




Comprendre 
les déterminants du choix 

des biodéchets

Conduire 

des analyses 

statistiques et 

économétriques

Modéliser 

les déterminants sociaux 

et économiques du tri des 

biodéchets et le choix des 

compost

Utiliser

la base de données 

les données du 

recensement de 

la part de biodéchets dans la poubelle

des ménages français (en 2022)

Ils finissent incinérés ou enfouis et contribuent aux émissions de

gaz à effet de serre.

La loi AGEC du 10 février 2020, oblige tous les producteurs à trier

à la source leur biodéchets, à partir de janvier 2024.

Peu économiques ont porté sur les déterminants du

compostage domestiques des biodéchets [1], à la différence du

grand nombre sur le tri du plastique, du verre et du

papier [2].

Pourtant, les biodéchets constituent une source importante de

matière organique. sont triés, ils peuvent être valorisés

par compostage ou méthanisation.
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Plusieurs variables territoriales (densité de population, taux de 

supérieur, nombre de nuitées dans les hébergements touristiques) 
sont en lien avec les performances de collecte des déchets. 

intercommunalités et des ménages pour déterminer les facteurs 

favoriser une gestion plus soutenable des biodéchets.

filière territorialisée et durable des biodéchets, en partant des 
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La procéduralisation du droit des catastrophes naturelles 
par Ameni CHERIF, doctorante en droit public 

Sous la direction du Professeur Christophe TESTARD 

Introduction 

Objectifs

Méthodologie  Résultats  

Conclusion 

Elargissement des zones à 
risque naturel 

Prolifération des types de 
risques naturels

du droit par

Des normes substantielles Des normes procédurales 

Contribuer à branche
de droit spéciale aux catastrophes
naturelles à partir de la procéduralisation.

Théorique

Étudier la capacité du droit à incorporer
des problématiques contemporaines
comme le changement climatique, les
catastrophes naturelles et à en apporter
les réponses convenables.

Pratique

La méthode inductive

La méthode déductive 

Les analyses 
comparatistes 

Prévention Réparation 

[3] J.-L. BERGEL, Théorie générale du droit, Dalloz, coll. « Méthodes du droit », 5ème éd., 2012, 399 p., spéc. p. 303
[4] « part des phénomènes observés pour en induire, par des hypothèses provisoires, des principes dont on vérifiera ensuite
en en déduisant les diverses conséquences », Idem.
[5] S. ADALID et F. MICHÉA, La procéduralisation du droit de Européenne, Presses universitaires de Rennes, 2022.

Définition : le raisonnement déductif est un raisonnement qui consiste
à « décrire la substance et révéler les critères distinctifs » [4]
Explication : cette méthode consiste à partir du sommet vers la base,

-à-dire de la théorie vers la pratique et .
Concrétisation :
Cette méthode consiste concrètement à :
Donner une définition abstraite de la procéduralisation du droit des
catastrophes naturelles : les fondements et .

Définition : le « raisonnement inductif » est celui qui « part des
phénomènes observés pour en induire, par des hypothèses provisoires,
des principes dont on vérifiera ensuite en en déduisant les
diverses conséquences » [3]
Explication : cette méthode consiste à partir de la base vers le sommet.
En termes, elle consiste à partir des détails, des faits, de la
réalité vers et les théories.
Concrétisation :
Cette méthode consiste concrètement à :
1. Faire un état des lieux des procédures qui concernent les
catastrophes naturelles dans les différents codes.
2. Catégoriser les procédures selon des critères.

- de la procéduralisation branches de droit comme le droit
de Européenne [5].

- des procédures mis en place sur les catastrophes naturelles dans
pays notamment ceux appartenant à une zone à haut risque de

catastrophes naturelles.
- Etudier la spécificité de la procéduralisation du droit des catastrophes
naturelles à partir de ces comparaisons.

Plans de prévention 
des risques naturels 

Information
participation                        
intégration  

Reconnaissance 

catastrophe 
naturelle 

Indemnisation 

Contentieux 

Protection civile 

[1]G. ANDRÉ, « Cartographie du risque naturel dans le monde. Etude comparative entre une approche social et une
approche économique de la vulnérabilité », Cybergeo: European Journal of Geography, Environnement, Nature,
Paysage, document 286, mis en ligne le 16 septembre 2004, consulté le 03 juin 2023. URL :
http://journals.openedition.org/cybergeo/2614 ; DOI : https://doi.org/10.4000/cybergeo.2614
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Comment définit-on et reconnait-on les organisations hybrides ?

Identité
organisationnelle

Logique
institutionnelle

Innovation 
sociale

Législation

Stratégie

Définition

En raison de la double mission poursuivie par les organisations hybrides, la formation de l'identité 
- Fairphone,  

fondée à Amsterdam -

La formation de l'identité organisationnelle est un défi majeurQu'est-ce qu'une organisation hybride

Une définition claire de la notion « hybride » est 
essentielle.

Les organisations hybrides poursuivent principale-
ment une mission sociale mais dépendent de manière 
significative des revenus commerciaux pour maintenir 
leurs opérations. Le modèle hybride intégré produit à la 
fois de la valeur sociale et des bénéfices commerciaux 
par le biais d'une stratégie unique et unifiée. Battiliana, 
J., Lee, M., Walker, J., & Dorsey, C. (2012)

Les formes organisationnelles hybrides sont des 
structures et des pratiques qui permettent la coexistence 
de valeurs appartenant à deux catégories ou plus. Les 
formes organisationnelles hybrides s'appuient donc sur 
au moins deux paradigmes sectoriels, logiques et 
systèmes de valeurs différents, et sont liées à 
l'émergence de nouvelles formes institutionnelles qui 
remettent en question les conceptions traditionnelles de 
l'organisation économique. Wilson, F., & Post, J. E. 
(2013)

Les organisations hybrides se caractérisent par une 
identité organisationnelle qui intègre systématiquement 
société civile et marchés, en échangeant une solidarité 
communale avec des ressources financières et non-

« créent une 
solidarité fonctionnelle » . Jäger, U. P., (2014). 

Gérer les logiques contradictoires 

En s'appuyant sur une étude de cas comparative      
inductive de quatre entreprises sociales d'insertion          

intégrées dans des logiques de bien-être social et des 
logiques économiques, les chercheurs ont constaté que 
ces organisations n'ont pas adopté une stratégie de 
découplage ou de compromis, mais ont plutôt intégré 
de manière sélective les éléments prescrits par chaque 
logique dans leur intégralité. Cette stratégie leur a 
permis de projeter leur légitimité auprès des parties 
prenantes externes sans avoir à s'engager dans une 
déception ou une négociation coûteuse. 

Un modèle hybride particulier a également été 
identifié, appelé "cheval de Troie". Dans le domaine de 
l'intégration professionnelle avec moins de légitimité 
en raison de leur logique commerciale intégrée ont 
stratégiquement incorporé des éléments d'une logique 
de bien-être social pour tenter de gagner en légitimité 
et en acceptation. Il est surprenant de constater 
qu'elles ont eu plus de chances d'y parvenir que des 
organisations comparables issues d'une logique de 
welfare social. 

Ces résultats suggèrent que lorsque la légitimité fait 
défaut dans un domaine particulier, les hybrides 
peuvent manipuler les modèles fournis par les 
multiples logiques dans lesquelles ils opèrent pour 
tenter de se faire accepter.

législation du Benefit Corporation (B-Corp) aux sociétés à but 
lucratif avec l'émergence de l hybride. 

Business model et socio-économieL'évolution du management stratégique

L'utilisation des perspectives de la recherche en 
stratégie peut nous aider à comprendre les 
orientations et les positions stratégiques que les 
hybrides choisissent (ou négligent). La nature de 
l'organisation hybride implique des conditions 
spécifiques, voire un réexamen des prémisses clés 
des optiques théoriques.

Les défis stratégiques auxquels la plupart des 
organisations hybrides sont confrontées dans leur 
environnement opérationnel actuel reflètent 
également l'évolution de la pensée en matière de 
management stratégique, qui consiste à ajouter des 
attributs liés aux parties prenantes aux différents 
cadres de recherche. Cette évolution assouplit les 
conditions strictes traditionnelles de maximisation 
du profit, de rationalité et de transparence, ce qui 
permet à des concepts plus intégrés tels que la 
coévolution et la théorie des réseaux de gagner en 
importance. 

Bien que de nombreuses recherches aient été 
menées sur les stratégies des organisations hybrides 
dans différents domaines, comme les autorités 
portuaires au Pakistan, les microfinances en Bolivie, 
etc, il manque encore une base analytique solide 
pour soutenir l'importance de   du management 
stratégique des organisations hybrides.

La Grameen Bank, fondée par Muhammad Yunus, 
lauréat du prix Nobel de la paix, est un excellent 
exemple d'entreprise sociale. Elle a répondu aux 
besoins financiers des pauvres grâce à un business 
model innovant qui leur fournit des microcrédits et 
d'autres services financiers. 

En établissant des agences de proximité et des 
banques villageoises dans les régions défavorisées, 
Grameen Bank offre des services financiers aux 
personnes en situation de pauvreté. Ce modèle 
opérationnel ancré dans la communauté permet à ces 
personnes d'accéder plus facilement aux services 
financiers, sans avoir à parcourir de longues distances 
jusqu'en ville pour obtenir un prêt. En fournissant des 
services financiers et des opportunités 
entrepreneuriales, Grameen Bank a permis aux 
personnes en situation de pauvreté d'atteindre 
l'indépendance économique et l'autosuffisance. Cela a 
non seulement amélioré leurs moyens de subsistance, 
mais aussi créé de meilleures perspectives d'avenir     

pour eux. 

Son modèle innovant et son impact socio-
économique témoignent du rôle important que  

jouent les organisations hybrides pour 
répondre aux besoins du marché et  

stimuler le développement économique.

CHU Anhua
Co-directeurs de thèse : Richard SOPARNOT, Aude DUCROQUET 
Doctorante 1ère année
Sciences de Gestion
CleRMa 

Les chercheurs commencent par décrire le conflit entre la RSE et la  
maximisation du profit dans le cadre du droit des sociétés, ainsi que les 

limites des organisations à but non lucratif. Ils ont répondu aux arguments 
avancés pour soutenir ou empêcher la mise en place de cette législation.

Non contente de réaliser un impact social, B-Corp cherche également à obtenir un 
statut juridique qui se situe entre l'organisation commerciale traditionnelle et l'organisation 
à but non lucratif. Le rôle de la législation du Benefit Corporation a été examiné, Ensuite, 

l'impact de l'action réglementaire (et de la déréglementation) sur les organisations hybrides a 
fait l'objet d'une discussion approfondie.

B-Corp est une nouvelle forme d'organisation qui mérite une attention théorique et empirique. Les 
entreprises qui adoptent le processus de certification B Corp sont motivées pour soutenir un leadership, 
concevoir de nouvelles stratégies et créer de nouveaux plans d'affaires pour un impact social durable.

Les fondateurs, les dirigeants et les membres ont expérimenté différents rôles 

Dans le cadre de ce processus expérimental, "Rekeying" implique que les 
dirigeants recadrent les compréhensions antérieures en interprétations   

plus duales. Cela a pour effet de faciliter l'adaptation et aide les 
membres de l'organisation à mieux intégrer progressivement des   

objectifs et des valeurs dans le cadre d'une identité hybride.









Présentation Utilité sociale, impact social, une question qui interroge tous les 
acteurs

Petite enfance
Animation
Formation
Sport
Défense des consommateurs
Thèse Cifre

-2024).

Question commune : Comment prendre en compte de la valeur (au 
sens large) créée par notre activité sur la société ?

0
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6000
Récurrence des termes "impact social« ,
"utilité sociale« , "empreinte sociale" et 

"valeur sociale" - Factiva
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Retour sur investissement

Evaluation de la 
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Mutuelle

Entreprise 
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Social businessAssociation 
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Coopérative sociale

Empreinte sociale Création de valeur sociale Etude des effets

Adapté de Defourny et Nissen (2017)

Méthodologie : revue de littérature + 20 entretiens semi directifs avec des salarié.e.s, bénévoles de la Fédération Léo Lagrange et avec 
des acteurs.rices inscrit.e.s dans des dynamiques territoriales.

Histoire
Patrimoine
Relation affective au 
territoire
Appropriation par des 
groupes sociaux
Identité de territoire

Délimitation de la politique 
de la ville ou liée à une 
politique publique
Référence aux projets de 
territoire

Eléments constitutifs 
du paysage
Climat
Ressources natures
Infrastructures
Activités 
économiques

dans des réseaux 
formels et informels
Inscription dans des 
chaînes de valeur
Référence aux 
autres organisations

« »

Méthodologie : revue de littérature + terrains en cours à Nantes (Analyses monographiques, entretiens, démarches participatives).

Matérialiser les interdépendances
géographiques











Value Logics of Citizen Energy Initiatives
Comparing commercial and social value creation of Citizen Energy 
Initiatives in France and Germany

France Germany

Number of CEIs 127 366

Number of additional BMs 25 335

Number of non-profit activities 68 22

Business models per CEI 0.2 0.92

Non-profit activities per CEI 0.54 0.06
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0,40

0,50

0,60
FRANCE GERMANY

Fig. 1: Distribution of social value creation activities for France and Germany. Classified by
social impact categories identified by Bielig et al. (2022).

Fig. 2: Distribution of additional business models beyond producing and selling or renewable electricity for France and 
Germany. Extended classification based on Wierling et al. (2022)
Fig. : Distribution of additional business models beyond producing and selling or renewable electricity for France and 
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FRANCE GERMANY Table 1: Comparison of aggregate values of CEIs in France 

and Germany
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Fig. 3: Distribution of organizational forms of entities identified through crawl of French and 
German CEI-websites.

Key insights
Only a limited share of the investigated CEIs actively engage in
non-profit activities. This share is considerably larger among
French CEIs compared to German CEIs (Tab.1).
Social activities of French CEIs focus more on reducing energy
poverty, while German CEIs focus more on community
development, such as supporting cultural associations (Fig.1)
German CEIs tend to have a more diversified commercial
business model portfolio, while French CEI tend to rely more on
revenues from electricity sales (see Fig.2 & Tab.1).
French CEIs link more often to other associations and NGOs,
while German CEIs link more often to private enterprises (Fig.
3).
German CEIs emphasize generating profit through their
business model portfolio, while in comparison, French CEI
rely on voluntary work and revenues from produced
electricity to conduct social activities such as educational
events in schools and supporting low-income households
on energy efficiency improvements.

Bielig M., Kacperski C., Kutzner F., Klingert S. (2022). Evidence behind the narrative: Critically reviewing the social impact 
of energy communities in Europe, Energy Research & Social Science, https://doi.org/10.1016/j.erss.2022.102859

Schwanitz V. J., Wierling A., Arghandeh-Paudler H., von Beck C., Dufner S., Koren I. K., Kraudzun T., Marcroft T., Mueller 
L., Zeiss J. P. (2023). Statistical evidence for the contribution of citizen-led initiatives and projects to the Energy Transition
in Europe, Scientific Reports, https://doi.org/10.1038/s41598-023-28504-4

Wierling A., Zeiss J. P., von Beck C., Schwanitz V. J. (2022). Business models of energy cooperatives active in the PV 
sector A statistical analysis for Germany, PLOS Sustainability and Transformation,
https://doi.org/10.1371/journal.pstr.0000029

Wierling A., Schwanitz V. J., Zeiss J. P., von Beck C., Paudler H. A., Koren I. K., Kraudzun T., Marcroft T., Müller L., 
Andreadakis Z., Candelise C., Dufner S., Getabecha M., Glaase G., Hubert W., Lupi V., Majidi S., Mohammadi S., Nosar 
N. S., Ziaabadi M., Zoubin N. (2023). A Europe-wide inventory of citizen-led energy action with data from 29 countries and 
over 10000 initiatives, Scientific Data, https://doi.org/10.1038/s41597-022-01902-5

Jan Pedro Zeiss Høgskulen på Vestlandet & CERDI, Université Clermont Auvergne

Commercial business models, non-profit activities and supporting
ecosystem are investigated for a sample of 366 German and 127
French CEIs active in the PV sector (ENBP database, see Wierling
et al., 2023). Inherent to all CEIs in the sample is the business
model of producing and selling electricity from solar PV
installations. Additional business models are shown in Fig.2. Non-
profit activates and the supporting ecosystem are presented in
Fig.1 and Fig.3 respectively.

Recent studies have shown that citizen energy
initiatives (CEIs) are growing across Europe
(Schwanitz et al., 2023). Various legal and other
forms exist, but most operate as hybrid
organizations, combining commercial with non-
profit value logics.

The social impact of CEIs has only been studied qualitatively
with few, not statistically representative samples (Bielig et al.,
2022). Filling this gap, a statistical investigation is presented.

Are you wondering what exactly Citizen 
Energy Initiatives are? Have a look at 
our documentary!





Technological Uncertainty and Catch-Up Patterns: 
Insights of Four Chinese Manufacturing Sectors

Lu XU (she/her)
ESC Clermont Business School, CleRMa-UCA 
Email: lu.xu@esc-clermont.fr
Tel : +33 (0)4 73 98 24 24 

1. INTRODUCTION
Catch-up, which is seen as a process of closing the income gap and/or increasing the technology capability, is studied at various analytical levels. Some
studies highlight leadership turnover during constant catch-up attempts (Kang and Song, 2017), whereas some other research pays specific attention to the
division of phases in catch-up processes (Hobday, 1995; Cho et al., 1998; Lee and Lim, 2001). Recently, some studies have focused on the windows of
opportunities seized by latecomers further stimulating the evolution of catch-up cycles (Landini et al., 2017; Lee and Malerba, 2017). In a catch-up cycle,
during the early prologue, interim development, or final complement, various windows of opportunities emerge in the constantly changing external
environment. Thereby, latecomers manoeuvre their capability building and learning mechanisms with diverse permutations (Figueiredo and Cohen, 2019).
Technology, market demand, and policy uncertainties affect the catch-up path choices. Catch-up cycle stages and technological uncertainty have
yet to be associated in the empirical research on catch-up strategy. Therefore, we bring attention to the pivotal question of this study and ask how process
patterns in catch-up cycle stages hinge on technological uncertainty.

2. LITERATURE REVIEW AND THEORETICAL DEVELOPMENT 
Van de Ven (1992) classifies process theories into four alternative families, namely, life cycle, teleology, dialectic, and evolution. Among these four, the first
two incorporate initiative conditions and equifinality, hence are predictive. Whilst the latter two centres on emergent changes and how they occur, thus have
fewer anticipatory changes, yet have more in explanation.

3. METHODOLOGY
The empirical setting of case study consists of the following sectors in China: pharmaceutical, general equipment, electronic device, and the home appliance
manufacturing sector(s).

34 onsite interviews were obtained between July and August 2017, including business managers and executives
36 National statistic bulletins and yearbooks, 64 government working reports, 20 policy documents, 30 media press articles and 7 internal reports

Explanation building is conducted from the interpretation of primary and secondary data in a sequence of revision (Yin, 2014): proposing the original view,
comparing the findings with theoretical propositions of catch-up concepts, revising the theoretical view, applying the revised view into case details, after
which, the process was repeated.

4. FINDINGS 

5. DISCUSSION & CONCLUSION
Typology of Catch-up Patterns 
Early Catch-up Stage and Pattern Monotony  // Late Catch-up Stage and Pattern Hybrid 
Influences of Technological Uncertainties on Industrial Catch-up
Technological uncertainty is determined by the trajectory fluidity: when the technological trajectory is easy to predict the uncertainty is low, and
conversely is high (Park and Lee, 2006). Similarly, the technological diversity affects trajectories to catch-up (Miao et al., 2018). Hence, technology
uniformity and stability lead latecomers to follow a predictable path consisting in the exploiting of tedious technology while capabilities are being
incubated. Facing technological volatilities, latecomers are obliged to explore and consolidate the core technology among various trajectories whilst
leveraging other variables, such as institutional precedence and market preferences (McMahon and Thorsteinsdóttir, 2013).

Explanatory Pattern 
Angle of observation: cumulative changes.
A pluralistic environment with conflicting forces and values
Investigate, identify, translate, adopt, and ensure the on-going
continuation of the development.

Convergent Hybrid Pattern

Respond more expeditiously than rivals in productization.
Up- manufacturing traits are inherited in this booming sector.

Predictive Pattern 
Equifinality.
Fundamental underlying logic, procedures or norms to regulate the
course of the change, and a series of processes from the initial to the
endpoint.

Divergent Hybrid 

The complexity of industry maturity requires
Retreating from the Red Ocean and exploring the possible opportunities
in the Blue Ocean market.

Early CATCH-UP CYCLE Late

+

-

Stage I
Entry

Stage II
Gradual

Catch-Up

Stage III
Forging
Ahead 

Stage IV
Falling 
Behand 

Time

A B C

Figure 1. Stages in the Catch-Up Cycle (Lee and Malerba, 2017, p.342 )

Life cycle Teleology Dialectic Evolution 
T          X          A +          +

Var       Sel Ret

-

Table 1. Families of process theories (Van de Ven, 1992, p.176)

Stages of Catch-up Cycle
A successful response of windows of opportunity is seen as a threshold or
critical time to differentiate a catch-up cycle between the early stages (entry
and gradual catch-up) and the later stages (forging ahead of latecomers and
falling behind of incumbents) (Lee and Malerba, 2017).

Technological Uncertainty and Catch-up
The uncertainty of technology refers to the ability to predict the
technological trajectories the firms face in the various industries (Park and
Lee, 2006). This uncertainty is related with the future technological

predictability .







Economic Growth 
and Income Inequality
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Results

Background

Conclusions

Data Analysis

RQ & Contributions

In all Europe positive connection between GDP

and Gini; contradicts curve for emerging

economies

High levels of poverty and unemployment + low

redistribution and investment in education foster

future increases in income inequality

Increasing income inequality and income losses in
(mostly) advanced countries, despite decreasing global
inequality
Dispersion of income inequality heterogeneous; not
related to the level of economic performance (the role of
economic growth?)
Empirical literature mixed evidence concerning this
relationship:

- positive growth - inequality link (Chang et. al, 2018;
Herwartz & Walle, 2020; Topuz, 2022)
- negative connection between concepts (Breunig & Majeed, 
2020; Anyanwu et. al, 2021)
- non-linear / non-statistically significant relationship
(Acheampong, Dzator & Sahabz, 2021; Batuo, Kararach &
Malki, 2022)

inverted U-shaped hypothesis:

1. What is the relationship between ec. growth and income

ineq. in both advanced and emerging EU countries?

( theory validation?)

2. Do poverty, unemployment, human capital, and

stabilization policies play a role? (Western vs Eastern

Europe)

The study of this connection in CEE countries during

1994-2020 (scarce evidence for post-communist

economies behaviour)

Evaluating the Poverty-Growth-Inequality Triangle in the 

EU using the PVAR strategy over 2000-2019

Investigating response in distinct sub-samples:

West, East, Eurozone, Non-Eurozone (differences?)

Panel Cointegration techniques

Fig.1 Spatial distribution of ineq. growth

Fig.2 Spatial distribution of GDP growth

Europe 
(20 years forecast)

Dynamic panel & Forecast analyses
Spatial econometrics


