŵeŶt à des ĠĐhaŶges autouƌ de l͛ĠŵeƌgeŶĐe de projets et de l͛iŵpaĐt soĐial. 

- Le CoŶseil supĠƌieuƌ de l͛ĠĐoŶoŵie soĐiale et solidaiƌe ;CSESSͿ et la Đhaiƌe d͛iŶŶoǀatioŶ soĐiale de l͛ESSEC 

(École supérieure des sciences économiques et commerciales) publient de nombreuses études qui 

peƌŵetteŶt d͛appƌofoŶdiƌ les ĐoŶŶaissaŶĐes de l͛eŶtƌepƌeŶeuƌiat soĐial, et aiŶsi de stƌuĐtuƌeƌ les dispositifs 

d͛aĐĐoŵpagŶeŵeŶt. Eǆeŵple : dĠfiŶitioŶ des gƌaŶdes ŶotioŶs de l͛ESS, gƌille de ĐaƌaĐtĠƌisatioŶ de l͛iŵpaĐt 

social, etc. 

 Les partenariats collaboratifs et financiers 

- Les fondations d'entreprises, les fondations reconnues d'utilité publique, et de l'économie sociale. 

- Les collectivités territoriales sont de plus en plus engagées dans l'innovation sociale, parce qu'elles sont 

au contact direct des besoins des populations, financent le secteur, sont de plus en plus placées sous 

contraintes pour assurer des services publics de meilleure qualité, en associant les usagers et en recherchant 

une forme de performance globale. Notons que la grande majorité des incubateurs ESS sont portés par les 

collectivités. 

- Les établissements financiers : BPI FƌaŶĐe, la Caisse d͛EpaƌgŶe et la Caisse des DĠpôts soŶt tƌğs eŶgagĠs 

daŶs les seĐteuƌs de l͛iŶŶoǀatioŶ et de l͛ĠŵeƌgeŶĐe de pƌojets eŶtƌepƌeŶeuƌiauǆ. FƌaŶĐe AĐtiǀe, l͛URSCOP, la 

NEF et le CƌĠdit CoopĠƌatif soŶt les iŶteƌloĐuteuƌs pƌiǀilĠgiĠs des poƌteuƌs de pƌojets d͛utilitĠ soĐiale. FƌaŶĐe 

AĐtiǀe et l͛URSCOP hĠďeƌgeŶt d͛ailleuƌs ĐeƌtaiŶs iŶĐuďateuƌs ESS au sein de leur structure. 
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- Les aĐĐoŵpagŶateuƌs du teƌƌitoiƌe. Les aĐteuƌs de l͛ESS et/ou de l͛ĠĐoŶoŵie ĐlassiƋue soŶt aŵeŶĠs à 

accompagner les mêmes porteurs de projet (ou des projets similaires) à différents moments de la vie de 

l͛eŶtƌepƌise. Qu͛il s͛agisse d͛eǆpeƌts d͛uŶ doŵaiŶe spĠĐifiƋue de l͛eŶtƌepƌeŶeuƌiat ou d͛aĐĐoŵpagŶateuƌs 

plus généraux, il y a un réel intérêt à collaborer pour offrir une cohérence de parcours et professionnaliser le 

seĐteuƌ. AiŶsi, Đes Ŷoŵďƌeuǆ aĐteuƌs paƌtiĐipeŶt d͛uŶe paƌt auǆ ĐoŵitĠs de sĠleĐtioŶ, d͛eŶgageŵeŶt et/ou 

de suiǀi de leuƌs dispositifs ƌespeĐtifs, et d͛autƌe paƌt au ŵeŶtoƌiŶg des poƌteuƌs de pƌojets iŶĐuďĠs. 

C. Les services génériques des incubateurs26 

Chaque incubateur offre plusieurs types de service. 

Un savoir-faire : accompagnement dans la détermination du modèle économique, la rédaction du 

business plan, le dépôt des brevets et sur tous les aspects relatifs à la propriété intellectuelle, la structuration 

juridique et la levée de fonds. Accompagnement personnalisé par un ou plusieurs chargés d'incubation, 

intervention d'experts techniques et métiers ; 

Des ressources : locaux, services, matériels, technologies, capitaux, etc. Hébergement gratuit ou à un prix 

pouvant être inférieur au prix du marché, apport de capitaux moyennant une prise de participation 

(particularité des accélérateurs) ; 

Une mise en réseau : l'incubateur aide la future entreprise à comprendre son marché et les opportunités 

d'affaires qui en découlent et l'accompagne dans sa recherche de financements grâce à ses relations étroites, 

avec notamment les fonds d'amorçage (quand il n'est pas lui-même un accélérateur). Elle peƌŵet l͛accès à 

une communauté d'anciens incubés, partenaires, clients, bêta-testeurs, etc., et des ateliers collectifs. 

III. OBJECTIFS ET PRECONISATIONS DES CHERCHEURS 

« A tƌaǀeƌs la ƌelatioŶ d͛aĐĐoŵpagŶeŵeŶt, l͛eŶtƌepƌeŶeuƌ ǀa ƌĠaliseƌ des appƌeŶtissages ŵultiples et 

pouvoir accéder à des ressources ou développer des compétences utiles à la concrétisation de son projet. » 

(Cuzin, Fayolle, 2005, p. 79) De fait, plusieurs objectifs peuvent sous-teŶdƌe l͛aĐĐoŵpagŶeŵeŶt27, à savoir : 

 Les stƌatĠgies de ƌĠseautage et dĠteĐtioŶ d’oppoƌtuŶitĠs 

                                                           
26 DĠfiŶitioŶ de l͛AFE AgeŶĐe FƌaŶĐe EŶtƌepƌeŶeuƌ suƌ le poƌtail internet   
27 Quelles stƌatĠgies pouƌ aŵĠlioƌeƌ l͛aĐĐoŵpagŶeŵeŶt du ĐƌĠateuƌ d͛eŶtƌepƌise ? paƌ DoŵiŶiƋue Siegel, Meŵďƌe 
sĐieŶtifiƋue du CESAG, ;CeŶtƌe d͛Etude des SĐieŶĐes AppliƋuĠes à la GestioŶͿ RespoŶsaďle du Masteƌ EŶtƌepƌeŶeuƌiat 
en PME, IAE Université Robert Schuman, Strasbourg (France), 2006, p35-44 

-  Apporter une réponse rapide et de proximité aux porteurs de projet 

- Peƌŵettƌe auǆ aĐteuƌs de s͛approprier la méthodologie et de suivre une formation  

- Valoriser la démarche entrepreneuriale et préparer à passer de la sphère sociale à la sphère 

économique, ce que certains qualifieŶt de « dĠs eŶĐastƌeŵeŶt de l͛eŶtƌepƌeŶeuƌ »1  

- Veilleƌ à Đe Ƌu͛uŶe ĠǀaluatioŶ des Đapacités des porteurs de projet et de leur projet soit 

effectuée tant par les acteurs mêmes que par les accompagnateurs 

- TeŶdƌe à l͛autoŶoŵie des futuƌs Đhefs d͛eŶtƌepƌise. 
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 « L͛hébergement des créateurs, ainsi que la notion de fertilisation croisée permettent des synergies et 

sortent les porteurs de projet de leur isolement. Cette mise en réseaux des porteurs de projet apparaît 

Đoŵŵe uŶe ǀĠƌitaďle foŶĐtioŶ pƌĠpoŶdĠƌaŶte de l͛iŶĐuďateuƌ. Cependant, celle-ci peut autant se rapporter 

aux relations engagées ou entretenues avec les acteurs aĐĐoŵpagŶateuƌs, ǀoiƌe aǀeĐ d͛autƌes ĐƌĠateuƌs, Ƌu͛à 

la ŵise eŶ ƌelatioŶ aǀeĐ les paƌteŶaiƌes haďituels et dits « ĐoŶĐuƌƌeŶtiels » d͛uŶe eŶtƌepƌise, Đ͛est-à-dire des 

clients et des fournisseurs. »28 

Le réseau de relations joue un rôle de levier déterminant dans la détection et la reconnaissance 

d͛oppoƌtuŶitĠs. La dĠĐouǀeƌte d͛oppoƌtuŶitĠs dĠĐoule d͛uŶ pƌoĐessus et d͛uŶe gƌaŶde paƌt d͛iŶtuitioŶ. 

L͛intuition se forge aussi au contact de nombreux avis sollicités dans le cadre du réseau relationnel.  

De surcroît, en fonction de la phase de détection ou de validation des opportunités, les types 

d͛iŶfoƌŵatioŶs ƌeƋuises peuǀeŶt eǆigeƌ le recours à des expertises et des sphères différentes. Le créateur 

doit structurer sa démarche et les stratégies de réseautage doivent être considérées comme un outil 

paƌtiĐipaŶt à la ŵise eŶ œuvƌe de l͛iŶtelligeŶĐe ĠĐoŶoŵiƋue29. 

 Les ĐoŵpĠteŶĐes d’uŶ poƌteuƌ de pƌojet iŶŶovaŶt à faiƌe Ġŵeƌgeƌ pendant la phase 

d’iŶĐuďatioŶ 

Long et McMullan  indiquent que les décisions prises lors de la phase d͛ideŶtifiĐatioŶ d͛oppoƌtuŶitĠs 

ont un impact beaucoup plus grand que toutes les autres décisions prises ultérieurement, ce qui confère un 

caractère particulièrement important à la réflexion, aux actions et aux décisions de la phase de 

développement du pƌojet d͛eŶtƌepƌise ;et doŶĐ auǆ appƌeŶtissages Ƌui eŶ ƌĠsulteŶtͿ. 

Marion30 complète cette idée  en spécifiant qu͛uŶe des pƌiŶĐipales pistes d͛eǆpliĐatioŶ de la peƌfoƌŵaŶĐe 

réside dans la faculté du créateur à répondre aux difficultés rencontrées en cours de route, dans ses 

compétences managériales mais surtout dans son poteŶtiel d͛appƌeŶtissage. Le processus de construction 

de compétences est ainsi foŶdaŵeŶtal daŶs la ĐoŶstƌuĐtioŶ du ƌôle d͛eŶtƌepƌeŶeuƌ. 

Dans une étude de terrain réalisée auprès de porteurs de projet technologique et innovant, Aline 

Dupouy31 relèvent 6 axes de travail permettant de stiŵuleƌ l͛appƌeŶtissage du poƌteuƌ de pƌojet et le 

développement de ses compétences. Elle divise ces compétences en 3 groupes : compétences 

métacognitives (capaĐitĠ d͛aďstƌaĐtioŶ, d͛aŶalǇse, de pƌojeĐtioŶͿ, compétences comportementales (par 

exemple relationnelles), et compétences technico-fonctionnelles. Les 6 axes sont les suivants : 

1- Construire un projet qui soit basé sur la cohérence porteur-projet 

                                                           
28 Id. Note 22 
29 AL Abdulsalam, M., 2004, Les stratégies de réseautage sont-elles uŶ outil aidaŶt à la ŵise eŶ œuǀƌe de l͛iŶtelligeŶĐe 
économique ?,17ème Journées Nationales des IAE, Lyon, septembre 19 p. 
30 MaƌioŶ, S. ;ϭϵϵϵͿ, L͛ĠǀaluatioŶ de pƌojets de ĐƌĠatioŶ d͛eŶtƌepƌise daŶs le Đadƌe d͛uŶe iŶteƌǀeŶtioŶ fiŶaŶĐiğƌe, Thğse 
de doctorat en Sciences de Gestion, Université Jean Moulin, Lyon III. 
31 Docteur en Sciences de Gestion, Estia-Recherche, CREG-UPPA, « Accompagner le porteur de projet innovant... ou 
comment faire émerger ses compétences », disponible sur le site internet Cairn Info 
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L͛oďjeĐtif est d͛aideƌ à la ĐoŶstƌuĐtioŶ du pƌojet Ƌui ĐoƌƌespoŶdƌa le ŵieuǆ auǆ aspiƌatioŶs, auǆ dĠsiƌs, 

aux motivations de la personne qui le portera.   

Définir la cohérence porteur/projet : 

 les représentations du porteur de projet par rapport aux dimensions du projet, représentations par 

rapport à son environnement et à sa vision stratégique ; 

 les représentations du porteur de projet par rapport au ƌôle futuƌ Ƌu͛il souhaite oĐĐupeƌ dans le 

projet afin de définir un projet cohérent avec ses aspirations et le potentiel offert par son 

environnement ; 

 les représentations du porteur par rapport à ses compétences actuelles et potentielles : il s͛agit de 

faiƌe uŶe soƌte d͛« Ġtat des lieuǆ » des ĐoŵpĠteŶĐes du poƌteuƌ, le poteŶtiel et les points forts du 

porteur, les ressourĐes peƌsoŶŶelles Ƌu͛il pouƌƌa ŵoďiliseƌ daŶs le dĠǀeloppeŵeŶt de soŶ pƌojet. Il 

s͛agiƌa aiŶsi d͛ideŶtifieƌ les ĐoŵpĠteŶĐes ĐƌitiƋues pouƌ le pƌojet et les lacunes du porteur. 

2- Viser le développement des compétences du porteur de projet 

Définir, en parallèle des objectifs du projet, les objectifs en termes de compétences qui seront 

prioritairement à développer. 

 définir les compétences à développer prioritairement 

DĠfiŶiƌ les ĐoŵpĠteŶĐes ŶĠĐessaiƌes à la ŵise eŶ œuǀƌe de Đes aĐtioŶs (connaissances spécifiques, 

compétences à dominante métacognitive ou comportementale). Identifier les compétences du porteur de 

projet par rapport à ces actions, les caractériser, et identifier celles auxquelles le porteur doit faire appel. 

 Agir sur la dynamique de développement de compétences du porteur de projet 

IŶĐiteƌ à passeƌ à l͛aĐtioŶ, ĐoŶfƌoŶteƌ ses ƌepƌĠseŶtatioŶs et sa réflexion à son environnement, aller au 

contact des acteurs influents et revenir sur les actions passées afin de faire avancer la réflexion. 

3 - Construire uŶ Đadƌe pouƌ oƌieŶteƌ l͛appƌeŶtissage du poƌteuƌ et viseƌ l͛oďteŶtioŶ de ƌĠsultats 

DĠfiŶiƌ uŶ Đadƌe afiŶ de jaloŶŶeƌ la pĠƌiode d͛iŶĐuďatioŶ : objectifs eŶ teƌŵes d͛appƌeŶtissage à ǀiseƌ, 

dispositif proposé pour atteindre ces objectifs et les objectifs du projet. 

Le porteur est encadré, soutenu, encouragé mais aussi recadré par son accompagnateur. 

Participation aux formations Đoŵŵe ŵoǇeŶ d͛ouǀeƌtuƌe du poƌteuƌ à des doŵaiŶes iŶĐoŶŶus, 

l͛aĐĐoŵpagŶeŵeŶt eŶ ĐoŶtiŶu, et pƌoĐessus d͛aĐtioŶ/ƌĠfleǆioŶ suite à la ŵise eŶ œuǀƌe du pƌojet. UtilisatioŶ 

de l͛ĠǀaluatioŶ Đoŵŵe uŶ outil peƌŵettaŶt d͛appƌĠĐieƌ les ƌĠsultats oďteŶus ;ĠǀaluatioŶ iŶitiale ou 

diagŶostiƋue, au Đouƌs du dĠǀeloppeŵeŶt du pƌojet ou foƌŵatiǀe et eŶ fiŶ de pĠƌiode d͛iŶĐuďatioŶ ou 

sommative). 

4- Viseƌ l͛oƌieŶtatioŶ ĐlieŶt et l͛appƌeŶtissage eǆpĠƌieŶtiel 

IŶĐiteƌ le poƌteuƌ de pƌojet à agiƌ et à iŶteƌagiƌ afiŶ d͛appƌeŶdƌe de ses pƌopƌes eǆpĠƌieŶĐes. 

Mettre en place un pƌoĐessus de ƌĠfleǆioŶ/aĐtioŶ Ƌui peƌŵette d͛aĐĐƌoîtƌe la peƌtiŶeŶĐe de la ƌĠfleǆioŶ 

du porteur par rapport à son projet, d͛appƌeŶdƌe à se Đoŵpoƌteƌ eŶ situatioŶ pƌofessioŶŶelle ou encore de 

dĠǀeloppeƌ soŶ oƌieŶtatioŶ ĐlieŶt. PƌĠpaƌeƌ les aĐtioŶs aǀeĐ le poƌteuƌ, l͛aideƌ à se pƌojeteƌ, développer sa 
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ĐapaĐitĠ d͛aŶtiĐipatioŶ, le motiver à passer à l͛aĐtioŶ ;eŶ le valorisant, en évaluant les risques, les éventuels 

blocagesͿ, « ƌĠguleƌ » soŶ ƌǇthŵe ;eŶtƌe les ŵoŵeŶts d͛aĐtioŶ et de ƌĠfleǆioŶͿ, et le ŵettƌe eŶ ƌelatioŶ aǀeĐ 

d͛autƌes poƌteuƌs ;pouƌ se Đoŵpaƌeƌ, s͛iŶspiƌeƌ, pƌeŶdƌe ĐoŶsĐieŶĐe eŶ oďseƌǀant chez les autres ce Ƌue l͛oŶ 

ne voit pas chez soi). 

5- Construire les compétences métacognitives 

IŶĐiteƌ le poƌteuƌ à passeƌ à l͛aĐtioŶ, à tiƌeƌ paƌti des eǆpĠƌieŶĐes ǀĠĐues gƌâĐe auǆ pƌoĐessus de pƌise de 

conscience, de compréhension et de généralisatioŶ à paƌtiƌ des aĐtioŶs passĠes daŶs l͛optiƋue de ŵieuǆ 

pouǀoiƌ agiƌ daŶs les aĐtioŶs futuƌes. BasĠe suƌ le pƌiŶĐipe d͛appƌeŶtissage eŶ douďle ďouĐle dĠfiŶi par Argyris 

et SĐhöŶ ;ϮϬϬϮͿ, l͛aĐtioŶ ǀise l͛aŵĠlioƌatioŶ de la ĐapaĐitĠ du poƌteuƌ à eǆtƌaiƌe du seŶs des situatioŶs Ƌu͛il 

vit et à se connaître, à anticiper et à prévoir les futures actions, à davantage maîtriser ses comportements 

daŶs l͛aĐtioŶ, et aiŶsi à aĐĐƌoîtƌe soŶ autoŶoŵie. 

Encourager le porteur de projet à prendre de la distance et expliciter des actions vécues, conceptualiser 

l͛aĐtioŶ, anticiper et transposer à d͛autƌes situatioŶs des ĠlĠŵeŶts eǆtƌaits de l͛aŶalǇse des eǆpĠƌieŶĐes. 

6- Co-ĐoŶstƌuiƌe la ƌelatioŶ d͛aĐĐoŵpagŶeŵeŶt 

DĠfiŶiƌ la ƌelatioŶ d͛aĐĐoŵpagŶeŵeŶt Ƌui, pouƌ ġtƌe effiĐaĐe, doit nécessairement être co-construite par 

ses deuǆ pƌotagoŶistes. Il s͛agit de faiƌe eŶ soƌte Ƌue ĐhaĐuŶ tƌouǀe « sa plaĐe » et soŶ iŶtĠƌġt daŶs la ƌelatioŶ. 

Formaliser les atteŶtes et les ƌôles ƌespeĐtifs, s͛iŶteƌƌogeƌ suƌ les faĐteuƌs faǀoƌisaŶt la ƌĠussite de la 

relation (en construisant la confiance et une vision commune), s͛aĐĐoƌdeƌ suƌ les ŵodalitĠs de ŵise eŶ œuǀƌe 

de l͛aĐĐoŵpagŶeŵeŶt ;fƌĠƋueŶĐe et ŵĠthodologie des sĠaŶĐes d͛aĐĐoŵpagŶeŵeŶtͿ, Ġǀalueƌ ƌĠguliğƌeŵeŶt 

la relation et échanger entre accompagnateurs sur leurs pratiques. 

 

 

 

 

 

 

Après avoir pƌĠseŶtĠ les gƌaŶds ĐoŶtouƌs de l͛aĐĐoŵpagŶeŵeŶt à la ĐƌĠatioŶ d͛eŶtƌepƌise et les oďjeĐtifs 

gĠŶĠƌauǆ des dispositifs d͛iŶĐuďatioŶ, Ŷous alloŶs ŵaiŶteŶaŶt ideŶtifieƌ les ďesoiŶs et spécificités des 

porteurs de projet daŶs le Đhaŵp de l͛eŶtƌepƌeŶeuƌiat soĐial. 
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CHAPITRE 3 - L͛ENTREPRENEURIAT SOCIAL 

 

IV. ELEMENTS CONSTITUTIFS 

D. Définition 

L͛eŶtƌepƌeŶeuƌiat soĐial est uŶe ŶotioŶ jeuŶe Ƌui a ĠŵeƌgĠ daŶs les aŶŶĠes ϭϵϵϬ des deuǆ ĐôtĠs de 

l͛AtlaŶtiƋue. EŶ FƌaŶĐe, il fait partie du champ de l͛EĐoŶoŵie SoĐiale et Solidaiƌe (ESS). 

Coŵŵe l͛eŶseŵďle des aĐtiǀitĠs d͛utilitĠs soĐiales, il plaĐe l͛iŶtĠƌġt gĠŶĠƌal au Đœuƌ de ses activités pour 

produire un impact social positif, et contribuer ainsi au changement social. Il se caractérise par « des activités 

économiques qui répondent à des besoins sociaux et environnementaux ancrés sur leur territoire »32. 

L͛aŵďitioŶ est d͛appoƌteƌ des ƌĠpoŶses à des ďesoiŶs socio-économiques auxquels ni le marché ni les 

pouvoirs publics ne peuvent répondƌe seuls, et ĐeĐi Ƌuel Ƌue soit le seĐteuƌ d͛aĐtiǀitĠ. 

- Qu͛eŶteŶd-t-on par « besoin social » ? 

« UŶ ďesoiŶ deǀieŶt soĐial loƌsƋu͛à la fois il touĐhe à uŶ ĐolleĐtif d͛iŶdiǀidus et est peƌçu/ƌeĐoŶŶu Đoŵŵe tel 

par tout ou partie de Đe ĐolleĐtif, au poiŶt Ƌu͛apparaisse comme allant de soi l͛idĠe de le satisfaiƌe ». 33 

Pouvoir se loger, avoir les moyens de faire face aux charges courantes de son logement, accéder à des soins 

de qualité et à une prise en charge adaptée en cas de problème de santé, avoir la possibilitĠ de se Ŷouƌƌiƌ… 

soŶt des ďesoiŶs soĐiauǆ foŶdaŵeŶtauǆ. Il Ǉ a aussi des ďesoiŶs soĐiauǆ à ĐaƌaĐtğƌe ĠĐoŶoŵiƋue, l͛eŵploi paƌ 

exemple. 

De nouveaux besoins sociaux ont progressivement émergés face aux évolutions de notre société. Par 

exemple, le vieillisseŵeŶt de la populatioŶ ĐƌĠe des situatioŶs Ŷouǀelles d͛isoleŵeŶt et de dĠpeŶdaŶĐe, 

l͛augŵeŶtatioŶ des faŵilles ŵoŶopaƌeŶtales et les eŵplois à hoƌaiƌes dĠĐalĠs aŵğŶeŶt des diffiĐultĠs daŶs 

la prise en charge des jeunes enfants, etc. 

E. Une triple performance  

SeloŶ les pƌiŶĐipes de l͛ESS, l͛eŶtƌepƌeŶeuƌiat social adopte un modèle particulier combinant34 : 

- une finalité sociale et une gouvernance démocratique 

La finalité sociale et/ou environnementale prime sur la finalité économique. La lucrativité est limitée et le 

mode de gouvernance est démocratique. Ces spécificités se traduisent dans les statuts quelle que soit la 

forme juridique choisie. 

- un modèle économique complexe 

                                                           
32 Liǀƌet Mode d͛Eŵploi de La ĐƌĠatioŶ d͛aĐtiǀitĠs d͛utilitĠ soĐiale de l͛AVISE; Faǀoƌiseƌ l͛aĐĐoŵpagŶeŵeŶt à l͛ĠŵeƌgeŶĐe 
d͛eŶtƌepƌises soĐiales suƌ les territoires. 
33 Marc Le Gallo, Le Sillage du COMPAS N°108, 2008 
34 Liǀƌet Mode d͛Eŵploi de La ĐƌĠatioŶ d͛aĐtiǀitĠs d͛utilitĠ soĐiale; Faǀoƌiseƌ l͛aĐĐoŵpagŶeŵeŶt à l͛ĠŵeƌgeŶĐe 
d͛eŶtƌepƌises sociales sur les territoires. 
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Ces projets cherchent constamment à équilibrer leur modèle économique pour atteindre leurs objectifs 

sociaux. Le modèle économique peut être complexe car il peut reposer sur la combinaison de différentes 

ressources (ressources marchandes, aides publiques, philanthropie, bénévolat, etc.) 

- un ancrage territorial fort 

Ces projets nécessitent l͛iŵpliĐatioŶ des paƌties-prenantes pour être connectés aux besoins du territoire et 

atteindre les objectifs sociaux visés. Ils ont une forte dimension collective nécessitant la coopération 

d͛aĐteuƌs ǀaƌiĠs.  

AfiŶ d͛atteindre cette triple performance, iI est iŶdispeŶsaďle d͛Ġlaďoƌeƌ uŶe « thĠoƌie de l͛iŵpaĐt soĐial » 

Ƌui ǀise à Đlaƌifieƌ la stƌatĠgie de l͛eŶtƌepƌise, les diffĠƌeŶts oďjeĐtifs à atteiŶdƌe et la ŵaŶiğƌe de les atteiŶdƌe 

(Guclu, Dees, Anderson, 2002)35.  C͛est aiŶsi Ƌue l͛outil « canvas » (qui sert à modéliser les modèles 

économiques) intègre deux formules de plus à compléter : le coût sociétal et le bénéfice sociétal.  

F. La ŶotioŶ d’iŵpaĐt soĐial 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"L͛iŵpaĐt soĐial ĐoŶsiste eŶ l͛eŶseŵďle des conséquences des activités (évolutions, inflexions, changements, 

ƌuptuƌesͿ d͛uŶe oƌgaŶisatioŶ taŶt suƌ ses paƌties pƌeŶaŶtes eǆteƌŶes ;ďĠŶĠfiĐiaiƌes, usageƌs, ĐlieŶtsͿ diƌeĐtes 

ou indirectes de son territoire et internes (salariés, bénévoles, volontaires), que sur la société en général. 

                                                           
35 Guclu A., Dees G., Anderson B.B., 2002, The process of social entrepreneurship ; dans « Etude sur les facteurs clés de 
suĐĐğs et oďstaĐles à la ĐƌĠatioŶ d͛eŶtƌepƌises soĐiales, diƌigĠe paƌ l͛IŶstitut de l͛IŶŶoǀatioŶ et de l͛EŶtƌepƌeŶeuƌiat SoĐial 
de l͛ESSEC, septembre 2010 
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Dans le seĐteuƌ de l͛ĠĐoŶoŵie soĐiale et solidaiƌe, il est issu de la ĐapaĐitĠ de l͛oƌgaŶisatioŶ à aŶtiĐipeƌ des 

besoins via ses missions de prévention, réparation ou compensation. Il se traduit en termes de bien-être 

individuel, de comportements, de capacités, de pƌatiƋues seĐtoƌielles, d͛iŶŶoǀatioŶs soĐiales ou de dĠĐisioŶs 

publiques."36 

S͛iŶtĠƌesseƌ à l͛iŵpaĐt soĐial gĠŶĠƌĠ paƌ uŶe oƌgaŶisatioŶ iŵpliƋue de dépasser la dimension 

uniquement économique de la ǀaleuƌ ĐƌĠĠe. L͛iŵpaĐt soĐial ƌeĐouǀƌe les diŵeŶsioŶs politique, sociétale, 

eŶǀiƌoŶŶeŵeŶtale et ĠĐoŶoŵiƋue, aiŶsi Ƌue l͛ĠpaŶouisseŵeŶt. 

V. LES CARACTERISTIQUES DE L͛INNOVATION SOCIALE 

G. Définition 

"L͛iŶŶovatioŶ soĐiale consiste à élaborer des réponses nouvelles à des besoins sociaux nouveaux ou mal 

satisfaits dans les conditions actuelles du marché et des politiques sociales, en impliquant la participation 

et la coopération des acteurs concernés, notamment des utilisateurs et usagers. Ces innovations 

ĐoŶĐeƌŶeŶt aussi ďieŶ le pƌoduit ou seƌǀiĐe, Ƌue le ŵode d͛oƌgaŶisatioŶ, de distƌiďutioŶ, ;…Ϳ. Elles passeŶt 

par un processus en plusieurs démarches : émergence, expérimentation, diffusion, évaluation."37 

 L’iŶŶovatioŶ soĐiale eŶtƌepƌeŶeuƌiale. 

Le seĐteuƌ assoĐiatif est histoƌiƋueŵeŶt le pƌeŵieƌ laďoƌatoiƌe d͛iŶŶoǀatioŶs soĐiales. Par sa proximité et sa 

connaissance approfondie des populations et des territoires, il est en capacité de détecter les besoins sociaux 

eǆistaŶts peu ou ŵal satisfaits aiŶsi Ƌue les Ŷouǀeauǆ, et d͛Ǉ appoƌteƌ des ƌĠpoŶses à tƌaǀeƌs uŶe dĠŵaƌĐhe 

d͛eǆpĠrimentation et de modélisation des solutions créées. 

Les Ŷouǀelles gĠŶĠƌatioŶs d͛eŶtƌepƌeŶeuƌs soĐiauǆ dĠǀeloppeŶt euǆ aussi des iŶŶoǀatioŶs soĐiales afiŶ 

d͛appoƌteƌ des solutioŶs auǆ gƌaŶds dĠfis soĐiĠtauǆ. 

Enfin, les entreprises classiques peuvent également développer ce type de projets. 

 CaƌaĐtĠƌisatioŶ d’uŶ pƌojet ou d’uŶe aĐtivitĠ soĐialeŵeŶt iŶŶovaŶts 

AfiŶ de faiƌe ƌeĐoŶŶaîtƌe l͛iŶŶoǀatioŶ soĐiale Đoŵŵe iŶŶoǀatioŶ à paƌt eŶtiğƌe et de faĐiliteƌ l͛aĐĐğs des 

projets socialement innovants aux dispositifs ĐlassiƋues d͛aĐĐoŵpagŶeŵeŶt et de fiŶaŶĐeŵeŶt de 

l͛iŶŶoǀatioŶ, la CoŵŵissioŶ « EĐosǇstğŵe de l͛iŶŶoǀatioŶ soĐiale » du CSESS a pƌoposĠ des oƌieŶtatioŶs, 

approuvées en février 2017. Le CSESS propose ainsi une grille de caractérisation, ĐoŵposĠe d͛uŶ faisĐeau de 

20 critères répartis dans trois catégories38 :  

- Besoins / aspirations sociales et  implication des acteurs concernés 

- GĠŶĠƌatioŶ d͛autƌes effets positifs 

                                                           
36 DĠfiŶitioŶ pƌoposĠe paƌ le CoŶseil supĠƌieuƌ de l͛ĠĐoŶoŵie soĐiale et solidaiƌe ;CSESSͿ, poƌtail de l͛AVISE 
37 Liǀƌet Mode d͛eŵploi de l͛iŶŶoǀatioŶ soĐiale de l͛AVISE ; ReĐoŶŶaîtƌe uŶ pƌojet d͛iŶŶoǀatioŶ soĐiale eŶtƌepƌeŶeuƌiale, 
pouƌ ŵieuǆ l͛oƌieŶteƌ, l͛aĐĐoŵpagŶeƌ, et le fiŶaŶĐeƌ. 
38 Grille détaillée disponible en annexe p.61 
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- Expérimentation et prise de risque 

H. Les spĠĐifiĐitĠs de l’aĐĐoŵpagŶeŵeŶt des pƌojets d’iŶŶovation sociale 

L͛ĠĐosǇstğŵe de l͛aĐĐoŵpagŶeŵeŶt ͞ĐlassiƋue͟ peut appuǇeƌ ĐeƌtaiŶes Ġtapes liĠes à la ĐƌĠatioŶ de pƌojets 

ESS sans nécessairement pouvoir répondre à toutes leurs spécificités. La richesse, la diversité des projets ESS 

et leuƌ Ġtat d͛aǀaŶĐeŵeŶt ƌeŶdeŶt souǀeŶt ŶĠĐessaiƌe le ƌeĐouƌs à plusieuƌs ƌessouƌĐes d͛aĐĐoŵpagŶeŵeŶt. 

͞UŶe des foŶĐtioŶs pƌiŶĐipales d͛uŶ iŶĐuďateuƌ est justeŵeŶt de faĐiliteƌ Đe paƌĐouƌs de ĐƌĠatioŶ eŶ ŵettaŶt 

en lien les porteurs de projet avec les bonnes ressources au bon momeŶt du paƌĐouƌs͟39. L͛Ġcosystème 

nécessite  les expertises suivantes : 

 Connaissance des spécificités des projets ESS 

- Analyse des besoins sociaux 

- Maîtrise des statuts juridiques ESS et de leurs spécificités (cf. Loi ESS du 31 juillet 2014) 

- Construction de modèles économiques complexes et hybrides 

- QualifiĐatioŶ d͛uŶ eŶtƌepƌeŶeuƌ soĐial pouƌ poƌteƌ le pƌojet 

- Mise eŶ plaĐe d͛uŶe gouǀeƌŶaŶĐe dĠŵoĐƌatiƋue et iŵpliĐatioŶ des paƌties-prenantes 

- EǀaluatioŶ de l͛iŵpaĐt soĐial 

Connaissance du territoire et de l’ĠĐosǇstğŵe ESS 

- Connaissance des spécificités et enjeux du territoire 

- Analyse des opportunités socio-économiques 

- Mise eŶ ƌĠseau aǀeĐ les aĐteuƌs de l͛ESS loĐauǆ et ŶatioŶauǆ ;ƌĠseauǆ, eŶtƌepƌises, eǆpeƌts, etĐͿ 

- Mise en réseau avec les autres acteuƌs de l͛aĐĐoŵpagŶeŵeŶt du teƌƌitoiƌe ;dĠǀeloppeŵeŶt ĠĐoŶoŵiƋue, 

iŶŶoǀatioŶ, ĐƌĠatioŶ d͛eŶtƌepƌisesͿ 

- Coopération avec les collectivités locales 

 CapaĐitĠ d’aŶiŵatioŶ 

VI. LES FACTEURS CLES DE SUCCES ET LES OBSTACLES A LA CREATION D͛UNE ENTREPRISE 

SOCIALE 

Voici les ƌĠsultats d͛uŶe Ġtude réalisée par Romain SLITINE et Amandine BARTHELEMY en septembre 2010, 

sous la direction de Marie TRELLU KANE de l͛IŶstitut de l͛IŶŶoǀatioŶ et de l͛EŶtƌepƌeŶeuƌiat SoĐial de l͛ESSEC. 

Cette analyse met en lumières de nombreux éléments clés qui peuvent servir de référentiel aux 

accompagnateurs.  

 

                                                           
39 Guillauŵe Leƌouǆ, CooƌdiŶateuƌ du Laďo des EĐossolies. Liǀƌet Mode d͛Eŵploi de La ĐƌĠatioŶ d͛aĐtiǀitĠs d͛utilitĠ 
soĐiale; Faǀoƌiseƌ l͛aĐĐoŵpagŶeŵeŶt à l͛ĠŵeƌgeŶĐe d͛eŶtƌepƌises soĐiales suƌ les teƌƌitoiƌes. 
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I.  SpĠĐifiĐitĠs liĠes à l’iŶdividu 

 Les facteurs clés de succès – FCS 

Peu d͛aƌtiĐles ĠǀoƋueŶt l͛iŵpoƌtaŶĐe de l͛iŶdiǀidu suƌ la ƌĠussite d͛uŶe eŶtƌepƌise soĐiale. UŶe Ġtude de 

Guclu, Dees, AndeƌsoŶ ;ϮϬϬϮͿ se peŶĐhe ŶĠaŶŵoiŶs suƌ le sujet. Pouƌ Đes auteuƌs, l͛eŶtƌepƌise soĐiale est 

eŶĐoƌe plus eǆigeaŶte Ƌu͛uŶe eŶtƌepƌise ĐlassiƋue puisƋu͛il ĐoŶǀieŶt de se ďattƌe pouƌ ĐooƌdoŶŶeƌ des 

oďjeĐtifs d͛iŵpaĐt soĐial aŵďitieuǆ aǀeĐ de faiďles souƌĐes de ƌevenus. Les ŵotivatioŶs de l͛eŶtƌepƌeŶeuƌ 

social doivent donc être encore plus fortes, pouƌ Ƌu͛il fasse pƌeuǀe du ŵġŵe eŶgageŵeŶt et de la ŵġŵe 

dĠteƌŵiŶatioŶ Ƌu͛uŶ eŶtƌepƌeŶeuƌ ĐlassiƋue, eŶ ayant en plus une passion profonde pour la cause sociale, 

et sans ġtƌe daŶs l͛atteŶte de gaiŶs fiŶaŶĐieƌs iŵpoƌtaŶts.  

Voici ce que le résultat de l͛Ġtude ŵet eŶ aǀaŶt : 

« L͛iŶdiǀidu ĐƌĠateuƌ est le faĐteuƌ-clé de succès le plus important pour comprendre la ƌĠussite ou l͛ĠĐheĐ 

d͛uŶe eŶtƌepƌise soĐiale eŶ phase d͛ĠŵeƌgeŶce » 

 Une motivation clairement sociale et une absence de motivation patrimoniale 

 une personnalité entrepreneuriale synthétisée autour des qualités et compétences suivantes 

- Une capacité à mobiliser les parties prenantes  

- La dimension leadership.  

Les parties prenantes étant particulièrement investies dans ces projets, l͛eŶtƌepƌise soĐiale a uŶ ƌôle d͛« 

empowerment » de ces publics. p.28 

 Une persévérance et une implication totale du porteur de projet.  

 UŶe ĠƋuipe d͛eŶtƌepƌeŶeuƌs ou uŶe ĐapaĐitĠ à ďieŶ s͛eŶtourer 

LoƌsƋue l͛eŶtƌepƌeŶeuƌ est seul, ses ĐapaĐitĠs à ŵoďiliseƌ autouƌ de lui des ĐoŵpĠteŶĐes soŶt foŶdaŵeŶtales. 

Pouƌ Ƌue l͛ĠƋuipe soit considérée comme un atout pour l͛ĠŵeƌgeŶĐe, il est foŶdaŵental que les porteurs de 

projet soient en « harmonie absolue » concernant leurs motivations par rapport au projet et les ǀaleuƌs Ƌu͛ils 

portent. Ils doivent idéalement se connaître depuis longtemps et avoir déjà travaillé ensemble. Par ailleurs, 

il est souhaitaďle Ƌu͛uŶ « leadeƌ » Ġŵeƌge pouƌ iŵpulseƌ le pƌojet et porter une vision.  

 OBSTACLES 

 UŶe aďseŶĐe d͛eŶgageŵeŶt fiŶaŶĐieƌ peƌsoŶŶel du poƌteuƌ de pƌojet. Il peut ġtƌe aŵeŶĠ plus 

faĐileŵeŶt à aďaŶdoŶŶeƌ uŶ pƌojet daŶs leƋuel il Ŷ͛a pas iŶǀesti peƌsoŶŶelleŵeŶt, il liŵite paƌfois sa 

prise de risque et quitte le projet sans crainte. CeƌtaiŶs eǆpeƌts ĐoŶsidğƌeŶt Ƌue l͛aƌgeŶt iŶǀesti au 

dĠpaƌt peut ġtƌe uŶ iŶĐitateuƌ pouƌ l͛iŵpliĐatioŶ du poƌteuƌ de pƌojet. 

 Des difficultés personnelles (psychologiques, financières ou familiales).  

-L͛isoleŵeŶt. Pour lever cet obstacle : 

· Mobiliser rapidement une équipe autour du porteur de projet  

· Peƌŵettƌe au poƌteuƌ de ĐoŶstƌuiƌe soŶ pƌojet au seiŶ d’uŶe stƌuĐtuƌe poƌteuse (idĠaleŵeŶt une entreprise 

sociale)  
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-Les difficultés financières. La « ĐoŶditioŶ » de l͛eŶtƌepƌeŶeuƌ soĐial est souvent, par nature, précaire et – a 

minima - risquée. Accorder une aide financière limitée dans le temps peut être un outil efficace  C’est uŶe 

des voĐatioŶs ĐlaiƌeŵeŶt affiƌŵĠe du FoŶds d’aŵoƌçage  philaŶthƌopiƋue d’AŶtƌopia fiŶaŶĐĠ paƌ la Caisse 

d’Epaƌgne tout comme du Fonds de Confiance de France Active.  

CepeŶdaŶt ƌieŶ Ŷ͛eǆiste suƌ la phase de ĐƌĠatioŶ ;aǀaŶt laŶĐeŵeŶt suƌ le ŵaƌĐhĠͿ, hormis des apports 

financiers personnels et de la « love money » (levée de fonds auprès des proches). Le soutien familial – et 

particulièrement le soutien financier- est souvent indispensable pour lever cet obstacle. 

 L͛aďseŶĐe de soutieŶ faŵilial 

L͛eŶtƌepƌeŶeuƌ soĐial Ġǀolue daŶs uŶe gƌaŶde « complexité institutionnelle». Les entreprises sociales sont 

en effet, à la frontière de trois environnements : le monde du social, le monde économique et celui des 

partenaires publics. Selon Anne-Claire Pache, un des facteurs essentiels au succès est la capacité de 

l͛eŶtƌepƌeŶeuƌ soĐial à être « trilingue ». A la diffĠƌeŶĐe d͛uŶ eŶtƌepreneur classique qui doit parler 

ĐouƌaŵŵeŶt la laŶgue du « ďusiŶess », l͛eŶtƌepƌeŶeuƌ soĐial doit ġtƌe eŶ ĐapaĐitĠ de ĐoŵpƌeŶdƌe les 

diffĠƌeŶtes Đultuƌes daŶs lesƋuelles soŶ pƌojet s͛iŶsĐƌit. Ces ϯ uŶiǀeƌs oŶt des logiƋues d͛aĐtioŶ et des 

manières de conceǀoiƌ l͛eŶtƌepƌise soĐiale diffĠƌeŶtes. UŶ eŶtƌepƌeŶeuƌ soĐial doit ġtƌe « tƌiliŶgue » pouƌ 

ġtƌe attƌaĐtif pouƌ l͛eŶseŵďle des parties prenantes en permettant à chacune de se rapprocher des autres. 

J. Spécificités liées au projet 

 FCS 

 Une réponse pertinente à uŶ ďesoiŶ soĐial aǀĠƌĠ. « L͛eŶǀie de faiƌe le ďieŶ » Ŷ͛est pas suffisaŶte. 

La prise en compte des besoins sociaux – à savoir les différences entre les conditions sociales souhaitées et 

la réalité – est primordiale pour générer une idée prometteuse.  

Par ailleuƌs, au lieu de se foĐaliseƌ uŶiƋueŵeŶt suƌ les ďesoiŶs soĐiauǆ, il ĐoŶǀieŶt ĠgaleŵeŶt de s͛iŶtĠƌesseƌ 

aux « atouts sociaux » pouƌ faiƌe Ġŵeƌgeƌ des pƌojets. S͛iŶtĠƌesseƌ auǆ ďesoiŶs et atouts soĐiauǆ peƌŵet 

d͛aŶĐƌeƌ le pƌojet daŶs la ƌĠalitĠ. Cet aŶĐƌage, déjà nécessaire pour toute entreprise, est primordial pour une 

entreprise sociale (Guclu, Dees, Anderson, 2002). 

 La capacité à viabiliser un modèle économique pérenne 

Pour les projets non marchands, le modèle économique hybride (ventes, subventions, dons privés, 

paƌteŶaƌiats d͛eŶtƌepƌises, pƌġts ďaŶĐaiƌes, …Ϳ nécessite de faire preuve de « créativité» et de démontrer sa 

capacité à « hybrider les ressources». 

Pouƌ les pƌojets ŵaƌĐhaŶds d͛eŶtƌepƌises soĐiales ;pƌiŶĐipaleŵeŶt les eŶtƌepƌises d͛iŶseƌtioŶͿ, l͛eŶjeu est 

avant tout d͛ġtƌe compétitif sur le marché et de viser la répartition des « trois tiers » entre les fonds propres, 

l͛eŶdetteŵeŶt ďaŶĐaiƌe et les suďǀeŶtioŶs. Certains experts considèrent que le projet doit d͛aďoƌd atteiŶdƌe 

l͛ĠƋuiliďƌe ĠĐoŶoŵiƋue aǀaŶt de s͛eŶgageƌ daŶs uŶe dĠŵaƌĐhe soĐiale. Cette appƌoĐhe est paƌfois diffiĐile à 
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faire admettre aux parties prenantes (tout particulièrement les pouvoirs publics et financeurs) mais constitue 

un gage de réussite future du projet. 

 Un ancrage territorial affirmé 

L͛eŶtƌepƌise soĐiale doit aǀoiƌ la ĐapaĐitĠ de s͛iŶsĠƌeƌ et de dialogueƌ aveĐ soŶ teƌƌitoiƌe. D͛apƌğs le ƌappoƌt 

de l͛IISD ;BoǇeƌ, CƌeeĐh, Paas, ϮϬϬϴͿ, la duƌaďilitĠ et le suĐĐğs à loŶg teƌŵe d͛uŶe eŶtƌepƌise soĐiale doiǀeŶt 

aller de pair avec l͛eŶgageŵeŶt des paƌties pƌeŶaŶtes loĐales et s͛aŶĐƌeƌ daŶs uŶ teƌƌitoiƌe et uŶe populatioŶ. 

Mġŵe eŶ phase d͛aŵoƌçage, Đet aŶĐƌage doit ġtƌe iŶitiĠ paƌ l͛eŶtƌepƌeŶeuƌ ; il constitue donc un facteur de 

suĐĐğs du laŶĐeŵeŶt d͛uŶe eŶtƌepƌise soĐiale. 

  OBSTACLES 

 UŶe ĐoŵpleǆitĠ de l͛offƌe pƌoposĠe 

Au quotidien, c͛est uŶe ƌĠalitĠ diffiĐile à gĠƌeƌ ĠĐoŶoŵiƋueŵeŶt. Il est esseŶtiel de réussir à convaincre les 

parties prenantes, de bien identifier la valeur ajoutée du projet et de se concentrer sur celle-ci. 

 Des outils financiers insuffisants, peu lisibles et mal calibrés 

Vigilance à ne pas démarrer la structure uniquement avec des fonds publics, être en capacité de diversifier 

ses sources de financement au départ. 

Le « panel » du financement des entreprises sociales est complexe et souvent cloisonné. Il existe, par exemple 

peu d͛aĐteuƌs de capital-risque spécialisés dans le soutien des entreprises sociales, tout particulièrement au 

démarrage. Cela entraîne en particulier un manque de fonds de roulement pour les structures et des 

difficultés pour investir sur du moyen/long terme. 

K. Les spécificités liées à la ŵĠthode de ĐƌĠatioŶ d’eŶtƌepƌises soĐiales  

 FCS 

 Une prise en compte de « 3 études de marché » dès le début de la conceptualisation : 

· Une étude de marché classique (la diŵeŶsioŶ ĠĐoŶoŵiƋue, l͛Ġtude de la « ĐoŶĐuƌƌeŶĐe » d͛autƌes 

entreprises sociales.  

· Une étude de marché sociale : réalité des besoins sociaux  

· Une étude de marché territoriale et « politique » : le territoire est-il « accueillant » (ouvert à de nouvelles 

iŶitiatiǀes soĐiales, jeuǆ d͛aĐteuƌs et de pouǀoiƌͿ 

 Un « aller-retour » permanent entre formalisation du Business Plan Social (BPS) et action 

Le  BPS peƌŵet « d͛iŶteƌƌogeƌ le pƌojet de ŵaŶiğƌe ƌatioŶŶelle » et oďlige le poƌteuƌ de pƌojet à se poseƌ les 

questions essentielles à son projet. Un porteur de projet doit ġtƌe eŶ ĐapaĐitĠ d͛eǆpĠƌiŵeŶteƌ ƌapideŵeŶt 

son projet.  
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 OBSTACLES 

 UŶe utilisatioŶ tƌop ƌigide de l͛outil BusiŶess PlaŶ SoĐial 

Il Ŷ͛est pas souhaitaďle d͛aǀoiƌ uŶe foƌŵalisatioŶ tƌğs iŵpoƌtante d͛uŶ pƌojet ƌelatiǀeŵeŶt siŵple, le risque 

est la contre-production. Cet outil Ŷ͛est pas non plus adapté à des personnes ayant une démarche plus 

pragmatique que conceptuelle, au « ƌisƋue de se ŶoǇeƌ » et de s͛eŶliseƌ. Aussi, la valeur du BPS réside dans 

son processus de réflexion plus que dans la rédaction.  

 Une sous-estiŵatioŶ du teŵps d͛ĠŵeƌgeŶĐe des pƌojets d͛eŶtƌepƌeŶeuƌiat soĐial 

Cela s͛eǆpliƋue paƌ la ŶĠĐessitĠ de ƌĠaliseƌ les ϯ Ġtudes de ŵaƌĐhĠ, de tƌouǀeƌ uŶ ŵodğle ĠĐoŶoŵiƋue 

souvent complexe, de valider les processus, de lever les fonds le cas échéant, et de réussir à convaincre les 

diffĠƌeŶtes paƌties pƌeŶaŶtes. Au total, le pƌoĐessus d͛ĠŵeƌgeŶĐe d͛uŶ pƌojet d͛eŶtƌepƌise soĐiale est 

pratiquement deux fois plus important que pour une entreprise classique. 
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CHAPITRE 4 – VISION DES ACTEURS ENVIRONNANTS 

Voici un résumé des rencontres réalisées dans le cadre du mémoire, avec des acteurs professionnels 

gƌaǀitaŶt autouƌ des pƌojets soĐiauǆ et/ou de l͛iŶĐuďateuƌ. Pouƌ Đette partie, ma démarche consistait à 

ƌeĐueilliƌ des aǀis et uŶ ƌegaƌd eǆtĠƌieuƌs à l͛iŶĐuďateuƌ, et aiŶsi oďteŶiƌ uŶe ĐeƌtaiŶe pƌise de ƌeĐul. Les 

entretiens étaient semi-directifs, voire non-directifs. UŶe fois la thĠŵatiƋue aŶŶoŶĐĠe, l͛oďjeĐtif Ġtait de 

laisser plus ou moins libre cours à la discussion afin de recueillir des ressentis et de la spontanéité. 

Voici le fil conducteur et les thématiques que je souhaitais aborder : 

MĠtieƌ de l͛iŶteƌǀieǁĠ et son rôle dans le secteur 

Types d͛eŶtƌepƌeŶeuƌiat aĐĐompagnés 

La ǀisioŶ de l͛eŶtƌepƌeŶeuƌ soĐial 

A quoi les porteurs de projet ne sont-ils pas préparés ? 

Quelles sont les thématiques qui paraissent difficiles ? 

Quels conseils et services devraient être renforcés ? 

Formules plus ou moins adaptées ? Efficacité des dispositifs ? 

Ont-ils la ŵġŵe postuƌe eŶtƌepƌeŶeuƌiale Ƌue daŶs l͛ĠĐoŶoŵie ĐlassiƋue ?   

Personnes rencontrées 

Véronique Boudot, Midi Pyrénées Actives – Chargée de mission sur le Pôle Finess 

Jean-Eric Florin – Directeur Midi-Pyrénées Active 

Sabine Pradelle - PƌĠsideŶte de l͛assoĐiatioŶ EŶSSeŵďle - Platefoƌŵe d͛iŶfoƌŵatioŶ ESS 

Estelle Jaŵŵes, ChaƌgĠe d͛Affaiƌes au CƌĠdit CoopĠƌatif 

Cécile CASSOU – ĐhaƌgĠe d͛affaiƌes eŶtƌepƌises et ƌĠfĠƌeŶte ƌĠgioŶ de l͛eŶtƌepƌeŶeuƌiat soĐial, 

chez BNP Paribas 

 

L͛aŶalǇse résume les grandes thématiques abordées et mentionnées par les personnes rencontrées. Les 

entretiens complets sont disponibles en annexe.p.64-70 

 

CeƌtaiŶes ŶotioŶs ĐaƌaĐtĠƌisaŶt l͛eŶtƌepƌeŶeuƌiat soĐial tendent petit à petit à se démocratiser, comme 

par exemple les politiques d͛iŶvestisseŵeŶt veƌtes et les politiƋues RH pƌeŶaŶt plus eŶ Đoŵpte l͛huŵaiŶ. EŶ 

effet, CĠĐile Cassou de BNP Paƌiďas eǆpliƋue Ƌue les fƌoŶtiğƌes s͛estoŵpeŶt, les eŶtƌepƌises -tous secteurs 

confondus- sont de plus en plus attentives à l͛iŵpaĐt soĐiĠtal. « Le Đoût de l͛iŵpaĐt est de plus en plus pris 

en compte : parfois les actions d͛iŶŶoǀatioŶs teĐhŶologiƋues soŶt à la fƌaŶge de l͛iŶŶoǀatioŶ soĐiale ». 

Les jeunes diplômés ont aussi ďesoiŶ d͛appoƌteƌ du seŶs dans leur métier. C͛est d͛ailleuƌs tƌğs ǀisiďle daŶs 

le secteur de la banque dit-elle, « les jeunes ne veulent plus être « que » banquier, ils recherchent un 
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engagement qualitatif ». Pour aller dans ce sens, Véronique Boudot revient sur le fait que nous assistons à 

un changement du monde qui tend de plus en plus vers le ressenti. 

Par ailleurs, Jean-Eric Florin parle aussi de fondement à nuancer concernant l͛iŵpliĐatioŶ des paƌties-

prenantes dans la gouvernance : «  les réseaux sociaux jouent de plus en plus ce rôle dans les activités de 

l͛ĠĐoŶoŵie ĐlassiƋue, oŶ deŵaŶde l͛aǀis des utilisateuƌs, oŶ les iŵpliƋue de plus eŶ plus, les ŵanières de 

faire changent ».  

 Qu͛est-Đe Ƌue l͛eŶtƌepƌeŶeuƌiat soĐial aloƌs ? 

Parmi les différents acteurs rencontrés autour de cette Ġtude, ďeauĐoup s͛attaĐheŶt au postulat suiǀaŶt : 

« l͛eŶtƌepƌeŶeuƌ soĐial est avaŶt tout uŶ eŶtƌepƌeŶeuƌ ».  

Seuls les oďjeĐtifs de l͛eŶtƌepƌise soĐiale soŶt diffĠƌeŶts. AutƌeŵeŶt dit, « la rupture fondamentale se 

fonde autour du besoin, de son intérêt, de son impact. C͛est uŶe ƋuestioŶ d͛idĠologie ĐapitalistiƋue et de 

profit. » Le directeur de Midi-PǇƌĠŶĠes AĐtiǀes pƌopose de ĐaƌaĐtĠƌiseƌ l͛eŶtƌepƌeŶeuƌ soĐial paƌ les ƋuestioŶs 

suivantes : « quel est mon but, quels sont mes moyens ? » 

Le ďesoiŶ et l͛intérêt pour la société sont donc deux axes différenciateurs. Sabine Pradelle va aussi dans 

ce sens en confrontant ces termes à celui du business. « DaŶs le disĐouƌs de l͛eŶtƌepƌeŶeuƌiat ĐlassiƋue, oŶ 

entend souvent : ͚ Đ͛est pas peƌsoŶŶel, Đ͛est le ďusiŶess͛. La diffĠƌeŶĐe est Ƌu͛eŶ ESS, ͚ tu es Đe Ƌue tu dĠfeŶds, 

tu Ŷ͛es pas le ďusiŶess͛. Ce disĐouƌs est auǆ aŶtipodes de l͛eŶtƌepƌeŶeuƌiat soĐial. »  

En fondant ses priorités sur la résolution de problématiques sociétales, « l͛eŶtƌepƌise soĐiale est iŶǀestie 

d͛uŶe ŵissioŶ Ƌui pğse louƌd ». 

AiŶsi, ĐoŶtƌaiƌeŵeŶt auǆ eŶtƌepƌises ĐlassiƋues pouƌ Ƌui l͛iŵpaĐt soĐiĠtal est uŶ ŵoǇeŶ de faiƌe ŵieuǆ, 

l͛eŶtƌepƌeŶeuƌiat soĐial plaĐe Đe ŵġŵe iŵpaĐt Đoŵŵe l͛oďjeĐtif pƌeŵieƌ et la fiŶalitĠ de ses aĐtioŶs. La 

différence ? Ces activités sont très régulièrement des services, qui viennent compléter et améliorer ceux pris 

eŶ Đhaƌge paƌ l͛Ġtat. Les pƌoďlĠŵatiƋues eŶgeŶdƌĠes dĠĐouleŶt du manque de rentabilité de ce modèle. 

 Les problématiques de terrain 

- La perception des acteurs de l͛ĠĐoŶoŵie ĐlassiƋue 

Lors du dernier jury de la Fabrique AVIVA (Accélérateur de bonnes idées - La structure organisait un concours 

de l͛eŶtƌepƌeŶeuƌiat utile et iŶŶoǀaŶt, elle soutieŶt le dĠǀeloppeŵeŶt de l'ĠĐoŶoŵie soĐiale et 

environnementale), Sabine Pradelle Ġtait l͛uŶiƋue ŵeŵďƌe du juƌǇ ayant des connaissances en ESS et 

innovation sociale parmi les 5 personnes présentes. Sur les 7 projets pitchés, seuls 2 étaient purement liés à 

l͛iŶŶoǀatioŶ soĐiale ;et ŶoŶ eŶǀiƌoŶŶeŵeŶtaleͿ, et Đe soŶt les Ϯ pƌojets Ƌui se sont royalement « rétamés ». 

Pourquoi ? 
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- « Le juƌǇ Ŷe ǀieŶt pas du ŵoŶde de l͛ESS, la pĠdagogie Ŷ͛est pas du tout paƌtagĠe voire pas reconnue. 

CoŵŵeŶtaiƌe fiŶal d͛uŶ des ŵeŵďƌes, aĐĐoŵpagŶateuƌ d͛uŶ iŶĐuďateuƌ teĐhŶologiƋue : ͞ eŶ fait eŶ ESS, ǀous 

tƌaǀaillez suƌ des ŵodğles ĠĐoŶoŵiƋues dĠpeŶdaŶts, sous peƌfusioŶ͟... 

Cécile Cassou rajoute que les ďaŶƋuieƌs ŶoŶ aǀeƌtis Ŷ͛oŶt pas de Ŷoƌŵes de seĐteuƌs auǆƋuelles ils 

peuǀeŶt se ƌĠfĠƌeƌ, Đelles Ƌui peƌŵetteŶt de poŶdĠƌeƌ. Il Ŷ͛Ǉ a pas de Đadƌe ƌĠfĠƌeŶtiel. Lors des comités de 

ǀalidatioŶ, Đ͛est doŶĐ auǆ peƌsoŶŶes ƌĠfĠƌeŶtes et compétentes de saǀoiƌ eǆpliƋueƌ l͛iŶtĠƌġt du dossieƌ et 

son utilité. 

De cet état de fait découle une problématique sous-jacente,  

- La ĐapaĐitĠ de dĠŵoŶtƌeƌ et d͛aƌguŵeŶteƌ la ƌaisoŶ d͛ġtƌe de Đes ŵodğles ĠĐoŶoŵiƋues. 

- « Les entrepreneurs ne sont pas assez pƌĠpaƌĠs à dĠfeŶdƌe les valeuƌs de leuƌ pƌojet et Đe Ƌu͛ils 

incarnent. L͛aĐĐoŵpagŶeŵeŶt paƌ la ĐoŵŵuŶautĠ de l͛ESS ĠtaŶt seĐtoƌisĠ, les poƌteuƌs de pƌojet soŶt suiǀis 

par un écosystème ultra protecteur. Rassurant d͛uŶe paƌt, ŵais Đ͛est uŶe zone de confort merveilleuse qui 

Ŷ͛aƌŵe pas à la ĐoŶfƌoŶtatioŶ des aĐteuƌs de l͛ĠĐoŶoŵie ĐlassiƋue. Aujouƌd͛hui seuls les spĠĐialistes aǀeƌtis 

de l͛ESS soŶt eŶ ŵesuƌe d͛Ġǀalueƌ les projets sociaux ». (Sabine Pradelle) 

« Pour autant, les porteurs de projets sociaux trouvent refuge là où ailleurs, leuƌ pƌojet Ŷ͛a pas d͛iŶtĠƌġt 

ĠĐoŶoŵiƋue et doŶĐ pas ƌaisoŶ d͛ġtƌe ». (Jean-Eric Florin) 

 

Suggestion :  

Apprendre à travers des jeux de rôle et de la mise en situation, à se percevoir comme un 

eŶtƌepƌeŶeuƌ plutôt Ƌue Đoŵŵe ƋuelƋu͛uŶ Ƌui ĐhaŶge le ŵoŶde. Tƌğs iŵpoƌtaŶt de se ŵettƌe daŶs 

cette posture pour toucher un public beaucoup plus large 

Pour Cécile Cassou, c͛est la paƌt ĐaĐhĠe de la ƌeŶtaďilitĠ Ƌu͛il faut savoir valoriser, les porteurs de projet 

(PDP) l͛ideŶtifieŶt ďeauĐoup plus ƌapideŵeŶt Ƌu͛euǆ ŵais Ŷe l͛eǆpƌiŵeŶt pas spontanément. Ils doivent 

savoir : 

- eǆpliƋueƌ l͛iŵpaĐt de l͛aĐtiǀitĠ et leuƌ diffĠƌeŶĐiatioŶ. Qu͛est-ce qui fait que ça va marcher ? Qui est la 

concurrence, quels sont les besoins du marché ? 

- expliquer que les résultats sont bas pour « telles et telles » ƌaisoŶs. Ce Ƌu͛ils ƌegaƌdeŶt : comment sont 

dépensées les ressources dégagées, comment sont allouées les dépenses ? 

Il faut les armer, mieux les préparer à être challengé. Car les leveurs de fonds sont moins 

précautionneux. 

- Autre point soulevé par Jean-Eric Florin et également mentionné dans les facteurs clés de succès et obstacles 

des entrepreneurs sociaux : la question du patrimoine. 
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La configuration structurelle (statuts) des eŶtƌepƌises soĐiales est ƋuelƋuefois peƌveƌse paƌĐe Ƌu’il Ŷ’Ǉ a 

pas de valoƌisatioŶ fiŶaŶĐiğƌe. La valoƌisatioŶ fiŶaŶĐiğƌe a aussi sa ƌaisoŶ d’ġtƌe. Le patƌiŵoiŶe est uŶ ďesoiŶ, 

il Ŷ’est pas « sale », il s’agit de faire attention à la perte de sens. 

 Les pƌoďlĠŵatiƋues liĠes à l͛iŶdividu 

Emergence et posture entrepreneuriale 

La ĐhaƌgĠe d͛Affaiƌes de BNP Paƌiďas ƌeǀieŶt suƌ les pƌofils des eŶtƌepƌeŶeuƌs Ƌu͛elle a eu l͛oĐĐasioŶ de 

rencontrer, en innovation technologique et en innovation sociale. Pour elle, il y a peu de différence de profils. 

« Ils oŶt tous la tġte daŶs LEUR pƌojet, ils oŶt l͛iŵpƌessioŶ Ƌue Đ͛est siŵple aloƌs Ƌue les iŶteƌloĐuteuƌs Ŷe 

saǀeŶt pas de Ƌuoi il s͛agit. » 

Pouƌ la pƌĠsideŶte de l͛assoĐiatioŶ EnSSemble, les poƌteuƌs de pƌojets eŶ phase d͛ĠŵeƌgeŶĐe soŶt des 

personnes qui ont ĠŶoƌŵĠŵeŶt ďesoiŶ d͛ġtƌe ĐoaĐhĠe du fait de leur bagage personnel (timide, doute, 

précarité, etc), et de la transformation du choix de vie Ƌu͛ils soŶt eŶ tƌaiŶ de ŵettƌe eŶ place. « On ne sait 

pas qui on est en arrivant, on doit pouvoir trouver sa voie tout seul, prendre de la distance ». 

Accompagnement du porteur du projet : - ϲϬ% la peƌsoŶŶe eŶ taŶt Ƌu͛iŶdiǀidu   

        - 40% sur le projet technique 

Le mentorat sert à travailleƌ la postuƌe. L’oďjeĐtif : aƌƌiveƌ à ġtƌe l’eŶtƌepƌeŶeuƌ Ƌui se ƌesseŵďle.  

Son expérience du mentorat : Đette postuƌe peut aŵeŶeƌ à la ĐoŶfƌoŶtatioŶ et au ĐoŶflit d͛iŶtĠƌġt. 

Difficulté du rapport paternaliste, pouƌ elle il Ŷ͛Ǉ a pas de ƌappoƌt d͛ĠgalitĠ. L͛uŶ est ͞ foƌt͟ paƌĐe Ƌu͛il a ƌĠussi, 

l͛autƌe doit pƌouǀeƌ Ƌu͛il est ͞ďoŶ͟. L͛uŶ a des ĐoŶŶaissaŶĐes et uŶ gƌaŶd ƌĠseau, l͛autƌe Ŷ͛a ƌieŶ et atteŶd 

foƌĐĠŵeŶt uŶ paƌtage Ƌui Ŷ͛est pas toujouƌs ĠǀideŶt. ͞Aǀoiƌ uŶ gƌos ƌĠseau et aǀoiƌ eŶǀie de le paƌtager sont 

Ϯ Đhoses diffĠƌeŶtes͟, Đela dĠpeŶd des situatioŶs et du ĐoŶteǆte. 

Un mentor entrepreneur est difficile, un mentor autre : « Ǉ Đƌoit à ϲϬϬ%, Đ͛est tƌğs iŵpoƌtaŶt ». 

EŶfiŶ VĠƌoŶiƋue Boudot, Ƌui ĐoŶsaĐƌe ďeauĐoup d͛ĠŶeƌgie à l͛aĐĐoŵpagŶeŵeŶt au ĐhaŶgement des 

diƌigeaŶts, iŶsiste suƌ l͛iŵpoƌtaŶĐe de ƌeǀisiteƌ l͛histoiƌe et de dĠfaiƌe les Ŷœuds. « L͛histoiƌe peƌsoŶŶelle et 

la répercussion de ces freins soŶt ƌĠguliğƌeŵeŶt ŵises eŶ Đause loƌsƋu͛il Ǉ a des ďloĐages daŶs les pƌojets ». 

La situatioŶ d͛iŶĐuďation et de changement de vie accélère et met clairement à nue les tensions, au travail 

et daŶs l͛iŶtiŵitĠ. Ce teŵps d͛aĐĐĠlĠƌatioŶ est paƌfois tƌğs ǀioleŶt, il Ǉ a parfois ŶĠĐessitĠ d͛uŶ teŵps 

d͛iŵpƌĠgŶatioŶ. 

 Elle mène un atelier intitulé « quel entrepreneur êtes-vous ? » duƌaŶt le pƌogƌaŵŵe d͛iŶĐuďatioŶ, Ƌui 

ĐoŵŵeŶĐe paƌ uŶ ĠĐhaŶge aǀeĐ des eŶtƌepƌeŶeuƌs agueƌƌis aǇaŶt des stǇles d͛eŶtƌepƌeŶeuƌiat diffĠƌeŶts. 

« L͛intérêt est Ƌu͛ils paƌleŶt aǀeĐ le ͞ je͟. Ce teŵps d͛ĠĐhaŶges suƌ la posture et le quotidien de dirigeants 

permet un cadre bienveillant qui fait tomber les cravates. Il fait aussi beaucoup de bien aux dirigeants : ils se 

nourrissent, prennent du recul, réajustent et avancent. Tout le monde grandit ». 

L͛atelieƌ peƌŵet uŶe prise de recul par rapport à son épuisement, uŶ ͞repositionnement du Đuƌseuƌ͟. 
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Suggestion :  

 travailler sur les ϯ pilieƌs foŶdaŵeŶtauǆ de ŵoŶ eŵploi du teŵps : l͛eŶtƌepƌise, la famille, les loisirs. 

Un outil intéressant serait de matérialiser son organisation personnelle pour s͛apeƌĐevoir du moment 

où l͛oŶ flaŶĐhe. 

 la perte acceptable 

 l͛eǆpĠƌiŵeŶtatioŶ tout de suite 

 

CHAPITRE 5 - RETOURS D͛EXPERIENCE DES INCUBES. 

Cette analyse retranche les résultats de 7 retours de questionnaires (à la fois qualitatifs et quantitatifs) 

et d͛uŶe sǇŶthğse ƌĠalisĠe au Đouƌs du ďilaŶ des ϲ pƌeŵieƌs ŵois d͛iŶĐuďatioŶ de la pƌoŵotioŶ aĐtuelle de 

Première Brique (juin 2017).  

VII. QUESTIONNAIRE 

Un questionnaire40 en ligne a été envoyé à des entrepreneurs ayant été accompagnés dans différents 

incubateurs en innovation sociale. Les incubateurs ESS et innovation sociale restent relativement récents sur 

le teƌƌitoiƌe fƌaŶçais. La ŵultipliĐitĠ des teƌƌitoiƌes Ġǀite l͛aŶalǇse d͛uŶe stƌuĐtuƌe paƌtiĐuliğƌe et pƌiǀilĠgie uŶe 

approche globale. Il a été diffusé à des personnes ayant terminé leur incubation. Ce choix permet selon moi 

une prise de recul et un positionnement plus objectif. 

Il est découpé en 3 sections : la première sur les contenus de formation, la deuxième sur la formule 

d͛aĐĐoŵpagŶeŵeŶt et les seƌǀiĐes pƌoposĠs, et la troisième sur leurs ressentis. Il a été rempli par des 

poƌteuƌs de pƌojets aǇaŶt ĠtĠ aĐĐoŵpagŶĠs paƌ ϯ iŶĐuďateuƌs d͛iŶŶoǀatioŶ soĐiale diffĠƌeŶts, Ϯ suƌ la ƌĠgioŶ, 

1 à Paris. 

L. Les Contenus 

Je ƌĠpeƌtoƌie iĐi le Ŷoŵďƌe d͛iŶĐuďateuƌs pƌoposaŶt les foƌmations et services mentionnés ci-après. 

L͛offƌe Ŷ͛est pas hoŵogğŶe, Ŷi daŶs la foƌŵe Ŷi daŶs les contenus de l͛offƌe : 

Paƌŵi les foƌŵatioŶs possiďles, l͛iŶŶoǀatioŶ et la ĐƌĠatiǀitĠ, la ĐoŵŵuŶiĐatioŶ puďliĐ/pƌiǀĠ et la 

négociation ne sont pas présentées paƌ l͛eŶseŵďle des iŶĐuďateuƌs. La gestioŶ des ĠŵotioŶs Ŷ͛est pas du 

tout pƌoposĠe. L͛iŵpaĐt soĐial et le pitĐh soŶt autoŵatiƋueŵeŶt aŵeŶĠs eŶ atelieƌ ĐolleĐtif. Le juƌidiƋue et 

le fiscal, le commercial et le marketing, et la gestion comptabilité sont quelques fois pris en charge par des 

experts extérieurs, et le reste des grandes thématiques est réparti entre des ateliers collectifs et des rendez-

vous individuels. 

                                                           
40 Modèle questionnaire disponible en annexe. p.71 
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Concernant les services : 

A la question « quels services et conseils vous ont été apportés ? » ĐoŶĐeƌŶaŶt l͛ideŶtitĠ et la postuƌe 

eŶtƌepƌeŶeuƌiale ;leadeƌship, eŶgageŵeŶt, effeĐtuatioŶ, peuƌ de l͛ĠĐheĐ, etc.Ϳ, l͛ensemble des porteurs de 

projet répond aucun. 2 incubateurs sur 3 proposent un service continu de coaching, de témoignages et 

d͛eǆeŵples d͛histoiƌe, et de la ŵise eŶ ƌĠseau. Et uŶ seul des 3 offre un service de mentorat et/ou de maillage 

territorial et de partenariat. 

 Atelier 

coll. 

Rdv ind. Rdv 

experts 

Support

annexe 

Service  

continu 

Non 

Innovation / créativité 2     1 

Impact social 3      

Modèle économique 2 1     

Etude de marché-  positionnement 2 1     

Pitch 3      

Efficacité relationnelle / émotions    1  2 

Communication public/privé, négo 1    1 1 

Prévisionnel financier, stratégie fi. 2 1     

Juridique et fiscal 1  1 1   

Commercial marketing 1 1 1    

Gouvernance, management, RH 2 1     

Gestion comptabilité   1    

Mentorat     1 2 

Coaching     2 1 

Posture entrepreneuriale      3 

Montée en compétence métier    1  2 

Réseau, cartographie des acteurs   2   1 

Maillage territorial, partenariat     1 2 

Témoignages, histoires     2 1 

 

Les connaissances et services qui ont le plus manqué : les compétences métiers, et des compétences 

teĐhŶiƋues de la seĐoŶde phase d͛iŶĐuďatioŶ telles Ƌue ĐoŵptaďilitĠ, RH, ŵaƌketiŶg, etĐ. 
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M. La formule d’aĐĐoŵpagŶeŵeŶt 

L͛effet pƌoŵotioŶ a aidĠ l͛eŶseŵďle des iŶteƌƌogĠs. La duƌĠe ĐoŶǀeŶait à tous, le ĐoŶteŶu auƌait pu ġtƌe 

plus deŶse pouƌ ϭ/ϯ d͛eŶtƌe euǆ. A la ƋuestioŶ « des supports individuels en ligne sont-ils pertinents ? », tout 

le monde répond oui. Seule la moitié des porteurs de projet ont intégré un autre dispositif 

d͛aĐĐoŵpagŶeŵeŶt paƌ la suite. 

Mise à dispositioŶ d͛outils ;aŶalǇse paƌ ƌappoƌt au Ŷoŵďƌe d͛iŶĐuďateuƌͿ: 

 Oui Non 

Tableau de bord 2 1 

Rétro planning 2 1 

PlaŶ d͛aĐtioŶ 3  

Support Business Plan 3  

Relai infos (facebook) 3  

Outil Đollaďoƌatif, Đoŵ͛ 1 2 

 

Les tableaux de bord et rétro planning ne sont pas toujours mis à disposition. Les outils collaboratifs de 

communication et de travail de groupe ne sont proposés que par un seul des 3  incubateurs. 

A la question « ĐoŵŵeŶt l͛aĐĐoŵpagŶeŵeŶt auƌait-il pu être mieux adapté à votre besoin ? », 2 grandes 

thématiques ressortent : l͛appoƌt d͛uŶe thĠŵatiƋue ŵĠtieƌ, et uŶ hĠďeƌgeŵeŶt duƌaŶt l͛iŶĐuďatioŶ. 

A la question « quels ont été vos challenges et les aspects les plus complexes ? », 2 grands ensembles 

ressortent : la communication (restitution à un collectif, et communication générale sur le projet), et les 

émotions (face au premier lancement, au test du modèle et à la remise en question lorsque les objectifs 

Ŷ͛ĠtaieŶt pas atteiŶts). 

A la ƋuestioŶ des ďesoiŶs spĠĐifiƋues d͛uŶ eŶtƌepƌeŶeuƌ soĐial, les ƌĠpoŶses soŶt autaŶt ĐiďlĠes suƌ les 

ďesoiŶs d͛uŶe iŶtĠgƌatioŶ daŶs l͛ĠĐoŶoŵie ĐlassiƋue ;ĠlĠŵeŶts ĐlassiƋues de l͛eŶtƌepƌeŶeuƌiat, « une 

« dimension plus dure et mais aussi réaliste », une filière qui doit être rendue « moins naïve), que sur un 

tƌaǀail iŶdispeŶsaďle de la ǀisioŶ,  des Ŷouǀeauǆ aspeĐts et de l͛iŵpaĐt des diŵeŶsioŶs soĐiales. 

Enfin, à la question « comment rendre les dispositifs plus efficaces ? », seules 3 personnes répondent : 

des mentors ou des pairs du secteur, une anticipation sur la question des financements extérieurs car ils 

demandent du temps, et des interactions entre chaque incubateur. 
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VIII. BILAN DES 6 PREMIERS MOIS DE LA PROMOTION 2017- INCUBATEUR PREMIERE BRIQUE41 

5 porteurs de projet présents, 4 grandes questions soulevées. Je relève ici les éléments mentionnés par 

les poƌteuƌs de pƌojet. Le fait Ƌu͛uŶe peƌsoŶŶe ĐƌitiƋue uŶ ĠlĠŵeŶt Ŷe doit pas ġtƌe gĠŶĠƌalisĠ, le fait Ƌu͛une 

peƌsoŶŶe ƌelğǀe uŶ iŶtĠƌġt paƌtiĐulieƌ Ŷe doit pas ġtƌe iŶteƌpƌĠtĠ Đoŵŵe l͛uŶiƋue et seule peƌsoŶŶe 

intéressée parmi les 6. 

1 – le ƌǇthŵe, la ŵoďilisatioŶ et l͛iŶǀestisseŵeŶt deŵaŶdĠ 

3 personnes sur 6 attendaient un rythme plus soutenu. Parmi ces 3 personnes, 2 ne travaillent pas et 

disposent de plus grandes plages horaires à consacrer au projet. 

2 – la pertinence des contenus 

Tous soŶt ĐoŶǀaiŶĐus de l͛iŶtĠƌġt du pitĐh et de la peƌtiŶeŶĐe de Đet atelieƌ. Il a peƌŵis uŶe pƌise de 

ĐoŶsĐieŶĐe de l͛iŶteƌpƌĠtation du non-ǀeƌďal. UŶe peƌsoŶŶe ƌeǀieŶt suƌ l͛iŶtĠƌġt de l͛atelieƌ « travailler sur le 

projet à travers sa personnalité » qui lui a été très utile. Plusieuƌs ƌelğǀeŶt l͛iŶtƌoduĐtioŶ tƌop thĠoƌiƋue de 

certains ateliers (innovation sociale, design de service) et auraient préférer une mise en pratique concrète 

dès le départ. 

3 – les + 

Eléments mentionnés : l͛aĐĐoŵpagŶeŵeŶt et l͛ĠĐoute daŶs les ŵoŵeŶts de doutes et de ďloĐage, la 

ŵotiǀatioŶ gĠŶĠƌĠe paƌ l͛ĠǀolutioŶ de ĐhaƋue pƌojet loƌs des eŶtƌeǀues, la ƌeŵise en question qui fait gagner 

en sens et en qualité, le cadre qui est rassurant et redynamisant, les repas partagés et la vie de groupe, 

l͛aĐĐueil. Et la ƌeŶĐoŶtƌe autouƌ d͛uŶ apĠƌo des poƌteuƌs de pƌojets de Pƌeŵiğƌe BƌiƋue et d͛Ashoka 

(incubateur Parisien) 

4 - Les - 

Le fait Ƌue les foƌŵatioŶs ĐolleĐtiǀes Ŷe soieŶt pas toujouƌs eŶ adĠƋuatioŶ aǀeĐ la phase d͛aǀaŶĐeŵeŶt 

des pƌojets, l͛oƌdƌe des atelieƌs, le ƌǇthŵe et la ŵoďilisatioŶ ;pouƌ ĐeƌtaiŶs pas assez ƌĠguliğƌeͿ. UŶe peƌsoŶŶe 

fait part de son agacement faĐe au deǀoiƌ d͛adaptatioŶ à ĐeƌtaiŶs teƌŵes et au ǀoĐaďulaiƌe du ŵoŶde de la 

startup. (Pitch, « séduction » de soŶ iŶteƌloĐuteuƌ, etĐ.Ϳ. UŶe peƌsoŶŶe pƌopose d͛aǀoiƌ du ĐoŶteŶu aǀaŶt 

d͛aƌƌiǀeƌ à ĐeƌtaiŶs atelieƌs, daŶs l͛idĠe d͛ġtƌe ŵoiŶs pƌis au dĠpouƌǀu et d͛ġtƌe plus pƌoduĐtif/effiĐaĐe suƌ le 

ŵoŵeŶt. La ƋuestioŶ de la desĐƌiptioŶ du dispositif et du paƌĐouƌs ĐoŶĐƌet d͛aĐĐoŵpagŶeŵeŶt suƌ le site 

internet est soulevée.   

  

                                                           
41 Gƌille d͛aŶalǇse dispoŶiďle eŶ aŶŶeǆe p.76 
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CHAPITRE 6 - BENCHMARKS DES INCUBATEURS 

IX. LES INCUBATEURS D͛INNOVATION SOCIALE 

Les principaux incubateurs en innovation sociale et ESS : AlteƌIŶĐuď͛;plusieuƌs dĠpaƌteŵeŶtsͿ, RoŶalpia, 

Sensecube, Antropia, Bond'Innov (Seine-Saint-Denis / Pays du Sud), Catalis (Midi-Pyrénées), Incubateur ATIS 

(Aquitaine), Incubateur Ecossolies (Nantes), Incubateur In'ESS 91 (Essonne), Incubateur Première brique 

(Toulouse), Inter-made (PACA), La Machinerie Starter (Picardie), La Social Factory (plusieurs départements), 

Social Good Lab, CocoShaker (Clermont Ferrand), EMLyon, Incubateur C2Sol (Lorient), TAG (Bretagne) 

Suite à uŶe jouƌŶĠe de ƌeŶĐoŶtƌe des dispositifs d͛aĐĐoŵpagŶeŵeŶt de l͛ESS autouƌ de la thĠŵatiƋue de 

« l͛ĠŵeƌgeŶĐe »42, Ŷous pouǀoŶs ĐoŶstateƌ Ƌue les iŶĐuďateuƌs d͛iŶŶoǀatioŶ soĐiale oŶt ĐhaĐuŶ leuƌ ŵodğle 

d͛oƌgaŶisatioŶ ĐoŶĐeƌŶaŶt l͛aĐĐoŵpagŶeŵeŶt de l͛eŶtƌepƌeŶeuƌ43. 

N. Les différences  

- les teŵps d͛iŶĐuďatioŶ varient entre 3, 9, 10, 12 et 24 mois. Quelques dispositifs proposent une pré-

incubation en vue de tester le projet et le porteur, là aussi la durée et la forme varient. Cette phase permet 

d͛envisager la future incubation ou une redirection vers un autre dispositif. Un incubateur fait appel à un 

ĐaďiŶet d͛audit spĠĐialisĠ daŶs l͛ESS pouƌ ǀalideƌ la peƌtiŶeŶĐe de l͛iŶĐuďatioŶ. L͛Ġtat d͛aǀaŶĐeŵeŶt des 

pƌojets au dĠŵaƌƌage Ŷ͛est doŶĐ pas le ŵġŵe, et les ĐoŶteŶus dĠpeŶdeŶt des teŵps allouĠs à l͛iŶĐuďatioŶ. 

- certains hébergent les porteurs de projet dans leurs locaux et font appel à des accompagnateurs 

extérieurs pour le suivi du processus de création. Les salariés des incubateurs sont alors coordinateurs entre 

les porteurs de projets et les accompagnateurs, établissent les feuilles de route, font des points 

d͛aĐĐoŵpagŶeŵeŶt, aŶiŵeŶt le ƌĠseau ;ĐoŵŵuŶautĠ des aĐĐoŵpagŶateuƌsͿ et le lieu d͛hébergement. Les 

accompagnateurs extérieurs sont soit des entƌepƌeŶeuƌs, soit des spĠĐialistes de la ĐƌĠatioŶ d͛eŶtƌepƌise. La 

majorité des autres dispositifs accompagnent les entrepreneurs en interne et mobilisent des experts métier 

pour les questions spécifiques.  

- Au niveau des ateliers collectifs, certains ne proposent que des temps animés par des intervenants 

eǆtĠƌieuƌs suƌ des thĠŵatiƋues pƌĠĐises ;iŵpaĐt soĐial, ŵodğles ĠĐoŶoŵiƋues, pitĐh, etĐ.Ϳ, d͛autƌes 

organisent et/ou soumettent des ateliers de groupe « co-développement » (rencontre des porteurs de projet 

et temps de mutualisation sur des besoins spécifiques, transfert de compétences et/ou les problèmes 

rencontrés). Il existe aussi des rendez-vous « accompagnements croisés » et des formats « déjeuners 

parrains » pour développer la stratégie du projet. 

                                                           
42 OƌgaŶisĠ paƌ l͛AVISE à Paƌis le 23 juin 2017 
43 Entretien avec Alexandra Véland p.83de Première Brique et benchmark de Ronalpia et AlterIncub p. 87disponibles en 
annexe 
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- certains fonctionnent avec des formats «boot camp » et sĠŵiŶaiƌes suƌ plusieuƌs jouƌs, d͛autƌes aǀeĐ 

des rendez-vous ponctuels qui se fixent au fur et à mesure, et aussi sur des journées précises chaque semaine 

(ex : mobilisation de tous les lundis durant les ϭϬ ŵois d͛iŶĐuďatioŶͿ. 

- La gestion des parties-pƌeŶaŶtes de l͛iŶĐuďatioŶ. La mise en relation avec des mentors, des pairs et des 

experts métiers est variable. Elle dépend du réseau de chaque incubateur et reste une problématique 

majeure.  

- La liaison avec des instituts de recherche. 

- certains testent des « coopératives éphémères » ;poƌtage de l͛aĐtiǀitĠ, ĐoŶtƌat CAPͿ pouƌ ƌeŶfoƌĐeƌ 

l͛appƌeŶtissage paƌ le « faire » et la ŵise eŶ pƌatiƋue. Cela peƌŵet d͛effeĐtueƌ le processus de Lean startup 

très rapidement.  

O. Les points communs pour la majorité des dispositifs :  

- l͛aĐĐoŵpagŶeŵeŶt iŶdiǀiduel gaƌde la ŵġŵe ƌĠgulaƌitĠ : Ϯ fois Ϯ heuƌes paƌ ŵois, ϰ heuƌes toutes les ϯ, 

ϰ seŵaiŶes. Le Ŷoŵďƌe d͛heuƌes de ƌeŶdez-ǀous dĠpeŶd souǀeŶt de la duƌĠe de l͛aĐĐoŵpagŶeŵent. 

- l͛aŶalǇse ƌeŶfoƌĐĠe de l͛iŵpaĐt soĐial du ďusiŶess ŵodel soĐial, pitĐh et stoƌǇ telliŶg. 

- l͛aĐĐğs gƌatuit au dispositif.  

Une liste de certaines problématiques soulevées pendant la journée -transposables aux dispositifs 

d͛iŶĐuďatioŶ- est disponible en annexep.79 . Elle Ŷ͛est pas eǆhaustiǀe et Ŷe se ƌĠfğƌe Ƌu͛auǆ atelieƌs Ƌue j͛ai 

pu suiǀƌe. ;La sǇŶthğse de la jouƌŶĠe Ŷ͛est pas eŶĐoƌe dispoŶiďleͿ. 

X. LES INCUBATEURS D͛INNOVATION DANS L͛ECONOMIE CLASSIQUE. 

Mes observations suƌ les pƌogƌaŵŵes d͛aĐĐoŵpagŶeŵeŶt ĐoŶĐeƌŶeŶt uŶ iŶĐuďateuƌ seŵi-public 

technologique44, des informations disponibles sur les sites internet des incubateurs45, et ma propre 

expérience au sein de la formation et du programme Pépite Ozer de Grenoble. 

Les accoŵpagŶateuƌs de l͛iŶĐuďateuƌ teĐhŶologiƋue LiŶksiuŵ soŶt à la fois des « coachs » et des 

pƌofessioŶŶels de la ĐƌĠatioŶ d͛eŶtƌepƌise. Ils soulğǀeŶt des ƋuestioŶs ;saŶs appoƌteƌ de ƌĠpoŶseͿ loƌsƋu͛il 

s͛agit de la posture entrepreneuriale, et proposent du conseil et des ƌeĐoŵŵaŶdatioŶs eŶ s͛appuǇaŶt suƌ 

leurs nombreuses aŶŶĠes d͛eǆpĠƌieŶĐes eŶ aĐĐoŵpagŶeŵeŶt. Pouƌ la paƌtie ĐoaĐhiŶg, les aĐĐoŵpagŶateuƌs 

suivent des formations continues en interne.  

A l͛iŶstaƌ des iŶĐuďateuƌs eŶ iŶŶoǀatioŶ soĐiale, ils disposeŶt de foŶds allouĠs paƌ l͛AgeŶĐe NatioŶale de 

la ReĐheƌĐhe tƌğs ĐoŶsĠƋueŶts. L͛iŶĐuďateuƌ a d͛ailleuƌs uŶ statut juƌidiƋue de SAS et les aĐtioŶŶaiƌes -

majoritairement publics- prennent systématiquement des parts de capital dans les projets. Cette aisance 

financière permet, d͛uŶe paƌt, d͛attƌiďueƌ des foŶds pouƌ la ŵatuƌatioŶ de l͛idĠe et l͛iŶcubation des porteurs 

                                                           
44 Entretien téléphonique retranscrit et détaillé en annexe p.80 
45 Pƌogƌaŵŵe de l͛EMLǇoŶ eŶ aŶŶeǆe p.85 
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de projet, et d͛autƌe paƌt, d͛offƌiƌ uŶe ƋuaŶtitĠ de seƌǀiĐes et de foƌŵatioŶs iŶĠgalaďles ;ϭϬϬh de suiǀi paƌ aŶ 

en face à face, 60 journées de formation par an en ateliers et cours magistraux, et ateliers individuels avec 

des eǆpeƌts à la ĐaƌteͿ. CoŶĐeƌŶaŶt les foƌŵatioŶs dispoŶiďles, Ŷous ƌetƌouǀoŶs l͛eŶseŵďle des gƌaŶdes 

thĠŵatiƋues de la ĐƌĠatioŶ d͛eŶtƌepƌise Ƌue soŶt l͛Ġtude de ŵaƌĐhĠ, l͛Ġlaďoƌation du business model canvas, 

les pƌĠǀisioŶŶels fiŶaŶĐieƌs, le ĐoŵŵeƌĐial, etĐ. D͛autƌes foƌŵatioŶs suƌ les ĐoŵpĠteŶĐes de saǀoiƌ ġtƌe de 

l͛iŶdiǀidu soŶt ĠgaleŵeŶt dispeŶsĠes : communication, négociation, efficacité relationnelle (intelligence 

émotionnelleͿ, postuƌe eŶtƌepƌeŶeuƌiale et Đultuƌe de l͛iŶŶoǀatioŶ. Des atelieƌs ŵiƌoiƌs aǀeĐ des eǆpeƌts de 

la leǀĠe de foŶds peƌŵetteŶt auǆ eŶtƌepƌeŶeuƌs de se pƌĠpaƌeƌ à l͛eǆeƌĐiĐe. Et uŶe platefoƌŵe d͛ĠǀaluatioŶ 

de compétences « PerformanSe » leur permet de diagnostiquer leur profil et celui de leur futur collaborateur.  

Ces compétences de savoir-être et la posture entrepreneuriale représentent la moitié des unités 

d͛eŶseigŶeŵeŶt de ŵoŶ Masteƌ. Cette deƌŶiğƌe est ŵise eŶ eǆeƌgue daŶs de Ŷoŵďƌeuǆ pƌogƌaŵŵes 

d͛iŶĐuďateuƌs iŶŶoǀaŶts et/ou ĠtudiaŶts. C͛est le Đas de l͛iŶĐuďateuƌ EMLǇoŶ Ƌui pƌopose paƌ ailleuƌs uŶ 

accompagnement à des porteurs de projet ESS. 
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EŶ ŵ͛appuǇaŶt suƌ les ĠlĠŵeŶts thĠoƌiƋues ŵeŶtioŶŶĠs daŶs la pƌeŵiğƌe paƌtie de ce mémoire, les 

ƌetouƌs d͛aŶalǇse de teƌƌaiŶ de la seĐoŶde paƌtie, ŵes oďseƌǀatioŶs au seiŶ du dispositif Pƌeŵiğƌe BƌiƋue et 

mes apprentissages théoriques et pratiques au sein du Master, je propose ici des solutions et des outils 

pratiques - majoritairement gratuits- que les accompagnateurs pourraient s͛appƌopƌieƌ.  

Ces pƌĠĐoŶisatioŶs ;ďieŶ Ƌue ƌĠflĠĐhies pouƌ Đes dispositifs pƌĠĐisͿ, ƌesteŶt de l͛oƌdƌe de l͛idĠal et Ŷe soŶt 

certainement pas toutes applicables en tous lieux. Elles concernent différents domaines de 

l͛aĐĐoŵpagŶeŵeŶt : premièrement la partie logistique, Ƌui peƌŵettƌait seloŶ ŵoi d͛optiŵiseƌ les ĠĐhaŶges 

lors des rendez-vous individuels et de faire gagner du temps aux accompagnateurs. Deuxièmement 

l͛animation : des ateliers de co-développement que les accompagnateurs pourraient conduire pour mobiliser 

le collectif, faire évoluer les idées et de renforcer la mise en action. Et enfin des outils pour favoriser 

l͛ĠŵeƌgeŶĐe de la posture entrepreneuriale. Ces outils aident à travailler sur la dimension personnelle de 

l͛individu, afiŶ de l͛aŶĐƌeƌ daŶs soŶ ƌôle d͛eŶtƌepƌeŶeuƌ. 

CHAPITRE 7– LOGISTIQUE ET COORDINATION 

Afin de gagner en temps et en efficacité, une digitalisation des outils de suivi et de coordination paraît 

opportune. Ces outils impliquent une réelle rigueur de la part des accompagnateurs pour que les porteurs 

de pƌojets les utiliseŶt et les pƌeŶŶeŶt eŶ ŵaiŶ. Leuƌ iŶstallatioŶ peut ġtƌe eŶǀisagĠe loƌs d͛uŶ ƌeŶdez-vous 

collectif où tout le monde amène son matériel et appréhende ensemble leur utilité. 

 Des documents partagés sur un serveur en ligne, accessible à l͛aĐĐoŵpagŶĠ et l͛aĐĐoŵpagŶaŶt.  

Un rétro planning qui puisse servir de cadre de référence pour toutes les actions programmées à mener. 

Un tableau de bord Ƌue l͛eŶtƌepƌeŶeuƌ ƌeŵpliƌait de ŵanière autonome avant les rendez-vous 

iŶdiǀiduels et Ƌue l͛aĐĐoŵpagŶateuƌ pouƌƌait ǀisualiseƌ eŶ aŵoŶt peƌŵettƌait d͛aŵĠlioƌeƌ la ƋualitĠ des 

échanges.  

Exemple de tableau à remplir toutes les semaines par le porteur : 

 Production Livrable réalisé Problématiques 

soulevées 

Réponses 

apportées 

Production sur 

les prochaines 

semaines 

Semaine 1      

Semaine 2     

Semaine 3     

SeŵaiŶe ϰ….      

 

La deƌŶiğƌe Đellule seƌait à ƌeŵpliƌ aǀeĐ l͛aĐĐoŵpagŶateuƌ loƌs des ƌeŶdez-vous individuels.  

Un tableau listant les tâches à ƌĠaliseƌ paƌ thĠŵatiƋue peƌŵettƌait de ǀisualiseƌ l͛eŶgageŵeŶt à ǀeŶiƌ.  
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Il pouƌƌait s͛appuǇeƌ suƌ les Đases du ĐaŶeǀas soĐial paƌ eǆeŵple. Ou suƌ l͛eŶseŵďle des oďjeĐtifs 

stƌatĠgiƋues fiǆĠs aǀeĐ l͛aĐĐoŵpagŶateuƌ au fuƌ et à ŵesuƌe de l͛iŶĐuďation. UŶe fois l͛Ġtat des lieuǆ Ġtaďlis 

aǀeĐ l͛aĐĐoŵpagŶateuƌ eŶ dĠďut de pƌogƌaŵŵe, les tâĐhes peuǀeŶt ġtƌe listĠes paƌ les Ϯ iŶteƌloĐuteuƌs et 

amendées tout au long du programme. Le porteur de projet raye ses tâches au fur et à mesure de 

l͛aǀaŶĐeŵeŶt ;Đe Ƌui lui peƌŵet de ĐoŶsĐieŶtiseƌ soŶ aǀaŶĐeŵeŶtͿ, et l͛aĐĐoŵpagŶateuƌ gagŶe eŶ ǀisiďilitĠ 

suƌ le tƌaǀail effeĐtuĠ et la postuƌe de l͛eŶtƌepƌeŶeuƌ. Il peut aiŶsi pƌioƌiseƌ les aĐtioŶs à ǀeŶiƌ de la deƌŶiğƌe 

cellule du tableau de bord. 

Démarches à mettre en place - listing 

Impact 

sociétal 

Partenaires 

fournisseurs 

Bénéficiaires 

clients 

Activités 

clés 

Proposition 

de valeur 

Relation 

clients 

Source 

de 

revenu 

Ressources 

clés 

Coût 

environnement 

Canaux de 

distribution 

 

Structure 

de coûts 

 

 - 

Listing 

réseau  

- 

Rencontre 

Mme 

… 

Enquêtes 

 

        

Google Drive est un outil facilitateur par excellence. Il permet de travailler sur un même document en 

simultané, ce qui est à la fois pratique et approprié en terme de gain de temps lors des sessions de travail en 

commun. Il est pƌoposĠ daŶs le Đadƌe d͛outils de ĐooƌdiŶatioŶ et Ŷe ĐoŶĐeƌŶe pas la desĐƌiptioŶ de 

l͛iŶŶoǀatioŶ. Si la ĐoŶfideŶtialitĠ ƌeste de ƌigueuƌ pouƌ Đes aǆes de tƌaǀail, des seƌǀeuƌs eŶ ligŶe feƌŵĠs et 

cryptés (ex NAS Synology) existent. Ils permettent le partage de fichiers mais pas le travail en simultané.  

 une communication via des outils de travail collaboratifs. 

L͛eǆeŵple de SLACK ;« Accessibilité à toutes les conversations et connaissances »)46. 

Slack propose une nouvelle manière de travailler en groupe, eŶ teŵps ƌĠel. ReŵplaçaŶt l͛utilisatioŶ du 

mail pour les échanges des travaux de groupes, il permet de communiquer avec ses interlocuteurs via des 

ĐaŶauǆ de ĐoŵŵuŶiĐatioŶ seĐtoƌisĠs. Le poƌteuƌ de pƌojet peut s͛adƌesseƌ à soŶ aĐĐoŵpagŶateuƌ ou à 

d͛autƌes entrepreneurs de la promotion, ou communiquer sur des canaux dédiés, au groupe ou à des 

thématiques particulières.  

Notification en temps réel, partage de fichiers et médias dans les groupes de travail : images, fichiers 

bureautiques, fichiers zip, audio, vidéo, etc.  Chaque fichier peut être commenté et téléchargé. 

Deux canaux sont créés par défaut : l͛un pour diffuser des informations générales à tous les membres 

d'un groupe, et l͛autƌe pour partager des informations informelles, non liées au travail du groupe. 

                                                           
46 Interface visualisable en annexe p.89 
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Possibilité de groupe privé, réservé à quelques utilisateurs dont les discussions ne peuvent être 

consultées par les autres membres. 

 Appels vocaux et vidéo des collègues 

Moteur de recherche pour naviguer dans les contenus : recherche avec des opérateurs de conversation 

pour filtrer les auteurs, les canaux, les groupes, des opérateurs temporels, ou encore des filtres sur les 

propriétés du document. 

Concentrant les communications par thématique, cet outil optimise la recherche des informations 

échangées. EŶ diffusaŶt l͛iŶfoƌŵatioŶ uŶe seule fois suƌ uŶ ŵġŵe espaĐe, il Ġǀite aussi l͛eŶǀoi de ŵails 

multiples. 

Zulip est un clone de Slack en open source. Il a été créé cette année aux Etats-UŶis loƌs d͛uŶ haĐkathoŶ 

et propose pratiquement l͛équivalent. 

 la mise à dispositioŶ d͛iŶfoƌŵatioŶs en ligne suƌ les ĠǀğŶeŵeŶts du ƌĠseau d͛aĐĐoŵpagŶeŵeŶt du 

teƌƌitoiƌe,  de doĐuŵeŶts de tƌaǀail dispoŶiďles eŶ ligŶe, et d͛iŶformations relais suƌ l͛aĐtualitĠ de 

l͛iŶŶoǀatioŶ soĐiale et de l͛eŶtƌepƌeŶeuƌiat. UŶ doĐuŵeŶt ƌĠfĠƌentiel de liens informatifs peut être 

mis à disposition des porteurs de projet. 

Les autƌes dispositifs d͛aĐĐoŵpagŶeŵeŶt à l͛ĠĐhelle du territoire proposent régulièrement des 

formations gratuites suƌ des thĠŵatiƋues spĠĐifiƋues de l͛eŶtƌepƌeŶeuƌiat. L͛iŶfoƌmation pourrait être 

tƌaŶsŵise et ĐeŶtƌalisĠe suƌ l͛outil de ĐoŵŵuŶiĐatioŶ ĐoŵŵuŶ, Ƌu͛il soit Đollaďoƌatif  ou ǀia FaĐeďook. 

Coŵŵe le ŵeŶtioŶŶeŶt plusieuƌs poƌteuƌs de pƌojets daŶs les ƌetouƌs d͛aŶalǇses, le ďesoiŶ de foƌŵatioŶ 

technique apparaît à des momeŶts poŶĐtuels et spĠĐifiƋues à la phase d͛aǀaŶĐeŵeŶt de ĐhaĐuŶ.    

De nombreuses informations suƌ les aĐteuƌs de l͛iŶŶoǀatioŶ soĐiale, de l͛eŶtƌepƌeŶeuƌiat et/ou de la 

posture entrepreneuriale sont diffusées sur Facebook et d͛autƌes sites en ligne (EnSSemble, ͞le guide 

pƌatiƋue pouƌ agiƌ, s͛eŶgageƌ et faiƌe autƌeŵeŶt, pouƌ ĐitoǇeŶs, eŶtƌepƌeŶeuƌs & ĐolleĐtiǀitĠs͟, With out 

model, etc.Ϳ. AƌtiĐles, ĐoŶseils, Đes ĠlĠŵeŶts peuǀeŶt aideƌ à s͛iŵŵeƌgeƌ daŶs le ŵoŶde de l͛eŶtƌepƌeŶeuƌiat 

et peut-être renforcer la posture entrepreneuriale (exemples de pages : Say-yess, Antropia, Ashoka, 

Widooďiz, etĐ. Eǆeŵples d͛aƌtiĐles : pourquoi les entrepreneurs sociaux sont-ils si optimistes ?, comment 

améliorer son leadership ?comment retourner les mauvais retours en énergie positive ?, les projets de 

supermarchés coopératifs prennent forme, etc.) 

 Les Mooc disponibles en ligne : 

Paƌ l͛EŵlǇoŶ ďusiŶess sĐhool : EffeĐtuatioŶ : l͛eŶtƌepƌeŶeuƌiat pouƌ tous.  

Paƌ l͛ESSEC BusiŶess SĐhool : Changer le monde : passoŶs à l͛aĐtioŶ ;ĐƌĠeƌ son entreprise sociale) / 

L͛iŵpaĐt iŶǀestiŶg, la fiŶaŶĐe Ƌui ĐhaŶge le ŵoŶde / L͛iŵpaĐt iŶǀestiŶg : ġtƌe aĐteuƌ / L͛eŶtƌepƌeŶeuƌiat Ƌui 

ĐhaŶge le ŵoŶde / L͛aǀeŶiƌ de la dĠĐisioŶ : connaître et agir en complexité / Les alliances qui changent les 

territoires : paƌteŶaƌiat eŶtƌe aĐteuƌs puďliĐs, aĐteuƌs pƌiǀĠs et stƌuĐtuƌes d͛iŶtĠƌġt gĠŶĠƌal pouƌ le ďieŶ 

commun / Les partenariats qui changent le monde : alliances innovantes entre entreprises et associations / 



 

48 

IŶŶoǀatioŶ puďliƋue et peŶsĠe desigŶ, l͛iŶŶoǀatioŶ soĐiale au seƌǀiĐe des teƌƌitoiƌes / L͛iŵpaĐt iŶǀestiŶg : 

comprendre les fondamentaux / Financer un projet à impact social 

En anglais sous-titré français : Anticipating your next battle, in business and beyond. Par HEC Paris / 

Beyond Silicon Valley: Growing Entrepreneurship in Transitioning Economies. Par Université Case Western 

Reserve 

CHAPITRE 8 - ANIMATION 

XI. ATELIERS COLLECTIFS, 2 TYPES DE CONFIGURATION 

En plus des journées thématiques proposées par les experts, des temps de mutualisation et de co-

développement pourraient être animés par les accompagnateurs pour renforcer la mise en action, 

ŶotaŵŵeŶt loƌsƋu͛il Ŷ͛Ǉ a pas d͛hĠďeƌgeŵeŶt et Ƌue les poƌteuƌs de pƌojet Ŷ͛ĠǀolueŶt pas eŶseŵďle 

quotidiennement. Des journées « Regards Mêlés » : présentation de chaque pƌojet et teŵps d͛ĠĐhaŶge aǀeĐ 

les autƌes eŶtƌepƌeŶeuƌs. Ces atelieƌs ŶĠĐessiteŶt uŶ teŵps d͛iŵpliĐatioŶ et de ŵise à dispositioŶ 

supplĠŵeŶtaiƌes pouƌ les aĐĐoŵpagŶateuƌs, d͛où l͛iŶtĠƌġt d͛optiŵiseƌ l͛utilisatioŶ des doĐuŵeŶts de tƌaǀail 

eŶ ligŶe et d͛autonomiser les porteurs de projets sur ces outils.  

VoiĐi diffĠƌeŶts tǇpes d͛eǆeƌĐiĐes possiďles pouƌ Đes atelieƌs : 

 Les 6 chapeaux de la réflexion, d͛Edǁaƌd de BoŶo 

La ŵĠthode des ϲ Đhapeauǆ dissoĐie l͛Ġgo de la peƌfoƌŵaŶĐe, pƌiǀilĠgie le tƌaǀail ĐolleĐtif, et permet de 

pƌeŶdƌe ĐoŶsĐieŶĐe de doŶŶĠes Ƌui ŵodifieŶt Ŷotƌe opiŶioŶ iŶitiale. Elle est à la fois d͛uŶe eǆtƌġŵe siŵpliĐitĠ 

et d͛uŶe puissaŶĐe foƌŵidaďle. EŶ utilisaŶt les teĐhŶiƋues de la peŶsĠe latĠƌale, Đ͛est uŶ eǆeƌĐiĐe ĐoŶĐƌet Ƌui 

amène de très bons résultats. Il peut être utilisé pour Ġvalueƌ et faiƌe Ġvolueƌ l͛idĠe de pƌojet de ĐhaĐuŶ, 

tout au loŶg de la ǀie d͛uŶ pƌojet. 

Le postulat d͛Edouaƌd de BoŶo est le suivant : le plus grand obstacle à la réflexion est la confusion, nous 

essayons d'en faire trop à la fois. Nous mélangeons dans notre réflexion : émotions, informations, 

enthousiasme, logique, critique et créativité. Le secret pour mieux réfléchir est de ne faire qu'une chose à la 

fois. Il pƌopose de tƌaǀailleƌ eŶ gƌoupe autouƌ d͛uŶ sujet et de porter successivement six chapeaux de couleurs 

différentes. Chaque chapeau correspond à une façon de penser spécifique. 

Le chapeau blanc pense « information ». Le blanc est la couleur de la neutralité, de l'objectivité. Le 

chapeau rouge pense « sentiment », la couleur rouge suggère la colère, la rage, les émotions. Le chapeau 

jaune pense « avantage», c'est une couleur ensoleillée et positive. Le chapeau noir est une couleur sombre 

et négative, il pense « prudence ». Le chapeau vert pense « alternative », le vert représente l'herbe, la 

végétation, la fertilité. Et le chapeau bleu pense « coordination ». La couleur bleu est associée à celle du ciel 

qui est au-dessus de toute chose.  
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L͛idĠe iĐi est de tƌaǀailleƌ suƌ diffĠƌeŶts pƌojets eŶ ĐhaŶgeaŶt de postuƌe à chaque fois, cela permet de 

ŵodifieƌ ses aŶgles d͛appƌoĐhe et de ƌĠflĠĐhiƌ diffĠƌeŵŵeŶt. Cela peƌŵet aussi d͛aliŵeŶteƌ ĐhaƋue pƌojet. 

XII. ESPRIT ET  POSTURE ENTREPRENEURIALE 

 Identité et processus, phase de découverte. 

« On ne naît pas entrepreneur, on le devient ». L͛eŶtƌepƌeŶeuƌiat est uŶ pƌoĐessus, l͛eŶtƌepƌeŶeuƌ doit 

soƌtiƌ du ŵǇthe de l͛eŶtƌepƌeŶeuƌ idĠal et se ƌeŶdƌe Đoŵpte Ƌu͛il Ŷ͛Ǉ a pas de pƌofil tǇpe. 

- Jeu des tƌaits de ĐaƌaĐtğƌes spĠĐifiƋues d͛uŶ eŶtƌepƌeŶeuƌ : les participants mettent le maximum 

d͛adjeĐtifs ƋualifiĐatifs au taďleau ;eŶǀiƌoŶ uŶe tƌeŶtaiŶeͿ, ils s͛autoévaluent de 0 à 3.  

(ex : Đuƌieuǆ, joueuƌ, optiŵiste, ĐoŶfiaŶt, teŶaĐe, tolĠƌaŶt à l͛iŶĐeƌtitude, fleǆiďle, iŶŶoǀateuƌ, oƌieŶtĠ 

résultat, énergique, besoin de réalisation, créatif, débrouillard, leader, persévérant, indépendant, engagé à 

loŶg teƌŵe, agƌessif, oƌigiŶal, seŶsiďle, ŵatĠƌialiste, ĐapaĐitĠ de faiƌe ĐoŶfiaŶĐe, etĐ.Ϳ L͛oďjeĐtif est de 

ĐoŵpƌeŶdƌe Ƌue peƌsoŶŶe Ŷ͛est paƌfait et Ƌu͛il Ŷ͛Ǉ a pas de tƌaits de ĐaƌaĐtğƌe tǇpe. Ça s͛appƌeŶd. L͛eǆeƌĐiĐe 

peƌŵet aussi d͛iŵŵeƌgeƌ tous les poƌteuƌs de pƌojet daŶs la thĠŵatiƋue. 

3 images à méditer : l͛ARTISTE ;iŶtuitioŶ, ŵaƌgiŶalitĠ, daŶs uŶ autƌe ŵoŶdeͿ, le MARIN ;aǀeŶtuƌe, ǀisioŶ 

du ŵoŶde diffĠƌeŶte, Đelui Ƌui affƌoŶte la haute ŵeƌͿ, l͛INITIE (épreuves, on en sort différent) 

 L͛effeĐtuatioŶ, ĐoŵŵeŶt foŶt vƌaiŵeŶt les eŶtƌepƌeŶeuƌs ? 

PƌoĐessus Ƌui Ŷ͛est PAS liŶĠaiƌe. 

Exercice du marshmallow – 18 min  

Jeu d͛ĠƋuipe aǀeĐ uŶ Đhaŵalloǁ, des 

spaghettis, du scotch et de la ficelle. Le 

principe est de créer une structure 

autoportée permettant de soutenir le chamallow, l͛ĠƋuipe aǇaŶt fait la stƌuĐtuƌe la plus haute gagŶe.  

Ce jeu est fait pouƌ oďseƌǀeƌ la ŵaŶiğƌe de ĐoŶstƌuiƌe soŶ pƌojet, et aussi les ĐoŵpoƌteŵeŶts d͛ĠƋuipe et 

la ŵaŶiğƌe d͛agiƌ ;ŶĠĐessitĠ de préparer et de réfléchir avant de se précipiter). Phénomènes observables : 

viser trop grand, déresponsabilisation et la recherche de fautifs, assuŵeƌ ses eƌƌeuƌs et ĠĐheĐs Ŷ͛est pas daŶs 

la nature profonde, bouc émissaire, autoĐeŶsuƌe et l͛iŶŶoǀatioŶ dans les groupes, écoute des opportunités 

non conventionnelles et gestion des opportunités, abus de pouvoir, etc. 

Les intérêts  

Ce jeu permet pour les participants de déclencher des prises de conscience et une prise de recul par 

rapport au quotidien.  

Il peƌŵet aussi d͛appƌĠheŶdeƌ uŶ autƌe poiŶt Ƌui Ŷous ĐoŶĐeƌŶe iĐi daŶs le pƌoĐessus d͛effeĐtuatioŶ : 

ĐoŵŵeŶĐeƌ petit pouƌ deǀeŶiƌ gƌaŶd. DaŶs l͛effeĐtuatioŶ, l͛eŶtƌepƌeŶeuƌ pƌototǇpe au lieu de plaŶifieƌ au 

– je ne connais et ne contrôle que mes ressources.  

– je crée et je transforme à partir de celles-ci. 

– en me fixant des objectifs au fur et à mesure 

– en combinant et en ajoutant des nouvelles ressources 
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plus parfait (ce jeu a été réalisé avec des enfants d͛ĠĐole pƌiŵaiƌe et des iŶgĠŶieuƌs. Les eŶfaŶts teƌŵiŶeŶt 

largement en tête). 

Pouƌ le ĐoaĐh, Đ͛est aussi uŶ ŵoǇeŶ d͛oďseƌǀeƌ le Ŷiǀeau de ŵatuƌitĠ de Đe ĐolleĐtif, et de seŶsiďiliseƌ les 

participants à leurs réactions en gƌoupe… ou d͛ĠƋuipe. 

 Le Lean startup : « Rêver, mais sans laisser le rêve être ton maître »47,  

- « Le syndrome du tunnel ». « J͛ai la ĐoŶǀiĐtioŶ Ƌue, je Đƌois Ƌue… », Ce « syndrome » génère une grosse 

partie des échecs. IŶǀiteƌ à passeƌ à l͛aĐtioŶ 

Exercice « pre-mortem ». Rubrique nécro des innovations sociales. 10 min 

OŶ ǀieŶt de ƌetƌouǀeƌ uŶ pƌojet daŶs l͛AǀeŶue des IŶŶoǀatioŶs SoĐiales. IŶeƌte, saŶs ǀie. Vous ġtes 

médecin légiste, vous devez rédiger votre rapport sur les causes du décès. 

- La première étape du Lean startup consiste à définir des hypothèses 

Outil utilisables en amont : le Lean ĐaŶǀas d͛Ash MuƌǇa ou la pƌopositioŶ de ǀaleuƌ du CaŶǀas 

d͛Osteƌǁaldeƌ48 

Quelles sont vos hypothèses ? 

Cet exercice permet de développer sa créativité et sa capacité à hybrider les ressources. 

Par groupe de 2 projets.  

L͛ĠƋuipe A eǆpliƋue soŶ pƌojet eŶ Ϯ ŵiŶ. 

 L͛ĠƋuipe B joue le St Thoŵas ;Ƌu͛est-Đe Ƌui te fait diƌe Ƌue… ? Comment sais-tu Ƌue… ? Pourquoi dois-je 

Đƌoiƌe Ƌue… ?) 

L͛ĠƋuipe A ƌefoƌŵule sous foƌŵe d͛hǇpothğses les plus ƌisƋuĠes. 

Inversion des rôles 

La mise en place du processus expérimental « MVP » Minimum Viable Product. Pour valider une 

hypothèse scientifique, solution minimaliste avant le prototypage, avant et/ou en parallèle des entretiens 

qualitatifs. Le MVP doit permettre une vraie expérience utilisateur. 

Exemple : une page 

internet avec les 

produits ou services 

potentiels et une icône 

« acheter » ou accéder 

au service. Le taux de 

clics permet de mesurer 

                                                           
47 Kipling 
48 Outils Lean Canvas visibles en annexe p.90 

Objectif : récolter des indicateurs 

- Acquisition : comment les utilisateurs vous trouvent-ils ? 

- Activation : les utilisateurs ont-ils une bonne première expérience ? 

- rétention : les utilisateurs reviennent-ils ? 

- revenu : comment faites-ǀous de l͛aƌgeŶt ? 

- notoriété : les utilisateurs en parlent-ils aux autres ? 
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l͛iŶtĠƌġt des ĐlieŶts poteŶtiels et l͛eŶgageŵeŶt. LaŶdiŶg page : « ce site est en cours de construction et sera 

disponible très prochainement. Merci de nous laisser vos coordonnées si vous souhaitez être tenu au courant 

de la dispoŶiďilitĠ de l͛offƌe ». 

Exercice : par sous-groupe de créativité. Faire une liste de toutes les façons de faire un MVP en 5 min. 

par équipe projet : reprendre les hypothèses principales et réfléchir aux MVP qui pourraient être intéressants 

en 10 min. 

 La décision et les émotions : l͛iŶtelligeŶĐe ĠŵotioŶŶelle 

Développer ses compétences émotionnelles et la capacité à traiter les émotions : 

- émotions analytiques : identifier,  comprendre ; 

- émotions stratégiques : réguler, exprimer, utiliser ; 

Grille de Schutz49 : ĐoŵpĠteŶĐes ;peuƌ d͛ġtƌe huŵiliĠͿ, aŵouƌ ;peuƌ d͛ġtƌe ƌejetĠͿ, importance 

 Est-ce que je me sens compétent, important, aimé ? 

- Exercice iŶdiǀiduel. Tƌaǀailleƌ suƌ uŶe ĠŵotioŶ Ƌue l͛oŶ a ǀĠĐue eŶ paƌtaŶt de la ƌoue de DEMING, et 

reporter sur « les ϱ ďlessuƌes Ƌui Ŷous eŵpġĐheŶt d͛ġtƌe soi-même » de Lise Bourbeau : Trahison, Rejet, 

Abandon, Humiliation, Injustice. 

C͛Ġtait ƋuaŶd, Đ͛Ġtait ĐoŵŵeŶt, et Ƌu͛est-ce que cela me signalait ? 

Les émotions des autres. Est-Đe Ƌue je ŵoŶtƌe auǆ autƌes Ƌu͛ils soŶt à ŵes Ǉeuǆ ĐoŵpĠteŶts, iŵpoƌtaŶts, 

aimés ? 

- Exercices de mises en situations complexes avec application de la méthode DESC 

DESC : Décrire, Exprimer, Solutionner, Conclure. Se mettre dans une attitude bienveillante 

Ex : collègue incompétent qui empêche de rendre un dossier en temps et en heure, supérieur qui ne fait 

pas son travail, reproches à recevoir sans se braquer, etc. 

Ces eǆeƌĐiĐes peƌŵetteŶt au poƌteuƌ de pƌojet de ĐoŶsĐieŶtiseƌ Ƌue peƌsoŶŶe Ŷ͛est daŶs la ŵġŵe situatioŶ 

professionnelle, ni dans la même configuration psychologique. Ils invitent à extraire du sens des situations 

Ƌu͛ils ǀiǀeŶt et à se ĐoŶŶaîtƌe et anticiper les futures confrontations. 

 

 Communiquer et négocier 

Des simulations et des mises en situation de négociation avec les partenaires publics, les fournisseurs, les 

clients et les acteurs sociaux. Ces eǆeƌĐiĐes peƌŵetteŶt d͛appƌĠheŶdeƌ les 3 discours Ƌue l͛eŶtƌepƌeŶeuƌ 

social doit maîtriser : pour le secteur public, les acteurs sociaux, et les investisseurs. Ils permettraient à 

l͛eŶtƌepƌeŶeuƌ d͛appƌeŶdƌe à foƌŵuleƌ l͛iŵpaĐt soĐial et/ou l͛iŶtĠƌġt fiŶaŶĐieƌ à travers les éléments de 

langage propres à chaque interlocuteur. Tel Ƌue le souligŶe l͛Ġtude des faĐteuƌs ĐlĠs de suĐĐğs des 

                                                           
49 Grilles Schutz, Deming, Fenêtres de Johari disponibles en annexe p.92 
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eŶtƌepƌeŶeuƌs soĐiauǆ, ils oŶt uŶ ƌôle d͛ « empowerment » de ces publics : ils doivent être en capacité de 

dialogueƌ, de ĐoŶǀaiŶĐƌe et de s͛iŶsĠƌeƌ daŶs leuƌ eŶǀiƌoŶŶeŵeŶt. 

XIII. QUELQUES EXERCICES EN INDIVIDUEL 

Identité et processus 

Exercice : dessine-moi ton réseau : ƌeĐheƌĐheƌ daŶs l͛iŶtĠgƌalitĠ de soŶ ƌĠseau des paƌteŶaiƌes poteŶtiels, 

savoir les prioriser. 2 min pour poser des noms dans un double cercle. Central = les proches, autour = les 

connaissances 

Effectuation 

La perte acceptable. PaƌĐe Ƌue je ŵaîtƌise Đe Ƌue je ŵise, j͛ai ŵoiŶs peuƌ de l͛ĠĐheĐ. UŶe logiƋue de 

ĐoŶtƌôle de l͛eŶgageŵeŶt. Pas d͛espĠƌaŶĐe de gaiŶ, ŵais Đe Ƌue je suis pƌġt à ŵiseƌ : mon terrain de jeu.  

Travail à faire pour prise de conscience : 

Mise fiŶaŶĐiğƌe. Qu͛est-ce que je suis prêt à investir ?  

DuƌĠe. CoŵďieŶ de teŵps je ŵe doŶŶe pouƌ laŶĐeƌ l͛aĐtiǀitĠ, eŶ teŵps, eŶ aƌgeŶt ?  

Vie personnelle. Quelle place je donne à ma vie personnelle : Ƌu͛est-ce que je ne suis pas prêt à 

perdre ? 

Quelle place pour mon réseau ? Qui j͛iŶtğgƌe, Ƌui suis-je prêt à perdre ou à fréquenter 

différemment ? 

UŶe fois dĠfiŶi Đe Ƌu͛oŶ peut peƌdƌe, aloƌs oŶ peut se poseƌ la ƋuestioŶ de ĐoŵŵeŶt oŶ ŵaǆiŵise. 

Conséquences intéressante : plaisir, apprentissage et ouverture au rebond : vive le présent ! 

Lean startup 

Pivoter ou poursuivre : uŶe ŵodifiĐatioŶ ŵajeuƌe de l͛uŶe des ϵ hǇpothğses du ŵodğle ĠĐoŶoŵiƋue, due 

à ce que vous avez appris lors de vos retours clients. 

Exercice sur la base du CANEVAS : iŵagiŶeƌ autaŶt d͛alteƌŶatiǀes Ƌue possiďle eŶ ϭϬ ŵiŶ. 

Nouveau besoin client, changement de mode de production, nouveau modèle de coûts fixes/variables, 

une fonctionnalité devient le produit ou le service, le produit ou service devient une fonctionnalité, nouveau 

moteur de croissance, changement de segment de clientèle, changement de distribution, nouveau modèle 

de revenu. 

Cet exercice peut être réalisé avec son équipe projet ou avec des proches investis dans le suivi et la 

construction du projet. 
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CHAPITRE 9 – L͛ACCOMPAGNEMENT DE L͛INDIVIDU 

XIV. COACHING 

Le ĐoaĐhiŶg est uŶe ƌĠelle ǀaleuƌ ajoutĠe des dispositifs d͛aĐĐoŵpagŶeŵeŶt s͛iŶsĐƌiǀaŶt daŶs la duƌĠe, 

ŶotaŵŵeŶt loƌsƋu͛il Ŷ͛Ǉ a pas d͛hĠďeƌgeŵeŶt phǇsiƋue et Ƌue les aĐĐoŵpagŶateuƌs Ŷe ǀoieŶt les 

entrepreneurs que ponctuellement.  

 L͛outil « startup founder canvas » de Michel Cézon50 est un excellent support de suivi pour coacher 

le poƌteuƌ de pƌojet suƌ sa postuƌe et les ĠǀolutioŶs Ƌu͛il doit ŵettƌe eŶ plaĐe pouƌ ġtƌe 

l͛eŶtƌepƌeŶeuƌ Ƌui lui Đoƌƌespond. Cet outil est libre de droit. 

Il invite le porteur à se projeter sur la cohérence de son projet en travaillant sur ses représentations, son 

rôle, ses aspirations, et ses compétences. Il peƌŵet de ǀisualiseƌ les ŵotiǀatioŶs pƌeŵiğƌes de l͛eŶtƌepƌeŶeuƌ. 

Il se décompose en 2 parties : celle de gauche représente le « pourquoi » il souhaite créer son entreprise, 

celle de droite le « comment » il la ǀisualise ĐoŶĐƌğteŵeŶt. L͛iŶtĠƌġt pouƌ le ĐoaĐh est de ƌeǀeŶiƌ suƌ la 

cohérence entre les différentes parties. Tel Ƌue ǀous pouǀez le ǀoiƌ daŶs l͛outil, il Ǉ a uŶ oƌdƌe à suiǀƌe pouƌ 

le ƌeŵpliƌ et des Đases à ĐoƌƌĠleƌ pouƌ ǀĠƌifieƌ l͛adĠƋuatioŶ eŶtƌe Đe Ƌu͛il est et Đe Ƌu͛il ŵet eŶ plaĐe. Les 

points de couleurs dans les cellules indiquent les cellules à vérifier. Il paraît intéressant de ne garder cette 

pƌĠseŶtatioŶ aǀeĐ les poiŶts Ƌue pouƌ le ĐoaĐh, Ƌui pouƌƌa s͛eŶ seƌǀiƌ pouƌ ƌeŵettƌe eŶ ƋuestioŶ le poƌteuƌ 

de projet. Ce dernier peut ainsi remplir le tableau de manière spontanée sans modifier stratégiquement ses 

repƌĠseŶtatioŶs. Il peut s͛utiliseƌ comme un état des lieux de départ et/ou au fur et à mesure de la 

construction du projet, la partie de gauche correspondant au premiers temps de la phase d͛idĠatioŶ, la paƌtie 

de droite focalisant sur les parties techniques et ĐoŶĐƌğtes de l͛oƌgaŶisatioŶ de l͛eŶtƌepƌise.    

Cet outil peut en générer un autre : le tableau des compétences mobilisables. Une fois les compétences des 

entrepreneurs de la promotion définies, elles peuvent être réunies dans un tableau accessible à tous, parmi 

les fichiers partagés. Chacun pourra visualiser les savoir-faire de ses confrères et les solliciter au moment 

opportun de manière autonome. C͛est uŶe dĠŵaƌĐhe de dĠǀeloppeŵeŶt d͛iŶtelligeŶĐe ĐolleĐtiǀe. 

 L͛outil « WeRentrepreneur » du cabinet RH PerformanSes51 

Il aŶalǇse les ĐoŵpoƌteŵeŶts ĐlĠs eŶ ŵatiğƌe de ƌĠussite eŶtƌepƌeŶeuƌiale et peƌŵet d͛aĐĐoŵpagŶeƌ 

l͛eŶtƌepƌeŶeuƌ daŶs l͛ideŶtifiĐatioŶ et  la  pƌise  de  ĐoŶsĐieŶĐe de  ses poiŶts d͛appui et de ses aǆes de 

développement. Son profil entrepreneurial dominant parmi les 9 profils du modèle qui sont le détecteur, 

l͛iŶŶoǀateuƌ, le dĠǀeloppeuƌ, le sĐĠŶaƌiste, l͛aĐteuƌ, l͛ajusteuƌ, le leadeƌ, le faĐilitateuƌ et le ĐoaĐh. L͛outil 

aŶalǇse ses foƌĐes, les pƌofils ĐoŵplĠŵeŶtaiƌes au sieŶ pouƌ s͛assoĐieƌ, ses ĐƌoǇaŶĐes, l͛iŵage ƌeŶǀoǇĠe auǆ 

autƌes, ses atouts pouƌ l͛eŶtƌepƌeŶeuƌiat, ses teŶdaŶĐes sous stƌess, ses ƌessouƌĐes peƌsoŶŶelles ;ŵaîtƌise de 

l͛eŶseŵďle des aĐtiǀitĠs eŶtƌepƌeŶeuƌialesͿ, ses ĐoŵpĠteŶĐes eŶtƌepƌeŶeuƌiales, ses ĐoŵpĠteŶĐes 

                                                           
50 Coach en entrepreneuriat. Fondateur de la Société Cogitéo à Grenoble. Outil disponible en annexe p.94 
51 Détails en annexe p.96 
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stratégiques pour exploiter les opportunités, son organisation (pƌoĐessus de tƌaŶsfoƌŵatioŶ de l͛oppoƌtuŶitĠ 

en un projet structuré), ses relations (compétences managériales pour développer le capital humain). 

Cette ĠǀaluatioŶ peƌŵettƌait à l͛aĐĐoŵpagŶateuƌ d͛ġtƌe plus efficace dès le départ du programme. En 

prenant connaissance de ses forces et faiblesses, il pourrait adapter son accompagnement et orienter les 

actions à mettre en place pour optimiser son émancipation.  Cet outil est payant, il implique de commander 

un paĐk ŵiŶiŵuŵ de ϭϱ pƌofils et ƌeǀieŶt à ϲϬ€HT paƌ pƌofil. Un des incubateurs utilise un outil similaire 

nommé « Human Booster ». 

  L͛eŶtƌepƌeŶeuƌiat est uŶe sĐieŶĐe de l͛eŶgageŵeŶt qui impose de savoir engager et attirer du monde 

autour de nous. 

Règle de ĐoŶduite pouƌ l͛aĐĐoŵpagŶaŶt et 

l͛aĐĐoŵpagŶĠ : revenir sur les 5 principes 

de l͛effeĐtuatioŶ : 

- faiƌe aǀeĐ Đe Ƌu͛oŶ a autouƌ de Ŷous : 

capacité de communiquer sur le projet 

- la perte acceptable : définition et respect de ses limites 

- la contingence créatrice : faculté de rebondir aux obstacles, optimisme et attitude positive 

- la « patchwork attitude », capacité de création de partenariats et d͛eŶgageŵeŶt des paƌties-prenantes 

- le pilote daŶs l͛aǀioŶ : contrôle de son environnement et de son réseau, maîtrise de la situation 

Ces ĐoŵpĠteŶĐes peuǀeŶt ġtƌe ĠǀaluĠes tout au loŶg de l͛aǀaŶĐeŵeŶt du pƌojet, eŶ s͛appuǇaŶt suƌ le 

tableau de bord et les tâches accomplies par le porteur de projet. 

L͛aĐĐoŵpagŶateuƌ pouƌƌa ŵesuƌeƌ l͛ĠǀolutioŶ des compétences métacognitiǀes ;ĐapaĐitĠ d͛aďstƌaĐtioŶ, 

d͛aŶalǇse, de pƌojeĐtioŶͿ, ĐoŵpoƌteŵeŶtales ;paƌ eǆeŵple ƌelatioŶŶellesͿ, et teĐhŶiĐo-fonctionnelles de 

l͛eŶtƌepƌeŶeuƌ telles Ƌue dĠfiŶies daŶs la paƌtie thĠoƌiƋue. 

 Un débriefing régulier entre coach 

Garder une posture de non savoir, de retenue et de non substitution implique une réflexion éthique et des 

conseils Ƌu͛il est iŵpoƌtaŶt de pouǀoiƌ ĠĐhaŶgeƌ aǀeĐ ses paiƌs. IŶtĠgƌeƌ de ŵaŶiğƌe autoŵatiƋue uŶ teŵps 

dévoué à cette pratique dans son emploi du temps est nécessaire. 

 Une formation au coaching professionnel des entrepreneurs pour les accompagnateurs 

Tout salarié cotise à des fonds de formation et pourrait utiliser ses droits pour une montée en compétence 

sur le sujet. 

  

– je ne connais et ne contrôle que mes ressources.  

– je crée et je transforme à partir de celles-ci. 

– en me fixant des objectifs au fur et à mesure 

– en combinant et en ajoutant des nouvelles 

ressources 
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XV. AUTRES RECOMMANDATIONS  

 La mise en lien avec des mentors et les pairs du seĐteuƌ. Plusieuƌs iŶteƌloĐuteuƌs s͛aĐĐoƌdeŶt à diƌe 

Ƌu͛uŶ ŵeŶtoƌ Ƌui Ŷe soit pas du ŵġŵe seĐteuƌ est ŵieuǆ adaptĠ. 

 La ŵise eŶ plaĐe d͛uŶe vulgarisation des discours est importante pour les porteurs de projet éloignés 

de l͛eŶtƌepƌeŶeuƌiat. Cette question a été soulevée à la fois dans les entretiens et lors de la dernière 

journée  « émergence » de l͛AVISE. La siŵplifiĐatioŶ du ǀoĐaďulaiƌe ŶĠĐessite uŶ teŵps de ŵise eŶ 

œuǀƌe Ƌu͛il faut pouǀoiƌ aŶtiĐipeƌ.  

 La ŵatĠƌialisatioŶ de l͛eŵploi du teŵps pouƌ ĐoŶsĐieŶtiseƌ l͛ĠƋuiliďƌe eŶtƌe tƌaǀail/faŵille/loisiƌ 

 La simplification du Business Plan Social loƌsƋu͛il paƌaît tƌop ƌigide pouƌ l͛eŶtƌepƌeŶeuƌ 

Un partenariat peut être établi avec des étudiants pour approfondir les 3 études de marché préconisées 

daŶs l͛Ġtude des faĐteuƌs ĐlĠs de suĐĐğs de l͛ESSEC. Sciences Po Toulouse et Toulouse Business School ont 

lancé à la rentrée 2013 un nouveau double-diplôme en Sciences Politiques et Management. Cette formation 

visant à former des professionnels du management public et des collaborateurs pour les entreprises, les 

étudiants pourraient apporter une forte valeur ajoutée à cette analyse, en faisant par exemple une analyse 

de l͛eŶǀiƌoŶŶeŵeŶt et de la ĐoŶĐuƌƌeŶĐe, ǀia les outils SWOT, ϱ foƌĐes de Poƌteƌ et le PESTEL52.  

CoŵplĠtĠ paƌ l͛outil CaŶeǀas, uŶ pƌĠǀisioŶŶel fiŶaŶĐieƌ et uŶ plaŶ d͛aĐtioŶ, Đes ϲ outils pouƌƌaieŶt aiŶsi  

ƌeŵplaĐeƌ la louƌdeuƌ du BusiŶess PlaŶ SoĐial loƌsƋu͛il Ŷ͛est pas ŶĠĐessaiƌe pouƌ uŶe leǀĠe de foŶd. 

 Des exemples et des histoiƌes d͛eŶtƌepƌeŶeuƌs soĐiauǆ paƌ ƌappoƌt à l͛ĠĐheĐ. C͛est uŶe teĐhŶiƋue tƌğs 

parlante pour atténuer cette peur et rassurer. 

L͛iŶŶoǀatioŶ gĠŶğƌe iŵpliĐiteŵeŶt des ĠĐheĐs, « l͛ĠĐheĐ est le foŶdeŵeŶt de la ƌĠussite »53. 

 

   

                                                           
52 Voir les outils en annexe p.97 
53 Lao Tseu 
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CONCLUSION 

L͛eŶtƌepƌeŶeuƌ soĐial est un individu trilingue qui doit savoir engager son réseau dans les secteurs public, 

privé et social. La gestion des parties prenantes, le relationnel et l͛agilitĠ, et la communication, sont des 

éléments clés à développer dans son projet. Pour Guclu, Dees et Anderson, être entrepreneur social est 

eŶĐoƌe plus eǆigeaŶt Ƌu͛uŶ eŶtƌepƌeneur ĐlassiƋue puisƋu͛il ĐoŶǀieŶt de se ďattƌe pouƌ ĐooƌdoŶŶeƌ des 

oďjeĐtifs d͛iŵpaĐt soĐial aŵďitieuǆ aǀeĐ de faiďles souƌĐes de ƌeǀeŶus. L͛aŶtiĐipatioŶ, l͛espƌit ĐƌĠatif et la 

capacité à hybrider des ressources sont donc ici des facteurs de réussite doublement requis. Ajoutons aussi 

la dimension innovante : l͛eŶtƌepƌeŶeuƌ d͛iŶŶoǀatioŶ soĐiale doit dĠǀeloppeƌ des ĐapaĐitĠs d͛adaptatioŶ à 

ses 3 nouveaux marchés, savoir faire face aux échecs, rebondir et combiner de nouvelles ressources. En 

d͛autƌes teƌŵes, la construction d͛un projet qui correspondra le mieux aux aspirations, aux désirs, et aux 

motivations de la personne est ainsi déterminante.  

Telles que mentionnées par Aline Dupouy54 dans la première partie, ces compétences comportementales 

et cognitives eŶ lieŶ aǀeĐ l͛eŶtƌepƌeŶeuƌiat ǀieŶŶeŶt s͛ajouteƌ auǆ ĐoŵpĠteŶĐes teĐhŶiƋues Ƌue le porteur 

de projet doit dĠǀeloppeƌ loƌs de la phase d͛iŶĐuďatioŶ. Je propose dans la troisième partie de cette étude 

des outils pƌatiƋues pouƌ faǀoƌiseƌ Đet appƌeŶtissage paƌ l͛iŶteƌaĐtioŶ, l͛eǆpĠƌieŶĐe et la ƌĠfleǆioŶ. 

L͛aĐĐoŵpagŶateuƌ ǀieŶt Ġpauleƌ le poƌteuƌ de pƌojet à de Ŷoŵďƌeuǆ Ŷiǀeauǆ. Il intervient sur des conseils 

techniques, le suivi et le ƌeĐadƌage d͛uŶe part, mais aussi sur la régulation de son rythme, l͛apaisement, le 

développement de son autonomie et de sa posture, et s͛adapte à soŶ pƌofil pouƌ lui peƌŵettƌe d͛eǆploiteƌ le 

potentiel qui est le sien. Les foŶĐtioŶs pƌiŶĐipales de l͛aĐĐoŵpagŶeŵeŶt s͛aƌtiĐulent autour de 3 savoir-faire 

que sont le conseil, la coordination et le coaching. Cette triple performance doit être travaillée de manière 

collaborative avec des experts techniques, des experts métiers, des pairs de la filaire et/ou du métier, et des 

mentoƌs. Là aussi, des solutioŶs soŶt pƌĠseŶtĠes eŶ fiŶ d͛aŶalǇse pouƌ outilleƌ les aĐĐoŵpagŶateuƌs paƌ 

rapport au développement professionnel de « l͛iŶdiǀidu ». 

AiŶsi, les ƌôles ĐlĠs de l͛iŶĐuďateuƌ d͛iŶŶoǀatioŶ soĐiale sont : 

- une bonne gestion des parties-prenantes pour faciliter l͛immersion des porteurs de projet dans 

l͛entrepreneuriat, en renforçant particulièrement l͛accès à des mentors et des experts métiers. 

- le développement de la capacité d͛apprentissage de l͛entrepreneur, qui peut se résumer par deux 

postulats : « apprendre à se connaître » et « apprendre à apprendre ». Le processus d͛entrepreneuriat n͛est 

pas linéaire, il évoluera tout au long de sa carrière professionnelle ; et les apprentissages offerts en phase 

d͛incubation ne sont qu͛une base de départ.    

- un travail renforcé sur la notion d͛impact social. L͛entrepreneur doit maîtriser l͛impact social de son 

projet et savoir l͛argumenter en fonction de ses interlocuteurs. 

                                                           
54 Docteur en Sciences de Gestion, Estia-Recherche, CREG-UPPA, « Accompagner le porteur de projet innovant... ou 
comment faire émerger ses compétences », disponible sur le site internet Cairn Info 
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- l͛animation et la coordination du dispositif d͛accompagnement. 

 

AĐĐoŵpagŶeƌ l͛eŶtƌepƌeŶeuƌ suƌ la dimension « individu » et la cohérence « porteur/projet » nécessite 

de pouǀoiƌ liďĠƌeƌ du teŵps. EŶ Đe seŶs, ƌeŶfoƌĐeƌ l͛utilisatioŶ d͛outils ŶuŵĠƌiƋues peƌŵettƌait d͛optiŵiseƌ 

la partie coordination et le suivi technique, et ainsi de gagner du temps. L͛ĠƋuipe et la promotion peuvent se 

servir d͛outils partagés pour le suivi, d͛outils Đollaďoƌatifs pouƌ la ĐoŵŵuŶiĐatioŶ et d͛autƌes outils eŶ ligŶe 

pouƌ diffuseƌ de l͛information.  

Ce pƌoĐessus peƌŵettƌait d͛haďitueƌ les futuƌs eŶtƌepƌeŶeuƌs à des outils Ƌu͛ils devront maîtriser par la 

suite. Les ĠǀolutioŶs soĐiĠtales ƌeŶdeŶt le ŶuŵĠƌiƋue iŶdispeŶsaďle, il paƌaît judiĐieuǆ de s͛eŶ seƌǀiƌ au ŵġŵe 

titƌe Ƌue l͛eŶtƌepƌeŶeuƌiat ĐlassiƋue. Comme l͛aƌguŵeŶte le philosophe Michel Serre dans son livre Petite 

Poucette, l͛ğƌe du numérique est selon lui la quatrième révolution de notre histoire après l͛oƌal, l͛ĠĐƌit et 

l͛iŵpƌiŵeƌie. C͛est uŶ outil ŵeƌǀeilleuǆ Ƌu͛il faut saǀoiƌ appƌiǀoiseƌ puisƋue Ŷous Ŷe ƌeǀieŶdƌoŶs pas eŶ 

aƌƌiğƌe. A Ŷous d͛aĐĐoŵpagŶeƌ Đette tƌaŶsitioŶ aǀeĐ Ŷos mots, notre vision et notre éthique, à nous de bien 

exploiter ces ressources. 

 

L͛aŶĐieŶ diƌeĐteuƌ de l͛Atelieƌ à Paƌis soulğǀe d͛ailleuƌs le fait que le numérique reste encore sous exploité 

paƌ l͛eŶtƌepƌeŶeuƌiat soĐial, et «  Ƌu͛oŶ entrevoit bien ce que sa puissance pourrait potentiellement générer 

eŶ ŵatiğƌe d͛iŶŶoǀatioŶ soĐiale. Aujouƌd͛hui les pƌofils des ĐƌĠateuƌs d͛eŶtƌepƌise se diǀeƌsifieŶt : les 

eŶtƌepƌeŶeuƌs soĐiauǆ soŶt autaŶt des ĐitoǇeŶs ŵilitaŶts Ƌue des Đadƌes d͛eŶtƌepƌise eŶ ƌeĐoŶǀeƌsioŶ ǀoiƌe 

des étudiants en école de commerce. » Les modèles sont en pleine mutation et ĐoŶtiŶueŶt d͛Ġǀolueƌ. Il  

ajoute que la « sharing economy » iŶfuse petit à petit l͛ĠĐoŶoŵie soĐiale et solidaiƌe. Les platefoƌŵes eŶ ligŶe 

se ŵultiplieŶt eŶ s͛iŶspiƌaŶt des ŵodğles ĠĐoŶoŵiƋues de l͛ĠĐoŶoŵie Đollaďoƌatiǀe ŵais eŶ les adossaŶt à 

une gouvernance démocratique et en les mettant au service de projets à fort impact social.  

CeƌtaiŶs iŶĐuďateuƌs soŶt dĠjà daŶs le tƌaiŶ, et l͛AVISE ĐoŶtiŶue de stƌuĐtuƌeƌ et de pƌofessioŶŶaliser ces 

savoir-faire en organisant régulièrement des sĠŵiŶaiƌes d͛ĠĐhaŶge de ďoŶŶes pƌatiƋues. 
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 ANNEXE 1 : GRILLE DE CARACTERISATION DE L͛INNOVATION SOCIALE SELON LE CSESSP.26 

Faisceaux de critères caractérisant les besoins/aspirations sociales et implication des acteurs concernés  

n°1 Une problématique sociale sur le territoire d'implantation, ainsi que l'insuffisance des réponses à celle-ci disponibles 

sur ce territoire, sont explicitement identifiés. Cette problématique sociale peut correspondre à un besoin social 

et/ou à une aspiration sociale.  

n°2 Les différentes parties prenantes du territoire / de la filière sont impliquées dans l'identification du besoin social mal 

couvert et/ou la co-construction de la réponse innovante à ce besoin et/ou la validation de la pertinence de cette 

réponse : acteurs publics (collectivités territoriales...) et acteurs privés (associations, entreprises, regroupements 

d'entreprises...).  

n°3 L'équipe qui porte le projet cherche à impliquer les bénéficiaires visés dans l'identification du besoin social mal 

couvert (enquête pour recueillir leurs besoins) et/ou dans la co-construction de la réponse innovante à ce besoin 

et/ou dans la validation de la pertinence de cette réponse (enquête de satisfaction, participation au processus 

d'amélioration).  

n°4 En amont, le projet se donne les moyens d'évaluer la pertinence de la réponse apportée (outils et indicateurs). A 

teƌŵe, l'iŵpaĐt du pƌojet suƌ la ƌĠsolutioŶ du ďesoiŶ soĐial ou de l͛aspiƌatioŶ soĐiale ideŶtifiĠ est positif, mesuré de 

manière explicite et rigoureuse (quantitativement et/ou qualitativement). 

n°5 

 

La ǀoloŶtĠ de ŵettƌe eŶ œuǀƌe uŶe ƌĠpoŶse, eŶ ƌuptuƌe au ƌegaƌd des ƌĠpoŶses eǆistaŶtes, Ƌui appoƌte de la ǀaleuƌ 

par rapport à ce besoin social ou cette aspiration sociale est inscrite explicitement comme la raison d'être du projet. 

Indicateurs : 

- inscription de cette finalité dans l'objet social, les statuts, le pacte d'actionnaires (quand il s'agit d'une entreprise 

sociale) / dans le business plan du projet (quand il s'agit d'un projet socialement innovant porté par une entreprise 

lambda) 

- et/ou : subordination des autres finalités à cette finalité sociale, notamment limitation de la lucrativité (ex : 

encadrement de la rémunération des apports en fonds propres, encadrement de l'échelle des salaires, excédents 

majoritairement réinvestis dans le projet) 

n°6 Différentes parties prenantes du territoire / de la filière sont impliquées dans la gouvernance du projet. (ex : 

participation au CA / comité de pilotage d'une partie prenante différente des apporteurs de capitaux).  

n°7 DiffĠƌeŶtes paƌties pƌeŶaŶtes du teƌƌitoiƌe / de la filiğƌe soŶt iŵpliƋuĠes daŶs la ŵise eŶ œuǀƌe opĠƌatioŶŶelle du 

projet (partenariat ou participation directe). 

n°8 Les bénéficiaires soŶt iŵpliƋuĠs daŶs la ŵise eŶ œuǀƌe opĠƌatioŶŶelle du pƌojet. 

n°9 Le projet propose une réponse durable à la problématique traitée et  vise un modèle économique pérenne, 

permettant son équilibre économique à moyen terme 

n°10 Le projet se conçoit comme une expérimentation qui a vocation à changer d'échelle et/ou à inspirer de nouveaux 

projets sur d'autres territoires. Cela se traduit par des faits, par exemple  

- Les poƌteuƌs du pƌojet ŵetteŶt eŶ œuǀƌe des dĠŵaƌĐhes pouƌ essaiŵeƌ leuƌ ĐoŶĐept  

- D'autres acteurs  manifestent leur intérêt pour implanter le projet sur leur territoire  

- Les poƌteuƌs du pƌojet ŵetteŶt eŶ œuǀƌe des dĠŵaƌĐhes destiŶĠes à iƌƌigueƌ et iŶflueŶĐeƌ les politiƋues puďliƋues 

Génération d'autres effets positifs 
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n°11 Le projet a un impact positif et mesuré, direct ou indirect, sur le développement économique, par exemple en termes 

de création d'emplois durables 

n°12 Le projet a des impacts positifs et mesurés sur d'autres besoins sociaux. 

n°13 Le projet est sensible à son impact environnemental et s'attache à ce que celui-ci ne soit pas négatif. 

n°14 Le projet suscite d'autres innovations (grappes d'innovations), la création/structuration d'une nouvelle filière, 

contribue au renouvellement du secteur d'activité/ du territoire.  

Expérimentation et prise de risque 

n°15 Coŵŵe pouƌ tout pƌojet d͛iŶŶoǀatioŶ, sa ŵise eŶ œuǀƌe pƌĠseŶte des ƌisƋues. EŶ aŵoŶt ;R&DͿ, il Ǉ a des ǀeƌƌous et 

incertitudes réels à lever pour mettre au point la réponse envisagée.  Et/Ou, au moment de la mise à disposition de 

l'offre aux usagers, le caractère nouveau de l'offre court le risque de se heurter à des tensions et résistances des 

acteurs existants, ou à la non-appropriation par le public visé. 

n°16 La réponse est effectivement en rupture par rapport aux pratiques habituelles sur le territoire : elle est nettement 

distincte des solutions disponibles sur ce territoire.  Dans le cas où la réponse s'inspire de projets existants sur 

d'autres territoires, elle s'attache à s'adapter aux besoins spécifiques de son territoire: elle est une transposition, et 

non une duplication. La réponse est effectivement plus adaptée pour répondre au besoin social que les solutions 

alternatives disponibles sur ce territoire (améliorations manifestes, création de valeur). 

n°17 Le projet est porté par une équipe ou un collectif d'acteurs, qui développent une culture d'innovation manifeste 

(accent sur la créativité, encouragement des recherches de solutions inédites) et disposent de compétences 

complémentaires (multidisciplinarité). 

n°18 Recours à des chercheurs et/ou des experts de terrain pour développer une expertise pour lever les verrous et 

incertitudes et gérer les risques. 

n°19 Le projet est d'abord déployé sur un mode expérimental : phase test, avec un processus formalisé d'évaluation et 

d'ajustements par essais-erreurs. 

n°20 La structure qui porte le projet a la capacité financière à supporter les risques et la temporalité longue liés au 

processus d'innovation : fonds propres / tour de table permettant l'engagement de partenaires financiers 
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ANNEXE 2 : CARTOGRAPHIE DE L͛ACCOMPAGNEMENT DE L͛AVISE P.17 
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ANNEXE 3 : ENTRETIENS AVEC LES ACTEURS ENVIRONNANTS RETOUR P.34 

 Entretien Véronique Boudot, Midi Pyrénées Actives – Chargée de mission sur le Pôle Finess, le 06-
06-17 

  
A tƌaǀaillĠ peŶdaŶt ϭϮ aŶs daŶs l͛aĐĐoŵpagŶeŵeŶt peƌsoŶŶel au ĐhaŶgeŵeŶt. ͞Si l͛eŶtƌepƌise ǀa ďieŶ, il Ǉ a 
uŶ iŵpaĐt positif suƌ toute l͛ĠƋuipe͟  
Posture de coaching en parallèle de son poste de financement ESS à MPA.  
Elle anime un atelier de posture entrepreneuriale pour les porteurs de projet de Première Brique. La posture 
se retrouve dans la politique, le changement sociétal, le bien être dans son job, le bien être dans la société, 
etc. 
Elle ƌeĐeŶtƌe l͛eŶtƌepƌeŶeuƌ suƌ ses seŶsatioŶs Đoƌpoƌelles et soŶ lieŶ au ŵoŶde, daŶs l͛oďjeĐtif de pƌeŶdƌe 
du recul. 
L͛eŶtƌepƌise soĐiale est iŶǀestie d͛uŶe ŵissioŶ Ƌui pğse louƌd. 
Lors des entretiens individuels, elle est toujours surpƌise paƌ l͛histoiƌe peƌsoŶŶelle Ƌui ďloƋue le pƌojet et paƌ 
la ƌĠpeƌĐussioŶ de Đes fƌeiŶs. => IŵpoƌtaŶĐe de ƌeǀisiteƌ l͛histoiƌe et de dĠfaiƌe les Ŷoeuds. 
  
Nous sommes face à un changement du monde qui tend de plus en plus vers le ressenti. Malgré les feuilles 
de ƌoute, le suƌŵeŶage et les pƌoďlğŵes de teŶsioŶ ƌesteŶt sigŶifiĐatifs. L͛iŶtelleĐtuel Ŷe suffit plus, ŵais 
ĐoŵŵeŶt eǆpliƋueƌ auǆ diƌigeaŶts de s͛alloŶgeƌ suƌ uŶe taďle pouƌ faiƌe le ǀide ?? 
  
Lors de son atelier, un premier temps était consacré à des témoignages et des conseils provenant de 
diƌigeaŶts du seĐteuƌ de l͛ESS. 
IŶtĠƌġt des ĠĐhaŶges aǀeĐ des eŶtƌepƌeŶeuƌs agueƌƌis Ƌui paƌleŶt aǀeĐ le ͞je͟ Ce teŵps pouƌ paƌleƌ de leuƌ 
posture et du quotidien permet un cadre bienveillant qui fait tomber les cravates. C͛est uŶe ĐlĠ à ŵettƌe eŶ 
plaĐe et à aĐĐoŵpagŶeƌ d͛uŶe ŵĠthode de faĐilitatioŶ. 
L͛ĠĐhaŶge eŶtƌe paiƌs Ŷ͛est pas suffisaŶt, ou tƌop ĐlassiƋue. Cet atelieƌ fait aussi beaucoup de biens aux 
dirigeants : ils se nourrissent, prennent du recul, réajusteŶt et aǀaŶĐeŶt. ͞Tout le ŵoŶde gƌaŶdit͟. 
  
Bienveillance. Comprendre son besoin le plus profond, reformuler les blocages. Communication de 
bienveillance vis à vis de soi-ŵġŵe, ͞essoƌage de la ŵaĐhiŶe͟. AtteŶtioŶ auǆ ƌetoŵďĠes suƌ la faŵille. 
Eǆ d͛uŶ PDP Première Brique :  

 JeuŶe, uŶe faŵille, ϭ pƌojet d͛eŶtƌepƌise eŶ iŶĐuďatioŶ, et uŶ ŵaŶdat de Đo-gérance dans une SCOP 
en parallèle.  

Cette situatioŶ aĐĐĠlğƌe et ŵet ĐlaiƌeŵeŶt à Ŷue les teŶsioŶs, au tƌaǀail et daŶs l͛iŶtiŵitĠ. L͛atelieƌ peƌŵet 
une prise de recul par rapport à son épuisement, uŶ ͞ƌe-positioŶŶeŵeŶt du Đuƌseuƌ͟. 
ϯ pillieƌs foŶdaŵeŶtauǆ de ŵoŶ eŵploi du teŵps : l͛eŶtƌepƌise, la faŵille, les loisiƌs  
Qu͛est-ce qui me fait du bien ? 
On fait des pauses sur les éléments basiques, les outils sont simplifiés. 

 Autƌe PDP aǀeĐ pƌoďlĠŵatiƋue de postuƌe, ͞Saǀeuƌs d͛eǆile͟. Le ďesoiŶ de ŵoŶteƌ Đe pƌojet ǀieŶt du 
parcours individuel. 

Social, mais finalement pas entrepreneurial. Le teŵps d͛aĐĐĠlĠƌatioŶ est paƌfois tƌğs ǀioleŶt, il Ǉ a ŶĠĐessitĠ 
d͛uŶ teŵps d͛iŵprégnation car trop de freins personnels. Ce teŵps de ƌessouƌĐe Ŷ͛est pas possiďle, il Ŷ͛Ǉ a 
pas le cadre pour (espace temps très condensé dans un accélérateur). Ex du pitch : contrariée par les termes 
et les pƌopositioŶs, Ŷ͛Ǉ paƌtiĐipe pas et dĠlaisse petit à petit le dispositif… 
  
Un autre outil intéressant est de ŵatĠƌialiseƌ soŶ oƌgaŶisatioŶ peƌsoŶŶelle, il est ŶĠĐessaiƌe pouƌ s͛apeƌĐeǀoiƌ 
du ŵoŵeŶt où l͛oŶ flaŶĐhe. Qu͛est-Đe Ƌue j͛ai fait les deƌŶiğƌes Ϯϰh, Ƌu͛est-Đe Ƌue j͛ai fait les Ϯ deƌŶiğƌes 
semaines ? 
Eǆ d͛uŶ PDP Ƌui se ƌeŶd Đoŵpte Ƌu͛il passe sa Ŷuit au tƌaǀail. Apƌğs le ƌetouƌ eŶ fiŶ de jouƌŶĠe, gestioŶ du 
cadre familial, et finalement de nouveau la tête dans le travail ! 
  
2 processus fondamentaux de départ : 
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 la perte acceptable, mis en place sur le fond de confiance MPA 
 l͛eǆpĠƌiŵeŶtatioŶ tout de suite 

  
L͛utilisatioŶ d͛outils ŶuŵĠƌiƋues : tƌop d͛addiĐtioŶs dĠjà, pas eŶǀie de gĠƌeƌ le digital eŶ plus. Ca iŵpliƋue 
ďeauĐoup d͛ĠŶeƌgie daŶs l͛oƌgaŶisatioŶ du teŵps. 
  
  

 Rencontre Jean-Eric Florin – Directeur Midi-Pyrénées Active – 07-06-17 

1er postulat : « l͛eŶtƌepƌeŶeuƌ soĐial est uŶ eŶtƌepƌeŶeuƌ », oŶ Ŷ͛est pas suƌ uŶe autƌe plaŶğte. 

La question du patrimoine 

La société et notre économie sont structurées par le capitalisme. Une activité économique au sens 

gĠŶĠƌale seƌt à ǀaloƌiseƌ uŶ patƌiŵoiŶe, l͛oďjeĐtif est de gĠŶĠƌeƌ uŶe plus-ǀalue. DaŶs Đe Đadƌe, l͛utilitĠ soĐiale 

Ŷ͛est pas le ďut ; si elle existe, « Đ͛est uŶe ĐoŶsĠƋueŶĐe Ƌui toŵďe ďieŶ ». 

Une entreprise sociale : son objectif premier se fonde autour du besoin, de son intérêt, de son impact. Là 

est la rupture fondamentale. 

La ƋuestioŶ du patƌiŵoiŶe est dĠteƌŵiŶaŶte daŶs la postuƌe eŶtƌepƌeŶeuƌiale d͛uŶe eŶtƌepƌise soĐiale. 

Posture qui est spécifique de par la configuration structurelle des entreprises sociales (statuts) : à la fois 

ďĠŶĠfiƋue Đaƌ oŶ ǀaloƌise uŶ iŶtĠƌġt soĐiĠtal, et ƋuelƋuefois peƌǀeƌs paƌĐe Ƌu͛il Ŷ͛Ǉ a pas de ǀaloƌisatioŶ 

fiŶaŶĐiğƌe. Et Ƌu͛elle a aussi sa ƌaisoŶ d͛ġtƌe. 

Les parties-prenantes : importantes puisque prises en compte dans la gouvernance (usagers, collectivités, 

etc). Réellement impliquées. Ceci dit, ce fondement est à nuancer : les réseaux sociaux jouent de plus en plus 

Đe ƌôle daŶs les aĐtiǀitĠs de l͛ĠĐoŶoŵie ĐlassiƋue, oŶ deŵaŶde l͛aǀis des utilisateuƌs, oŶ les iŵpliƋue de plus 

en plus, les manières de faires changent. 

Utilité sociétal : Ƌu͛est-Đe Ƌue Đ͛est ? ex de TOTAL : eŶ ŵettaŶt à dispositioŶ du ĐaƌďuƌaŶt suƌ l͛eŶseŵďle 

du teƌƌitoiƌe, oŶ peut ĐaƌaĐtĠƌiseƌ Đette aĐtiǀitĠ d͛utilitĠ soĐiale. Paƌ ĐoŶtƌe soŶ iŶtĠƌġt Ŷ͛est pas de valoriser 

l͛esseŶĐe ŵais soŶ Đapital => l͛iŶtĠƌġt ƌĠside fiŶaleŵeŶt daŶs l͛oďjeĐtif de l͛eŶtƌepƌise 

La pƌoďlĠŵatiƋue des tƌaŶsŵissioŶs d͛eŶtƌepƌises aujouƌd͛hui, ŵġŵe Ġtat de fait. Les ĐĠdaŶts Ŷe ǀeuleŶt 

pas ǀaloƌiseƌ le Đœuƌ d͛aĐtiǀitĠ ŵais leur capital.  

La diffĠƌeŶĐe d͛uŶe eŶtƌepƌise soĐiale pƌeŶd aĐte daŶs sa ŵaŶiğƌe de faiƌe, l͛oďjeĐtif Ŷ͛est pas le ŵġŵe. 

C͛est uŶe ƋuestioŶ d͛idĠologie ĐapitalistiƋue et de pƌofit. 

Ex : le tour de France du MOUVES il y a 4 ans. Un entrepreneur social intervient. Il est aveugle, son activité 

ƌepose autouƌ du tƌaŶspoƌt de peƌsoŶŶes eŶ situatioŶ de haŶdiĐap. A la ƋuestioŶ d͛uŶ jouƌŶaliste « Ƌu͛est-ce 

Ƌu͛uŶ eŶtƌepƌeŶeuƌ soĐial ? », il répond : « le social, que des emmerdes » ;)) 

La vision de MPA : l͛eŶtƌepƌeŶeuƌiat stƌuĐtuƌe Ŷotƌe soĐiĠtĠ. L͛eŶtƌepƌeŶeuƌiat soĐial ĐoƌƌespoŶd à Đe 

dont on rêve, mais le petit entrepreneur qui fonde son entreprise de plomberie  est aussi nécessaire et 
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souteŶu pouƌ sa dĠŵaƌĐhe. Le patƌiŵoiŶe est uŶ ďesoiŶ, il Ŷ͛est pas « sale », il s͛agit de faire attention à la 

peƌte de seŶs, Đ͛est tout. 

Distinction entre ESS et entrepreneuriat classique : uŶe ƋuestioŶ d͛histoiƌe. L͛ĠĐoŶoŵie soĐiale est liĠe à 

des statuts, elle surgit en réaction du capitalisme industriel du XVIIIème et XIXème siècle, dans la logique des 

luttes de classes. 

La loi HaŵoŶ teŶd à attĠŶueƌ Đette distiŶĐtioŶ, eŶ iŶtĠgƌaŶt le statut ESUS daŶs l͛ESS. Mais teŶsioŶs Ƌui 

subsistent chez les militants, qui ont du mal à accepter cet état de fait. 

La différence entre un incubateur classiƋue et uŶ iŶĐuďateuƌ d͛iŶŶoǀatioŶ soĐiale : les porteurs de projets 

soĐiauǆ tƌouǀeŶt ƌefuge là où ailleuƌs leuƌ pƌojet Ŷ͛a pas d͛iŶtĠƌġt ĠĐoŶoŵiƋue et doŶĐ pas ƌaisoŶ d͛ġtƌe.  

Finalement, ce qui caractérise un entrepreneur social peut se poser par les questions suivantes : 

« quel est mon but, quels sont mes moyens ? » 

 Entretien Sabine Pradelle le 10/06/17 

PƌĠsideŶte de l͛assoĐiatioŶ EŶSSeŵďle - Platefoƌŵe d͛iŶfoƌŵatioŶ ESS : ͞guide pƌatiƋue pouƌ agiƌ, 

s͛eŶgageƌ et faiƌe autƌeŵeŶt.͟ 

  

Retour critique sur les outils et ŵĠthodes d͛aĐĐoŵpagŶeŵeŶt des eŶtƌepƌeŶeuƌs soĐiauǆ, et suƌ les 

caractéristiques des entrepreneurs sociaux 

Exemple concret du jury AVIVA (Accélérateur de bonnes idées - La Fabrique Aviva soutient le développement 

de l'économie sociale et environnementale et est un catalyseur de l'innovation citoyenne. 

Parmi les 5 membres du jury, elle était la seule professionnelle ayant des connaissances en ESS et innovation 

soĐiale. Les autƌes ŵeŵďƌes soŶt issus des seĐteuƌs de la ĐƌĠatioŶ d͛eŶtƌepƌise ĐlassiƋue et de l͛iŶŶoǀatioŶ 

technologique. 

Suƌ les ϳ pƌojets pitĐhĠs paƌ leuƌ poƌteuƌ, seuls Ϯ soŶt puƌeŵeŶt liĠs à l͛iŶŶoǀatioŶ soĐiale ;et ŶoŶ 

eŶǀiƌoŶŶeŵeŶtaleͿ, et Đe soŶt les Ϯ pƌojets Ƌui se soŶt ƌoǇaleŵeŶt ͞ƌĠtaŵĠs͟. PouƌƋuoi ? 

 Le jury ne vient pas du moŶde de l͛ESS, la pĠdagogie Ŷ͛est pas du tout paƌtagĠe ǀoiƌe pas ƌeĐoŶŶue. 

 Les eŶtƌepƌeŶeuƌs Ŷe soŶt pas pƌĠpaƌĠs à dĠfeŶdƌe les ǀaleuƌs de leuƌ pƌojet et Đe Ƌu͛ils iŶĐaƌŶeŶt. 

L͛aĐĐoŵpagŶeŵeŶt paƌ la ĐoŵŵuŶautĠ de l͛ESS ĠtaŶt seĐtoƌisĠ, les porteurs de projet sont suivis par un 

écosystème ultra protecteur. RassuƌaŶt d͛uŶe paƌt, ŵais Đ͛est uŶe zoŶe de ĐoŶfoƌt ŵeƌǀeilleuse Ƌui Ŷ͛aƌŵe 

pas à la ĐoŶfƌoŶtatioŶ des aĐteuƌs de l͛ĠĐoŶoŵie ĐlassiƋue. 

Outil qui lui paraît nécessaire à mettre en place : 

 apprendre à traǀeƌs des jeuǆ de ƌôle et de la ŵise eŶ situatioŶ, à s͛eŶtƌeǀoiƌ Đoŵŵe uŶ eŶtƌepƌeŶeuƌ 

plutôt Ƌue Đoŵŵe ƋuelƋu͛uŶ Ƌui ĐhaŶge le ŵoŶde. 

Très important de se mettre dans cette posture pour toucher un public beaucoup plus large. 

Aujouƌd͛hui seuls les spĠĐialistes aǀeƌtis de l͛ESS soŶt eŶ ŵesuƌe d͛Ġǀalueƌ  les projets sociaux. 
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Ex : le jury Readiness était porté par Midi-Pyrénées Actives qui évalue en connaissance de cause (mesure de 

l͛iŵpaĐt soĐiĠtalͿ, aloƌs Ƌue Đe Ŷ͛Ġtait pas le Đas du juƌǇ Aǀiǀa 

Type de remarques auǆƋuelles elle a ĠtĠ ĐoŶfƌoŶtĠe à la fiŶ de la sessioŶ, paƌ uŶ aĐĐoŵpagŶateuƌ d͛uŶ 

iŶĐuďateuƌ teĐhŶologiƋue : ͞eŶ fait eŶ ESS, ǀous tƌaǀaillez suƌ des ŵodğles ĠĐoŶoŵiƋues dĠpeŶdaŶts, sous 

peƌfusioŶ͟... 

  

Pouƌ elle, il Ǉ a Ϯ Ŷiǀeauǆ d͛aĐĐoŵpagŶeŵeŶt 

Le 1er en interne, et le Ϯd eŶ eǆteƌŶe, plus oďjeĐtif, pas daŶs l͛ĠŵotioŶŶel.  

=> Autƌe outil à dĠǀeloppeƌ. Le ƌegaƌd eǆtĠƌieuƌ peƌŵet de ŵesuƌeƌ l͛aǀaŶĐeŵeŶt et aiŶsi de dĠŶoueƌ des 

problèmes que la proximité ne permet parfois pas de résoudre. Il faut impulser de la neutralité. 

  

(Premier retour de ma part sur les enquêtes auprès des personnes ayant été incubées.) La demande 

d͛ouǀeƌtuƌe de ƌĠseau paƌ les poƌteuƌs de pƌojet est ƌĠĐuƌƌeŶte daŶs le seĐteuƌ de l͛ESS et de l͛iŶŶoǀatioŶ 

soĐiale. C͛est uŶ outil ŶĠĐessaire au déploiement au même titre que les autres. 

  

Mentorat : ayant été mentor dans le passé, elle est partagée sur la question.  

Cette postuƌe peut aŵeŶeƌ à la ĐoŶfƌoŶtatioŶ et au ĐoŶflit d͛iŶtĠƌġt. DiffiĐultĠ du statut de la ͞pateƌŶitĠ͟, 

pour elle il Ŷ͛Ǉ a pas de ƌappoƌt d͛ĠgalitĠ. L͛uŶ est ͞foƌt͟ paƌĐe Ƌu͛il a ƌĠussi, l͛autƌe doit pƌouǀeƌ Ƌu͛il est 

͞ďoŶ͟. L͛uŶ a des ĐoŶŶaissaŶĐes et uŶ gƌaŶd ƌĠseau, l͛autƌe Ŷ͛a ƌieŶ et atteŶd foƌĐĠŵeŶt uŶ paƌtage Ƌui Ŷ͛est 

pas toujouƌs ĠǀideŶt. ͞Aǀoiƌ uŶ gƌos ƌĠseau et aǀoiƌ eŶǀie de le paƌtageƌ soŶt Ϯ Đhoses diffĠƌeŶtes͟, Đela 

dépend des situations et du contexte. 

=>        un mentor entrepreneur = difficile 

un mentor autre = y croit à 600%, Đ͛est tƌğs iŵpoƌtaŶt  

 Les poƌteuƌs de pƌojets eŶ phase d͛ĠŵeƌgeŶĐe soŶt des personnes qui ont ĠŶoƌŵĠŵeŶt ďesoiŶ d͛ġtƌe 

coachées. De par leur bagage personnel (timide, doute, précarité, etc), et la transformation du choix de vie 

Ƌu͛ils soŶt eŶ tƌaiŶ de ŵettƌe eŶ plaĐe. La ŵatuƌitĠ ǀieŶt plus taƌd. 

Le mentorat sert à travailler la posture. L͛oďjeĐtif : aƌƌiǀeƌ à ġtƌe l͛eŶtƌepƌeŶeuƌ Ƌui se ƌesseŵďle. ͞ AppƌeŶdƌe 

à se ĐoŶŶaîtƌe͟ 

  

L͛ESS dĠteste l͛eŶtƌepƌeŶeuƌiat soĐial, Ƌu͛il assiŵile ƌĠguliğƌeŵeŶt au Đapitalisŵe et au gƌeeŶ-washing. 

Accompagnement sur la problématique du porteur du projet et coaching : 

ϲϬ% la peƌsoŶŶe eŶ taŶt Ƌu͛iŶdiǀidu /  ϰϬ% suƌ le pƌojet 

Il doit pouvoir trouver sa voie tout seul, « distance » 

Soit oŶ sĠpaƌe l͛aĐĐoŵpagŶeŵeŶt du teĐhŶiƋue et de l͛huŵaiŶ ;ĐoaĐhiŶgͿ, soit oŶ fait les Ϯ 

Problème de conscience, remise en question partenarial, du sens, des tripes => question du matin au soir 
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Discours classique de l͛eŶtƌepƌeŶeuƌiat ĐlassiƋue : « C͛est pas peƌsoŶŶel, Đ͛est le ďusiŶess » => antipodes 

de l͛eŶtƌepƌeŶeuƌiat soĐial 

La différence est Ƌu͛eŶ ESS, l͛eŶtƌepƌeŶeuƌ = « tu es ce que tu défends », tu Ŷ͛es pas le ďusiŶess 

On ne sait pas qui on est en arrivant. Tout ne peut pas se résoudre au départ.  

UŶ iŶĐuďateuƌ Ŷe peut pas ġtƌe Ƌu͛uŶ ideŶtifiĐateuƌ de VIP. OŶ deǀƌait pouǀoiƌ aĐĐepteƌ Ƌue les Đƌitğƌes 

puissent être modifiés. On accompagne UNE personne, et UN projet. Prendre en compte que si une personne 

ĠĐhoue ŵais soƌt seƌeiŶe de soŶ iŶĐuďatioŶ, Đ͛est uŶe REUSSITE. 

 

Estelle Jaŵŵes, ChaƌgĠe d͛Affaiƌes au CƌĠdit CoopĠƌatif. ÉĐhaŶges le ϭϮ-06-17 

 Responsable du secteur alimentaire et biologique. 

Le ĐƌĠdit ĐoopĠƌatif Ŷe tƌaǀaille Ƌu͛aǀeĐ des eŶtƌepƌeŶeuƌs de l͛ESS. 

Les entrepreneurs sociaux, entre équilibre financier et bonnes pratiques. Leur appétence se situe sur la 

réussite de la SCOP, où les salariés sont aussi associés. 

L͛oďjeĐtif de leuƌ deŵaŶde est de faiƌe peƌduƌeƌ leuƌ eŶtƌepƌise. 

Ils ne sont pas dans des préoccupations de plus-values ou de LBO, ils cherchent surtout à savoir à quel point 

la banque est éthique et que les flux ne passent pas par des paradis fiscaux. 

Les entrepreneurs sociaux ne viennent pas avec des conseillers qui les accompagnent tel que MPA peut le 

faiƌe aǀeĐ d͛autƌes ďaŶƋues. Paƌ ĐoŶtƌe ils Ŷe ǀieŶŶeŶt jaŵais paƌ hasaƌd. Ils soŶt souǀeŶt diƌigĠs paƌ leuƌs 

Đollaďoƌateuƌs, tels Ƌue l͛URSCOP, et pouƌ la grande distribution Leclerc. 

 

Entretien avec Cécile CASSOU – ĐhaƌgĠe d͛affaiƌes eŶtƌepƌises et ƌĠfĠƌeŶte ƌĠgioŶ de l͛eŶtƌepƌeŶeuƌiat 

social, chez BNP Paribas – 19-06-17 

SoutieŶ à l͛eŶtƌepƌeŶeuƌiat soĐial de l͛ĠtaďlisseŵeŶt ǀia les pƌojets ďaŶlieues, la ŵise en contact des ETI 

(entreprises de taille intermédiaire) avec les startups du secteur, impact investing tour, etc. 

Ils sont 3 référents sur la région. Elle travaille sur la communication pour que les directeurs 

d͛ĠtaďlisseŵeŶt soieŶt au plus pƌğs des demandes et comprennent le modèle du milieu social =>  

« entrepreneuriat social par la bas » 

Approche anglo-saxonne : l͛eŶtƌepƌeŶeuƌ soĐial est uŶ eŶtƌepƌeŶeuƌ. Seuls les objectifs sont différents. 

Ils intègrent dans leur analyse la faiblesse des revenus et des fonds propres. Politique de crédit spécifique. 

Ils ƌegaƌdeŶt l͛alloĐatioŶ du ƌĠsultat de Đes eŶtƌepƌises, les eŵplois ĐƌĠĠs deƌƌiğƌe, la ŶotioŶ d͛utilitĠ puďliƋue, 

d͛eŶǀiƌoŶŶeŵeŶt, de ƌeĐǇĐlage, d͛ĠĐo ĐiƌĐulaiƌe, etĐ. 

Elle suit des entrepreneurs en innovation technologique aussi. Pour elle, peu de différence de profils. 
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Similarités : ils oŶt tous la tġte daŶs LEUR pƌojet, ils oŶt l͛iŵpƌessioŶ Ƌue Đ͛est siŵple aloƌs Ƌue les 

iŶteƌloĐuteuƌs Ŷe saǀeŶt pas de Ƌuoi il s͛agit. 

Il est donc important (pour les eŶtƌep soĐiauǆͿ de saǀoiƌ eǆpliƋueƌ l͛iŵpaĐt de l͛aĐtiǀitĠ et leuƌ 

diffĠƌeŶĐiatioŶ. Qu͛est-ce qui fait que ça va marcher ? Qui est la concurrence, quels sont les besoins du 

marché ? 

Ce Ƌu͛ils ƌegaƌdeŶt : comment sont dépensées les ressources dégagées, comment sont allouées les 

dépenses. « Les résultats sont bas pour TELLES raisons » 

Le Đoût de l͛iŵpaĐt est de plus eŶ plus pƌis eŶ Đoŵpte, Ǉ Đoŵpƌis daŶs l͛iŶŶoǀatioŶ teĐhŶologiƋue. Pouƌ 

elle il Ŷ͛Ǉ a pas ǀƌaiŵeŶt de diffĠƌeŶĐe eŶtƌe les iŶŶoǀatioŶs, paƌfois les actions des innovations 

teĐhŶologiƋues soŶt à la fƌaŶge de l͛iŶŶoǀatioŶ soĐiale. 

Tout le monde doit savoir prendre en compte la dimension financière de son projet. « Si on ne pose pas 

les chiffres, on ne pose pas les objectifs ». Cela permet de cibler la tƌajeĐtoiƌe, et Đela peƌŵet d͛aĐĐoƌdeƌ de 

la confiance. 

Les ďaŶƋuieƌs Ŷe foŶt pas d͛aĐĐoŵpagŶeŵeŶt, ils Ŷe peuǀeŶt pas ġtƌe jugĠs paƌtie. Ils ƌediƌigeŶt ǀeƌs les 

dispositifs Ƌui aideŶt à ĐoŶstƌuiƌe uŶ BP, et s͛oƌieŶteŶt pouƌ ça ǀeƌs FƌaŶĐe AĐtiǀe ou ADRESS. 

Paƌ ĐoŶtƌe ils foŶt souǀeŶt de la tƌaduĐtioŶ d͛iŶfoƌŵatioŶs. Ils ĐoŶseilleŶt suƌ la ĐoŶstƌuĐtioŶ d͛uŶ dossieƌ, 

sur les sujets et les thèmes les plus prégnants que le comité de sélection va analyser (voir ci-dessus l͛alloĐatioŶ 

des dépenses, etc) 

La diffiĐultĠ faĐe auǆ eŶtƌepƌises soĐiales est Ƌue les ďaŶƋuieƌs ŶoŶ aǀeƌtis Ŷ͛oŶt pas de Ŷoƌŵes de 

seĐteuƌs auǆƋuelles ils peuǀeŶt se ƌĠfĠƌeƌ, Đelles Ƌui peƌŵetteŶt de poŶdĠƌeƌ. Il Ŷ͛Ǉ a pas de Đadƌe ƌĠfĠƌeŶtiel. 

Lors des comités de validation, Đ͛est doŶĐ auǆ peƌsoŶŶes ƌĠfĠƌeŶtes de saǀoiƌ eǆpliƋueƌ l͛iŶtĠƌġt du dossieƌ 

et son utilité sociale. 

Les aĐteuƌs autouƌ d͛elle soŶt de plus eŶ plus seŶsiďilisĠs à la ƋuestioŶ, sans pour autant être expert, mais 

le sujet Ŷ͛est plus iŶĐoŶŶu Đhez BNP Paƌiďas. La ďaŶƋue est iŵpliƋuĠe et peƌsuadĠe Ƌue Đe Ŷ͛est pas uŶ effet 

de mode. 

Elle voit vraiment la différence par rapport à quelques années en arrière. 

Ex de Roule ma Frite. Au départ quand elle a présenté le dossier, elle est vraiment passée pour une extra-

terrestre, « ces comportements sont à bannir ». 

Aujouƌd͛hui, les eŶtƌepƌises tƌaditioŶŶelles oŶt de plus eŶ plus de politiƋues d͛iŶǀestisseŵeŶt ǀeƌtes et 

de politiƋue RH pƌeŶaŶt plus eŶ Đoŵpte l͛huŵaiŶ. Les jeuŶes diplôŵĠs oŶt ďesoiŶ de plus eŶ plus de seŶs 

dans leur métier. 
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C͛est d͛ailleuƌs tƌğs ǀisiďle daŶs leuƌ seĐteuƌ, les jeuŶes Ŷe ǀeuleŶt plus ġtƌe Ƌue ďaŶƋuieƌ, ils ƌeĐheƌĐheŶt 

un engagement qualitatif. 

D͛autƌe paƌt, la ŶotioŶ du ĐhaŶgeŵeŶt et de l͛iŶŶoǀatioŶ est pƌise eŶ Đoŵpte daŶs tous les seĐteuƌs et 

quel que soit les statuts loƌsƋu͛il Ǉ a paƌ eǆeŵple leǀĠe de foŶds.  

L͛ouǀeƌtuƌe des poƌteuƌs pƌojets à l͛ĠǀolutioŶ est pƌise eŶ Đoŵpte dans la lecture des dossiers : elle est 

ŶĠĐessaiƌe, il faut juste saǀoiƌ l͛eŶĐadƌeƌ et se pƌotĠgeƌ, ŵais pas l͛eǆĐluƌe. 

Les fonds dédiés : 1001impacts – Phitrust – leur épargne salariale utilisée sur des fonds solidaires (en 

phase de développement, pas création). 

IŵpaĐt IŶǀestiŶg touƌ. Loƌs d͛uŶe taďle ƌoŶde, des poƌteuƌs oŶt dit Ƌu͛ils se seŶtaieŶt jugĠs. Cette 

ƌeŵaƌƋue la ŵiŶe. L͛oďjeĐtif est de les questionner pour appréhender au mieux le sujet et les aider, non les 

juger. 

Il faut les armer, mieux les préparer à être challengé. Car les leveurs de fonds sont moins précautionneux. 

C͛est la paƌt ĐaĐhĠe de la ƌeŶtaďilitĠ Ƌu͛il faut saǀoiƌ expliquer, les PDP l͛ideŶtifieŶt ďeauĐoup plus 

ƌapideŵeŶt Ƌu͛euǆ. IŶtĠgƌatioŶ de l͛iŵpaĐt soĐial. 

L͛eŶtƌepƌeŶeuƌiat soĐial est uŶ ŵouǀeŵeŶt de foŶd Đhez BNP Paƌiďas. Vu Ƌu͛il desĐeŶd des diƌeĐtiǀes 

hautes, il est crédible et paraît moins farfelu aux yeux des non-initiés. 

 

 

. 
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ANNEXE 4 : MODELE DE QUESTIONNAIRE ENVOYE P.38 
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ANNEXE 5 : SYNTHESE DU BILAN DES PORTEURS DE PROJETS DE PREMIERE BRIQUE – JUIN 2017 P.40 

 

 SAVEUR D͛EXILE VAVZ MAKIN 

 

HANDI APT 

 

ALLÔ BERNARD 

 

ECO WASTE 

 

Le rythme, la 

mobilisation et 

l͛iŶǀestisseŵeŶt 

demandé 

A mis du temps à 

rentrer dans le dispositif. 

Adaptation à son rythme 

et selon son approche. 

Rythme plutôt cool, 

s͛atteŶdait à uŶ ƌǇthŵe 

plus soutenu. 

 

Manque de dynamisme, 

aurait aimé un 

programme plus 

condensé. Trop calme 

entre les ateliers. 

Attendait un 

programme plus soutenu 

au niveau des rdv 

individuels et des rdv 

collectifs.  

Rythme des ateliers 

collectifs une fois par 

mois, bien. 

 

 

La pertinence 

des contenus 

ex : pitch. Pas dans 

cette démarche, pas dans 

ce langage, termes qui ne 

lui convennent pas du 

tout. Le format de 

présentation de Colibris 

lui va mieux. Ne veux pas 

orienter son discours 

dans le but de « séduire » 

ses interlocuteurs. 

 

- Pertinence des 

intervenants. 

- pƌopositioŶ d͛uŶ 

autƌe oƌdƌe d͛atelieƌs : 

ϭ l͛iŶtƌoduĐtioŶ de 

Palanca, 2 la 

présentation ESS, 3 la 

posture entrepreneuriale 

le sens et la vision, 4 le 

design thinking et les 

personas, 5 le pitch, et 6 

les modèles éco 

- pitch, com non verbale. 

Lui a fait prendre 

conscience 

l͛iŶteƌpƌĠtatioŶ du ŶoŶ 

ǀeƌďal, l͛aĐĐoŵpagŶateuƌ 

lui veut du bien ! alors 

Ƌu͛iŶĐoŵpƌĠheŶsioŶ de 

départ de 

l͛aĐĐoŵpagŶeŵeŶt. 

- design de service, 

approche monolithique, 

atelier non convaincant. 

Ateliers bloquants :  

- le design de 

service. Aurait aimé avoir 

du contenu avant 

d͛aƌƌiǀeƌ et pouǀoiƌ Ǉ 

travailler avant 

- l͛iŶŶoǀatioŶ 

sociale : trop théorique. 

Aurait préférer travailler 

suƌ l͛iŵpaĐt de LEUR 

projet. 

 

  

Les + l͛aĐĐoŵpagŶeŵeŶt 

individuel dans ses 

moments de blocages et 

- Importance de 

s͛ĠĐouteƌ et de se seŶtiƌ 

écouté.  

les temps de remise en 

question. Lui ont fait 

- le cadre et le suivi, 

lui a permis de se 

rassurer. 

- la vie de groupe, 

l͛aĐĐueil, les ƌepas 

partagés, le cadrage et la 

Importance de la 

cohésion, des repas 

collectifs et des jeux 
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de doutes. L͛iŶtĠƌġt du 

regard extérieur. 

- Motivé par 

l͛ĠǀolutioŶ de ĐhaĐuŶ à 

chaque entrevue. 

 

gagner en qualité et en 

sens. 

 

- Véro : travailler le 

projet à travers leur 

personnalité 

 

 

redynamisation en 

individuel. 

- L͛aǀaŶĐĠe des 

autres : boost, motivant 

et stimulant. 

- Aime les apéros 

d͛eŶtƌepƌeŶeuƌs et la 

rencontre ashoka 

 

Les - - Formation 

collective : pas en 

adéquation avec le 

timing du projet, rythme 

du coll.  pas adapté aux 

étapes. 

- Approche trop 

entrepreneuriale, 

préfèrerait être 

confrontée à des assos. 

- pas envie 

d͛eŶǀisageƌ des 

partenariats avec des 

grandes entreprises. 

Regrette le manque 

d͛ĠĐhaŶges aǀeĐ le 

groupe  

 

Ordre des ateliers  le rythme et la 

mobilisation. 

formations trop 

longues, Trop théorique, 

ďesoiŶ d͛adapteƌ suƌ soŶ 

projet. 

- Ateliers 

individuels : plages plus 

grandes 

- les ateliers. Besoin 

de plus de mise en lien 

avec des structures 

extérieures et des 

personnes ressources. 
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Les attentes 

de départ et ce que 

vous avez obtenu 

 Attentes de départ, 

aucune. Très peu 

d͛iŶsatisfaĐtioŶ. 

- A la base, vision 

associative. 

 

Grand écart entre ses 

attentes et la pédagogie 

employée. Expliquer 

l͛idĠologie, l͛offƌe, la 

démarche. Où est-ce 

Ƌu͛oŶ ǀa ? 

Attentes : gestioŶ d͛uŶe 

entreprise, programme 

d͛uŶ incubateur « tradi ». 

plus de contenus sur la 

création  la gestion. 

Arrivée sans attente 

 

un regard extérieur 

;=> okͿ, de l͛opĠƌatioŶŶel 

(encore besoin 

d͛aĐĐoŵpagŶeŵeŶtͿ, de 

l͛aĐƋuisitioŶ de 

connaissances. 

 

 

Suggestions  - accompagnement 

plus concret : compta, 

com, site internet, 

ƌeĐheƌĐhe d͛assoĐiĠs. 

- envie 

d͛appƌofoŶdiƌ, poser des 

questions sans 

forcément être sur des 

formations théoriques et 

coll. 

- Envie de 

formations plus courtes, 

plus concrètes, en 

fonction de ses étapes. 

Coŵ͛ 

Lors des sessions 

collectives, il était 

d͛aďoƌd la tġte daŶs soŶ 

projet puis ensuite avec 

le groupe. 

 

 - des temps de 

tƌaǀail et d͛ĠĐhaŶge 

entre les incubés. Du 

partage de compétences 

- formation à la 

carte. 

 

 

des demi-journées 

seraient plus efficaces, 

pourquoi pas des temps 

de réflexion 

intermédiaire pour mûrir 

les apprentissages. 

- ateliers de travail 

de groupe. 

 

- Networking, 

parrainage, mentorat, 

partenariat 

- A participé à un 

speed-dating qualifié 

;fait paƌ l͛IAEͿ. Tƌğs 

intéressant, travail en 

amont des rencontres et 

des mises en liens 

pertinentes. 

- Agenda partagé sur 

Toulouse : entrepreneurs 

du changement.  
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ANNEXE 6 : RENCONTRE « EMERGENCE » DE L͛AVISE – 23/06/17 P.45 

PƌoďlĠŵatiƋues souleǀĠes suƌ les atelieƌs auǆƋuels j͛ai participé : 

- le fiŶaŶĐeŵeŶt des poƌteuƌs, eŶ phase d͛iŶĐuďatioŶ et pouƌ le laŶĐeŵeŶt de l͛aĐtiǀitĠ. Pas de 

fiŶaŶĐeŵeŶt pouƌ la R&D au Ŷiǀeau ŶatioŶal. Peu d͛iŶǀestisseuƌs eŶ Đapital-risque. 

- l͛iŵpaĐt soĐial : difficulté récurrente. Argumentaire difficile. Acteurs connus dans le réseau : Ellyx à 

Bordeaux, Improve à Paris, outil « ƌĠǀĠlateuƌ d͛iŵpaĐt » de GAÏA (France Active Grenoble), « marqueurs 

d͛iŵpaĐt soĐial » de l͛IŶstitut GodiŶ. 

 - Besoin de trouver des formateurs pertinents au niveau territorial, beauĐoup d͛aĐteuƌs ĐoŶĐeŶtƌĠs suƌ 

Paƌis au Ŷiǀeau de l͛eǆpeƌtise ESS 

- platefoƌŵe de ŵise eŶ ƌĠseau des pƌojets, des iŶfoƌŵatioŶs, et des eǆpeƌts ŵĠtieƌs de l͛ESS. Le MOUVES 

est en train de développer une plateforme annuaire du réseau. 

- réseau de communication des acteurs sociaux, outil collaboratif 

- veille et connaissance des initiatives de chacun 

- difficulté des outils partagés avec les porteurs de projet : google drive, agenda partagés. Certains ne 

l͛utiliseŶt pas. Plusieuƌs paƌtiĐipaŶts peŶseŶt Ƌu͛il faut l͛iŵposeƌ. 

- ǀulgaƌisatioŶ/siŵplifiĐatioŶ des disĐouƌs et des teƌŵes de l͛eŶtƌepƌeŶeuƌiat pouƌ les poƌteuƌs de pƌojets 

ĠloigŶĠs de l͛eŶtƌepƌeŶeuƌiat 

- mentorat. Certains conseillent de mettre en relation le porteur de projet avec un mentor qui ne soit pas 

suƌ le ŵġŵe seĐteuƌ d͛aĐtiǀitĠ. 
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ANNEXE 7 : ENTRETIENS ACCOMPAGNATEURS INCUBATEURS P.42 

Entretien avec Nicolas Zeisser – stagiaire LINKSIUM - incubateur semi public technologique Grenoble.  

SATT Sté accélération transfert de technologie, 14 en France, mises en place lors du PIA. Budget National 

alloué à la promotion de la recherche publique, budget de 57 millions par an. 

Linksium = SAS, mais actionnaires qui ne sont que des actionnaires publics, 66% laboratoires de 

recherches publics, 33% caisse des dépôts. 

Les métiers des SATT  

- MatuƌatioŶ = de l͛idĠe à la pƌeuǀe de ĐoŶĐept. Cœuƌ de ŵĠtieƌ. RĠfleǆioŶ et pƌeuǀe de ĐoŶĐept, 

ĐoƌƌespoŶdaŶĐe à uŶ ďesoiŶ de ŵaƌĐhĠ. AǀeĐ uŶ ĐhaƌgĠ d͛affaiƌe spécialisé dans le domaine technologique 

ĐoƌƌespoŶdaŶt. L͛oďjeĐtif est d͛aƌƌiǀeƌ jusƋu͛à uŶ dĠŵoŶstƌateuƌ, uŶe pƌeuǀe de ĐoŶĐept. Est-Đe Ƌue Đ͛est 

exploitable économiquement ? Teŵps d͛aĐĐoŵpagŶeŵeŶt = ϭ à Ϯ aŶs. 

Soit le chercheur continue dans la recherche, soit il devient entrepreneur. 

- Licensing : une technologie et une licence louée par Liksium, qui la revend à des groupes industriels ou 

uŶe staƌtup. Pƌoduit + teĐhŶo aĐƋuise, puis ƌeĐheƌĐhe d͛uŶ PDP 

- Incubation : pƌopƌe à LiŶksiuŵ GƌeŶoďle. ReĐheƌĐhe d͛uŶ PDP Ƌui souhaite développer la mise sur le 

marché du produit.  

ϭ pƌojet, ϭ ĐhaƌgĠ d͛affaiƌe. ϭ ĐhaƌgĠ d͛affaiƌe s͛oĐĐupe de ϭϮ pƌojets eŶ siŵultaŶĠ. 

Teŵps d͛aĐĐoŵpagŶeŵeŶt = ϭ à Ϯ aŶs 

Offre de service très large : 

ϭ ĐhaƌgĠ d͛affaiƌe fait Ϯh de suiǀi toutes les Ϯ semaines (des fois tous les jours, des fois 1 fois par mois). 

MENTORING 

On les appelle des coach 

En réalité ce sont des mentors = coach (=soulèvent des questions sans apporter de réponse) + expérience 

personnel (conseil et recommandation par rapport à leur 1ϱ aŶŶĠes d͛eǆpĠƌieŶĐesͿ, appoƌteŶt des ƌĠpoŶses. 

100h/an/projet, en face à face 

Après, ateliers individuels sur des questions plus spécialisées, conseil (BM, fi, etc) 

FORMATION 

Il y a une responsable formation. 60 journées formations/an, qui correspondent à une formation de 

Master Entrepreneuriat. 

Budget foƌŵatioŶ. Les SATT soŶt fiŶaŶĐĠs paƌ l͛ANR ageŶĐe ŶatioŶale de la ƌeĐheƌĐhe, ϱϳ ŵillioŶs€ suƌ ϭϬ 

ans. Comment est réparti le budget.  

Les pƌojets soŶt ĠĐheloŶŶĠs daŶs l͛aŶŶĠe. 

Soit elles sont proposées par linksium à date déterminée, soit elles sont demandées par les PDP et mises 

en place 2 à 3 semaines après. 

2 types de formation : cours magistral, et formations ateliers 

Ex : Michel Cézon et le startup founder canvas. Chacun travaille sur son projet. 
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A chaque PDP est attribuée une enveloppe 

Maturation : jusƋu͛à ϭϴϬϬϬϬ€ ;dĠǀeloppeŵeŶt teĐhŶoͿ, et ϴϬ pouƌ l͛iŶĐuďatioŶ ;ďƌeǀet, juƌidiƋueͿ. 

ChaƋue pƌojet passe deǀaŶt uŶ ĐoŵitĠ d͛iŶǀestisseŵeŶt ;peƌsoŶŶes iŶdĠpeŶdaŶtes de la stƌuĐtuƌeͿ, puis 

deǀaŶt uŶ CA. EŶ ŵatuƌatioŶ Đ͛est uŶ doŶ, eŶ iŶĐuďatioŶ Đ͛est une avance remboursable après leur 3ème 

aŶŶĠe d͛eǆeƌĐiĐe. LiŶksiuŵ pƌeŶd des paƌts daŶs les pƌojets ;sǇstĠŵatiƋue ϭϬ% de paƌts Đapital, à hauteuƌ de 

ϭϬϬϬϬ€ ŵaǆͿ 

VĠƌifiĐatioŶ Ƌue le PDP ait ϭϮ ŵois d͛autoŶoŵie fiŶaŶĐiğƌe eŶ aƌƌiǀaŶt, tƌğs foƌteŵeŶt ƌeĐoŵŵaŶdé. 

Soucis plus sur les associés (mais arrangement sur la répartition du capital) ex : 2 premiers mois de salaires 

investis au capital à la place quand la structure se monte. 

Rôle de coach. Quand trop compliqué, prise de conscience qui parfois passe par les responsables de pôle, 

voire le Président. On évite les non dits ! 

Rôle d͛iŶteƌŵĠdiaiƌe pouƌ ƌĠpaƌtiƌ les sǇŶeƌgies et les tâĐhes 

Un référent avec le conseil scientifique, sur le savoir-faire. 

Compétences des accompagnateurs : profils technique et entrepreneurial – formation interne continue 

en coaching. 

FoƌŵatioŶ eǆteƌŶe paƌ des eǆpeƌts eŶ Đoŵ͛, ŶĠgo, effiĐaĐitĠ ƌelatioŶŶelle.  

Outils  

- suivi quantitatif 

ERP Everwin (SIG ?Ϳ, seƌǀeuƌ suƌ les stades d͛aǀeŶĐeŵeŶt,  

- suivi qualitatif  

Revue de projet tous les 3 mois :  

6 axes équipe, com, fi, juridique, techno, marché 

Qu͛est-ce qui a été fait, livrables obtenus ? quelles pbtiques soulevées, est-Đe Ƌu͛oŶ Ǉ a ƌĠpoŶdu, Ƌuest-

Đe Ƌu͛oŶ fait suƌ les ϯ ŵois à ǀeŶiƌ ? 

- Différents critères, note de 1 à 10 sur le stade d͛aǀaŶĐeŵeŶt, puis gƌaphiƋue eŶ aƌaigŶĠe pouƌ 

l͛ĠǀolutioŶ 

COMMUNICATION 

Tel, campagnes de mail, skype, écrans dans les locaux 

Espace de coworking 
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Entretien avec Alexandra Véland –p.41 Chef de projet économie solidaire et innovation sociale à 

Première Brique et à Toulouse Métropole – le 16/06/17 

Dispositif d͛iŶĐuďatioŶ : 

- 1 atelier collectif / 3 semaines ou 1 mois 

- 1 rdv individuel / 3 semaines de 3H : point sur le travail collectif, transpositioŶ suƌ le pƌojet de l͛iŶĐuďĠ 

Atelieƌ = thĠoƌie, ĐoŶĐept, Ƌu͛il s͛agit d͛appliƋueƌ de ŵaŶiğƌe pƌatiĐo pƌatiƋue pouƌ le BPSoĐial 

Problématique : eŶ ϲ ŵois, ils Ŷ͛aƌƌiǀeƌoŶt pas à fiŶaliseƌ le BPSoĐial, les outils seƌoŶt ƌetouĐhĠs peŶdaŶt 

les 2 années qui suiǀeŶt. Paƌfois, leuƌ faiƌe ĐoŵpƌeŶdƌe Ƌu͛il Ǉ a la teĐhŶiƋue et la postuƌe eŶtƌepƌeŶeuƌiale 

à tƌaǀailleƌ eŶ aŵoŶt et Ƌue daŶs ϭϴ ŵois, ils Ŷ͛auƌoŶt peut-être toujours pas créé est très difficile.  

PƌoďlĠŵatiƋue Ƌu͛il lui paƌaît iŵpoƌtaŶte de ƌĠsoudƌe. 

La pƌioƌitĠ est de les ŵettƌe eŶ ŵode aĐtioŶ, daŶs l͛eǆpĠƌiŵeŶtatioŶ et le ƌĠajusteŵeŶt ;MVP, 

leaŶstaƌtupͿ. Cette pƌeŵiğƌe phase Ŷ͛est pas toujouƌs ĠǀideŶte loƌsƋu͛il s͛agit d͛eǆpĠƌiŵeŶtatioŶ suƌ des 

espaces publics.  

Ex : CitoǇeN͛ƌ, Ƌui a ĠtĠ aĐĐoŵpagŶĠ jusƋu͛au ϭer touƌ fiŶaŶĐieƌ et pouƌ Ƌui l͛eǆpĠƌiŵeŶtatioŶ iŵpliƋuait 

une installation technique sur les toits publics => difficile.  

Le rôle des accompagnateurs : ġtƌe au plus pƌğs des PDP jusƋu͛au laŶĐeŵeŶt du pƌoduit suƌ le ŵaƌĐhĠ. Si 

eŶĐoƌe ďesoiŶ d͛aĐĐoŵpagnement par la suite, le parcours ADRESS prend le relai. 

Problématique : cette année, « 1/3 de casse »…pƌĠseŶĐe alĠatoiƌe des poƌteuƌs de pƌojets ;PDPͿ seloŶ 

les pƌoŵotioŶs. Ils doiǀeŶt se ƌeŶdƌe Đoŵpte Ƌu͛oŶ paǇe et Ƌu͛oŶ est eŶtƌepƌeŶeuƌ soĐial Đoŵŵe eux. 

La soƌtie des PDP du ĐoŶtƌat d͛aĐĐoŵpagŶeŵeŶt doit ġtƌe ŵesuƌĠe et aŶalǇsĠe. Il faut paƌ ĐoŶtƌe saǀoiƌ 

faire le distinguo entre les problématiques personnelles, les difficultés du marché (cas des processus très 

long), les besoins financiers, et les projets qui sortent du champ social 

L͛offƌe : 

UŶ aĐĐoŵpagŶeŵeŶt iŶteŶsif est pƌoposĠ les ϲ pƌeŵieƌs ŵois aǀeĐ des aĐĐoŵpagŶateuƌs et des eǆpeƌts eŶ 
iŶŶoǀatioŶ soĐiale, il ĐoŵpƌeŶd : 
 

- De l͛aĐĐoŵpagŶeŵeŶt iŶdividuel :  
Un accompagnement individuel personnalisé intégrant la méthodologie de projet et expertise technique 

pouƌ alleƌ de l͛idĠe au pƌojet, et la ĐoŶstƌuĐtioŶ du ďusiŶess plaŶ soĐial 

- Une mise en réseau avec les acteurs publics, les financeurs, les investisseurs, les entreprises et les 

aĐteuƌs de l͛ĠĐoŶoŵie sociale et solidaire 

- Des heures de coaching individuel réalisées par des intervenants techniques spécialisés sur des 

ďesoiŶs d͛aĐĐoŵpagŶeŵeŶt pƌioƌitaiƌes ;ϯϮ h paƌ pƌojet, X € de l͛heuƌeͿ. 
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- De l͛aĐĐoŵpagŶeŵeŶt ĐolleĐtif :  
Des modules de formations collectives animés par des intervenants spécialisés : 

 Innovation et innovation sociale de mon projet, 

 L͛ĠĐosǇstğŵe de ŵoŶ pƌojet, 
 Le design thinking a service de mon étude de marché, 

  Mon modèle économique innovant, 

 Construire mes prévisionnels et animer ma stratégie financière, 

  Mesuƌeƌ l͛iŵpaĐt soĐial de ŵoŶ pƌojet, pouƌƋuoi ĐoŵŵeŶt ?). 

 

- Des atelieƌs d͛iŶtelligeŶĐe ĐolleĐtiǀe eŶ s͛eŶtouƌaŶt d͛aĐteuƌs du teƌƌitoiƌe 

 

Les iŶteƌveŶaŶts teĐhŶiƋues soŶt : 
- Arnaud LEMOINE, Lemoine Conseil, Consultant en stratégie, marketing et développement d'activité. 

Accompagnement des créateurs en ESS pour affronter et se positionner sur le marché "classique", 

- Véronique BOUDOT-ANTIC, HoO, Permettre au porteur de projet de clarifier l'ambition et la stratégie 

de sa future entreprise et de faire évoluer sa posture d'entrepreneur-se, 

- Emilie CAZIN, Imaginations Fertiles, designer produit et de service, elle encourage les porteurs de 

pƌojets à ĐoŶfiguƌeƌ leuƌs dĠŵaƌĐhes eŶ l͛oƌieŶtaŶt utilisateurs  

- Adrien Gautier, ArtilectLab, il accompagne les porteurs à prototyper leurs projets et à accélérer 

l͛iŶŶoǀatioŶ teĐhŶologiƋue des pƌojets  
- Jérémy Brémaud, Ellyx, expert en innovation sociale, en gestion et financement, il accompagne les 

porteurs dans l͛ĠǀaluatioŶ de l͛iŵpaĐt soĐiale de leuƌ eŶtƌepƌise,  
- Sabine Pradelles, EnSSemble, recherche de partenaires, de financement 

 

- En plus, enveloppe de 42h/an négociée avec les intervenants du parcours ADRESS ou DLA, qui permet 

des ĠĐoŶoŵies d͛ĠĐhelles 

- Pauses dèj du Tiers-Lieu où se situe Pƌeŵiğƌe BƌiƋue. ThĠŵatiƋues eŶ lieŶ aǀeĐ l͛eŶtƌepƌeŶeuƌiat soĐial 

- ĐoŶǀeŶtioŶ eŶtƌe le MOUVES et la MĠtƌopole, pouƌ la ŵise eŶ plaĐe d͛atelieƌ ŵiƌoiƌ aǀeĐ des eǆpeƌts 

entrepreneurs sociaux (accélérateur réseau). Rdv de 2H, une dizaine/an. 

Hébergement : pass coworking de 10 demi-journées/mois => pas utilisé.. 

Autre avantage et aspect novateur de Première Brique : Première Brique est coporté par la Métropole et 

une Alexandra est à mi-temps à la Métropole. Ça permet une entrée privilégiée pour les compétences métiers 

en lien avec les collectivités locales, et les actions qui se recoupent. Ex : les actions Smart City de la Métropole. 

La question des labos universitaires. Essais de collaboration au départ avec la section universitaire ESS : 

il existe une cellule de valorisation de la recherche qui fait le lien entre les besoins des entreprises et le 

laboratoire de recherche en sciences humaines et sociales. La cellule était portée par une intervenante très 

dynamique et qui est partie. Pas de nouvelles depuis (« ĐoƋuille ǀideͿ, la ĐollaďoƌatioŶ Ŷ͛a pas pƌoduit les 

effets escomptés.  

Outils utilisés avec les PDP 

http://www.lemoineconseil.fr/


 

84 

- La Điďle d͛oƌ pouƌ la ǀisioŶ, apƌğs le pƌeŵieƌ atelieƌ. CoŶfoŶdeŶt souǀeŶt les oďjeĐtifs et la ǀisioŶ 

sociétale, les ambitions. Pourquoi, quand, comment ? peƌŵet de ƌeĐheƌĐheƌ l͛iŵpaĐt soĐial et les iŶdiĐateuƌs 

qui en découlent. 

- uŶ ŵappiŶg de l͛ĠĐosǇstğŵe eŶ ƌdǀ iŶdiǀiduel. Cet aŶŶĠe, l͛ĠƋuipe l͛a eǆpĠƌiŵeŶtĠ eŶ atelieƌ ĐolleĐtif, 

ŵais les ƌĠsultats Ŷ͛est pas pƌoďaŶts. Etude des parties-prenantes, pourquoi, comment ? identification du 

système, clarification de la gouvernance du projet (préfiguration).  

Cela peƌŵet la ŵise eŶ plaĐe d͛uŶ plaŶ d͛aĐtioŶ et uŶe pƌioƌisatioŶ. ;pas de pƌoĐess ŵis eŶ plaĐe eŶ 

interne) 

- programmation des rencontres avec les acteurs, travail sur les outils : ƋuestioŶŶaiƌes, eŶtƌetieŶs… 

Ƌuelle postuƌe j͛adopte ? 

Outil de suivi avec les porteurs de projets propre à chaque accompagnateur (pas de process outils mis en 

place) 

Echanges et communication avec les porteurs : Mail, tel, sms, linkedin mis en place par les PDP mais 

pratiquement pas utilisé 
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ANNEXE 8 : BENCHMARK PROGRAMMES INCUBATEURS P.42 

 L͛iŶĐuďateuƌ EMLǇoŶ,  

Sont particulièrement observées et travaillées : 

Les approches de business design, business model, team building, financement et levée de fonds, access 

to market, roadmap, networking. Les ĐapaĐitĠs et le poteŶtiel de l͛eŶtƌepƌeŶeuƌ : ĐoŵpĠteŶĐes 

entrepreneuriales, hard et soft skills ;ĐoŵŵuŶiĐatioŶ, ŶĠgoĐiatioŶ, ….Ϳ    

 Deux objectifs clés : 

Apprendre à entreprendre ou acquérir des connaissances et compétences entrepreneuriales transmises 

paƌ des pƌatiĐieŶs, eǆpeƌts et eŶtƌepƌeŶeuƌs daŶs des Đouƌs iŶteƌaĐtifs ďasĠs suƌ l͛eǆpĠƌieŶĐe. Les enjeux 

foŶdaŵeŶtauǆ de l͛eŶtƌepƌeŶeuƌship soŶt aďoƌdĠs : ďusiŶess ĐoŶĐept, ďusiŶess ŵodel, fiŶaŶĐeŵeŶt et leǀĠe 

de fonds, team building et partnership, roadmap, story telling. 

En parallèle,  utiliser directement ces enseignements sur le projet entrepreneurial avec, à la clé, des 

itérations successives et  l͛ĠlaďoƌatioŶ pƌogƌessiǀe d͛uŶ ďusiŶess ŵodel et de la stƌatĠgie ; l͛ĠǀolutioŶ du 

pƌojet est ƌĠguliğƌeŵeŶt ĠǀaluĠe à l͛oĐĐasioŶ de pitĐhes, aŵeŶĠs ĠgaleŵeŶt à testeƌ les ĐapaĐitĠs de 

communication/conviction des futurs entrepreneurs. 

180 heures sont offerts dans ce cycle de préincubation/formation. 

LES OUTILS ET PROGRAMMES D͛ACCOMPAGNEMENT 

AĐĐğs oƌgaŶisĠ à des ŵeŶtoƌs et ĐoŶseils de pƌoǆiŵitĠ, uŶe iŶtƌoduĐtioŶ daŶs les ƌĠseauǆ d͛affaiƌes 

pertinents, et une visibilité sur les marchés de référence. Rencontres et mises en contact avec des décideurs 

de renom. 

L͛iŶĐuďateuƌ EMLYON s͛iŶtĠƌesse à tƌois situatioŶs eŶtƌepƌeŶeuƌiales : 

- la ĐƌĠatioŶ d͛eŶtƌepƌise, daŶs le seĐteuƌ de la haute teĐhŶologie, des seƌǀiĐes et de l͛ĠĐoŶoŵie soĐiale 

et solidaire, 

- la ƌepƌise d͛eŶtƌepƌise, assuƌĠe paƌ uŶ tieƌs eǆtĠƌieuƌ, uŶ salaƌiĠ ou uŶ ŵeŵďƌe de la faŵille daŶs le 

Đadƌe d͛uŶe tƌaŶsŵissioŶ faŵiliale, 

- le développement au sein d'une entreprise existante ou d'une nouvelle activité en mode start up. 

Il pƌopose uŶ dispositif d͛aĐĐoŵpagŶeŵeŶt et d͛eŶtƌaîŶeŵeŶt iŶteŶsif, Ƌui s͛effeĐtue aǀaŶt et apƌğs la 

création ou la reprise. Il assiste les porteurs de projet : 

- de l͛idĠe au ďusiŶess ŵodel et au ďusiŶess plaŶ, 

- dans la formation d͛uŶe ĠƋuipe eŶtƌepƌeŶeuƌiale, 

- en offrant des soutiens opérationnels dans la démarche de levée de fonds et de business 

développement, daŶs le « ĐhalleŶge » de l͛eŶtƌepƌeŶeuƌ, daŶs la phase de dĠŵaƌƌage et de pƌeŵiğƌe 

ĐƌoissaŶĐe de l͛eŶtƌepƌise : ĠǀolutioŶ du ďusiŶess ŵodel, des ĠƋuipes, de l͛aĐtioŶŶaƌiat et de la gouǀeƌŶaŶĐe… 
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Les méthodes de travail proposées allient formations courtes, workshops thématiques, conseil, coaching 

et ƌĠseautage daŶs l͛ĠĐosǇstğŵe. 
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 RONALPIA p.42 

Accompagnement stratégique 

Testeƌ soŶ pƌojet, le ĐoŶstƌuiƌe et le dĠǀeloppeƌ aǀeĐ l͛uŶ de Ŷos aĐĐoŵpagŶateuƌs Ϯ fois paƌ ŵois 

FORMATIONS COLLECTIVES 

2 journées de formations par mois (workshops, lunchs inspirants et meet-up) 

MISE EN RÉSEAU 

Construire et fédérer un écosystème (sphères institutionnelle, associative et privée) 

CO-WORKING DEDIE 

Poste de travail, salle de réunion, café et bonne humeur 

SPEED CONSULTING  

Quatre heures de conseils avec des experts métier 

COMMUNAUTÉ RONALPIA 

Des sessions de co-développement entre pairs, des inter promo-apéros, un winter et summer camp 

POSTURE ENTREPRENEURIALE 

Un suivi collectif et individuel afin de se connaitre et identifier ses leviers pour avancer/rebondir 

PRÉPARATION à L͛ENVOL 

Boite à outils, ƌeŶĐoŶtƌes des ƌĠseauǆ d͛aĐĐoŵpagŶeŵeŶt, appui à la ƌeĐheƌĐhe de loĐauǆ et de 

financements 

 

 ALTERINCUB 

ACCOMPAGNEMENTS INDIVIDUELS 

Le suiǀi iŶdiǀiduel des eŶtƌepƌeŶeuƌs est ƌĠalisĠ aǀeĐ le ou la ĐhaƌgĠ;eͿ d͛aĐĐoŵpagŶeŵeŶt. Les ƌeŶdez-

vous de 2 heures environ sont cadencés avec les journées collectives. 

L͛oďjeĐtif est de pouǀoiƌ offƌiƌ ĐoŶseils et ƌegaƌds ĐƌitiƋues suƌ la ĐoŶstƌuĐtioŶ des pƌojets. 

En parallèle, et au-delà des pƌoďlĠŵatiƋues spĠĐifiƋues, l͛aĐĐoŵpagŶeŵeŶt poƌte suƌ ĐiŶƋ aǆes 

principaux : 

Approfondissement et développement des partenariats 

Validation du marché 

Construction du modèle économique 

Montage économique et financier 

Réflexion sur la forme juridique et la gouvernance de la future entreprise 

ACCOMPAGNEMENTS COLLECTIFS 

Au Đœuƌ du pƌogƌaŵŵe, les jouƌŶĠes ĐolleĐtiǀes se dĠĐliŶeŶt tout au loŶg de l͛iŶĐuďatioŶ.  

Plusieurs objectifs sont visés : 

CƌĠeƌ uŶe dǇŶaŵiƋue de gƌoupe et d͛ĠĐhaŶges eŶtƌe les pƌojets 
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Faire monter les porteurs de projet en compétence et leur permettre de se projeter plus facilement dans 

leur future fonction de dirigeant(e). 

Journée collective Stratégie d'entreprise 

Ces journées prennent deux formes : 

JouƌŶĠes ƌegaƌds ĐƌoisĠs : pƌĠseŶtatioŶ de ĐhaƋue pƌojet et teŵps d͛ĠĐhaŶge aǀeĐ les autƌes ĠƋuipes 

Journées thématiƋues : stƌatĠgie, ŵaƌketiŶg, postuƌe du diƌigeaŶt, GRH…  

Une à deux fois par an, les projets des incubateurs se rencontrent et croisent leurs problématiques. 

Journées de l'innovation sociale  

Rencontre inter-incubés juin 2016 à Toulouse 

ACCOMPAGNEMENTS EXTERNES 

PƌoďlĠŵatiƋues liĠes à l͛aspeĐt iŶŶoǀaŶt des pƌojets.  

UŶe eŶǀeloppe fiŶaŶĐiğƌe, gĠƌĠe eŶ diƌeĐt paƌ l͛iŶĐuďateuƌ, peut aiŶsi ġtƌe ŵoďilisĠe pouƌ ĐhaƋue pƌojet. 
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ANNEXE 9 : INTERFACE SLACK P.46 

 

ZULIP 

 

  



 

90 

1 -
problème/solution

2 - produit/marché
3 -

marketing/clients

Focus exploration Focus optimisation 

Hypothèses de valeur 

De quoi les clients ont-ils envie ? Quels 

sont les problğŵes Ƌu͛ils souhaiteŶt ǀoiƌ 

résolus ? Quelle type de solution puis-je leur 

proposer ?... 

Hypothèses de croissance 

Quels sont les clients auxquels je 

ŵ͛adƌesse ? Comment acquérir de nouveaux 

clients ? Comment les garder ? 

ANNEXE 10 : LEAN CANVAS ET PROPOSITION DE VALEUR DU CANVAS P.50 

Définition des hypothèses dans le processus de leanstartup 

 

Commencer par les hypothèses les plus risquées et les modèles éco « les plus significatifs » (besoins 

estimés importants, solutions faisables, accès clients faciles, marges élevées, marchés importants, etc). 

Formuler son hypothèse et son résultat attendu (réfutabilité, scientifique) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lean canvas 
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La proposition de valeur du Canvas d͛Osteƌǁaldeƌ 
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ANNEXE 11 : EMOTIONS, SCHUTZ, JUNG P.52 

Roue des émotions de Plutchnik     Grille de Schutz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les profils de personnalité  

 

 

 

 

 

  

1 - RASSURER 

Empathique 

2 - VALORISER 

Expressif 

3 - CONVAINCRE 

direct 

3 - EXPLIQUER 

analytique 

Sûr 

Homme 

Information 

Prudent 
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Cadre insight, fenêtre de Johari, JUNG 

• Le BLEU FRAIS 

- Approche de la VIE : exigences élevées et fiabilité 

- Objectifs : comprendre 

- Perçu par les AUTRES comme analytique et distant 

- Votre couleur et vos préférences Bleu Calme (IT) 

Tendance à être structuré, organisé fonctionnel et formel 

Sait ne pas se laisser distraire et rester concentré 

Forces et Faiblesses  

Forces Bien informé, Sens du détail Une impression de compétence  questions pertinentes  

Suivi minutieux des projets 

Faiblesses Contact initial difficile Un questionnement parfois abrupt Ne prend pas assez en  

Đoŵpte les seŶtiŵeŶts d͛autƌui S͛attaĐhe à des dĠtails saŶs iŵpoƌtaŶĐe 

• Le VERT CALME 

AppƌoĐhe de la VIE ĐeŶtƌĠ suƌ la staďilitĠ, les ǀaleuƌs et l͛aide à autƌui 

  Objectifs harmonie 

Perçu par les AUTRES comme docile et doux 

Votre couleur et vos préférences  Vert Calme (IF) 

Tendance à aimer les relations personnalisées, apparence détendue, est amical et informel 

 Bonne concentration pendant une longue période 

Le VERT CALME : Forces et Faiblesses 

FaiďlessesLeŶt à s͛adapteƌ A du ŵal à pƌeŶdƌe les deĐisioŶs Diƌe NON lui est diffiĐile Tƌop seŶsiďle auǆ diffiĐultĠs d͛autƌui 

Forces Construit des relations sincères et durables Écoute attentive Aidant et chaleureux Stable 

• Le JAUNE BRILLANT – eŶ ďƌef… 

Approche de la VIE gaieté et relation 

Objectifs reconnaissance 

Perçu par les AUTRES comme peu organisé 

Votre couleur et vos préférences Jaune Brillant (EF) 

Tendance à être entraînant, innovateur et amical. Relations personnalisées 

 Laƌge ĠǀeŶtail d͛iŶtĠƌġts 

Forces et Faiblesses 

Forces Se fait rapidement des relations Amical et sociable Adaptable, imaginatif Orateur talentueux 

Faiblesses Se disperse trop Trop décontracté pour certains Planification et suivi faibles Manque parfois de suite dans les idées 

• Le ROUGE ARDENT – eŶ ďƌef… 

Approche de la VIE foĐalisĠ suƌ l͛aĐtioŶ et Đeƌtitude iŶtĠƌieuƌe 

Objectifs réussite personnelle et relever des défis 

Perçu par les AUTRES comme impatient 

Votre couleur et vos préférences Rouge Ardent (ET) 

Tendance à être très occupé, formel, est efficace et structuré 

Regaƌde la tâĐhe à faiƌe aǀeĐ uŶ œil eǆtĠƌieuƌ 

Le ROUGE ARDENT : Forces et Faiblesses 

Forces Assuré Déterminé Aime les défis Concentré Influent 

Faiďlesses MaŶƋue d͛ĠĐoute Peƌçu paƌfois Đoŵŵe aƌƌogaŶt Eǆige tƌop des autƌes Ne solliĐite pas l͛aǀis d͛autƌui 



 

94 
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ANNEXE 12 : STARTUP FOUNDER CANVAS DE MICHEL CEZON P.53 

POURQUOI ? COMMENT ? 

1- VISION 3- VALEURS 6- RAISON D͛ÊTRE  ●● 7- STRATEGIE  ●● 9- MOYENS  ● 

Quelle est la vision du monde que nous 

voulons créer ?But dans la vie, utopique, 

idéale, etc.  

 

 

Quelles sont nos valeurs personnelles et les 

valeurs que nous souhaitons vivre dans la 

startup ? + ou – fortes. Les vit-on au quotidien 

? veut-on les transmettre ? est-ce que je veux 

que mes valeurs soient vécues dans ma Sté 

comment fait-oŶ pouƌ s’assuƌeƌ Ƌu’elle soit 

comprise et vécu par les membres de la Sté ? 

Quelle est la raison d'être de la startup, 

le but de son existence ? 

  

Quelle stratégie allons-nous déployer ? 

Que voulons-nous ?pour pouvoir dérouler les 

missions comment on va faire, en direct, 

indirect ? international ? btob ou btoc 

 

 

Quels moyens apportons-nous ? Que 

pouvons-nous ?quelles sont  nos possibilités 

matérielles, financières, collaboration, 

paƌteŶaiƌes, outils et ŵĠthodes (Đelles Ƌu’oŶ 

amène, et celle dont on a besoin 

 

2- MISSIONS   ● 4 - MOTIVATIONS 12-CRITERES DE SUCCES  ●● 8- COMPETENCES ● 10- ORGANISATION  ● 

Quelles sont les missions que nous nous 

fixons pour contribuer à notre vision ? un peu 

moins ambitieux, plus réaliste et concret. 2 

ou 3 

Quelles sont nos motivations intrinsèques 

et eǆtƌiŶsğƋues ?dĠsiƌs, eŶvies, Ƌu’est-ce qui 

me pousse à agir ? motivation personnelle ? 

ou extérieures (pour mon cadre de vie, mon 

salaire, mes parents ?) 

Comment saurons-nous que nous avons 

réussi ?est-Đe Ƌue ça ŵe peƌŵet d’appliƋueƌ 

tout ça ? S’assuƌeƌ de la ĐohĠƌeŶĐe, ŵettƌe les 

différents points en confrontation, revenir sur 

ce qui paraît en décalage (motivation 1ère et 

critère de succès en lien ?) 

Quelles compétences apportons-nous ? 

Que savons-Ŷous ?ŵoŶ savoiƌ, Ƌu’est-ce que 

j’appoƌte Ƌu’est-ce que je possède, quelles 

sont celles nécessaires ? permet de voir les 

besoins de recrutement ou de formation 

Quelles sont les collaborations mises en 

place dans l'équipe et avec l'écosystème ? 

Comment allons-nous travailler ?méthode de 

travail et de synchronisation, outils collaboratifs 

=> orga interne et aussi avec les partenaires, 

priorité. Comment je bosse avec mes 

investisseurs 

5- BENEFICES ●●● 11- ENGAGEMENTS ●●●●●●● 

Quels bénéfices attendons-Ŷous de la staƌtup ?Ƌuel ďĠŶĠfiĐe j’atteŶds ? Ƌu’est-ce (tangible, matériel, salaire, être le 1er à faiƌe…, ŵe 

prouver que je peux réussir, blabla)  

Quels sont nos niveaux d'engagement daŶs la staƌtup ?Qu’est-ce que je suis prêt à mettre sur la table 

(fi, temps, etc) Est-ce que ça se tient dans le temps ?est-Đe Ƌue Đ’est suppoƌtaďle ?  Ŷiveau d’ĠŶeƌgie Ƌue 

j’aŵğŶe ? AspeĐts eŶtouƌage Ƌuel iŵpaĐt ? Ƌuelles soŶt leuƌs ĐƌaiŶtes Ƌuel est leur soutien ? 

Est-on prêt à faire un trait sur tout ça ? 
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ANNEXE 13 : DESCRIPTION WERENTREPRENEUR P.53 
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ANNEXE 14 : OUTILS 5 FORCES DE PORTER ET PESTEL P.55 

 

 

 5 Forces de Porter 

Analyse de votre environnement 

concurrentiel 

L͛aŶalǇse des ĐiŶƋ foƌĐes, ou ŵeŶaĐes, aide 
votre personnel marketing à simuler une 

situation de concurrence. Elle a des 

siŵilitudes aǀeĐ d͛autƌes outils d͛audit et 
aŶalǇse, tel Ƌue l͛aŶalǇse PESTEL. Cette 

aŶalǇse de MiĐhaël Poƌteƌ se ĐoŶĐeŶtƌe suƌ uŶ seul DAS ;DoŵaiŶe d͛AĐtiǀitĠ StƌatĠgiƋueͿ plutôt Ƌue suƌ uŶ 
produit ou une gamme de produits. IBM, par exemple, analyserait le marché des ordinateurs professionnels 

c.-à-d. un de ses DAS. 

Les 5 forces (menaces) : 

• Intensité de la concurrence 

• Nouveaux entrants 

• Pouvoir de négociation des clients 

• Pouvoir de négociation des fournisseurs 

• Produits de substitution 

 

1- Concurrence 

Elle est susĐeptiďle d͛ġtƌe plus iŵpoƌtaŶte si l͛eŶtƌĠe est faĐilitĠe. Il Ǉ a la menace de substitution de produits 

et, Đelle de fouƌŶisseuƌs et ĐlieŶts Ƌui essaǇeŶt de ĐoŶtƌôleƌ le ŵaƌĐhĠ. C͛est pouƌƋuoi oŶ le ǀoit toujouƌs au 

centre du diagramme. 

2- Nouveaux entrants 

Une industrie connaissant de nombreuses entrées voit décroitre la profitabilité de chacune de ses 

eŶtƌepƌises. Plus le Ŷoŵďƌe d͛eŶtƌaŶts est iŵpoƌtaŶt, plus la ĐoŶĐuƌƌeŶĐe seƌa foƌte. Au fiŶal, le pƌofit teŶdƌa 

vers 0. 

Votƌe ŵaƌĐhĠ est plus ou ŵoiŶs pƌotĠgĠ paƌ ses ďaƌƌiğƌes à l͛eŶtƌĠe. 

- ÉĐoŶoŵies d͛ĠĐhelle ;eǆ. : aǀaŶtages assoĐiĠs à l͛aĐhat eŶ gƌosͿ 

- Coût ĠleǀĠ ou ƌĠduit d͛eŶtƌĠe ;eǆ. : ĐoŵďieŶ Đela Đoûteƌa-t-il pour la dernière technologie ?) 

- FaĐilitĠ d͛aĐĐğs auǆ ĐaŶauǆ de distƌiďutioŶ ;eǆ. : Ŷos ĐoŶĐuƌƌeŶts oŶt-ils les canaux de distribution dans la 

poche ?) 

- Avantages de coûts non liés à la taille de la société (ex. : contacts ou connaissances que de plus grandes 

entreprises ne possèdent pas) 

- Les concurrents vont-ils riposter ? 

- AĐtioŶs de l͛Ġtat ;eǆ. : Ŷouǀelles lois Ƌui affaiďliƌoŶt Ŷotƌe ĐapaĐitĠ ĐoŶĐurrentielle vont-elles être votées ?) 
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- Quelle est l͛iŵpoƌtaŶĐe de la diffĠƌeŶtiatioŶ ? ;eǆ. : la ŵaƌƋue ͚͚ChaŵpagŶe » Ŷe peut ġtƌe ĐopiĠe. CeĐi 

dĠseŶsiďilise l͛iŶflueŶĐe de l͛eŶǀiƌoŶŶeŵeŶtͿ 

3- Pouvoir de négociation des clients 

Il dépend de son influence sur le marché. Peut-il mettre une certaine pression sur votre entreprise ? A-t-il la 

ĐapaĐitĠ d͛eǆigeƌ Ƌue ǀous ƌeǀoǇez ǀos pƌiǆ à la ďaisse ? 

- Il est iŵpoƌtaŶt là où il Ǉ a ƋuelƋues gƌaŶds aĐteuƌs/aĐheteuƌs suƌ le ŵaƌĐhĠ ;eǆ. : gƌaŶdes ĐhaîŶes d͛ĠpiĐeƌieͿ 

- Il y a un grand nombre de petits fournisseurs indifférenciés (ex. : petites entreprises agricoles fournissant 

des ĐhaîŶes d͛ĠpiĐeƌieͿ 

- Le coût de changement de fournisseur est bas. 

- La menace liée au pouvoir de négociation des fournisseurs. 

- Le pouvoir de négociation des fournisseurs tend à être inversement proportionnel à celui des clients. 

- Le coût de changement de fournisseur est élevé (ex. : changement de fournisseur de services informatiques) 

- Le pouvoir est haut si la marque est importante dans son secteur (ex. : Microsoft, Porsche, Mc Donald) 

- Le fouƌŶisseuƌ a la possiďilitĠ d͛iŶtĠgƌeƌ soŶ ďusiŶess eŶ aǀal ;eǆ. : ďƌasseƌie aĐhetaŶt des taǀeƌŶesͿ. 

- Les ĐlieŶts Ŷe soŶt pas uŶis, de telle soƌte Ƌu͛ils oŶt peu de pouǀoiƌ de ŶĠgoĐiatioŶ ;eǆ.: poŵpe à essence à 

la campagne) 

4- Produits de substitution 

La pƌĠseŶĐe d͛uŶ pƌoduit pouǀaŶt ƌeŵplaĐeƌ le ǀôtƌe offƌe uŶe alteƌŶatiǀe à ǀos ĐlieŶts. Je Ŷe paƌle pas iĐi 

d͛uŶ ĐoŶĐuƌƌeŶt ŵais d͛uŶ pƌoduit pouǀaŶt ġtƌe utilisĠ à la plaĐe du ǀôtƌe. 

Paƌ eǆeŵple, l͛eau d͛EǀiaŶ est ĐoŶsidĠƌĠe Đoŵŵe uŶ pƌoduit de suďstitutioŶ du CoĐa Cola. OŶ peut ďoiƌe l͛uŶ 

ou l͛autƌe. Le Pepsi Cola est lui diƌeĐteŵeŶt ĐoŶĐuƌƌeŶte du CoĐa Cola. De la puďliĐitĠ suƌ les ďieŶfaits de 

l͛eau feƌait peƌdƌe autaŶt de paƌts de ŵaƌĐhĠ à CoĐa Ƌu͛à Pepsi. UŶe puď pouƌ CoĐa feƌait peƌdƌe plus de 

paƌts à Pepsi Ƌu͛à EǀiaŶ. 

- Il Ǉ a suďstitutioŶ d͛uŶ pƌoduit paƌ uŶ autƌe ;eǆ. : l͛eŵail ƌeŵplaĐe le faǆͿ. Il Ǉ a suďstitutioŶ du ďesoiŶ ;eǆ. : 

un meilleur dentifrice réduit le besoin de dentiste) 

- Nous pourrions toujours faire sans certains produits (ex. : cigarette) 

5- Pouvoir de négociation des fournisseurs 

UŶ ŵaƌĐhĠ est ŵoiŶs attƌaĐtif si les fouƌŶisseuƌs soŶt « puissaŶts » et/ou oƌgaŶisĠs eŶtƌe euǆ. C͛est le Đas 

pour les fournisseurs de matières premières, comme le pétrole, ayant un certain monopole. Ils peuvent 

ƌĠduiƌe leuƌs ƋuaŶtitĠs ou augŵeŶteƌ les pƌiǆ. CeĐi se ŵaƌƋue d͛autaŶt plus si le pƌoduit est iŶdispeŶsaďle et 

ne connait aucun substitut. 

Le meilleur conseil que je puisse vous donner est de diversifier au maximum vos sources 

d͛appƌoǀisioŶŶeŵeŶt et de tƌaǀailleƌ aǀeĐ ǀos fouƌŶisseuƌs Đoŵŵe aǀeĐ de ǀĠƌitaďles paƌteŶaiƌes. 
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 PESTEL, méthode pour identifier les opportunités et menaces de votre environnement 
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Il peƌŵet d͛aŶalǇseƌ et d͛aŶtiĐipeƌ les oppoƌtuŶitĠs et ŵeŶaĐes de l͛eŶǀiƌoŶŶeŵeŶt (ensemble des 

variables externes qui ont un impact positif ou négatif sur l͛entreprise), et d͛aǀoiƌ uŶe ǀisioŶ gloďale de soŶ 

eŶǀiƌoŶŶeŵeŶt, puisƋu͛il distiŶgue siǆ ĐatĠgoƌies d͛iŶflueŶĐes ŵaĐro-environnementales qui peuvent 

impacter votre activité, et qui forment son acronyme : 

Politique : ensemble des décisions prises par les gouvernements nationaux et internationaux (politique 

fisĐale, ĐoŵŵeƌĐe eǆtĠƌieuƌ…Ϳ 

Economique : ensemble des facteurs Ƌui joueŶt suƌ le pouǀoiƌ d͛aĐhat et suƌ le ĐoŵpoƌteŵeŶt des 

ĐoŶsoŵŵateuƌs ;iŶflatioŶ, Đhôŵage, ƌeǀeŶus dispoŶiďles, tauǆ d͛iŶtĠƌġt…Ϳ 

Sociologique : eŶseŵďle des ĐaƌaĐtĠƌistiƋues soĐiales Ƌui joueŶt suƌ le pouǀoiƌ d͛aĐhat ;dĠŵogƌaphie, 

religion, attitude de loisiƌs, de tƌaǀail, ƌĠpaƌtitioŶ des ƌeǀeŶus…Ϳ 

Technologique : ensemble des innovations technologiques qui peuvent perturber le marché existant 

;iŶǀestisseŵeŶt pƌiǀĠ ou puďliĐ eŶ R&D, Ŷouǀeauǆ ďƌeǀets, ǀitesse de tƌaŶsfeƌt…Ϳ 

Ecologique : ensemble des réglementations et contraintes liées au développement durable (traitement des 

dĠĐhets, ĐoŶsoŵŵatioŶ d͛ĠŶeƌgie, lois suƌ les pƌoteĐtioŶs eŶǀiƌoŶŶeŵeŶtales…Ϳ 

Légal : ensemble des réglementations et législations, qui encadrent le marché du travail et les entreprises de 

tous seĐteuƌs ;dƌoit du tƌaǀail, dƌoit du ĐoŵŵeƌĐe, Ŷoƌŵe de sĠĐuƌitĠ, loi suƌ les ŵoŶopoles…Ϳ 
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L͛aŶalǇse PESTEL se ƌĠalise eŶ tƌois Ġtapes : 

- D͛aďoƌd, listeƌ l͛eŶseŵďle des faĐteuƌs d͛iŶflueŶĐe eŶ s͛aidaŶt des doŶŶĠes dispoŶiďles Đoŵŵe la 

Presse, IŶteƌŶet, le ďƌaiŶstoƌŵiŶg, l͛iŶtelligeŶĐe ĠĐoŶoŵiƋue ou la pƌospeĐtiǀe. 

     - EŶsuite, ƌegƌoupeƌ afiŶ d͛ideŶtifieƌ les teŶdaŶĐes stƌuĐtuƌelles. L͛aŶalǇse Ŷe doit pas s͛aƌƌġteƌ à uŶe 

siŵple liste, elle doit dĠfiŶiƌ les faĐteuƌs les plus iŵpaĐtaŶt suƌ l͛aĐtiǀitĠ. D͛uŶe ŵaŶiğƌe gĠŶĠƌale, toutes les 

ǀaƌiaďles Ƌui iŶflueŶĐeŶtl͛eŶtƌepƌise Ŷ͛oŶt pas la ŵġŵe iŵpoƌtaŶĐe daŶs le teŵps, et seloŶ les seĐteuƌs 

d͛aĐtiǀitĠ. Classeƌ Đes faĐteuƌs à l͛aide d͛uŶ taďleau et ŵesuƌeƌ leuƌ iŵpaĐt plus ou ŵoiŶs foƌt suƌ uŶe ĠĐhelle 

de 1 à 5 par exemple. 

     - EŶfiŶ, dĠteƌŵiŶeƌ si Đes teŶdaŶĐes iŵpaĐteŶt de ŵaŶiğƌe positiǀe ou ŶĠgatiǀe l͛eŶtƌepƌise. EŶ 

dégageant ces opportunités et menaces macro-eŶǀiƌoŶŶeŵeŶtales, Đela peƌŵet d͛ġtƌe eŶ ŵesuƌe de ŵettƌe 

eŶ plaĐe uŶe stƌatĠgie d͛eŶtƌepƌise, aiŶsi Ƌu͛uŶe stƌatĠgie ĐoŵŵeƌĐiale ŵieuǆ adaptĠes. 

 

GƌâĐe à la ŵatƌiĐe PESTEL, il est possiďle de dĠĐideƌ d͛uŶe politiƋue d͛eŶtƌepƌise eŶgageaŶt des ŵoǇeŶs 

financiers, humains et matériels pour plusieurs années. Pour les entrepreneurs de tous secteuƌs, Đ͛est uŶ 

excellent outil marketing pour prendre les bonnes décisions aux bons mom 

eŶts et optiŵiseƌ soŶ plaŶ d͛aĐtioŶ ĐoŵŵeƌĐial. 
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MOTS CLÉS : teǆte, teǆte, teǆte, teǆte, teǆte… ;ϱ à ϭϬ ŵots-clés en français traduits en anglais et/ou dans 

une autre langue) 

 

 

 

 


