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TEXTE

Au mo ment où les tech no lo gies nu mé riques sont mo bi li sées par des
«  pro fes sion nels du mar ché  » (Co choy, Dubuisson- Quellier, 2000),
des contro verses sur l’in for ma tion ali men taire agitent le monde ju di‐ 
ciaire, qui se voit ap pe lé à sta tuer et, de ce fait, à par ti ci per à la ré gu‐ 
la tion des pra tiques mar chandes. Exa mi nant le conten tieux qui op‐ 
pose la so cié té Yuca SAS (So cié té par ac tion sim pli fiée) à la Fé dé ra‐ 
tion des en tre prises fran çaises de charcuterie- traiteur (FICT) 1, cet
ar ticle pro pose une lec ture cri tique des ju ge ments des tri bu naux de
com merce (TC) et cours d’appel (CA). La so cié té Yuca SAS, dé ve lop‐ 
peuse de l’ap pli ca tion de no ta tion et de re com man da tion ali men taire
Yuka, a été as si gnée à com pa raître de vant trois tri bu naux de com‐
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merce par la FICT (Paris), ABC In dus trie SAS (Aix- en-Provence) et la
SASU Le Mont de la Coste (Brive- la-Gaillarde) 2. Si Yuca est condam‐ 
née (entre le 25 mai et 22 sep tembre 2021) en pre mière ins tance par
les tri bu naux de com merce de Paris, Aix- en-Provence et Brive- la-
Gaillarde pour «  dé ni gre ment  » et «  pra tique com mer ciale trom‐ 
peuse », les trois ju ge ments concer nés se ront in fir més (entre le 8 dé‐ 
cembre 2022 et 7 juin 2023) 3 au titre de la pré va lence de « la li ber té
d’ex pres sion et d’opi nion ».

His to ri que ment, les crises sa ni taires et en vi ron ne men tales ont fait
émer ger avec force un même constat :

2

« Des in for ma tions sur les risques en jeu ont fait dé faut, soit qu’elles
n’aient pas été re cher chées par les res pon sables ou les au to ri tés pu ‐
bliques, soit qu’elles aient été dis si mu lées ou mi ni mi sées, ce qui a re ‐
jailli d’une ma nière ou d’une autre sur les dé ci sions prises qui, mieux
éclai rées ou plus pré coces, au raient pu évi ter ou du moins li mi ter les
dom mages à l’en vi ron ne ment ou à la santé des per sonnes ex po sées. »
(Ber ger, 2020, p. 2-3)

Les rai sons de ces né gli gences sont duales, entre d’une part la mé‐ 
con nais sance ou l’abs trac tion in ten tion nelle, fa brique de l’igno rance,
qui re pose sur la pro duc tion d’ar ti fices (lob bying, fi nan ce ment d’une
di ver si fi ca tion/opa ci fi ca tion des ré sul tats de re cherche, etc.) par des
ac teurs des fi lières in dus trielles, et d’autre part les abs trac tions non
in ten tion nelles. Les abs trac tions non in ten tion nelles comptent no‐ 
tam ment  : l’un done science ou «  science non faite  » (Fri ckel et al.,
2010), où cer tains ob jets de re cherche sont prio ri sés par manque de
temps/res sources, les sciences fa vo ri sées (Jou zel, Prete, 2017), qui le
sont par af fi lia tion entre cer taines dis ci plines et do maines de l’ac tion
pu blique, ou le déni col lec tif sys té mique (De dieu, 2022). Ces en traves
à la ges tion des risques conduisent à s’in té res ser à la construc tion de
la com mu ni ca tion sa ni taire et en vi ron ne men tale, au mo ment où ces
in for ma tions dif fé rem ment por tées sont cré di tées de la vertu d’of frir
«  au pu blic la ca pa ci té d’adap ter ses com por te ments in di vi duels  »
(Ber ger, 2020, p. 3). Les consom ma teurs qui rem plissent leurs pa niers
sont ainsi dé fi nis comme ga rants d’une co- responsabilité de du ra bi li‐ 
té (Beus cart, Peu geot, Pha ra bod, 2020). Dans ce contexte, les mé dia‐ 
tions nu mé riques qui par ti cipent à «  gou ver ner les conduites  »
(Dubuisson- Quellier, 2016) semblent ac croître leur in fluence sur les
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pra tiques de pro duc tion comme celles de consom ma tion (Chif fo leau
et al., 2018). Les en jeux qui en tourent la cir cu la tion/ré ten tion des in‐ 
for ma tions liées à de nou veaux risques, comme leur tra duc tion aux
consom ma teurs par des ac teurs mar chands du nu mé rique, sont dé‐ 
ter mi nants. Ces opé ra teurs, dont nous ana ly sons l’ac tion via l’exem‐ 
pla ri té de Yuca et son ap pli ca tion Yuka, ap pa raissent comme de nou‐ 
veaux ac teurs sur le mar ché en ca pa ci té d’in for mer et d’in fluen cer les
consom ma teurs, à côté des as so cia tions de consom ma teurs (Guin‐ 
chard, Bazin- Beust, 2011, §  5) et dé sor mais aussi des in fluen ceurs
agis sant sur les mé dias so ciaux (Hazan, Loinger- Benamran, 2021). Ils
pro cèdent d’un «  rôle in dis pen sable d’in ter mé diaire et d’in ter prète
entre des lo giques d’ac tion dif fé rentes, voire contra dic toires » (Cro‐ 
zier, Fried berg, 1977, p. 86), ou s’im posent comme des mé dia teurs de
la sur veillance qui ar ti culent des mondes so ciaux aux fins d’aler ter les
consom ma teurs quant aux ca rac té ris tiques de cer tains pro duits. Ils
par ti cipent à la qua li fi ca tion/dis qua li fi ca tion des pro duits ou ser vices
et, par là même, im pactent les choix des consom ma teurs.

Les ju ge ments op po sant la FICT à la so cié té Yuca ar bitrent un conflit
entre des ac teurs in dus triels et des ini tia teurs, «  en tre pre neurs du
prag ma tisme po si tif » de la tran si tion tech (Beus cart, Peu geot, Pha ra‐ 
bod, 2020), qui en tendent ré pondre à un pro blème de so cié té (la
tran si tion ali men taire) en adop tant une forme en tre pre neu riale. Le
conte nu des ar gu ments va ex pri mer toute la com plexi té à juger de la
qua li té de den rées as so ciées à des ad di tifs contro ver sés uti li sés en
char cu te rie et à des mar chés contes tés (lorsque la com mer cia li sa tion
des mar chan dises sou lève des contro verses) [Stei ner, Tres peuch,
2015], ou tout du moins à un « mar ché concer né » (Gei ger, Ha ris son,
Kjell berg, Mal lard, 2014), où la com mer cia li sa tion des mar chan dises
sou lève des contro verses, gé nère des craintes et crispe les ac teurs
concer nés. La com mu ni ca tion sur les risques est une « com mu ni ca‐ 
tion sen sible » (Li baert, Allard- Huver, 2014) et les ac teurs par ties pre‐ 
nantes des mar chés se contractent face à un tel sujet.

4

De là, en conju guant l’ex per tise d’une ju riste en droits fon da men taux
et d’un so cio logue des usages et du nu mé rique, il s’agit, par une étude
fon dée sur une ana lyse com pa rée des dé ci sions ju di ciaires (trois en
pre mière ins tance et sur tout trois en appel) et de la lit té ra ture plu ri‐ 
dis ci pli naire, d’opé rer une ana lyse cri tique des ar gu ments concou rant
au pro ces sus dé ci sion nel acté par les juges. Rendre compte de ce que
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les juges disent du dis po si tif en ac tion, c’est ré vé ler leurs per cep tions
des ac teurs et de leurs ac ti vi tés, per cep tions et ac ti vi tés axées prin ci‐ 
pa le ment sur l’ar bi trage entre dé ni gre ment et li ber té d’ex pres sion, in‐ 
for ma tion et trom pe rie. Cette tra duc tion croi sée des lec tures des
consom ma teurs et des dé ci sions de jus tice pla ce ra au centre du
débat la pro blé ma tique po ly sé mique de la confiance ; elle se struc tu‐ 
re ra au tour d’une pré sen ta tion du dis po si tif so cio tech nique et du dis‐ 
po si tif du ju ge ment (1), d’une mise en exergue de l’os cil la tion entre
sus pi cion et confiance comme élé ment dé ci sif de l’ar bi trage (2) et
d’une ana lyse des mo da li tés d’en ca dre ment de cette confiance né ces‐ 
saire à la ré gu la tion des pra tiques mar chandes en pé riode de gou ver‐ 
nance des risques et mar chés cris pés (3).

1. Rap pels des en jeux du dis po si tif
so cio tech nique et du dis po si tif au
sens du ju ge ment
Préa la ble ment à une ana lyse croi sée des ju ge ments des tri bu naux de
com merce et cours d’appel, qui nous per met tra de mettre en exergue
les dif fé rences dans les lec tures des ac teurs et ac tions jugés, il est né‐ 
ces saire d’ex po ser in di vi duel le ment, d’une part, le dis po si tif so cio‐ 
tech nique dé ve lop pé par la so cié té Yuca, d’autre part, les mo tifs du
ju ge ment. Cette pré sen ta tion a vertu à dé cons truire sin gu liè re ment
les en jeux des deux dis po si tifs, elle consti tue ra le sup port de notre
ana lyse du re vi re ment des dé ci sions de jus tice.

6

1.1. L’ap pli ca tion Yuka, un dis po si tif qui
équipe le pro ces sus de choix des
consom ma teurs

L’ap pli ca tion Yuka, lan cée en jan vier 2017, a été dé ve lop pée par la so‐ 
cié té Yuca  SAS, créée un an plus tôt. Par tant d’un dé cryp tage de la
com po si tion des pro duits qui conduit à une ap pré cia tion notée, l’ap‐ 
pli ca tion s’au to rise à for mu ler des re com man da tions et/ou à pro po‐ 
ser des pro duits al ter na tifs 4. En cas de pré sence d’ad di tifs, en cli‐ 
quant sur le lien « Plus d’infos sur les ad di tifs », l’uti li sa teur ac cède à
leur énu mé ra tion, leur uti li té et à leur clas se ment par code cou leur
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re flé tant un ni veau de risque 5 pré ci sé par une fiche d’in for ma tions
com plé men taires 6. La pré sence ou non d’ad di tifs par ti cipe à 30  %
dans la pon dé ra tion adop tée pour éta blir la no ta tion du pro duit 7.
Cette quo ti té a donc un effet ma ni feste 8 et l’im pact né ga tif est par ti‐ 
cu liè re ment si gni fi ca tif pour les pro duits de char cu te rie aux quels
sont gé né ra le ment ajou tés les ni trites ou ni trates E249, E250, E251 et
E252 9. La consul ta tion du pro duit s’est as sor tie en no vembre  2019
d’un en cart/lien titré « Pé ti tion in ter dic tion des ni trites. Ad di tifs fa‐ 
vo ri sant l’ap pa ri tion du can cer co lo rec tal et de l’es to mac 10 », avec la
pos si bi li té contin gente de si gner la pé ti tion.

Le dis po si tif 11 di gi tal que nous ve nons de dé crire par ti cipe à pré sen‐ 
ter, re pré sen ter et qua li fier la qua li té ali men taire (Bar rey, Co choy,
Dubuisson- Quellier, 2000 ; Co choy, 2002 ; Laurent, Mal lard, 2020) ; il
contri bue aux choix des consom ma teurs. Au mo ment où l’ap pli ca tion
Yuka est pen sée, dé ve lop pée, la so cié té Yuca concourt à dé fi nir et à
fixer les qua li tés des biens, à qua li fier les pro duits 12. L’enjeu est de
taille, car « un même pro duit peut don ner lieu à des in ter pré ta tions
dif fé rentes de sa qua li té, c’est- à-dire à une plu ra li té de qua li fi ca tions,
ce qui in duit des dis putes struc tu relles sur les bonnes fa çons d’or ga‐ 
ni ser une ac ti vi té éco no mique. La co or di na tion sup pose un ac cord
préa lable sur ce qu’est la qua li té des biens  » (Mus se lin et al., 2002,
p. 268). Cette « qua li té » connaît une place pré pon dé rante aussi bien
dans le pro ces sus de choix des consom ma teurs que dans la construc‐ 
tion des ac tions po li tiques qui ré gulent la pro duc tion et la cir cu la tion
des ali ments (Stan zia ni, 2005 ; Brue gel, Ni coud, Barlösius, 2011). Une
fois consti tués, les dis po si tifs de ju ge ment jouent le rôle de
« construc tions sym bo liques qui dis sipent l’opa ci té, ré duisent l’in cer‐ 
ti tude sur la qua li té et créent donc les condi tions de la for ma tion et
de la conti nui té du mar ché de la qua li té  » (Kar pik, 2000, p.  388).
A contra rio, l’as pect plé tho rique et mul ti cri tères des modes d’ex pres‐ 
sion de la qua li té ainsi que la vo lon té de trans pa rence conduisent à
une pro fu sion in for ma tion nelle créa trice de sur charge cog ni tive et à
une opa ci té cause de dé fiance li mi tant ainsi l’im pact po si tif que pour‐ 
rait avoir une meilleure in for ma tion sur des choix de consom ma tion
plus éclai rés. En ce sens, les tech no lo gies nu mé riques peuvent être
mo bi li sées par les « pro fes sion nels du mar ché » (Co choy, Dubuisson- 
Quellier, 2000) dans un ob jec tif d’ac crois se ment de la trans pa rence et
d’ha bi li ta tion des consom ma teurs comme dans un ob jec tif d’opa ci fi ‐
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ca tion des fi lières. Il im porte, par consé quent, de ques tion ner les élé‐ 
ments d’ap pré cia tion des ac tions de Yuca. Si un dis po si tif aide à juger,
par ti cipe au bon fonc tion ne ment des mar chés, il ap pa raît né ces saire
que les juges se penchent sur la ma nière dont l’outil pro cède.

1.2. Les mo tifs et le dis po si tif qui
équipent le ju ge ment
Les trois points prin ci paux concernent  : l’acte de dé ni gre ment (dont
le ver sus est la li ber té d’ex pres sion), la ca rac té ri sa tion de la pra tique
com mer ciale trom peuse, ainsi que la ca rac té ri sa tion de la pra tique
com mer ciale dé loyale.

9

Pré ci sons ces di men sions en com men çant par le dé ni gre ment, cen‐ 
tral dans le ju ge ment qui nous oc cupe et en dis cus sion avec la li ber té
d’ex pres sion. La dé fi ni tion gé né rale de l’acte de dé ni gre ment est « la
di vul ga tion d’une in for ma tion de na ture à jeter le dis cré dit sur un
pro duit com mer cia li sé, met tant en cause ses qua li tés pour en dé con‐ 
seiller for te ment l’uti li sa tion », ce qui n’in clut : ni « la libre cri tique et
l’ex pres sion sub jec tive d’une opi nion ou d’un res sen ti, à condi tion que
la par tie dé ni grée bé né fi cie des condi tions iden tiques à celles dont
bé né fi cie l’au teur du dé ni gre ment pré ten du, pour ré pondre et se dé‐ 
fendre à la suite des pu bli ca tions qu’elle conteste » ; ni « l’in for ma tion
qui se rap porte à un sujet d’in té rêt gé né ral et re pose sur des ob ser va‐ 
tions ob jec tives et sur une base fac tuelle suf fi sante au re gard de la
gra vi té des al lé ga tions en cause […] » 13. L’acte de dé ni gre ment est ca‐ 
rac té ri sé par des condi tions cu mu lables  : «  l’ob jec tif de dis qua li fi ca‐ 
tion des pro duits visés par la di vul ga tion de l’in for ma tion », « l’im pact
sur le com por te ment de la clien tèle », « l’im pos si bi li té pour la fi lière
de pro duc tion de ré pondre sur les mêmes sup ports avec les mêmes
moyens aux al lé ga tions contes tées », « l’ab sence de li mi ta tion de l’in‐ 
for ma tion di vul guée à la seule contri bu tion au début sur un sujet gé‐ 
né ral », « l’exis tence d’une base fac tuelle suf fi sante d’ob ser va tions ob‐ 
jec tives au re gard de la gra vi té des al lé ga tions en cause et, dans cette
hy po thèse, sous ré serve que cette in for ma tion soit ex pri mée avec
une cer taine me sure » ; le ju ge ment de vant faire la preuve de la réa li‐ 
sa tion de ces condi tions pour qua li fier l’ac tion de la so cié té Yuca
d’acte de dé ni gre ment.
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La pra tique com mer ciale trom peuse est, selon l’ar ticle L.  121-2 du
Code du com merce, une pra tique com mer ciale qui « re pose sur des
al lé ga tions, in di ca tions, ou pré sen ta tions fausses ou de na ture à in‐ 
duire en er reur […] ». Selon l’ar ticle L. 121-3 du même code, une pra‐ 
tique est éga le ment trom peuse si « elle omet, dis si mule ou four nit de
façon in in tel li gible, ambiguë ou à contre temps une in for ma tion sub‐ 
stan tielle ». No tons, car cela a son im por tance ici, que les tri bu naux
fran çais ont élar gi la pra tique com mer ciale dé loyale à tout « pro fes‐ 
sion nel », ce qui ne li mite donc pas de fait celle- ci aux en tre prises qui
dé fen draient un pro duit.

11

Une pra tique com mer ciale dé loyale est, selon l’ar ticle L. 121-1 du Code
de la consom ma tion, une pra tique qui « est contraire aux exi gences
de la di li gence pro fes sion nelle » et « al tère ou est sus cep tible d’al té‐ 
rer de ma nière sub stan tielle le com por te ment éco no mique du
consom ma teur nor ma le ment in for mé et rai son na ble ment at ten tif et
avisé […] ». Ainsi se des sine l’enjeu d’une es ti ma tion des juges entre
une ac tion qui re lè ve rait da van tage du dé ni gre ment, ou da van tage de
la li ber té d’ex pres sion et de la libre in for ma tion at te nante à un sujet
d’in té rêt gé né ral.

12

2. Une lec ture croi sée des ju ge ‐
ments, sus pi cion vs confiance
En sui vant les dé ci sions dans leur ordre chro no lo gique, nous ren dons
compte dans un pre mier axe des in ter pré ta tions adop tées par les tri‐ 
bu naux de pre mière ins tance qui, sus pi cieux des spé ci fi ci tés de ce
genre de dis po si tif comme outil d’accès à l’in for ma tion, dé fi nissent
une in ter pré ta tion étroite de la libre cri tique et une ex pres sion élar‐ 
gie des pra tiques de concur rence dé loyale au pro fit de l’in dus trie. Au
contraire des ju ge ments des tri bu naux de com merce, les cours
d’appel font montre d’une cer taine confiance qui va re dé fi nir les prin‐ 
cipes du ju ge ment. Cette confiance re pose moins sur les mo da li tés du
dis po si tif en soi (choix des cou leurs, taux de l’im pact des ni trites dans
la no ta tion du pro duit, etc.), pour les quelles les juges ad mettent une
en tière marge de ma nœuvre de la so cié té Yuca (pré ci sé ment comme
ac teur bé né fi ciant de la li ber té éco no mique), que sur les ver tus pré‐ 
su mées de ce même dis po si tif et de la ca pa ci té pré su mée des
consom ma teurs à s’en sai sir aux fins de par ti ci per à la ré gu la tion des
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mar chés. Il s’agit moins de dé fi nir une hié rar chie dans les ar gu ments
qui sont trans ver sa le ment dé ployés par les TC (hié rar chi sa tion dont
on pour rait nous re pro cher une cer taine sub jec ti vi té), que de dé fi nir
un or don nan ce ment thé ma tique qui rend compte du rai son ne ment
des juges.

2.1. Les condam na tions des tri bu naux
de com merce, une pos ture de sus pi ‐
cion ?

2.1.1. La dia lec tique du ju ge ment

Dans le cadre d’une ma nière de rai son ner dé crite comme « tout à fait
in ha bi tuelle » (Ray naud, 2022, P. 35), un pre mier élé ment de dé fiance
consiste dans la sé lec tion des in for ma tions es ti mées, sur le fond,
comme di ri gée. Il est re pro ché à la so cié té Yuca d’opé rer une sé lec‐ 
tion ar bi traire d’études (dont cer taines sont en an glais) qui mettent
en avant la dan ge ro si té des pro duits. Les tri bu naux ré prouvent une
ap proche consi dé rée comme orien tée prin ci pa le ment vers les pro‐ 
duits de l’agro- industrie char cu tière. Plus pré ci sé ment, le ju ge ment
du TC de Paris consi dère les in for ma tions trans mises aux consom ma‐ 
teurs par Yuca comme «  ambiguës  », «  pro cé dant par omis sion  ».
Dans le même sens, le  TC d’Aix- en-Provence évoque éga le ment
l’omis sion de la men tion de «  bases fac tuelles pour tant es sen tielles
pour éclai rer le consom ma teur de façon com plète et équi li brée ». Les
trois tri bu naux re pro chaient à la so cié té Yuca son manque de pro fes‐ 
sion na lisme parce qu’elle ne ren dait pas ac ces sibles au consom ma‐ 
teur suf fi sam ment d’études scien ti fiques sur les dan gers, risques et
éga le ment avan tages des ni trites. Le  TC de Brive- la-Gaillarde re‐ 
proche quant à lui à la so cié té Yuca de sé lec tion ner ses sources et de
ne pas faire «  état d’in for ma tions plus ras su rantes pour le consom‐ 
ma teur, ce qu’elle au rait dû faire pour ré équi li brer la réa li té scien ti‐ 
fique et éclai rer l’uti li sa teur de façon com plète et équi li brée  ». Par
consé quent, cette ap proche dé crite comme uni la té rale par les juges
ne laisse pas la place à des élé ments scien ti fiques contra dic toires
pré sen tant comme plus ver tueux l’usage des sels ni tri tés. Les juges
font no tam ment ré fé rence à l’étude de l’Au to ri té eu ro péenne de sé‐ 
cu ri té des ali ments (EFSA), qui conclut que les ni trites ajou tés aux ali ‐
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ments qui res pectent les nou veaux seuils au to ri sés s’avèrent sans
dan ger pour les consom ma teurs en Eu rope  ; à la re com man da tion
émise en 2019 par l’Agence na tio nale de sé cu ri té sa ni taire de l’ali men‐ 
ta tion, de l’en vi ron ne ment et du tra vail (ANSES) d’em ployer du sel ni‐ 
tri té aux fins de lut ter contre la crois sance de la bac té rie Clos tri dium
bo tu li num 14.

L’éva lua tion par les juges re la tives à l’ajout des sels ni tri tés de vient
ainsi plus po si tive, l’ac tion po ten tiel le ment né faste des ad di tifs étant
contre ba lan cée par la consi dé ra tion d’un équi libre entre as pect bé né‐ 
fique et risque. À l’in verse est re pro ché à la so cié té Yuca un manque
de di li gence pro fes sion nelle, soit « le ni veau de com pé tence spé cia li‐ 
sée et de soins dont le pro fes sion nel est rai son na ble ment censé faire
preuve vis- à-vis du consom ma teur, confor mé ment aux pra tiques de
mar ché hon nêtes et/ou au prin cipe gé né ral de bonne foi dans son
do maine d’ac ti vi té 15 ». Si gna lons l’usage du terme « soins » (au sens
de pré ser va tion), pré sent chez les ac tants ni tri tés pré sen tés comme
des res sources qui pro tègent les consom ma teurs, ab sent chez Yuca
(au sens de l’ap pli ca tion pro fes sion nelle), qui fe rait preuve de man‐ 
que ments vis- à-vis des consom ma teurs. Outre le trai te ment in for ma‐ 
tion nel consi dé ré sur le fond comme pro blé ma tique, la forme est
éga le ment poin tée au mo ment dé non cer un deuxième élé ment de
dé fiance  : la qua li fi ca tion ab so lue de l’in for ma tion. La so cié té Yuca
se rait uti li sa trice de sym boles par ti cu liè re ment an xio gènes pour qua‐ 
li fier les im pacts des pro duits ni tri tés sur les consom ma teurs. Plus
pré ci sé ment, le TC  d’Aix- en-Provence dé crit les in for ma tions dé li‐ 
vrées aux consom ma teurs comme un « mes sage d’alerte fort, an xio‐ 
gène, por tant sur des af fir ma tions graves qui mettent en dan ger
[leur] santé 16  », com mu ni ca tion qui uti lise pour le TC de Paris « un
item par ti cu liè re ment dis sua sif, à sa voir le can cer 17  ». La consé‐ 
quence pour le TC de Brive- la-Gaillarde est la créa tion d’un « lien im‐ 
mé diat dans l’es prit du consom ma teur à un risque d’ex po si tion à des
ma la dies mor telles 18 ».

15

Troi sième élé ment de dé fiance, les cir cons tances de la com mu ni ca‐ 
tion, qui a lieu pour le consom ma teur «  au mo ment pré cis de son
achat 19 ». La prise in for ma tion nelle in situ pose souci car elle crée rait
un « dés équi libre ma ni feste entre la li ber té d’ex pres sion d’une part, la
li ber té d’exer cice d’une ac ti vi té éco no mique li cite d’autre part, au dé‐ 
tri ment de la se conde  » (Saint- Jalmes, 2021, p.  40). L’ap pli ca tion
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« touche le consom ma teur au mo ment de son achat et, vi sant l’ob ten‐ 
tion de ré sul tats im mé diats, écarte toute pos si bi li té de débat contra‐ 
dic toire, ca rac té ris tique es sen tielle du débat d’in té rêt gé né ral  »
(ibid.). Le tri bu nal de com merce de Brive- la-Gaillarde re lève plus pré‐ 
ci sé ment que «  la  SAS Mont de la Coste ne dis pose d’aucun moyen
dans l’ap pli ca tion pour dé fendre son point de vue sur les al lé ga tions
por tées sur ses pro duits par la SAS Yuca ».

Qua trième élé ment de dé fiance, le sta tut de so cié té com mer ciale de
Yuca, que le juge conjugue à son pou voir dis cri mi nant. À titre
d’exemple, le  TC d’Aix- en-Provence fait ré fé rence à la me sure d’im‐ 
pact di li gen tée par Yuca, élé ment que l’on re trouve dans le ju ge ment
du TC de Brive- la-Gaillarde à la page  14, preuve d’une «  pra tique
com mer ciale qui al tère sub stan tiel le ment le com por te ment des
consom ma teurs 20  ». Juger d’une pra tique dé loyale, c’est par re bond
mi no rer la ré flexi vi té du consom ma teur quant à son ap pro pria tion
cri tique de l’ap pli ca tion Yuka. Nous nous per met tons donc ici d’in té‐ 
grer un cin quième élé ment de dé fiance, moins ex pli ci te ment no table
au sein des ju ge ments des tri bu naux de com merce, celui qui
concerne les consom ma teurs. Une ap proche pro tec trice d’un
consom ma teur face à une in for ma tion «  d’ap pa rence sal va trice […]
dans un en vi ron ne ment ap pa rem ment scien ti fique 21  », «  admet que
le consom ma teur ait pu être mis dans une si tua tion de confiance, al‐ 
té rant son com por te ment d’achat 22 ».

17

L’usage d’une pé ti tion, élé ment plus trans ver sal, conforte les juges
dans l’idée que Yuca in forme par souci mi li tant, dans une ap proche
sub jec tive et dis pro por tion née. À titre d’exemple, le TC de Brive- la-
Gaillarde re lève que l’in té gra tion de la pé ti tion dans l’ap pli ca tion
«  conduit à un im pact di rect et im mé diat sur l’acte d’achat qui nuit
gra ve ment et de façon dis pro por tion née à la li ber té d’exer cice d’une
ac ti vi té éco no mique li cite ».

18

L’acte de dé ni gre ment se struc ture sur  : une dis qua li fi ca tion avé rée
des pro duits visés, ne re po sant pas sur une base fac tuelle suf fi sante
(pre mier élé ment de dé fiance, la base fac tuelle n’est pas consi dé rée
comme suf fi sante car consti tuée avec omis sion), en rap port à la gra‐ 
vi té des al lé ga tions (deuxième élé ment de dé fiance), mais en me sure
d’in fluen cer consi dé ra ble ment les consom ma teurs (qua trième élé
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ment de dé fiance), sans pos si bi li té de ré ponse aux al lé ga tions de ma‐ 
nière syn chro ni sée (troi sième élé ment de dé fiance).

Les lo giques de ca rac té ri sa tion du dé ni gre ment sont par ailleurs pré‐ 
sen tées par le TC de Paris comme « lar ge ment trans po sables aux pra‐ 
tiques com mer ciales trom peuses 23  ». Ajou tons tou te fois que la par‐ 
tia li té, la du pe rie re pro chée à la so cié té Yuca est ma jo ri tai re ment at‐ 
ta chée au manque d’équi libre de son ju ge ment entre as pect bé né fique
et risque des ad di tifs, au manque « d’im par tia li té et de sens de la me‐ 
sure dans ses pré sen ta tions, face à l’im por tante lit té ra ture scien ti‐ 
fique contra dic toire et ras su rante d’or ga nismes ré fé rents en ma tière
de sé cu ri té sa ni taire et de santé pu blique 24 ».

20

La ca rac té ri sa tion de la pra tique com mer ciale dé loyale se struc ture
sur le manque de di li gence pro fes sion nelle et l’al té ra tion du com por‐ 
te ment éco no mique du consom ma teur.

21

2.1.2. Lec ture cri tique de la dia lec tique

Il semble que la condam na tion au dé ni gre ment et aux pra tiques
trom peuses et illé gales pro cède en par tie de l’éva lua tion né ga tive par
les juges du dis po si tif Yuka d’accès à des in for ma tions sur les ni trites
(dans la dy na mique mar chande), mais éga le ment des ac teurs qui
portent l’in for ma tion (les mé dia tions nu mé riques dé ve lop pées par
des ac teurs de la tran si tion tech) et qui se sai sissent de l’in for ma tion
(les consom ma teurs équi pés de l’ap pli ca tion Yuka). En fi na li té, les
choix jugés par tiaux/non neutres de Yuca qui en tourent le pro ces sus
dé ci sion nel in fluencent les mo tifs, et les tri bu naux exercent une fo‐ 
cale sur le dé tour ne ment de la clien tèle de la char cu te rie par dis qua‐ 
li fi ca tion des ni trites, ré fu tant le fait que « le doute de vrait au to ri ser
ceux qui s’ex priment au nom du prin cipe de pré cau tion à s’en tenir
aux sources qui étayent leurs pro pos » (Ray naud, 2022, p. 36). Ils s’ins‐ 
crivent ainsi dans une concep tion his to rique ex ten sive du dé ni gre‐ 
ment en France en dé fense de la li ber té du com merce et de l’in dus‐ 
trie.

22

 

Pour tant, la doc trine s’ac corde sur le constat selon le quel une vi sion
ten ta cu laire du dé ni gre ment conduit à une «  sur pro tec tion de l’en‐ 
tre prise  » (Bigot, 2019) au dé tri ment de la libre cri tique à la suite
d’une vi sion en glo bante opé rée par les tri bu naux de com merce fran‐ 
çais 25. En effet, dans le contexte fran çais, il s’agit avec le dé ni gre ‐
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ment, en vertu du prin cipe de neu tra li té éco no mique de l’État, d’évi‐ 
ter que ce der nier fausse les condi tions de la libre concur rence sauf à
jus ti fier d’un in té rêt pu blic ou gé né ral. De façon in té res sante, la lutte
contre la concur rence dé loyale a fait l’objet de plu sieurs textes in ter‐ 
na tio naux aux dé fi ni tions plu tôt res tric tives 26, mais po ten tiel le ment
ex ten sibles. Si l’in ten tion de nuire n’est pas re quise, on s’en tient aux
« al lé ga tions fausses »  ; tou te fois, dans le guide d’ap pli ca tion pu blié
en  1969, est per mise une double ex ten sion  : aux «  al lé ga tions dé ni‐ 
grantes qui ne sont pas réel le ment fausses » et par une in ter pré ta tion
libre de chaque État de ce qu’il faut en tendre par «  concur rence  »
(Bo den hau sen, 1969, p.  150-151). La concur rence dé loyale ré sulte
d’une construc tion pré to rienne. En France, une telle in ter pré ta tion
ex ten sive est ainsi réa li sée, ce que tra duit la dé fi ni tion selon la quelle
il s’agit de « por ter at teinte à l’image de marque d’une en tre prise ou
d’un pro duit dé si gné ou iden ti fiable afin de dé tour ner la clien tèle en
usant de pro pos ou d’ar gu ments ré pré hen sibles ayant ou non une
base exacte, dif fu sés ou émis en tout cas de ma nière à tou cher les
clients de l’en tre prise visée, concur rente ou non de celle qui en est
l’au teur 27 ». La Cour de cas sa tion re tient une dé fi ni tion en core plus
large en consi dé rant qu’est dé ni gre ment « une in for ma tion de na ture
à jeter le dis cré dit sur un pro duit ou un ser vice 28  », les termes de
«  dis cré dit  » et d’«  in for ma tions  » étant pour le moins ex ten sibles
(Bigot, 2019, p. 74). Cette vi sion ten ta cu laire est per cep tible à de mul‐ 
tiples ni veaux : le dé ni gre ment est ap pli qué à tou jours plus de si tua‐ 
tions et le lien de cau sa li té entre la faute et la perte éco no mique est
éva lué de façon très souple.

Les af faires Yuca re flètent un flot te ment (Passa, 2019 ; Wa trin, 2020)
entre le fon de ment de dé ni gre ment (pour le quel le ca rac tère vrai ou
faux des in for ma tions est sans im por tance) et l’abus de li ber té d’ex‐ 
pres sion, seul fon de ment qui de vrait être ap pli qué dès lors que l’in‐ 
for ma tion concerne un sujet d’in té rêt gé né ral à des ti na tion des
consom ma teurs. Dans ce der nier cas ef fec ti ve ment, les cri tères sont
ceux de la base fac tuelle suf fi sante et de la cri tique me su rée 29 pré ci‐ 
sé ment uti li sés par les tri bu naux d’Aix- en-Provence et de Brive- la-
Gaillarde. À l’op po sé, le tri bu nal de Paris re prend l’ar gu men ta tion de
la so cié té Yuca selon la quelle son ap pli ca tion opère un « ju ge ment de
va leur » en se ba sant sur des faits « vrai sem blables » qui n’ont pas à
être prou vés. Le tri bu nal af firme fer me ment que « l’ap pré cia tion d’un
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pro duit aux fins de dis sua der le client d’ef fec tuer son achat à l’ins tant
pré cis de celui- ci ne sau rait être confon due […] avec la contri bu tion à
un « débat sur un sujet gé né ral », le débat étant par es sence contra‐ 
dic toire et n’ayant pas pour ob jec tif l’ob ten tion de ré sul tats ins tan ta‐ 
nés ». Une autre ex ten sion concerne les actes de non- concurrence.
Alors que le dé ni gre ment a pu être dé fi ni comme «  la di vul ga tion
d’une in for ma tion de na ture à jeter le dis cré dit sur un concur‐ 
rent 30 », le dé ni gre ment n’est pas exclu « en l’ab sence d’une si tua tion
de concur rence di recte et ef fec tive entre les per sonnes concer‐ 
nées 31  ». De sur croît, le fon de ment de pra tique com mer ciale trom‐ 
peuse est re te nu contre Yuca pour in for ma tions in com plètes et ab‐ 
sence de pré ci sion de res pect des normes ré gle men taires. Pour Lucie
Wa trin, la base de « pra tiques com mer ciales trom peuses » ne sau rait
être ap pli cable car il s’agit de pra tiques qui visent à at ti rer les
consom ma teurs. « Or, tel n’est pas l’ob jec tif de l’ac ti vi té de no ta tion
de Yuka, qui ne cherche pas, ce fai sant, à vendre ses propres biens ou
ser vices mais à in for mer les consom ma teurs sur les pro duits com‐ 
mer cia li sés par d’autres en tre prises […]  »  (Wa trin, 2021, p.  583),
comme re con nu par le tri bu nal de com merce de Ver sailles dans la
dé ci sion de ré fé ré dans ce même li tige 32.

2.2. Les re vi re ments des cours d’appel,
le prin cipe d’une confiance ?
Le ju ge ment des cours d’appel opère une re di rec tion, un ren ver se‐ 
ment du ju ge ment. Nous construi rons donc notre énon cé sur une
lec ture en mi roir des ex po sés pré cé dem ment dé crits des tri bu naux
de com merce, cela aux fins de mettre en exergue les bas cules opé‐ 
rées, qui concernent la confiance dans la di li gence pro fes sion nelle de
Yuca et la confiance dans les mo da li tés d’ap pro pria tion des consom‐ 
ma teurs.

25

Prin cipe socle de dif fé ren cia tion entre les ju ge ments, les cours
d’appel mettent très ex pli ci te ment l’ac cent sur la va leur ajou tée des
ac tions me nées, à des ti na tion des consom ma teurs, par la so cié té
Yuca. Va leur ajou tée fon dée donc sur une re qua li fi ca tion des deux ac‐ 
tants que sont Yuka/Yuca et les consom ma teurs équi pés. En met tant
da van tage la fo cale sur le consom ma teur des ti na taire de l’in for ma tion
dé li vrée par la so cié té Yuca, les juges en appel ont éga le ment re ca dré
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les en jeux d’une ap pli ca tion nu mé rique en contour nant ce face- à-
face entre in dus triels et opé ra teurs du nu mé rique.

Sur ce pre mier constat socle, nous nous nous ré fé rons à la dia lec‐ 
tique du ju ge ment, et no tons une rup ture entre les ju ge ments des tri‐ 
bu naux de com merce et des cours d’appel concer nant le sta tut et le
pou voir d’in fluence de la so cié té Yuca sur les consom ma teurs. Plus
concrè te ment, la CA d’Aix- en-Provence re con naît comme «  ni
contes té, ni contes table, que le ser vice of fert par le consom ma teur
est un ser vice d’in for ma tion […]  ». Plus avant, l’ap pli ca tion Yuka est
dé crite comme « aussi un outil pour per mettre à ce consom ma teur
d’agir au près des in dus triels dans le but d’ob te nir une amé lio ra tion
des pro duits of ferts  ». D’après la CA de Li moges, la so cié té Yuca a
« une mis sion d’in for ma tion du consom ma teur » dou blée d’une mis‐ 
sion de pro mo tion « en fa veur de l’ali men ta tion bio lo gique, saine, et
na tu relle, no tam ment avec moins d’ad di tifs ajou tés » puis qu’elle émet
des « opi nions ». La CA de Paris, dont la po si tion est cer tai ne ment la
plus re mar quable, re con naît ex pli ci te ment les bé né fices des ac tions
de l’ap pli ca tion Yuka en al louant comme ob jec tif à cette ap pli ca tion
«  d’aider les consom ma teurs à faire les meilleurs choix pour leur
santé et à re pré sen ter un le vier d’ac tion pour conduire les in dus triels
à pro po ser de meilleurs pro duits, et ce aux fins de ré duire les in éga li‐ 
tés en ma tière de santé ». Pour la Cour, ces prises de po si tion in ter‐ 
viennent dans le cadre d’un « débat d’in té rêt gé né ral ma jeur de santé
pu blique  »  ; elles sont donc cou vertes au titre de l’ar ticle 10 de la
Cour eu ro péenne des droits de l’homme (Cour EDH), de l’ar ticle 11 de
la Charte des droits fon da men taux et de l’ar ticle 10 de la Dé cla ra tion
de  1789, toutes trois ci tées par le tri bu nal. Ci tant l’af faire Ma mère
c/ France de la Cour EDH, le tri bu nal rap pelle que la li ber té d’ex pres‐ 
sion « est une li ber té fon da men tale qui ne peut être lé gi ti me ment en‐ 
tra vée que de ma nière très res tric tive ». Et d’af fir mer que « la li ber té
d’ex pres sion de la so cié té Yuca est le co rol laire du droit des consom‐ 
ma teurs à l’in for ma tion sur les ef fets sur leur santé de leur com por te‐ 
ment ali men taire  ». Parce que la li ber té d’ex pres sion est ins crite à
l’ar ticle  11 de la Dé cla ra tion des droits de l’homme et du ci toyen
comme « un des droits les plus pré cieux de l’homme  […] sauf à ré‐ 
pondre de l’abus de cette li ber té dans les cas dé ter mi nés par la loi »
et à l’ar ticle 10  de la Cour  EDH, elle est fon da men tale pour les
consom ma teurs 33 et s’ap plique pour les sup ports en ligne comme
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hors ligne 34. Selon la Cour, cette li ber té « vaut non seule ment pour
les “in for ma tions” ou “idées” ac cueillies avec fa veur ou consi dé rées
comme in of fen sives ou in dif fé rentes, mais aussi pour celles qui
heurtent, choquent ou in quiètent  : ainsi le veulent le plu ra lisme, la
to lé rance et l’es prit d’ou ver ture sans les quels il n’est pas de “so cié té
dé mo cra tique” 35 ».

Les ex traits sont ex pli cites, la pra tique com mer ciale n’in fluence plus
au sens d’al té rer sub stan tiel le ment le com por te ment des consom ma‐ 
teurs, elle l’in fluence au sens de cor ri ger sub stan tiel le ment le pro ces‐ 
sus de choix des consom ma teurs pour le meilleur. Ces ac tions consti‐ 
tuent selon les CA une res source cer taine, en ga gée à une ac ti vi té
d’in for ma tion et d’opi nion po si tives en tant que ré gu la teur du mar ché
éco no mique ciblé. D’un point de vue plus théo rique, c’est bien la par‐ 
ti ci pa tion de Yuka à « gou ver ner les conduites » (Dubuisson- Quellier,
2016) qui est dé crite par les juges. Si So phie Dubuisson- Quellier évo‐ 
quait alors da van tage les stra té gies de mé dia tion mar chande des Or‐ 
ga ni sa tions non gou ver ne men tales (ONG) et les ins tru ments uti li sés
par les pou voirs pu blics, ces in ten tions font écho à la vo lon té des ac‐ 
teurs de la tran si tion tech (consi dé rée par les juges) de gui der les
choix des consom ma teurs et des pro duc teurs vers l’adop tion de pra‐ 
tiques plus ver tueuses du point de vue de l’in té rêt gé né ral, de ma‐ 
nière à ré pondre à un pro blème pu blic en ré gu lant les mar chés
(Aykut, Dahan, 2015). Ce socle dé fi ni, les obli ga tions liées au qua li fi ca‐ 
tif de pro fes sion nel agis sant à titre com mer cial de la so cié té Yuca se
trouvent mises entre pa ren thèses, et le droit à l’in for ma tion des
consom ma teurs se trouve re pla cé au cœur des me sures de pré ven‐ 
tion des risques. De sur croît, « dans un do maine où la cer ti tude est
im pro bable, il se rait par ti cu liè re ment ex ces sif de li mi ter la li ber té
d’ex pres sion à l’ex po sé des seules idées gé né ra le ment ad mises  »  ;
«  l’ar ticle  10 exige […] un ni veau élevé de pro tec tion  » quand «  les
pro pos tenus par le re qué rant re le vaient de su jets d’in té rêt gé né ral  :
la pro tec tion de l’en vi ron ne ment et de la santé pu blique » 36. Dès lors
que, dans le cadre du ju ge ment, la qua li fi ca tion des mis sions des opé‐ 
ra teurs du nu mé rique et de la dé fi ni tion de la fi gure du consom ma‐ 
teur a été éta blie (avec un chan ge ment de pa ra digme noté), les per‐ 
cep tions de l’en semble de leurs ac tions s’en trouvent par ri co chet
chan gées.
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La se conde rup ture ob ser vée dans les ju ge ments concerne le pre mier
élé ment de ten sion ré vé lé dans le cadre de la dé fi ni tion de la dia lec‐ 
tique du ju ge ment, soit la sé lec tion par tiale des in for ma tions trans‐ 
mises aux consom ma teurs par Yuca.

29

Si les TC met taient en exergue des choix mar qués par l’omis sion, et
donc la né ces si té de rendre compte de l’en semble des études dis po‐ 
nibles, ainsi que de se doter d’un co mi té scien ti fique lé gi time, la po si‐ 
tion des CA est tout autre. En ce qui concerne l’obli ga tion de trans pa‐ 
rence du sys tème de no ta tion, si en pre mière ins tance le TC d’Aix- en-
Provence avait lon gue ment dé taillé l’in for ma tion dé li vrée au consom‐ 
ma teur, consi dé ré son im pact fort sur lui et poin té ses omis sions, à
l’in verse, la po si tion de prin cipe adop tée en appel est op po sée : selon
la CA de Li moges « le sys tème de pon dé ra tion de ces cri tères re lève
de la dé ci sion de la so cié té Yuca qui dis pose à cet égard d’un pou voir
quasi dis cré tion naire à condi tion d’en in for mer l’uti li sa teur », cri tère
en l’es pèce rem pli. De l’omis sion au pou voir dis cré tion naire, la so cié té
Yuca a ainsi pour seule obli ga tion de faire la trans pa rence sur le sys‐ 
tème de no ta tion re te nu mais bé né fi cie de pré ro ga tives concer nant
les choix ef fec tués pour l’éva lua tion des pro duits, choix qui ne sont
donc pas éva lués par les tri bu naux. En ce qui concerne l’ab sence de
scien ti fiques dans son équipe, la CA de Paris re lève que « l’ap pli ca tion
Yuka, qui dé livre un ser vice d’in for ma tion aux consom ma teurs, ne se
pré vaut pas de sa propre au to ri té scien ti fique de sorte qu’elle n’a pas
à jus ti fier, au titre de ses di li gences pro fes sion nelles, de dis po ser de
scien ti fiques au sein de ses équipes ».
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Si, en pre mière ins tance, les juges avaient re pro ché des ren vois à des
études en an glais, le manque d’ex haus ti vi té et la non- mention
d’études contre ba lan çant des ré sul tats jugés trop an xio gènes pour les
man geurs, les juges en appel vont poser des cri tères ayant le mé rite
de la clar té. Pre miè re ment, un cri tère pro cé du ral est posé par une
des trois cours d’appel  ; en effet, la CA de Li moges se montre plus
exi geante que les deux autres tri bu naux en re le vant que Yuca se
fonde « sur des sources scien ti fiques, re te nues par son conseil scien‐ 
ti fique, pré si dé par un mé de cin nu tri tion niste, et com po sé d’un nu tri‐ 
tion niste, de deux toxi co logues, d’un mé de cin gy né co logue obs té tri‐ 
cien et d’un in gé nieur agro nome  ». Aussi, le tri bu nal pose- t-il des
condi tions pro cé du rales à la sé lec tion des sources scien ti fiques. Ce
cri tère semble faire écho à un ar gu ment sou le vé par les in dus triels
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re pro chant à la so cié té Yuca de ne pas dis po ser de cher cheurs en in‐ 
terne. Ce cri tère pour rait poser des dif fi cul tés à des struc tures plus
pe tites qui ne dis po se raient pas né ces sai re ment d’un conseil scien ti‐ 
fique. Il contre dit éga le ment l’ar gu ment re le vé plus avant concer nant
le fait que Yuca n’a pas pour mis sion de faire de la pro duc tion scien ti‐ 
fique.

Deuxiè me ment, et ce cri tère a fait l’una ni mi té des cours d’appel, le
nombre des études re le vant la dan ge ro si té des ni trites, tout comme
la lon gé vi té de ces études sont si gna lés. Pour la CA de Li moges, ces
études sou lignent « de puis de nom breuses an nées » « la dan ge ro si té
des char cu te ries » avec ni trites. Cette lon gé vi té se com bine avec la
concor dance des ré sul tats scien ti fiques pour la CA de Li moges
(« don nées scien ti fiques sé rieuses et concor dantes »). Ces élé ments
s’ins crivent ainsi dans une lo gique de pré ven tion de risques connus
aux quels les ci toyens doivent pou voir dé ci der de s’ex po ser ou non, en
connais sance de cause. Cela ren voie à l’im por tance d’un sou tien mas‐ 
sif à la re cherche scien ti fique dans nos so cié tés au sein des quelles un
nombre in cal cu lable de sub stances po ten tiel le ment dan ge reuses cir‐ 
culent. Quelques mois plus tôt, la CA d’Aix- en-Provence, plus ti mi de‐ 
ment, avait qua li fié les études comme « suf fi sam ment nom breuses et
dé taillées », is sues d’« un tra vail de re cherche non contes table ». Pour
la CA d’Aix- en-Provence, « le fait qu’une par tie de cette do cu men ta‐ 
tion soit en langue an glaise est sans effet sur la va li di té de cette base
do cu men taire  ». De la sorte, elle avait conclu que «  les tra vaux les
plus ré cents en la ma tière confirment pour le moins qu’il est pos sible,
sans ex cé der le droit à la li ber té d’ex pres sion, de di vul guer sur une
base do cu men taire réelle l’in for ma tion selon la quelle l’ajout d’ad di tifs
ni trés dans l’ali men ta tion peut être consi dé ré comme dan ge reux
pour la santé  ». On réa lise ainsi com bien ces opé ra teurs du nu mé‐ 
rique sont dé pen dants en amont de la pro duc tion scien ti fique.
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Troi siè me ment, le « sé rieux » des études est un cri tère fai sant éga le‐ 
ment consen sus pour les juges en appel. La CA de Li moges est at ten‐ 
tive au fait que les sources re te nues « n’émanent que d’ins ti tu tions ou
d’au to ri tés sa ni taires re con nues », telles que l’ANSES, le CIRC (Centre
in ter na tio nal de re cherche sur le can cer), l’EFSA, l’Ins ti tut na tio nal de
re cherche et de sé cu ri té, le Co mi té d’ex perts FAO/OMS. Pour la CA
de Li moges, le fait que de nom breuses « com mu ni ca tions grand pu‐ 
blic » aient aler té sur les dan gers des ni trites pour la santé hu maine
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semble éga le ment être im por tant. La CA de Li moges se ré fère au rap‐ 
port par le men taire d’in for ma tion de jan vier 2021 et à l’adop tion d’un
pro jet de loi par l’As sem blée na tio nale en fé vrier 2022. La mé dia ti sa‐ 
tion et la po li ti sa tion de l’enjeu semblent im por ter pour cette Cour. La
CA de Paris uti lise l’ex pres sion de «  do cu ments scien ti fiques sé‐ 
rieux  ». De même, la cour d’appel de Li moges évoque des «  re‐ 
cherches sé rieuses, nom breuses  » re pré sen tant une base fac tuelle
suf fi sante.

Si la so cié té Yuca n’a pas be soin de dis po ser de scien ti fiques dans son
équipe, il im porte pour elle, par consé quent, de faire re po ser son ap‐ 
pli ca tion et son sys tème de no ta tion sur des connais sances scien ti‐ 
fiques ro bustes.
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La troi sième rup ture ob ser vée dans les ju ge ments concerne le
deuxième élé ment de ten sion ré vé lé dans le cadre de la dé fi ni tion de
la dia lec tique du ju ge ment, soit l’usage par la so cié té Yuca de re pré‐ 
sen ta tions dé pré cia tives ex ces sives, an xio gènes. Sur la forme, il faut
en pre mier lieu, pour la CA de Li moges, re le ver que « le fait de pou‐ 
voir consom mer un pro duit ali men taire sans risque pour sa santé est
une qua li té es sen tielle de ce pro duit  » et que cette dis po si tion est
bien ap pli cable. Contrai re ment aux ju ge ments ren dus en pre mière
ins tance, les juges en appel re jettent le cri tère de « me sure » préa la‐ 
ble ment re te nu. Ainsi, pour la CA de Li moges, la me sure de l’in for ma‐ 
tion n’est pas un cri tère per ti nent, car «  les cri tères dis tinc tifs re‐ 
posent ex clu si ve ment sur la faus se té des in for ma tions ou leur pro‐ 
pen sion à in duire le consom ma teur en er reur ». De même, selon la CA
d’Aix- en-Provence, le « ca rac tère an xio gène de ces in for ma tions re le‐ 
vé par les pre miers juges et le ca rac tère non ex haus tif de la do cu‐ 
men ta tion scien ti fique pré sente sur l’ap pli ca tion » ne per mettent pas
de qua li fier la pra tique com mer ciale comme trom peuse. D’après la CA
de Paris, « si les al lé ga tions in cri mi nées peuvent être contes tées […],
elles ne peuvent être consi dé rées comme dé pas sant la me sure re‐ 
quise dans le cadre d’in for ma tions de santé pu blique ». Ce re vi re ment
quant à la né ces si té de faire preuve ou non de me sure trouve de ma‐ 
nière très in té res sante son ex pli ca tion dans une re dé fi ni tion des mis‐ 
sions des juges vis- à-vis des élé ments scien ti fiques. Dans un monde
de dif fi cile gou ver nance des risques et de connais sances scien ti fiques
com plexes, la ques tion du rôle du juge s’est posée avec acui té, et la
pos ture choi sie s’est ré vé lée plus pru dente en appel. Les juges fran 
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çais re fusent dans ces trois ju ge ments en appel d’ap pré cier le ni veau
de risque en cou ru tout comme le choix opéré par les in dus triels.
Pour la CA d’Aix- en-Provence, son rôle n’est pas de «  dé ter mi ner si
les bé né fices de l’em ploi de ces ad di tifs, no tam ment du fait de leur
pou voir conser va teur, l’em portent sur les risques qu’ils pour raient
en gen drer, ni même sur l’im por tance de ces risques au vu de la lit té‐ 
ra ture scien ti fique », mais seule ment que l’uti li sa tion de ces ad di tifs
«  [soit] dé bat tue par une par tie de la com mu nau té scien ti fique et
[fasse] l’objet d’un débat pu blic ». La CA de Paris af firme ne pas avoir à
dé ter mi ner le rap port bé né fices/in con vé nients de l’usage de ces ad‐ 
di tifs ni même à « se pro non cer sur l’im por tance de ces risques au vu
de la lit té ra ture scien ti fique ». Les juges n’ad mettent donc ex pres sé‐ 
ment qu’un rôle mo dé ré de constat d’un débat pu blic et scien ti fique.
Ainsi, les ju ge ments ren dus en appel semblent confir mer la po si tion
doc tri nale selon la quelle la mis sion du juge est de pro té ger l’es prit de
contro verse «  sans se faire juge de la science  » (Noi ville, Her mitte,
2006, p.  272)  : ce qu’illustre l’af faire concer nant l’ou vrage de Ro bert
Bell, Les sept pé chés ca pi taux de la haute tech no lo gie (Bell, 1998) 37, la
mis sion du juge étant juste « d’évi ter que [le débat] ne s’égare en ou‐ 
trage et mal veillance » et non « de contrô ler la per ti nence des ar gu‐ 
ments échan gés » 38. La CA de Li moges énonce en core plus ex pli ci te‐ 
ment qu’«  il n’ap par tient pas aux juges de se sub sti tuer aux scien ti‐ 
fiques pour consa crer une vé ri té mais de vé ri fier si les in for ma tions
com mu ni quées à cet égard sur l’ap pli ca tion re la tives aux ca rac té ris‐ 
tiques du pro duit éva lué éma naient de sources scien ti fiques au to ri‐ 
sées, en nombre suf fi sant et n’étaient pas dé na tu rées ».

Ainsi le juge fran çais n’a pas à tran cher un débat scien ti fique mais à
éva luer ce pen dant l’ab sence de dé na tu ra tion par l’opé ra teur du nu‐ 
mé rique des don nées scien ti fiques qui doivent exis ter en nombre et
qua li té suf fi sants, ce que le juge doit vé ri fier 39.
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Permettons- nous tou te fois ici de rap pe ler que, de puis les ju ge ments
ren dus en pre mière ins tance, un rap port de l’ANSES concluait en
juillet  2022 à une as so cia tion po si tive entre le can cer co lo rec tal et
l’ex po si tion aux ni trates/ou ni trites par les pro duits car nés. Si, à la
lec ture des ju ge ments en appel, cet élé ment n’a pas été cen tral dans
le re vi re ment des dé ci sions de jus tice, il a pu néan moins fa vo ra ble‐ 
ment contri buer à un nou veau po si tion ne ment des juges, mais la part
de cette contri bu tion est im pos sible à me su rer.
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La qua trième rup ture ob ser vée dans les ju ge ments concerne le troi‐ 
sième élé ment de ten sion ré vé lé dans le cadre de la dé fi ni tion de la
dia lec tique du ju ge ment, soit un contexte de prise in for ma tion nelle
in situ peu pro pice au droit de ré ponse des in dus triels. En effet, les
juges des TC per ce vaient comme pro blé ma tique l’im pos si bi li té d’une
dé fense, d’une syn chro ni sa tion du débat contra dic toire. Tout autre
est l’ap proche des CA, pour qui Yuca n’a pas à per mettre un droit de
ré ponse aux in dus triels. Les tri bu naux ont été da van tage sen sibles à
la mis sion fon da men tale d’in for ma tion des consom ma teurs rem plie
par ce genre d’ap pli ca tion et ont saisi la fi na li té de l’ap pli ca tion qui
est de ren sei gner les consom ma teurs au mo ment de l’acte d’achat.
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Les ap pli ca tions ados sées au smart phone sont ainsi ap pré hen dées en
tant que sou tien ap por té à l’avè ne ment du self mar ke ting (Co choy,
2012), au sein du quel la sti mu la tion mar chande est sé lec tion née par
un consom ma teur co- animateur du mar ché, et d’une mo bi li té avec
im pro vi sa tion et re con si dé ra tion in  situ des in ten tions d’achat, che‐ 
min fai sant (March, 1978 ; Mer ton, Bar ber, 2004). Au mo ment où l’usa‐ 
ger s’em pare de tech no lo gies pré sen tées comme «  in tel li gentes  »,
dont le smart phone est l’exemple le plus symp to ma tique, il se trouve
en si tua tion d’être in fluen cé dans son rap port à l’en vi ron ne ment et
dans la ma nière dont il le consomme. Res pec ter l’ap pli ca tion Yuka
dans la spé ci fi ci té de son for mat lo gi ciel, c’est ju ri di que ment ac cep ter
(et ici même re con naître) la spé ci fi ci té de ces nou veaux sup ports de
com mu ni ca tion. Plus avant, une étude de man dée par le Bu reau eu ro‐ 
péen des unions de consom ma teurs (Hel ber ger, 2013) dé fend l’im por‐ 
tance de ré duc tion de l’in for ma tion pour per mettre aux in di vi dus
d’opé rer des choix rai son nés. C’est d’ailleurs pré ci sé ment en ré ac tion
au constat des im pli ca tions né ga tives de la sur charge in for ma tion‐ 
nelle ac tuelle (avec des men tions fa cul ta tives qui fleu rissent aux
côtés des men tions obli ga toires) que le nu mé rique a été exa mi né
comme une ré ponse po ten tielle. Les tra vaux du Conseil na tio nal de la
consom ma tion sou tiennent le prin cipe de tech no lo gies nu mé riques
comme moyen de lutte contre la sur charge des éti quettes et le dé‐ 
ploie ment d’une «  meilleure in for ma tion afin de pro té ger les droits
des consom ma teurs » (Ger vais, Ar mand, Du che min, 2013). Les mé dia‐ 
tions nu mé riques sont donc clai re ment per çues comme un le vier de
lutte contre l’am pli fi ca tion de l’opa ci fi ca tion des mar chés (Aker lof,
1970) et/ou la di la pi da tion des res sources cog ni tives du consom ma‐
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teur, par manque de pré ser va tion (éco no mie) de son at ten tion (Gold‐ 
ha ber, 1997). La CA de Paris re jette l’exi gence d’ex haus ti vi té de la do‐ 
cu men ta tion scien ti fique, «  les sources ci tées étant cré dibles et
concor dantes ». La CA de Li moges re lève d’ailleurs les « contraintes
im po sées » par l’ap pli ca tion « qui la contrai gnaient à li mi ter les in for‐ 
ma tions dé taillées pour conser ver un mi ni mum de li si bi li té  » sans
dis si mu ler d’«  in for ma tions sub stan tielles », compte tenu des « ren‐ 
vois im mé diats qu’elle pro po sait à l’uti li sa teur vers l’en semble des
sources scien ti fiques et des avis ren dus par les au to ri tés sa ni taires, y
com pris ceux de l’EFSA et l’ANSES  ». En fi na li té, aucun droit de ré‐ 
ponse du fa bri cant n’est exigé en appel « étant ob ser vé que la sanc‐ 
tion de pra tiques com mer ciales dé loyales ou trom peuses a vo ca tion à
pro té ger le consom ma teur, et non le fa bri cant ou pro duc teur, et rap‐ 
pe lé que toute ac ti vi té, fût- elle à but com mer cial, ayant pour fi na li té
l’in for ma tion de tiers et la dif fu sion d’opi nions est pro té gée par la li‐ 
ber té d’ex pres sion dont il n’est dé mon tré en l’es pèce, sur un sujet de
santé pu blique, aucun abus dans l’exer cice de ce droit ». Loin d’être
pé ri phé rique, la place du consom ma teur équi pé à in for mer est ici ex‐ 
pri mée et se loge entre celle des in dus triels et celle des opé ra teurs
du nu mé rique.

En fi na li té, nous avons pu ob ser ver les in ci dences consé cu tives à
trois évo lu tions dans les fa çons pour les juges de pen ser le rôle des
ac teurs : soit le fait de por ter au cré dit de la so cié té Yuca un rôle de
sur veillance, à la mis sion du juge de ne pas se faire l’ar bitre de la
science, et au consom ma teur équi pé des ca pa ci tés ré flexives d’ap pro‐ 
pria tion in for ma tion nelle né ces saires à un achat in for mé et ré gu la‐ 
teur. Té moi gner d’une confiance dans les ver tus des ré per cus sions de
l’outil, c’est fi na le ment pour les juges faire montre d’une confiance
quant aux mo ti va tions du mé dia teur in for ma tion nel Yuca. La
confiance se rap porte au ju ge ment des consom ma teurs qui se sai‐ 
sissent de l’ap pli ca tion dé ve lop pée, confiance éga le ment en une
science conso li dée. Le rôle de mé dia teur de la sur veillance ren force
la contri bu tion de Yuka au débat d’in té rêt gé né ral, et l’ap pré cia tion du
dé ni gre ment doit se réa li ser en consi dé ra tion du res pect de la li ber té
d’ex pres sion et d’opi nion. Re dé fi nir les « prin cipes de bonne foi » et
« de soins pro fes sion nels » éclaire dif fé rem ment les dis cré dits im po‐ 
sés par Yuca. Le fait pour les tri bu naux de ne pas se faire juge de la
science, et donc de ne pas hié rar chi ser et ar bi trer les ap ports scien ti‐
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fiques, contraint néan moins les opé ra teurs du nu mé rique à se fo ca li‐ 
ser sur les sub stances ayant fait l’objet d’une science abon dante, sé‐ 
rieuse et conso li dée. Si, selon la CA d’Aix- en-Provence, le dis cré dit
est bien admis (la pré sence de ni trites ayant pour consé quence une
note très basse dès lors que le consom ma teur scanne la char cu te rie
ni tri tée) et, même si les termes «  risque élevé » et men tion de pré‐ 
sence d’agents gé no toxiques et can cé ri gènes « peuvent être contes‐ 
tés scien ti fi que ment, no tam ment en pre nant en compte les doses
d’ad di tifs uti li sées, la consom ma tion réelle des ali ments ou toute
autre don née scien ti fique, ce dis cré dit ne vaut pas dé ni gre ment car
les al lé ga tions ne peuvent être consi dé rées comme ex ces sives et en‐ 
core moins men son gères  ». Les in for ma tions telles que pro po sées
aux consom ma teurs ne consti tuent plus alors une pra tique com mer‐ 
ciale trom peuse. La pra tique com mer ciale ne peut non plus être qua‐ 
li fiée de dé loyale car, si l’in fluence sur le com por te ment des consom‐ 
ma teurs est avé rée, le res pect de la di li gence pro fes sion nelle est as‐ 
su ré par un re cours no table aux tra vaux d’as so cia tions et d’ins ti tuts
de re cherche, ainsi que par une trans pa rence cer taine sur la por tée
des éva lua tions pro po sées par l’ap pli ca tion Yuka

3. Une confiance à sou te nir, ca ‐
rac té ri ser et condi tion ner
Dans un contexte de «  mar ché concer né  » (Gei ger, Ha ris son, Kjell‐ 
berg, Mal lard, 2014) qui crispe les ac teurs des mar chés, où une plu ra‐ 
li té de dis po si tifs de pres crip tion co- construisent une « connais sance
orien tée » et font co exis ter « plu sieurs vi sions de ce qu’est la qua li té
d’une chose ou d’une pres ta tion » (Rodet, 2013, p. 46), nous com pre‐ 
nons l’in té rêt pour le lé gis la teur d’évi ter la mul ti pli ca tion des conten‐ 
tieux, et donc de se doter d’un cadre apte à ré gu ler les contro verses
ju ri diques. Ce cadre re pose sur la conso li da tion d’un sta tut com pa‐ 
rable à une mé dia tion de la sur veillance par les tri bu naux, et donc de
la confiance ac cor dée aux ac teurs as so ciés à ce sta tut, conso li da tion
al liée à une éva lua tion pru dente des conclu sions scien ti fiques.
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Nous re vien drons sur l’in té rêt de « li bé rer » la pa role des mé dia teurs
in for ma tion nels et d’évi ter l’en fer me ment consé cu tif à la di ver si té et
l’opa ci té des re cherches scien ti fiques. Plus avant, nous ana ly se rons le
né ces saire pen dant d’un moindre contrôle de l’in for ma tion.
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Nous avons pu ob ser ver la confiance al louée par les juges, en appel,
quant à la com bi nai son entre in fluence et qua li té in for ma tion nelle du
dis po si tif. Le prisme de l’ana lyse par un pas sage de la sus pi cion à la
confiance per met de sai sir les prin cipes fon da teurs et les te nants et
abou tis sants des ju ge ments. L’ana lo gie est fa cile : si le dis po si tif in for‐ 
ma tion nel Yuka tend à opé rer en tant que dis po si tif de ju ge ment pour
les consom ma teurs, il se doit d’être po si ti ve ment iden ti fié par les
juges.
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3.1. Le rôle de mé dia teur de la sur ‐
veillance en gou ver nance des risques
Il im porte de com prendre l’enjeu du ren for ce ment du droit à l’in for‐ 
ma tion des consom ma teurs dans une so cié té de dif fi cile ré gu la tion
des risques op po sant les in di vi dus et mé dia teurs de l’in for ma tion à
des ac teurs pri vés do mi nants. L’his toire en ma tière de santé en vi ron‐ 
ne men tale ré vèle les formes d’im puis sance des ac teurs issus des
mondes scien ti fiques 40, ré gle men taires, po li tiques et mé dia tiques au
mo ment de sou te nir la com mu ni ca tion des in for ma tions aux
consom ma teurs. Face à ces im puis sances, des ac teurs issus des
mondes nu mé riques s’af firment comme atouts en termes de ré gu la‐ 
tion des mar chés et dé fendent le prin cipe d’un avè ne ment des mé dia‐ 
tions nu mé riques comme ac crois se ment de la trans pa rence in for ma‐ 
tion nelle et dé pas se ment des contraintes phy siques de l’em bal lage.
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Alors que le prin cipe de pré cau tion n’est pas ac ti vé en amont, le prin‐ 
cipe de pré ven tion au rait pu abou tir à un éti que tage plus of fen sif sur
la ques tion des ni trites. S’ap puyant sur les dé ci sions de pre mière ins‐ 
tance, Claire Ros set to sou tient que «  si la so lu tion ap por tée par le
juge est donc cri ti quable, elle dé voile sur tout les in suf fi sances de la
ré gle men ta tion en tou rant la ques tion des ni trites, qui n’est dé cem‐ 
ment pas en adé qua tion avec les risques (évo qués dans plu sieurs
études) que peut en gen drer l’ajout de telles sub stances  » (2022,
p. 292). Ainsi, il per siste une mé fiance en vers une ré gle men ta tion im‐ 
puis sante, seule, à pro té ger conve na ble ment les man geurs de risques
avé rés, ainsi qu’une sus pi cion en vers le pro duit consi dé ré (les sels ni‐ 
tri tés).
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Les mé dias, les ONG, comme les cher cheurs, blo gueurs et uti li sa teurs
po pu laires des mé dias so ciaux 41, du fait de leur rôle fon da men tal de
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« chien de garde pu blic », doivent bé né fi cier d’une pro tec tion ac crue.
Dans ce re gistre, la so cié té Yuca, et plus spé ci fi que ment son ap pli ca‐ 
tion Yuka, s’at tri bue un rôle qui em prunte à la fonc tion de pres crip‐ 
teur comme de « mé dia teur de la sur veillance ». La so cio lo gie de la
tra duc tion a pro po sé le concept de « mé dia teur » afin de « qua li fier
ceux qui ar ti culent entre eux les dif fé rents mondes so ciaux » (La tour,
2006) et par ti cipent à fa vo ri ser la dif fu sion de l’in for ma tion  ; les
« mé dia teurs de la sur veillance » sont des ac teurs qui « fa ci li taient la
cir cu la tion de l’in for ma tion et la co opé ra tion entre mondes so ciaux »
(Prete, 2008, p.  502), no tam ment dans le cadre de «  la sur veillance
des risques sa ni taires et en vi ron ne men taux  » (ibid., p. 489). Ces ac‐ 
teurs in ter mé diaires du contrôle des risques sa ni taires se trouvent
confier une mis sion des pou voirs pu blics (Bor raz, 2005) dont le rôle
en ma tière de santé et d’en vi ron ne ment est cru cial 42. Pour Teub ner
(2016), ces opé ra teurs agissent comme des « contre- forces so ciales »
pour les quels un ren for ce ment des «  droits fon da men taux in tra so‐ 
ciaux » s’im pose.

L’im por tance du droit à l’in for ma tion est confor tée en pé riode de
gou ver nance des risques, où l’abs ten tion n’est pas une op tion et où
«  l’exi gence d’une preuve d’in no cui té se heurte, par ailleurs, en de
nom breux cas à une im pos si bi li té scien ti fique  » (Tho mas set, 2006,
p. 80). Si la ges tion du risque sa ni taire par les dé ci deurs pu blics est
an cienne, Jean- Baptiste Fres soz (2012) a mon tré com bien, avec le dé‐ 
ve lop pe ment de la so cié té in dus trielle, nous as sis tons au pas sage
d’une éva lua tion em pi rique et a pos te rio ri des dé gâts, fai sant appel à
des ins tances ju di ciaires, à une éva lua tion a prio ri, fon dée sur la pré‐ 
vi sion et fai sant appel à des ex perts scien ti fiques. Dans ce cadre, l’in‐ 
for ma tion fait as su ré ment par tie des me sures de pré ven tion à mettre
en place. Dans cette lo gique de « dé pla ce ment ac tuel de la res pon sa‐ 
bi li té vers la pré ven tion » (Tho mas set, 2006, p. 81), le sou tien à ap por‐ 
ter à l’éman ci pa tion de l’in for ma tion prend une va leur en core plus
im por tante. Le risque (et non un simple dan ger), ca rac té ri sé par sa
pré vi si bi li té et son ca rac tère in cer tain, connu ou avéré, doit être
consen ti li bre ment par un consom ma teur éclai ré (ibid., p. 80). Le ral‐ 
lie ment des ci toyens à la gou ver nance du risque et à leur co- 
responsabilité 43 im plique que leur accès fa ci li té à l’in for ma tion leur
per mette d’adop ter des me sures de pré ven tion in di vi duelle, chaque
in di vi du se sa chant plus ou moins vul né rable et étant prêt à ac cep ter
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un ni veau plus ou moins élevé de risque, ce qui vaut pour les risques
vrai sem blables comme cer tains. « In ci ter les in di vi dus à di mi nuer leur
ex po si tion aux risques sup pose qu’ils soient in for més de ces risques »
(Conseil d’État, 2018, p.  334). Comme l’énonce clai re ment le Conseil
d’État, « la connais sance du risque et le fait qu’il ait été choi si et non
subi sont des fac teurs es sen tiels d’ac cep ta bi li té pour les pu blics
concer nés » (Tho mas set, 2006, p. 88).

Dès lors, le droit à l’in for ma tion des consom ma teurs, qua li fié de droit
de la qua trième gé né ra tion et comme fai sant par tie des « droits fon‐ 
da men taux in tra so ciaux » (Hen sel, Teub ner, 2021), doit per mettre à la
so cié té ci vile (y com pris à des opé ra teurs du nu mé rique opé rant
comme mé dia teurs du droit à l’in for ma tion) «  de jouer son rôle de
contre- pouvoir » (Per roud, 2022, § 1). Le der nier rem part n’est donc
pas le res pect de la ré gle men ta tion, dont le rôle de sanc tion de son
non- respect re lève pré ci sé ment de la mis sion tra di tion nelle du juge.
Pour re prendre les termes de G. Loi seau :
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« L’ap pli ca tion est, au tre ment dit, dans son rôle d’in for mer les
consom ma teurs de l’exis tence de risques liés à la consom ma tion d’un
pro duit quand bien même ce pro duit se rait conforme aux normes
eu ro péennes qui ga ran tissent un ni veau élevé de pro tec tion des
consom ma teurs. Ne pas l’ad mettre re vien drait à consi dé rer que la
confor mi té d’un pro duit aux normes eu ro péennes in ter dit toute mise
en garde pour des rai sons sa ni taires et, plus exac te ment, que celle- ci
consti tue de jure un acte de dé ni gre ment. Le droit des consom ma ‐
teurs d’être in for més se rait, pour le coup, sa cri fié par res pect pour
l’au to ri té d’une ré gle men ta tion dont on sait per ti nem ment qu’elle
est, de ma nière gé né rale, sen sible aux in ter ven tions des lob bies. »
(Loi seau, 2023, p. 2)

3.2. Des po si tions ju di ciaires et po li ‐
tiques di ver gentes
La mis sion que se donnent les opé ra teurs du nu mé rique d’in for mer
au- delà de la ré gle men ta tion (in suf fi sam ment pro tec trice) et d’une
vé ri té scien ti fique par es sence in stable (comme en conviennent les
cours d’appel) appelle- t-elle à mieux en ca drer ces ac teurs du mar ché
ap pa ren tés à des mé dia teurs de la sur veillance ?
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Les juges en appel ont adop té une pos ture de confiance lais sant Yuca
libre d’opter pour le dis po si tif de son choix, sous ré serve d’en in for‐ 
mer le consom ma teur et de s’ap puyer sur une science jugée sé rieuse,
conso li dée et abon dante. Sur tout, la pos ture ini tiale de confiance re‐ 
pose sur des ré fé ren tiels de ju ge ment qu’une scru pu leuse lec ture des
dé ci sions de jus tice nous a per mis de mettre en exergue. Ces ré fé ren‐ 
tiels sont : la trans pa rence sur les sources de fi nan ce ment et sou tien,
le ren sei gne ment des sources de don nées, la trans pa rence sur les
mis sions que les dé ve lop peurs du dis po si tif dé fi nissent, la ré pu ta tion
de la so cié té. Dans la conti nui té de ce pro ces sus de ju ge ment, une
ana lo gie est sé dui sante, celle qui consiste à com pa rer le consom ma‐ 
teur sé lec tion nant un dis po si tif de ju ge ment qui ré duit l’in cer ti tude
sur la qua li té d’un pro duit et le juge es ti mant la qua li té d’un dis po si tif
qui équipe la cog ni tion des consom ma teurs. Nous pro po sons donc de
mettre au pro fit du ju ge ment, au sens ju ri dique du terme, les prin‐ 
cipes de l’éco no mie de la qua li té.
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L’éco no mie de la qua li té re pose sur deux di men sions : l’iden ti fi ca tion
et l’éva lua tion, comme sup ports d’une ré duc tion de l’in cer ti tude né‐ 
ces saire à l’éta blis se ment d’un échange (et donc d’un ju ge ment).
L’iden ti fi ca tion a pour ob jec tif de sta bi li ser les at tri buts de la qua li té
d’un pro duit. Au mo ment où les dis po si tifs sont pen sés et dé ve lop pés,
leurs concep teurs par ti cipent à dé fi nir et à fixer les qua li tés des
biens, à qua li fier les pro duits. L’im por tance du tra vail « d’éva lua tion »
qui suit l’iden ti fi ca tion pro vient du constat que, pour au tant que
l’iden ti fi ca tion soit né ces saire, elle n’est pas suf fi sante au mo ment de
dé pas ser l’in cer ti tude. Ce dé pas se ment est per mis par le tra vail de
dé fi ni tion de dis po si tifs de ju ge ment et d’en ga ge ment (donc de
confiance) qui sou tient la réa li sa tion de la tran sac tion. Et la tâche est
ardue, car « un même pro duit peut don ner lieu à des in ter pré ta tions
dif fé rentes de sa qua li té, c’est- à-dire à une plu ra li té de qua li fi ca tions,
ce qui in duit des dis putes struc tu relles sur les bonnes fa çons d’or ga‐ 
ni ser une ac ti vi té éco no mique. La co or di na tion sup pose un ac cord
préa lable sur ce qu’est la qua li té des biens  » (Mus se lin et al., 2002,
p. 268). La bels, cer ti fi ca tions, liste des in gré dients, ori gines, dé cla ra‐ 
tions nu tri tion nelles, scores, im pacts en vi ron ne men taux, im pacts so‐ 
ciaux, etc., conve nons qu’au mo ment de rem plir son pa nier de pro‐ 
duits ali men taires, le consom ma teur opère des choix ap puyés par des
dis po si tifs in for ma tion nels (Co choy, 2002  ; Laurent, Mal lard 2020)
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dont on note la plu ra li té. La plu ra li té est com pa rable dans le cadre du
ju ge ment : il s’agit d’iden ti fier les élé ments de qua li fi ca tion du dis po‐ 
si tif et de son dé ve lop peur par les juges. La si tua tion du consom ma‐ 
teur fai sant face à la grande di ver si té des in for ma tions qui ap puient
son ju ge ment est com pa rable à celle du juge fai sant face à la grande
di ver si té des contro verses et luttes d’ac teurs au sein du mar ché exa‐ 
mi né. Aux fins de lut ter contre une opa ci fi ca tion du ju ge ment, du quel
dé cou le rait une pro duc tion de l’igno rance, les ré fé ren tiels de qua li fi‐ 
ca tion s’ins crivent dans le re gistre de l’éva lua tion. Ne pas se faire juge
de la science et ac cor der une pré somp tion d’ac tion po si tive des aux
pres crip teurs per met aux juges de contour ner le risque d’un ver‐ 
rouillage in for ma tion nel.

Si les juges en appel ont adop té une pos ture de confiance, tout en sa‐ 
chant que le rôle du juge n’est point de ré gu ler le mar ché, les ac teurs
po li tiques semblent plus pré cau tion neux. De vant la den si té des in for‐ 
ma tions et des dis po si tifs qui en sont por teurs, les pou voirs pu blics
cherchent à en fa ci li ter (et fia bi li ser) la lec ture par les consom ma‐ 
teurs.
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S’agis sant des ap pli ca tions d’éva lua tion des pro duits, le rap port d’in‐ 
for ma tion au Sénat (2021-2022) 44 leur re con naît un fort pou voir
pres crip tif en men tion nant qu’elles «  jouissent d’un fort cré dit, les
ren dant for te ment pres crip tives [l’étude d’im pact de Yuka est
citée 45], ce qui leur confère une res pon sa bi li té par ti cu lière  » et en
pré ci sant que « la fia bi li té des in for ma tions conte nues dans les bases
de don nées se doit d’être sans faille 46 ». La fia bi li té des in for ma tions
à dis po si tion des consom ma teurs en gage les lé gis la teurs à ques tion‐ 
ner la fia bi li té des sup ports de ces in for ma tions, ici les dis po si tifs nu‐ 
mé riques d’éva lua tion des pro duits. C’est pour quoi, dans le cadre du
rap port d’in for ma tion pré ci té, la Com mis sion des af faires éco no‐ 
miques du Sénat pro pose une liste de re com man da tions dont cer‐
taines s’adressent spé ci fi que ment à l’ac com pa gne ment du dé ve lop pe‐ 
ment des ap pli ca tions de no ta tion des pro duits 47. Il s’agit no tam‐ 
ment : de mettre en place une cer ti fi ca tion pu blique des ap pli ca tions
d’éva lua tion des pro duits char gée d’at tes ter la per ti nence scien ti fique
des cri tères d’éva lua tion et de leur pon dé ra tion, ainsi que la fia bi li té
des bases de don nées uti li sées (re com man da tion 1) ; de pu blier, sous
la res pon sa bi li té des mi nis tères com pé tents, un guide des bonnes
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pra tiques 48 à des ti na tion des sites et ap pli ca tions d’éva lua tion des
pro duits (re com man da tion 2).

Pour les tra vaux vi sant à l’éla bo ra tion d’un ré fé ren tiel des bonnes
pra tiques à usage des ap pli ca tions nu mé riques re la tives à la qua li té
ali men taire, le Conseil na tio nal de la consom ma tion (CNC) a été man‐ 
da té, le 29  juin 2022, avec la mis sion d’ana ly ser les en jeux so cio lo‐ 
giques, éco no miques et ju ri diques et les im pacts po ten tiels de ces
pra tiques de consom ma tion 49. Pour le groupe de tra vail de le CNC, il
est ques tion éga le ment d’émettre un avis sur les exi gences aux quelles
ces ap pli ca tions doivent se confor mer et de for mer des re com man‐ 
da tions, no tam ment à l’at ten tion des opé ra teurs du nu mé rique ainsi
qu’à celle des consom ma teurs qui les uti lisent. Parmi les pré co ni sa‐ 
tions faites par la Com mis sion des af faires éco no miques, on trouve
éga le ment des élé ments à in tro duire dans le conte nu tex tuel et l’er‐ 
go no mie des sites et ap pli ca tions  : la men tion des sources de fi nan‐ 
ce ment de l’ap pli ca tion ainsi que la connais sance des liens po ten tiels
avec des ac teurs pri vés  ; l’in di ca tion des sources de don nées  ; le si‐ 
gna le ment des la bels pu blics et signes of fi ciels de qua li té dont dis po‐ 
se raient les pro duits ; la pos si bi li té d’in sé rer un on glet « ré ponse du
fa bri cant » ainsi que la no ti fi ca tion de l’amé lio ra tion d’une note d’un
pro duit  ; la re com man da tion de pri vi lé gier une note af fec tée à cha‐ 
cun des cri tères de qua li té exa mi nés plu tôt qu’une no ta tion qui
agrège les dif fé rentes di men sions 50.
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Ainsi, la no men cla ture em ployée par les tri bu naux est com plé tée par :
l’usage des la bels pu blics et signes of fi ciels de qua li té pré exis tants, un
droit de ré ponse pour le fa bri cant, la mise en exergue des évo lu tions
de la no ta tion, une di ver si fi ca tion des in di ca teurs (en op po si tion à
une note agré gée). Ces exemples nous per mettent de dres ser un in‐ 
ven taire de ces dif fé rentes di men sions, qui se com pose du mo dèle
éco no mique de la so cié té, des re la tions mar chandes de cette même
so cié té, de la plu ra li té des re cherches scien ti fiques aux quelles elle
re court au mo ment de qua li fier un pro duit, des signes de qua li té
comme scores ag glo mé rés, de la place ac cor dée à la contra dic tion
(dé fi nie par d’autres ac teurs en op po si tion aux pos tures dé fen dues).
Sur tout, la com pa rai son per met la mise en évi dence de l’in ser tion par
le CNC d’un cer tain nombre de contraintes in for ma tion nelles pour les
opé ra teurs du nu mé rique. L’usage des la bels et signes of fi ciels de
qua li té pré exis tants et la di ver si fi ca tion des in di ca teurs gé nèrent une
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in ten si fi ca tion des dis po si tifs in for ma tion nels par co ha bi ta tion avec
les men tions tra di tion nelles et ré centes, in ten si fi ca tion ap puyée par
la mise en vi si bi li té des mo di fi ca tions de la note. No tons éga le ment la
né ces si té d’un droit de ré ponse qui, ados sé au sup port nu mé rique de
ma nière syn chro ni sée, re pré sente la contro verse. Selon ces prin‐ 
cipes, la mé dia tion re pré sente et re pro duit les contro verses en
contexte de prise in for ma tion nelle. Les trois tri bu naux de pre mière
ins tance avaient trans po sé, pour par tie, le ré gime ap pli cable à la
presse écrite en re le vant l’im pos si bi li té pour la fi lière de pro duc tion
de ré pondre sur les mêmes sup ports avec les mêmes moyens aux al‐
lé ga tions contes tées 51.

Les ou ver tures au droit de ré ponse du fa bri cant ou en core la no ti fi‐ 
ca tion d’amé lio ra tion d’une note, qui vont à l’en contre des dé ci sions
de jus tice fai sant pri mer la li ber té d’ex pres sion pour un enjeu ma jeur
de santé pu blique, visent à «  pa ci fier les re la tions avec les pro duc‐ 
teurs  » selon la for mu la tion du rap port d’in for ma tion. Une ma nière
dif fé rente d’in té grer l’ac tion des pro duc teurs dans le ren sei gne ment
pro duit sur la pla te forme nu mé rique est ainsi por tée par la so cié té
Nu mA lim 52 à tra vers sa banque de don nées Uni ver sA lim, lan cée en
dé cembre 2021 et ren sei gnée par les in dus triels eux- mêmes. No tons
que, si Open Food Facts est une or ga ni sa tion à but non lu cra tif fonc‐ 
tion nant sur un prin cipe d’open data et sur l’appui in for ma tion nel bé‐ 
né vole des consom ma teurs, Nu mA lim est une so cié té co opé ra tive
d’in té rêt col lec tif (SCIC) consti tuée sous forme de so cié té à res pon sa‐ 
bi li té li mi tée (SARL). Les in dus triels qui trans mettent leurs fiches pro‐ 
duit peuvent bé né fi cier de ser vices op tion nels payants et la base de
don nées est ac ces sible gra tui te ment aux concep teurs d’ap pli ca tion
uni que ment pour une par tie des in for ma tions, des accès ad di tion nels
fai sant l’objet d’un abon ne ment payant. La ques tion de l’ho mo gé néi‐ 
sa tion ou non des tra vaux po li tiques et ju ri diques reste à ob ser ver.
L’enjeu est la mo da li té d’éva lua tion de la confiance à ac cor der aux dis‐ 
po si tifs de confiance.
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Conclu sion
Du dis po si tif de ju ge ment au ju ge ment de celui- ci, nous no tons l’im‐ 
por tance pré pon dé rante de la qua li fi ca tion des ac teurs jugés, plus
com mu né ment de la confiance ac cor dée à ces ac teurs. En effet, la clé
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NOTES

1  La FICT dé clare re pré sen ter 300 en tre prises fran çaises, dont 52  % de
moins de 50 sa la riés. Ins crite au ré per toire des re pré sen tants d’in té rêts de
la Haute Au to ri té pour la trans pa rence de la vie pu blique, elle a pu blié deux
ac tions  : Pro mou voir l’ap pli ca tion de la ré gle men ta tion eu ro péenne sur les
ni trites en évi tant des me sures na tio nales non fon dées scien ti fi que ment
(20 oc tobre 2020) et Dé mon trer que la pro po si tion de loi vi sant à sup pri mer
les ad di tifs ni trés dans les char cu te ries n’est jus ti fiée par au cune ex per tise
scien ti fique of fi cielle (24 mars 2022).

2  TC Paris, 18 jan vier 2021, n° RG 2021001119 ; TC Aix- en-Provence, 13 sep‐ 
tembre 2012, n° RG 2021004507 ; TC Brive- la-Gaillarde, 24 sep tembre 2021,
n° RG 2021F36.

3  CA d’Aix- en-Provence, n° 2022/354, arrêt de fond du 8 dé cembre 2022 ;
CA de Li moges, n° 120, arrêt du 13 avril 2023 ; CA de Paris, n° 21/11775, arrêt
du 7  juin 2023. La CA de Paris condamne la FICT aux dé pens en pre mière
ins tance et appel et à ver ser à Yuca 60 000 euros sur le fon de ment de l’ar‐ 
ticle 700 du Code de pro cé dure ci vile ; la CA d’Aix- en-Provence condamne
la so cié té ABC à ver ser à Yuca la somme de 20 000 euros sur ce même fon‐ 
de ment tout comme le tri bu nal de Li moges à l’en contre de la so cié té Le
Mont de la Coste, condam née à ver ser à Yuca 20 000 euros.

4  L’ap pli ca tion uti lise l’ap pa reil photo du smart phone pour scan ner le code- 
barres ap po sé sur les em bal lages des pro duits. L’ac ti va tion du scan four nit
une éva lua tion du pro duit fi gu rée par un code cou leur, un ad jec tif qua li fi ca‐ 
tif et une note sur 100. Vert pour ex cellent et bon, noté de 50 à 100 ; orange
pour mé diocre, noté de 25 à 50  ; rouge pour mau vais, avec une note in fé‐ 
rieure à 25. Sous la note ap pa raissent des dé tails de la com po si tion du pro‐
duit (graisses sa tu rées, ca lo ries, fibres, pro téines, sel, ad di tifs, etc.) avec les
quan ti tés pour 100 grammes de pro duit, tou jours as sor ties d’un code cou‐ 
leur, ainsi que des al ter na tives vers un pro duit « mieux noté ».

5  Vert : sans risque ; jaune : risque li mi té ; orange : risque mo dé ré ; rouge :
risque élevé.

6  Qui ren voie aux « sources scien ti fiques », no tam ment les avis de l’ANSES,
de l’EFSA ou en core des études du CIRC.

5  mars 2020, n°  2020R32  », Dal loz
IP/IT, n° 7-8, p. 450-453
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7  Soit 60 % pour la qua li té nu tri tion nelle à par tir du Nutri- Score et 10 %
pour la cer ti fi ca tion bio.

8  D’au tant qu’il est pré ci sé sur le site yuka.io qu’en cas d’ad di tif as sor ti d’un
risque élevé, le score maxi mal du pro duit est éta bli à 49/100, ce qui in duit
un im pact du cri tère su pé rieur à 30 %.

9  Res pec ti ve ment  : ni trite de po tas sium, ni trite de so dium, ni trate de po‐ 
tas sium, ni trate de so dium.

10  Lan cée conjoin te ment avec l’as so cia tion Food watch et la Ligue contre le
can cer, cette pé ti tion a ob te nu plus de 320 000 si gna tures.

11  La no tion de dis po si tif, qui est en re la tion avec les champs à vo ca tion
tech nique, est uti li sée en so cio lo gie pour com prendre les ob jets (ici les ou‐ 
tils nu mé riques) dans leur ca pa ci té à ar ti cu ler des ac tions. Les dis po si tifs
agissent ou font agir d’autres ac teurs.

12  Si le terme de qua li fi ca tion dé signe plus tra di tion nel le ment une éva lua‐ 
tion des com pé tences pro fes sion nelles, c’est dès le début des an nées 1980
que la pro blé ma tique de la qua li té et de la qua li fi ca tion in tègre l’étude du
mar ché des pro duits. Qua li té qui, du point de vue de l’ana lyse, est étu diée
en tant que co pro duc tion des pro duc teurs et uti li sa teurs. La lit té ra ture aca‐ 
dé mique in té res sée par les pro blé ma tiques qui en tourent la pré sen ta tion, la
re pré sen ta tion et la qua li fi ca tion des pro duits sur la scène mar chande est
foi son nante.

13  TC Paris, p. 8.

14  Agent pa tho gène im pli qué dans le bo tu lisme.

15  Di rec tive n° 2005/29/CE du 11 mai 2005.

16  TC Aix- en-Provence, p. 27.

17  TC Paris, p. 9.

18  TC Brive- la-Gaillarde, p. 12.

19  TC Paris, p. 9.

20  TC Aix- en-Provence, p. 23.

21  TC Brive- la-Gaillarde, p. 14.

22  TC Aix- en-Provence, p. 23.

23  TC Paris, p. 13.

24  TC Aix- en-Provence, p. 25.
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25  Dans cette même mou vance, des tweets pos tés par des in fluen ceurs ont
été qua li fiés d’acte de com merce : CA de Paris (pôle 5, 11° ch.), 24 sep tembre
2021, n° 19-17218, Sté Le Cercle Édi tions c/ Sté ADCI et a., « vi sion » qua li fiée
de « jusqu’au- boutiste » (Ho no rat, 2022).

26  Ar ticle 10 bis ajou té lors de la confé rence de La  Haye en  1925 à la
Conven tion d’Union de Paris pour la pro tec tion de la pro prié té in dus trielle,
qui dé fi nit la concur rence dé loyale (al. 2) comme « tout acte de concur rence
contraire aux usages hon nêtes en ma tière in dus trielle ou com mer ciale  »,
dont a  mi ni ma deux cas obli ga toires sont cités  dont «  les al lé ga tions
fausses, dans l’exer cice du com merce, de na ture à dis cré di ter l’éta blis se‐ 
ment, les pro duits ou l’ac ti vi té in dus trielle ou com mer ciale d’un concur‐ 
rent  ». Un troi sième exemple de concur rence dé loyale fut in té gré par la
Confé rence de Lis bonne en 1958 et porte sur « les in di ca tions ou al lé ga tions
dont l’usage, dans l’exer cice du com merce, est sus cep tible d’in duire le pu‐ 
blic en er reur sur la na ture, le mode de fa bri ca tion, les ca rac té ris tiques,
l’ap ti tude à l’em ploi ou la qua li té des mar chan dises ». Sont vi sées les in di ca‐ 
tions par les in dus triels.

27  CA Ver sailles, 9 sep tembre 1999.

28  Cass, 1  civ., 11 juillet 2018, n° 17-21.457.

29  Cass., 1  civ., 11  juillet 2018, n° 17-21.457. Pour la chambre com mer ciale :
Cass. com., 9 jan vier 2019, n° 17-18.350.

30  Cass. com., 24 sep tembre 2013. Voir aussi CA Paris, pôle 5, chambre 4,
30 mai 2018, Ré per toire gé né ral nº 17/01693 : « Le dé ni gre ment […] se dis‐ 
tingue de la cri tique ad mis sible dans la me sure où il émane d’un ac teur éco‐ 
no mique qui cherche à bé né fi cier d’un avan tage concur ren tiel en je tant le
dis cré dit sur son concur rent ou sur les pro duits de ce der nier. »

31  Cass. com., 9 jan vier 2019, n° 17-18.350.

32  TC Ver sailles, 5 mars 2020.

33  CA Paris, 20 dé cembre 1974 : af faire Guide des mé di ca ments les plus cou‐ 
rants où le juge a re je té la de mande de re trait de cer tains pas sages.

34  No tam ment  : Conseil de l’Union eu ro péenne, Lignes di rec trices de
l’Union eu ro péenne sur la li ber té d’ex pres sion « en ligne et hors ligne », 12 mai
2014.

35  Cour EDH, 25 août 1998, Her tel c/ Suisse, re quête n° 25181/94, § 50, au
sujet de tra vaux de re cherche concluant à la no ci vi té des micro- ondes pour
la consom ma tion hu maine.
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36  Cour EDH, 7 no vembre 2006, Ma mère c/ France, re quête n°  12697/03,
§ 20.

37  Tri bu nal de grande ins tance de Boulogne- sur-Mer, So cié té Eu ro tun nel c/
R. Bell et Édi tions du Seuil, 12 août 1998.

38  Il est vrai qu’il s’agis sait là de tra vaux de re cherche, non d’ac tions me‐
nées par des opé ra teurs pri vés du nu mé rique.

39  À l’op po sé, l’ap proche nord- américaine de puis les an nées 1970 (doc trine
de fron tiers of science) conduit le juge à contrô ler l’op por tu ni té des me sures
(hard look re view) obli geant l’ad mi nis tra tion à jus ti fier ses choix en termes
de ré gu la tion des risques. « Si la hard look re view a été maintes fois sa luée
par une grande par tie de la doc trine amé ri caine, c’est pré ci sé ment qu’elle
amène l’au to ri té pu blique à ne pas ten ter de ca mou fler des choix com plexes
der rière un pseudo- habillage stric te ment scien ti fique ou ju ri dique, et parce
qu’elle contri bue du même coup à rendre plus trans pa rente la prise en
charge des risques. Au tant de don nées qui, en dépit de no tables évo lu tions,
sont loin en core de ca rac té ri ser le droit po si tif in terne et com mu nau taire ».
(Noi ville, 2003, p. 115).

40  Dans les études de l’EFSA, « une don née pri mor diale au rait été ou bliée »,
à sa voir le «  fer ni tro sy lé  » selon le Rap port d’in for ma tion par le men taire
n°  3731 du 13  jan vier 2021 sur les sels ni tri tés dans l’in dus trie agroa li men‐ 
taire.

41  Cour EDH, 8 no vembre 2016, Ma gyar Hel sin ki Bizottság c/ Hon grie, re‐ 
quête n° 18030/11.

42  Cass. com., 4 mars 2020, n° 18-15651.

43  « L’in for ma tion touche aux droits des per sonnes de ne pas être pla cées
dans une si tua tion de dan ger, connue de quel qu’un d’autre, sans dé fense ni
ré sis tance pos sible de leur part. La dif fu sion d’une meilleure in for ma tion sur
les risques en cou rus est aussi une né ces si té pour que les ci toyens de‐ 
viennent co res pon sables d’un risque non plus subi mais ac cep té et choi si »
(Tho mas set, 2006, p. 80 et p. 81).

44  Rap port d’in for ma tion au Sénat n°  742, 2021-2022, In for ma tion du
consom ma teur : pri vi lé gier la qua li té à la pro fu sion, II, [https://www.senat.f
r/rap/r21-742/r21-742.html].

45  Étude d’im pact des uti li sa teurs de Yuka  : 92 % de leurs uti li sa teurs re‐ 
posent les pro duits lors qu’ils sont notés rouge sur l’ap pli ca tion.

46  Rap port d’in for ma tion au Sénat, pré cit. : II. C.

https://www.senat.fr/rap/r21-742/r21-742.html
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47  Voir [http://www.senat.fr/fi lead min/Fi chiers/Images/com mis sion/af fa
ires_eco/Liste_des_re com man da tions.pdf].

48  Men tion nons qu’un tra vail si mi laire s’adres sant cette fois aux ap pli ca‐ 
tions de santé a conduit la Haute au to ri té de santé (HAS) à éta blir en 2016
un ré fé ren tiel de 101  bonnes pra tiques pour les concep teurs et dé ve lop‐ 
peurs de ces ou tils et à pro duire, en 2021, une éva lua tion des ap pli ca tions et
un état des lieux et cri tères de qua li té du conte nu mé di cal pour le ré fé ren‐ 
ce ment des ser vices nu mé riques dans l’es pace nu mé rique de santé (mon es‐ 
pace santé).

49  Mi nis tère de l’Eco no mie, des Fi nances et de la Sou ve rai ne té in dus trielle
et nu mé rique, Man dat du Conseil na tio nal de la consom ma tion, « Ap pli ca‐ 
tions nu mé riques sur la qua li té des pro duits ali men taires et cos mé tiques »,
[https://www.eco no mie.gouv.fr/files/files/di rec tions_ser vices/cnc/ap pli‐ 
ca tions_nu me riques/man dat_ap pli ca tions_nu me riques.pdf?
v=1656489370].

50  La Com mis sion des af faires éco no miques sou ligne que les al go rithmes
de no ta tion uti li sés par les concep teurs des dis po si tifs tra duisent les prio ri‐ 
tés ac cor dées à telle ou telle di men sion (nu tri tion nelle, en vi ron ne men tale,
so ciale…) qui mé ritent d’être pré ci sées.

51  Le droit de ré ponse, ins crit à l’ar ticle  13 de la loi de 1881 sur la presse
quand le dé ni gre ment est consti tué par voie de presse, per met ef fec ti ve‐ 
ment à l’en tre prise dé ni grée ou dif fa mée d’exer cer son droit de ré ponse. Or,
on ima gine mal com ment sur une ap pli ca tion mo bile ce droit pour rait avoir
lieu.

52  La so cié té Nu mA lim, créée en 2019, est issue du tra vail col lec tif de l’As‐ 
so cia tion na tio nale des in dus tries ali men taires (ANIA), du Fonds fran çais
pour l’ali men ta tion et la santé (FFAS), de la fon da tion Avril (amont agri cole)
et GS1 France (sys tèmes d’iden ti fi ca tion des pro duits). L’ini tia tive a été sou‐ 
te nue par le mi nis tère de l’Agri cul ture et de l’Ali men ta tion, ainsi que par le
se cré ta riat d’État char gé du nu mé rique. La gou ver nance de la so cié té Nu‐ 
mA lim in tègre des en tre prises ali men taires, des so cié tés d’études, des or ga‐ 
ni sa tions pro fes sion nelles et éga le ment des as so cia tions de consom ma teurs
(CLCV et Que Choi sir).

53  Et ainsi de contri buer à ré duire l’opa ci fi ca tion des mar chés et à évi ter le
main tien d’une « asy mé trie in for ma tion nelle », soit un écart res sen ti d’une
in égale al lo ca tion des in for ma tions entre le ven deur et l’ache teur (qui fait
que les mau vais pro duits chassent les bons).

http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/commission/affaires_eco/Liste_des_recommandations.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/cnc/applications_numeriques/mandat_applications_numeriques.pdf?v=1656489370
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54  Éli sa beth Lam bert montre pour quoi les avo cats ont ciblé les vic times
ayant eu le can cer si gna ture de cette mo lé cule pour la quelle une science
conso li dée et re la ti ve ment consen suelle existe.

RÉSUMÉ

Français
Cet ar ticle a comme objet l’ob ser va tion d’une contro verse sur l’in for ma tion
ali men taire dis cu tée dans le cadre ju ri dique de dé ci sions de tri bu naux de
com merce et cours d’appel. Dans un contexte de crises sa ni taires et en vi‐ 
ron ne men tales, la construc tion de l’in for ma tion sur ces risques est de ve nue
un enjeu qui crispe les ac teurs des mar chés, cris pa tion qui prend no tam‐ 
ment la forme de re cours aux ju ge ments des tri bu naux au mo ment d’ar bi‐ 
trer ces conflits. Cela est d’au tant plus no table dans un contexte où les mé‐ 
dia tions in for ma tion nelles por tées par des ac teurs re nou ve lés se di gi ta‐ 
lisent et prennent la forme de scores et in for ma tions aug men tées. Une
étude d’un cas fran çais exem plaire est l’af faire im pli quant la so cié té Yuca et
le sec teur agro- industriel de la char cu te rie. Étu dier l’af fron te ment ju di ciaire
de ces ac teurs, entre pre mières ins tances et ap pels, offre des clés de lec ture
des ar gu men taires qui struc turent ces dé bats. Au prisme du droit et de la
socio- économie, il s’agit de dé mê ler les pro blé ma tiques qui en tourent  les
fon de ments des pos tures de sus pi cion ver sus la confiance des juges, la dé fi‐ 
ni tion de la place de la re cherche et du consen sus scien ti fique dans l’éta‐ 
blis se ment du ju ge ment, et l’in fluence des deux di men sions pré ci tées sur
l’ar bi trage entre dé ni gre ment et li ber té d’ex pres sion. Il s’agit d’exer cer une
fo cale sur les mo da li tés de ré gu la tion des ac tions des mé dia teurs qui sur‐ 
veillent et in fluencent les pra tiques mar chandes, en main te nant une at ten‐ 
tion aux po si tions po li tiques qui semblent dif fé rer des po si tions ju di ciaires,
di ver gences qui posent en dé fi ni tive le constat d’in for ma tions et mé dia teurs
à en ca drer tou jours plus nom breux.
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