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TEXTE

In tro duc tion
Si le lé gis la teur fran çais a par ti cu liè re ment in ves ti la ré pres sion du
har cè le ment moral au cours de ces der nières an nées, il n’a pas en core
re con nu for mel le ment dans la loi le har cè le ment moral dit ins ti tu‐ 
tion nel, c’est- à-dire dé cou lant d’une po li tique d’en tre prise glo bale et
sys té mique. On peut en être éton né au re gard de l’am pleur mé dia‐ 
tique de l’af faire France Té lé com 1. On rap pel le ra qu’à la suite de la
pri va ti sa tion de l’opé ra teur pu blic his to rique qui de vien dra Orange,
les nou veaux di ri geants de l’en tre prise avaient dé ci dé de mettre en
œuvre un plan de dé fla tion mas sive des ef fec tifs (22 000 postes sur
110 000), mais sans re cou rir à la pro cé dure de li cen cie ment pour des
rai sons éco no miques. Une stra té gie de po li tique des res sources hu‐ 
maines et de ma na ge ment avait été mise en œuvre afin d’in ci ter ou,
plu tôt, de contraindre les sa la riés au dé part vo lon taire (po li tique ma‐ 
té ria li sée par les plans Next pour « nou velle ex pé rience des té lé com‐
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mu ni ca tions  » et ACT pour «  an ti ci pa tion et com pé tence pour la
trans for ma tion »). Dans le cadre de cette stra té gie, les ma na gers ré‐ 
gio naux et lo caux avaient été condi tion nés au suc cès des ob jec tifs de
dé fla tion des ef fec tifs et leur ré mu né ra tion in dexée sur la baisse des
ef fec tifs. Cette po li tique d’en tre prise a été à l’ori gine d’une dé gra da‐ 
tion des condi tions de tra vail, en par ti cu lier au cours des an nées 2007
et 2008, qui a non seule ment en gen dré des dé parts mais éga le ment
de nom breux sui cides (un peu plus d’une tren taine). Le lé gis la teur n’a
pour tant pas pro fi té de la mé dia ti sa tion de cette af faire pour re con‐ 
naître le « har cè le ment ins ti tu tion nel ». Il faut dire qu’il s’est, de puis
quelques an nées, dé tour né du har cè le ment moral au tra vail pour se
fo ca li ser sur d’autres formes de har cè le ment moral (en de hors de la
sphère pro fes sion nelle). Un petit rap pel de l’his toire lé gis la tive en la
ma tière per met d’en prendre la me sure.

His toire lé gis la tive et har cè le ment moral « au tra vail ». Le délit de
har cè le ment moral a été in tro duit assez tar di ve ment dans notre Code
pénal à l’oc ca sion de l’adop tion de la loi n° 2002-73 du 17 jan vier 2002
de mo der ni sa tion so ciale, à l’ar ticle  222-33-2 du Code pénal. Avant
cette loi, seul le har cè le ment sexuel était spé ci fi que ment in cri mi né,
ce de puis l’adop tion du Code pénal ac tuel (art. 222-33). Ce n’est pas
une loi pro pre ment pé nale qui a in tro duit le har cè le ment moral dans
notre Code pénal mais une loi re la tive au droit du tra vail. Cette ori‐
gine s’ex plique par le contexte ayant en tou ré l’in tro duc tion de la no‐ 
tion de har cè le ment moral dans notre lé gis la tion (Adam, 2019  ; Mis‐ 
tret ta, 2019 ; Mon tei ro, 2003 ; Salah- Eddine, 2010). Non pré vue ini tia‐ 
le ment dans le pro jet de loi, la no tion de har cè le ment moral fut in tro‐ 
duite à la fa veur d’un amen de ment par le men taire dans un contexte
de mé dia ti sa tion des pra tiques de har cè le ments dans le monde l’en‐ 
tre prise, à la fa veur de la pa ru tion en 1998 de l’ou vrage de M.-F. Hi ri‐ 
goyen, Har cè le ment moral. La vio lence per verse au quo ti dien. Alors
même que cet ou vrage li vrait une ana lyse so cio lo gique du phé no‐ 
mène de har cè le ment bien au- delà de la seule sphère pro fes sion nelle,
les dé bats in tel lec tuels et mé dia tiques sur le sujet vont se fo ca li ser
sur la ques tion du har cè le ment moral dans les re la tions du tra vail.
Outre l’in fluence du lob bying as so cia tif (Salah- Eddine, 2010), le lé gis‐ 
la teur était in vi té à lé gi fé rer sur la ques tion tant par le Co mi té éco no‐ 
mique et so cial 2 que par le Par le ment eu ro péen 3. Si le lé gis la teur
fran çais de l’époque était convain cu de la né ces si té de lé gi fé rer en la
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ma tière, il était par ta gé sur la né ces si té de re cou rir au droit pénal ; le
Sénat y était op po sé par crainte d’en gen drer une pé na li sa tion ex ces‐ 
sive des re la tions d’en tre prise 4, tan dis que l’As sem blée na tio nale y
était at ta chée 5, la quelle eut fi na le ment le der nier mot 6. Cette vi sion
lé gis la tive étroite du har cè le ment moral, en vi sa gé dans la seule
sphère pro fes sion nelle ne sera pas sans consé quences sur sa dé fi ni‐ 
tion. En effet, l’ar ticle  222-33-2 in cri mine au titre du har cè le ment
moral « le fait de har ce ler au trui par des agis se ments 7 ré pé tés ayant
pour objet ou pour effet une dé gra da tion des condi tions de tra vail
sus cep tible de por ter at teinte à ses droits et à sa di gni té, d’al té rer sa
santé phy sique ou men tale ou de com pro mettre son ave nir pro fes‐ 
sion nel ». La ré fé rence au sein de l’in cri mi na tion « aux condi tions de
tra vail » est très ré vé la trice de la concep tion étroite du lé gis la teur qui
n’a pensé qu’au har cè le ment moral dans les re la tions du tra vail sans
son ger aux autres contextes pro pices au har cè le ment moral (mi lieu
sco laire, conflit de voi si nage, etc.) 8. Ce lien entre re la tion du tra vail
et har cè le ment moral a d’ailleurs amené le lé gis la teur de 2002 à créer
un « dou blon d’in cri mi na tion » entre le Code pénal et le Code du tra‐ 
vail qui ré pri mait lui aussi le har cè le ment moral 9. Par la suite, le lé‐ 
gis la teur va se fo ca li ser sur d’autres formes de har cè le ment moral,
no tam ment au sein du couple et au sein du mi lieu sco laire.

Ex ten sion du har cè le ment moral et har cè le ment conju gal. Un délit
spé cial de har cè le ment moral au sein des re la tions conju gales va
d’abord être créé à l’oc ca sion de l’adop tion de la loi n°  2010-769 du
9 juillet 2010 re la tive aux vio lences conju gales et in tra fa mi liales. Une
fois en core, le har cè le ment moral ne sera pas abor dé glo ba le ment
mais au tra vers du prisme étroit des vio lences conju gales. La créa tion
de ce délit en ten dait ren for cer la ré ponse pé nale contre les vio lences
psy cho lo giques au sein du couple com mises bien sou vent dans un
contexte d’em prise, en per met tant leur ré pres sion sans at tendre la
sur ve nance de vio lences phy siques et à dé faut d’autres qua li fi ca tions
pé nales ap pli cables 10. Le cadre des re la tions conju gales étant assez
dif fé rent de celui des re la tions du tra vail, le lé gis la teur a fait le choix
d’adop ter un nou veau délit spé ci fique, en in cri mi nant à l’ar ticle 222-
33-2-1 «  le fait de har ce ler son conjoint, son par te naire lié par un
Pacte civil de so li da ri té ou son concu bin par des agis se ments 11 ré pé‐ 
tés ayant pour objet ou pour effet une dé gra da tion de ses condi tions
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de vie se tra dui sant par une al té ra tion de sa santé phy sique ou men‐ 
tale ».

Har cè le ment gé né ral et har cè le ment sco laire. En suite, un nou veau
délit de har cè le ment moral plus gé né ral va être créé par la loi
n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’éga li té réelle entre les hommes et
les femmes à l’ar ticle  222-33-2-2 qui in cri mine «  le fait de har ce ler
une per sonne par des pro pos ou com por te ments ré pé tés ayant pour
objet ou pour effet une dé gra da tion de ses condi tions de vie se tra‐ 
dui sant par une al té ra tion de sa santé phy sique ou men tale  ». On
peut être sur pris par la mé thode consis tant à créer une nou velle in‐ 
cri mi na tion se vou lant gé né rale sans avoir re pen sé l’ar ti cu la tion d’en‐ 
semble des dé lits de har cè le ment moral (Be nillouche, 2012). L’ex pli ca‐ 
tion ré side sans doute dans le fait que cette in cri mi na tion gé né rale
n’était pas pré vue à l’ori gine dans le pro jet de loi et qu’elle fut in tro‐ 
duite par un amen de ment par le men taire à la suite de dis cus sions
aler tant sur le har cè le ment en mi lieu sco laire et ses nou velles formes
avec le dé ve lop pe ment des nou velles tech no lo gies («  cy be rhar cè le‐ 
ment ») 12. Alors même que ce délit gé né ral de har cè le ment moral fut
créé pour s’ap pli quer en par ti cu lier au har cè le ment sco laire, le lé gis‐ 
la teur a sou hai té tout ré cem ment in tro duire une qua li fi ca tion spé‐ 
ciale de har cè le ment sco laire par une loi n° 2022-299 du 2 mars 2022
vi sant à com battre le har cè le ment sco laire. L’ob jec tif de ce texte, en
ins tau rant une échelle de peine propre plus grave que le har cè le ment
moral gé né ral, est avant tout ré pres sif car, pour ce qui est de sa dé fi‐ 
ni tion, il pro cède par ren voi à la dé fi ni tion du har cè le ment gé né ral
tout en dé fi nis sant le do maine spé ci fique du har cè le ment sco laire à
sa voir des faits com mis « à l’en contre d’un élève par toute per sonne
étu diant ou exer çant une ac ti vi té pro fes sion nelle au sein du même
éta blis se ment d’en sei gne ment » (art. 222-33-2-3 CP) 13.

4

Ac ti vi té ju di ciaire en ma tière de ré pres sion du har cè le ment moral.
L’at ten tion du lé gis la teur au cours de ces dix der nières an nées en
ma tière de lutte contre le har cè le ment moral s’est donc dé tour née du
do maine des re la tions au tra vail. Le contraste est assez sai sis sant
avec l’ac ti vi té ju di ciaire qui elle, bien au contraire, se concentre sur le
délit de har cè le ment moral au tra vail (même s’il faut res ter pru dent
au re gard de l’ap pa ri tion plus tar dive des autres dé lits de har cè le ment
moral). À dé faut de sta tis tiques dis po nibles sur le nombre de
condam na tions par an pour har cè le ment moral, nous avons tenté de
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Gra phique 1 : Évo lu tion sta tis tique du har cè le ment sui vant le type de puis 2002

me su rer l’ac ti vi té ju di ciaire en la ma tière à par tir du nombre d’ar rêts
ren dus par la Chambre cri mi nelle en ap pli ca tion des textes re la tifs au
har cè le ment moral 14. Il ap pa raît alors que, sur 268  dé ci sions,
254  concernent le har cè le ment moral au tra vail. Plus pré ci sé ment,
l’évo lu tion sta tis tique par année est la sui vante de puis 2002 :

Cette évo lu tion quan ti ta tive de l’ac ti vi té ju di ciaire de la Chambre cri‐ 
mi nelle en ma tière de har cè le ment moral montre une baisse si gni fi‐ 
ca tive du conten tieux à par tir de  2017-2018 et en core da van tage
en 2019, dont les causes in ter rogent. Cela traduit- il une réelle baisse
d’ac ti vi té conten tieuse ou bien une sta bi li sa tion de la ju ris pru dence
de la Chambre cri mi nelle en la ma tière dis sua dant les plai deurs d’in‐ 
ten ter des pour vois in utiles  ? Pour ten ter d’y ré pondre, nous avons
fait une ra pide ana lyse croi sée de la ju ris pru dence des cours d’appel
en ma tière de har cè le ment moral à par tir de la base Ju ris Da ta de
Lexis Nexis, la quelle semble bien confir mer une di mi nu tion du
conten tieux, y com pris de vant les juges du fond :

6
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Gra phique 2 : Ré par ti tion des 30 dé ci sions en ma tière de har cè le ment moral ré- 

per to riées entre 2018 et 2022 (162 dé ci sions avant 2018)

Il faut bien évi dem ment res ter pru dent sur l’in ter pré ta tion de cette
di mi nu tion du conten tieux pénal, car plu sieurs ex pli ca tions sont pos‐ 
sibles. Cela traduit- il une réelle di mi nu tion des dé non cia tions de faits
de har cè le ment en en tre prise ou bien une désaf fec tion pour la voie
pé nale au pro fit du conten tieux civil ? À cet égard, nous avons avec la
même mé thode croi sé l’ac ti vi té ju di ciaire de la Chambre so ciale et
celle de la Chambre cri mi nelle 15 s’agis sant du seul har cè le ment moral
au tra vail. L’évo lu tion quan ti ta tive des deux conten tieux est assez
com pa rable et confor te rait donc l’hy po thèse d’une di mi nu tion des
dé non cia tions de faits de har cè le ment moral de vant la jus tice.
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Gra phique 3 : Évo lu tion du nombre de cas de har cè le ment moral au tra vail por- 

tés de vant la Chambre cri mi nelle et la Chambre so ciale de puis 2002

Il faut là en core res ter très pru dent sur l’ana lyse de ces sta tis tiques
dont l’éla bo ra tion est sans doute im par faite et em preinte d’em pi‐ 
risme 16. Quoi qu’il en soit, il se rait in té res sant de les re cou per avec
des en quêtes épi dé mio lo giques ré centes sur le har cè le ment moral ou
plus lar ge ment les « com por te ments hos tiles » au tra vail, comme cela
avait été réa li sé par l’en quête SUMER en France mon trant une ten‐ 
dance à la hausse des faits de har cè le ment entre  2003 et  2010
(DARES, 2014 ; Hi ri goyen, 2017, cha pitre 4). Cette hausse de la per cep‐ 
tion du har cè le ment par les sa la riés se rait en phase avec l’in ten si fi ca‐ 
tion de l’ac ti vi té ju di ciaire ob ser vée à par tir de 2010 de vant la Cour de
cas sa tion.

8

Évo lu tion qua li ta tive de la ju ris pru dence. Mais, au- delà de cette
évo lu tion pu re ment quan ti ta tive de la ju ris pru dence, il convient de
sou li gner son évo lu tion «  qua li ta tive  ». En effet, alors même que le
texte d’in cri mi na tion du har cè le ment moral au tra vail a été conçu à
l’ori gine (en 2002) en ne son geant qu’à une re la tion in ter in di vi duelle
ver ti cale (entre un su pé rieur et un su bor don né) ou ho ri zon tale (entre
deux sa la riés), la ju ris pru dence a su adap ter l’in cri mi na tion à des
formes plus sys té miques de har cè le ment sous cou vert de mé thodes
ra di cales de ma na ge ment. Elle a ainsi re con nu pro gres si ve ment ce
que l’on a ap pe lé en doc trine le « har cè le ment ma na gé rial », puis, plus
ré cem ment à l’oc ca sion de l’af faire dite France Té lé com, le « har cè le ‐

9
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ment ins ti tu tion nel  » cor res pon dant à un har cè le ment ma na gé rial
gé né ra li sé en tant que po li tique d’en tre prise. On pour rait alors pen‐ 
ser au re gard de cette évo lu tion de la ju ris pru dence qu’il n’est pas for‐ 
cé ment utile d’en ap pe ler à une nou velle ré forme lé gis la tive en ma‐ 
tière de har cè le ment moral. Et pour tant, en dépit de l’exis tence des
po ten tia li tés ré pres sives de notre droit pénal face au har cè le ment
moral ins ti tu tion nel, nous vou drions mon trer que ces po ten tia li tés
ré pres sives de meurent fra giles sur le ter rain du har cè le ment moral (1)
et in ex ploi table sur le ter rain de l’ho mi cide par im pru dence pour
rendre compte des sui cides dé cou lant d’un har cè le ment moral ins ti‐ 
tu tion nel (2).

1. Les po ten tia li tés fra giles du
délit de har cè le ment moral face
au har cè le ment moral ins ti tu ‐
tion nel
L’af faire France Té lé com a été l’oc ca sion pour les juges de mon trer
toutes les po ten tia li tés du délit de har cè le ment moral au tra vail afin
d’ap pré hen der pé na le ment une si tua tion de « har cè le ment moral ins‐ 
ti tu tion nel » (1.1). Il n’en de meure pas moins que l’im pu ta tion di recte
du délit de har cè le ment moral aux di ri geants de France Té lé com
semble bien fra gile dans ses fon de ments tech niques (1.2).

10

1.1. Les po ten tia li tés de l’in cri mi na tion
de har cè le ment moral face au har cè le ‐
ment moral ins ti tu tion nel

Condam na tion pour « har cè le ment moral ins ti tu tion nel ». Le tri bu‐ 
nal de Paris, dans sa dé ci sion du 20 dé cembre 2019, a qua li fié la po li‐ 
tique d’en tre prise de dé fla tion mas sive des ef fec tifs 17, à la suite de la
pri va ti sa tion de France Té lé com (de ve nu Orange), de «  har cè le ment
moral ins ti tu tion nel », dès lors qu’elle fut dé ci dée au plus haut ni veau
de la hié rar chie en tant que stra té gie d’en semble s’ap pli quant à l’en‐ 
semble des sa la riés de l’en tre prise (Muc chiel li, 2019). La cour d’appel
de Paris a confor té cette ana lyse dans sa dé ci sion du 30 sep tembre

11



Le « harcèlement moral institutionnel » à l’aune des principes du droit pénal

2022 en pré ci sant que ce type de har cè le ment a «  pour spé ci fi ci té
d’être en cas cade, avec un effet de ruis sel le ment » (Bloch, 2022). On
ne peut qu’ap prou ver cette ana lyse « des faits ». Mais la qua li fi ca tion
pé nale de har cè le ment moral au tra vail pré vue à l’ar ticle 222-33-2 du
Code pénal pouvait- elle « en droit » s’ap pli quer à cette si tua tion in‐ 
édite ?

Rap pel des élé ments consti tu tifs du délit. Il convient ici de rap pe ler
briè ve ment les élé ments consti tu tifs du délit de har cè le ment moral
au tra vail. Il consiste ma té riel le ment à com mettre des actes ré pé tés à
l’en contre d’au trui qui ont pour objet ou pour effet une dé gra da tion
des condi tions de tra vail, pou vant por ter at teinte aux droits so ciaux
ou à la santé de la vic time ou bien pou vant com pro mettre son ave nir
pro fes sion nel. Le délit étant in ten tion nel, il sup pose une vo lon té d’ac‐ 
com plir les actes en ayant par fai te ment conscience de ses ré per cus‐ 
sions sur la vic time.

12

Élé ment ma té riel. D’un point de vue ma té riel, les actes ac com plis
pour in ci ter les sa la riés de France Té lé com à quit ter l’en tre prise cor‐ 
res pon daient bien à des actes de har cè le ment au sens de la ju ris pru‐ 
dence de la Chambre cri mi nelle, à sa voir no tam ment des ré or ga ni sa‐ 
tions mul tiples et désor don nées du tra vail 18, des mises sous pres‐ 
sion 19 ou bien en core des mises à l’iso le ment 20. Quant aux consé‐ 
quences, on rap pel le ra que le délit de har cè le ment moral ne né ces‐ 
site pas le constat d’une at teinte ef fec tive aux droits ou à la santé des
sa la riés, du mo ment que la dé gra da tion des condi tions de tra vail soit
de na ture à en gen drer un tel ré sul tat. Le har cè le ment est une in frac‐ 
tion «  for melle  » (de mise en dan ger pourrait- on dire en ce qu’elle
n’im plique pas de dom mage ef fec tif) 21. Au de meu rant, dans l’af faire
France Té lé com, le stade du risque a lar ge ment été dé pas sé puisque
des at teintes ef fec tives ont pu être consta tées, cer taines s’étant
d’ailleurs ma ni fes tées par des sui cides.

13

Har cè le ment moral et exer cice des pou voirs de di rec tion. L’élé ment
qui pou vait prê ter à dis cus sion au rait pu être l’in vo ca tion par les di ri‐ 
geants de leur lé gi time pou voir de di rec tion de l’en tre prise et d’ex pli‐ 
quer que leur po li tique n’avait pas pour but, en soi, de por ter at teinte
aux sa la riés mais de re dres ser la si tua tion éco no mique de l’en tre‐ 
prise. Il s’agit presque en un sens d’in vo quer un «  mo bile ma na gé‐ 
rial  ». Mais, là en core, comme l’ont très jus te ment rap pe lé les juges
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pa ri siens, s’il n’ap par tient pas au juge pénal d’ap pré cier l’op por tu ni té
d’une po li tique ou stra té gie d’en tre prise, il lui ap par tient en re vanche
de rap pe ler les li mites lé gales à l’exer cice du pou voir de di rec tion,
dont celle du har cè le ment moral (Muc chiel li, 2019). En effet, une ju‐ 
ris pru dence dé sor mais bien éta blie de la Chambre cri mi nelle rap pelle
que le délit de har cè le ment moral peut être re te nu à l’en contre d’un
em ployeur ou cadre di ri geant dont les agis se ments ont ou tre pas sé
les li mites à l’exer cice nor mal des pou voirs de di rec tion 22. Il ne s’agit
pas ainsi de re mettre en cause les choix po li tiques de la di rec tion,
mais seule ment la mé thode pour y par ve nir. En outre, ce «  mo bile
ma na gé rial  » n’em pêche nul le ment la ca rac té ri sa tion de l’in ten tion,
la quelle sup pose sim ple ment d’avoir conscience de la dé gra da tion des
condi tions de tra vail en gen drée par une po li tique ma na gé riale bru‐ 
tale. Comme l’a rap pe lé plu sieurs fois la ju ris pru dence, l’exi gence
d’une in ten tion de nuire aux sa la riés n’est pas exi gée par le texte d’in‐ 
cri mi na tion 23.

À vrai dire, la seule réelle dif fi cul té ré si dait, selon nous, dans le choix
du mode d’im pu ta tion du délit aux di ri geants.

15

1.2. La fra gi li té de l’im pu ta tion di recte
du délit de har cè le ment moral aux di ri ‐
geants de l’en tre prise

Di ri geants  : au teurs ou com plices  ? Le tri bu nal de Paris comme la
cour d’appel ont fondé la res pon sa bi li té pé nale des di ri geants (per‐ 
sonnes phy siques 24) pour har cè le ment moral en rai son de leur « dé‐ 
ci sion » d’avoir adop té une po li tique d’en tre prise dont l’objet et les ef‐ 
fets ont été har ce lants pour les sa la riés. Il s’agit donc de leur re pro‐ 
cher un acte dé ci sion nel. Or, la dé fi ni tion lé gale du har cè le ment
moral au tra vail est en vi sa gée à l’égard de celui qui ac com plit di rec te‐ 
ment les faits ma té riels à l’en contre du (ou des) sa la rié(s) vic time(s). À
ri gou reu se ment par ler, ce ne sont pas les di ri geants de France Té lé‐ 
com qui ont « com mis » les actes de har cè le ment mais leurs exé cu‐ 
tants (Adam, 2020a). La cour d’appel de Paris le rap pelle très bien
lors qu’elle ex plique dans sa dé ci sion que le har cè le ment moral ins ti‐ 
tu tion nel a « pour spé ci fi ci té d’être en cas cade, avec un effet de ruis‐ 
sel le ment » (Bloch, 2022). Les di ri geants ap pa raissent donc da van tage
comme des com plices par ins ti ga tion. C’est dire que les juges pa ri ‐

16



Le « harcèlement moral institutionnel » à l’aune des principes du droit pénal

siens ont « ren ver sé l’ordre des im pu ta tions » (Dou cet, 1975) ; les di ri‐ 
geants sont ap pré hen dés comme au teurs prin ci paux et les exé cu‐ 
tants, comme com plices 25. Pour quoi cela ? Sans doute pour sym bo li‐ 
que ment mar quer le fait que les rôles prin ci paux dans le pro ces sus
cri mi nel sont les di ri geants (au teur moral). On sait que la ju ris pru‐ 
dence a déjà usé de ce pro cé dé en ma tière de droit pénal des af faires
(Ro bert, 2006, p. 363 ; Ro bert, 1975). Sans doute aussi, cela permet- il
de se dé tour ner de la res pon sa bi li té des au teurs ma té riels exé cu tants
qui pour tant au raient pu aussi en ga ger leur res pon sa bi li té dès lors
que l’ordre de l’em ployeur en droit pénal n’est pas un fait jus ti fi ca‐ 
tif 26.

Di ri geants co au teurs d’une in frac tion col lec tive ? Tou te fois, il n’est
pas im pos sible de rai son ner sur les di ri geants en tant qu’au teurs pour
peu que l’on adopte une ap proche col lec tive de l’in frac tion. En effet,
le har cè le ment moral ins ti tu tion nel se ca rac té rise par l’adop tion
d’une po li tique d’en tre prise dont la mise en œuvre en traî ne ra une si‐ 
tua tion de har cè le ment sys té mique au sein de l’en tre prise. Or, la mise
en œuvre d’une telle po li tique im plique une plu ra li té de pro ta go nistes
à sa voir les concep teurs ou co or di na teurs de la po li tique d’en tre prise
ainsi que les exé cu tants du plan en in ter face di recte avec les sa la riés.
En ap pré hen dant ainsi le har cè le ment de ma nière glo bale en tant
qu’abou tis se ment d’un pro ces sus col lec tif, il est alors pos sible d’en vi‐ 
sa ger l’en semble des par ti ci pants au pro ces sus comme co au teurs
d’un har cè le ment moral ins ti tu tion nel 27. On pour rait ici faire un pa‐ 
ral lèle avec la ju ris pru dence bien connue en ma tière de vio lences col‐ 
lec tives où l’en semble des per sonnes ayant pris part à une scène
unique de vio lences as sument l’en semble des consé quences qui en
ré sultent, no tam ment au re gard de la gra vi té des bles sures cau sées,
en tant que co au teurs de vio lences (Rous seau, 2011, et la ju ris pru‐ 
dence citée). Il s’agit en somme de mo bi li ser la théo rie de la coac tion
pour confé rer au délit de har cè le ment moral au tra vail une di men sion
col lec tive (sur cette concep tion de la coac tion en droit pénal : Baron,
2012 ; Rous seau, 2009, n° 237 et suiv). Cette ap proche col lec tive per‐ 
met trait de com prendre l’im pu ta tion du délit de har cè le ment moral
aux di ri geants de France Té lé com à titre d’au teurs et non de com‐ 
plices.

17

Fra gi li té du rai son ne ment. Mais il faut bien re con naître que, si la so‐ 
lu tion peut se jus ti fier po li ti que ment, elle de meure fra gile tech ni que‐
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ment (Adam, 2020a). Car, même en tant que co au teurs, il faut s’as su‐ 
rer que les di ri geants ont com mis des actes non pas seule ment d’in ci‐ 
ta tion mais des actes au moins en par tie consti tu tifs de l’in frac tion.
Or, le tri bu nal jus ti fie la res pon sa bi li té per son nelle des di ri geants sur
leur « dé ci sion par ta gée » de mettre en œuvre des agis se ments har‐ 
ce lants. Pour que cette prise de dé ci sion puisse consti tuer une forme
de coac tion et non pas seule ment une com pli ci té, il fau drait ad mettre
que la dé ci sion de mettre en œuvre une po li tique ma na gé riale de har‐ 
cè le ment consti tue en elle- même un acte de har cè le ment dès lors
qu’elle a pour objet une dé gra da tion des condi tions de tra vail 28. Ce
n’est pas in con ce vable au re gard de la na ture for melle du délit qui
n’im plique pas d’at teinte ef fec tive pour être consti tué 29. Cela per‐ 
met trait de com prendre pour quoi les exé cu tants du plan ne sont que
com plices et pas co au teurs. Mais une dif fi cul té per siste alors quant à
l’exi gence de ré pé ti tion des actes pour consti tuer le har cè le ment  ;
cette ré pé ti tion semble ca rac té ri sée en consi dé ra tion de la mise en
œuvre du plan et non de l’acte dé ci sion nel lui- même.

Dis tance entre l’acte des di ri geants et les vic times. Par ailleurs, en
im pu tant di rec te ment le délit de har cè le ment moral sur la tête des
di ri geants à titre d’au teurs, les juges ont dé pla cé le centre de gra vi té
de la ca rac té ri sa tion de l’in frac tion de telle sorte que la dis tance
entre leurs actes et les ré per cus sions sur les vic times pou vait poser
dif fi cul té (Gamet, 2020). Ce n’est pas l’ab sence de lien hié rar chique
di rect entre les di ri geants et les vic times ayant subi les actes de har‐ 
cè le ment qui po sait réel le ment dif fi cul té, puisque le délit de har cè le‐ 
ment moral n’im plique pas de re la tion hié rar chique entre l’au teur et
la vic time, ce qui a d’ailleurs été rap pe lé par la cour d’appel de Paris
dans son arrêt du 30  sep tembre 2022 (Bloc, 2022) et ce, à l’appui
d’une dé ci sion de la Cour de cas sa tion 30. La dif fi cul té ré si dait da van‐ 
tage dans la di men sion col lec tive du har cè le ment moral ins ti tu tion nel
dans le sens où les actes ac com plis par les di ri geants, à sa voir l’adop‐ 
tion d’une po li tique d’en tre prise har ce lante pour les sa la riés, ne vi‐ 
saient pas une vic time en par ti cu lier mais l’en semble des sa la riés ex‐ 
po sés à cette stra té gie ma na gé riale. Peut- on alors consi dé rer que les
di ri geants ont har ce lé « au trui » au sens du texte d’in cri mi na tion ? Le
tri bu nal de Paris, confir mé sur ce point par la cour d’appel, a très ha‐ 
bi le ment ex pli qué que le terme « au trui » pou vait ren voyer à un col‐ 
lec tif de tra vailleurs vic times d’une po li tique sys té mique de har cè le‐
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ment (Muc chiel li, 2019). Ce n’est pas seule ment le terme « au trui » qui
au to rise cette sou plesse mais éga le ment le ca rac tère for mel de l’in‐ 
frac tion qui, en core une fois, n’im plique pas la consta ta tion d’un
dom mage ef fec tif subi par des vic times. C’est pour quoi, dès lors
qu’une po li tique ma na gé riale ayant pour objet une dé gra da tion grave
des condi tions de tra vail est mise en œuvre, tout tra vailleur ex po sé à
cette po li tique est d’em blée une vic time 31.

Né ces si té d’une ré forme lé gis la tive. Il faut bien ad mettre ce pen dant
que cette ap pré hen sion col lec tive du har cè le ment n’a ja mais été
« pen sée » par le lé gis la teur en ce qui concerne le délit de har cè le‐ 
ment moral au tra vail, contrai re ment aux autres dé lits de har cè le‐ 
ment. En effet, le lé gis la teur est in ter ve nu à l’oc ca sion de la loi du
3  août 2018 pour étendre for mel le ment les dé lits de har cè le ment
sexuel et de har cè le ment moral gé né ral à des formes de har cè le‐ 
ments col lec tifs qui ré sul te raient d’actes vi sant une même vic time et
com mis par plu sieurs per sonnes agis sant de ma nière concer tée ou en
ayant conscience de par ti ci per à une ac tion col lec tive. Il s’agis sait
pour le lé gis la teur de ré pondre au phé no mène de « har cè le ment en
meute » pre nant au jourd’hui bien sou vent la forme de « cy be rhar cè le‐ 
ment » et vi sant spé ci fi que ment les femmes ou bien les en fants dans
les re la tions sco laires 32. On peut re gret ter que le lé gis la teur soit in‐ 
ter ve nu de ma nière assez ca suis tique, sans avoir élar gi la ré flexion
aux re la tions du tra vail alors même que l’af faire France Té lé com était
déjà connue (en 2018). Il se rait donc sou hai table que le lé gis la teur in‐ 
ter vienne pour rendre compte de la di men sion col lec tive du har cè le‐ 
ment moral ins ti tu tion nel dans un texte spé cial (Adam, 2020b) avec
des sanc tions à la hau teur de la gra vi té cri mi no lo gique de ce délit de
« masse » (Calvo, 2018).

20

L’af faire France Té lé com aura aussi et sur tout mar qué les es prits par
l’am pleur des pas sages à l’acte sui ci daire –  plus d’une tren taine de
sui cides entre 2008 et 2009 – que le P-DG de l’époque a eu l’in dé li ca‐ 
tesse de qua li fier de nou velle « mode ». La ques tion se pose donc de
sa voir si ces décès pou vaient être re pro chés aux di ri geants dont la
po li tique d’en tre prise a amené des sa la riés à se sui ci der.
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2. Les po ten tia li tés in ex ploi tables
de l’ho mi cide par im pru dence
face aux sui cides consé cu tifs au
har cè le ment moral ins ti tu tion nel
Sur ce point, si la qua li fi ca tion d’ho mi cide in vo lon taire est po ten tiel‐ 
le ment ap pli cable à cette si tua tion (2.1), elle ne semble pas pou voir se
cu mu ler avec le délit de har cè le ment moral (2.2).

22

2.1. L’ap pli ca tion pos sible de l’ho mi cide
par im pru dence à l’égard des sui cides
de sa la riés

Qua li fi ca tion ap pli cable  : ho mi cide par im pru dence. Il convient
d’em blée d’écar ter la qua li fi ca tion de vio lences mor telles 33 puis qu’elle
im plique une vo lon té de por ter at teinte à l’in té gri té phy sique des vic‐ 
times, ce qui au rait posé dif fi cul té en l’es pèce, les di ri geants de
France Té lé com n’ayant pas eu cette in ten tion 34. Il en va de même de
la pro vo ca tion au sui cide 35 qui sup pose de la part de l’au teur une vé‐ 
ri table in ten tion de voir la vic time pas ser à l’acte (Wester- Ouisse,
2019). Il faut alors se tour ner du côté de la qua li fi ca tion d’ho mi cide
par im pru dence la quelle re pose sur deux condi tions es sen tielles que
sont la cau sa li té et la faute.

23

Cau sa li té et sui cide / théo rie. Sur le ter rain de la cau sa li té, la dif fi‐ 
cul té ma jeure est de pou voir éta blir un lien de cau sa li té « cer tain »
entre les faits re pro chés aux au teurs et la mort des vic times. En effet,
ce lien de cause à effet n’est pas évident à éta blir en rai son du rôle
ma jeur joué par l’acte sui ci daire de la vic time qui est un acte vo lon‐ 
taire. En d’autres termes, les actes de har cè le ment de la di rec tion
n’étaient pas en eux- mêmes gé né ra teurs de mort et le pas sage à l’acte
de la vic time est un fait dé ter mi nant de la mort. En droit, deux
grandes théo ries sont mo bi li sées pour ap pré cier ju ri di que ment la
cau sa li té : si on rai sonne sur la théo rie la plus souple dite de l’équi va‐ 
lence des condi tions, alors on peut es ti mer que, sans les mé thodes de
ma na ge ment bru tales de la di rec tion, les sa la riés n’au raient pas tenté
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de mettre fin à leur jour (dès lors que cet acte est clai re ment en lien
avec les condi tions de tra vail). En re vanche, si on rai sonne sur la
théo rie dite de la cau sa li té adé quate, qui ne re tient comme cause ju‐ 
ri dique du dom mage que les causes dé ter mi nantes de celui- ci, la cau‐ 
sa li té est plus dis cu table ; car la cause dé ter mi nante de la mort n’est- 
elle pas le pas sage à l’acte sui ci daire de la vic time ? (Tous les sa la riés
de France Té lé com mal trai tés ne sont pas, fort heu reu se ment, pas sés
à l’acte…)

Cau sa li té et sui cide / ju ris pru dence. La ju ris pru dence pé nale n’a ja‐ 
mais tran ché vé ri ta ble ment en fa veur de l’une ou de l’autre de ces
théo ries et se montre par fois assez op por tu niste 36. Il y a peu de dé ci‐ 
sions ren dues à pro pos d’actes sui ci daires consé cu tifs à une si tua tion
de dé tresse psy cho lo gique pro vo quée par un tiers. On trouve néan‐ 
moins de rares ar rêts ayant pu ad mettre la res pon sa bi li té pé nale pour
ho mi cide in vo lon taire d’un au to mo bi liste à l’ori gine d’un ac ci dent de
la cir cu la tion dont les consé quences psy cho lo giques (syn drome post- 
traumatique) ou phy siques (dou leurs) ont amené la vic time à se sui ci‐ 
der 37. Mais il est vrai que, dans deux autres ar rêts ré cents re la tifs à
des si tua tions de sui cide en lien avec les condi tions de tra vail, la
Chambre cri mi nelle a écar té la qua li fi ca tion d’ho mi cide in vo lon‐ 
taire 38. Tou te fois, il faut res ter très pru dent sur l’in ter pré ta tion de
ces deux dé ci sions. La pre mière concer nait le sui cide d’un char gé de
mis sion com mer ciale pour un grand groupe d’as su rance, mais qui
n’avait pas pu être im pu té à la di rec tion de son en tre prise en l’ab‐ 
sence de tous si gnaux d’alertes sur sa si tua tion psy cho lo gique et du
fait qu’il était bien éva lué par sa hié rar chie 39. Cette mo ti va tion laisse
en tendre a  contra rio que, si la hié rar chie avait été aler tée par un
risque de pas sage à l’acte en lien avec le tra vail, alors un lien de cau‐ 
sa li té au rait pu être éta bli entre le sui cide et l’ab sence de me sure
prise par la di rec tion pour le pré ve nir 40. La se conde in ter pré ta tion se
rap proche da van tage de l’af faire France Té lé com puis qu’elle concer‐ 
nait le sui cide d’une mé de cin sa la riée à la suite d’un burn- out qu’elle
im pu tait dans une lettre post hume à ses condi tions de tra vail 41. Une
double pour suite est donc en ga gée pour har cè le ment moral et ho mi‐ 
cide in vo lon taire. Mais le délit de har cè le ment moral n’ayant pu être
plei ne ment ca rac té ri sé en rai son du dé faut d’in ten tion de l’em‐ 
ployeur, la Chambre cri mi nelle a en dé duit mé ca ni que ment que la
pour suite pour ho mi cide in vo lon taire de ve nait sans objet 42. Là en‐
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core, la Chambre cri mi nelle ne s’est pas pro non cée vé ri ta ble ment sur
le fond et laisse en tendre que, si les faits de har cè le ment avaient été
re te nus, il au rait été alors pos sible d’en vi sa ger une pour suite pour
ho mi cide in vo lon taire 43.

Faute. À sup po ser que les dif fi cul tés liées à la cau sa li té soient sur‐ 
mon tées, il res te ra à éta blir la faute, dont l’exi gence varie en fonc tion
du ca rac tère di rect ou in di rect de la cau sa li té ; en cas de cau sa li té di‐ 
recte, une faute simple suf fit, tan dis qu’une faute qua li fiée sera exi gée
en cas de cau sa li té in di recte (art. 121-3, al. 4, du Code pénal) 44. Au re‐ 
gard de la ju ris pru dence, la doc trine a dé ga gé deux cri tères per met‐ 
tant de dis tin guer la cau sa li té di recte de celle in di recte. Le pre mier
cri tère se fonde sur la dis tance « spa tio tem po relle » entre la faute et
le dom mage, de telle sorte que les fautes éloi gnées du dom mage sont
qua li fiées d’in di rectes. Le se cond cri tère se fonde sur l’ef fi cience cau‐ 
sale de la faute, de sorte que seules les fautes « dé ter mi nantes » du
dom mage sont qua li fiées de di rectes. Au re gard de ces deux cri tères,
les fautes im pu tables aux di ri geants de France Té lé com semblent de‐ 
voir être qua li fiées d’in di rectes tant au re gard de leur éloi gne ment
par rap port à la mort des sa la riés qu’au re gard de leur ef fi cience dans
le pro ces sus dom ma geable. Il fau drait donc re le ver à leur en contre
une faute dé li bé rée ou ca rac té ri sée. La faute dé li bé rée sup pose la
vio la tion dé li bé rée d’une obli ga tion par ti cu lière de sé cu ri té ou de
pru dence pré vue par la loi ou le rè gle ment  ; or, même si l’ar‐ 
ticle L.1152-4 du Code du tra vail oblige l’em ployeur à prendre « toutes
les dis po si tions né ces saires pour pré ve nir les agis se ments de har cè‐ 
le ment moral », on ne peut pas consi dé rer que ce texte énonce une
obli ga tion « par ti cu lière » de sé cu ri té dans le sens où il n’im pose pas
un com por te ment pré cis dans une si tua tion pré cise 45 ; il s’agit d’une
obli ga tion gé né rale. Quant à la faute ca rac té ri sée, elle im plique l’ex‐ 
po si tion d’au trui à un risque en ayant conscience de celui- ci. Or, dans
l’af faire France Té lé com, même si les faits de har cè le ment moral sont
im pu tables aux di ri geants, il ne sera pas for cé ment aisé d’éta blir qu’ils
avaient conscience d’ex po ser les sa la riés à un risque cor po rel. On
pour rait peut- être, il est vrai, ar guer du ca rac tère sé riel des sui cides
de sa la riés pour éta blir que les di ri geants, après plu sieurs pas sages à
l’acte sui ci daire de sa la riés, ne pou vaient plus igno rer les po ten tielles
consé quences de leur po li tique d’en tre prise sur la santé, voire la vie,
des sa la riés.
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Si les dif fi cul tés à ca rac té ri ser le délit d’ho mi cide in vo lon taire dans
l’af faire France Té lé com n’étaient pas in sur mon tables, elles ont été
suf fi sam ment sé rieuses pour jus ti fier un aban don de cette qua li fi ca‐ 
tion au cours de l’ins truc tion (Gamet, 2020). En réa li té, cet aban don
pou vait aussi se jus ti fier pour une autre rai son te nant à l’im pos si bi li té
de cu mu ler cette qua li fi ca tion avec celle de har cè le ment moral.
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2.2. L’im pos sible cumul des qua li fi ca ‐
tions d’ho mi cide par im pru dence et de
har cè le ment moral
In com pa ti bi li té des qua li fi ca tions. À sup po ser que l’on puisse mo bi li‐ 
ser la qua li fi ca tion d’ho mi cide par im pru dence pour rendre compte
des consé quences mor telles d’un har cè le ment moral ins ti tu tion nel à
l’ori gine de sui cides de sa la riés, son cumul avec la qua li fi ca tion de
har cè le ment moral po se ra une sé rieuse dif fi cul té. En effet, les faits à
l’ori gine des pas sages à l’acte sui ci daire des vic times sont les mêmes
que ceux consti tu tifs du har cè le ment moral. Dès lors, il sem ble rait
contraire à la règle non bis in idem de cu mu ler les deux qua li fi ca tions
pour des mêmes faits. Mais un autre ar gu ment semble de voir in ter‐ 
dire le cumul de ces deux qua li fi ca tions pour ap pré hen der un même
com por te ment ; il s’agit de la théo rie dite des qua li fi ca tions in com pa‐ 
tibles que la Chambre cri mi nelle a ré cem ment rap pe lé en ex pli quant
qu’on ne pou vait cu mu ler deux qua li fi ca tions dès lors que « la ca rac‐ 
té ri sa tion des élé ments consti tu tifs de l’une des in frac tions ex clut né‐ 
ces sai re ment la ca rac té ri sa tion des élé ments consti tu tifs de
l’autre 46 ». À la lu mière de cette règle, on pour rait consi dé rer que, si
les actes à l’ori gine des sui cides de sa la riés sont qua li fiés de har cè le‐ 
ment moral, ce qui im plique une ac tion in ten tion nelle de la part de
leur au teur, alors il est né ces sai re ment exclu de pou voir les qua li fier
de faute d’im pru dence au titre de l’ho mi cide par im pru dence. On
pour rait ajou ter en ce sens que le délit de har cè le ment moral peut
être consi dé ré comme un délit spé cial de vio lences 47, cette qua li fi ca‐ 
tion étant par na ture in com pa tible avec celle d’ho mi cide ou bles sures
par im pru dence.
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Né ces si té d’une ré forme lé gis la tive. Seule une ré forme lé gis la tive
pour rait donc per mettre de tenir compte au titre de la ré pres sion des
consé quences du har cè le ment moral au tra vail, en par ti cu lier les pas ‐
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sages à l’acte sui ci daire ré sul tant de la dé gra da tion des condi tions de
tra vail. Là en core, on ne peut qu’être éton né de voir que le lé gis la teur
a songé à cette hy po thèse mais sur le seul ter rain du har cè le ment
conju gal (loi n° 2020-936, 30 juillet 2020) et du har cè le ment sco laire
(loi n°  2022-299, 2  mars 2022). Pour ces deux dé lits dé sor mais, les
peines en cou rues sont ag gra vées et por tées à dix ans d’em pri son ne‐ 
ment ainsi qu’à 150  000  euros d’amende lorsque le har cè le ment a
conduit la vic time à se sui ci der ou ten ter de le faire (art. 222-33-2-1,
al. 3 et 222-33-2-3, al. 4, du Code pénal). En l’ab sence d’une telle ag‐ 
gra va tion com pa rable pour le har cè le ment moral au tra vail, les peines
maxi males en cou rues ac tuelles sont de deux ans d’em pri son ne ment
et de 30 000 euros d’amende. Com ment com prendre ce si lence lé gis‐ 
la tif après le choc sus ci té par l’af faire France Té lé com 48  ? La pre‐ 
mière ex pli ca tion tient sans doute au « su rin ves tis se ment » lé gis la tif
des vio lences conju gales et in tra fa mi liales au cours de ces der nières
an nées en gen drant une mé thode lé gis la tive en « œillères » 49. La se‐ 
conde, moins avouable et sans doute in cons ciente, ne serait- elle pas
à re cher cher dans la re pré sen ta tion des dé lin quants en cause  : d’un
côté des maris vio lents ou agres seurs sexistes in car nant une forme
ty pique du « mal contem po rain » ; de l’autre une dé lin quance en col
blanc que l’on peine tou jours au fond à stig ma ti ser (Las coumes, Na‐ 
gels, 2014).
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13  Le lé gis la teur a créé en pa ral lèle une nou velle me sure édu ca tive ju di‐ 
ciaire pou vant être pro non cée contre des au teurs mi neurs, à sa voir un stage
de sen si bi li sa tion au har cè le ment sco laire (art. 112-2, 9° du Code de la jus tice
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15  À la quelle nous avons ap pli qué un co ef fi cient (x 10) afin de per mettre une
meilleure vi si bi li té de la courbe en pa ral lèle de celle re la tive à l’ac ti vi té de la
Chambre so ciale (beau coup plus im por tante quan ti ta ti ve ment).
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des taux de re cours : l’appel et, a for tio ri, le pour voi en cas sa tion sont au tant
de filtres qui ne per mettent pas de faire des élé ments évo qués ci- dessus des
in di ca teurs sûrs et suf fi sants de l’ac ti vi té ju di ciaire dans son en semble.

17  On rap pel le ra que cette po li tique avait pour ob jec tif une ré duc tion de
22  000  postes sur 110  000, sans re cou rir à la pro cé dure de li cen cie ment,
mais en adop tant une stra té gie d’in ci ta tion au dé part vo lon taire com por tant
no tam ment une in dexa tion de la ré mu né ra tion des cadres ré gio naux sur le
nombre de dé parts de sa la riés.

18  Voir Cass. crim., 21  juin 2005, n°  04-86936  ; Cass.  crim., 1   déc. 2015,
n° 14-85.059.

19  Voir Cass. crim., 19 juin 2012, n° 11-87963.

20  Voir Cass. crim., 26  janv. 2016, n°  14-80455  : Dr. pén. 2016, n°  58, obs.
P. Conte  ; Cass. crim., 19  juin 2018, n° 17-84.007  : Dr. pén. 2018, n°  172, obs.
P. Conte.

21  Pour un rap pel, voir Cass. crim., 6 déc. 2011 : D. 2012, p. 225, obs. C. Gi‐ 
rault ; Dr. pén. 2012, n° 47, obs. M. Véron ; Cass. crim., 14 janv. 2014 : Dr. pén.
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22  Cass. crim., 8  sept. 2015, n°  13-83.299  ; Cass. crim., 19  juin 2018, n°  17-
84.007  : Dr. pén. 2018, n°  172, obs. P.  Conte  ; Cass.  crim., 13  nov. 2018, 17-
85.005 : Dr. pén. 2019, n° 22, obs. P. Conte.

23  Cass. crim., 15 déc. 2016, n° 15-81.853 : Dr. pén. 2017, n° 52, obs. P. Conte ;
Cass. crim., 13 nov. 2019, n° 18-85.367.
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24  La res pon sa bi li té pé nale de la per sonne mo rale en dé coule na tu rel le‐ 
ment, puisque la com mis sion d’une in frac tion par un or gane de la per sonne
mo rale pour son compte per met d’en ga ger sa res pon sa bi li té, voir art.  121-
2 CP.

25  La com pli ci té a éga le ment été mo bi li sée à l’en contre des cadres de se‐ 
cond plan ayant par ti ci pé à la mise en œuvre du plan, voir Cass. crim., 5 juin
2018, n° 17-87.524.

26  Voir Cass. crim., 26 juin 2002, n° 01-87.314. À cet égard, la re laxe d’un di‐ 
rec teur ter ri to rial dé ci dée par la cour d’appel de Paris dans l’af faire France
Té lé com, au motif qu’il n’au rait fait que ré per cu ter les ins truc tions de sa di‐ 
rec tion, nous semble ju ri di que ment très dis cu table (voir Bloch, 2022).

27  Voir déjà, en sens, Cass. crim., 1  déc. 2015, n° 14-85.059 (sol. im pli cite).

28  Ibid.

29  Cette ap proche col lec tive n’est pas non plus sans enjeu sur la pres crip‐ 
tion de l’ac tion pu blique, voir Cass. crim., 19  juin 2019, n° 18-85.725, sur le‐ 
quel voir Rous seau (2019).

30  Voir Cass. crim., 5 juin 2018, préc.

31  Il re vien dra néan moins à chaque vic time le soin de dé mon trer son ap‐ 
par te nance à ce col lec tif du rant la pé riode où la po li tique gé né rale de har‐ 
cè le ment a eu lieu pour se pré tendre vic time et pou voir se consti tuer par tie
ci vile.

32  Rapp. AN, n°  938, A. Louis, 10  mai 2018, qui s’ap puie sur le rap port du
Haut Conseil à l’éga li té entre les femmes et les hommes (2017, p. 32-33).

33  Art. 222-7 CP.

34  On rap pel le ra que l’in ten tion qui a pu être ca rac té ri sée dans le cadre du
délit de har cè le ment moral n’im plique pas d’in ten tion de nuire (voir supra).

35  Art. 223-13 CP.

36  Par exp., comp. Cass.  crim., 5  oct. 2004, n°  03-86.169, Bull. n°  230  ;
Rev.  pénit. 2005, p.  235, obs. J.-C.  Saint- Pau et Cass.  crim., 23  avril 2013,
n° 12-81.937  : Rev. pénit. 2013, p. 367, obs. J.-C. Saint- Pau  ; Rev. pénit. 2013,
p. 631, obs. F. Rous seau, [https://hal.archives- ouvertes.fr/hal-03528118/do‐ 
cu ment], consul té le 29 sep tembre 2023.

37  Voir Cass. crim., 14 janv. 1971, n° 69-92.994 ; D. 1971, p. 164, Rapp. Ro bert ;
Cass. crim., 29 mai 2001, n° 00-85.421.
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38  Voir Cass. crim., 3  nov. 2020, n°  20-80.352  ; Cass.  crim., 13  nov. 2019,
n°  18-85.367  : D.  2020, p. 916, note C. Du vert et Cass.  crim., 22  févr. 2022,
n° 21-82.266 (même af faire).

39  Voir Cass. crim., 3 nov. 2020, préc.

40  Comp. Cass. crim., 5 mars 1992, n° 91-81.295 : RSC 1993, p. 326 (pour un
dé faut de sur veillance d’une per sonne ayant des ten dances sui ci daires) ; voir
éga le ment Cass. crim., 22 nov. 2016, n° 15-87.650.

41  Voir Cass. crim., 13  no vembre 2019, préc. et Cass.  crim., 22  févr. 2022,
préc.

42  Voir Cass. crim., 22 févr. 2022, préc.

43  Voir Cass. crim., 13 no vembre 2019, préc. On si gna le ra que le conten tieux
civil n’a pas hé si té à qua li fier un sui cide en ac ci dent du tra vail, voir Cass.,
2 civ., 10 mai 2007, n° 05-13.771 et n° 06-10.230 : D. 2007, p. 791 ; JCP G 2007,
II, 10144 ; de même que le conten tieux ad mi nis tra tif a déjà pu en ga ger la res‐ 
pon sa bi li té de l’État pour faute à la suite d’un sui cide d’un élève de 14 ans
vic time de har cè le ment sco laire, voir TA Rouen, 12 mai 2011 : AJDA, p. 2431,
concl. C. Van Muyl der.

44  On rap pel le ra que cette dis tinc tion ne concerne que les per sonnes phy‐ 
siques, les per sonnes mo rales conti nuant d’être res pon sables en rai son
d’une faute simple même si la faute est en lien in di recte avec le dom mage,
voir art. 121-3, al. 4 et Cass. crim., 24 oct. 2000, n° 00-80.378 : D. 2002, p. 514,
note J.-C. Planque ; JCP 2001, II, 10535, note M. Daury- Fauveau ; RSC  2001,
p. 162, obs. Y. Mayaud ; Dr. pén. 2001, n° 29, obs. M. Véron.

45  Voir Cass. crim., 13  nov. 2019, n°  18-82.718  : Dr.  pén. 2020, n°  3, obs.
P. Conte.

46  Voir Cass. crim., 15 déc. 2021, n° 21-81.864 : D. 2022, p. 154, note G. Beaus‐ 
so nie ; Dr. pén. 2022, Dos sier  1, Non bis in idem, par P. Conte, M. Fou quet,
P. La brousse et O. Dé ci ma.

47  Ce qui ex plique d’ailleurs que des faits de har cè le ment moral soient par‐ 
fois ré pri més au titre des vio lences, voir Cass.  crim., 25  juill. 2018, n°  17-
84032  : RSC  2019, p.  99, obs. Y.  Mayaud  ; Cass.  crim., 16  nov. 2021, n°  20-
84.346 : Dr. pén. 2022, n° 4, obs. P. Conte ; voir éga le ment, T. corr. La Roche- 
sur-Yon, 22 avril 2002 : Gaz. Pal. 2002, n° 2, p. 1017, note J. Ro vins ki.

48  On rap pel le ra que la dé ci sion du tri bu nal de Paris du 20 dé cembre 2019,
lar ge ment com men tée par la presse, fut ren due six mois avant l’adop tion de
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la loi du 30 juillet 2020 ayant in tro duit l’ag gra va tion en cas de sui cide de la
vic time au sein du har cè le ment conju gal.

49  Rapp. AN, n°  2587, B. Couillard, 15  janv. 2020  ; Rapp. Sénat, n°  482,
M. Mer cier, 3 juin 2020 ; voir éga le ment Wester- Ouisse (2019).

RÉSUMÉ

Français
Si l’af faire France Té lé com a été l’oc ca sion de mon trer toutes les po ten tia li‐ 
tés du droit pénal et en par ti cu lier du délit de har cè le ment moral à ré pri mer
les pra tiques dites de har cè le ment ins ti tu tion nel, le fon de ment des
condam na tions re te nu par les juges du fond de meure fra gile, no tam ment
s’agis sant de l’im pu ta tion du délit aux di ri geants per sonnes phy siques qui
n’ont pas pris une part di recte aux faits ma té riels mais en ont été à l’ori gine
en rai son de l’adop tion d’une stra té gie d’en tre prise glo bale de dé fla tion
mas sive des ef fec tifs. Par ailleurs, en l’état du droit po si tif, il pa raît dif fi cile
pour le droit pénal de pou voir rendre compte des sui cides consé cu tifs aux
faits de har cè le ment moral ins ti tu tion nel, soit en rai son de dif fi cul tés liées à
l’éta blis se ment du lien cau sa li té, soit en rai son de la dif fi cul té à pou voir cu‐ 
mu ler les qua li fi ca tions de har cè le ment moral et d’ho mi cide par im pru‐ 
dence s’agis sant des mêmes faits. On ne peut qu’être éton né de l’ab sence de
ré ac tion lé gis la tive per met tant au droit pénal de mieux ap pré hen der le har‐ 
cè le ment moral ins ti tu tion nel, compte tenu du re ten tis se ment mé dia tique,
à l’époque, de l’af faire France Té lé com.

INDEX

Mots-clés
harcèlement moral, harcèlement institutionnel, harcèlement managérial,
suicide, homicide non intentionnel, France Télécom

AUTEUR

François Rousseau
Professeur de droit privé et de sciences criminelles, Nantes Université, Droit et
changement social (DCS – UMR CNRS 6297) ; francois.rousseau@univ-nantes.fr

http://host.docker.internal/amplitude-droit/index.php?id=517

