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Dans le cadre d’une innovation sociétale, il est essentiel de définir le modèle socio-économique sur 
lequel repose le projet. Ce modèle peut être évolutif dans le temps en fonction des avancées et des dé-
monstrations de l’impact du projet.

103)  Actes du colloque « Modèle d’investissement sociétal » lors du lancement du référentiel dédié (Le RAMEAU, juin 2015), et réaffirmation dans le livre 
collectif « Bien commun, vers la fin des arrogances ! », (éditions DALLOZ, collection Juris Associations, décembre 2016)

OUTIL

Le MOOC « Les partenariats qui changent le monde »

Le MOOC « Les partenariats qui changent le monde », créé par l’ESSEC en partenariat avec Le RA-
MEAU, met en lumière différentes formes d’hybridation au travers d’exemples de partenenariats stra-
tégiques tels que Renault-Wimoov, Restoria-UDAPEI, ou AG2R LA MONDIALE-Fondation Abbé Pierre.

MOOC librement accessible sur la plateforme Coursera : https://www.coursera.org/essec

Évaluer avec pertinence son engagement
Dans un processus d’innovation, la difficulté de l’évaluation réside dans le fait qu’elle n’est pas linéaire. 
Comme le rappelait Jean-Paul DELEVOYE alors président du Conseil Economique, Social et Environ-
nemental103  l’innovation, c’est une désobéissance qui réussit ». Autrement dit, au lancement de l’in-
novation, il est absolument impossible de définir des critères d’évaluation tangibles et quantitatifs 
puisque l’on ne sait pas encore ce que l’on va trouver ! »

Ainsi, selon la phase du processus d’innovation, il faut savoir adapter le mode d’évaluation. Schéma-
tiquement, il convient de distinguer trois temps où l’objectif n’est pas le même :

• En phase de R&D, l’enjeu est de se conter, c’est-à-dire faire le récit de son chemin,
•  En phase de modélisation, il s’agit de se compter, c’est-à-dire d’identifier le niveau de maturité de l’écosystème,
•  En phase de déploiement, il convient de compter, c’est-à-dire de chiffrer les résultats concrets de la solution.

ILLUSTRATION

COMPTER POUR GUÉRIR

L’AFM-Téléthon est un parfait exemple d’innovation sociétale, portée par une association d’intérêt 
général, qui a transformé la société, et plus particulièrement la médecine de demain.

Lorsqu’il y a 60 ans, les familles des enfants myopathes se mobilisent pour qu’un jour la myopathie 
soit vaincue, peu de gens croyaient possibles leur combat. Lorsqu’en 1986, le 1er gène est décompo-
sé, l’espoir parvient à convaincre, et le lancement du Téléthon l’année suivante permet de se donner 
les moyens de faire vivre le rêve. Au milieu des années 90, c’est la mobilisation de la force T sur les 
territoires qui permet à l’impulsion collective de changer d’échelle. Désormais, les 1ers week-ends de 
décembre deviendront un rassemblement populaire incontournable où 5 millions de français agiront en 
proximité, au plus près des territoires, pour permettre au rêve de devenir réalité.

Aujourd’hui, les progrès de la recherche dans les biothérapies génétiques et cellulaires per-
mettent de soigner les premières maladies rares, et d’envisager de pouvoir réellement guérir les 
malades d’ici une dizaine d’années.



Mécénat, RSE & Innovation sociétale, des enjeux à la pratique territoriale 73

ILLUSTRATION (SUITE)
Dans le cas de l’AFM-Téléthon, « Compter » signifie à la fois :

•  Mobiliser les énergies de plus de 5 millions de français par an,
•  Prouver les résultats thérapeutiques obtenus grâce à la recherche et plus de 1,5 Md€ d’investissement,
•  Valoriser les fruits issus de l’engagement de l’AFM-Téléthon pour poursuivre le combat jusqu’à 

la victoire finale : la guérison des malades !

3.3. L’innovation sociétale en actions ! 

Cette partie vous donne en particulier des clés de compréhension sur :

• Une réelle démarche de co-construction entre partenaires,
• Une démarche innovante : le modèle d’investisseur sociétal,
• Les pratiques d’accompagnement,
• Les outils au service des territoires.

Les pratiques décrites dans ce chapitre sont étayées par les études de cas qui constituent la 3ème 
partie du Guide.

L’exemple de Réseau GDS en Alsace qui allie mécénat avec une fondation contre la précarité énergé-
tique autour d’un appartement témoin pédagogique, RSE avec notamment un partenariat stratégique 
avec les Compagnons du Devoir pour conserver les savoir-faire gaziers, et innovation sociétale avec le 
1er site pilote de France de biométhanisation montre que les PME sont à la manœuvre sur leur terri-
toire. Le livre blanc « le modèle territorial de l’énergie, un accélérateur de la transition énergétique » 
l’illustre parfaitement.

Une réelle démarche de co-construction entre partenaires riches de leurs différences
Étant donné sa finalité, une innovation sociétale a vocation à être déployée auprès du plus grand 
nombre. Cependant, le déploiement à grande échelle des innovations sociétales s’avère en pra-
tique difficile. En effet, ce sont des projets complexes (ils répondent à des besoins transverses et 
font intervenir différents acteurs), peu rentables (leur finalité n’est pas la rentabilité financière) et 
plus risqués. De plus, leur utilité sociale est difficilement mesurable à court terme104. De par ces 
caractéristiques, une innovation sociétale s’appuie sur la complémentarité des acteurs impliqués. 
Ainsi, l’objectif est d’expérimenter de nouvelles alliances au travers de démarches apprenantes. 
Ces cheminements sont riches d’enseignements105.

104) Actes du séminaire entre Investisseurs et Accompagnateurs de l’innovation sociétale (Caisse des Dépôts - Le RAMEAU, mai 2017)
105) MOOC « les partenariats qui changent le monde » (ESSEC – Le RAMEAU, septembre 2015)
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OUTIL 

Guide pratique « Les investissement citoyens 
de l’entreprise, leviers de transformation 
et de performance économique »

En prise avec ces nouvelles réalités et pratiques émergentes, Les entreprises pour la Cité consi-
dère le mécénat et les partenariats solidaires comme des investissements citoyens stratégiques, 
vecteurs de valeurs ajoutées et partagées, qui irriguent l’ensemble des activités de l’entreprise :

• sa performance et sa cohésion sociale ainsi que le développement de ses ressources humaines, 
• sa performance en termes de réputation, d’image et de notoriété, 
• sa performance territoriale, notamment en tant qu’acteur responsable au sein de son écosytème,
•  sa performance stratégique et son ouverture à de nouvelles parties prenantes, dans une logique 

d’innovation ouverte,
• a fortiori, sa performance économique.

Fort de son expérience, Les Entreprises pour la Cité ont souhaité publier un ouvrage de référence 
sur l’investissement citoyen de l’entreprise.

http://www.reseau-lepc.fr/l-innovation-sociale/mecenat-et-investissements-citoyens  

Une démarche innovante : le modèle d’investisseur sociétal
L’objectif du modèle d’investisseur sociétal est le changement d’échelle des projets à forte utilité so-
ciétale. Cette forme d’investissement a été testée sur 51 partenariats stratégiques, mobilisant plus de 
70 M€ de fonds privés autour d’une « R&D sociétale ». Les résultats démontrent la pertinence de cette 
solution, mais aussi les conditions nécessaires pour un changement d’échelle réussi.

Le principe de la démarche d’investisseur sociétal est de permettre au projet de passer l’étape de mo-
délisation c’est-à-dire d’accorder le temps nécessaire au projet pour qu’il définisse les conditions du 
changement d’échelle de l’innovation (un temps de réflexion, un modèle socio-économique à repenser et 
une stratégie d’alliances à préciser). 

INDUSTRIALISATION 
(portage externe)CONCEPTION MODÉLISATIONEXPÉRIMENTATION

ESSAIMAGE 
(portage interne)

Modèle de subvention 
publique / privée

Modèle d’investisseur 
sociétal

Modèle 
d’investissement

Soutenir la capacité 
d’innovation de l’organisation

MISSION DE R&D SOCIÉTALE MISSION D’OPÉRATEUR

Soutenir le changement 
d’échelle de l’innovation

Soutenir le potentiel 
de déploiement de l’innovation

Source : Le RAMEAU
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L’investisseur apporte un soutien global à l’innovateur fondé sur l’articulation des quatre leviers spécifiques 
et complémentaires : un apport financier significatif et pluriannuel, un accompagnement à la réflexion et à la 
mise en œuvre de la stratégie, la mobilisation des compétences et des réseaux de l’investisseur  et une aide à 
l’évaluation de l’utilité sociale du projet (évaluer l’impact du projet auprès des bénéficiaires, qu’ils soient directs 
ou indirects, qualifier précisément l’effet de levier que l’investisseur sociétal a eu sur le projet).

Apporter un soutien global

Une mise à disposition de 4 leviers d’action complémentaires :

FINANCEMENT 

Apport financier significatif sur 3 ans 
donnant de la visibilité de financement

COMPÉTENCES & RÉSEAUX

 Apport de compétences, 
d’expertise et des réseaux de 

l’investisseur

VALORISATION  
DE L’UTILITÉ SOCIALE

Appui à l’évaluation de l’utilité sociale 
pour développer et pérenniser 

l’implication de nouveaux partenaires

EXPERTISES & CONSEIL

Appui à la réflexion stratégique autour 
du développement du projet pour en 
garantir la réalisation

4 LEVIERS COMPLÉMENTAIRES

La démarche s’appuie sur un processus autour 
de 6 étapes :

•  Choisir le projet sociétal : l’investisseur sélec-
tionne de façon rigoureuse des projets éligibles.

•  Qualifier les besoins : un temps est laissé au 
porteur d’innovation identifié pour préciser 
le développement de son projet et prouver le 
bien-fondé d’un investissement.

•  Définir le niveau d’investissement : l’investis-
seur décide ou non d’investir et de son niveau 
d’engagement, sur la base des propositions du 
porteur d’innovation et de la place que ce der-
nier souhaite lui donner.

•  Cadrer le partenariat : établissement des 
principes, des objectifs respectifs, des résul-
tats attendus et des moyens mobilisés pour 
cadrer la relation pluriannuelle.

• Co-construire la solution via un pilotage ri-
goureux du partenariat,
•  Évaluer l’effet de levier du partenariat : ana-

lyser les résultats produits.

La démarche d’investisseur sociétal repose sur un modèle relationnel où chaque partenaire est amené 
à exprimer ses enjeux, objectifs et moyens mobilisés. Elle vise à répondre aux enjeux de chacun et à 
construire ensemble les réponses : l ’investisseur doit sécuriser son investissement, la structure por-
teuse de l’innovation doit maîtriser le déploiement de son projet, et le partenariat doit permettre aux deux 
partenaires de construire ensemble la solution.

Se doter d’un outil d’aide à la dé-
cision professionnel à la hauteur 
de l’engagement pour sécuriser 

l’investissement

Participer à l’effet de levier 
de l’innovation sociétale 

sur l’écosystème

Réussir à déployer 
ensemble les solutions 

innovantes

Produire des résultats 
à fort impact 

sur le bien commun

Aider la structure à se projeter 
pour définir une ambition réa-
liste et une stratégie cohérente 

d’actions et de moyens

Réussir le changement 
d’échelle du projet 

d’innovation

En
je

ux
O

bj
ec

ti
fs

Sélectionner 
les projets 
éligibles et 
cibler les plus 
pertinents en 
fonction des 
objectifs de 
l’investisseur

Partager 
la « due 
diligence » 
associative 
pour valider 
l’investisse-
ment

Évaluer 
les résultats 

produits

Accompagner 
l’association 

dans sa 
réflexion 

stratégique et 
sa réponse à la 
proposition de 

l’investisseur

INVESTISSEUR SOCIÉTAL PORTEUR D’INNOVATION 

Cadrer et 
piloter le 

partenariat 
autour de 

l’investisse-
ment

PARTENARIAT

Source : Le RAMEAU

Source : Le RAMEAU
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ILLUSTRATION

Le Fonds d’Innovations AG2R LA MONDIALE

En 2010, le Groupe AG2R LA MONDIALE a lancé une expérimentation innovante en matière de 
soutien au changement d’échelle de l’innovation sociale. L’objectif était de créer un effet levier 
majeur et différenciant autour d’une triple logique :

•  Un appui à des projets associatifs innovants dans leur phase de changement d’échelle, en asso-
ciant 4 leviers complémentaires : un financement pluriannuel, un accompagnement stratégique, 
la mise à disposition de compétences rares et l’aide à une évaluation de qualité,

•  Une stratégie « de sortie » des projets soutenus anticipée dès le lancement du partenariat 
autour d’un modèle socio-économique cible, impliquant notamment des partenaires relais,

•  Une évaluation systémique des résultats atteints de manière à démontrer les effets leviers autour de 
4 critères : la performance du projet, sa capacité à démontrer ses impacts, la pérennité de son modèle 
économique, ainsi que les synergies qui auront été mises en œuvre avec AG2R LA MONDIALE.

L’importance de l’accompagnement
Dans les projets d’innovation sociétale, l’accompagnement a une place très importante. Il est essentiel 
d’être à l’écoute des besoins des innovateurs sociétaux, et d’identifier les différents moyens de leur ap-
porter les compétences dont ils ont besoin. 

Le Fonds d’Innovation est une expérimentation innovante qui se caractérise par cinq spécificités :

1.  Le périmètre de son action : 4 axes : prévention 
santé, emploi des seniors, habitat adapté tout au 
long de la vie, et aide aux aidants,

2.  Son dimensionnement : 32M€ investis, dont 
50% en subventionnement, auprès de 27 pro-
jets d’innovation sociale en phase de change-
ment d’échelle,

3. Son positionnement : l’accompagnement straté-
gique est au cœur du modèle d’investissement,

4.  Sa capacité de mobilisation : la mobilisation 
des équipes internes, mais aussi celle de la 
profession du conseil au travers de Consult’In 
France et de 26 cabinets volontaires, ainsi que 
celle d’autres acteurs comme l’ADASI, l’Avise, et 
France active,

5. La temporalité que le Fonds s’est donnée : 7 
ans pour aller de la conception d’un modèle ra-
dicalement innovant à son évaluation.

Moyenne par projet

Phase 
de qualification

Moyenne 116K€
(66 K€ projet = 48 K 
 accompagnement)

Phase 
investissement

Moyenne 690K€
(565 K€ projet = 125 K 

 accompagnement)
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Les dispositifs sont nombreux mais encore insuffisamment articulés. Les entreprises peuvent jouer 
un rôle essentiel pour favoriser ces accompagnements, soit directement par les compétences internes 
qu’elles peuvent mobiliser, soit par leurs réseaux de parties prenantes qu’elles peuvent impliquer, soit 
encore en finançant l’accompagnement dont les projets ont besoin.

Quelques soient les modalités choisies, l’accompagnement est un élément majeur du partenariat entre 
l’innovateur et ceux qui contribuent à son développement.

ÉCLAIRAGE PAR LE CFF

Les pratiques d’accompagnement des fondations en France106

Le schéma ci-dessous illustre les pratiques des fondations en matière d’accompagnement. Si ce-
lui relevant de modalités opérationnelles progresse, notamment sur la mise en réseau, celui sur 
les besoins structurels stagne entre 2013 et 2017. 

Pratiques des fonds et fondations
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Accompagnement 

Gouvernance

Accompagnement Gouvernance

Implication dans la gouvernance
16%

 
Accompagnement 

Stratégique

Accompagnement Stratégique

Conseil en Stratégie & Management 
27%

Coaching de la gouvernance 
15%
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l

 
Socle de Base

Sélection 
88%

Suivi relationnel 
83%

Évaluation du partenariat 
92%

Accompagnement Partenariat

 
Accompagnement 

Opérationnel

Accompagnement Opérationnel

Mise en réseau 
83%

Relais 
de communication 

49%

Mobilisation 
des forces vives 

46%
Expertises 

53%

Les outils au service des territoires 
L’écosystème dans lequel évolue le porteur de projet d’innovation est structurant pour le développement 
du celui-ci. Tous les territoires n’ont pas les moyens d’avoir une ingénierie territoriale capable de porter 
les besoins des innovations sociétales.

Conscients de cette fragilité, de nombreux acteurs travaillent à mettre à disposition des territoires, notam-
ment grâce aux solutions numériques, des outils qui leur permettent d’agir efficacement en s’appuyant sur 
des dispositifs pertinents. Ces outils n’ont pas vocation à se substituer aux acteurs territoriaux, mais bien 
au contraire de les outiller en construisant avec eux les réponses à leurs propres besoins.

106) Étude « Enjeux et pratiques des fondations » (CFF-Le RAMEAU, septembre 2017)
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OUTILS

3 outils complémentaires pour développer l’innovation sur les territoires 

Dans le cadre de l’innovation sociétale, 3 besoins ont été qualifiés. Des plateformes numériques 
complémentaires, en cours d’expérimentation, permettent d’y répondre :

•  Identifier les projets innovants de mon territoire : le moteur de recherche 
Carrefour des innovations sociales, initié par le CGET en partenariat 
avec la FONDA

http://www.carrefourdesinnovationssociales.fr/ 

•  Rendre lisible et visible les dispositifs d’accompagnement 
pour les projets d’innovation : autodiagnostiquer ses be-
soins et être orienté par le HUB ESS initié par la Caisse des 
Dépôts en partenariat avec l’Avise.

https://hubess.fr/ 

•  Mettre à disposition des territoires les pratiques innovantes capitalisées des pionniers pour déve-
lopper son innovation : la plateforme « l’innovation territoriale en action ! », mise en ligne fin 2018 
par Le RAMEAU en partenariat avec la Caisse des Dépôts et le CGET.

107)  Voir les 3 volets des guides « construire ensemble » développés par le MEDEF et Le RAMEAU pour faciliter l’engagement sociétal des entreprises (sur 
les partenariats en 2014, sur l’engagement des salariés en 2016 et sur l’engagement territorial en 2018) 

108) Exemple / Centre de ressources « RSE & Partenariats » : https://rseetpartenariats.wordpress.com/
109)  MOOC « les partenariats qui changent le monde » et « les alliances qui changent les territoires » (ESSEC – Le RAMEAU, 2016), librement accessibles 

sur la plateforme coursera.com
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Mise en perspective de l’engagement 
territorial des entreprises

Les entreprises sont donc à la manœuvre pour répondre à la fois aux besoins des territoires et à leur 
propre performance. L’expérience des pionniers prouve la valeur ajoutée de l’engagement territorial tel 
qu’il vient d’être présenté au travers de l’expérience des entreprises.

Même si le mouvement de co-construction territoriale s’accélère, il convient de le promouvoir et de le 
faciliter. Pour ce faire, trois leviers complémentaires doivent être actionnés :

•  Outiller les organisations et les territoires : il est essentiel de capitaliser et de partager les expé-
riences des entreprises pionnières au travers d’outils tels que les guides pratiques107, les centres de 
ressources numériques108, et les MOOCs109. Il est essentiel qu’ils soient fondés sur l’expérience et 
adaptés aux besoins des entreprises. En raison de leur diversité, il est important de les décliner pour 
être au plus près de ce que vivent les entreprises et les territoires.

•  Accompagner les entreprises, et notamment les TPE et les PME, dans leur engagement territorial : 
pour accélérer le mouvement et permettre au plus grand nombre d’entreprise d’en bénéficier, les 
démarches d’accompagnement sont à favoriser et à encourager. Quelles soient sectorielles ou territo-
riales, elles permettent aux entreprises, et notamment les plus petites d’entre elles, de partager entre 
pairs les expériences. Une approche par l’action est en effet indispensable pour les entreprises.

• Faciliter les expérimentations innovantes : 
•  Promouvoir les alliances innovantes : pour favoriser le développement de l’engagement terri-

torial, il faut mettre en valeur les impacts des alliances innovantes110. C’est cette dynamique qui 
permet d’expérimenter de nouvelles solutions et de nouveaux modèles.

•  Tester un droit d’expérimentation partenariale : l’engagement territorial des entreprises est déjà 
une réalité de terrain. Cependant, celles qui l’ont expérimenté témoignent des difficultés qu’elles 
ont rencontré, et surtout des freins techniques qu’il convient de dépasser pour s’inscrire dans une 
dynamique pertinente111. C’est la raison pour laquelle le MEDEF souhaite que soit testé un droit d’ex-
périmentation partenariale112.

Fort de ce guide sur l’engagement territorial des entreprises, le MEDEF et ses partenaires souhaitent à 
la fois donner un outil très concret aux entreprises qui souhaitent s’engager et/ou renforcer leurs actions 
territoriales, mais aussi souligner l’importance de valoriser celles qui sont déjà engagées. 

Les meilleurs ambassadeurs de l’engagement sont en effet les entreprises qui ont expérimenté des dé-
marches innovantes. Si elles n’hésitent pas à témoigner de leur cheminement, ce qui permet à chacun 
de bénéficier de leur expérience, il convient de constater qu’elles ne sont généralement pas suffisam-
ment remerciées. Que ce guide leur soit un hommage rendu !

110)  Note « L’émergence d’une 3ème économie fondée sur des coopérations renforcées entre entreprises et associations » (MEDEF, mars 2016)
111) Étude « Freins techniques aux alliances innovantes » (CNAM – Le RAMEAU, septembre 2017)
112) Note « Développement économique des territoires : orientations générales du MEDEF » (MEDEF, juin 2018) 
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ILLUSTRATION

Entreprises & Cités

Depuis 1936, Entreprises et Cités est aux côtés 
de ceux qui créent, qui osent, qui bâtissent : les 
entrepreneurs et leurs équipes. En 2016, En-
treprises et Cités a modifié son organisation 
pour devenir un Fonds de dotation dans le but 
de pérenniser sa mission, développer ses actifs 
et renforcer sa visibilité autour d’une stratégie 
partagée : LE BIEN COMMUN DU TERRITOIRE !

Le Fonds de dotation Entreprises & Cités a été créé à l’initiative d’Alliance Emploi, du GPI (Grou-
pement Patronal Interprofessionnel intégrant le Groupe IRD), et du Medef Lille Métropole, en 
accord avec les experts et chefs d’entreprises impliqués dans ces dispositifs.

Entreprises & Cités sélectionne les projets selon 4 axes stratégiques : favoriser l’esprit d’en-
treprise ; accompagner des projets structurants ; soutenir des projets d’excellence territo-
riale ; mécéner la réussite.

Entreprises & Cités a pour objectif de développer l’interaction entre le monde économique et 
le monde académique, de faciliter l’insertion des jeunes dans le marché du travail, en formant 
les étudiants, enseignants et managers aux nouveaux modes d’organisation et modèles écono-
miques. Entreprises et Cités s’engage à contribuer à la création et à l’implantation de nouvelles 
entreprises dans notre région, à encourager la formation d’équipes de recherche scientifiques 
internationales et la collaboration avec de prestigieux instituts étrangers. 

Sa double vocation d’actionnaire et de mécène, modèle précurseur d’entreprise à mission, récon-
cilie capitalisme et bien commun autour d’une triple ambition : attractivité ; innovation technolo-
gique et sociétale ; excellence territoriale. Ce modèle innovant de philanthropie, prolongeant la 
dynamique RSE des entreprises qu’il implique, s’inscrit dans une logique de mécénat au service 
de l’intérêt général.

Pascal BOULANGER, Président & Olivier PAGEZY, Directeur Général

Lancement du guide sur le territoire des Hauts de France
Symboliquement, ce guide est lancé sur un territoire historiquement connu pour les liens entre les en-
treprises et leur territoire des Haut-de-France à l’occasion du 11ème World Forum de l’économie respon-
sable dont le thème en 2018 s’intitule « Entreprises & Territoires, la nouvelle donne mondiale ! ». 

Cet événement est organisé par le Réseau Alliances, en partenariat avec le MEDEF Territorial. Lais-
sons-leur le mot de la fin.



Mise en perspective 81

ÉCLAIRAGE PAR LE RÉSEAU ALLIANCES

Les perspectives de l’engagement 
territorial des entreprises

Réseau Alliances est le premier réseau régional d’entreprises en-
gagées dans la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE). 
Créé en 1993 à Lille par trois chefs d’entreprises, ce réseau pion-
nier en France rassemble aujourd’hui plus de 350 adhérents et 
partenaires en Hauts-de-France et accompagne les entreprises 
de toute taille et de tout secteur d’activité dans la mise en œuvre 
et l’amélioration de leur démarche RSE sur le territoire.

Convaincu que l’exemplarité des entreprises dans leurs bonnes pratiques de RSE sur le territoire 
impulsera des dynamiques globales et un monde de demain plus respectueux de l’Homme et de 
son environnement, le Réseau Alliances organise chaque année deux événements majeurs : les 
Trophées de l’Économie Responsable et le Forum Mondial de l’Économie Responsable.

La 12ème édition du Forum Mondial de l’Économie Responsable se tiendra à Lille du 16 au 18 oc-
tobre 2018 et vise à rassembler chaque année des milliers de participants autour d’intervenants 
de premier plan en provenance des cinq continents afin d’apporter collectivement des solutions 
aux défis sociétaux de notre siècle. L’un de ces défis est la réduction des inégalités territoriales 
tant économiques que sociales et environnementales.

L’édition 2018 du WFRE a donc pour thème « Super local » pour prouver par des témoignages 
concrets qu'entreprises et territoires sont la nouvelle donne mondiale.  L’entreprise, acteur ter-
ritorial de premier plan, peut contribuer, à travers une coopération de proximité et en favorisant 
les partenariats avec les parties prenantes locales à répondre aux besoins socio-économiques 
des populations et à l’essor d’une économie territoriale responsable qui façonnera l’économie 
mondiale durable de demain. 
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Étude de cas

Pour illustrer la diversité des modes d’action des entreprises sur leur territoire, 14 études de cas sont 
détaillées dans le kit pratique ci-joint.
 

Engagements territoriaux en France de PME

• Le Colonel Moutarde
• Groupe MILLET
• Laboratoire Science et Nature

Engagements territoriaux en France de grandes entreprises

• AG2R LA MONDIALE
• Fédération Nationale des Caisses d’Épargne
• Le Groupe La Poste
• Leroy Merlin

Engagements territoriaux à l’international de grandes entreprises 

• McCain
• Orange
• Groupe Renault
• Veolia

Engagements territoriaux de collectifs d’entreprises 

• Collectif pour l’Emploi
• Les Petites Pierres
• United Way – L’Alliance

Vous pouvez les retrouver en ligne, ainsi que ce guide sur le centre de ressources :
https://rseetpartenariats.wordpress.com/
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Pour aller plus loin !

Sur le mécénat

http://admical.org/

Sur la RSE

https://www.orse.org/

Sur l’innovation sociétale

https://investisseursocietal.wordpress.com/

… et le site du MEDEF (http://www.medef.com/fr/) et des MEDEF Territoriaux,  ainsi que ceux du 
Centre Français des Fonds et Fondations (CFF), du CJD, du Commissariat général à l’égalité des 
territoires (CGET), du Comité 21, de la Fondation FACE, d’OREE, du Réseau Alliances, de Territoires 
Conseils, et du Réseau des Entreprises pour la Cité !
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Après les partenariats en 2014, puis l’engagement des salariés en 2016, ce 
3ème volet des guides « Construire ensemble » met en valeur l’engagement 
territorial des entreprises.

Grâce à l’articulation entre le mécénat, la RSE et l’innovation sociétale, de 
nombreuses entreprises jouent un rôle essentiel dans la co-construction 
territoriale.

Co-rédigé par Admical, l’Orse et Le RAMEAU, ce guide éclaire les pratiques 
innovantes. Les études de cas illustrent cette dynamique qui contribue à la 
fois à améliorer la performance des entreprises et à relever les défis des 
territoires sur lesquels elles sont implantées.

MEDEF
55, avenue Bosquet
75330 Paris Cedex 07
www.medef.com

Le RAMEAU
1 Allée Charles V
94300 Vincennes

www.lerameau.fr

Ce guide est publié en partenariat avec : 


