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TEXTE

Les dé chets semblent consub stan tiels aux ac ti vi tés de l’homme. Au‐ 
cune ac ti vi té hu maine, que ce soit sur terre, en mer, dans l’es pace ou
en core dans le monde nu mé rique, n’échappe à la pro duc tion des dé‐ 
chets (Le compte, 2017  ; Mon sain geon, 2017). La ré gle men ta tion des
dé chets ne date pas d’hier 1. Cer tains dé chets, en rai son de leur ex‐ 
trême dan ge ro si té aussi bien pour la santé hu maine que pour les gé‐ 
né ra tions fu tures, font l’objet d’une ré gle men ta tion spé ci fique et
même in ter na tio nale 2. Il est prin ci pa le ment fait ré fé rence aux dé‐ 
chets ra dio ac tifs 3, toxiques, nu cléaires (Ba la guer, 2019), bio lo giques,
aux dé chets mé di caux ou en core aux dé chets hu mains avec les ar‐ 
ticles L. 2223-1 et sui vants du Code gé né ral des col lec ti vi tés ter ri to‐ 
riales sur l’amé na ge ment des lieux d’in hu ma tion et des ci me tières
(Za chayus, 2019  ; Bru not, Thomp son, 2010). Il faut dire que ces dé‐ 
chets ont ceci de com mun qu’ils sont phy siques, ma té riels et tan‐ 
gibles 4.

1

Il existe ce pen dant une ca té go rie de dé chets liés aux ac ti vi tés de
l’homme qui de meure in ex plo rée, sinon peu étu diée aussi bien par la
doc trine ju ri dique que par les lé gis la tions de part et d’autre du globe.
Pour tant, les dé chets vir tuels ou dé chets nu mé riques im ma té riels, ou
en core en an glais di gi tal trash, sont tout aussi res pon sables de l’émis‐ 
sion de di oxyde de car bone (CO ), de la pol lu tion et du ré chauf fe ment
cli ma tique. Les études sur le nu mé rique 5 se contentent d’éta blir la
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consom ma tion éner gé tique des ou tils nu mé riques, ainsi que leur
émis sion de CO  sans re cher cher la part im pu table aux dé chets vir‐ 
tuels. Elles re lèvent gé né ra le ment que le nu mé rique consomme 10 %
de l’éner gie au ni veau mon dial et éta blissent une ré par ti tion en fonc‐ 
tion des ou tils em ployés. En effet, ces 10 % se ré par tissent ap proxi‐ 
ma ti ve ment entre 30 % pour les data cen ters, 30 % pour les équi pe‐ 
ments ter mi naux des uti li sa teurs, no tam ment les or di na teurs, et
40  % pour les ré seaux de té lé com mu ni ca tions. En France, les té lé‐ 
phones, ta blettes et autres écrans connec tés sont res pon sables de
plus de 10 % de la consom ma tion éner gé tique fran çaise, ce qui équi‐ 
vaut selon l’Agence de la tran si tion éco lo gique (ADEME) à la consom‐ 
ma tion an nuelle de près de 8,3 mil lions de foyers. De même, 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), dans son rap port  Pour un nu mé‐ 
rique sou te nable 6, se li mite à pré ci ser que le nu mé rique re pré sente
au jourd’hui de 3 à 4 % des émis sions de gaz à effet de serre dans le
monde et que ces émis sions pour raient aug men ter de 60  % d’ici à
2040. Il ap pert clai re ment que ces études sur l’em preinte car bone et
éner gé tique du nu mé rique n’in tègrent pas un rôle éven tuel des dé‐ 
chets vir tuels, ce qui au rait été per ti nent pour l’iden ti fi ca tion pré cise
des dif fé rentes sources de pol lu tion nu mé rique.

2

Le souci de cré di bi li té et d’ef fi ca ci té des po li tiques de pré ser va tion de
l’en vi ron ne ment et de tran si tion éco lo gique com mande de ne pas né‐ 
gli ger cette nou velle ca té go rie de dé chets qui connaît une im por tante
pro li fé ra tion de puis l’adop tion des me sures consé cu tives à la Covid- 
19 et plus pré ci sé ment du té lé tra vail 7. De plus, avec l’avè ne ment du
mé ta vers, de l’iden ti té nu mé rique 8, des smarts ci ties, des ob jets
connec tés, des cryp to cur ren cies et des non- fungible token (NTF), il est
cer tain que ces dé chets vir tuels se ront ap pe lés à pul lu ler. Ces der‐ 
niers de vraient par consé quent être au centre des ré flexions ju ri‐
diques. S’ils sont proches des dé chets so nores 9, ils ne doivent en
aucun cas être confon dus avec les dé chets nu mé riques ré sul tats de
l’ob so les cence pro gram mée ma té rielle. Ils sont par fois qua li fiés d’ob‐ 
jets ju ri diques non iden ti fiés 10 (Djazouli- Bensmain, 2019) et ont la
par ti cu la ri té d’être in tan gibles, im ma té riels et dif fi ciles à concep tua li‐ 
ser.

3

Si l’ob jec tif pre mier est d’ex plo rer cette réa li té qui tire ses fon da tions
dans l’es pace im ma té riel et d’in sis ter sur la né ces si té pour les pou ‐
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voirs pu blics de se sai sir de cette der nière, l’ana lyse de la part des dé‐ 
chets vir tuels aussi bien dans la pol lu tion nu mé rique que dans la dé‐ 
gra da tion de l’en vi ron ne ment est un préa lable. Il est cru cial que le
droit du nu mé rique tout comme le droit de l’en vi ron ne ment se sai‐ 
sissent des dé chets vir tuels. Pour le pre mier, à l’image des dé chets
ma té riels 11, les dé chets vir tuels ra len tissent et bouchent les ca naux
nu mé riques, les flux de don nées et me nacent par voie de consé‐ 
quence l’at trac ti vi té et la flui di té de la « vie vir tuelle 12 ». Pour le se‐ 
cond, les dé chets nu mé riques ma té riels et im ma té riels se ront dans
les dix pro chaines an nées l’un des prin ci paux émet teurs de CO  et
consom ma teurs d’éner gie (Bor dage, 2019).

2

Ainsi, il est ques tion de sen si bi li ser dans les lignes sui vantes sur cette
ca té go rie de dé chets nu mé riques qui est tout aussi à l’ori gine du ré‐ 
chauf fe ment cli ma tique. Pour ce faire, il sera, d’une part, ques tion de
re ve nir sur l’ap proche ju ri dique des  dé chets, d’ap por ter des pré ci‐ 
sions sur la no tion de dé chets vir tuels, de dé crire la part de ces dé‐ 
chets dans la pol lu tion nu mé rique (1) et, d’autre part, de pro po ser, à
par tir des me sures nor ma tives exis tantes, de pos sibles ou tils d’en ca‐ 
dre ment te nant compte de la spé ci fi ci té de ces dé chets (2).

5

1. La no tion de « dé chet »
Si, dans l’usage quo ti dien, ce qui est dé chet ne laisse gé né ra le ment
que peu de place à l’équi voque, il en est au tre ment lors qu’on y ajoute
le qua li fi ca tif « vir tuel ». Ce n’est guère éton nant dans la me sure où le
dé chet vir tuel n’est pas rat ta ché à une ma tière phy sique et tire ses
fon da tions dans un es pace im ma té riel. Le mot « dé chet » dé rive de
l’éty mo lo gie «  dé choir  » et du bas latin ca dere qui si gni fie tom ber.
Selon Bap tiste Mon sain geon est dé chet ce qui gît dans la pou belle, ce
qui en combre les dé charges, ce qui pol lue la na ture (Mon sain geon,
2017).

6

La ré gle men ta tion ac tuelle, bien que dense, four nit une dé fi ni tion des
dé chets (1.1) qui fait fi des don nées in dis pen sables à la des crip tion et à
la clas si fi ca tion en ty po lo gie des dé chets nu mé riques et plus pré ci sé‐ 
ment des dé chets vir tuels (1.2).
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1.1. Une concep tion res tric tive des dé ‐
chets nu mé riques
La di rec tive (UE) 2018/851 du 30  mai 2018 mo di fiant la di rec tive
2008/98/CE re la tive aux dé chets ap pré hende le dé chet comme
«  toute sub stance ou tout objet, ou plus gé né ra le ment tout bien
meuble, dont le dé ten teur se dé fait ou dont il a l’in ten tion ou l’obli ga‐ 
tion de se dé faire ». Cette dé fi ni tion re prise par l’ar ticle L. 541-1-1 du
Code de l’en vi ron ne ment a éga le ment ins pi ré la conven tion de Bâle
sur le contrôle des mou ve ments trans fron ta liers de dé chets dan ge‐ 
reux et de leur éli mi na tion 13. Si ces dif fé rents textes ont le mé rite de
ne pas faire de la ma tière tan gible l’élé ment consub stan tiel ou ca rac‐ 
té ris tique du dé chet, il faut néan moins re le ver qu’il existe en pra tique
une dis pa ri té dans l’en ca dre ment des dé chets. En effet, la ré gle men‐ 
ta tion en la ma tière ap pa raît dés équi li brée et se fait au dé tri ment des
dé chets vir tuels.

8

Alors que les dé chets ma té riels des ac ti vi tés hu maines, no tam ment
les dé chets mé na gers et d’ac ti vi tés éco no miques, sont l’objet d’un
cadre ju ri dique 14, les dé chets des ac ti vi tés hu maines dans l’es pace
nu mé rique sont en core dé pour vus aussi bien de ré gle men ta tion que
de ré gu la tion. Et pour tant, le monde vir tuel copie le monde réel avec
son goût pour les dé chets. La cor beille pré sente dans nos or di na teurs
et les fonc tions de nos mes sa ge ries en sont une par faite illus tra tion.
Quand bien même le lé gis la teur s’in té resse à la pro duc tion nu mé‐ 
rique des dé chets, ce n’est que pour sai sir leur as pect vi sible et donc
ma té riel 15. Ce qui se ma té ria lise d’ailleurs dans les po li tiques de col‐ 
lecte, de re cy clage et de va lo ri sa tion des ter mi naux tels que les té lé‐ 
phones, les ta blettes et les or di na teurs por tables dont les consom ma‐ 
teurs sou haitent se dé faire 16. Le lé gis la teur ne s’in té resse en réa li té
qu’aux ou tils ma té riels dé lais sés per met tant ou qui per met taient le
nu mé rique et qui sont qua li fiés par cer tains au teurs de « dé charges
nu mé riques » (Creane, 2015).

9

La di rec tive de 2018 et le Code de l’en vi ron ne ment abondent dans le
même sens lors qu’ils mettent es sen tiel le ment l’ac cent sur «  la lutte
contre l’ob so les cence pro gram mée » des équi pe ments élec triques et
élec tro niques. Par ailleurs, si les lois 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
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France et n° 2020-105 du 10 fé vrier 2020 re la tive à la lutte contre le
gas pillage et à l’éco no mie cir cu laire ont le mé rite d’in té grer la di men‐ 
sion im ma té rielle «  éco con cep tion des ser vices nu mé riques  » dans
l’étude de la pol lu tion nu mé rique, il faut dire qu’elles ne font néan‐ 
moins pas ex cep tion. Elles re tiennent éga le ment une ap proche prin‐ 
ci pa le ment ma té rielle des dé chets nu mé riques. C’est ainsi que l’ar‐ 
ticle 13 du pre mier texte dis pose que

« lorsque cela est né ces saire pour at teindre les ob jec tifs de col lecte
qui leur sont fixés en ap pli ca tion de la pré sente sec tion et afin de ré ‐
duire les stocks d’équi pe ments usa gés in uti li sés, les pro duc teurs
d’équi pe ments élec triques et élec tro niques ou leur éco- organisme
mènent, chaque année, des opé ra tions de col lecte na tio nale ac com ‐
pa gnées d’une prime au re tour pour les par ti cu liers qui rap portent
les équi pe ments dont ils sou haitent se dé faire, pour les té lé phones,
les ta blettes et les or di na teurs por tables ».

En réa li té, si la ré gle men ta tion ac tuelle se fo ca lise sur les dé chets nu‐ 
mé riques ma té riels, c’est prin ci pa le ment parce qu’ils sont vi sibles et
moins abs traits. La ca té go rie vir tuelle ou im ma té rielle des dé chets
nu mé riques est donc la grande ou bliée de la tran si tion éco lo gique
bien qu’elle soit tout au tant à l’ori gine de l’émis sion de CO  que de la
pol lu tion en vi ron ne men tale. Il sem ble rait d’ailleurs que ces dé chets
jouent un rôle consi dé rable dans la consom ma tion éner gé tique de
nos ou tils in for ma tiques (An drae, 2020).

11

2

Les dé chets nu mé riques ma té riels et im ma té riels sont à l’ori gine de
l’em preinte car bone du nu mé rique. Si la part des ter mi naux dans
cette em preinte est vi sible et consi dé rable 17, la prise de conscience
de l’exis tence des dé chets vir tuels est es sen tielle pour faire du nu mé‐ 
rique un le vier de la tran si tion éco lo gique confor mé ment aux ob jec‐ 
tifs pour sui vis par la Conven tion ci toyenne pour le cli mat 18.

12

1.2. Une né ces saire prise en compte des
dé chets vir tuels
Cet ar ticle s’ins crit dans la même li gnée que les ré flexions sur la sou‐ 
ve rai ne té dans l’es pace nu mé rique dans la me sure où il s’agit d’une
cer taine ma nière pour un État de contrô ler, voire de maî tri ser, la pro‐ 
duc tion des dé chets dans son es pace vir tuel. L’appel à une concep ‐
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tion plus com plète des dé chets nu mé riques se fait ainsi res sen tir. Au‐ 
tre ment dit, à une concep tion qui ne se ré duit plus uni que ment à la
ca té go rie ma té rielle de ces dé chets mais qui en globe l’as pect im ma‐ 
té riel dont l’ob so les cence pro gram mée lo gi ciel se rait l’am pli fi ca teur.

L’étude des dé chets vir tuels ne peut ré vé ler toute sa per ti nence
qu’avec l’ap pré hen sion de la no tion de « cor beille ». Ce mot po ly sé‐ 
mique n’est pas étran ger au droit et plus pré ci sé ment au droit de la
concur rence 19(Arhel, 2002). La cor beille nu mé rique est ap pré hen dée
ici comme une forme de zone de tran sit des ti née à re ce voir tous les
blocs de don nées dont on a l’in ten tion de se dé faire 20. La pré sence
des dé chets dans cette zone dé pend de la vo lon té de l’uti li sa teur de
l’outil nu mé rique. C’est d’ailleurs la rai son pour la quelle les dé chets
vir tuels subis échappent en core à la cor beille nu mé rique.

14

Le dé chet vir tuel peut tout d’abord s’en tendre comme un en semble
stable et struc tu ré de don nées al té rées pré sentes dans la cor beille
nu mé rique ou dans la mé moire morte d’un ter mi nal. Cette ap proche
du dé chet vir tuel n’est pas éloi gnée de la dé fi ni tion four nie par l’ar‐ 
ticle L.  541-1-1 du Code de l’en vi ron ne ment puis qu’elle met l’ac cent
sur l’ac tion et la vo lon té du dé ten teur ou de l’au teur du fi chier. La
pré sence dans la cor beille nu mé rique de ce bloc struc tu ré et stable
de don nées tra dui rait sans équi voque la vo lon té, l’in ten tion de l’uti li‐ 
sa teur ou de l’au teur de les aban don ner ou de s’en des sai sir. Le dé‐ 
chet vir tuel est fa ci le ment iden ti fiable ici puisque tout dé pend de
l’ac tion de l’au teur du fi chier.

15

Le dé chet vir tuel s’en tend en suite comme tout ré si du d’une ac ti vi té
en ligne à l’ori gine d’une sur con som ma tion éner gé tique et d’une sur‐ 
émis sion de CO  re la ti ve ment à ce qui est né ces saire pour la réa li sa‐ 
tion d’une tâche nu mé rique dé ter mi née. Cette ac ti vi té peut consis ter
à un pro ces sus de trai te ment de textes ou à une ac ti vi té sur un mo‐ 
teur de re cherche. Il n’y a pas ici une vo lon té iden ti fiable de l’au teur
ou du consom ma teur nu mé rique de s’en dé faire ou de l’aban don ner
puis qu’il n’a gé né ra le ment pas conscience de leur exis tence. La pro‐ 
duc tion de cette ty po lo gie de dé chet est gé né ra le ment fonc tion de
l’éco- usage nu mé rique propre à chaque per sonne phy sique ou mo‐ 
rale.

16

2

Le dé chet vir tuel peut enfin s’en tendre comme toute perte qu’un fi‐ 
chier ou une don née éprouve dans sa quan ti té et/ou sa qua li té et

17
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ren dant im propre son ex ploi ta tion. La perte de va leur d’un fi chier
peut par fois pro ve nir de leur du pli ca tion ou en core du trai te ment du
bloc stable et struc tu ré des don nées.

Il dé coule de ces dif fé rentes ap proches que les dé chets vir tuels
peuvent faire l’objet de clas si fi ca tions selon qu’ils sont vou lus ou subis
par le consom ma teur nu mé rique. Il est aussi pos sible de les dis tin‐ 
guer selon qu’ils sont flot tants ou inertes 21. Les dé chets vir tuels
inertes sont des dé chets qui ne cir culent pas et qui ont très peu d’in‐ 
ci dence sur les ca naux nu mé riques. Ils sont propres à leur outil nu‐ 
mé rique source et source de sur con som ma tion en éner gie de celui- 
ci. À l’in verse, les dé chets flot tants sont des blocs de don nées al té rés
ou ré si dus de don nées qui cir culent dans les ca naux nu mé riques, les
flux de don nées et qui ont perdu de leur in té rêt re la ti ve ment à leur
des ti na taire, à un trai te ment nu mé rique. Afin de rendre plus concrète
la ma tière, il est né ces saire d’exa mi ner les si tua tions de pro duc tion
des dé chets vir tuels.

18

En effet, si les dé chets sont des choses aban don nées ou dé lais sées,
les comptes uti li sa teurs qui sont dé lais sés (en rai son du décès de
l’uti li sa teur) ou vo lon tai re ment aban don nés consti tue raient de vé ri‐ 
tables dé chets vir tuels qui sont non seule ment source de pol lu tion de
l’es pace pu blic nu mé rique mais aussi de sur con som ma tion éner gé‐ 
tique des ser veurs 22. C’est dans cet es prit que le ré seau so cial Fa ce‐ 
book est d’ailleurs qua li fié de ci me tière mon dial en rai son du nombre
de pro fils aban don nés et qui ne sont pas voués à être sup pri més
confor mé ment au Rè gle ment gé né ral sur la pro tec tion des don‐ 
nées 23. Si la dif fi cul té ici se situe dans l’iden ti fi ca tion de ce que l’on
pour rait qua li fier de  pro fils dé chets, elle peut être sur mon tée par
l’ana lyse et l’éva lua tion de l’ac ti vi té du compte- profil pen dant une
cer taine pé riode. Il s’agira par exemple de dé fi nir un ré gime de pres‐ 
crip tion à l’issue de la quelle le compte bas cu le ra dans la ca té go rie de
dé chets et sera ainsi voué à la sup pres sion. Ainsi, les dif fé rents
comptes in ac tifs sur les ré seaux so ciaux en rai son prin ci pa le ment du
décès de leurs pro prié taires s’ap pa ren te ront à des choses laissées- 
pour-compte, aban don nées 24.

19

Par ailleurs, si le dé chet est en ten du comme une chose de la quelle on
se dé fait, un fi chier Word, PDF ou dos sier pré sent dans la cor beille
d’un ter mi nal ma té ria lise l’in ten tion de son au teur de s’en dé faire et

20
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s’ap pa rente par consé quent à un dé chet vir tuel. Il consti tue ainsi une
par faite illus tra tion du cas où un uti li sa teur a clai re ment dé ci dé de se
sé pa rer d’une image, d’un fi chier. C’est éga le ment un ex cellent
exemple de dé chets inertes 25. Il convient de si gna ler que le fait pour
un uti li sa teur de vider sa cor beille ne met pas pour au tant fin à l’exis‐ 
tence de ces dé chets 26. En outre, si la cor beille une fois vidée fait
dis pa raître les dé chets qui y étaient pré sents, il faut dire que ces der‐ 
niers conti nuent néan moins à gé né rer une sur con som ma tion d’éner‐ 
gie. C’est d’ailleurs la rai son pour la quelle ils peuvent être re cons ti‐ 
tués (Djazouli- Bensmain, 2019). C’est dans cette op tique que les opé‐ 
ra teurs ont dé ve lop pé des pro ces sus et lo gi ciels des ti nés à la sup‐ 
pres sion dé fi ni tive de don nées stables et struc tu rés des équi pe ments
nu mé riques 27. Lorsque l’ADEME, dans son nou veau guide En route
vers la so brié té nu mé rique 28, conseille de désen com brer les or di na‐ 
teurs de « don nées in utiles » tels que le té lé char ge ment, l’his to rique
ou en core les co okies, il y a une in dexa tion im pli cite du rôle des dé‐ 
chets vir tuels inertes sur la flui di té nu mé rique et dans l’em preinte
car bone du nu mé rique.

L’ou ver ture de plu sieurs fe nêtres ou mo teurs de re cherche, la lec ture
de conte nus nu mé riques en ligne et la mise en veille d’un outil nu mé‐ 
rique gé nèrent une va rié té de ré si dus. Ces ré si dus ou pertes ré si‐ 
duelles de don nées ou fi chiers ré si duels de caches et de flots de don‐ 
nées pro duits au cours d’une tâche nu mé rique sont, s’ils ne sont pas
éli mi nés, à l’ori gine de la sur charge des data cen ters et donc de la
sur con som ma tion en élec tri ci té de ces der niers. Ils ap par tiennent à
la ca té go rie de dé chets flot tants en rai son de leur in ci dence sur la
cir cu la tion des don nées 29. Lorsque l’ADEME pré co nise de li mi ter le
nombre de pro grammes ou d’on glets ou verts et in uti li sés, il y a cette
fois une forme d’in dexa tion des dé chets vir tuels flot tants dans la pol‐ 
lu tion nu mé rique 30.

21

De plus, la consom ma tion en éner gie liée au fonc tion ne ment des ou‐ 
tils nu mé riques et prin ci pa le ment des smart phones a long temps été
un sujet de pré oc cu pa tion des fa bri cants. Ces der niers ont dé ve lop pé
une série de lo gi ciels de net toyage des dé chets vir tuels 31. C’est dans
l’op tique de ré duire la sur charge de ses data cen ters et de faire des
éco no mies sur la consom ma tion en élec tri ci té de ses ser veurs que les
al go rithmes de la pla te forme You Tube « in ter rompent » une lec ture
en ligne en cas d’in ac ti vi té sur l’outil nu mé rique du rant une cer taine
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pé riode. Ce fai sant, ils ré duisent la pro duc tion des pertes ré si duelles.
L’ob so les cence pro gram mée gé nère éga le ment des dé chets vir tuels
flot tants puis qu’elle rend les blocs stables de don nées in opé rants, in‐ 
utiles et im propres à une ex ploi ta tion.

Il res sort clai re ment que le nu mé rique est à l’ori gine d’une évo lu tion
dans la concep tion des dé chets et que ces der niers ne sau raient se
conce voir uni que ment comme une res de re lic ta puis qu’ils en globent
ici bien plus que la seule chose dé lais sée ou vouée à l’être.
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2. Les ou tils d’en ca dre ment des
dé chets vir tuels
Les dé chets vir tuels ne se rap prochent pas des dé chets ma té riels
seule ment en ce qui concerne la vo lon té ou l’in ten tion de leurs dé‐ 
ten teurs de s’en dé faire. Cer taines me sures d’en ca dre ment de la pro‐ 
duc tion des dé chets tan gibles peuvent s’étendre aux dé chets vir tuels
(2.1). Ce pen dant, la spé ci fi ci té des dé chets im ma té riels com mande
d’es quis ser de nou veaux ou tils (2.2).
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2.1. La trans po si tion des normes exis ‐
tantes aux dé chets vir tuels
Bien que la lé gis la tion sur les dé chets et les dif fé rents tra vaux 32 sur
l’éco con cep tion des lo gi ciels et des pla te formes nu mé riques ne
prenne pas en compte les dé chets vir tuels dans l’éva lua tion de la pol‐ 
lu tion nu mé rique, cer taines des me sures qui y sont pré co ni sées ou
im po sées peuvent s’ap pli quer aux dé chets vir tuels.

25

Il en est par exemple des po li tiques de tri, de re cy clage et de trai te‐ 
ment (toute opé ra tion de va lo ri sa tion ou d’éli mi na tion, y com pris la
pré pa ra tion qui pré cède la va lo ri sa tion ou l’éli mi na tion) des dé‐ 
chets 33. Dans cette pers pec tive, le tri des dé chets vir tuels consis te ra
à sé pa rer les blocs stables et struc tu rés de don nées de lec ture simple
ou ca chés et les blocs stables et struc tu rés de don nées écri tures en
vue de leur trai te ment. Plus sim ple ment, il s’agira de re grou per les fi‐ 
chiers al té rés des cor beilles en fonc tion de leur na ture, de leur ex‐ 
ten sion. Un fi chier Word pour ra par exemple faire l’objet d’un re cy‐ 
clage en ré écri ture. Pour les fi chiers dont la re va lo ri sa tion semble im ‐
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pos sible, il se rait utile de pré co ni ser l’ex ploi ta tion de lo gi ciels de sup‐ 
pres sion de don nées in utiles, y com pris de fi chiers caches.

De même, l’en ca dre ment de la pro duc tion des dé chets vir tuels pour‐ 
rait se faire par le dis po si tif «  Oui Pub  » ins ti tué par le dé cret du
28  no vembre 2022 34. Ce dis po si tif pour rait prendre la forme d’une
fonc tion na li té des ti née à ma té ria li ser l’in ten tion d’un uti li sa teur de
re ce voir ou non des mails pu bli ci taires. En effet, ces mails sont gé né‐ 
ra le ment dé po sés dans les mes sa ge ries en dépit du sou hait de l’uti li‐ 
sa teur de s’en sous traire. Ils de viennent ainsi des dé chets vir tuels
ayant un im pact car bone non né gli geable.
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Par ailleurs, «  le dis po si tif d’af fi chage de l’im pact en vi ron ne men tal
des biens et ser vices  » de la loi du 22  août 2021 35 peut éga le ment
jouer un rôle dans la ré duc tion des dé chets vir tuels et, par tant, leur
en ca dre ment. Il est ques tion d’ap por ter aux consom ma teurs des in‐ 
for ma tions non seule ment sur les émis sions en CO  des ac ti vi tés nu‐ 
mé riques (une re quête sur un mo teur de re cherche émet l’équi valent
de 5 à 7 grammes de CO ; l’envoi d’un mail avec une pièce jointe d’un
méga octet émet en vi ron 19 grammes de CO ; il en est de même de la
lec ture des vi déos en ligne, du sto ckage des pho tos, du strea ming  ;
The Shift Pro ject re lève que la vidéo en ligne gé nère 300 mil lions de
tonnes de CO  par an 36), mais éga le ment sur les dé chets im ma té riels
gé né rés par les ou tils et les tâches nu mé riques. Pour ce faire, il est
né ces saire d’iden ti fier leur part dans l’em preinte car bone du nu mé‐ 
rique. Tâche qui s’avère dif fi cile et c’est à juste titre que Fran çoise
Ber thoud sou li gnait qu’il était « dif fi cile de se faire une idée pré cise
de l’état de nos connais sances sur les im pacts en vi ron ne men taux des
tech no lo gies nu mé riques » (Ber thoud, 2017). L’ARCEP abonde dans le
même sens lors qu’elle re lève que « 5 % de l’em preinte en vi ron ne men‐ 
tale du nu mé rique est im pu table aux ré seaux et les in for ma tions sont
en core trop peu nom breuses pour per mettre la dé com po si tion de cet
im pact et d’iden ti fier fi ne ment les le viers d’ac tion ».
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C’est dans ce sens que dif fé rentes études 37 éta blissent la consom ma‐ 
tion éner gé tique des ou tils nu mé riques, ainsi que leur émis sion en
CO  sans re cher cher la part im pu table aux dé chets vir tuels. Elles re‐ 
lèvent gé né ra le ment que le nu mé rique consomme 10  % de l’éner gie
au ni veau mon dial et éta blissent une ré par ti tion en fonc tion des ou‐ 
tils em ployés. En effet, ces 10  % se ré par tissent ap proxi ma ti ve ment
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entre 30 % pour les data cen ters, 30 % pour les équi pe ments ter mi‐ 
naux des uti li sa teurs, dont les or di na teurs, et 40 % pour les ré seaux
de té lé com mu ni ca tions. En France, les té lé phones, ta blettes et autres
écrans connec tés sont res pon sables de plus de 10 % de la consom ma‐ 
tion éner gé tique, ce qui équi vaut, selon l’ADEME, à la consom ma tion
an nuelle de près de 8,3 mil lions de foyers.

Ana ly ser la part des dé chets vir tuels dans la pol lu tion nu mé rique ou
dans l’em preinte en vi ron ne men tale du nu mé rique re vien drait tout
d’abord à éva luer ou à es ti mer les grammes de CO  dé cou lant de la
pré sence de ces dé chets dans un ter mi nal ou dans les ca naux de don‐ 
nées. En réa li té, il s’agira d’ana ly ser pour une tâche nu mé rique pré‐ 
cise la quan ti té de CO  pro duite selon que le ter mi nal per met tant le
nu mé rique est « neutre » ou inon dé de mul tiples dé chets vir tuels. En
effet, les en quêtes de ter rain ont per mis de consta ter qu’une re quête
sur un mo teur de re cherche à par tir d’un or di na teur neuf ou fai sant
l’objet d’une ges tion nu mé rique éco res pon sable émet trait moins de
CO  et consom me rait moins d’éner gie qu’un or di na teur conte nant
une pa no plie de fi chiers dans la cor beille ou en core ayant plu sieurs
fe nêtres ou vertes. Cette dif fé rence dans la consom ma tion d’éner gie
et dans l’émis sion de CO  per met d’ap pré cier la pol lu tion nu mé rique
im pu table aux dé chets vir tuels. Si les dé chets vir tuels ne sont pas ex‐ 
pli ci te ment cités, l’ac cent mis sur le com por te ment des uti li sa teurs à
tra vers le concept « so brié té nu mé rique » vise en réa li té à ré duire la
pro duc tion de ces dé chets 38.
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Il convient de sou li gner que tout outil nu mé rique dès sa pre mière
mise en marche gé nère des dé chets vir tuels mais la quan ti té et la fré‐ 
quence dans la pro duc tion dé pend en par tie du com por te ment de
l’uti li sa teur et de la concep tion des codes in for ma tiques. C’est la rai‐ 
son pour la quelle cer tains tra vaux in dexent la confi gu ra tion des ap‐ 
pli ca tions pour jus ti fier le dé ca lage dans l’émis sion des CO  ou dans la
consom ma tion d’éner gie pour une tâche don née 39 et pré co nisent
l’éco con cep tion des sites et ap pli ca tions pour ré duire l’em preinte
car bone nu mé rique. Il convient de noter que l’enjeu ne sau rait être de
dis sua der l’usage des ou tils nu mé riques mais d’as su rer une ges tion
du rable des dé chets vir tuels.
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2.2. L’es quisse d’ou tils nou veaux spé ci ‐
fiques aux dé chets vir tuels
Un essai d’en ca dre ment des dé chets vir tuels ne sau rait fait fi des in‐ 
ter ro ga tions sur les sources de ces dé chets ainsi que sur les res pon‐ 
sa bi li tés sus cep tibles d’en dé cou ler. Qui pro duit les dé chets vir tuels ?
Est- ce l’usa ger du nu mé rique ? ou alors la pla te forme qui, en conser‐ 
vant les don nées sur ses ser veurs par ti cipe à la pol lu tion nu mé rique ?
Il s’agit en réa li té d’iden ti fier la source des dé chets ou son pro duc teur
et, par consé quent, l’ac teur au quel il re vien dra en fin de compte de
trai ter ces dé chets vir tuels. Au tre ment dit, l’ac teur sur le quel pè se‐ 
ront l’obli ga tion de re cy clage, d’éli mi na tion et le rè gle ment d’une
éven tuelle taxe de pol lu tion nu mé rique.
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Plu sieurs res pon sa bi li tés peuvent être re te nues. Celle de la pla te‐ 
forme qui conti nue de sau ve gar der dans ses data cen ters les don nées
dé lais sées par les usa gers ou à pro pos des quelles l’au teur a ma ni fes té
une in ten tion claire de s’en dé faire. Ces don nées non éli mi nées par la
pla te forme en traînent une sur con som ma tion éner gé tique, en eau et
une sur émis sion de CO . Il est clair qu’ici l’ave nir de ces dé chets, no‐ 
tam ment leur re cy clage, re va lo ri sa tion ou éli mi na tion, dé pend de la
pla te forme. Il est donc lo gique de faire peser sur cette der nière une
obli ga tion de mi ni mi ser la pro duc tion des dé chets vir tuels. C’est
d’ailleurs dans ce sens que des études pré co nisent d’in ci ter les opé ra‐ 
teurs à ces ser leur po li tique de conser va tion quasi au to ma tique des
don nées aban don nées ou éli mi nées par les uti li sa teurs. Ce qui ne
man que ra pas d’in ter ro ger de nom breuses lé gis la tions, spé cia le ment
celles sur la conser va tion des don nées de connexion ou en core sur
les don nées mé di cales et le ren sei gne ment 40.
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La res pon sa bi li té des uti li sa teurs peut être re te nue lorsque l’usage du
nu mé rique ou des ou tils nu mé riques ne fait pas l’objet d’une ges tion
éco res pon sable. Si la so brié té nu mé rique semble consti tuer pour
l’ins tant un droit mou, la ré gu la tion par la don née fa vo ri se ra le pas‐
sage à un droit dur. La ré gu la tion par la don née s’en tend comme une
mo da li té de ré gu la tion qui consiste à ex ploi ter la puis sance de l’in for‐ 
ma tion afin de mieux at teindre les ob jec tifs de pro tec tion de l’en vi‐ 
ron ne ment, en par ti cu lier de ré duc tion des dé chets 41. Elle per met tra
de dis tin guer le consom ma teur éco res pon sable dans l’usage des ou ‐
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tils et ser vices nu mé riques des autres. Il sera ai sé ment pos sible de
connaître la masse de dé chets vir tuels pro duits par mé nage et par
outil nu mé rique. C’est dans cette pers pec tive qu’il peut être in tro duit
un quota dans la pro duc tion des dé chets vir tuels et une im po si tion
en cas de dé pas se ment de celui- ci ou alors en fonc tion de la masse
de don nées sto ckées par les pla te formes. Il convient tou te fois de si‐ 
gna ler les dif fi cul tés et no tam ment ju ri diques aux quelles fe rait face
une ré gu la tion par la don née. En effet, l’accès aux don nées sur les dé‐ 
chets vir tuels pro duits par les consom ma teurs peut s’ap pa ren ter à un
trai te ment au sens du Rè gle ment gé né ral sur la pro tec tion des don‐ 
nées 42 dans la me sure où, bien que dé chets vir tuels, ces der niers
pour raient être consi dé rés comme des don nées à ca rac tère per son‐ 
nel. La forme de dé chet des don nées n’ex clut ainsi pas a prio ri l’ap pli‐ 
ca tion de la lé gis la tion sur la pro tec tion des don nées. Ce pen dant,
l’im pé rieuse né ces si té de pro té ger l’en vi ron ne ment, la santé et de ne
pas com pro mettre le bien- être des gé né ra tions fu tures com mande
d’ap pré hen der ces don nées aban don nées sous un autre angle 43. Plus
concrè te ment, il pour rait s’agir d’ac cor der aux dé chets vir tuels un
sta tut par ti cu lier qui per met trait de les sous traire de l’ap pli ca tion du
RGPD.

L’en ca dre ment de la pro duc tion des dé chets vir tuels pour rait éga le‐ 
ment pas ser par la mise en place d’une obli ga tion de « put off » ou de
«  désac ti va tion  » des ser vices In ter net ou de la connexion In ter net
après une cer taine pé riode d’in ac ti vi té sur un outil nu mé rique. La
règle n’est ainsi plus des ti née seule ment à ga ran tir la sé cu ri té de
l’outil nu mé rique mais éga le ment et dé sor mais à ré duire l’émis sion
des dé chets vir tuels, et donc à pro té ger l’en vi ron ne ment. En effet,
l’ac ti va tion per ma nente des don nées In ter net sur un ap pa reil mo bi‐ 
lise les data cen ters qui stockent des don nées, consomment de l’élec‐ 
tri ci té, de l’eau et émettent du CO . Les data cen ters sont ainsi sol li ci‐ 
tés du fait d’une de mande éner gé tique en aug men ta tion liée à ces
pra tiques éner gi vores. C’est dans le même rai son ne ment que s’ins crit
le rè gle ment (UE) 2023/826 de la Com mis sion du 17  avril 2023 éta‐ 
blis sant les exi gences d’éco con cep tion re la tives à la consom ma tion
d’éner gie en mode arrêt, en mode veille et en veille avec main tien de
la connexion au ré seau des équi pe ments mé na gers et de bu reau élec‐ 
triques et élec tro niques, confor mé ment à la di rec tive 2009/125/CE
du Par le ment eu ro péen et du Conseil.

35

2



La corbeille numérique, vers un tri et une régulation des déchets virtuels ?

BIBLIOGRAPHIE

Les adresses In ter net ci tées dans cet
ar ticle ont été consul tées le 19  jan vier
2024.

AN DRAE A. S. G., 2020, «  Hy po theses for
pri ma ry ener gy use, elec tri ci ty use and
CO  emis sions of glo bal com pu ting and
its shares of the total bet ween 2020
and 2030  », WSEAS Tran sac tions on
Power Sys tems, vol. 15, p. 50-59

ARHEL P., 2002, « La pra tique de la cor‐ 
beille de la ma riée rat tra pée par… le
juge pénal », Pe tites af fiches, n° 79, p. 4

BA LA GUER F., 2019, «  Les dé chets nu‐ 
cléaires, ou les cailloux dans la chaus‐ 
sure de l’éco no mie cir cu laire », Droit et
ville, n° 87, p. 227- 247

BER THOUD F., 2017, « Nu mé rique et éco lo‐ 
gie », An nales des mines. Res pon sa bi li té
et en vi ron ne ment, vol. 87, n° 3, p. 72-75

BRU NOT A., THOMP SON C., 2010, «  La ges‐ 
tion des dé chets d’ac ti vi té de soins à
risques in fec tieux par les pro fes sion‐ 
nels de santé li bé raux  : étude de pra‐ 
tiques », So cié té fran çaise de santé pu‐ 
blique, vol. 22, p. 605-615

Le ca rac tère in tan gible des dé chets vir tuels im pose une ap proche re‐ 
nou ve lée dans la ges tion et dans la pré ven tion de la pro duc tion des
dé chets. La ré gu la tion par la don née est es sen tielle pour le contrôle
et la ré pres sion de la pro duc tion des dé chets vir tuels. En effet, les
ou tils tech niques rendent pos sible l’ana lyse de la consom ma tion
éner gé tique et d’émis sion de CO  des or di na teurs et des té lé phones.
Apple a d’ailleurs dé ve lop pé, bien avant la loi AGEC (anti- gaspillage
pour une éco no mie cir cu laire) et la loi de 2021 vi sant à ré duire l’em‐ 
preinte en vi ron ne men tale du nu mé rique en France, un lo gi ciel diag‐ 
nos tic ca pable d’éta blir le nombre de fois qu’un ap pa reil a été re char‐ 
gé de puis sa mise en ser vice (le pour cen tage de bat te rie au mo ment
de la mise en charge), le nombre de ré ini tia li sa tions, de mises en
veille d’un ap pa reil, ainsi que le nombre de fois qu’il a été éteint. Cet
outil vise no tam ment à iden ti fier les dys fonc tion ne ments de la bat te‐ 
rie qui re lè ve raient du dé faut de fa bri ca tion ou alors du mau vais
usage ou en tre tien de l’uti li sa teur. Les conclu sions de ce lo gi ciel
condi tionnent le dé clen che ment de la ga ran tie ré pa ra tion ou l’exo né‐ 
ra tion de l’opé ra teur. Un tel outil pour rait ser vir à l’éva lua tion de la
so brié té nu mé rique d’un consom ma teur ou d’un or di na teur 44. Il res‐ 
sort ainsi deux le viers d’ac tion pour l’en ca dre ment des dé chets vir‐ 
tuels. L’un cen tré sur les ac teurs pri vés et l’autre cen tré sur l’ac tion
des pou voirs pu blics.

36

2

2



La corbeille numérique, vers un tri et une régulation des déchets virtuels ?

NOTES

1  Com ment ne pas se rap pe ler des fa meux ar rê tés pris en 1884 par le pré fet
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nu mé rique éco lo gique  ; étude de Green IT, 2019, Em preinte en vi ron ne men‐ 
tale du nu mé rique mon dial.

6   L’ADEME, qui or ga nise ré gu liè re ment des se maines eu ro péennes de ré‐ 
duc tion des dé chets (SERD) qui visent à mettre en lu mière les bonnes pra‐ 
tiques de consom ma tion al lant dans le sens de la pré ven tion des dé chets, ne
s’in té resse pas aux dé chets vir tuels (la SERD 2023 a été consa crée au thème
des em bal lages, celle de 2022, au thème du tex tile). Les dé chets vir tuels
semblent né gli gés par les ins ti tu tions en charge de la pro tec tion de l’en vi‐ 
ron ne ment ; ils sont les grands ou bliés de la tran si tion éco lo gique.

7  Et plus pré ci sé ment les po li tiques de té lé tra vail.

8  Dé cret n°  2022-676 du 26  avril 2022 au to ri sant la créa tion d’un moyen
d’iden ti fi ca tion élec tro nique dé nom mé «  Ser vice de ga ran tie de l’iden ti té
nu mé rique » (SGIN) et abro geant le dé cret n° 2019-452 du 13 mai 2019 au to‐ 
ri sant la créa tion d’un moyen d’iden ti fi ca tion élec tro nique dé nom mé « Au‐ 
then ti fi ca tion en ligne cer ti fiée sur mo bile », [https://www.le gi france.gouv.f
r/jorf/id/JORF TEXT000045667825].

9  Le ré gime des dé chets vir tuels, en rai son de leur na ture im ma té rielle,
pour rait s’ins pi rer de celui du bruit. Cette ap proche semble per ti nente tant
les ef fets de ces deux élé ments tendent à en gen drer des nui sances
concrètes sur l’en vi ron ne ment, sur le ré chauf fe ment cli ma tique sans pour
au tant être tan gibles ; voir les ar ticles L. 571-1 à L. 571-19 du Code de l’en vi‐ 
ron ne ment.

10  Le dra ma turge Ra fael Spre gel burd rap pelle dans sa pièce Spam que le
monde vir tuel copie le monde réel pour es sayer de sem bler cré dible. Alors il
copie aussi son goût pour les dé chets. Com ment ex pli quer au tre ment sinon
les spams et là très coû teuse in dus trie des an ti vi rus, des net toyeurs, des
filtres et des pare- feux qui ne sont que la gro tesque ré plique d’une im mense
dé chet te rie, ou celle de cette île de plas tique qui tour billonne au mi lieu du
Pa ci fique, ou en core celle des dé chets nu cléaires en se ve lis dans le dé sert du
Nou veau Mexique.

11  En par ti cu lier, les dé chets mé na gers qui bouchent les ca na li sa tions d’éva‐ 
cua tion des eaux usées.

12  Cette pol lu tion peut éga le ment avoir un im pact sur la cir cu la tion des
don nées dans la cité vir tuelle, sur le flux des don nées (bugs, sur charge des
datas), la consom ma tion d’élec tri ci té et l’at trac ti vi té du monde nu mé rique.

13  Elle dé fi nit à son ar ticle 2 les dé chets comme « des sub stances ou ob jets
qu’on éli mine, qu’on a l’in ten tion d’éli mi ner ou qu’on est tenu d’éli mi ner en

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045667825
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vertu des dis po si tions du droit na tio nal ».

14  Ar ticles 1520 à 1526 du Code gé né ral des im pôts re la tif à la taxe d’en lè ve‐ 
ment des or dures mé na gères et ar ticle 1636 sur les taux dif fé rents en cas de
dis tinc tion de zones de ra mas sage  ; ar ticles L.  2224-13 à L.  2224-17-1 du
Code gé né ral des col lec ti vi tés ter ri to riales sur la ges tion de la col lecte des
dé chets mé na gers et as si mi lés et ar ticles L. 2333-76 à L. 2333-80 sur la re‐ 
de vance d’en lè ve ment des or dures mé na gères, re de vance sur les ter rains de
cam ping, re de vance spé ciale.

15  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  ; l’ar ticle L. 541-10-20 du Code de
l’en vi ron ne ment est com plé té par un point III ainsi ré di gé : « III. Les ob jec‐ 
tifs de re cy clage, de ré em ploi et de ré pa ra tion fixés par les ca hiers des
charges des éco- organismes ou des sys tèmes in di vi duels agréés en ap pli ca‐ 
tion de l’ar ticle L. 541-10 sont dé cli nés de ma nière spé ci fique pour cer tains
biens com por tant des élé ments nu mé riques, au plus tard le 1   jan vier
2028 » ; de la loi n° 75-633 du 15  juillet 1975 re la tive à l’éli mi na tion des dé‐ 
chets et à la ré cu pé ra tion des ma té riaux jusqu’à la di rec tive du 19 no vembre
2008 re la tive au dé chet, l’his toire de l’ap pré hen sion ju ri dique du dé chet a
été celle de son ex ten sion et de sa cla ri fi ca tion  ; di rec tive n° 2002/96/CE
du Par le ment eu ro péen et du Conseil re la tive aux dé chets d’équi pe ments
élec triques et élec tro niques (DEEE) du 17  jan vier 2003  ; loi n° 2020-105 du
10 fé vrier 2020 re la tive à la lutte contre le gas pillage et à l’éco no mie cir cu‐ 
laire ins taure un in dice de ré pa ra bi li té des pro duits élec triques et élec tro‐ 
niques ; di rec tive n° 2012/19/UE du 14 juillet 2012, trans po sée par le dé cret
n° 2014-928 du 19 août 2014 re la tif aux dé chets d’équi pe ments élec triques et
élec tro niques et aux équi pe ments élec triques et élec tro niques usa gés, qui
im pose la re prise gra tuite des pe tits équi pe ments par les ma ga sins de plus
de 400 m² dé diée à la vente d’équi pe ments élec triques et élec tro niques.
Der niè re ment, le rem pla ce ment des équi pe ments élec triques et élec tro‐ 
niques (EEE) s’est ac cé lé ré et les EEE sont de ve nus une source de dé chets
de plus en plus im por tante. Le dé cret re la tif à l’in for ma tion du consom ma‐ 
teur sur les qua li tés et ca rac té ris tiques en vi ron ne men tales des pro duits gé‐ 
né ra teurs de dé chets a fixé le délai d’écou le ment des stocks au 1   jan vier
2023. L’écou le ment des stocks consa cré est une me sure de sé cu ri té ju ri‐
dique qui per met aux pro duc teurs et aux im por ta teurs de conti nuer de
com mer cia li ser pen dant un cer tain délai des pro duits non conformes aux
exi gences d’in for ma tions en vi ron ne men tales de l’ar ticle L. 541-9-1 du Code
de l'en vi ron ne ment à condi tion qu’ils aient été fa bri qués ou im por tés avant
la date de pu bli ca tion du dudit dé cret.

er

er
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16  En rai son, par exemple, de la dé té rio ra tion si gni fi ca tive des ca pa ci tés du
pro duit.

17  Les ter mi naux sont à l’ori gine d’une très grande part des im pacts en vi‐ 
ron ne men taux du nu mé rique. Selon Green  IT, ils «  re pré sentent 63 % des
gaz à effet de serre émis par le sec teur, 75 % des res sources consom mées,
83 % des consom ma tions en eau. À l’échelle de l’em preinte car bone na tio‐ 
nale, cette pro por tion est en core plus forte puisque 81 % des émis sions du
nu mé rique fran çais pro viennent des ter mi naux. Et cette part pour rait s’ac‐ 
croître à 82  % en 2040. Les ter mi naux sont d’au tant plus émet teurs qu’ils
sont très fré quem ment re nou ve lés. Selon l’étude, la durée de vie ac tuelle
d’un smart phone se rait de seule ment 23 mois » (Bor dage, 2019).

18  La Conven tion ci toyenne pour le cli mat (CCC) a été consti tuée en oc‐ 
tobre  2019 par une lettre de mis sion du Pre mier mi nistre adres sée au
Conseil éco no mique, so cial et en vi ron ne men tal. La CCC re groupe des ci‐ 
toyennes et ci toyens tirés au sort et a pour ob jec tif de « dé fi nir les me sures
struc tu rantes pour par ve nir, dans un es prit de jus tice so ciale, à ré duire les
émis sions de gaz à effet de serre d’au moins 40 % d’ici 2030 par rap port à
1990 », [https://pro po si tions.conven tion ci toyen ne pour le cli mat.fr].

19  La cor beille de la ma riée est une pra tique par la quelle un ac teur de la
dis tri bu tion prend pré texte d’une aug men ta tion de sa puis sance d’achat
pour exi ger de ses four nis seurs, sans contre par tie réelle, des avan tages ta ri‐ 
faires sup plé men taires.

20  En tant que zone de tran sit, la cor beille offre une se conde chance aux fi‐ 
chiers avant leur éli mi na tion ou des truc tion dé fi ni tive.

21  Ils ne s’en tendent pas ici au sens de l’ar ticle R. 541-8 du Code de l’en vi‐ 
ron ne ment, même s’ils ré pondent à plu sieurs égards aux cri tères conte nus
dans cet ar ticle, c’est- à-dire comme « tout dé chet qui ne subit au cune mo‐ 
di fi ca tion phy sique, chi mique ou bio lo gique im por tante, qui ne dé com pose
pas, ne brûle pas, ne pro duit au cune ré ac tion phy sique ou chi mique, n’est
pas bio dé gra dable et ne dé té riore pas les ma tières avec les quelles il entre
en contact d’une ma nière sus cep tible d’en traî ner des at teintes à l’en vi ron‐ 
ne ment ou à la santé hu maine ».

22  Ces pro fils uti li sa teurs « in ac tifs » conti nuent de mo bi li ser les drives et
clouds.

23  HUB Ins ti tute, 2019, « Fa ce book, nou veau ci me tière nu mé rique ? », [http
s://www.hu bins ti tute.com/ar ticles/facebook- nouveau-cimetiere-numeriq
ue].

https://propositions.conventioncitoyennepourleclimat.fr/
https://www.hubinstitute.com/articles/facebook-nouveau-cimetiere-numerique
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24  La ques tion à se poser est de sa voir si ces dé chets, tout comme les dé‐ 
chets phy siques, peuvent faire l’objet d’ap pro pria tion. La ré ponse à cette
ques tion semble dé pendre de la na ture et de la sen si bi li té des don nées
aban don nées et sur tout de la fi na li té de l’ap pro pria tion. En pra tique, le sta‐ 
tut ju ri dique im pré cis de ces dé chets per met une ap pro pria tion. Celle- ci se
ma té ria lise par le trai te ment dont ils font ré gu liè re ment l’objet.

25  Dans la me sure où ils sont propres à l’outil nu mé rique source et sont à
l’ori gine de la sur con som ma tion en éner gie de ce der nier. Ils ne cir culent
pas et n’ont que très peu d’in ci dence sur les ca naux nu mé riques.

26  Di gi tal Clea nup Day: «  The di gi tal trash creates di gi tal pol lu tion that
conti nues to consume ener gy even when we have for got ten it. Di gi tal trash
sits in the ba ckups on ser vers that pro vide us with cloud ser vice and conti nue
consu ming elec tri ci ty », [https://www.di gi tal clea nup day.org].

27  Si la sup pres sion dé fi ni tive de ces dé chets est fa vo rable à la pro tec tion
de l’en vi ron ne ment, elle ne manque pas d’in quié ter la cri mi no lo gie, no tam‐ 
ment en ce qui concerne la re cherche de preuves en cas d’en quête cri mi‐ 
nelles.

28  ADEME, 2022, « En route vers la so brié té nu mé rique », [https://li brai rie.
ademe.fr/cadic/6555/guide- en-route-vers-sobriete-numerique-202209.p
df].

29  Les dé chets flot tants sont des blocs de don nées al té rés ou ré si dus de
don nées qui cir culent dans les ca naux nu mé riques, les flux de don nées et
qui ont perdu de leur in té rêt re la ti ve ment à leur des ti na taire, à un trai te‐ 
ment nu mé rique.

30  ADEME, 2022, « En route vers la so brié té nu mé rique », pré cit.

31  Di gi tal Clea nup Day, pré cit.

32  Voir le rap port d’in for ma tion fait au nom de la Com mis sion de l’amé na‐ 
ge ment du ter ri toire et du dé ve lop pe ment du rable par la Mis sion d’in for ma‐ 
tion sur l’em preinte en vi ron ne men tale du nu mé rique.

33  L’en semble des opé ra tions réa li sées sur des dé chets qui per met de sé pa‐ 
rer ces dé chets des autres dé chets et de les conser ver sé pa ré ment, par ca‐ 
té go rie, en fonc tion de leur type et de leur na ture.

34  Mo di fiant le dé cret n° 2022-764 du 2 mai 2022 re la tif à l’ex pé ri men ta tion
d’un dis po si tif in ter di sant la dis tri bu tion d’im pri més pu bli ci taires non
adres sés en l’ab sence d’une men tion ex presse et vi sible sur la boîte aux
lettres ou le ré cep tacle du cour rier.

https://www.digitalcleanupday.org/
https://librairie.ademe.fr/cadic/6555/guide-en-route-vers-sobriete-numerique-202209.pdf
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35  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.

36  The Shift Pro ject, juillet 2019 « Cli mat : l’in sou te nable usage de la vidéo en
ligne. Ré su mé aux dé ci deurs », [https://the shift pro ject.org/wp- content/up
loads/2019/07/R%C3%A9sum%C3%A9- aux-d%C3%A9ci deurs_FR_Linsou
tenable- usage-de-la-vid%C3%A9o- en-ligne.pdf].

37  Voir note 5.

38  La so brié té nu mé rique dé signe un chan ge ment des usages mar qué par la
ré duc tion de l’em preinte car bone qui im plique d’ache ter moins d’ap pa reils
et de ré duire la consom ma tion.

39  Laure Cailloce, 16 mai 2018, « Nu mé rique : le grand gâ chis éner gé tique »,
CNRS Le jour nal, [https://le jour nal.cnrs.fr/ar ticles/numerique- le-grand-ga
chis-energetique].

40  Dé cret n° 2021-1361 du 20 oc tobre 2021 re la tif aux ca té go ries de don nées
conser vées par les opé ra teurs de com mu ni ca tions élec tro niques, pris en
ap pli ca tion de l’ar ticle L. 34-1 du Code des postes et des com mu ni ca tions
élec tro niques  ; loi n°  2021-998 du 30  juillet 2021 re la tive à la pré ven tion
d’actes de ter ro risme et au ren sei gne ment.

41  Au to ri té de ré gu la tion des trans ports, « Nou velles mo da li tés de ré gu la‐ 
tion. La ré gu la tion par la don née », [https://www.autorite- transports.fr/wp
- content/uploads/2019/07/note- sur-les-nouvelles-modalites-de-regulati
on-la-regulation-par-la-donnee.pdf].

42  Trai te ment ren voie à toute opé ra tion ou tout en semble d’opé ra tions ef‐ 
fec tuées ou non à l’aide de pro cé dés au to ma ti sés et ap pli quées à des don‐ 
nées ou des en sembles de don nées à ca rac tère per son nel, comme la col‐ 
lecte, l’en re gis tre ment, l’or ga ni sa tion, la struc tu ra tion, la conser va tion, l’uti‐ 
li sa tion, la com mu ni ca tion par trans mis sion, la dif fu sion ou toute autre
forme de mise à dis po si tion, le rap pro che ment ou l’in ter con nexion, la li mi‐ 
ta tion, l’ef fa ce ment ou la des truc tion.

43  Il est ques tion de ne pas ap pré hen der les don nées aban don nées sous le
strict angle du droit des dé chets ac tuel.

44  Par exemple, le cal cu la teur Green Al go rithms peut être uti li sé pour es ti‐ 
mer l’em preinte car bone d’une tâche en fonc tion de ces pa ra mètres,
[www.green- algorithms.org].

https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2019/07/R%C3%A9sum%C3%A9-aux-d%C3%A9cideurs_FR_Linsoutenable-usage-de-la-vid%C3%A9o-en-ligne.pdf
https://lejournal.cnrs.fr/articles/numerique-le-grand-gachis-energetique
https://www.autorite-transports.fr/wp-content/uploads/2019/07/note-sur-les-nouvelles-modalites-de-regulation-la-regulation-par-la-donnee.pdf
http://host.docker.internal/igrandrieux/AppData/Local/Temp/www.green-algorithms.org
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RÉSUMÉ

Français
Les dé chets vir tuels font l’objet de peu d’études ju ri diques et pour tant, à
l’ins tar des dé chets nu mé riques ma té riels, ils jouent un rôle consi dé rable
dans l’em preinte car bone du nu mé rique. Ils sont le grand ou blié des lé gis la‐ 
tions et des po li tiques de tran si tion éco lo gique. Cet ar ticle met en exergue
la dis pa ri té dans l’en ca dre ment des dé chets et éta blit une ty po lo gie des dé‐ 
chets vir tuels. Il est ainsi pos sible de dis tin guer les dé chets vir tuels vo lon‐ 
taires, subis, flot tants et inertes. Il res sort clai re ment que le nu mé rique est
à l’ori gine d’une évo lu tion dans la concep tion des dé chets dans la me sure où
ces der niers ne sau raient dé sor mais être conçus uni que ment comme une
res de re lic ta. Ils en globent ainsi bien plus que la seule chose dé lais sée ou
vouée à l’être. La ra tio na li sa tion de la pro duc tion des dé chets vir tuels pas‐ 
se ra iné luc ta ble ment par une ré gu la tion par la don née. Celle- ci fa ci li te ra et
or ga ni se ra le tri, le re cy clage, la taxa tion et le ré gime de res pon sa bi li té des
pro prié taires et pro duc teurs des dé chets vir tuels.
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