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TEXTE

Au cours de la der nière dé cen nie, scien ti fiques et or ga ni sa tions non
gou ver ne men tales n’ont cessé d’aler ter les pou voirs pu blics sur l’aug‐ 
men ta tion des im pacts en vi ron ne men taux liée à la dif fu sion des tech‐ 
no lo gies nu mé riques au sein de la so cié té (Flipo, Bou tet, Draet ta, Del‐ 
tour, 2007  ; Flipo, Dobré, Mi chot, 2013  ; Fer re boeuf, 2018  ; Bor dage,
2019a  ; Bor dage, 2019b). Dé sor mais, la ré sorp tion des im pacts en vi‐ 
ron ne men taux du nu mé rique consti tue un défi es sen tiel que le lé gis‐ 
la teur en tend re le ver aux termes de deux nou velles lois  : la loi
n° 2021-1485 du 15 no vembre 2021 vi sant à ré duire l’em preinte en vi‐ 
ron ne men tale du nu mé rique en France (loi REENF) et la loi n° 2021-
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1775 du 23 dé cembre 2021 vi sant à ren for cer la ré gu la tion en vi ron ne‐ 
men tale du nu mé rique par l’Au to ri té de ré gu la tion des com mu ni ca‐ 
tions élec tro niques, des postes et de la dis tri bu tion de la presse
(ARCEP). En s’ap pro priant cette pro blé ma tique, le lé gis la teur
confirme l’im por tance de la so cié té ci vile en tant que « co- créateur »
de la norme en vi ron ne men tale (Po made, 2010).

L’ap pré hen sion de l’em preinte en vi ron ne men tale du nu mé rique re‐ 
quiert au préa lable d’iden ti fier les contours du nu mé rique, ce que se
garde bien de faire le lé gis la teur. Le sub stan tif « nu mé rique » dé signe,
d’une part, les tech no lo gies élec tro niques de l’in for ma tion et de la
com mu ni ca tion (TIC) qui pro duisent, stockent, traitent, trans mettent
et four nissent des don nées nu mé riques et, d’autre part, ces don nées
elles- mêmes, à sa voir un conte nu in for ma tion nel re pré sen té sous
forme d’un code bi naire (Hel lio, Taïar, 2022, p.  369). Le nu mé rique
pré sente ainsi une dua li té entre sa couche vir tuelle et sa couche ma‐ 
té rielle, prin ci pa le ment com po sée des équi pe ments ter mi naux (or di‐ 
na teurs, té lé phones, ta blettes…), des in fra struc tures de ré seaux
(câbles ter restres et sous- marins de fibre op tique, antennes- relais…)
et des centres de don nées. Lorsque le lé gis la teur traite de l’em preinte
en vi ron ne men tale du « nu mé rique », il dé signe le mar ché des ac ti vi‐ 
tés nu mé riques. Par ex ten sion, il s’adresse à toutes les per sonnes im‐ 
pli quées dans cette éco no mie, pro fes sion nels comme uti li sa teurs.
Dans le cadre de cette contri bu tion, le terme d’ac teurs du nu mé rique
dé si gne ra tant les pro fes sion nels qui fa briquent et gèrent les biens
ma té riels nu mé riques que les four nis seurs de ser vices en ligne.

2

Avant l’adop tion de la loi REENF, le droit po si tif ne fai sait nul le ment
men tion de la no tion d’em preinte en vi ron ne men tale 1. Mal gré l’ap pa‐ 
ri tion ré cente des concepts éco no miques d’em preinte éco lo gique ou
d’em preinte car bone en droit fran çais 2, il n’en « existe ac tuel le ment
au cune dé fi ni tion à ca rac tère nor ma tif  » (Ausin, Soro, 2022, p. 230).
Dans la conti nui té de l’em preinte car bone et de l’em preinte éco lo‐ 
gique 3, l’em preinte en vi ron ne men tale vise à me su rer l’im pact gé né ral
des ac ti vi tés hu maines sur l’en vi ron ne ment (ibid., 2022, p.  223). La
connais sance de l’em preinte en vi ron ne men tale d’un sec teur iden ti fié
per met d’éva luer sa du ra bi li té et l’évo lu tion de ses per for mances en‐ 
vi ron ne men tales au cours du temps, sur la base d’in di ca teurs dé ter‐ 
mi nés 4. Outil d’aide à la dé ci sion et d’adap ta tion des po li tiques pu ‐
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bliques, elle pré sente tou te fois quelques fai blesses mé tho do lo giques
pour ap pré hen der la com plexi té de la réa li té (ibid., p. 229).

Il est do ré na vant éta bli que le dé ve lop pe ment du nu mé rique pour suit
une tra jec toire in sou te nable, tant en ma tière de contri bu tion au
chan ge ment cli ma tique que de sur ex ploi ta tion des res sources na tu‐ 
relles (Conseil na tio nal du nu mé rique, 2020a, p. 29). La no tion d’em‐ 
preinte en vi ron ne men tale per met d’adop ter une pers pec tive en glo‐ 
bant l’en semble du cycle de vie des pro duits nu mé riques, ainsi que la
to ta li té des ac teurs im pli qués dans la chaîne de va leur du nu mé rique.
L’in sou te na bi li té des tech no lo gies nu mé riques ne ré sulte pas ex clu si‐ 
ve ment de leurs im pacts di rects liés à leur fonc tion ne ment. En effet,
en rai son de leur com po si tion, leur fa bri ca tion en traîne une ra ré fac‐ 
tion des terres et mé taux rares qui ne per met trait pas de ré pondre
aux be soins di gi taux des gé né ra tions fu tures, sans comp ter la pol lu‐ 
tion in duite par l’ex trac tion de ces ma té riaux et leur trai te ment
comme dé chets d’équi pe ments élec triques et élec tro niques (DEEE)
[Pi tron, 2019].

4

Bien que la couche ma té rielle soit à la source des in ci dences du nu‐ 
mé rique sur l’en vi ron ne ment (ADEME, 2019, p.  4), on ne peut pas
consi dé rer que les conte nus nu mé riques ne pro duisent aucun im‐ 
pact. Déjà, les ser vices nu mé riques gé nèrent des in ci dences sur l’en‐ 
vi ron ne ment du fait du fonc tion ne ment de la couche ma té rielle du
nu mé rique, sup port de leur dif fu sion. En suite, la pro li fé ra tion ex po‐ 
nen tielle des conte nus nu mé riques sou tient le dé ploie ment tou jours
plus sou te nu des in fra struc tures et équi pe ments nu mé riques, comme
l’illustre le dé ploie ment ré cent des antennes- relais des com mu ni ca‐ 
tions mo biles de cin quième gé né ra tion (5G). En effet, la tran si tion nu‐ 
mé rique en traîne une hausse constante du tra fic mon dial de don‐ 
nées 5, tout en ver rouillant tou jours da van tage les « ar chi tec tures de
choix » des in di vi dus contraints de re cou rir aux tech no lo gies nu mé‐ 
riques (Flipo, 2021). Si rien n’est fait, l’em preinte en vi ron ne men tale du
nu mé rique risque iné luc ta ble ment de s’ag gra ver, d’où l’in ter ven tion
du lé gis la teur.

5

L’ob jec tif ex près des deux lois est de ré duire l’em preinte en vi ron ne‐ 
men tale du nu mé rique à l’échelle du ter ri toire fran çais, où il se rait
res pon sable d’en vi ron 2  % des émis sions to tales de gaz à effet de
serre, et son em preinte car bone pour rait aug men ter de 60  % d’ici
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à 2040 au rythme de son évo lu tion ac tuelle (Conseil na tio nal du nu‐ 
mé rique, 2020a, p. 10). Si l’in ten tion est louable et consti tue un pre‐ 
mier pas en cou ra geant, la réa li sa tion de cet ob jec tif se heurte ra pi de‐ 
ment au ca rac tère glo bal du dé ve lop pe ment in sou te nable du nu mé‐ 
rique. La di men sion in ter na tio nale d’In ter net et des ac ti vi tés nu mé‐ 
riques met à mal les « lo giques ter ri to riales des États », comme le dé‐ 
montrent les dif fi cul tés à en ca drer les ac ti vi tés d’ac teurs pri vés tou‐ 
jours plus puis sants et dont les in fra struc tures ma té rielles sont lo ca‐ 
li sées dans des États étran gers ou des es paces in ter na tio naux 6

(Castets- Renard, Ndior, Rass- Masson, 2020). Dès lors, au cune ac tion
concrète n’est im po sée aux ac teurs du nu mé rique. Les deux lois se
contentent d’en ga ger des moyens pré sen tant un «  ca rac tère dis pa‐ 
rate et la cu naire  » qui ne sont pas à la hau teur des am bi tions af fi‐ 
chées (Fon baus tier, 2022, p. 288). Au de meu rant, la France fait tout de
même fi gure de pré cur seure avec une ap pré hen sion ju ri dique sys té‐ 
mique du nu mé rique, qu’il convient dé sor mais d’éle ver à l’échelle in‐ 
ter na tio nale, ou du moins eu ro péenne.

L’Union eu ro péenne (UE) a éga le ment ma ni fes té son in té rêt pour
cette pro blé ma tique en se fixant l’ob jec tif po li tique de faire conver ger
les tran si tions éco lo gique et nu mé rique (Com mis sion eu ro péenne,
2019, 2020a et 2020b). Ce pen dant, au cune norme eu ro péenne n’ap‐ 
pré hende l’em preinte en vi ron ne men tale du nu mé rique dans sa glo ba‐ 
li té. On note seule ment des « in ter fé rences » ponc tuelles entre la po‐ 
li tique en vi ron ne men tale de l’UE et sa stra té gie nu mé rique (Hervé- 
Fournereau, 2023), no tam ment en ce qui concerne les im pacts en vi‐ 
ron ne men taux des équi pe ments ter mi naux, avec l’éco con cep tion des
pro duits liés à l’éner gie 7, les pro duits ra dio élec triques 8, l’in ter dic tion
d’uti li ser des sub stances dan ge reuses dans la fa bri ca tion des équi pe‐ 
ments élec triques et élec tro niques 9, ou en core la ges tion des
DEEE 10. À l’ex cep tion de la ges tion des DEEE, qui re lève de la com pé‐ 
tence en vi ron ne men tale de l’UE pré vue à l’ar ticle 192 du Trai té sur le
fonc tion ne ment de l’Union eu ro péenne (TFUE), toutes ces autres dis‐ 
po si tions ont été adop tées sur le fon de ment de l’ar ticle 114 du TFUE
re la tif à l’har mo ni sa tion des lé gis la tions en vi ron ne men tales entre
États membres en vue d’éta blir et de ga ran tir le fonc tion ne ment du
mar ché in té rieur.

7

La ren contre entre le nu mé rique et la pro tec tion de l’en vi ron ne ment
sur le ter rain du mar ché in té rieur n’est guère sur pre nante. Ce der nier
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a tant contri bué à faire naître la po li tique com mu nau taire en vi ron ne‐ 
men tale 11 qu’à mettre en place le «  mar ché unique du nu mé rique  »
(Marti, 2023). Le mar ché in té rieur dé li mite ainsi un cadre in con tour‐ 
nable pour ap pré hen der le dé ve lop pe ment in sou te nable du nu mé‐ 
rique. Les im pé ra tifs eu ro péens du mar ché ont im pul sé l’émer gence
d’un droit de la ré gu la tion eu ro péen et na tio nal, no tam ment avec la
li bé ra li sa tion du sec teur des té lé com mu ni ca tions 12. L’ob jec tif de ré‐ 
duc tion de l’em preinte en vi ron ne men tale du nu mé rique im plique dé‐ 
sor mais de com po ser avec les droits de ré gu la tion éco no mique qui
rythment les évo lu tions ju ri diques ap pli cables au sec teur. Le lé gis la‐ 
teur en a pris note en confé rant de nou velles pré ro ga tives à deux au‐ 
to ri tés de ré gu la tion  : l’Au to ri té de ré gu la tion des com mu ni ca tions
élec tro niques, des postes et de la dis tri bu tion de la presse (ARCEP) et
l’Au to ri té de ré gu la tion des com mu ni ca tions au dio vi suelles et nu mé‐ 
riques (ARCOM).

Contrai re ment à la ré gle men ta tion qui dé signe un en semble de règles
im pé ra tives aux quelles une ac ti vi té est as su jet tie, la ré gu la tion se
pré sente comme un « nou veau mode d’ac tion de l’ad mi nis tra tion, plus
souple et prag ma tique, se dé ve lop pant prin ci pa le ment en ma tière
éco no mique » (Bé na bant, Gau de met, 2022). Si l’on re prend les tra vaux
de Marie- Anne Frison- Roche, le droit de la ré gu la tion peut se dé fi nir
comme l’en ca dre ment ju ri dique d’un sec teur éco no mique en vue
d’as su rer son fonc tion ne ment équi li bré. À cette fin, il conci lie l’exer‐ 
cice d’une concur rence libre et non faus sée avec la pré ser va tion
d’autres in té rêts pu blics (Frison- Roche, 2001). Il a la par ti cu la ri té
d’être mis en œuvre par une au to ri té de ré gu la tion spé cia li sée dans le
do maine ré gu lé  : éner gie, trans ports, com mu ni ca tions élec tro‐ 
niques… Cette au to ri té est char gée de su per vi ser et de contrô ler les
com por te ments des ac teurs du sec teur ré gu lé grâce à des moyens ju‐ 
ri diques spé ciaux, comme la dé li vrance d’au to ri sa tions, l’ap pli ca tion
de sanc tions, voire la dé fi ni tion de la ré gle men ta tion ap pli cable. Le
lé gis la teur doit tou te fois ex pres sé ment lui confé rer de telles pré ro ga‐ 
tives. Mal gré la di ver si té des do maines ré gu lés, les dif fé rents sec teurs
sont tous sou mis à des exi gences de trans pa rence pour per mettre au
ré gu la teur de consta ter et de cor ri ger les dés équi libres d’un mar ché
(ibid.). Pour of frir des ga ran ties d’im par tia li té et de sou plesse dans
l’orien ta tion du mar ché, l’au to ri té de ré gu la tion doit rem plir des
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condi tions or ga niques d’in dé pen dance tant à l’égard des per sonnes
ré gu lées que de l’État (Guin chard, De bard, 2021, p. 902).

La ré gu la tion du sec teur du nu mé rique fait l’objet d’une « frag men ta‐ 
tion or ga nique 13  » en rai son de sa dua li té ma té rielle et vir tuelle.
L’ARCEP a ainsi la charge de ré gu ler le mar ché des com mu ni ca tions
élec tro niques, qui com prend la ges tion des in fra struc tures ma té‐ 
rielles du nu mé rique. Quant à la ré gu la tion des com mu ni ca tions au‐ 
dio vi suelles nu mé riques, elle res sort de la com pé tence de l’ARCOM.
Si le lé gis la teur a choi si de scru ter da van tage le mar ché des conte nus
au dio vi suels, c’est à cause de leur as pect par ti cu liè re ment éner gi vore
com bi né à leur pro gres sion constante 14.

10

Jusqu’alors, l’ARCEP et l’ARCOM as su raient l’équi libre du sec teur du
nu mé rique en conci liant l’ins tau ra tion d’une concur rence libre et non
faus sée avec des in té rêts comme l’amé na ge ment du ter ri toire pour
l’ARCEP 15 ou le res pect du plu ra lisme po li tique pour l’ARCOM 16. En
re vanche, les consi dé ra tions éco lo giques n’étaient pas prises en
compte mal gré l’ins crip tion de l’at teinte d’un ni veau élevé de pro tec‐ 
tion de l’en vi ron ne ment parmi les ob jec tifs pour sui vis par l’ARCEP et
le Conseil su pé rieur de l’au dio vi suel, an cêtre de l’ARCOM, de puis
2010 17. Le juge ad mi nis tra tif n’a ja mais eu l’oc ca sion de pré ci ser la
por tée de cet ob jec tif pour tant ex pli cite (Si li ca ni, 2022, p. 1).

11

Le sec teur du nu mé rique fait l’objet d’un « dés équi libre struc tu rel »
(Favro, 2019, p. 10) qui com pro met la réa li sa tion des ob jec tifs en vi ron‐ 
ne men taux. Fort de ce constat, l’objet de la pré sente contri bu tion est
d’ana ly ser, aux termes des deux nou velles lois, la ma nière dont les au‐ 
to ri tés de ré gu la tion sont sus cep tibles de faire va loir la pro tec tion de
l’en vi ron ne ment au sein du mar ché du nu mé rique.

12

Il res sort des nou velles dis po si tions lé gales que les au to ri tés de ré gu‐
la tion sont ap pe lées à ac croître la trans pa rence du nu mé rique sur
son em preinte en vi ron ne men tale (1) sans pour au tant contraindre les
ac teurs du nu mé rique à agir (2).
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1. La re cherche de trans pa rence
sur l’em preinte en vi ron ne men ‐
tale du nu mé rique
En tant qu’« ob jec tif par ta gé » entre la po li tique en vi ron ne men tale et
la stra té gie nu mé rique sur le plan eu ro péen, le ren for ce ment de la
trans pa rence du nu mé rique sur son em preinte en vi ron ne men tale fait
fi gure de «  ba lise ju ri dique  » sus cep tible d’or ga ni ser la conver gence
entre les tran si tions nu mé rique et éco lo gique (Hervé- Fournereau,
2023). À cet égard, les au to ri tés de la ré gu la tion du nu mé rique
cherchent à amé lio rer les connais sances re la tives aux im pacts du nu‐ 
mé rique sur l’en vi ron ne ment (1.1). Elles en tendent ainsi fa ci li ter la
réuti li sa tion d’in for ma tions fiables re la tives aux im pacts du sec teur
afin de ten ter d’orien ter le mar ché du nu mé rique vers une dy na mique
éco lo gique plus ver tueuse (1.2).

14

1.1. Le ren for ce ment des connais sances
re la tives aux im pacts du nu mé rique

Au cours de la der nière dé cen nie, de mul tiples rap ports ont in vi té les
au to ri tés pu bliques à com bler l’in suf fi sance de connais sances ob ser‐ 
vée 18. À re bours de l’ur gence éco lo gique, le lé gis la teur re fuse d’en ga‐ 
ger des me sures am bi tieuses tant que la connais sance des im pacts
n’aura pas été af fi née (1.1.1). À cette fin, il a doté l’ARCEP du pou voir de
col lec ter les don nées en vi ron ne men tales dé te nues par les ac teurs du
nu mé rique (1.1.2).

15

1.1.1. L’at tente dis cu table de don nées sup plé ‐
men taires

Dans la conti nui té des po si tions adop tées par les ins ti tu tions fran‐ 
çaises et eu ro péennes 19, le lé gis la teur a choi si de ne pas obli ger les
ac teurs du nu mé rique à agir sans connaître pré ci sé ment leurs im‐ 
pacts sur l’en vi ron ne ment. Ce parti pris contraste avec le contexte
d’ur gence éco lo gique. Pour rap pel, le nu mé rique contri bue au ré‐ 
chauf fe ment cli ma tique et à la ra ré fac tion des res sources en eaux
douces, deux phé no mènes sur les quels le Grou pe ment in ter gou ver ‐
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ne men tal des ex perts sur le cli mat (GIEC) ne cesse d’aler ter les dé ci‐ 
deurs sur la né ces si té d’agir sans plus at tendre pour évi ter la réa li sa‐ 
tion de dom mages ir ré ver sibles 20. Il convient dès lors de s’in té res ser
aux causes de ce refus d’agir mal gré le constat du dé ve lop pe ment in‐ 
sou te nable du nu mé rique.

L’im mo bi lisme des ins ti tu tions pu bliques est symp to ma tique de la sa‐ 
cra li sa tion du pro grès tech nique que dé cri vait no tam ment Jacques
Ellul dans son ou vrage phare La tech nique ou l’enjeu du siècle. La né‐ 
ces si té de quan ti fier pré ci sé ment les im pacts du nu mé rique tra duit
l’at ti tude scien ti fique contem po raine selon la quelle «  ne peut être
connu que ce qui est chif fré, ou du moins chif frable  » (Ellul, 2008,
p.  15). Dès lors, les in ci dences en vi ron ne men tales avé rées mais non
quan ti fiées sont consi dé rées comme in exis tantes. Aux yeux des dé ci‐ 
deurs, elles ne peuvent pas jus ti fier l’adop tion de me sures en tra vant
la tran si tion nu mé rique. Der nière preuve de la dif fi cul té à ques tion‐ 
ner le dé ve lop pe ment du nu mé rique, les ins ti tu tions pu bliques
contre ba lancent sys té ma ti que ment le pro blème de son em preinte en
men tion nant sa contri bu tion sup po sée à la tran si tion éco lo gique 21.
Le pro grès tech nique et son co rol laire nu mé rique bé né fi cient ainsi
d’une pré somp tion de bien fai sance. Seule une éva lua tion ri gou reuse
des im pacts en vi ron ne men taux peut l’at té nuer, sans pour au tant la
ren ver ser.

17

Lorsque les im pacts en vi ron ne men taux sont pré ci sé ment quan ti fiés,
les normes en vi ron ne men tales de vraient se conten ter de ré gu ler le
dé ve lop pe ment du nu mé rique et ses ef fets in dé si rables. La tran si tion
nu mé rique peut seule ment faire l’objet d’une cor rec tion dans un sens
plus fa vo rable à l’en vi ron ne ment, mais elle ne peut nul le ment être re‐ 
mise en cause. L’échec de l’op po si tion au dé ploie ment de la 5G l’a
illus tré de ma nière si gni fi ca tive, tant d’un point de vue po li tique que
nor ma tif ou ju ris pru den tiel. Du point de vue du dis cours po li tique, le
ques tion ne ment de la sou te na bi li té éco lo gique du dé ploie ment de la
5G a fait l’objet d’un dis cré dit mé pri sant (Ma ko wiak, 2020). Ainsi, le
pré sident de la Ré pu blique fran çaise a qua li fié les op po sants éco lo‐ 
gistes de par ti sans du «  mo dèle Amish  » sou hai tant re ve nir à la
«  lampe à huile 22  ». Du point de vue nor ma tif, la Conven tion ci‐ 
toyenne pour le cli mat pré co ni sait d’ins tau rer un mo ra toire sur le dé‐ 
ploie ment de la 5G « en at ten dant les ré sul tats de l’éva lua tion » sur
ses ef fets cli ma tiques (2020, p.  156). Cette pro po si tion fut l’une des
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seules à être re je tée d’em blée par le pou voir exé cu tif, mal gré l'ab‐ 
sence d’éva lua tion des in ci dences sur l’en vi ron ne ment, lors de l’éla‐ 
bo ra tion de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 por tant lutte contre le
dé rè gle ment cli ma tique et ren for ce ment de la ré si lience face à ses
ef fets (loi Cli mat et Ré si lience) [Fau vel, 2020]. Enfin, du point de vue
ju ris pru den tiel, le Conseil d’État a re je té les re cours d’as so cia tions de
pro tec tion de l’en vi ron ne ment de man dant la sus pen sion et l’an nu la‐ 
tion du dé ploie ment de la 5G en l’ab sence d’éva lua tion de ses in ci‐ 
dences sur l’en vi ron ne ment 23.

La tran si tion nu mé rique est d’au tant plus dé li cate à re mettre en
cause que le droit de l’en vi ron ne ment s’est dé ve lop pé en l’in té grant
comme moyen au ser vice de sa fi na li té. En effet, le droit de l’en vi ron‐ 
ne ment en tre tient une « dé pen dance étroite » avec les sciences et la
tech no lo gie (Prieur, 2019, p. 6), et cette dé pen dance s’étend aux tech‐
no lo gies nu mé riques. Déjà, l’in for ma tique a joué un rôle cen tral pour
ap pré hen der la com plexi té des sys tèmes en vi ron ne men taux, comme
l’illustre la mo dé li sa tion en ma tière cli ma tique (Péguy, 1983). En suite,
l’usage des ser vices nu mé riques tend à se gé né ra li ser pour dé ma té‐ 
ria li ser les pro cé dures ad mi nis tra tives, ga ran tir l’ac ces si bi li té des
don nées re la tives à l’en vi ron ne ment ou en core of frir une meilleure
in for ma tion aux consom ma teurs 24. Au re gard de ces mul tiples uti li‐ 
sa tions, le droit de l’en vi ron ne ment a pa ra doxa le ment da van tage
contri bué à la dif fu sion des tech no lo gies nu mé riques plu tôt qu’à la
cor rec tion de leur dé ve lop pe ment in sou te nable.

19

Pour tant, la tran si tion nu mé rique n’a rien d’iné luc table. Elle ré sulte
d’un pro jet po li tique ex près qui se ma ni feste par l’adop tion de normes
ju ri diques. Seule ment, les dé ci sions nor ma tives or ga ni sant la tran si‐ 
tion nu mé rique ne re lèvent pas du droit de l’en vi ron ne ment, à l’ex‐ 
cep tion des cas men tion nés au pa ra graphe pré cé dent. Ainsi, le dé‐ 
ploie ment de la 5G est une exi gence eu ro péenne pré vue à l’ar ticle 54
de la di rec tive du 11 dé cembre 2018 éta blis sant le Code des com mu ni‐ 
ca tions élec tro niques eu ro péen 25. Le choix de ne pas obli ger les ac‐ 
teurs du nu mé rique à agir sans connais sances pré cises té moigne du
refus d’in té grer les constats scien ti fiques en vi ron ne men taux dans les
dé ci sions re la tives aux choix tech no lo giques opé rés. Tant que les ins‐
ti tu tions fran çaises et eu ro péennes re fu se ront d’en ga ger une réelle
ré flexion sur l’ac cep ta bi li té des usages nu mé riques pro mus au re gard
de leurs coûts en vi ron ne men taux, le prin cipe d’in té gra tion sera en‐
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core loin d’avoir dé ployé tout son po ten tiel en ma tière de pro tec tion
de l’en vi ron ne ment 26.

En at ten dant, l’em preinte en vi ron ne men tale du sec teur du nu mé‐ 
rique pré sente la par ti cu la ri té d’être dif fi ci le ment quan ti fiable, tant à
l’échelle na tio nale que mon diale. Concer nant son em preinte car bone,
les es ti ma tions lui at tri buent entre 2 et 4,3  % des émis sions mon‐ 
diales de gaz à effet de serre, ce qui re pré sente une marge d’er reur
non né gli geable (Conseil na tio nal du nu mé rique, 2020a, p.  29). Ces
dis pa ri tés s’ex pliquent par la com plexi té de l’ar chi tec ture ma té rielle
du nu mé rique. Son fonc tion ne ment fait in ter ve nir une plu ra li té d’ac‐ 
teurs et d’in fra struc tures ré par tis aux quatre coins du globe. En
outre, la na ture et l’am pleur de leurs in ci dences en vi ron ne men tales
va rient en fonc tion de nom breux fac teurs tels que la com po si tion du
mix éner gé tique d’un pays.

21

Seuls les ac teurs du nu mé rique sont en me sure de connaître les in ci‐ 
dences de leurs ac ti vi tés sur l’en vi ron ne ment. Face à la dis per sion des
in for ma tions entre un grand nombre de per sonnes pri vées, il est né‐ 
ces saire de re cueillir les don nées re la tives à l’em preinte en vi ron ne‐ 
men tale du nu mé rique de ma nière cen tra li sée. C’est dans ce sens que
l’ar ticle pre mier de la loi vi sant à ren for cer la ré gu la tion en vi ron ne‐ 
men tale du nu mé rique a confé ré des nou veaux pou voirs de ré gu la‐ 
tion à l’ARCEP 27.

22

1.1.2. Une col lecte des don nées sur les im ‐
pacts du nu mé rique en France

L’ARCEP or ga nise do ré na vant le re cueil d’in for ma tions ou de do cu‐ 
ments re la tifs à l’em preinte en vi ron ne men tale du sec teur du nu mé‐ 
rique 28. Le lé gis la teur pro pose une ap pré hen sion du sec teur du nu‐ 
mé rique fon dée sur ses ac teurs, que l’ARCEP a la charge d’iden ti fier.
Au terme de la dé ci sion n° 2022-2149 en date du 22 no vembre 2022
re la tive à la col lecte an nuelle des don nées en vi ron ne men tales 29, les
opé ra teurs de com mu ni ca tions élec tro niques, de centres de don nées
et les fa bri cants d’équi pe ments ter mi naux sont dé sor mais tenus de
four nir des in for ma tions en vi ron ne men tales à l’ARCEP 30, dans la me‐ 
sure où leur ac ti vi té dé passe un cer tain seuil 31. L’ARCEP n’ex clut pas
pour la suite d’étendre ce ré gime à d’autres ac teurs tels que les four‐ 
nis seurs de sys tèmes d’ex ploi ta tion (2020, p. 90).
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Le conte nu des in for ma tions de man dées dé pend de la ca té go rie des
ac teurs concer nés car les im pacts en vi ron ne men taux ne sont pas de
même na ture en fonc tion de l’ac ti vi té éva luée 32. Mal gré la va ria bi li té
des im pacts, les trois ca té go ries d’ac teurs doivent in for mer l’ARCEP
sur la quan ti té de gaz à effet de serre émis du fait de leurs ac ti vi tés.
La contri bu tion crois sante du nu mé rique au chan ge ment cli ma tique
fait fi gure de pro blé ma tique en vi ron ne men tale trans ver sale tou chant
l’en semble de la chaîne de va leur du nu mé rique.

24

Bien qu’elle ne soit pas ex pres sé ment men tion née comme telle, la
créa tion du ré gime de col lecte des don nées im plique de  facto, pour
les ac teurs concer nés, une obli ga tion d’éva luer les in ci dences en vi‐ 
ron ne men tales de leurs ac ti vi tés. À dé faut, ils ne se ront pas en me‐ 
sure de trans mettre les in for ma tions en vi ron ne men tales exi gées. Ils
de vront donc in ves tir des moyens fi nan ciers, tech niques et hu mains
pour quan ti fier leurs im pacts en vi ron ne men taux sans pour au tant
de voir ef fec ti ve ment les ré duire.

25

L’ARCEP se ré serve la pos si bi li té d’im po ser une sanc tion fi nan cière à
l’en contre de toute per sonne re fu sant de four nir les in for ma tions de‐ 
man dées ou com mu ni quant de fausses in for ma tions 33. Si l’oc ca sion
se pré sente, il lui ap par tien dra de fixer une amende suf fi sam ment
éle vée pour dis sua der tout pro fes sion nel du nu mé rique de se sous‐ 
traire aux obli ga tions de trans mis sion des in for ma tions 34.

26

Enfin, il faut noter que les don nées en vi ron ne men tales exi gées de‐ 
meurent cir cons crites aux ac ti vi tés exer cées sur le ter ri toire fran çais
seule ment 35. Il n’en res sort qu’un pa no ra ma in com plet des in ci‐ 
dences glo bales que pro duisent les usages nu mé riques des Fran çais
sur l’en vi ron ne ment. En effet, en rai son du ca rac tère trans na tio nal
d’In ter net, la ma jo ri té des ser vices nu mé riques consom més en France
sont four nis par des ac teurs hé ber geant leurs don nées au sein de
pays tiers, no tam ment aux États- Unis 36. Même si l’ARCEP étend le
ré gime de col lecte aux plus gros four nis seurs de ser vices nu mé riques
ayant des centres de don nées si tués à l’étran ger, ces der niers pour‐ 
ront se pré va loir de l’in ap pli ca bi li té du droit fran çais en rai son de
l’im plan ta tion de leurs in fra struc tures sur le ter ri toire d’un autre État
(Jacob, 2020).

27

Seule une ex ten sion de ce ré gime par l’in ter mé diaire du droit com‐ 
mu nau taire per met trait de contour ner cette li mite de ter ri to ria li té
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du droit. L’échelle eu ro péenne consti tue un ni veau ju ri dique plus per‐ 
ti nent pour exi ger la four ni ture d’in for ma tions de la part d’ac teurs
étran gers sou cieux d’ac cé der au mar ché unique nu mé rique. Au terme
des Di gi tal Mar ket Act et Di gi tal Ser vices Act nou vel le ment adop tés,
l’accès aux in for ma tions dé te nues par les pla te formes nu mé riques est
de ve nu un «  ob jec tif à part en tière  » dans leur ré gu la tion (Blandin- 
Obernesser, 2023, p. 695). On peut re gret ter le dés in té rêt de ces lé‐ 
gis la tions pour les in for ma tions re la tives à l’em preinte en vi ron ne‐ 
men tale des plus grosses pla te formes (ou ga te kee pers), même si une
re fonte dans ce sens reste en vi sa geable.

Pour l’heure, le ré gime de col lecte des don nées en vi ron ne men tales va
déjà sub stan tiel le ment amé lio rer l’éva lua tion des im pacts en vi ron ne‐ 
men taux du nu mé rique sur le ter ri toire fran çais et leur évo lu tion.

29

1.2. La réuti li sa tion des connais sances
re la tives aux im pacts du nu mé rique

Le nou veau pou voir de col lecte de l’ARCEP ne lui per met pas de me‐ 
su rer les im pacts des usages nu mé riques, qui échappent à sa com pé‐ 
tence. Face à la dua li té ma té rielle et vir tuelle du nu mé rique, un dé‐ 
cloi son ne ment des ex per tises des dif fé rentes au to ri tés s’est ré vé lé
né ces saire pour quan ti fier les im pacts des ser vices nu mé riques (1.2.1).
Le fait que les usages nu mé riques exercent une pres sion crois sante
sur les mi lieux na tu rels peut pa raître contre- intuitif. Après tout, un
vo ca bu laire éva nes cent flotte au tour du nu mé rique, et ce jusqu’à son
champ lexi cal ju ri dique comme l’illustre l’usage du vo cable « droit de
l’im ma té riel » ou en core la men tion de « dé ma té ria li sa tion » des pro‐ 
cé dures. Or, l’em preinte crois sante du nu mé rique sur l’en vi ron ne‐ 
ment trouve sa cause dans l’aug men ta tion conti nue des usages nu‐ 
mé riques. C’est pour quoi la sen si bi li sa tion des uti li sa teurs est au
cœur de la ré gu la tion en vi ron ne men tale du nu mé rique (1.2.2).

30

1.2.1. Une éva lua tion dé cloi son née des im ‐
pacts du nu mé rique

La trans ver sa li té des en jeux en vi ron ne men taux dé montre la né ces si té
de dé pas ser l’ap proche d’une ré gu la tion du nu mé rique «  en silo  »
(Saint- Pulgent, 2016, p. 4). L’ARCEP ne dis pose d’au cune ex per tise en
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ma tière de pro tec tion de l’en vi ron ne ment. Pour pal lier ce manque de
com pé tences, elle col la bore de plus en plus avec l’Agence de l’en vi‐ 
ron ne ment et de la maî trise d’éner gie (ADEME) 37. Après des col la bo‐ 
ra tions ponc tuelles 38, la loi REENF a ins ti tu tion na li sé la co opé ra tion
entre l’ADEME et l’ARCEP avec la créa tion sous leur tu telle conjointe
d’un or ga nisme char gé de quan ti fier les im pacts en vi ron ne men taux
du nu mé rique : l’Ob ser va toire des im pacts en vi ron ne men taux du nu‐ 
mé rique 39. Ce nou vel or ga nisme uti li se ra les don nées en vi ron ne‐ 
men tales col lec tées par l’ARCEP pour quan ti fier, d’une part, l’em‐ 
preinte en vi ron ne men tale glo bale du nu mé rique en France et, d’autre
part, les im pacts liés aux seuls usages nu mé riques.

Concer nant les im pacts glo baux du nu mé rique, l’ARCEP doit dé sor‐ 
mais dres ser chaque année le bilan de l’em preinte en vi ron ne men tale
des sec teurs des com mu ni ca tions élec tro niques, des ter mi naux et
des centres de don nées 40. Cette obli ga tion a mo ti vé la li mi ta tion du
champ d’ap pli ca tion per son nel de la dé ci sion n° 2022-2149 re la tive à
la col lecte an nuelle des don nées en vi ron ne men tales aux ac teurs de
ces sec teurs. Grâce à la col lecte des don nées, l’ARCEP consta te ra ai‐ 
sé ment si les ef forts four nis par ces ac teurs per mettent d’en rayer
leur em prise né faste crois sante sur les mi lieux na tu rels.

32

Quant à la quan ti fi ca tion des im pacts des usages nu mé riques, tels
que l’envoi d’un e- mail ou le vi sion nage d’une vidéo, elle re quiert dans
un pre mier temps de dis po ser de toutes les in for ma tions per ti nentes
re la tives aux im pacts des biens ma té riels nu mé riques, puis, dans un
se cond temps, de par ta ger les mêmes mé tho do lo gies d’éva lua tion
(ADEME/ARCEP, 2022, p.  4). Pre miè re ment, les don nées en vi ron ne‐ 
men tales col lec tées de vraient vrai sem bla ble ment bé né fi cier du ré‐ 
gime ju ri dique re la tif à l’ac ces si bi li té des in for ma tions en vi ron ne men‐ 
tales dé te nues par une au to ri té pu blique 41, dans la me sure où elles ne
sont pas cou vertes par le se cret des af faires (ARCEP, 2020, p.  89).
L’ARCEP tra vaille ac tuel le ment à ga ran tir l’ac ces si bi li té de ces don‐ 
nées en éla bo rant un « ba ro mètre en vi ron ne men tal du nu mé rique »
(ADEME/ARCEP, 2022, p. 17). La mise à dis po si tion des don nées col‐ 
lec tées de vrait fa ci li ter leur réuti li sa tion, no tam ment de la part des
or ga ni sa tions non gou ver ne men tales en ga gées dans la quan ti fi ca tion
des im pacts des usages nu mé riques 42. Deuxiè me ment, il faut har mo‐ 
ni ser les mé tho do lo gies de me sure des im pacts pour ob te nir une
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quan ti fi ca tion fiable. À dé faut, les dis pa ri tés de cal cul per sis te ront et
les mé tho do lo gies pour raient ser vir d’ins tru ment de green wa shing 43.

La frag men ta tion or ga nique de la ré gu la tion nu mé rique ac cen tue le
be soin d’in ter ré gu la tion pour éla bo rer des mé tho do lo gies fiables
d’éva lua tion des im pacts des usages en ligne (Frison- Roche, 2005).
Les com pé tences de l’ADEME et de l’ARCEP peuvent ra pi de ment se
ré vé ler in suf fi santes sans in for ma tion sur les conte nus dif fu sés. In‐ 
ver se ment, toute au to ri té ré gu lant les conte nus nu mé riques ne peut
éva luer leurs im pacts sans les in for ma tions re la tives aux in ci dences
des in fra struc tures ma té rielles sur l’en vi ron ne ment. C’est pour quoi le
lé gis la teur a en ga gé une co opé ra tion tri par tite entre l’ARCEP,
l’ADEME et l’ARCOM, en fai sant appel à l’ex per tise de cette der nière
en ma tière de com mu ni ca tions au dio vi suelles. Elles doivent do ré na‐ 
vant mettre en com mun leur ex per tise pour éla bo rer une mé tho do lo‐ 
gie de cal cul de l’em preinte car bone des vi déos en ligne 44. Pour rap‐ 
pel, l’ar ticle 15 de la loi Cli mat et Ré si lience avait déjà char gé l’ARCOM
et l’ARCEP de pu blier un rap port me su rant l’im pact en vi ron ne men tal
des dif fé rents modes de dif fu sion des ser vices de mé dias au dio vi‐ 
suels.

34

Au- delà de l’éla bo ra tion de guides, les au to ri tés de ré gu la tion peuvent
éga le ment four nir aux ac teurs du nu mé rique les mé thodes de cal cul
des im pacts. Dans ce sens, l’ADEME a dû mettre à dis po si tion des
four nis seurs d’accès à In ter net une mé tho do lo gie éva luant la quan ti té
de gaz à effet de serre émise du fait de la consom ma tion de don nées
en ligne 45.
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À l’ave nir, d’autres au to ri tés de ré gu la tion pour raient être sol li ci tées,
voire se ma ni fes ter spon ta né ment, afin de me su rer les im pacts de ca‐ 
té go ries d’usages nu mé riques en plein essor et com pris dans leurs
do maines de com pé tences. On peut no tam ment pen ser à la pos si bi li‐ 
té pour l’Au to ri té des mar chés fi nan ciers de se sai sir de l’im pact en vi‐ 
ron ne men tal crois sant des cryp to mon naies, dont le dé ve lop pe ment a
at ti ré l’at ten tion du lé gis la teur 46.
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Grâce à des mé tho do lo gies har mo ni sées, les uti li sa teurs de vraient
dis po ser de plus d’in for ma tions fiables sur les im pacts en vi ron ne‐ 
men taux de leurs usages nu mé riques. Ils de vraient ainsi pou voir
adap ter leur com por te ment en ligne dans un sens plus éco lo gi que‐ 
ment res pon sable.
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1.2.2. La sen si bi li sa tion des uti li sa teurs

Dès 2010, l’OCDE ap pe lait les États membres à mieux sen si bi li ser le
pu blic et les consom ma teurs sur les «  im pli ca tions en vi ron ne men‐ 
tales de l’uti li sa tion des TIC » (OCDE, 2010, p. 5). La trans pa rence sur
les im pacts en vi ron ne men taux du nu mé rique doit per mettre de re‐ 
mé dier à cette mé con nais sance gé né ra li sée de la part du grand pu blic
en lui four nis sant une in for ma tion qua li ta tive (Che vrol lier, Houl le‐ 
gatte, 2020, p. 30).

38

À l’ins tar de bien d’autres do maines comme l’éner gie ou l’ali men ta tion
(Bo di guel, 2022, p. 135), le droit de l’en vi ron ne ment ap plique pro gres‐ 
si ve ment le pa ra digme de la consom ma tion du rable au mar ché des
biens et ser vices nu mé riques. Avec la loi du 10 fé vrier 2020 re la tive à
la lutte contre le gas pillage et à l’éco no mie cir cu laire, le lé gis la teur a
in tro duit de nou velles obli ga tions d’in for ma tion des consom ma teurs
sur les ca rac té ris tiques en vi ron ne men tales de cer tains pro duits nu‐ 
mé riques. Concer nant l’al lon ge ment de la durée de vie des biens nu‐ 
mé riques, un in dice de ré pa ra bi li té in dique dé sor mais aux consom‐ 
ma teurs le ca rac tère plus ou moins ré pa rable des smart phones et or‐ 
di na teurs por tables 47. Quant aux ser vices nu mé riques, les four nis‐ 
seurs d’accès à In ter net doivent in for mer leurs abon nés sur la quan ti‐ 
té de gaz à effet de serre émis du fait de la consom ma tion de don nées
en ligne 48.

39

Au- delà des obli ga tions lé gales, les ré gu la teurs in citent les ac teurs du
nu mé rique à four nir plus d’in for ma tions sur les im pacts liés à la
consom ma tion des conte nus nu mé riques. Dans cet es prit, l’ARCOM
doit adres ser aux four nis seurs de vi déos en ligne une re com man da‐ 
tion les in vi tant à in for mer leurs clients sur l’em preinte car bone des
vi déos 49. L’ac ces si bi li té des don nées en vi ron ne men tales col lec tées
par l’ARCEP de vrait éga le ment per mettre à la so cié té ci vile d’ali men‐ 
ter des ou tils vi sant à amé lio rer l’in for ma tion des uti li sa teurs, comme
l’ex ten sion Car bo na ly ser, dé ve lop pée par The Shift Pro ject 50.

40

Le lé gis la teur a pris le parti d’en ga ger la tran si tion éco lo gique du nu‐ 
mé rique en re cou rant à la «  ré gu la tion par la don née » (Che vrol lier,
Houl le gatte, 2020, p.  21). La dif fu sion des in for ma tions re la tives aux
im pacts en vi ron ne men taux du nu mé rique met trait les uti li sa teurs en
ca pa ci té d’ef fec tuer des choix nu mé riques plus éclai rés 51. Ils se raient
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ainsi en me sure de mo di fier leurs usages de ma nière telle que le mar‐ 
ché des biens et ser vices nu mé riques trou ve rait un nou vel équi libre
du rable grâce à l’orien ta tion éco lo gique de la de mande. Néan moins,
cette vi sion sim pli fi ca trice oc culte les mul tiples fac teurs psycho- 
sociologiques mo bi li sés par les en tre prises pour pous ser les in di vi dus
à consom mer tou jours plus de pro duits (Bo di guel, 2022, p.  136). En
effet, le mar ché des ser vices nu mé riques n’est pas avare en tech‐ 
niques vi sant à cap ter l’at ten tion des uti li sa teurs à des fins mer can‐ 
tiles, ce qui sou lève d’ailleurs un réel risque pour la santé pu blique
(Des mur get, 2019).

Mal gré l’im por tance de la trans pa rence, la po li tique en vi ron ne men‐ 
tale du nu mé rique ne sau rait se fo ca li ser ex clu si ve ment sur la sen si‐ 
bi li sa tion des uti li sa teurs, au risque de créer une dé res pon sa bi li sa tion
to tale des pro fes sion nels du nu mé rique. Il convient do ré na vant de
s’in té res ser à la me sure dans la quelle les au to ri tés de ré gu la tion en‐ 
tendent in fluer sur l’offre des biens et ser vices nu mé riques pour di‐ 
mi nuer l’em preinte en vi ron ne men tale glo bale du sec teur.

42

2. Une ré gu la tion fon dée sur le
vo lon ta risme des ac teurs du nu ‐
mé rique
Les ac teurs du nu mé rique de vraient bé né fi cier d’un vé ri table ac com‐ 
pa gne ment de la part des au to ri tés de ré gu la tion. Ces der nières vont
paver le che min que les pro fes sion nels du nu mé rique sont ap pe lés à
suivre de leur gré (2.1). Il est tou te fois loi sible de ques tion ner la via bi‐ 
li té d’une pro mo tion ex clu sive des dé marches vo lon taires en l’ab‐ 
sence de ré sul tats concrets (2.2).
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2.1. La pro mo tion ex clu sive des dé ‐
marches vo lon taires
Les au to ri tés de ré gu la tion se contentent d’ai guiller les com por te‐ 
ments des ac teurs du nu mé rique qui de meurent libres, en der nier
res sort, d’adop ter des me sures ré dui sant leur em preinte en vi ron ne‐ 
men tale (2.1.1). Le lé gis la teur a re fu sé de confier aux au to ri tés de ré ‐
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gu la tion des pré ro ga tives contrai gnant les ac teurs du nu mé rique à
en ga ger des ac tions plus am bi tieuses (2.1.2).

2.1.1. Une pro mo tion à mi- chemin entre l’au ‐
to ré gu la tion et la co ré gu la tion

Le ren for ce ment de la trans pa rence du sec teur du nu mé rique vise à
ai guiller son au to ré gu la tion par le biais de dé marches vo lon taires
spon ta nées. Avec l’ins tau ra tion du ré gime de col lecte des don nées
en vi ron ne men tales par l’ARCEP, cer tains ac teurs du nu mé rique
savent que leurs im pacts en vi ron ne men taux sont do ré na vant connus
des au to ri tés de ré gu la tion, et plus lar ge ment du pu blic. Face à la
hausse sup po sée d’une de mande plus éco lo gique, les ac teurs du nu‐ 
mé rique sont in di rec te ment in ci tés à ré duire leurs im pacts en vi ron‐ 
ne men taux pour se dé mar quer de leurs concur rents et at ti rer les fa‐ 
veurs des consom ma teurs. Ils peuvent même, par le biais de contrats,
confé rer à leurs dé marches vo lon taires une por tée obli ga toire
(Fauvarque- Cosson, 2016). Dans cette op tique, les Cor po rate Power
Pur chase Agree ments conclus par des ac teurs du nu mé rique avec des
four nis seurs d’éner gie visent à mettre en œuvre leurs dé marches vo‐ 
lon taires 52. Ils s’en gagent ainsi à ache ter de l’élec tri ci té pro duite à
par tir de sources d’éner gie re nou ve lable sur le long terme.
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Outre l’obli ga tion de trans mettre des don nées re la tives à leurs ac ti vi‐
tés sur l’en vi ron ne ment, les opé ra teurs de com mu ni ca tions élec tro‐ 
niques sont dé sor mais tenus d’éla bo rer une po li tique de ré duc tion de
leur em preinte en vi ron ne men tale et de pu blier les in di ca teurs clés
re la tifs à sa mise en œuvre 53. Cette obli ga tion d’in for ma tion consti‐ 
tue une dé cli nai son du prin cipe de pré ven tion car les opé ra teurs vont
en ga ger une ré flexion pour évi ter, ré duire ou com pen ser leurs im‐ 
pacts sur l’en vi ron ne ment. Bien qu’ils ne soient pas pour au tant sou‐ 
mis à une obli ga tion de ré sul tat, l’ac ces si bi li té des don nées re la tives
aux im pacts de leurs ac ti vi tés de vrait per mettre de fa ci le ment sa voir
s’ils res pectent ou non les ob jec tifs qu’ils se sont vo lon tai re ment fixés.
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Les ac teurs pri vés du nu mé rique ne bé né fi cient pas for cé ment des
connais sances tech niques né ces saires pour di mi nuer leurs im pacts
en vi ron ne men taux. C’est pour quoi les au to ri tés de ré gu la tion sont
char gées de les éclai rer sur la marche à suivre en met tant à leur dis‐ 
po si tion des do cu ments dé cri vant les bonnes pra tiques à adop ter.
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Aux termes de la loi REENF, l’ARCEP, l’ARCOM et l’ADEME doivent co‐ 
opé rer pour éla bo rer deux guides de conduites éco lo giques : un ré fé‐ 
ren tiel gé né ral de l’éco con cep tion des ser vices nu mé riques à des ti na‐
tion de tous les four nis seurs de ser vices nu mé riques sou cieux de ré‐ 
duire leurs im pacts en vi ron ne men taux 54, et la re com man da tion re la‐ 
tive à l’in for ma tion des consom ma teurs sur l’im pact cli ma tique des
vi déos à des ti na tion des four nis seurs de ser vices au dio vi suels, déjà
men tion née 55. Les ac teurs visés par ces do cu ments ne se ront nul le‐
ment contraints de suivre les com por te ments pré co ni sés.

Comme l’a illus tré la consul ta tion pu blique or ga ni sée par l’ARCOM
pour re cueillir les ob ser va tions des four nis seurs de ser vices vidéo
(ARCOM, 2022), l’éla bo ra tion de ces guides de conduite s’ins crit dans
une dé marche de co ré gu la tion avec une « co opé ra tion ac tive » entre
les au to ri tés de ré gu la tion et les four nis seurs de ser vices nu mé riques
(Favro, 2019, p. 17). La struc ture des au to ri tés de ré gu la tion fa vo rise la
concer ta tion avec les ac teurs du nu mé rique (Frison- Roche, 2001,
p.  616), ce qui per met d’échan ger sur les meilleures pra tiques exis‐ 
tantes pour fa ci li ter leur dif fu sion et leur ac cep ta bi li té.
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Le re cours à des ré fé ren tiels non contrai gnants à des ti na tion des ac‐ 
teurs du nu mé rique s’ins crit dans la conti nui té de ce que l’UE a en‐ 
tre pris en ma tière de ré duc tion des émis sions de gaz à effet de serre
des centres de don nées. De puis  2008, la Com mis sion eu ro péenne
tra vaille à l’éla bo ra tion et à la mo di fi ca tion d’un «Code de conduite
eu ro péen pour l’ef fi ca ci té éner gé tique des centres de don nées 56, sur
le quel ces der niers peuvent s’ap puyer pour li mi ter leur consom ma‐ 
tion éner gé tique. Plus lar ge ment, tant la po li tique eu ro péenne du nu‐ 
mé rique (Marti, 2023, p.  242) que la po li tique eu ro péenne de l’en vi‐ 
ron ne ment (Börkey, Gla chant, 1998, p.  2) ac cordent une place de
choix aux codes de conduite et aux prin cipes éthiques pour orien ter
les com por te ments des ac teurs visés. En confé rant une va leur lé gis la‐ 
tive aux deux guides de conduites éco lo giques sus men tion nés, la loi
REENF contri bue à ca ta ly ser leur essor pour in ci ter les ac teurs du
nu mé rique à di mi nuer leurs im pacts sur l’en vi ron ne ment.
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Hors du cadre légal, les au to ri tés de ré gu la tion de meurent libres
d’en ga ger une ré flexion sur la pro blé ma tique en vi ron ne men tale du
nu mé rique dans tout do maine qu’elles jugent utile, avant d’éven tuel‐ 
le ment adres ser de nou velles re com man da tions aux ac teurs ré gu lés.
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À titre d’exemple, la Com mis sion na tio nale de l’in for ma tique et des li‐ 
ber tés (CNIL), qui tend à s’im po ser comme au to ri té de ré gu la tion
(Favro, 2019, p.  31), cherche dé sor mais à lier la pro tec tion des don‐ 
nées per son nelles à la pro tec tion de l’en vi ron ne ment (CNIL, 2022).

En ma tière de ré duc tion de l’em preinte en vi ron ne men tale du nu mé‐ 
rique, les au to ri tés de ré gu la tion pri vi lé gient clai re ment l’adop tion de
dé marches vo lon taires, à re bours de la pro po si tion de loi REENF ini‐ 
tiale qui as pi rait à im po ser des me sures tech niques contrai gnantes
aux ac teurs du nu mé rique.
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2.1.2. Le rejet ma ni feste d’une ré gle men ta tion
à l’échelle na tio nale

Les dé bats par le men taires ont fait res sor tir une forme de rejet à
l’égard de la ré gle men ta tion des ac teurs du nu mé rique sur le plan na‐ 
tio nal. La pré fé rence du lé gis la teur pour l’au to ré gu la tion et la co ré‐ 
gu la tion s’est ma ni fes tée dans l’af fai blis se ment de la por tée ju ri dique
de plu sieurs dis po si tions.
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La pro po si tion de loi ini tiale conte nait une série de me sures tech‐ 
niques contrai gnantes pour obli ger les four nis seurs de ser vices nu‐ 
mé riques à li mi ter di rec te ment ou in di rec te ment la quan ti té de don‐ 
nées consom mées par les uti li sa teurs : obli ga tion d’adap ter la qua li té
des vi déos à la ré so lu tion maxi male du ter mi nal uti li sé 57, in ter dic tion
de la lec ture au to ma tique des vi déos par dé faut 58, ou en core pros‐ 
crip tion du dé rou le ment in fi ni (ou scrol ling illi mi té) 59. La pro po si tion
adop tée par le Sénat en pre mière lec ture a dilué l’en semble de ces
me sures au sein du ré fé ren tiel d’éco con cep tion des ser vices nu mé‐ 
riques 60, qui avait alors vo ca tion à s’im po ser im pé ra ti ve ment aux
four nis seurs de ser vices nu mé riques gé né rant la plus grosse part du
tra fic In ter net en France. Elle a éga le ment ins tau ré une obli ga tion
d’in for ma tion sur l’im pact cli ma tique des vi déos en ligne 61.
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La « force nor ma tive » (Thi bierge et al., 2009) de ces me sures a fi na‐ 
le ment été abais sée au rang de dis po si tions in ci ta tives avec le ré fé‐ 
ren tiel d’éco con cep tion des ser vices nu mé riques et la re com man da‐ 
tion re la tive à l’in for ma tion des consom ma teurs sur l’im pact cli ma‐ 
tique des vi déos 62. L’amoin dris se ment de l’am bi tion de la pro po si tion
de loi s’est éga le ment ma ni fes té par la trans for ma tion d’une obli ga ‐
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tion de faire en une simple obli ga tion de dire. Alors que les opé ra‐ 
teurs de com mu ni ca tions élec tro niques étaient ini tia le ment ap pe lés à
prendre des en ga ge ments plu ri an nuels contrai gnants de ré duc tion
de leurs im pacts en vi ron ne men taux, dont la mé con nais sance au rait
pu être sanc tion née par l’ARCEP, le lé gis la teur a fi na le ment pré fé ré ne
leur im po ser qu’une simple obli ga tion de pu bli ca tion des ob jec tifs de
ré duc tion de l’em preinte en vi ron ne men tale 63.

Ces af fai blis se ments ont eu une in ci dence sur le rôle dé vo lu aux au‐ 
to ri tés de ré gu la tion en ma tière de ré duc tion de l’em preinte en vi ron‐ 
ne men tale du nu mé rique. En effet, l’ARCEP était ini tia le ment pres‐ 
sen tie pour exer cer une réelle po lice en vi ron ne men tale du nu mé‐ 
rique en contrô lant l’ap pli ca tion des dis po si tions im pé ra tives et en
sanc tion nant leurs man que ments 64. Or, aux termes des deux lois, elle
ne dis pose d’au cune pré ro ga tive pour contraindre les ac teurs du nu‐ 
mé rique à agir.
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Il res sort des dé bats par le men taires que la ques tion de la ré duc tion
de l’em preinte en vi ron ne men tale du nu mé rique ne peut être pen sée
en de hors du cadre du mar ché in té rieur eu ro péen, au sein du quel
s’échangent biens et ser vices nu mé riques. Le droit eu ro péen de‐ 
meure l’éche lon le plus adé quat pour adop ter toute me sure tech nique
contrai gnante à des ti na tion des ac teurs du nu mé rique. Comme l’a
illus tré l’aban don de l’obli ga tion d’éco con cep tion des ser vices nu mé‐ 
riques, le droit fran çais ne peut contraindre les four nis seurs de ser‐ 
vices nu mé riques éta blis hors de France sans contre ve nir au prin cipe
eu ro péen du «  pays d’ori gine  » tel que prévu dans la di rec tive e- 
commerce de 2000 65. Seuls les ac teurs nu mé riques ins tal lés en
France au raient été as su jet tis à de telles dis po si tions. Le gou ver ne‐
ment et les dé pu tés crai gnaient une perte de com pé ti ti vi té des en tre‐ 
prises fran çaises face à leurs concur rents étran gers, sans qu’il en ré‐ 
sulte pour au tant des ef fets en vi ron ne men taux si gni fi ca tifs au re gard
de leur faible contri bu tion quan ti ta tive au tra fic In ter net à l’échelle du
ter ri toire (Che vrol lier, Houl le gatte, 2020, p. 91).
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L’émer gence d’une ré gle men ta tion en vi ron ne men tale du nu mé rique
pré sente plus d’in té rêts en termes d’ef fi ca ci té si elle est adap tée au
ni veau eu ro péen en rai son de son ar ri mage au mar ché unique. Or,
face à un droit com mu nau taire qui pri vi lé gie éga le ment les en ga ge‐ 
ments vo lon taires, le cadre ju ri dique en vi gueur ne per met pas d’en‐
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ga ger une ré duc tion ef fec tive de l’em preinte en vi ron ne men tale du
nu mé rique.

2.2. L’in sou te na bi li té d’une pro mo tion
ex clu sive des dé marches vo lon taires
La prio ri té ac cor dée aux dé marches vo lon taires des en tre prises du
sec teur trouve son ins pi ra tion dans une orien ta tion idéo lo gique pré‐ 
gnante en droit eu ro péen selon la quelle l’«  ob jec tif in dé pas sable  »
(Des près, 2018, p. 62) de meure la crois sance verte (2.2.1). Mal gré l’ab‐ 
sence d’obli ga tions d’agir, les ac teurs du nu mé rique ont do ré na vant
conscience que leurs im pacts sont sur veillés, et qu’ils s’ex posent donc
à l’adop tion d’une ré gle men ta tion plus contrai gnante en l’ab sence
d’amé lio ra tion de leur per for mance en vi ron ne men tale (2.2.2).

58

2.2.1. Une ré gu la tion au ser vice de la crois ‐
sance verte

Confor mé ment à l’ar ticle  3 du Trai té sur l’Union eu ro péenne, l’éta‐ 
blis se ment d’un mar ché in té rieur a pour ob jec tif d’as su rer le dé ve lop‐ 
pe ment du rable de l’Eu rope en conci liant «  une crois sance éco no‐ 
mique équi li brée » avec un « ni veau élevé de pro tec tion et d’amé lio‐ 
ra tion de la qua li té de l’en vi ron ne ment ». À cet égard, il ne faut pas
ou blier que le Pacte vert de la Com mis sion eu ro péenne consti tue
prin ci pa le ment une «  stra té gie de crois sance  » éco no mique (Com‐ 
mis sion eu ro péenne, 2019). Bien qu’il soit dé sor mais éta bli que la
hausse des ac ti vi tés éco no miques ag grave la dé té rio ra tion de la na‐ 
ture et nous confronte aux li mites de la pla nète, l’UE re fuse tou jours
de re mettre en cause une «  crois sance po ten tiel le ment illi mi tée  »
(Des près, 2018a, p. 62).
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La quête ef fré née d’une crois sance du rable a des in ci dences sur les
choix nor ma tifs opé rés en ma tière de ré duc tion de l’em preinte en vi‐ 
ron ne men tale du nu mé rique. L’UE pré fère évi ter d’im po ser aux ac‐ 
teurs du nu mé rique des exi gences en vi ron ne men tales contrai gnantes
à deux titres. Pre miè re ment, il convient de fa vo ri ser le dé ve lop pe‐ 
ment du sec teur car il est por teur de crois sance éco no mique 66.
Deuxiè me ment, en rai son de son ca rac tère in no va teur, le do maine du
nu mé rique consti tue un sec teur clé pour mettre en œuvre la crois‐
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sance verte. Les ins ti tu tions s’em pêtrent dans la « croyance » selon
la quelle les pro grès tech no lo giques et la gé né ra li sa tion des TIC as su‐ 
re ront le dé cou plage ab so lu entre la crois sance éco no mique et la
des truc tion des res sources na tu relles (Des près, 2018b, p.  277-280).
Dans ce sens, la Com mis sion eu ro péenne af firme que la «  trans for‐
ma tion nu mé rique » de vrait jouer un rôle es sen tiel pour faire émer‐ 
ger une éco no mie « dans la quelle la crois sance éco no mique sera dis‐ 
so ciée de l’uti li sa tion des res sources » (2019, p. 2 et p. 8).

Or, l’ob jec tif d’une crois sance verte ne peut pas ser vir de cap pour or‐ 
ga ni ser la tran si tion éco lo gique du sec teur du nu mé rique. En ma tière
cli ma tique (Thief fry, 2006, p. 158), la prio ri té ac cor dée à l’amé lio ra tion
de l’ef fi ca ci té éner gé tique des pro duits liés à l’éner gie a illus tré cette
croyance dans la ca pa ci té du pro grès tech nique à ré soudre des pro‐ 
blèmes en vi ron ne men taux 67. La di mi nu tion de la consom ma tion
éner gé tique uni taire des équi pe ments ter mi naux concer nés, comme
les or di na teurs por tables 68, au rait dû pro vo quer une ré duc tion de la
consom ma tion d’éner gie glo bale et les émis sions de gaz à effet de
serre af fé rentes. Or, le constat est des plus lim pides : mal gré les pro‐ 
grès im pres sion nants réa li sés par le sec teur en ma tière d’ef fi ca ci té
éner gé tique, la consom ma tion liée au nu mé rique n’a cessé d’aug men‐ 
ter à cause de la hausse conti nue du nombre d’équi pe ments nu mé‐ 
riques pro duits et des ef fets re bonds (Bol, Pir son, De kimpe, 2021).
Tant que le droit eu ro péen se conten te ra d’at té nuer les im pacts des
biens et ser vices sans re mettre en cause l’ex ploi ta tion illi mi tée de la
na ture et la consom ma tion de masse (Saa de ler, 2010, p. 10, 20), la ré‐ 
duc tion de l’em preinte en vi ron ne men tale du nu mé rique res te ra gran‐ 
de ment com pro mise. L’ab sence de men tion du concept de so brié té
dans les do cu ments com mu nau taires s’in té res sant à cette pro blé ma‐ 
tique n’au gure mal heu reu se ment pas d’une re mise en ques tion des
be soins nu mé riques ac tuels (Com mis sion eu ro péenne, 2019, 2020a et
2020b).
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La ré gle men ta tion en vi ron ne men tale peut ap pa raître comme un frein
en tra vant les ac ti vi tés des en tre prises du nu mé rique, obs truant leur
ca pa ci té d’in no va tion, et fi na le ment nui sant à l’ob jec tif d’une « crois‐ 
sance éco no mique verte  ». Les en tre prises pri vées plé bis citent
l’adop tion des en ga ge ments vo lon taires afin d’évi ter les coûts re la tifs
au res pect de la ré gle men ta tion en vi ron ne men tale (Börkey, Gla chant,
1998, p.  2). Le droit eu ro péen pri vi lé gie ex pres sé ment l’adop tion de
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dé marches vo lon taires de la part d’ac teurs du nu mé rique, et la ré gle‐ 
men ta tion ne peut in ter ve nir qu’à des fins cor rec trices 69. L’éco con‐ 
cep tion des équi pe ments nu mé riques en consti tue un exemple to‐ 
pique. Un rè gle ment d’exé cu tion avec des exi gences contrai gnantes
pour les fa bri cants d’équi pe ments nu mé riques ne peut être adop té
que lorsque les « forces du mar ché ne par viennent pas à pro gres ser
dans la bonne di rec tion 70 ».

Outre l’ob jec tif de ne pas en tra ver l’in no va tion d’un sec teur stra té‐ 
gique, le re cours à la ré gle men ta tion en der nier res sort est éga le‐ 
ment mo ti vé par le souci de li mi ter les dé penses pu bliques ju gées
nui sibles à la crois sance éco no mique 71. L’UE re garde la ré gle men ta‐ 
tion en vi ron ne men tale comme un moyen d’ac tion dont l’éla bo ra tion
et la mise en œuvre né ces sitent d’en ga ger des moyens fi nan ciers, ad‐ 
mi nis tra tifs et hu mains. À cet égard, elle adopte une « ana lyse éco no‐ 
mique du droit de l’en vi ron ne ment » (Faure, 2007), en ap pré ciant l’op‐ 
por tu ni té de re cou rir à la ré gle men ta tion à l’aune de cri tères éco no‐ 
miques. Les en ga ge ments vo lon taires sont pré su més être plus ef fi‐ 
cients que des exi gences contrai gnantes « oné reuses 72 » et per met‐ 
traient ainsi d’at teindre les ob jec tifs re cher chés à un moindre coût.
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Ce n’est que lorsque les en ga ge ments vo lon taires se sont ré vé lés dé‐ 
faillants et que les ob jec tifs ne sont ma ni fes te ment pas at teints
qu’une ré gle men ta tion de vient en vi sa geable.
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2.2.2. Un vo lon ta risme su bor don né à l’at ‐
teinte d’ob jec tifs en vi ron ne men taux ?

Les au to ri tés de ré gu la tion dis posent de pou voirs qui leur per mettent
seule ment de suivre les pro grès réa li sés par le sec teur. Elles n’en de‐ 
meurent pas moins en me sure de sur veiller les im pacts en vi ron ne‐ 
men taux des ac teurs du nu mé rique, puis d’en dé duire si la pro mo tion
de dé marches vo lon taires porte ses fruits (ARCEP, 2020, p. 83). À dé‐ 
faut, elles pour ront pré co ni ser l’adop tion d’une ré gle men ta tion plus
contrai gnante pour as su rer la tran si tion éco lo gique du nu mé rique.
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La ré gu la tion en vi ron ne men tale du nu mé rique a vo ca tion à évo luer
ra pi de ment au fil de l’amé lio ra tion des connais sances. En effet, aux
termes de l’ar ticle 4 de la loi REENF, l’Ob ser va toire des im pacts en vi‐ 
ron ne men taux du nu mé rique a été ins ti tué pour être force de pro po ‐
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si tion de nou velles me sures. Si les ac teurs du nu mé rique ne par‐ 
viennent pas à ré duire leurs im pacts d’eux- mêmes, confé rer un pou‐
voir ré gle men taire aux au to ri tés de ré gu la tion de meure une op tion
en vi sa geable. Ré gu la tion et ré gle men ta tion ne s’ex cluent pas mu tuel‐ 
le ment, cette der nière consti tuant un ins tru ment à dis po si tion des
au to ri tés de ré gu la tion pour at teindre leurs ob jec tifs (Frison- Roche,
2001, p. 610). Pour la France, l’adop tion d’une ré gle men ta tion en vi ron‐ 
ne men tale du nu mé rique ne peut s’en vi sa ger que sur le plan eu ro‐ 
péen. C’est no tam ment pour cette rai son que les sé na teurs in vitent le
gou ver ne ment fran çais à por ter l’obli ga tion d’éco con cep tion des ser‐ 
vices nu mé riques au sein des né go cia tions eu ro péennes (Che vrol lier,
Houl le gatte, 2020, p. 91).

Bien que l’Union eu ro péenne pri vi lé gie l’adop tion de dé marches vo‐ 
lon taires, elle de meure tout de même sus cep tible de re cou rir à la ré‐ 
gle men ta tion lorsque les ac teurs pri vés n’ont pas res pec té leurs en‐
ga ge ments en vi ron ne men taux. La ques tion de l’har mo ni sa tion des
char geurs de té lé phones por tables en té moigne. L’UE avait pous sé les
fa bri cants de té lé phones mo biles à adop ter des ac cords vo lon taires
afin d’uni for mi ser les in ter faces de charges de ma nière qu’il n’y ait
plus qu’un seul type de char geur mis sur le mar ché. L’ob jec tif était de
ré duire la quan ti té de dé chets de char geurs. Les ré sul tats n’ont mal‐ 
heu reu se ment pas été à la hau teur des en ga ge ments 73. C’est pour‐ 
quoi l’UE a fi na le ment re cou ru à la ré gle men ta tion en obli geant les
fa bri cants de té lé phones mo biles à conce voir des mo dèles com pa‐ 
tibles avec le char geur uni ver sel (de type USB-C) à comp ter du
1  jan vier 2024 74.
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er

Si les me sures vo lon taires prises par les ac teurs du nu mé rique se ré‐ 
vèlent in suf fi santes, les au to ri tés de ré gu la tion dis po se ront des don‐ 
nées éta blis sant l’échec de leur au to ré gu la tion. Elles ont un rôle à
jouer pour ap puyer l’adop tion d’une ré gle men ta tion en vi ron ne men‐ 
tale dans les cas où cela s’avère né ces saire. Les ré gu la teurs fran çais
ne sont pas les seuls à se lan cer dans la su per vi sion des im pacts en vi‐ 
ron ne men taux du sec teur du nu mé rique. En effet, l’Or gane des ré gu‐ 
la teurs eu ro péens des com mu ni ca tions élec tro niques (BEREC) a en‐ 
ta mé des ré flexions re la tives au rôle des au to ri tés na tio nales de ré gu‐ 
la tion pour ré duire l’em preinte du nu mé rique, en se fon dant ex pres‐ 
sé ment sur les tra vaux pion niers de l’ARCEP (BEREC, 2022, p.  13). La
Com mis sion eu ro péenne en tend éga le ment ren for cer le suivi des im ‐
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de l’en vi ron ne ment pour in di quer que « la tran si tion vers une éco no mie cir‐ 
cu laire vise à at teindre une em preinte éco lo gique neutre dans le cadre du
res pect des li mites pla né taires ». Quant à l’ar ticle 142 de loi n° 2021-1104 du
22  août 2021 por tant lutte contre le dé rè gle ment cli ma tique et ren for ce‐ 
ment de la ré si lience face à ses ef fets, il en tend « ré duire l’em preinte car‐ 
bone du trans port aé rien ».

3  L’em preinte car bone vise à me su rer l’im pact des ac ti vi tés hu maines sur
le cli mat et l’em preinte éco lo gique cherche à cal cu ler les res sources na tu‐ 
relles consom mées du fait de l’homme, bio di ver si té com prise.

4  Concer nant le nu mé rique, Gree nIT.fr re tient cinq in di ca teurs pour
consta ter le dé ve lop pe ment in sou te nable du nu mé rique  : l’épui se ment des
res sources abio tiques, la contri bu tion au chan ge ment cli ma tique, la
consom ma tion d’eau douce, la consom ma tion d’éner gie pri maire et la
consom ma tion d’élec tri ci té (Bor dage, 2019a).

5  Le tra fic mon dial de don nées a plus que tri plé de puis  2017, pas sant de
1,5 zet ta bytes (ZB, cor res pond à 10 bytes ou 10  gi ga bytes) en 2017 à 5 ZB
en 2022 (Cisco, 2020).

6  Comme les câbles sous- marins en haute mer ou les sa tel lites de té lé‐ 
com mu ni ca tions dans l’es pace extra- atmosphérique.

7  Directive- cadre 2009/125/CE du Par le ment eu ro péen et du Conseil du
21 oc tobre 2009 éta blis sant un cadre pour la fixa tion d’exi gences en ma tière
d’éco con cep tion ap pli cables aux pro duits liés à l’éner gie.

8  Di rec tive 2022/2380/UE du Par le ment eu ro péen et du Conseil du
23 no vembre 2022 mo di fiant la di rec tive 2014/53/UE re la tive à l’har mo ni sa‐
tion des lé gis la tions des États membres concer nant la mise à dis po si tion sur
le mar ché d’équi pe ments ra dio élec triques.

9  Di rec tive 2011/65/UE du Par le ment eu ro péen et du Conseil du 8  juin
2011 re la tive à la li mi ta tion de l’uti li sa tion de cer taines sub stances dan ge‐ 
reuses dans les équi pe ments élec triques et élec tro niques (re fonte).

10  Di rec tive 2012/19/UE du Par le ment eu ro péen et du Conseil du 4  juillet
2012 re la tive aux dé chets d’équi pe ments élec triques et élec tro niques (DEEE)
[re fonte].

11  Voir, par exemple, la di rec tive 73/404/CEE du Conseil du 29 no vembre
1973 concer nant le rap pro che ment des lé gis la tions des États membres re la‐ 
tives aux dé ter gents.
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12  Di rec tive 90/388/CE de la Com mis sion du 28  juin 1990 re la tive à la
concur rence dans les mar chés des ser vices de té lé com mu ni ca tions.

13  Pour re prendre les termes du Conseil d’État à pro pos de la ré gu la tion des
ré seaux so ciaux (2022, p. 101).

14  En 2021, les vi déos comp taient pour plus de 50 % du tra fic In ter net fran‐ 
çais et elles tendent à grim per en flèche (ARCEP, 2022  ; sur le sujet, voir
éga le ment Efoui- Hess, 2019).

15  Art. L. 32-1 du Code des postes et des com mu ni ca tions élec tro niques
(CPCE).

16  Art. 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 sep tembre 1986 re la tive à la li ber té de
com mu ni ca tion (loi Léo tard).

17  L’art. 183 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 por tant en ga ge ment na‐ 
tio nal pour l’en vi ron ne ment (loi Gre nelle  II) avait mo di fié l’art. L.  32-1 du
CPCE et l’art. 3-1 de la loi Léo tard.

18  Dès 2010, l’Or ga ni sa tion de co opé ra tion et de dé ve lop pe ment éco no‐ 
miques (OCDE) pré co ni sait aux États de co or don ner dif fé rentes po li tiques
sec to rielles pour mieux com prendre les dif fé rents im pacts en vi ron ne men‐ 
taux du nu mé rique, no tam ment en « res ser rant les liens entre ex perts, dé‐ 
ci deurs et par ties pre nantes » dans les do maines de l’éner gie, des TIC et de
l’en vi ron ne ment (OCDE, 2010, p. 4). Plus ré cem ment, le Conseil na tio nal du
nu mé rique a pro po sé une série de me sures pour « mieux éva luer et quan ti‐ 
fier l’em preinte en vi ron ne men tale du nu mé rique » (2020a, p. 35-37).

19  Le gou ver ne ment fran çais sou ligne avoir « be soin de don nées pré cises,
claires et ob jec tives et des mé tho do lo gies fai sant consen sus au tour de l’im‐ 
pact réel du nu mé rique sur l’en vi ron ne ment  » pour agir (Gou ver ne ment
fran çais, 2021, p.  10). Quant à la Com mis sion eu ro péenne, elle es time qu’il
faut éva luer «  la né ces si té d’ac croître la trans pa rence en ce qui concerne
l’in ci dence des ser vices de com mu ni ca tions élec tro niques sur l’en vi ron ne‐ 
ment » (2019, p. 11). Voir éga le ment ADEME/ARCEP (2022, p. 3).

20  Voir, plus ré cem ment, GIEC, 2023.

21  Voir, par exemple, l’art. 4 de la loi REENF : « Un ob ser va toire des im pacts
en vi ron ne men taux du nu mé rique ana lyse et quan ti fie [...] la contri bu tion
ap por tée par le nu mé rique, no tam ment l’in tel li gence ar ti fi cielle, à la tran si‐ 
tion éco lo gique et so li daire. » ; Com mis sion eu ro péenne (2019, p. 10) : « Les
tech no lo gies nu mé riques s’avèrent d’une im por tance cru ciale pour at‐ 
teindre les ob jec tifs fixés par le pacte vert en ma tière de dé ve lop pe ment
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du rable, et ce dans une grande va rié té de sec teurs »  ; ARCEP (2020, p. 3)  :
« Il faut rap pe ler que le nu mé rique consti tue un puis sant fac teur d’évo lu tion
de la so cié té, tant au plan éco no mique et so cial que dans la vie quo ti dienne
de nos conci toyens et dans l’évo lu tion des ser vices pu blics. »

22  « Em ma nuel Ma cron dé fend “le tour nant de la 5G” face au “re tour à la
lampe à huile” », Le Monde, 14 sep tembre 2020.

23  Sur le référé- suspension  : Conseil d’État, or don nance du 5  mars 2020,
n° 438761, n° 438763, As so cia tion Priar tem et autre. Sur les re cours en excès
de pou voir  : Cons. État, 6 oc tobre 2021, n° 446302, As so cia tion Priar tem et
autre  ; Cons. État, 31 dé cembre 2021, n°  438240, n°  439204, n°  439590,
n° 443136, Syn di cat CFE CGC Orange et autres.

24  « La nu mé ri sa tion peut elle aussi contri buer à amé lio rer la dis po ni bi li té
d’in for ma tions sur les ca rac té ris tiques des pro duits ven dus dans l’UE  »
(Com mis sion eu ro péenne, 2019, p.  9). Der nier exemple en date, l’UE s’ap‐ 
prête à ins tau rer un pas se port nu mé rique des pro duits du rables pour amé‐ 
lio rer leur tra ça bi li té et per mettre de connaître ins tan ta né ment leurs ca rac‐ 
té ris tiques en vi ron ne men tales (Com mis sion eu ro péenne, 2022, p. 10).

25  Di rec tive 2018/1972/UE du 11  dé cembre 2018 éta blis sant le code des
com mu ni ca tions élec tro niques eu ro péen.

26  Art. 11 du TFUE.

27  En mo di fiant les ar ticles L. 32, L. 32-4, L. 36-6, L. 36-11 et L. 40 du CPCE.

28  Art. L. 32-4, I, 2° ter du CPCE.

29  Ar rê té du 16  dé cembre 2022 ho mo lo guant la dé ci sion n°  2022-2149 de
l’ARE CEP en date du 22 no vembre 2022 re la tive à la mise en place d’une col‐ 
lecte an nuelle des don nées en vi ron ne men tales au près des opé ra teurs de
com mu ni ca tions élec tro niques, de centres de don nées et des fa bri cants de
ter mi naux

30  Art. L. 36-6, 8° du CPCE.

31  D’après les art. 1, 3 et 6 de la dé ci sion n° 2022-2149 de l’ARCEP, l’obli ga‐ 
tion de trans mis sion d’in for ma tion concernent les opé ra teurs de com mu ni‐ 
ca tions élec tro niques qui dis posent d’un nombre d’abon ne ments ac tifs su‐ 
pé rieur à trois mil lions, ainsi que les opé ra teurs de centres de don nées et
les fa bri cants de ter mi naux dont le chiffre d’af faires an nuel en France est
su pé rieur ou égal à 10 mil lions d’euros hors taxe.

32  Par exemple, seuls les opé ra teurs de centres de don nées doivent com‐ 
mu ni quer des don nées re la tives à l’ar ti fi cia li sa tion des sols ou à la quan ti té
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d’eau consom mée.

33  Après avoir adres sé une mise en de meure préa lable, l’ARCEP peut dis‐ 
cré tion nai re ment dé ter mi ner un mon tant qui varie en fonc tion de la gra vi té
du man que ment consta té et des avan tages qui en sont tirés, dans la li mite
des 3 % du chiffre d’af faires an nuel (art. L. 36-11, III du CPCE).

34  À dé faut, les ac teurs du nu mé rique pour raient pré fé rer s’ac quit ter d’une
sanc tion pé cu niaire in con sé quente plu tôt que d’en ga ger les coûts né ces‐ 
saires au res pect de leurs obli ga tions, à l’ins tar de ce qui se passe en ma tière
d’ac ces si bi li té des sites In ter net aux per sonnes en si tua tion de han di cap. De
nom breuses per sonnes pu bliques pré fèrent éco per d’une peine d’amende
al lant jusqu’à 20 000 euros plu tôt que de res pec ter l’obli ga tion d’ac ces si bi li‐ 
té des ser vices de com mu ni ca tion au pu blic en ligne aux per sonnes han di‐ 
ca pées (Conseil na tio nal du nu mé rique, 2020b, p. 32).

35  Centres de don nées lo ca li sés en France, équi pe ments ven dus ou jetés
sur le ter ri toire fran çais…

36  «  En effet, au jourd’hui, quelques ac teurs seule ment uti lisent une très
large part de la bande pas sante : 55 % du tra fic pro vient de quatre four nis‐ 
seurs de conte nus (Net flix, Google – dont You tube –, Aka maï et Fa ce book)
et les quinze plus gros four nis seurs re pré sentent 80 % du tra fic » (Che vrol‐ 
lier, Houl le gatte 2020, p. 92).

37  Art. 4, 25 et 26 de la loi REENF.

38  Le gou ver ne ment avait confié à l’ARCEP et à l’ADEME le soin de réa li ser
une étude conjointe sur l’éva lua tion de l’im pact en vi ron ne men tal du nu mé‐ 
rique (ADEME/ARCEP, 2022).

39  En vertu de l’ar ticle 4 de la loi REENF, cet ob ser va toire « ana lyse et quan‐ 
ti fie les im pacts di rects et in di rects du nu mé rique sur l’en vi ron ne ment ainsi
que la contri bu tion ap por tée par le nu mé rique, no tam ment l’in tel li gence ar‐ 
ti fi cielle, à la tran si tion éco lo gique et so li daire », « éla bore une dé fi ni tion de
la so brié té nu mé rique » et peut four nir des « pro po si tions vi sant à ré duire
les im pacts en vi ron ne men taux du nu mé rique ».

40  Art. L. 135 du CPCE.

41  Art. L. 124-1 et sui vants du Code de l’en vi ron ne ment.

42  Voir, par exemple, Boa viz ta, un groupe de tra vail inter- organisations
dédié à la me sure de l’im pact en vi ron ne men tal du nu mé rique, [https://ww
w.boa viz ta.org].

https://www.boavizta.org/
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43  Les four nis seurs de ser vices nu mé riques pour raient être ten tés d’uti li ser
des mé thodes de me sure qui mi ni misent leurs im pacts théo riques plu tôt
que d’adop ter des pra tiques plus res pec tueuses de l’en vi ron ne ment.

44  Art. 26 de la loi REENF.

45  Art. 13 de la loi n° 2020-105, pré cit.

46  En vertu de l’ar ticle 27 de la loi REENF, « le gou ver ne ment remet au Par‐ 
le ment un rap port sur le dé ve lop pe ment des cryp to mon naies, sur ses en‐ 
jeux et sur ses im pacts en vi ron ne men taux ac tuels et à venir ».

47  Voir ar ticle L. 541-9-2 du Code de l’en vi ron ne ment, ar rê té du 29  dé‐ 
cembre 2020 re la tif aux cri tères, aux sous- critères et au sys tème de no ta‐ 
tion pour le cal cul et l’af fi chage de l’in dice de ré pa ra bi li té des or di na teurs
por tables, ar rê té du 29  dé cembre 2020 re la tif aux cri tères, aux sous- 
critères et au sys tème de no ta tion pour le cal cul et l’af fi chage de l’in dice de
ré pa ra bi li té des té lé phones mo biles mul ti fonc tions.

48  Art. 13 de la loi n° 2020-105, pré cit.

49  Art. 26 de la loi REENF.

50  Cette ex ten sion ren seigne les uti li sa teurs sur la quan ti té de gaz à effet
de serre émis du fait de la na vi ga tion en ligne (ARCEP, 2020, p. 111).

51  La no tion d’uti li sa teur com prend les consom ma teurs, les en tre prises,
l’ad mi nis tra tion et même les ac teurs du nu mé rique dont les ac ti vi tés re‐ 
quièrent d’ache ter des biens et ser vices nu mé riques.

52  « En concluant plu sieurs Cor po rate Power Pur chase Agree ment (CPPA, ou
contrat d’achat d’éner gie d’en tre prise) ces der niers mois, Orange s’as sure un
ap pro vi sion ne ment en éner gie verte sur le long terme, en co hé rence avec
les ob jec tifs du plan stra té gique En gage 2025 » (Orange, 2021). Concer nant
les centres de don nées, voir Moss (2020).

53  Art.  29 de la loi REENF créant l’art. L.  33-16 dans le CPCE. Un dé cret
d’ap pli ca tion est en core at ten du pour mettre en œuvre cet ar ticle.

54  Art. 25 de la loi REENF.

55  Art. 26 de la loi REENF.

56  Pour la ver sion la plus ré cente, voir Acton et al. (2019).

57  Pro po si tion de loi vi sant à ré duire l’em preinte en vi ron ne men tale du nu‐ 
mé rique en France, en re gis trée à la pré si dence du Sénat le 12 oc tobre 2020,
art. 18.
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58  Ibid., art. 19.

59  Ibid., art. 20.

60  Pro po si tion de loi vi sant à ré duire l’em preinte en vi ron ne men tale du nu‐ 
mé rique en France, adop tée en pre mière lec ture par le Sénat le 12  jan vier
2021, art. 16.

61  Ibid., art. 16 bis.

62  As sem blée na tio nale, Amen de ment n° 301 pré sen té par le gou ver ne ment
– Ar ticle 16, Amen de ment n° 305 pré sen té par le gou ver ne ment – Ar ticle 16
bis, Pro po si tion de loi vi sant à ré duire l’em preinte en vi ron ne men tale du nu‐ 
mé rique en France (n° 4196), 7 juin 2021.

63  As sem blée na tio nale, Amen de ment n° 277 pré sen té par le gou ver ne ment
– Ar ticle 23, Pro po si tion de loi vi sant à ré duire l’em preinte en vi ron ne men‐ 
tale du nu mé rique en France (n° 4196), 7 juin 2021.

64  En ma tière d’éco con cep tion des ser vices nu mé riques ou en core d’en ga‐ 
ge ments plu ri an nuels des opé ra teurs de com mu ni ca tions élec tro niques. Ar‐ 
ticles 16 et 16 bis de la pro po si tion de loi vi sant à ré duire l’em preinte en vi‐ 
ron ne men tale du nu mé rique en France, pré cit.

65  En vertu de ce prin cipe, un pres ta taire de ser vices nu mé riques doit
seule ment res pec ter le droit de l’État membre où il est éta bli (art. 3 de la di‐ 
rec tive 2000/31/CE du Par le ment eu ro péen et du Conseil du 8  juin 2000
re la tive à cer tains as pects ju ri diques des ser vices de la so cié té de l’in for ma‐ 
tion, et no tam ment du com merce élec tro nique, dans le mar ché in té rieur).

66  D’après l’UE, 65  mil liards d’euros d’in ves tis se ments par an en ma tière
d’in fra struc tures et de ré seaux nu mé riques per met traient de « gé né rer 14 %
de crois sance ad di tion nelle cu mu lée du PIB d’ici 2030 » (Com mis sion eu ro‐ 
péenne, 2020a, p. 6).

67  «  L’amé lio ra tion de l’ef fi ca ci té éner gé tique –  l’une des op tions dis po‐ 
nibles à cet effet ré si dant dans une uti li sa tion fi nale plus ef fi cace de l’élec‐ 
tri ci té – est consi dé rée comme un fac teur contri buant de ma nière sub stan‐ 
tielle à la réa li sa tion des ob jec tifs de ré duc tion des émis sions de gaz à effet
de serre dans la Com mu nau té  », consi dé rant 6 de la directive- cadre de
2009, pré cit.

68  Rè gle ment (UE) n° 617/2013 de la Com mis sion du 26  juin 2013 por tant
ap pli ca tion de la di rec tive 2009/125/CE du Par le ment eu ro péen et du
Conseil en ce qui concerne les exi gences d’éco con cep tion ap pli cables aux
or di na teurs et aux ser veurs in for ma tiques.
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69  « Les im pri mantes et consom mables tels que les car touches se ront éga‐ 
le ment cou verts [par des me sures ré gle men taires au titre de la di rec tive sur
l’éco con cep tion], à moins que le sec teur ne par vienne à un ac cord vo lon‐
taire am bi tieux dans les six pro chains mois  » (Com mis sion eu ro péenne,
2020b, p. 8).

70  Consi dé rant 18 de la directive- cadre de 2009, pré cit.

71  Voir rè gle ment (CE) n° 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 re la tif au ren‐ 
for ce ment de la sur veillance des po si tions bud gé taires ainsi que de la sur‐ 
veillance et de la co or di na tion des po li tiques éco no miques  : « Consi dé rant
que le pacte de sta bi li té et de crois sance est fondé sur l’ob jec tif de fi nances
pu bliques saines en tant que moyen de ren for cer les condi tions pro pices à
la sta bi li té des prix et à une crois sance forte et du rable, gé né ra trice d’em‐ 
ploi. »

72  Consi dé rant 18 de la directive- cadre de 2009, pré cit.

73  Bien que les ini tia tives au to ré gu la trices aient per mis de ré duire consi dé‐ 
ra ble ment le nombre de so lu tions de re charge pour té lé phone mo bile, en
pas sant de trente à trois (USB-C, micro- USB et Light ning), les char geurs dé‐ 
truits ou in uti li sés re pré sen taient en core 11 000 tonnes de dé chets élec tro‐ 
niques en 2018 (Com mis sion eu ro péenne, 2021a, p. 7 et p. 10).

74  Di rec tive de 2022 mo di fiant la di rec tive de 2014 re la tive à l’har mo ni sa tion
des lé gis la tions concer nant le mar ché d’équi pe ments ra dio élec triques.

RÉSUMÉ

Français
L’objet de cet ar ticle est d’ana ly ser le rôle dé vo lu aux au to ri tés de ré gu la tion
fran çaises pour ré duire l’em preinte en vi ron ne men tale du nu mé rique, tout
en ques tion nant leur ca pa ci té à mener à bien cet ob jec tif. De puis deux lois
adop tées en 2021, l’ARCEP et l’ARCOM dis posent de nou velles pré ro ga tives
pour faire va loir la pro tec tion de l’en vi ron ne ment dans le fonc tion ne ment
du sec teur du nu mé rique. Face au refus du lé gis la teur de ques tion ner la
tran si tion nu mé rique au re gard de sa tra jec toire in sou te nable, l’in ter ven tion
des au to ri tés de ré gu la tion fran çaises de meure an crée dans le cadre ju ri‐ 
dique du mar ché in té rieur eu ro péen et ses lo giques éco no miques, à com‐ 
men cer par la pour suite d’une crois sance verte. C’est pour quoi leur rôle se
ré sume à ac croître la trans pa rence sur l’em preinte en vi ron ne men tale du
nu mé rique, tout en pro mou vant l’adop tion d’en ga ge ments vo lon taires de la
part des ac teurs du sec teur. Le lé gis la teur re fuse tou jours d’im po ser des
obli ga tions d’agir à ces der niers en l’ab sence de don nées sup plé men taires,
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que l’ARCEP a dé sor mais la charge de col lec ter pour ob te nir une connais‐ 
sance plus fine de leurs im pacts. Ces in for ma tions, va lo ri sées grâce à une
co opé ra tion entre les au to ri tés de ré gu la tion, sont cen sées ser vir à la sen si‐ 
bi li sa tion des uti li sa teurs pour qu’ils adoptent des usages nu mé riques plus
éco lo giques. Bien que la baisse de l’em preinte en vi ron ne men tale du nu mé‐ 
rique dé pende tou jours de la bonne vo lon té des ac teurs du sec teur, les au‐ 
to ri tés de ré gu la tion peuvent a mi ni ma suivre l’évo lu tion de leurs per for‐ 
mances en vi ron ne men tales. Dès lors, si ces ac teurs ne ré duisent pas leurs
in ci dences cu mu lées sur l’en vi ron ne ment, ils pour raient s’ex po ser à l’adop‐ 
tion d’une ré gle men ta tion eu ro péenne plus contrai gnante, et dont le res‐ 
pect pour rait être as su ré par les au to ri tés de ré gu la tion.
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