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LE CAPITAL INTELLECTUEL DE LA GARDE CIVILE ET SA 
CONTRIBUTION A L'ECONOMIE SOCIALE 

Résumé : INTRODUCTION. 2. CADRE THÉORIQUE. 2.1. Le capital intellectuel. 2.2.  
L'économie sociale et le corps de la Guardia Civil. 3. 3. MÉTHODOLOGIE. 4. 
RÉSULTATS ET DISCUSSION. 5. CONCLUSIONS ET PROPOSITIONS. 6. 
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES.  

Résumé : Dans l'environnement socio-économique actuel, la sécurité est une question clé 
pour la coopération entre les pays qui composent l'Union européenne. Cela implique que 
les politiques du secteur public ne doivent pas seulement renforcer les capacités de 
défense, mais aussi mettre en œuvre des mesures qui contribuent à la sécurité économique 
et sociale. L'association de ces termes : sécurité, coopération, économie publique et 
sociale, nous amène à penser à une institution qui les a alignés dans sa stratégie depuis 
plus de 181 ans d'existence, l'Institution de la Garde Civile. Cependant, nous n'avons pas 
trouvé de recherches, d'articles ou de projets qui abordent cette question dans la sphère 
académique.  Cette étude analyse comment le capital intellectuel (CI) de l'institution 
contribue à générer de la valeur socio-économique à travers ses actions solidaires et 
humanitaires. La méthodologie utilisée est basée sur une analyse de contenu des 
informations divulguées sur son CI dans ses rapports de responsabilité sociale et de 
durabilité entre 2014-2023. Le modèle Intellectus adapté au contexte public a été utilisé 
pour identifier et quantifier les actifs immatériels. Les résultats montrent que le CI de 
l'institution, grâce à la gestion des connaissances, à la culture organisationnelle, aux 
relations extérieures, au caractère bienveillant et à l'engagement social, apporte une valeur 
tangible et intangible qui va au-delà de ses fonctions de sécurité publique. Cette recherche 
démontre la pertinence du CI dans les institutions publiques et son potentiel dans le 
renforcement d'une économie sociale intégrée dans l'Agenda 2030. 

Resumen: La seguridad es un tema clave para la cooperación entre los países que 
conforman la Unión Europea en el entorno socioeconómico actual. Esto implica que las 
políticas del sector público no sólo fortalezcan las capacidades en defensa, sino que 
también implementen medidas que contribuyan a la seguridad económica y social. 
Conectando estos términos: seguridad, cooperación, público y economía social, nos lleva 
a pensar en una institución que los ha alineado en su estrategia, durante más de 181 años 
de existencia, la Institución de la Guardia Civil. Sin embargo, no se han encontrado 
investigación, artículos o proyectos que aborden esta cuestión en el ámbito académico.  
El presente estudio analiza cómo el capital intelectual (CI) de la institución, contribuye a 
generar valor económico-social a través de sus acciones solidarias y humanitarias. La 
metodología utilizada se basa en un análisis de contenido de la información divulgada de 
su CI en sus memorias de responsabilidad social y de sostenibilidad entre 2014-2023. Se 
ha empleado el modelo Intellectus adaptado al contexto público, para identificar y 
cuantificar los activos intangibles. Los resultados evidencian que el CI de la Institución, 
a través de la gestión del conocimiento, la cultura organizativa, las relaciones externas, el 
carácter benemérito y el compromiso social aporta valor tangible e intangible que va más 
allá de sus funciones de seguridad pública. Esta investigación demuestra la relevancia del 
CI en instituciones públicas y su potencial en el fortalecimiento de una economía social 
integrada en la Agenda 2030. 

Mots-clés : économie sociale, capital intellectuel, garde civile, durabilité, valeur sociale. 
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ABBREVIATIONS 

ASGC : Association des gardes civils solidaires. 

CEPES : Confédération espagnole des entreprises de l'économie sociale. 

CE : Capital structurel. 

CH : Capital humain. 

QI : capital intellectuel. 

CIC : Centre de recherche sur la société de la connaissance. 

CIS : Centre de recherche sociologique. 

RC : Capital relationnel. 

EUROPOL : Police européenne. 

IADE : Institut d'administration des entreprises. 

KBW : Knowledge- Based View (vision basée sur la connaissance). 

MITES : Ministère du travail et de l'économie sociale. 

MRSCGC : Rapport sur la responsabilité sociale des entreprises de la Guardia Civil. 

MS : Rapport sur le développement durable. 

RBV : Resources- Based View (vision basée sur les ressources). 

RSE : Responsabilité sociale des entreprises. 

SDGs : Sustainable Development Goals (objectifs de développement durable). 

OECC : Office espagnol du changement climatique 

OCDE : Organisation de coopération et de développement économiques. 

ONG : Organisation non gouvernementale. 

ONU : Nations unies. 

OTAN : Organisation de l'Atlantique Nord. 

UE : Union européenne. 

VRIN : valeur, rareté, inimitabilité et non-substituabilité.  
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1. INTRODUCTION 

L'économie sociale est un modèle économique axé sur l'intérêt collectif qui place les 
personnes au centre de son activité, en donnant la priorité à la coopération, à la durabilité 
et à la solidarité plutôt qu'au profit individuel (Retolaza & Alzola, 2021). Le 
développement continu des économies et des sociétés exige de donner la priorité aux 
mesures qui améliorent la productivité dans tous les secteurs industriels. Il est 
particulièrement intéressant d'analyser comment une institution publique telle que la 
Guardia Civil, qui place les personnes au centre de son modèle d'entreprise, intègre les 
principes de l'économie sociale dans sa mission de garantie de la sécurité publique. 

Actuellement, l'économie sociale a été promue par le Comité économique et social 
européen, en mettant l'accent sur l'interdépendance entre l'économie et la société. En 
Espagne, le concept a été largement diffusé par la Confédération espagnole des 
entreprises de l'économie sociale (CEPES). En outre, la loi 5/2011, du 29 mars, dans son 
préambule, regroupe les principes de différenciation des entités de l'économie sociale, 
l'un d'entre eux étant l'accent mis sur les personnes et l'objectif social, en tant que 
principal. Dans ce contexte, les organisations participantes accueillent des projets sociaux 
réalisés individuellement, en tant qu'institutions ayant une autre forme juridique (Sánchez 
et al., 2018). Aligné sur le Plan global pour une culture de la sécurité nationale, car il est 
développé conformément aux Objectifs de développement durable (ODD) fixés par 
l'Agenda 2030. Pour évoluer, elle nécessite la collaboration active de tous les secteurs qui 
composent l'écosystème social, des organisations privées aux organisations publiques, en 
passant par les organisations de la société civile, sans oublier le secteur académique 
(García-Flores & Palma, 2020). 

Dans le prolongement du point précédent, on pourrait dire que l'institution de la 
Garde civile appartenant au secteur public présente une approche intégrée dans 
l'économie sociale à travers les dimensions ou les capitaux qui composent son capital 
intellectuel (CI). Depuis sa création, l'institution de la Garde civile fonde ses actions sur 
la sécurité, la prévention et la protection des droits et libertés des citoyens, mais aussi sur 
leur prise en charge et leur assistance lorsqu'ils se trouvent dans une situation de 
vulnérabilité (capital humain). En ce sens, elle encourage la participation et la 
coordination interne et externe avec différentes entités, ce qui est connu comme un 
caractère bienveillant (capital structurel). Cet intangible, combiné à d'autres tangibles tels 
que la structure et la diversification de l'institution, sert non seulement à renforcer les 
alliances qui favorisent les réseaux sociaux déjà établis, mais il est également utilisé 
comme facilitateur de connexions entre des communautés et des individus éloignés (Burt, 
2004) (capital relationnel). Sans oublier que la cohésion et la confiance générées par ces 
relations facilitent la transmission des connaissances, qui constituent un bien immatériel 
précieux dans l'économie (Arteaga et al., 2020). 

La recherche sur le CI a montré la pertinence de la valeur qui lui est attachée. 
Garanina et al. (2021), dans une étude structurée menée dans différents pays au cours de 
la période (2010-2020), ont observé la convergence des chercheurs pour conceptualiser 
le concept de CI en tant que générateur de valeur commerciale. Dans le présent document, 
nous éviterons d'entrer dans la rhétorique sur la valeur des actifs incorporels par rapport 
aux actifs corporels, car aujourd'hui, la controverse de l'ère post-industrielle des années 
1970 a été laissée de côté. La valeur des actifs incorporels d'une entreprise commençait 
alors à faire l'objet d'un débat dans le cadre de l'information financière. Les controverses 
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soulevées à leur sujet après l'éclatement de la bulle Internet, la crise financière mondiale 
de 2008, lorsque les entreprises ont commencé à évaluer les "risques", et une période de 
relative stagnation économique sont tout aussi oubliées (Hazan et al., 2021).  

L'académie indique que le paradigme du CI est considéré comme établi comme un 
système pour la réalisation de la valeur de l'entreprise parmi les universitaires à la fin de 
2010 et, par conséquent, a atteint la consolidation théorique dans nos jours. Par 
conséquent, l'objectif de cette étude est d'analyser dans quelle mesure les actions 
solidaires et humanitaires de l'institution de la Garde civile génèrent une valeur sociale 
pour les parties prenantes, en ayant un impact sur l'économie sociale à travers la gestion 
des éléments qui composent son CI, car ils sont la clé de la croissance et du 
développement social (Haskel & Weslake, 2018 ; Stratone, 2023). Notre décision repose 
sur le fait de combler une lacune constatée dans l'application d'une approche de CI à une 
institution publique en tant qu'agent actif de l'économie sociale et traditionnellement 
étudiée à travers un prisme opérationnel et juridique. En rendant ces principes visibles 
dans l'institution de la Garde civile, nous visons à ouvrir d'autres lignes de recherche qui 
n'ont pas été aussi explorées dans l'économie sociale et dans les organismes nationaux et 
internationaux d'application de la loi dans leur étude de la CI. 

Cet article est structuré de la manière suivante : dans la première section, nous 
rappelons et définissons brièvement le concept de Capital Intellectuel (CI). Ensuite, dans 
la deuxième section, nous analysons les synergies entre l'économie sociale et l'institution 
qui fait l'objet de notre recherche et nous en déduisons nos hypothèses de recherche. Ces 
hypothèses sont exposées dans la troisième section, qui traite de la méthodologie utilisée. 
Dans le prolongement de cette dernière, la quatrième section présente les résultats obtenus 
par la recherche et se termine par la cinquième section sur les conclusions tirées, les 
contributions et les limites. 

2. CADRE THÉORIQUE 

2.1. LE CAPITAL INTELLECTUEL (CI) 

Les entreprises de tous les secteurs, au niveau micro ou macro, doivent tenir compte de 
leurs actifs tangibles et intangibles utiles à la création de valeur, souvent appelée capital 
intellectuel (Cañibano et al., 2002 ; Bueno et al., 2008 ; Fernández et al., 2022). Cette 
notion prend de l'importance lorsque l'on établit l'importance des actifs incorporels dans 
l'économie des entreprises et que l'on positionne l'investissement dans les actifs 
incorporels par rapport aux actifs corporels. Des études montrent que les actifs 
incorporels sont essentiels à la croissance de l'économie et des entreprises (Haskel & 
Weslake, 2018 ; Stratone, 2023), notamment en raison de leur accélération après la 
pandémie de COVID-19 (Hazan, 2021). Cependant, cela n'a pas toujours été le cas, si 
nous passons en revue les études antérieures sur les actifs incorporels, nous trouvons au 
début des années 1990 la genèse du concept de CI. 

Après l'ère post-industrielle des années 1970, les entreprises ont commencé à 
s'interroger sur les actifs incorporels. Quelques décennies plus tard, les économies 
mondialisées et en réseau des années 1990 ont démontré l'importance de l'actif immatériel 
que constituent les flux d'informations internes et externes, les connaissances accumulées 
et les procédures exclusives. Il s'agissait d'actifs incorporels qui n'apparaissaient pas dans 
les états financiers, mais qui contribuaient à la réalisation des objectifs de l'entreprise. On 
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peut donc dire que le CI est né de la volonté de connaître le produit résultant de la 
soustraction de la valeur réelle d'une entreprise et de sa valeur de marché.  

Edvinsson et Malone (1999) tentent de l'expliquer par la métaphore selon laquelle 
le QI serait les racines d'un arbre, quelque chose que l'on ne voit pas, mais qui est 
nécessaire à la croissance. Pour ces auteurs, il se compose de l'infrastructure, des relations 
avec les partenaires et les clients, et des compétences des employés. D'autres auteurs, 
comme Johnson (1999), mettent l'accent, dans ce groupe d'intangibles, sur l'intelligence 
humaine et l'innovation en tant que générateurs de profit. Une revue de la littérature sur 
le QI nous amène à extraire les théories influentes comme piliers de son développement 
: 

1. La vision basée sur les ressources (RBV). Barney (1991) postule que, pour 
être compétitives, les ressources d'une entreprise doivent être précieuses, rares, 
inimitables et non substituables, popularisant ainsi dans le monde universitaire et 
dans la pratique les critères de la RBV. La stratégie d'entreprise se concentre sur les 
pratiques et les processus impliqués dans l'activité quotidienne développée dans 
l'organisation et ses résultats (Potter, 1996). Cette théorie commencera à 
conceptualiser non seulement les ressources tangibles, mais aussi les ressources 
intangibles telles que la connaissance (Grant, 1996). 

2. Théories de la vision basée sur la connaissance (KBW). Dans la nouvelle 
société de la connaissance, c'est la ressource par excellence. Sa principale 
exponentielle est la spirale de la connaissance, largement popularisée par ses 
créateurs Nonaka et Takeuchi (1995). Leur vision de l'entreprise est celle d'une 
entité active de création et de diffusion de connaissances. À cette fin, la 
connaissance tacite, celle qui est inarticulée, intuitive, découle de l'expérience de 
l'individu "dans" et "avec" le travail qu'il effectue "know how" (Nonaka & 
Takeuchi, 2021). Il est transmis et en même temps transformé dans l'organisation 
lorsqu'il est appliqué (Grant, 1996) en connaissances explicites. Elles peuvent être 
codifiées, écrites, objectives et facilement transférées (Nonaka & Konno, 1998), le 
"know about" étant créé au niveau de l'organisation et de l'individu. Cette théorie 
lui confère un dynamisme et une projection externe qui faisaient défaut à la théorie 
précédente (Bontis, 2002). 

3. La théorie des capacités dynamiques. Comme l'ont indiqué ses précurseurs 
(Teece et al., 1997), elle se concentre sur la capacité combinatoire des entreprises à 
faire en sorte que leurs connaissances, leurs compétences et leur expérience restent 
intégrées dans leurs produits et leurs processus et soient difficiles à imiter. Bien que 
plus moderne que celles évoquées ci-dessus, elle s'est étendue aux domaines 
suivants : l'entrepreneuriat (Alvarez & Barney, 2001) ; la performance des 
entreprises (Wang et al., 2011 ; Stratone, 2023) ; le retour sur investissement (Chen 
et al., 2009 ; Tan et al., 2007) ; les environnements en réseau (Zheng et al., 2011) 
et l'environnement (Chen, 2008 ; Haarhaus & Liening, 2020). 

Ces théories conduisent à définir le CI comme l'ensemble des ressources matérielles 
et immatérielles et la capacité des entreprises à les gérer, ce qui les rend compétitives et 
durables. 

2.1.1 Définition et dimensions du QI 

L'analyse de la littérature n'a pas permis de trouver une définition universellement 
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acceptée du CI. Malgré cela, les auteurs s'accordent à montrer comment son identification 
et son utilisation créent des avantages pour l'organisation (Hazan et al., 2021 ; Sumedrea, 
2013). Les contributions de certains auteurs pertinents qui ont étudié le CI sont présentées 
ci-dessous (tableau 1).  

Tableau 1 
Principales contributions aux définitions de l'IC.

 

Dans cette étude, nous définissons le CI comme des valeurs immatérielles qui, 
lorsqu'elles sont gérées conjointement avec des valeurs matérielles, contribuent à la 
croissance commerciale, économique et sociale.  
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Tout comme il n'existe pas de consensus sur la définition du QI, il n'y a pas de 

modèle universellement accepté pour sa mesure. Au fil du temps, divers modèles ont tenté 
de classer la mesure des actifs incorporels, évoluant de modèles plus simples tels que 
Skandia (1997) à des modèles plus complexes tels que le modèle Intellectus mis à jour 
(2011).  

Parmi les pionniers de la mesure du QI, le Skandia Navigator d'Edvisson et Malone 
(1997) regroupe les éléments qui composent le QI en deux dimensions pour son étude : 
le capital humain et le capital structurel. En revanche, la plupart des auteurs qui se 
consacrent à l'étude du CI s'accordent à regrouper les intangibles qui le composent en 
trois capitaux : le capital humain (HC), le capital relationnel (RC) et le capital structurel 
(SC) (Petty & Guthrie, 2000 ; Navarro & Medina, 2024). Pour illustrer cela, nous 
présentons les classifications en capitaux avec leurs éléments dans le tableau 2. La 
première colonne présente les indicateurs de Johnson (1999), qui a apporté à la littérature 

une distinction claire entre les indicateurs financiers et non financiers en relation avec la 
valeur de marché d'une entreprise. La deuxième colonne montre la classification réalisée 
par Cañibano et al. (2002) sur la base du projet MERITUM1 promu par l'OCDE et la CE 
; elle a été représentée parce que l'institution s'inscrit dans ce contexte. 

Tableau 2 
Exemples de catégories de CI et de classifications d'indicateurs. 

Pour ces auteurs, le CI est la combinaison des éléments qui composent les capitaux 
dont disposent les entreprises. Cependant, dans la revue de littérature, nous avons 
également trouvé des auteurs tels que Delgado et al. (2008), qui préfèrent l'étudier en le 
divisant en cinq dimensions : le capital humain, le capital technologique, le capital 
organisationnel, le capital relationnel et le capital social. En suivant cette dernière 
catégorisation du CI, on pourrait donc s'interroger sur la pertinence d'extraire le capital 
social du CI et de l'aligner sur l'économie sociale. L'objection que nous soulevons est que 
le capital social, que ce soit en tant que dimension ou en tant que subdivision du capital 
relationnel, ne crée pas de valeur en soi sans l'interaction des deux autres capitaux, comme 
nous l'expliquons ci-dessous. 

                                                
1 Mesurer l'immatériel pour comprendre et améliorer la gestion de l'innovation (MERITUM) : projet 
conjoint OCDE-CE visant à stimuler la recherche en Europe (1998-2001). 
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À cette fin, nous définissons ici, sous une forme synthétisée, les dimensions dans 
lesquelles les éléments qui composent le QI sont généralement classés par les 
universitaires en vue de leur étude, ainsi que la manière dont ils sont liés : 

• La dimension du capital humain (CH) comprend les connaissances 
établies chez les employés d'une entreprise ; les individus sont capables de les 
générer (Delgado et al. 2008). Il réside dans les capacités, les compétences, 
l'expérience (Bueno & Merino, 2007 ; Bellucci et al., 2021), les valeurs et les 
attitudes à l'égard de l'entreprise et de l'emploi. En outre, ce capital inclut celui des 
salariés, qui sont des sources actives de connaissances utiles pour l'organisation 
(Merino et al., 2018). La relation avec les deux autres capitaux se manifeste à la 
fois dans l'innovation (Li et al., 2020), car ce sont les individus d'une organisation 
qui demandent de nouvelles façons de faire les choses (CE) et dans la capacité à 
travailler avec les autres et à négocier, ce qui nécessite motivation, loyauté et 
satisfaction (CE, 2006) (CR). 
 

• Pour la plupart des auteurs (Chen et al., 2009 ; Delgado et al., 2008 ; 
Dumay et al., 2016 ; Merino et al., 2018, Oliveira et al., 2020), la dimension du 
capital structurel (CS) est constituée d'actifs tels que : la structure organisationnelle, 
les routines, les procédures, les processus, les bases de données, les manuels, les 
brevets et les logiciels, qui restent dans l'entreprise lorsque les personnes qui y 
travaillent ont terminé leur travail. Certains de ces actifs sont tangibles, comme les 
machines et la structure. D'autres sont intangibles, comme la propriété 
intellectuelle, les marques, les brevets, la culture organisationnelle (Chen et al., 
2009) et l'image (Merino et al., 2018 ; Jeffrey et al., 2019). La relation la plus 
notable avec les deux autres capitaux repose sur la structure de l'organisation. Celle-
ci sert d'échafaudage par lequel les processus et les procédures sont transférés entre 
le capital humain et le capital technologique, créant ainsi des relations entre les 
parties prenantes .2 

 
• La dimension du capital relationnel (RC) couvre les actifs générés par 

l'ensemble des relations entre les employés, les clients, les fournisseurs, les 
actionnaires (Bellucci et al., 2021), les alliances stratégiques qui génèrent des 
informations et des connaissances pertinentes pour l'entreprise. La synergie générée 
avec les autres capitaux peut être illustrée par les relations formelles et informelles 
entre les employés de l'organisation, car elles sont essentielles à la transmission et 
à la génération d'informations et de connaissances (CH). En ce qui concerne le CE, 
nous constatons que ces connaissances sont diffusées d'un individu à l'autre et sont 
également transformées en restant dans les organisations (De Castro & García, 
2003), influençant ainsi l'économie et la société (Garanina et al., 2021). 
L'importance de ce capital relationnel est perçue dans la segmentation des clients 
que les entreprises effectuent habituellement, dans la création ou la diminution des 
accords commerciaux et dans l'établissement ou le renforcement des alliances, car 
tout le monde n'a pas les mêmes besoins ou ceux-ci changent au fil du temps. 

                                                
2 Les parties prenantes. Pour le pionnier Friedman, les parties prenantes sont toutes les personnes qui 
influencent ou sont influencées par une entreprise. Les parties prenantes de la Guardia Civil comprennent 
les citoyens, les administrations publiques, les gardes civils et d'autres organisations telles que les ONG, la 
sécurité privée, les universités et les forces de police internationales. Parmi ces parties prenantes, on trouve 
également des personnes aux intérêts opposés qui appartiennent à des gangs criminels, des groupes 
terroristes, des criminels, etc. 
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Ainsi, c'est l'interaction des capitaux susmentionnés qui crée de la valeur dans une 

organisation. Nous l'illustrons par la production de connaissances, reconnue comme un 
élément clé du développement économique (OCDE, 2006). Les informations et les 
connaissances sont diffusées par des structures humaines ou technologiques (Devenpor 
& Prusak, 2001 ; Wang, 2011) ou les deux (CH). Nous savons également qu'elles sont 
accumulées dans ces structures par le biais de processus, d'opérations, de routines 
organisationnelles, de procédures, etc. (De Castro & García, 2003), qui constituent 
l'échafaudage des activités commerciales et sociales et permettent de créer de la valeur 
organisationnelle (Demartinni & Trucco, 2016) (EC). Dans une mesure plus ou moins 
grande, le développement d'un réseau est encouragé, en favorisant les schémas de 
participation, la collaboration, le développement d'initiatives et de plates-formes sociales 
(CR). Cependant, ce réseau, même dans son état optimal, pourrait entraver le flux de 
connaissances, en raison des éléments qui le composent, tels que : avoir un personnel 
insuffisant ou mauvais, une mauvaise gestion, ou même que les procédures ou les 
politiques de la stratégie de l'entreprise interfèrent négativement dans ce réseau (Merino 
et al., 2018).  

En guise de conclusion théorique, il ne fait aucun doute que le fait de se concentrer 
sur la valeur réelle d'une entreprise et de la déterminer a été le moteur du développement 
du capital intellectuel. L'objectif était d'expliquer le résultat de la différence constatée 
entre la valeur d'une entreprise dans ses livres financiers et sa valeur de marché. Cette 
valeur, expliquée au CI, est due à l'interaction des éléments qui la constituent tels que : 
les compétences, les connaissances et l'expérience des employés ainsi que les projets de 
R&D&I ; les routines organisationnelles ; l'interaction des relations internes et externes 
(Briñez, 2021) tant au niveau des employés qu'avec les fournisseurs, les actionnaires, les 
alliés et les clients (CE, 2006) 3  . Sans oublier la gestion de la transformation, de 
l'acquisition et de l'application dans un environnement changeant (Nonaka & Takeuchi, 
2021).  

Ces caractéristiques positionnent le CI comme une clé de la croissance économique 
(Bellucci et al., 2021), sociale et durable (Secundo et al., 2020) adaptée à un marché 
volatile, diffus, incertain, ambigu, complexe (Nonaka & Takeuchi, 2021) et 
technologiquement perturbateur (Wang et al., 2021). C'est pourquoi, dans la section 
suivante, nous expliquerons empiriquement, à travers l'institution de la Garde civile, 
comment les entreprises peuvent fournir des avantages socio-économiques par le biais du 
CI. 

2.2. L'ÉCONOMIE SOCIALE ET LE CORPS INSTITUTIONNEL DE LA GARDE 
CIVILE 

L'économie sociale4 est définie comme un ensemble d'activités commerciales et 
économiques menées par des entités en vue de la réalisation du bien collectif de ses 
membres, de l'intérêt économique et/ou social général selon les principes de l'économie 
sociale (MITES, 2025). Actuellement, le concept est consolidé en Espagne et diffusé par 
le Centre international de recherche et d'information sur l'économie publique, sociale et 
                                                
3Document RICARDIS de l'UE (2006). La Commission européenne s'appuie sur cette interaction basée sur 
le projet MERITUM, 2002. Il est défini comme la combinaison du capital humain, du capital structurel et 
du capital relationnel, des ressources et des activités d'une organisation. 
4 Il est actuellement promu par le Comité économique et social européen et se concentre sur 
l'interdépendance entre l'économie et la société. 
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coopérative. Si nous mettons en relation ces termes : public, social, coopératif et 
économie publique, cela nous amène à penser à une organisation qui les a alignés dans sa 
stratégie pendant plus de 181 ans d'existence : l'institution de la Garde civile, en faisant 
converger les pratiques économiques et sociales dans la fourniture de biens et de services. 
Nous nous appuyons sur la découverte, au sein de l'institution, de principes établis de 
l'économie sociale et collaborative tels que ceux énumérés ci-dessous, par des auteurs tels 
que Díaz-Foncea et al : 

- Promouvoir la solidarité entre les employés en facilitant les structures, en 
les motivant à faire preuve de solidarité et de coopération.  

- Reconnaissance de la solidarité et de l'engagement à travers l'esprit du 
mérite. 

- Promotion de l'égalité au sens large, pas seulement sur la base du sexe. 
- Inclusion et cohésion sociale. 
- Aider et soutenir les groupes les plus vulnérables et ceux qui sont menacés 

d'exclusion sociale. 
- Conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale. 
- Générer la durabilité en interne et en externe, dans le respect de 

l'environnement et de la protection de la biodiversité. 

L'avantage concurrentiel de cette institution est d'offrir des services de qualité 
supérieure afin d'être une référence dans son secteur, devant les citoyens, l'État et l'Union 
européenne. Sa mission, au sein des forces et corps de sécurité de l'État, est de "protéger 
le libre exercice des droits et libertés et de garantir la sécurité publique" (art. 104 de la 
Constitution). Elle le fait en plaçant les personnes au centre de son action, en assurant 
leur sécurité et leur intégrité, dans la proximité. Les fonctions sont présentées dans le 
tableau 3. 

Tableau 3 
Définition des compétences fonctionnelles de la Garde civile 

Note : Les données de ce tableau sont basées sur la loi organique 8/1986 du 13 mars 1986 et 
sur les rapports de durabilité de la Guardia Civil, 2023. 
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En plus des fonctions présentées dans le tableau ci-dessus, en partageant des 

compétences avec d'autres forces de police régionales et nationales, la Guardia Civil est 
responsable de la sécurité des citoyens sur 84,53% du territoire national et de la mer 
territoriale (CG, 2023). D'autre part, en tant que force de sécurité publique de nature 
militaire, elle peut mener des missions internationales en rejoignant une organisation 
internationale telle qu'EUROPOL, l'ONU ou l'OTAN, ainsi que les forces armées 
espagnoles (CG, 2023).  

On peut dire qu'avec plus de 80 000 hommes, elle est déployée sur l'ensemble du 
territoire national et international. Elle est diversifiée en spécialités : Protection de la 
nature, Police judiciaire, Services d'information et Service maritime, entre autres. À cela 
s'ajoute le potentiel humain déployé dans la sécurité des citoyens, avec plus de 2 000 
unités territoriales (CG, 2025).  

2.2.1 Valeur sociale créée par l'institution. 

La valeur sociale peut être définie comme le résultat positif des actions développées par 
une entité sur la société (Retolaza & Alzola, 2021). Cette valeur immatérielle est 
contextualisée dans l'engagement des gardes civils à aller au-delà de l'accomplissement 
de leur mission. Ils le font en tant que contribution sociale, en se concentrant à la fois sur 
l'amélioration de la vie et le soutien des citoyens, ainsi qu'en étant conscients des 
préoccupations environnementales, conformément à l'un des principes de l'économie 
sociale énoncés par Díaz et Lejarriaga (2019). Par exemple, en ce qui concerne ce dernier 
principe, elle a enregistré son empreinte carbone auprès de l'Office espagnol du 
changement climatique (OECC), devenant ainsi l'une des seules forces de police à le faire 
au niveau mondial. Nous soulignons également le prix décerné par les Nations unies en 
2023, "Prix de la protection de l'ozone pour les agents des douanes et de la police".  

Ces valeurs sont renforcées par l'institution grâce à la transparence et à la 
reconnaissance de ses actions, en présentant un impact intégrateur et collaboratif, où les 
communautés au sein desquelles ses projets sont développés ont un rôle dans la prise de 
décision, sur ce qu'elles considèrent comme une valeur. Par conséquent, l'institution 
combine ses ressources, ses politiques et ses processus pour améliorer la vie des 
personnes et de la société en général, ce que l'on appelle la valeur sociale (Retolaza & 
Alzola, 2021). 

Pour développer ses capacités, son modèle d'entreprise consiste à diffuser et à 
appliquer une culture de la sécurité de qualité, polyvalente, disponible et proche du 
citoyen. Pour ce faire, elle transmet ses connaissances et son expérience à d'autres forces 
de police nationales et internationales, aux citoyens, au gouvernement et à d'autres parties 
prenantes, avec professionnalisme et bienveillance. Ce dernier est reconnu parce que les 
gardes civils travaillent avec la connaissance et l'engagement de faire des choses 
extraordinaires, contribuant à ce que nous avons appelé les intangibles.  

Il convient de rappeler que dans le premier règlement de service de 1844, l'article 
32 indiquait déjà sa nature charitable et protectrice. À la même époque, l'article 6 de la 
Charte de la Guardia Civil stipulait que la Guardia Civil devait prendre soin des personnes 
non protégées et être un heureux pronostic pour les personnes affligées (GC, 2025). 
Quelques années plus tard, en 1929, l'institution s'est vu décerner la Grand-Croix de 
l'Ordre civil de la Charité avec un insigne noir et blanc, qui implique un risque personnel, 
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en reconnaissance des services humanitaires et héroïques qu'elle a rendus. On peut donc 
dire que la solidarité et la coopération sont des valeurs inscrites dans l'ADN de l'institution 
depuis sa création, devenant ainsi la marque de l'identité de l'Institut.  

L'esprit, ou le caractère bienveillant, est encore présent aujourd'hui, exprimé dans 
son code de conduite5 . L'article 21 prévoit la fourniture d'une assistance aux citoyens, 
que le personnel soit en service ou non. On le retrouve également dans le point 7 du 
décalogue des membres de la Guardia Civil, qui stipule qu'ils doivent toujours aider ceux 
qui en ont le plus besoin, en se concentrant sur les personnes en situation de vulnérabilité 
et de manque de protection ; il est également exprimé dans leurs rapports de responsabilité 
sociale d'entreprise (MRSC) et dans le magazine officiel de la Guardia Civil.     

C'est pourquoi l'institution promeut ce bien immatériel, qu'elle considère comme 
un actif organisationnel, en le promouvant par le biais de services humanitaires, du 
volontariat, de la lutte pour la biodiversité et l'environnement. Il est produit, tant au niveau 
individuel que dans d'autres organisations, comme indiqué sur son site web 
#GComprometidos. 

Compte tenu de ce qui précède, nous pouvons dire que la mission de la Garde civile 
n'est pas seulement basée sur la sécurité publique, mais qu'elle inclut également le bien-
être de la société, qui est déterminé par le dynamisme fourni par les dimensions de la CI 
qui la composent, générant une croissance économique (Nonaka & Takeuchi, 2021). 
Cependant, cette valeur économico-sociale n'est pas prise en compte ou est inconnue dans 
le monde académique, puisque, lorsque nous avons mené notre recherche, nous n'avons 
pas trouvé d'études, de recherches ou d'articles sur le sujet. C'est pourquoi, dans la section 
suivante, nous exposerons nos hypothèses sur la contribution de la valeur économique 
sociale de l'institution dans le modèle de recherche. 

3) MÉTHODOLOGIE 

Sur la base de ce qui précède, nous présentons le modèle de recherche (figure 1) dans 
lequel les hypothèses de cette étude sont énoncées : 

  

                                                
5 Décret royal 176/2022 du 4 mars, approuvant le code de conduite de la Garde civile. 
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Figure 1. 

Modèle de recherche et hypothèses. 

H1. Le capital humain est identifié dans l'institution. 

H2. Le capital structurel est identifié dans l'institution. 

H3. Le capital relationnel est identifié dans l'institution. 

H4. L'interrelation des trois capitaux a un impact sur la création de valeur sociale. 

H5. La valeur sociale générée influence l'économie sociale. 

H6. L'économie sociale influence le capital intellectuel de la Guardia Civil. 

Afin de tester nos hypothèses, nous avons suivi les indications de Codina et al. 
(2020) en réalisant une revue de littérature à l'aide de bases de données scientifiques telles 
que SCOPUS, Web of Science et Google Scholar. Ces auteurs montrent dans leur 
recherche que ces bases de données, utilisées par la communauté scientifique 
internationale, couvrent largement tous les domaines de la connaissance. La recherche a 
été effectuée à la fois dans les champs : titres d'articles, dans le résumé ou par les mots-
clés indiqués dans cet article. Cependant, la recherche n'a donné aucun résultat, 
démontrant le manque d'articles scientifiques sur notre sujet de recherche. Pour cette 
raison, nos données ont été obtenues à partir de la revue documentaire et bibliographique 
des bases de données du Ministère de l'Intérieur, ainsi que du Ministère de la Défense et 
de l'Institution de la Garde Civile, où l'Institution publie ses rapports financiers et non 
financiers. Nous nous appuyons donc sur des données quantitatives et qualitatives 
provenant de sources primaires ouvertes. 
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La technique choisie a été l'analyse de contenu6 , car elle a été fréquemment utilisée 
avec succès dans l'analyse des rapports de divulgation sur le CI (Magau 2021 ; Dumay el 
al., 2016). Elle est également adaptée à la vérification d'hypothèses formulées de manière 
déductive (Bini & Giunta, 2017).  Les corpus de l'analyse de contenu sont les rapports de 
responsabilité sociale de la Garde civile (MRSCGC) et les rapports de durabilité (MS). 
Notre décision est basée sur le fait que les rapports annuels sont des outils utilisés par les 
organisations pour communiquer à toutes les parties prenantes ce qu'elles considèrent 
comme important, en les divulguant (Petty & Guthrie, 2000 ; Bontis 2002 ; Guthrie & 
Abeysekera, 2006 ; Dumay et al., 2016). Conformément à la tendance actuelle, les 
entreprises divulguent leurs états financiers et non financiers aux parties prenantes dans 
ces rapports annuels (Dumay et al., 2016). 

Il s'agit d'une étude longitudinale couvrant la période de 2014 à 2023, date des 
derniers rapports d'information annuels publiés. En plus de déterminer la cohérence des 
données, nous sommes en mesure d'obtenir la tendance institutionnelle en les analysant. 
Nous entendons répondre à la question de savoir si la contribution de l'institution à 
l'économie sociale lui est inhérente, conformément à l'objectif de notre étude. 

L'unité d'analyse dans l'analyse de contenu est celle qui indique la présence ou 
l'absence des éléments à investiguer (Moreiro et al., 2006). Pour obtenir cette unité 
d'analyse, parmi les cadres conceptuels utilisés pour définir, classer et enregistrer les 
informations divulguées sur les CI, certains auteurs utilisent habituellement le modèle de 
Sveiby (1997) modifié par Petty et Guthrie (2000). Cependant, dans cette recherche, afin 
d'obtenir notre unité d'analyse, nous avons adapté les indicateurs du modèle Intellectus7 
(2011) à l'institution, en raison de sa large répercussion nationale et internationale et parce 
qu'il est considéré comme un modèle intégratif pour mesurer le QI (Merino et al., 2018). 
Les considérations les plus notables de ce modèle sont les suivantes :  

• La création d'un "arbre de pertinence" établissant une structure du CI, 
afin d'identifier les unités de mesure qui le composent, en établissant une hiérarchie 
de composants, d'éléments, de variables et d'indicateurs. Sur cette base, les 
catégories, les éléments, leurs définitions et les indicateurs ont été adaptés pour 
l'identification du CI dans l'institution (voir annexe I : tableaux 4 à 6). 

 
• L'élaboration d'un indice synthétique, basé sur les principales 

composantes pour le quantifier. Celles-ci sont représentées dans une "carte des 
variables et des principaux indicateurs" qui sera utilisée comme mesure quantitative 
de l'ensemble des biens incorporels identifiables. À la suite de ce point, nous 
indiquons à l'annexe II les formules utilisées pour obtenir les indices.  
 

• la préparation du rapport sur le contrôle interne (RCI) en vue de sa 
diffusion. Par conséquent, à la suite de la littérature, un examen des documents dans 
lesquels l'institution publie ses rapports financiers et non financiers a été effectué. 
 

                                                
6  Pour Allport (1965), il s'agit d'une méthode d'étude et d'analyse des communications de manière 
systématique, objective et quantitative dans le but de mesurer des variables. 
7 Document Intellectus, nº5 (2003) : il a été développé par le professeur Bueno et le Centre de recherche 
sur la société de la connaissance (CIC). Il a été modifié en 2011, donnant lieu au modèle Intellectus : Mesure 
et gestion du capital intellectuel, par l'IADE (Institut d'administration des entreprises). Les indicateurs 
adaptés sont tirés de son point 6. Tableau des indicateurs (pp. 36-58). 
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Nous avons réussi à limiter la subjectivité qui pourrait survenir lors de l'obtention 

de l'unité d'échantillonnage ou de l'unité d'analyse, en ajoutant de la transparence dans la 
catégorisation et en utilisant des règles de décision cohérentes tout au long de notre étude 
longitudinale. En ce qui concerne la fiabilité, l'instrument de codage a été manuel, sans 
recours à un logiciel, ce qui a permis d'éviter les problèmes posés par les mots à sens 
multiples qui, bien qu'ils puissent être réduits en augmentant les mots clés dans le 
contexte, ne détectent pas le sens du CI spécifique de l'institution, ni l'interprétation qui 
en est faite (voir annexe III : Phases de l'analyse de contenu). 

Ensuite, afin de comprendre le comportement des variables de notre étude 
(dimensions du QI), nous les avons classées selon la division tripartite du QI : capital 
humain, capital relationnel et capital organisationnel. Nous nous basons sur celle-ci telle 
qu'elle a été établie par la Commission européenne (2006), sur la base du projet 
MERITUM (Cañibano et al., 2002) cité dans la section 2.2 (voir annexe I : tableaux 4-6). 

Enfin, une analyse statistique des mesures de distribution de fréquence, de 
tendances et de dispersion a été réalisée. L'étude statistique vise à observer l'importance 
des éléments pour l'institution ainsi que leur comparaison et leur position par rapport aux 
autres éléments du CI, tout au long de la période étudiée. Pour ce faire, le programme 
statistique RStudio, version 2024.12.0+467 pour macOS 13+ a été utilisé. 

 

4. RÉSULTATS ET DISCUSSION 

Les résultats de notre recherche identifient le QI dans l'institution. Dans l'analyse de notre 
recherche, en adaptant le modèle Intellectus, les catégories, les éléments et les indicateurs, 
l'identification de ses éléments constitutifs est dérivée de la construction des catégories, 
des éléments et des indicateurs. Le CI de l'institution peut être classé en regroupant ses 
éléments constitutifs en capital humain, capital structurel et capital relationnel (voir 
annexe I). Ces résultats sont similaires à ceux de la plupart des études universitaires. Par 
conséquent, nous acceptons les trois premières hypothèses de cette recherche : 

H1. Le capital humain est identifié dans l'institution. 

H2. Le capital structurel est identifié dans l'institution. 

H3. Le capital relationnel est identifié dans l'institution. 

Nous procédons ensuite à la vérification des hypothèses restantes. En ce qui 
concerne la valeur sociale, en analysant le sujet des éléments qui composent les capitaux 
du CI et les capitaux de l'institution (annexe I), nous constatons que les définitions des 
éléments qui composent le capital humain, relationnel et structurel ont un impact direct 
sur la valeur sociale. En d'autres termes, les éléments du CI sont alignés sur l'identification 
de la valeur sociale dans la littérature, comme le montre le tableau 7 ci-dessous. 
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Tableau 7 
Relation entre le QI de l'institution et la valeur sociale. 
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Une fois les données quantifiées (annexe II) pour connaître le comportement des 
éléments de nos variables et savoir s'ils sont constants sur la période étudiée, une analyse 
de la distribution de fréquence et des mesures de tendance a été réalisée (figure 2). 

Figure 2 
Distribution de fréquence et tendances des éléments IC (2014-2023) 

La figure 2 montre comment les éléments sont représentés au cours de la période 
étudiée et leur répartition en catégories. Il convient de noter que, si les courbes de 
dispersion du capital humain (HC) et du capital structurel (SC) sont presque alignées sur 
les dix années, indiquant la constance entre les fréquences des éléments des deux 
capitaux, celle du capital relationnel (RC) reste au-dessus d'eux. En outre, les scores 
aberrants des éléments de ce dernier capital sont les plus éloignés par rapport aux deux 
autres capitaux au cours des dernières années, ce qui montre la pertinence de ces éléments. 

Ensuite, pour déterminer le regroupement de ces éléments, dans la figure 3, des 
mesures de tendance centrale et de position ont été utilisées. Un diagramme en boîte a été 
établi pour visualiser à la fois les mesures de position centrale (moyenne, médiane et 
mode) et les mesures de position non centrale, les quartiles, sur la base de notre 
connaissance de la dispersion des données de la figure 2. 
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Figure 3 
Graphique des mesures de tendance centrale des dimensions de l'IC (2014-2023). 

En observant (figure 3) la dispersion des données et les scores aberrants, nous 
choisissons la médiane comme mesure de la position centrale. Ce graphique montre que 
la médiane du capital relationnel est supérieure à la Q3 des deux autres capitaux, et que 
son écart interquartile est presque le double, ainsi que les lignes qui dépassent de la marge 
supérieure de la boîte (moustaches) et la distance entre leurs scores aberrants, ce qui 
confirme la dispersion des données. Nous observons des scores beaucoup plus élevés en 
capital relationnel dans 50% de leurs scores, plus élevés que les deux autres capitaux, 
ainsi que le fait que leurs scores aberrants sont les plus élevés de la période étudiée. Ce 
dernier point est intéressant car il signifie l'importance que l'institution attache à ces 
valeurs aberrantes. Une analyse désagrégée de ces scores aberrants indique qu'ils 
correspondent aux éléments détaillés dans le tableau 8. 

 
Tableau 8 

Notes aberrantes des éléments au cours de la période étudiée 
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Le tableau 8 montre la pertinence des éléments ayant obtenu les scores les plus 

élevés : Partenariats stables, Partenariats bénéfiques, Protciu, Social, Vert, 
Défesaenvironnement, au sein du CR. Les éléments : Criminel, Communications, Egalité, 
au sein de la CE et les éléments : Formation, Développement, Université et Créativité, au 
sein de la CH. Des scores élevés pour les éléments : Protciu et Asocial depuis 7 ans, 
Criminel depuis 8 ans et Communication depuis 10 ans.  

Avec ces données (tableau 8) et les unités d'échantillonnage (annexe I), on peut 
déduire que pour l'institution, ses actions visent la sécurité, la protection des citoyens et 
le développement d'actions sociales par la force des partenariats et des services communs 
avec d'autres identités. Dans le même ordre d'idées, ses actions visent à protéger 
l'environnement et la biodiversité. Pour elle, la "valeur" n'est pas seulement considérée 
en termes financiers mais, à l'instar de Nonaka et Takeuchi (2021), "le social et 
l'environnemental" sont également des actifs précieux, constants en cela. À cette fin, son 
capital humain est égalitaire et diversifié, qualifié et développé, s'adaptant et créant de 
nouvelles idées dans l'exécution du service en transférant ses connaissances. 

Ces résultats montrent que la définition de la valeur sociale suit celle de la valeur 
sociale en tant que résultat généré par la combinaison de ressources, de processus et de 
politiques qui améliorent la vie des personnes et la société dans son ensemble (Sánchez 
et al., 2018). Par conséquent, nous constatons que l'hypothèse 4 est corroborée : 

H4 : L'interaction de ces capitaux génère de la valeur sociale. 

En suivant notre ligne de recherche, nous allons maintenant découvrir comment 
cette valeur sociale a un impact sur l'économie sociale, au-delà de sa mission principale 
telle que décrite dans la section 2 : Protection et action sociale en faveur du citoyen 
(tableau 9), en suivant les principes de l'économie sociale et la définition de la valeur 
sociale. 

Tableau 9 
Indicateurs des éléments : protection et action sociale pour les citoyens. 
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Les données présentées ci-dessus (tableau 9) sont intéressantes car elles indiquent 
qu'au cours des neuf dernières années, 1 883 862 services humanitaires ont été réalisés ; 
14 689 actions au profit de la communauté et 2 410 actions de volontariat. Sans compter 
d'autres activités de solidarité et de protection des personnes âgées et des mineurs. La 
démonstration que les personnes sont plus importantes que le capital dans l'économie 
sociale (Pedreño, 2024).  

Ces données montrent que les services et actions humanitaires au profit de la société 
sont un plus. De plus, leur valeur financière est inestimable. Pour visualiser la valeur 
économique de ces actions, nous l'avons résumée en prenant l'exemple de l'Asociación 
Guardias Civiles Solidarios8 (ASGS). Le tableau 10 montre la valeur économique de ses 
actions au cours des 5 dernières années, données obtenues à partir des rapports annuels 
de l'ASGS. 

Tableau 10 
Évaluation économique des actions "Gardes civils solidaires 

Avec les données présentées dans les deux tableaux (8 et 9), nous entrons dans la 
discipline de l'économie sociale qui imprègne l'économie traditionnelle, la valeur du 
social (Diaz-Foncea et al., 2016) et l'institution de la Guardia Civil qui la soutient, grâce 
à son capital intellectuel. Ainsi, il est démontré que la valeur des services fournis a un 
impact positif sur l'économie sociale en poursuivant l'intérêt général économique et/ou 
social. Par conséquent, l'hypothèse 5 de notre recherche est confirmée : 

H5 : La valeur économique sociale de l'institution influence l'économie sociale. 

Enfin, nous avons analysé si l'économie sociale revient à l'institution, complétant 
ainsi l'objectif de notre recherche. Pour ce faire, nous avons analysé la confiance accordée 
à l'Institution par les citoyens, les institutions et diverses entités, réalisée par le Centre de 
Recherches Sociologiques (CIS) au cours de la période étudiée. Les résultats sont 
présentés dans le tableau 11 ci-dessous. 

  

                                                
8En 2014, l'Asociación Guardias Civiles Solidarios (ASGC) a été fondée dans le but de canaliser les 
nombreuses actions individuelles du personnel bénévole. 
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Tableau 11 

Valorisation de l'institution par la société espagnole 

Comme on le voit, une valorisation positive est transmise à l'institution à travers la 
loyauté et la confiance que la société lui accorde. Le fait d'être reconnu comme une 
institution à valeur sociale augmente significativement sa réputation (Jeffrey et al., 2019 
; Maqbool et al., 2018). Au sein de l'institution, l'engagement acquis par les gardes civils 
envers la société favorise l'estime de soi et la motivation en luttant pour les droits de 
l'homme et les plus défavorisés (MS, 2023). Ces actions, programmes ou projets de 
volontariat sont alignés sur les objectifs de l'institution, tels que la protection et l'aide aux 
citoyens, ce qui la renforce.  

En outre, leur structure consolidée et leur diversification ne servent pas seulement 
aux alliances qui génèrent des réseaux sociaux déjà établis, mais facilitent également les 
connexions entre les communautés et les individus éloignés les uns des autres (Álvarez 
& Berni, 2001). Sans oublier que la cohésion et la confiance qu'elles génèrent facilitent 
la diffusion interne et externe de la connaissance, qui est un élément intangible précieux 
dans l'économie (Nonaka & Takeuchi, 2021), ce qui la rend plus compétitive. 

Conformément à ce qui précède, notre dernière hypothèse (H6) est vérifiée, ce qui 
conclut notre objectif de recherche. 

H6 : L'économie sociale revient à l'institution. 

5. CONCLUSIONS 

La façon dont les entreprises gèrent le capital social est une caractéristique déterminante 
de notre époque. L'institution répond à la question posée par la nouvelle perspective 
économique, dans laquelle les organisations réfléchissent à leur contribution à la valeur 
de la société (Retolaza & Alzola, 2021). En analysant cette question à travers le CI de 
l'institution de la Garde civile, qui appartient au secteur public et est éminemment sociale, 
nous soutenons que, tout comme le capital ne crée pas de valeur par lui-même, les 
investissements dans ce capital ne le font pas non plus par eux-mêmes. Ce sont les 
capacités générées par les entreprises dans la gestion de ces actifs incorporels qui 
assureront la croissance économique (Hazan et al., 2021), par le biais des services. 

L'institution, dans l'exercice de son activité de sécurité et de protection des citoyens, 
va plus loin en améliorant la vie des individus et/ou de la société dans son ensemble. 
Selon les données, cela est dû aux connaissances, aux relations, à la culture 
organisationnelle, à l'expérience et à la participation active des personnes qui composent 
l'institution. Nous en déduisons, grâce aux résultats obtenus dans le cadre de la recherche 
effectuée, que l'institution remplit l'un des objectifs énoncés dans le rapport du Partenariat 
pour l'inclusion économique de la Banque mondiale (2024), en étant capable d'évaluer 
ses programmes sociaux sur la base d'éléments probants clés.  
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Ses actions présentent un modèle inclusif, atteignant directement ceux qui en ont le 
plus besoin, générant une cohésion sociale grâce à la structure institutionnelle et à sa 
diversification. Il dispose d'une structure solide nécessaire à la collaboration avec d'autres 
organisations non gouvernementales, communautaires et du secteur privé (García-Flores 
& Palma, 2019), ce qui réduit les limitations de capacité. 

Le caractère méritoire de l'institution, porté par son personnel, est une valeur 
sociale, qui est définie dans ce travail en montrant l'impact positif de ses actions sur la 
société. En la montrant comme un acteur actif, nous ouvrons une brèche dans le stéréotype 
de la sécurité en allant plus loin avec ses actions sociales, la protection de l'environnement 
et la biodiversité. Dans ce cas, nous avons présenté un modèle inclusif qui croit en la 
nécessité de la solidarité et de la coopération, qui supprime les barrières sociales et 
transforme les environnements difficiles. Ces actifs sont précieux pour l'institution, 
conformément aux critères VRIN de Barney (1991), car ils sont difficiles à imiter, à 
acheter ou à remplacer, ce qui leur confère un avantage concurrentiel. 

Nous pensons que des données et des outils de mesure adéquats sont essentiels pour 
la mise en œuvre de politiques saines sur tout type de capital. Cela permet d'obtenir des 
informations et de montrer à toutes les parties intéressées l'investissement réalisé et les 
résultats obtenus (García-Porras, 2025), sous le prisme de la transparence. Dans cette 
recherche, des données quantitatives et qualitatives ont été collectées et analysées, 
poursuivant ainsi des lignes de recherche ouvertes basées sur des preuves concernant les 
différents écosystèmes qui accueillent l'économie sociale, remplissant ainsi l'un des 
objectifs de la stratégie industrielle fixée par l'UE (Carini et al., 2024). 

Nous concluons par les contributions et les limites de cette étude. Les résultats 
montrent, d'une part, que les institutions appartenant au secteur public peuvent être 
impliquées dans les organisations non gouvernementales et privées en tant qu'agent de 
changement nécessaire, promouvant l'économie sociale. D'autre part, nous contribuons à 
l'application de l'étude de la gestion du CI dans une institution appartenant au secteur 
public, étant donné que l'étude du CI est davantage axée sur le secteur privé. Nous 
pensons qu'il est nouveau d'étudier la valeur sociale dans une institution qui est souvent 
étudiée d'un point de vue juridique ou opérationnel.  

En ce qui concerne les limites rencontrées, il convient de mentionner que le fait que 
les données soient basées sur des documents institutionnels pourrait générer un biais de 
source unique. Dans le même ordre d'idées, les indices des éléments obtenus à partir du 
CI n'ont pas été pondérés, ce qui minimise l'importance relative qu'ils peuvent avoir pour 
le groupe spécifique d'experts en économie sociale. Des recherches supplémentaires dans 
ce domaine seraient nécessaires pour améliorer notre compréhension de cette question. 
Par conséquent, une future ligne de recherche pourrait renforcer cette étude en utilisant 
des opinions d'experts et d'autres perceptions externes et en envisageant l'utilisation 
d'indices pondérés. 
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Annexe I 

Tableaux 4-6 : Unités d'échantillonnage et définition des dimensions du QI dans l'institution 
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Annexe II 

Exemples de calcul de l'indice d'un élément, appartenant à chaque catégorie. 
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Annexe III 

Phases développées dans l'analyse de contenu 
 

 

 
 


