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TEXTE

D’après la feuille de route de l’In ter na tio nal Ener gy Agen cy pu bliée
en  2021 (IEA, 2021, p.  184), la moi tié des tech no lo gies né ces saires à
l’at teinte de la neu tra li té car bone d’ici à 2050 ne sont pas en core dis‐ 
po nibles. Bien que cette es ti ma tion soit contes table et que les so lu‐ 
tions tech no lo giques ne consti tuent qu’une in fime par tie de la ré‐ 
ponse à la crise cli ma tique, l’in no va tion et le dé ve lop pe ment du nu‐ 
mé rique peuvent ef fec ti ve ment contri buer à la pro tec tion de l’en vi‐ 
ron ne ment et à la ré duc tion des émis sions de gaz à effet de serre. En
effet, de nom breuses tech no lo gies nu mé riques re po sant sur l’ana lyse
de don nées, dont le dé ve lop pe ment a été fa ci li té par l’aug men ta tion
de la quan ti té de don nées dis po nibles et par l’essor de l’in tel li gence
ar ti fi cielle (Choné, 2017), pré sentent un in té rêt du point de vue en vi‐ 
ron ne men tal.

1

Par exemple, dans le do maine des éner gies re nou ve lables, le croi se‐ 
ment de don nées mé téo ro lo giques, géo gra phiques et in dus trielles
peut aider les pou voirs pu blics à iden ti fier les zones où l’im plan ta tion
de pan neaux pho to vol taïques ou d’éo liennes se rait la plus ef fi cace
(Fa bré gat, 2018). Dans le do maine de l’élec tri ci té, l’ana lyse de don nées
fa ci lite le pi lo tage et l’équi li brage du ré seau en per met tant de mieux
pré dire l’in jec tion de la pro duc tion des éner gies in ter mit tentes, en
dé tec tant plus fa ci le ment les pannes né ces si tant une opé ra tion de
main te nance ou en core en fa ci li tant l’au to con som ma tion col lec tive à
l’échelle lo cale (Fla ment, Pe gou ret, 2020). Enfin, dans le do maine du
bâ ti ment, l’ana lyse de don nées de consom ma tion éner gé tique per met
d’iden ti fier les im meubles né ces si tant des tra vaux de ré no va tion
(Four mon, 2021) ou de mieux pi lo ter la consom ma tion de bâ ti ments
in dus triels afin de réa li ser des éco no mies d’éner gie (Bu ck man, May‐ 
field, Beck, 2014)  : pi lo tage in tel li gent de la cli ma ti sa tion, des éclai‐ 
rages… Les exemples sont nom breux et concernent tous les champs
de la tran si tion éner gé tique.

2

Le dé ve lop pe ment de ces tech no lo gies nu mé riques se fait dans un
en vi ron ne ment ju ri dique com plexe (Stein, 2020).

3
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D’une part, le cadre ju ri dique ac tuel pour rait sem bler très fa vo rable à
la mo bi li sa tion du nu mé rique pour dé ve lop per des so lu tions ver‐ 
tueuses pour l’en vi ron ne ment. En effet, il n’existe que peu de textes
en ca drant di rec te ment les ap pli ca tions en vi sa gées ici et l’on constate
de puis plu sieurs an nées une vé ri table ten dance à l’ou ver ture des
don nées. On pour ra par exemple citer le rè gle ment eu ro péen du
14 no vembre 2018 éta blis sant le prin cipe de libre flux des don nées à
ca rac tère non per son nel dans l’Union eu ro péenne 1, la di rec tive eu ro‐ 
péenne du 20  juin 2019 sur les don nées ou vertes et la réuti li sa tion
des in for ma tions du sec teur pu blic 2, ou en core les ré cents pro jets de
rè gle ments sur les don nées, le Data Act 3 pré voyant des obli ga tions de
par tage de don nées is sues d’ob jets connec tés et le Data Go ver nance
Act 4 qui de vrait fa ci li ter la réuti li sa tion de cer taines don nées d’in té‐ 
rêt gé né ral. En France, l’ou ver ture des don nées or ga ni sée par la loi
pour une Ré pu blique nu mé rique de 2016 5 contri bue éga le ment à la
dif fu sion de ce nou vel or noir (Brous seau, 2022), né ces saire au dé ve‐ 
lop pe ment des so lu tions tech no lo giques qui per met tront d’ac cé lé rer
la tran si tion éner gé tique (Les Échos, 2019).

4

D’autre part, la pro duc tion, la col lecte, le trai te ment ou la réuti li sa‐ 
tion des don nées né ces saires à la concep tion et au fonc tion ne ment
de ces so lu tions tech no lo giques sont sou mis à dif fé rents ré gimes,
sui vant la qua li fi ca tion ju ri dique des don nées trai tées (La vri js sen, Es‐ 
pi no sa Apraez, Ten Caten, 2022 ; Four mon, 2018). Ces règles sont jus‐ 
ti fiées par dif fé rents im pé ra tifs tels que la pro tec tion de droits et li‐ 
ber tés fon da men taux (dont la vie pri vée) ou la pro tec tion des in té rêts
éco no miques des ac teurs pro dui sant les don nées. Parmi les ré gle‐ 
men ta tions ap pli cables, on trouve évi dem ment le cé lèbre Rè gle ment
gé né ral sur la pro tec tion des don nées (RGPD), en ca drant de façon
très stricte le trai te ment de don nées à ca rac tère per son nel, mais éga‐ 
le ment d’autres règles plus spé ci fiques, re la tives par exemple à la
pro tec tion des se crets d’af faires ou à la libre concur rence. L’en semble
de ces règles, qu’il convien dra d’iden ti fier, gé nère de fortes
contraintes au dé ve lop pe ment de so lu tions qui pour raient s’avé rer
utiles sur le plan en vi ron ne men tal.

5

Dans ce contexte, le pre mier ob jec tif de la pré sente contri bu tion est
de dé ter mi ner la la ti tude lais sée par le cadre ju ri dique ac tuel pour
conce voir des ou tils nu mé riques per met tant d’agir en fa veur de la
pro tec tion de l’en vi ron ne ment, le tout dans le res pect de la règle de
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droit. Son se cond ob jec tif est d’in ter ro ger la pro por tion na li té des
règles ap pli cables et des contraintes qu’elles gé nèrent au vu des bé‐ 
né fices po ten tiels des trai te ments de don nées ayant une fi na li té en vi‐ 
ron ne men tale.

Pour ce faire, nous adop te rons une double ap proche. La contri bu tion
consis te ra d’abord en une ap proche gé né rale en cher chant à dres ser
le pa no ra ma des dif fé rents ré gimes ju ri diques pou vant contraindre
l’uti li sa tion de don nées, en ten due de façon large, aux fins de pro tec‐ 
tion de l’en vi ron ne ment et dont l’ap pli ca tion dé pend de la qua li fi ca‐ 
tion ju ri dique des don nées trai tées (1). Cette ap proche gé né rale sera
en suite com plé tée par une étude spé ci fique et sec to rielle, dé diée aux
ap pli ca tions du nu mé rique en fa veur de l’en vi ron ne ment dans le mi‐ 
lieu ur bain, connues sous le nom de smart city (2).

7

1. Des contraintes ju ri diques à
l’uti li sa tion des don nées pour la
pro tec tion de l’en vi ron ne ment
Comme abor dé en in tro duc tion, les exemples de tech no lo gies nu mé‐ 
riques utiles à la tran si tion éco lo gique sont nom breux mais évo luent
dans un cadre ju ri dique contraint. Cet en ca dre ment est plei ne ment
jus ti fié puisque cer taines ap pli ca tions font peser un cer tain nombre
de risques pour les droits et li ber tés des in di vi dus. Par exemple, cer‐ 
tains sys tèmes peuvent être ame nés à trai ter d’im por tantes quan ti tés
de don nées à ca rac tère per son nel conte nant des in for ma tions sur la
vie in time des in di vi dus. C’est le cas pour des ap pli ca tions dé ployées
par des four nis seurs d’éner gie né ces si tant la col lecte des don nées de
consom ma tion via des comp teurs com mu ni cants. À ce titre, il semble
par fai te ment lé gi time que ce type d’ap pli ca tion fasse l’objet d’un en‐ 
ca dre ment re la ti ve ment strict (1.1). En re vanche, d’autres sys tèmes
n’ont pas be soin de trai ter des don nées per son nelles et pré sentent un
ni veau de risque moins élevé. Des lo gi ciels peuvent no tam ment être
uti li sés pour gérer l’éclai rage pu blic ou af fi ner des pré dic tions mé téo‐ 
ro lo giques. Ces der niers peuvent fonc tion ner à par tir de don nées
dites non per son nelles, qui ne per mettent pas d’iden ti fier une per‐ 
sonne phy sique. Le trai te ment de don nées à ca rac tère non per son nel
nous semble être une voie ef fi cace pour dé ve lop per des sys tèmes
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utiles en ma tière en vi ron ne men tale, tout en li mi tant les risques pour
les in di vi dus. Il est donc heu reux que ce type de don nées ré ponde
d’un ré gime beau coup plus souple que celui dédié aux don nées per‐ 
son nelles (1.2).

1.1. Un cadre ju ri dique contrai gnant ap ‐
pli cable aux trai te ments de don nées à
ca rac tère per son nel à fi na li té en vi ron ‐
ne men tale
Le RGPD est plei ne ment ap pli cable à tous les sys tèmes trai tant des
don nées à ca rac tère per son nel, qu’ils pour suivent une fi na li té en vi‐ 
ron ne men tale ou non. Ses grands prin cipes de vront donc être pris en
compte par toute per sonne ou or ga ni sa tion ayant pour pro jet de dé‐ 
ve lop per un tel sys tème et ce, dès la concep tion (pri va cy by de si gn).
Notre étude ré vèle que cette ap pli ca tion conduit à contraindre for te‐ 
ment le dé ve lop pe ment de cer taines so lu tions en fa veur de l’en vi ron‐ 
ne ment (1.1.1). Ce constat est d’au tant plus vrai lorsque cer taines don‐ 
nées per son nelles pré sen tant un risque élevé pour la vie pri vée des
in di vi dus sont trai tées, no tam ment s’il s’agit de don nées de consom‐ 
ma tion élec trique (1.1.2).

9

1.1.1. Des contraintes ré sul tant de l’ap pli ca ‐
tion des prin cipes du RGPD aux trai te ments
de don nées à ca rac tère per son nel à fi na li té
en vi ron ne men tale

Le re cours au nu mé rique pour dé ve lop per des so lu tions utiles à la
pro tec tion de l’en vi ron ne ment peut né ces si ter de col lec ter et de trai‐ 
ter des don nées à ca rac tère per son nel et se rait, à ce titre, as su jet ti
aux règles du RGPD. Le pré sent pa ra graphe se concen tre ra sur le cas
du dé ve lop pe ment d’une ap pli ca tion pro cé dant à des trai te ments de
don nées per son nelles par des per sonnes pri vées, no tam ment les en‐ 
tre prises, et à l’ex clu sion donc des per sonnes pu bliques (col lec ti vi tés,
mi nis tères…). En effet, les en tre prises jouent un rôle pri mor dial dans
le dé ve lop pe ment des so lu tions tech no lo giques utiles à la tran si tion
en vi ron ne men tale  : ce sont elles qui dis posent de l’ex per tise tech ‐

10



L’encadrement juridique des solutions numériques au service de la protection de l’environnement

nique, des moyens de re cherche et dé ve lop pe ment, par fois même des
don nées né ces saires, et qui ont un in té rêt com mer cial à dé ve lop per
des so lu tions nu mé riques. Pre nons l’exemple d’une start- up qui sou‐ 
hai te rait dé ve lop per et com mer cia li ser une so lu tion lo gi cielle de per‐ 
for mance éner gé tique du foyer à des ti na tion des par ti cu liers. De
nom breuses don nées per son nelles pour raient être mo bi li sées : ca rac‐ 
té ris tiques du do mi cile, équi pe ments élec tro mé na gers dé te nus, com‐ 
po si tion du foyer, don nées de consom ma tion is sues d’un comp teur
com mu ni cant, ha bi tudes de consom ma tion des membres du foyer…
L’en semble des prin cipes du RGPD de vraient être res pec tés 6. Pre‐ 
miè re ment, l’en tre prise de vrait res pec ter le prin cipe de fi na li té en
s’as su rant, no tam ment, de li mi ter les buts dans les quels les don nées
sont trai tées et de dis po ser d’une base lé gale confor mé ment à l’ar ticle
6 du RGPD. Deuxiè me ment, le prin cipe de pro por tion na li té im pose
de pou voir jus ti fier de la per ti nence et de la stricte né ces si té des
don nées col lec tées au re gard de la fi na li té du trai te ment. Troi siè me‐ 
ment, le res pon sable de trai te ment doit fixer des du rées de conser va‐ 
tion pré cises, là aussi pro por tion nées au but pour sui vi. Qua triè me‐ 
ment, la start- up devra res pec ter le prin cipe de sé cu ri té des don nées
en met tant en œuvre toutes les me sures tech niques et or ga ni sa tion‐ 
nelles per met tant de ga ran tir leur confi den tia li té. Enfin, l’en tre prise
devra per mettre aux per sonnes concer nées d’exer cer leurs droits
confor mé ment à la lé gis la tion, no tam ment leurs droits d’accès, d’op‐ 
po si tion ou à l’ef fa ce ment des don nées les concer nant. L’en semble de
ces prin cipes doivent, confor mé ment au prin cipe de pri va cy by de si‐ 
gn 7, être pris en compte dès la phase de concep tion de la so lu tion lo‐ 
gi cielle, ce qui peut conduire à des sur coûts non né gli geables. En
effet, pour mettre en œuvre ces prin cipes, la start- up devra mettre
en place un cer tain nombre de pro ces sus de confor mi té ou pro cé der
à des dé ve lop pe ments sup plé men taires dans son ap pli ca tion, par
exemple pour créer des mé ca nismes de purge au to ma tique des don‐ 
nées afin d’as su rer le res pect des du rées de conser va tion fixées.
Toutes ces ac tions re pré sentent des coûts im por tants, tant fi nan ciers
qu’hu mains (Ci ria ni, 2015).

De plus, si la start- up ne dis pose pas des com pé tences ju ri diques ou
tech niques pour se mettre en confor mi té, elle devra se faire ac com‐ 
pa gner, ce qui en gen dre ra à nou veau des coûts sup plé men taires ap‐ 
pe lés coûts d’in ter mé dia tion. L’ap pli ca tion du RGPD à des ap pli ca‐
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tions ver tueuses pour l’en vi ron ne ment n’est donc pas neutre et pour‐ 
rait conduire à l’aban don de cer tains pro jets qui ne se raient pas suf fi‐ 
sam ment ren tables. Outre la ques tion du coût de la mise en confor‐ 
mi té, cer taines dis po si tions du RGPD nous semblent peu adap tées
aux cas d’usage en vi sa gés dans la pré sente contri bu tion.

En effet, l’ar ticle 6 du RGPD liste les mo tifs de li céi té pou vant fon der
la col lecte et le trai te ment de don nées à ca rac tère per son nel. Tou‐ 
jours dans notre exemple de start- up sou hai tant dé ve lop per une so‐ 
lu tion lo gi cielle de per for mance éner gé tique d’un foyer, trois bases
lé gales fi gu rant à l’ar ticle 6  §  1 du RGPD pour raient théo ri que ment
être mo bi li sées : le consen te ment des per sonnes concer nées, l’exé cu‐ 
tion du contrat ou l’in té rêt lé gi time du res pon sable de trai te ment.
Lorsque l’ap pli ca tion est com mer cia li sée, il n’y a pas de dif fi cul tés
par ti cu lières puisque la start- up en tre rait dans une re la tion contrac‐ 
tuelle avec les per sonnes concer nées (bien que se po se rait tout de
même la ques tion des don nées re la tives aux autres membres du foyer
qui ne sont pas par tie au contrat). En re vanche, si l’on se place en
amont, lors de la phase de concep tion, la start- up peut avoir be soin
de don nées pour conce voir ses al go rithmes. Le choix du motif de li‐ 
céi té se com plique. D’au tant plus qu’en pra tique les don nées né ces‐ 
saires sont sou vent dé te nues par des ac teurs du sec teur de l’éner gie
qui sou haitent eux aussi conce voir de nou veaux pro duits à par tir de
ces don nées. Les don nées né ces saires à la concep tion des ap pli ca‐ 
tions ver tueuses pour l’en vi ron ne ment peuvent donc être dif fi ci le‐ 
ment ac ces sibles. Il est en vi sa geable de conclure une conven tion avec
les ac teurs qui dis posent des don nées per ti nentes mais cha cune des
par ties sera alors confron tée à une dif fi cul té concer nant le choix de
la base lé gale du trai te ment. Les don nées ont, en effet, été col lec tées
pour une autre fi na li té et les per sonnes concer nées n’ont pas été in‐ 
for mées que leurs don nées al laient être uti li sées pour conce voir de
nou veaux sys tèmes ou trans mises à des tiers pour la dite concep tion.
Tant notre jeune start- up que notre ac teur du sec teur de l’éner gie se
re trou ve raient dans une si tua tion dé li cate puis qu’il leur fau drait alors
in for mer toutes les per sonnes concer nées et, le cas échéant, fon der
le trai te ment vi sant à la concep tion d’un nou veau pro duit sur une
nou velle base lé gale si la fi na li té n’avait pas été pré vue ini tia le ment.

12

Pour ré pondre à cette pro blé ma tique, des so lu tions tech niques
peuvent être en vi sa gées. Il est en effet pos sible pour notre start- up
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de dé ve lop per ses al go rithmes à par tir de don nées ano ny mi sées ou
bien de « fausses don nées » aussi ap pe lées don nées syn thé tiques, qui
pré sen te raient les mêmes ca rac té ris tiques mais au raient été gé né‐ 
rées ar ti fi ciel le ment (ne pou vant donc iden ti fier au cune per sonne
réelle). Tou te fois, ces so lu tions ne sont pas en vi sa geables pour toutes
les si tua tions puisque, dans le pre mier cas, l’ano ny mi sa tion peut
rendre la don née in ex ploi table et, dans le se cond cas, le re cours à des
don nées fic tives peut conduire à al té rer la per for mance du sys tème
final. Ju ri di que ment, il est tou jours pos sible d’in for mer les per sonnes
concer nées d’une nou velle fi na li té, qui pour rait être l’in té rêt lé gi time
du res pon sable de trai te ment à conce voir de nou veaux pro duits. Mais
cette in for ma tion peut être dif fi cile et coû teuse à réa li ser selon la
quan ti té d’in di vi dus à contac ter. De plus, il convien dra de per mettre
aux per sonnes d’exer cer leurs droits sur les don nées les concer nant,
dont leur droit d’op po si tion, ce qui peut conduire à des dif fi cul tés
opé ra tion nelles si l’exer cice du droit in ter vient après la com mer cia li‐ 
sa tion du sys tème.

L’en semble des contraintes évo quées ici ne sont pas in sur mon tables
mais les so lu tions pour y ré pondre peuvent en traî ner des consé‐ 
quences sur la per for mance du pro duit final ou sur les coûts de dé ve‐ 
lop pe ment. Le trai te ment de cer tains types de don nées per son nelles,
ré vé lant des in for ma tions sur la vie in time des per sonnes, fait peser
un risque plus im por tant sur les in di vi dus et fait, à ce titre, l’objet d’un
en ca dre ment en core plus contrai gnant.

14

1.1.2. L’exemple du ré gime spé ci fique en ca ‐
drant les don nées de consom ma tion élec ‐
trique

L’an ta go nisme entre l’es prit res tric tif (car très pro tec teur) de la pro‐ 
tec tion des don nées et la dy na mique d’in no va tion en fa veur de l’en vi‐ 
ron ne ment se re trouve éga le ment dans cer tains cas d’usage dans le
sec teur de l’éner gie. On peut ici prendre l’exemple du trai te ment de
la « courbe de charge », c’est- à-dire le re le vé, à in ter valles ré gu liers
(le pas de me sure), de la consom ma tion élec trique de l’abon né. Ces
don nées de consom ma tion sont cru ciales pour dé ve lop per des so lu‐ 
tions de ré seaux in tel li gents ou d’au to con som ma tion col lec tive à
l’échelle lo cale : il faut connaître en temps réel les ca pa ci tés de pro‐
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duc tion et d’in jec tion de chaque actif de pro duc tion, le plus sou vent
in ter mit tente car ex ploi tant des éner gies re nou ve lables, et les be‐
soins de chaque consom ma teur pour pou voir les équi li brer en temps
réel.

Pour tant, ces don nées pré sentent ef fec ti ve ment un risque im por tant
pour la vie pri vée des in di vi dus. En ce sens, les au to ri tés consi dèrent
qu’un re le vé avec un pas de temps de 10 mi nutes per met trait
« d'iden ti fier les heures de lever et de cou cher, les heures ou pé riodes
d’ab sence, ou en core, sous cer taines condi tions, le vo lume d’eau
chaude consom mée par jour, le nombre de per sonnes pré sentes dans
le lo ge ment, etc. 8 ». Il s’agit donc d’une don née à ca rac tère per son nel
par ti cu lière, pou vant ré vé ler des in for ma tions dé taillées sur la vie
pri vée des in di vi dus. C’est la rai son pour la quelle la Com mis sion na‐ 
tio nale de l’in for ma tique et des li ber tés (CNIL) est venue en ca drer les
condi tions de la col lecte et de l’uti li sa tion de ces don nées dans une
dé li bé ra tion du 15 no vembre 2012 9.

16

D’abord, dans cette dé li bé ra tion, la CNIL est venue li mi ter les fi na li tés
du trai te ment de la courbe de charge au nombre de trois : la main te‐ 
nance et le dé ve lop pe ment du ré seau de dis tri bu tion par les ges tion‐ 
naires de ce ré seau ; la mise en place de ta rifs adap tés à la consom‐ 
ma tion des mé nages par les four nis seurs d'éner gie et la four ni ture de
ser vices com plé men taires par des so cié tés tierces tels que des tra‐ 
vaux d’iso la tion.

17

En suite, la dé li bé ra tion en cadre les mo da li tés de la col lecte de la
courbe de charge. Les ges tion naires de ré seau ne peuvent la col lec ter
que lorsque des pro blèmes d’ali men ta tion ont été ef fec ti ve ment dé‐ 
tec tés. Toute col lecte sys té ma tique est consi dé rée comme dis pro‐ 
por tion née. De plus, les four nis seurs d’éner gie et les so cié tés tierces
sou hai tant pro po ser des ser vices com plé men taires ne peuvent col‐ 
lec ter la courbe de charge qu’avec le consen te ment libre et éclai ré
des per sonnes concer nées.

18

Enfin, le pas de temps de la courbe de charge est lui aussi en ca dré. En
effet, la CNIL pré cise que les comp teurs doivent pou voir en re gis trer
la consom ma tion selon trois pas de temps  : 10 mi nutes, 30 mi nutes
ou 60  mi nutes. La re com man da tion de  2012 pré cise que les comp‐ 
teurs doivent être confi gu rés par dé faut sur le pa ra mé trage le plus
pro tec teur, soit le plus long in ter valle.
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Ces re com man da tions ont été com plé tées par la pu bli ca tion d’un
«  pack de confor mi té  » dédié aux comp teurs com mu ni cants en
mai 2014 (CNIL, 2010). Bien que dé pour vu de va leur ju ri dique contrai‐ 
gnante, ce do cu ment est qua li fié par la CNIL de « ré fé ren tiel sec to‐ 
riel » de vant gui der les res pon sables de trai te ment dans leur mise en
confor mi té. La clar té de cet outil doit être sa luée. En re vanche, il est
re gret table que le cadre ainsi créé ne laisse que peu de place à l’in no‐ 
va tion, si bien que la re cherche et le dé ve lop pe ment de nou veaux
ser vices in no vants n’ap pa raissent dans au cune des fi na li tés au to ri‐ 
sées. Il convient éga le ment de pré ci ser qu’un dé cret de 2017 est venu
pré ci ser les condi tions dans les quelles les courbes de charge pou‐ 
vaient être col lec tées par les ges tion naires de ré seau de dis tri bu tion.
En effet, ce der nier a créé un ar ticle D. 322-16 dans le Code de l’éner‐ 
gie (C. éner gie) pré voyant que les ges tion naires pou vaient col lec ter
ces don nées « pour l’ac com plis se ment des mis sions men tion nées aux
1°, 6°, 8° et 9° de l’ar ticle L. 322-8 ». Les mis sions vi sées sont re la tives
à la mise en œuvre des rac cor de ments au ré seau (1°), à l’ex ploi ta tion
et à la main te nance du ré seau (6°), à la mise en œuvre d’ac tions d’ef fi‐ 
ca ci té éner gé tique et fa vo ri sant l’in té gra tion d’éner gies re nou ve lables
sur le ré seau (8°), ainsi qu’au suivi de la ges tion du pé ri mètre d’ef fa ce‐ 
ment (9°). Ces dis po si tions ne sont pas suf fi santes pour per mettre le
dé ve lop pe ment de so lu tions tech no lo giques en fa veur de l’en vi ron ne‐ 
ment pour deux rai sons. D’une part, ces pos si bi li tés de col lecte de la
courbe de charge ne sont ou vertes qu’aux ges tion naires de ré seau, ce
qui re pré sente, en France, très peu d’en tre prises (Ene dis et les en tre‐ 
prises lo cales de dis tri bu tion) et ex clut de fait tous les four nis seurs
d’éner gie ou autres en tre prises (start- up, en tre prises de ser vice nu‐ 
mé rique…). D’autre part, seules les mis sions d’ef fi ca ci té éner gé tique
et d’in té gra tion des éner gies re nou ve lables pour raient lé gi ti mer l’uti‐ 
li sa tion des don nées de consom ma tion pour dé ve lop per des so lu tions
en fa veur de l’en vi ron ne ment, ce qui li mite le champ des pos sibles.

20

Le trai te ment des don nées de consom ma tion par des four nis seurs ou
des en tre prises autres que les ges tion naires de ré seaux de dis tri bu‐ 
tion pour dé ve lop per de nou veaux pro duits ne pour ra ainsi se faire
sur une base de li céi té dis tincte et conforme au RGPD. Notre ana lyse
de la dé li bé ra tion de la CNIL de 2012 et du pack de confor mi té sur les
comp teurs com mu ni cants in dique que la seule base lé gale en vi sa‐ 
geable dans ce cas se rait le consen te ment de la per sonne concer née,
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le quel devra ré pondre aux condi tions de va li di té du consen te ment à
sa voir le ca rac tère libre, éclai ré, spé ci fique et uni voque. On peine à
ima gi ner qu’un tel trai te ment puisse être réa li sé sur le fon de ment
d’un consen te ment donné au suivi de sa consom ma tion ou de la four‐
ni ture de ser vices de per for mance éner gé tique. Un consen te ment
plus pré cis, spé ci fique à la fi na li té de dé ve lop pe ment de nou veaux
ser vices, de vrait alors être re cueilli, ce qui consti tue une dif fi cul té
sup plé men taire pour le res pon sable de trai te ment.

Par effet de su per po si tion, on com prend que la concep tion de tech‐ 
no lo gies nu mé riques en fa veur de la pro tec tion de l’en vi ron ne ment
né ces si tant de trai ter des don nées à ca rac tère per son nel est très
com plexe. Le res pon sable de trai te ment doit se confor mer à un im‐ 
por tant cor pus d’exi gences ré gle men taires, qu’elles soient gé né rales
et is sues du RGPD ou plus spé ci fiques et is sues de ré fé ren tiels sec to‐ 
riels. Cette mise en confor mi té im plique des coûts fi nan ciers et hu‐ 
mains non né gli geables, qui peuvent dés in ci ter les en tre prises à l’in‐ 
no va tion. Pri vi lé gier le re cours à des don nées non sou mises aux
règles du RGPD pour rait alors être une voie pré fé rable, qui fe rait,
d’ailleurs, peser moins de risques pour les droits et li ber tés des in di‐ 
vi dus.

22

1.2. Un cadre ju ri dique souple ap pli cable
aux trai te ments de don nées non per ‐
son nelles à fi na li té en vi ron ne men tale

Cer tains cas d’usage du nu mé rique utiles à la pro tec tion de l’en vi ron‐ 
ne ment ne né ces sitent pas de trai ter des don nées per son nelles. C’est
le cas, par exemple, d’ap pli ca tions qui ne trai te raient que des don‐ 
nées mé téo ro lo giques pour an ti ci per l’évo lu tion du lit to ral ou éva luer
le risque de ca tas trophe na tu relle. Ces don nées non per son nelles ne
font pas l’objet des mêmes contraintes que celles évo quées dans les
dé ve lop pe ments pré cé dents. Au contraire, par prin cipe, leur uti li sa‐ 
tion et leur dif fu sion sont libres (1.2.1). Par ex cep tion, il existe cer‐ 
taines règles spé ci fiques qui peuvent venir contraindre de telles uti li‐ 
sa tions mais ces der nières nous semblent sur mon tables (1.2.2).
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1.2.1. La pro mo tion bien ve nue du par tage et
de l’uti li sa tion des don nées non per son nelles

Les don nées non per son nelles font l’objet d’un cadre ju ri dique beau‐ 
coup moins four ni que les don nées à ca rac tère per son nel. Le rè gle‐ 
ment (UE) 2018/1807 du 14 no vembre 2018 est venu éri ger en prin cipe
la li ber té des flux de don nées à ca rac tère non per son nel dans l’Union
eu ro péenne. De plus, en droit na tio nal, cer taines de ces don nées, no‐ 
tam ment is sues du sec teur pu blic, font l’objet d’obli ga tions de pu bli‐ 
ca tion en open data 10. Mo bi li ser des don nées non per son nelles pour
conce voir des so lu tions nu mé riques en fa veur de l’en vi ron ne ment
semble être une so lu tion beau coup plus simple pour une en tre prise
sou hai tant in no ver.

24

Pour contre ba lan cer les contraintes en ca drant le trai te ment de don‐ 
nées per son nelles et au re gard du faible risque qu’elles font peser sur
les droits et li ber tés des in di vi dus, il est donc né ces saire de pro mou‐ 
voir la dif fu sion des don nées non per son nelles. La dis po ni bi li té de ces
don nées pour le plus grand nombre d’ac teurs est une condi tion au
dé ve lop pe ment de so lu tions tech no lo giques fa vo rables pour l’en vi‐ 
ron ne ment. Le ré gime de l’open data en France y par ti cipe en ce qu’il
im pose, no tam ment, la pu bli ca tion de toutes les don nées pro duites
dans le cadre de mis sions de ser vice pu blic mais il faut sou li gner les
ré centes ini tia tives eu ro péennes qui vont, d’une part, créer de nou‐ 
veaux mé ca nismes ju ri diques per met tant de li bé rer des don nées du
sec teur privé et, d’autre part, fa ci li ter la réuti li sa tion de cer taines
don nées is sues du sec teur pu blic. Nous pou vons ici citer le Data
Act 11, im po sant aux fa bri cants d’ob jets connec tés et de ser vices as so‐ 
ciés de conce voir leurs pro duits de telle sorte que les don nées pro‐
duites par ces der niers soient fa ci le ment ac ces sibles par les uti li sa‐ 
teurs 12. De plus, le texte crée un droit pour les uti li sa teurs de de man‐ 
der au fa bri cant de l’objet connec té de trans fé rer les don nées gé né‐ 
rées à un tiers en vue de la four ni ture de ser vices com plé men taires 13.
Les uti li sa teurs visés ici peuvent au tant être des en tre prises ayant
dé ployé des cap teurs sur leurs ins tal la tions que des in di vi dus ayant
ins tal lé des ob jets connec tés à leur do mi cile (au quel cas le RGPD s’ap‐ 
pli que ra). L’ob jec tif des ins ti tu tions eu ro péennes est bien de li bé rer
les don nées en fa vo ri sant leur par tage entre en tre prises et des en tre‐ 
prises vers les uti li sa teurs (Kel ler, 2022). Le Data Act contient éga le ‐
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ment des dis po si tions per met tant aux au to ri tés pu bliques d’im po ser
aux en tre prises la com mu ni ca tion de don nées pour des mo tifs ex cep‐ 
tion nels d’in té rêt gé né ral dont des exemples sont cités dans le texte
(crise sa ni taire, ca tas trophe na tu relle…) 14. Un deuxième exemple de
cette dy na mique eu ro péenne en fa veur de la dif fu sion des don nées
non per son nelles est donné par le Data Go ver nance Act 15, conte nant
des dis po si tions fa ci li tant l’em ploi de don nées pro té gées dé te nues
par des opé ra teurs de ser vice pu blic et ins tau rant la pra tique de l’al‐ 
truisme de don nées 16.

Le fait que la Com mis sion eu ro péenne sou haite fa vo ri ser le par tage
de don nées non per son nelles est une bonne chose. L’en trée en vi‐ 
gueur de ses dif fé rents textes per met tra à de nom breuses don nées
utiles à la tran si tion éco lo gique d’être par ta gées. Se raient par
exemple concer nées des don nées is sues d’ob jets connec tés, des don‐ 
nées de per for mance éner gé tique de bâ ti ments ou en core des don‐ 
nées en vi ron ne men tales re la tives à l’état du lit to ral et des fo rêts.
L’en semble de ces don nées pour ront en suite être réuti li sées par dif‐ 
fé rents ac teurs pour dé ve lop per des ap pli ca tions utiles à la pro tec‐
tion de l’en vi ron ne ment. Tou te fois, la réuti li sa tion de don nées non
per son nelles peut dans cer taines si tua tions être en ca drée par des
règles spé ci fiques.

26

1.2.2. Les li mites sur mon tables en ca drant le
trai te ment de don nées non per son nelles à
des fins en vi ron ne men tales

Plu sieurs cor pus ju ri diques peuvent venir en tra ver le trai te ment de
don nées à ca rac tère non per son nel. Pour l’objet de la pré sente
contri bu tion, nous n’en don ne rons que deux exemples  : la pré ser va‐ 
tion de la concur rence à tra vers l’exemple du ré gime des in for ma‐ 
tions com mer cia le ment sen sibles dans le Code de l’éner gie et la pro‐ 
tec tion des droits de pro prié té in tel lec tuelle (CRE, 2017 ; ALDC, 2016).

27

D’abord, le Code de l’éner gie contient plu sieurs dis po si tions sus cep‐ 
tibles d’in ter dire la dif fu sion et la réuti li sa tion de cer taines don nées
non per son nelles is sues du sec teur de l’éner gie. En effet, ses ar‐ 
ticles L. 111-72 et L. 111-73 dis posent que les ges tion naires des ré seaux
de trans port et de dis tri bu tion d’élec tri ci té «  doivent pré ser ver la
confi den tia li té des in for ma tions d’ordre éco no mique, com mer cial, in ‐
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dus triel, fi nan cier ou tech nique dont la com mu ni ca tion se rait de na‐ 
ture à por ter at teinte aux règles de concur rence libre et loyale et de
non- discrimination 17 ». Cette obli ga tion vise à em pê cher que des in‐ 
for ma tions com mer cia le ment avan ta geuses por tant sur les ac ti vi tés
des ges tion naires de ré seaux ne soient di vul guées de ma nière dis cri‐ 
mi na toire, no tam ment aux four nis seurs d’éner gie. Ainsi, la confi den‐ 
tia li té de ces in for ma tions est un moyen pour le lé gis la teur de pré‐ 
ser ver le ca rac tère non dis cri mi na toire de l’accès au ré seau, en évi‐ 
tant de pro cu rer un avan tage concur ren tiel à cer tains four nis seurs
(Béa trix, 2018). Les ar ticles R. 111-26 du Code de l’éner gie pré cisent la
na ture des don nées pro té gées. Il s’agit des dis po si tions contrac tuelles
et in for ma tions échan gées dans ce cadre, des in for ma tions is sues des
comp tages et autres me sures ef fec tués, ainsi que des in for ma tions
re la tives aux pro grammes d’appel, d’ajus te ment et de consom ma‐ 
tion 18. Les deux der nières ca té go ries ren voient à des don nées qui
pour raient être utiles à la concep tion de sys tèmes de trai te ment de
don nées re la tifs au pi lo tage du ré seau (pré vi sion des consom ma tions,
ajus te ment en temps réel de la pro duc tion…) ou au dé ve lop pe ment de
ser vices in tel li gents d’ana lyse de la consom ma tion pour iden ti fier des
pistes d’éco no mies d’éner gie. Pour pou voir ob te nir la com mu ni ca tion
de ces don nées, il fau dra en trer dans le champ d’une des ex cep tions
pré vues aux ar ticles R. 111-27 à R. 111-29 du Code de l’éner gie. Ces ex‐ 
cep tions per mettent no tam ment aux uti li sa teurs des ré seaux pu blics
de trans port ou de dis tri bu tion d’au to ri ser les ges tion naires à com‐ 
mu ni quer di rec te ment à un tiers des in for ma tions re la tives à leur
propre ac ti vi té, ou aux opé ra teurs d’ef fa ce ment, qui pro posent aux
consom ma teurs de ré duire leur consom ma tion à des mo ments pré cis
en l’échange de ta rifs avan ta geux, de de man der aux ges tion naires la
com mu ni ca tion des don nées né ces saires à l’iden ti fi ca tion, à la comp‐ 
ta bi li sa tion et à la cer ti fi ca tion des ef fa ce ments de consom ma tion
réa li sés dans les foyers, bâ ti ments ou tout autre site de consom ma‐ 
tion. Le champ des pos sibles est donc re la ti ve ment res treint et seuls
les ac teurs ex pres sé ment visés par les textes sus men tion nés pour‐ 
ront ob te nir la com mu ni ca tion des don nées cou vertes par l’obli ga tion
de confi den tia li té.

Un deuxième exemple de cor pus de règles pou vant frei ner la dif fu‐ 
sion et la réuti li sa tion de cer taines don nées non per son nelles pour
dé ve lop per des so lu tions nu mé riques en fa veur de l’en vi ron ne ment
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peut être trou vé dans les règles liées au droit de la pro prié té in tel lec‐ 
tuelle. Par exemple, les « bases de don nées », dé fi nies dans le Code
de la pro prié té in tel lec tuelle (CPI) comme des re cueils « d’œuvres, de
don nées ou d'autres élé ments in dé pen dants, dis po sés de ma nière
sys té ma tique ou mé tho dique, et in di vi duel le ment ac ces sibles par des
moyens élec tro niques ou par tout autre moyen 19 », bé né fi cient d’une
double pro tec tion : au titre du droit d’au teur lorsque la struc ture de
la base est ori gi nale, d’une part, et au titre du droit dit « sui ge ne ris »
des bases de don nées, d’autre part (Ben sa moun, Groffe, 2013). Le pro‐ 
duc teur de la base de don nées bé né fi cie ra à ce titre de droits ex clu‐ 
sifs sur son conte nu. Ces droits per mettent no tam ment au pro duc‐ 
teur d’in ter dire l’ex trac tion et la réuti li sa tion du conte nu de la base
de don nées pour la quelle il a ef fec tué des in ves tis se ments sub stan‐ 
tiels 20. Les ju ri dic tions ad mi nis tra tives re con naissent d’ailleurs la
pos si bi li té de s’op po ser à la réuti li sa tion de don nées concer nées par
une obli ga tion de pu bli ca tion en open data si ces der nières sont cou‐ 
vertes par la pro tec tion sui ge ne ris du CPI 21. De plus, au- delà de l'op‐ 
po sa bi li té des droits de pro prié té in tel lec tuelle sur les bases de don‐ 
nées pro duites, se pose éga le ment la ques tion de la conci lia tion entre
in ci ta tion au par tage de don nées et pro tec tion du savoir- faire des
en tre prises (Béa trix, 2018). À ce titre, la loi pour une Ré pu blique nu‐ 
mé rique a créé une ex cep tion spé ci fique, dis pen sant les opé ra teurs
en charge d’une mis sion de ser vice pu blic de leur obli ga tion de pu bli‐ 
ca tion des don nées lorsque cette com mu ni ca tion por te rait at teinte
au se cret en ma tière in dus trielle et com mer ciale. L’ar ticle 6 de la loi
pré cise que cette qua li fi ca tion concerne « le se cret des pro cé dés, des
in for ma tions éco no miques et fi nan cières et des stra té gies com mer‐ 
ciales ou in dus trielles 22 ». La dé fi ni tion est large et se tra duit en pra‐ 
tique par une mo bi li sa tion très fré quente de l’ar gu ment par les ac‐ 
teurs dis po sant d’im por tantes quan ti tés de don nées (tels que les ges‐ 
tion naires de ré seaux dans le sec teur de l’éner gie) pour s’op po ser à
leur pu bli ca tion.

Les li mites à l’uti li sa tion de don nées non per son nelles, qu’elles soient
is sues de règles sec to rielles ou du droit de la pro prié té in tel lec tuelle,
ne nous semblent pas in sur mon tables pour plu sieurs rai sons.
D’abord, les règles évo quées ne concernent que cer tains types de
don nées très pré cises et non pas l’en semble des don nées qui pour‐ 
raient être utiles au dé ve lop pe ment du nu mé rique en fa veur de l’en ‐
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vi ron ne ment. Par exemple, des don nées de per for mance éner gé tique
d’ins tal la tions pu bliques ou de me sures pu re ment en vi ron ne men tales
(ni veau d’un cours d’eau, état du lit to ral) ne se raient sou mises à au‐ 
cune des contraintes évo quées. En suite, les règles re la tives à la pré‐ 
ser va tion de la concur rence com portent plu sieurs ex cep tions mo bi li‐ 
sables pour ob te nir la com mu ni ca tion des don nées cou vertes par la
confi den tia li té. Enfin, les pro jets de textes eu ro péens sur les don nées
contiennent plu sieurs dis po si tions pour as sou plir les contraintes ré‐ 
si duelles, no tam ment celles re la tives à la pro prié té in tel lec tuelle. En
effet, à titre d’exemple, le Data Act s’ac com pa gne ra d’un amen de ment
de la di rec tive sur le droit sui ge ne ris des bases de don nées pour fa ci‐ 
li ter la réuti li sa tion des don nées brutes is sues de cap teurs. Pour ce
faire, le texte pré voit que le droit sui ge ne ris ne s’ap plique pas à ces
don nées, le vant ainsi une contrainte sup plé men taire.

Ainsi, l’étude réa li sée dans la pre mière par tie de notre contri bu tion a
per mis de dé mon trer que le trai te ment de don nées non per son nelles
ap pa rais sait comme une voie op por tune pour le dé ve lop pe ment de
so lu tions tech no lo giques en fa veur de l’en vi ron ne ment. En effet, ces
don nées font l’objet d’une ré gle men ta tion beau coup moins contrai‐
gnante que celle ap pli cable aux don nées per son nelles et leur trai te‐ 
ment fait peser un risque bien moins im por tant pour les droits et li‐ 
ber tés des in di vi dus, sous ré serve du res pect d’une fi na li té en vi ron‐ 
ne men tale. Tou te fois, se li mi ter à l’uti li sa tion de don nées non per son‐ 
nelles li mite éga le ment le type d’ap pli ca tions qu’il est pos sible de dé‐ 
ve lop per. En effet, s’il est pos sible de conce voir un sys tème de pré‐ 
dic tions mé téo ro lo giques à par tir de don nées de me sures, il n’est en
re vanche pas pos sible de réa li ser un sys tème de per for mance éner‐ 
gé tique d’un foyer sans jeux de don nées de consom ma tion. Cette li‐ 
mite peut être sur mon tée grâce au re cours à des jeux de don nées
ano ny mi sées. L’ano ny mi sa tion de don nées per son nelles per met de
sup pri mer le risque de ré iden ti fi ca tion et, ce fai sant, de les faire bé‐ 
né fi cier de la qua li fi ca tion de don nées non per son nelles. Les mé‐ 
thodes per met tant de par ve nir à ce ré sul tat ne sont en re vanche pas
in faillibles et il n’est pas tou jours pos sible d’ex clure com plè te ment le
risque de ré iden ti fi ca tion, ce qui fe rait re tom ber la don née dans le
champ d’ap pli ca tion du RGPD. De plus, les tech niques d’ano ny mi sa‐ 
tion peuvent éga le ment conduire à al té rer les don nées ini tiales et la
perte des élé ments iden ti fiants peut en traî ner des consé quences sur
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la per for mance de l’al go rithme conçu à par tir des don nées ano ny mi‐ 
sées. Se re po ser uni que ment sur l’ano ny mi sa tion pour es pé rer pro‐ 
mou voir le dé ve lop pe ment de tech no lo gies nu mé riques en fa veur de
l’en vi ron ne ment ne semble donc pas la meilleure op tion.

Si les ré flexions me nées jusqu’à pré sent re le vaient plu tôt de consi dé‐ 
ra tions théo riques et gé né rales sur les ré gimes ju ri diques sus cep‐ 
tibles de venir en ca drer l’uti li sa tion de la don née en fa veur de l’en vi‐ 
ron ne ment, la suite de nos dé ve lop pe ments adop te ra une ap proche
in duc tive beau coup plus concrète, en se concen trant sur les règles
en ca drant un cas d’usage spé ci fique  : la ville in tel li gente ou smart
city.

32

2. La smart city face au défi en vi ‐
ron ne men tal
Au sein des so lu tions tech no lo giques dé ployées pour la pro tec tion de
l’en vi ron ne ment, il est une ex pres sion qui re vient sou vent, celle de
smart city ou ville in tel li gente. Elle est déjà uti li sée de puis une ving‐ 
taine d’an nées par les en tre prises pri vées (Cour mont, 2020, p.  121 23)
qui ont po pu la ri sé le terme pour faire la pro mo tion des ou tils qu’elles
se pro posent de vendre, par ti cu liè re ment aux per sonnes pu bliques.
Ce n’est d’ailleurs pas éton nant de re trou ver ces mots dans la bouche
de cer tains élus lo caux comme un ar gu ment po li tique (Cour mont,
Vincent, 2020) 24. Toutes les grandes com munes ou les mé tro poles
fran çaises, sans ex cep tion 25, ont au jourd’hui un pro jet smart city dont
la pro mo tion est plus ou moins as su rée par le ti tu laire de l’exé cu tif.
Fran çois Reb sa men, pré sident de Dijon Mé tro pole, a mis en place son
pro jet de smart city « On Di jon » en avril 2019 (Dijon Mé tro pole, 2019).
À l’op po sé du spectre po li tique, la même année, c’est Fran çois Ba‐ 
rouin qui a inau gu ré un pro gramme si mi laire au sein de la com mune
de Troyes 26.
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Sous le vo cable de smart city sont réunies un en semble de so lu tions
et de po li tiques très dif fé rentes tant par leur objet que par leur am bi‐ 
tion (mi nis tère de l’Éco no mie, 2021). En ma tière de trans ports, cela va
de la créa tion de voi tures au to nomes (Groupe RATP, 2019, p. 45) à la
pro mo tion du vélo ou du co voi tu rage (mi nis tère de l’Éco no mie, 2021,
p.  52). En ma tière d’ur ba nisme et d’amé na ge ment, il s’agira de
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construire des lo ge ments en «  tout élec trique  » pour ré duire la
consom ma tion d’éner gies fos siles, ou d’une po li tique d’agran dis se‐ 
ment des es paces verts. À Nice et à Mar seille, c’est la re con nais sance
fa ciale pour contrô ler la fré quen ta tion dans les ly cées qui de vait être
ex pé ri men tée par la ré gion pour as su rer la sé cu ri té (CNIL, 2019 27).
Dans le cas de la mé tro pole de Dijon, un poste cen tra li sé a été créé et
gère à dis tance tout un en semble de pa ra mètres : al lu mage et ex tinc‐ 
tion de l’éclai rage pu blic, vi déo pro tec tion, ges tion des feux de cir cu‐ 
la tion, taux de rem plis sage des pou belles re cy clables (Dijon Mé tro‐ 
pole, 2019, p. 5). Les ha bi tants ont été éga le ment in vi tés à té lé char ger
une ap pli ca tion et à si gna ler des pro blèmes : pré sence d’or dures sur
la voie pu blique, voi rie et mo bi lier pu blic abîmé ou en core des ac ci‐ 
dents en tout genre.

Il faut donc pas ser outre le ca rac tère vague de l’ex pres sion et ne pas
cher cher à en dé ga ger une dé fi ni tion stricte ni même dé fi ni tive. Dans
le cadre du droit ad mi nis tra tif, la smart city pour rait être dé fi nie lar‐ 
ge ment comme « l’en semble des so lu tions tech no lo giques in no vantes
cen sées amé lio rer l’ef fi ca ci té de l’ac tion pu blique en mi lieu ur bain »
(Auby, 2018 28) 29. Plus pré ci sé ment pour la pré sente étude, il fau dra
en tendre qu’il s’agit des so lu tions nu mé riques en fa veur de l’en vi ron‐ 
ne ment et dont le fonc tion ne ment re pose sur la ré colte et l’ex ploi ta‐ 
tion des don nées. Il s’agit d’une pré ci sion im por tante, car la smart
city se dé cline au gré des ob jec tifs par ti cu liers que les ou tils pour‐ 
suivent, les quels ren voient aussi à une plu ra li té de per sonnes pu‐ 
bliques com pé tentes. La safe city est cen sée amé lio rer la sé cu ri té pu‐ 
blique, le smart urban plan ning s’in té resse à l’amé na ge ment du ter ri‐ 
toire et le smart trans po ra tion, aux trans ports. Au de meu rant, il faut
éga le ment ajou ter qu’il est ré duc teur de se li mi ter à l’as pect en vi ron‐ 
ne men tal car, en pra tique, cer tains ou tils per mettent de rem plir plu‐ 
sieurs ob jec tifs : une ca mé ra pour ra ser vir aussi bien à vé ri fier que les
vé hi cules res pectent les normes de pol lu tion qu’à contrô ler la sé cu ri‐ 
té de la voie pu blique.

35

Il existe in dé nia ble ment un contexte ju ri dique fa vo rable au dé ve lop‐ 
pe ment de so lu tions en vi ron ne men tales par le nu mé rique, comme
l’in di quait l’in tro duc tion gé né rale de cet ar ticle. L’objet de cette étude
est donc de s’in ter ro ger sur la la ti tude que laisse le cadre ju ri dique
aux per sonnes pu bliques pour conce voir des ou tils nu mé riques qui
per mettent d’agir en fa veur de l’en vi ron ne ment, le tout dans le res‐
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pect du droit à la vie pri vée. Ce n’est, in fine, qu’une étude lo ca li sée
du grand com pro mis que consti tue le RGPD entre le libre exer cice
des ac ti vi tés éco no miques et la pro tec tion des per sonnes.

Le pro pos ne por te ra ef fec ti ve ment que sur les don nées per son nelles.
Non pas que les don nées non per son nelles ne soient pas per ti nentes,
bien au contraire, leur uti li sa tion est de plus en plus mas sive et de‐ 
vrait d’ailleurs être prio ri sée dans le cas de la smart city. La rai son
tient plu tôt à ce que cette ca té go rie de don nées est moins in té res‐ 
sante puisque, par dé fi ni tion, elle dé signe celles qui ne per mettent
pas l’iden ti fi ca tion des per sonnes. Il est de plus en plus fré quent que
le croi se ment de don nées non per son nelles mène à l’iden ti fi ca tion
des per sonnes, mais alors c’est bien le droit des don nées per son nelles
qui a, de nou veau, vo ca tion à s’ap pli quer. Cette si tua tion doit donc
faire l’objet d’une at ten tion par ti cu lière du res pon sable de trai te ment,
mais elle se situe à la marge du sujet abor dé ici.

37

Pour ré pondre à la ques tion qui re tient notre at ten tion, il convient
d’abord de sou li gner, à l’ins tar de tout autre trai te ment sou mis au
RGPD, l’im por tance d’adap ter le motif de li céi té au mode de fonc tion‐ 
ne ment et aux am bi tions pour sui vies par le trai te ment (2.1). Plus pré‐
ci sé ment, en suite, il sera pos sible de consta ter que les trai te ments
liés aux po li tiques de smart city peuvent pour suivre plu sieurs ob jec‐ 
tifs à la fois et que, dans cette hy po thèse, au cune règle n’éta blit de
hié rar chie en fa veur de l’en vi ron ne ment. Il en ré sulte le risque d’une
contra dic tion fron tale entre l’ob jec tif en vi ron ne men tal et les autres
ob jec tifs, voire une ins tru men ta li sa tion de l’ob jec tif en vi ron ne men tal
pour lé gi ti mer des trai te ments at ten ta toires aux li ber tés (2.2).

38

2.1. Le choix es sen tiel d’un motif de li ‐
céi té adap té aux mo da li tés du trai te ‐
ment

Du point de vue ju ri dique, la pre mière pré oc cu pa tion qui doit être
celle des res pon sables de trai te ments de don nées est sa lé ga li té. Pour
cela, l’ar ticle 6, § 1 du RGPD 30 pré voit un en semble de six mo tifs de
li céi té. Dans le cas de per sonnes pu bliques qui sou haitent créer des
trai te ments de don nées per son nelles en fa veur de l’en vi ron ne ment, il
semble qu’il faille res treindre les mo tifs de li céi té à deux, qui
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concernent de sur croît deux si tua tions fac tuelles pro fon dé ment dif‐ 
fé rentes. D’un côté, les trai te ments qui ont vo ca tion à s’ap pli quer
dans l’es pace pu blic se fon de ront prin ci pa le ment sur le motif de la
né ces si té du trai te ment au re gard d’une mis sion d’in té rêt pu blic 31. De
l’autre, les trai te ments ayant vo ca tion à s’ap pli quer dans l’es pace privé
ou au près d’in di vi dus se re po se ront sur tout le motif énon cé à l’ar‐ 
ticle 6, § 1, sous a) du RGPD qui traite du consen te ment 32. Par tant, il
est cri tique pour les per sonnes pu bliques d’évi ter l’écueil qui consiste
à uti li ser un motif de li céi té qui n’est pas adap té à la phy sio no mie du
pro jet de trai te ment au vu des risques en termes de droits fon da men‐ 
taux (2.1.1). Or, le motif de la né ces si té liée aux mis sions d’in té rêt pu‐ 
blic de meure flou dans ses mo da li tés de mise en œuvre et laisse une
trop grande marge d’ap pré cia tion aux per sonnes pu bliques pour
créer des trai te ments en fai sant l’éco no mie d’une ré flexion sur son
uti li té (2.1.2.).

2.1.1. Un risque de confu sion des mo tifs de li ‐
céi té au dé tri ment des droits fon da men taux

Pour les per sonnes pu bliques, la li céi té du trai te ment ren voie tout
sim ple ment au prin cipe de lé ga li té, qui est au centre de l’ac tion ad mi‐ 
nis tra tive et consiste en une simple pres crip tion : il faut agir confor‐ 
mé ment au droit 33, au risque de com mettre une faute sus cep tible
d’en ga ger sa res pon sa bi li té 34. Dans cette op tique, les six mo tifs de li‐ 
céi té énon cés par le RGPD n’ont rien de cos mé tique. Les ju ristes
doivent ré flé chir avant la mise en œuvre du trai te ment sur quel motif
ils sou haitent ex pli ci te ment se fon der, car c’est l’un des pre miers
points du contrôle qui pour rait être réa li sé par la Com mis sion na tio‐ 
nale de l’in for ma tique et des li ber tés (CNIL). Le fait de se fon der sur
un motif er ro né ou de ne pas en sé lec tion ner en traîne l’illé ga li té du
trai te ment et un risque de sanc tion 35. Il faut donc re te nir l’op tion la
plus adap tée au re gard des fi na li tés pour sui vies, ce qui n’est pas
évident eu égard au ca rac tère très abs trait du RGPD. Dans le cas qui
in té resse cette étude, deux mo tifs semblent prin ci pa le ment en vi sa‐ 
geables.

40

Le motif de né ces si té à une mis sion d’in té rêt pu blic est adap té aux
trai te ments mas sifs, no tam ment au sein de l’es pace pu blic. Pour
l’illus trer, il suf fit d’ima gi ner un sys tème de vi déo pro tec tion de la voie
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pu blique qui ser vi rait à sanc tion ner plu sieurs in frac tions en vi ron ne‐ 
men tales comme le non- respect de la pol lu tion so nore 36 et des
normes de pol lu tion de l’air, ce der nier cas étant de plus en plus fré‐ 
quent dans le cadre des zones à faibles émis sions 37 créées par la loi
d’orien ta tion des mo bi li tés, déjà adop tées par onze mé tro poles et
dont la loi Cli mat et Ré si lience de 2021 a éten du l’ap pli ca tion obli ga‐ 
toire à toutes les mé tro poles de plus de 150  000  ha bi tants
dès 2024 38. En met tant de côté le fait que de tels trai te ments doivent
suivre des for ma li tés sup plé men taires et des obli ga tions spé ci fiques,
car ils ont trait à la pré ven tion et à la dé tec tion d’in frac tions pé‐ 
nales 39, ce fon de ment est lo gique puisque le trai te ment est dé ployé
sur l’es pace pu blic pour des fi na li tés d’in té rêt gé né ral et qu’il n’est
heu reu se ment pas ques tion de ré col ter le consen te ment de toutes
les per sonnes qui cir culent dans l’es pace pu blic. L’in té rêt cru cial de
ce motif est qu’il per met d’écar ter le droit d’op po si tion des per sonnes
par un texte lé gis la tif ou ré gle men taire sous cer taines condi tions de
né ces si té et de pro por tion na li té 40. Ainsi, les per sonnes ne peuvent
pas re fu ser que leurs don nées per son nelles soient col lec tées et trai‐ 
tées, ce qui est né ces saire pour un trai te ment sur l’es pace pu blic.

À l’in verse, le se cond motif concerne des trai te ments qui se basent
sur le consen te ment 41 des uti li sa teurs, les quels sont d’une uti li té plus
lo ca li sée. Ce sera le cas d’une mai rie ou d’une mé tro pole qui en cou ra‐ 
ge ra ses ha bi tants à té lé char ger une ap pli ca tion qui leur per met un
meilleur accès aux in fra struc tures de trans port en com mun, de vélos
ou en core qui per met d’in for mer sur les places de sta tion ne ment dis‐ 
po nibles en centre- ville. Ces ap pli ca tions fonc tionnent donc sur le
consen te ment à la ré colte d’un cer tain nombre de don nées et, no‐ 
tam ment, de la géo lo ca li sa tion. Dans cette si tua tion, à l’in verse, il sera
très com pli qué de faire pas ser le trai te ment sur la « né ces si té 42 » des
mis sions d’in té rêt pu blic puisque ce motif se situe dans une lo gique
to ta le ment op po sée à celle du consen te ment. Là où le consen te ment
sup pose un choix in di vi duel, la né ces si té im plique, fon da men ta le‐ 
ment, de pas ser outre le choix de la per sonne, tout du moins de
consi dé rer que l’ac cord de la per sonne est donné par prin cipe, quitte
à ce le droit d’op po si tion lui soit re con nu.

42

Pour le ré su mer de ma nière un peu sim pliste, si le trai te ment est né‐ 
ces saire, alors il n’y a pas be soin du consen te ment, car les mis sions
d’in té rêt pu blic jus ti fient l’ab sence de choix. À l’in verse, il est illo gique
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de se fon der sur le consen te ment si la mis sion d’in té rêt pu blic jus ti fie
de ré duire cette li ber té de choix. En réa li té, l’ap pré cia tion de la né‐ 
ces si té est liée à la mis sion d’in té rêt pu blic et à la pro por tion na li té du
dis po si tif, c’est- à-dire si les fi na li tés pour sui vies ne peuvent pas être
at teintes par des moyens moins in va sifs. Très sou vent donc, les trai‐
te ments fon dés sur le consen te ment ont plu tôt un ca rac tère in ci ta tif,
ver tueux d’un point de vue de l’en vi ron ne ment, mais tout à fait in ci ta‐ 
tif et donc non né ces saire à la réa li sa tion d’une mis sion d’in té rêt pu‐ 
blic.

L’en semble de ces pré ci sions per met de sou li gner que, sans que cela
soit au to ma ti que ment illé gal, il est ex ces si ve ment dif fi cile de conce‐ 
voir un trai te ment li cite fondé sur le motif du consen te ment si celui- 
ci a vo ca tion à se dé ployer dans l’es pace pu blic. Par exemple, dans un
« appel à la vi gi lance 43 » du 17 juin 2020, la CNIL s’est pro non cée sur
l’uti li sa tion de ca mé ras in tel li gentes qui me su raient le taux de res pect
du port du masque 44. Bien qu’elles ne fussent pas di rec te ment vi sées,
il s’agis sait en fait de me sures prises par la mu ni ci pa li té de Cannes
sur l’un de ses mar chés com mu naux et par la Régie au to nome des
trans ports pa ri siens à la sta tion Châtelet- Les-Halles. À cette oc ca‐ 
sion, la CNIL a abor dé no tam ment une fonc tion na li té per met tant à
l’usa ger de « faire non de la tête » pour ma ni fes ter son op po si tion à la
col lecte des don nées par la ca mé ra. Sans pré ju ger du motif de li céi té
sur le quel ces trai te ments étaient fon dés, elle a consi dé ré que cette
mo da li té d’op po si tion était non conforme au RGPD, car elle était trop
contrai gnante pour les per sonnes, dif fi cile à gé né ra li ser et tout sim‐ 
ple ment in ef fi cace 45. Il suf fit de se re pré sen ter des hordes de pas sa‐ 
gers ma ti naux en train de se couer fré né ti que ment la tête face à une
ca mé ra pour com prendre qu’ef fec ti ve ment une telle im plé men ta tion
n’est ni sou hai table ni sa tis fai sante.

44

On com prend alors a contra rio que, si le consen te ment de vait être
donné avant l’accès au ser vice pu blic, une réelle pro blé ma tique se po‐ 
se rait. Les per sonnes ne sou hai tant pas don ner leur consen te ment
se raient de  facto em pê chées d’em prun ter les trans ports pu blics qui
contri buent à la ré duc tion de l’uti li sa tion de la voi ture et donc des
émis sions de gaz à effet de serre. Au de meu rant, le pro blème se pose
aussi dans le cas d’un trai te ment fondé sur la mis sion d’in té rêt pu blic
si aucun texte ne pré voit d’écar ter le droit d’op po si tion. Dans les deux
hy po thèses, il est ma té riel le ment im pos sible de scin der les trans ports
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pu blics en deux, entre les per sonnes qui ac ceptent que leurs don nées
per son nelles soient trai tées et les autres. C’est ce qui ex plique que,
dès lors que le contrôle du port du masque a été of fi cia li sé, le gou ver‐ 
ne ment se soit tour né vers le motif de la mis sion d’in té rêt pu blic et
ait ainsi écar té le droit à op po si tion. Les trai te ments pré ci tés ont en
effet ins pi ré le gou ver ne ment qui en a gé né ra li sé l’uti li sa tion après
une sai sine de la CNIL pour avis. Même si cela ne res sort pas ex pli ci‐ 
te ment de l’avis de la CNIL 46 et du dé cret, le fon de ment re te nu
semble avoir été celui des mis sions d’in té rêt pu blic (Net ter, 2021) et
sans sur prise, le droit d’op po si tion a été ex pres sé ment écar té 47.

Le choix des fon de ments est donc pré dé ter mi né par les fi na li tés du
trai te ment et ses mo da li tés pra tiques. Les fon de ments, quant à eux,
sont pen sés pour consti tuer des ga ran ties qui per mettent, en théo rie,
d’évi ter que des trai te ments at ten ta toires à la li ber té et à l’uti li té cos‐ 
mé tique soient dé ployés dans l’es pace pu blic. Néan moins, cette pro‐ 
tec tion n’est ef fec tive que si la CNIL est à même de contrô ler les trai‐ 
te ments uti li sés par les au to ri tés pu bliques, ce qui im plique que ces
der nières fassent preuve de plus de trans pa rence. Ce n’est pour tant
ac tuel le ment pas le cas.
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2.1.2. La per sis tance d’im pré ci sions re gret ‐
tables concer nant le motif de la né ces si té
liée à une mis sion d’in té rêt pu blic

L’exemple de la me sure du taux de port du masque dans les trans‐ 
ports l’at teste, il y a un risque de confu sion des mo tifs de li céi té qui
peut conduire, outre à l’illé ga li té du trai te ment, à ce que les mo da li tés
de celui- ci ne per mettent pas d’as su rer un res pect ef fec tif du droit au
res pect de la vie pri vée. La rai son dé ci sive tient, à notre avis, au fait
que le motif de la né ces si té liée à une mis sion d’in té rêt pu blic souffre
en core de trop d’im pré ci sions, les quelles laissent une marge d’ap pré‐ 
cia tion trop vaste aux per sonnes pu bliques.
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Tout d’abord, la no tion de mis sion d’in té rêt pu blic exi gée par le pa ra‐ 
graphe 3 de l’ar ticle 6 du RGPD est dif fi cile à ap pré hen der 48. Certes,
la mis sion peut être dé fi nie par un texte de droit eu ro péen ou de
droit na tio nal, étant pré ci sé que, dans ce der nier cas, le texte peut
être de na ture lé gis la tive ou ré gle men taire 49. Cette no tion semble
néan moins être in ter pré tée très lar ge ment. Lors de ses contrôles, la
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CNIL fait ra re ment ré fé rence à un texte pré cis, mais se borne plu tôt à
vé ri fier si les fi na li tés du trai te ment ren voient aux com pé tences des
au to ri tés pu bliques 50. Il est donc plau sible de consi dé rer que les
larges com pé tences re con nues par les textes aux col lec ti vi tés ter ri to‐ 
riales sont suf fi santes pour consti tuer des bases tex tuelles à la mis‐ 
sion d’in té rêt pu blic, fussent- elles liées aux ques tions en vi ron ne men‐ 
tales. C’est no tam ment le cas de l’ar ticle L. 1111-2 du Code gé né ral des
col lec ti vi tés ter ri to riales qui dis pose que ces der nières concourent
« à l’amé na ge ment du ter ri toire, […] ainsi qu’à la pro tec tion de l’en vi‐ 
ron ne ment, à la lutte contre l’effet de serre par la maî trise et l’uti li sa‐ 
tion ra tion nelle de l’éner gie, et à l’amé lio ra tion du cadre de vie » ou
en core de l’ar ticle L. 110-2 du Code de l’en vi ron ne ment en ce qu’il af‐ 
firme que les per sonnes pu bliques doivent « veiller à la sau ve garde et
contri buer à la pro tec tion de l’en vi ron ne ment ». La pra tique dé ci sion‐ 
nelle de la CNIL de ne pas viser de texte en par ti cu lier dans son
contrôle du motif des né ces si tés liées à une mis sion d’in té rêt pu blic
per met en tout cas aux per sonnes pu bliques de ne pas for cé ment se
ré fé rer à un texte pré cis, mais plu tôt de mettre en avant le lien du
trai te ment avec leurs com pé tences les quelles sont énon cées dans des
termes si gé né raux qu’elles per mettent, théo ri que ment, de conce voir
un nombre consi dé rable de trai te ments.

Quant à la ques tion de la dé ro ga tion du droit d’op po si tion par un
texte lé gis la tif ou ré gle men taire, il sub siste un doute im por tant au‐ 
quel la CNIL de vrait pro chai ne ment ré pondre, à sa voir est- ce qu’une
dé li bé ra tion d’un conseil mu ni ci pal ou mé tro po li tain ou un ar rê té du
maire est une « me sure du droit de l’État » sus cep tible d’écar ter cer‐ 
tains droits et ici no tam ment le droit d’op po si tion au sens de l’ar ticle
23 du RGPD ? La ques tion se pose sé rieu se ment car, si l’ar ticle 23, § 1
du RGPD parle de « me sures lé gis la tives » du droit de l’État membre,
cette ex pres sion ne s’en tend pas né ces sai re ment au sens du rè gle‐ 
ment comme « l’adop tion d’un acte lé gis la tif par un par le ment 51 ». S’il
ne fait pas de doute que, pour la CNIL et le Conseil d’État, les dé crets
peuvent écar ter le droit à op po si tion, la ques tion de meure pour les
ar rê tés ou les dé li bé ra tions prises au ni veau local. Le texte eu ro péen
laisse ainsi une marge d’ap pré cia tion aux au to ri sa tions na tio nales qui
a pu ré cem ment être illus trée par une af faire jugée par le Conseil
d’État dans un conten tieux ana logue 52, avec comme li mites, d’une
part, le fait que la me sure doive res pec ter « l’es sence des li ber tés et
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droits fon da men taux et qu’elle consti tue une me sure né ces saire et
pro por tion née dans une so cié té dé mo cra tique 53 » et, d’autre part, le
prin cipe de sé cu ri té ju ri dique 54.

La ré ponse à cette ques tion semble donc pé rilleuse à bien des égards,
car elle est plus po li tique que ju ri dique. Y ré pondre né ga ti ve ment
vien drait rendre ex ces si ve ment dif fi cile le dé ploie ment des types de
trai te ments évo qués ici puisque l’as sen ti ment du pou voir cen tral se‐ 
rait né ces saire pour écar ter le droit d’op po si tion. Un cer tain nombre
de trai te ments de vraient donc dis pa raître. Y ré pondre po si ti ve ment
en cou ra ge rait les col lec ti vi tés à mul ti plier des trai te ments qui visent
à contrô ler l’es pace pu blic et sur les quels la CNIL tente d’ap pe ler à la
plus grande vi gi lance. S’il fal lait néan moins trou ver un avan tage, ce
se rait celui de ré vé ler pu bli que ment des trai te ments qui sont le plus
sou vent ca chés à la po pu la tion en rai son de leur ca rac tère po li ti que‐ 
ment sen sible. Cette pra tique est d’au tant plus cou rante que le RGPD
a mar qué le pas sage d’un ré gime d’au to ri sa tion à une lo gique de
contrôle a  pos te rio ri par une CNIL trop peu dotée fi nan ciè re ment
(CNIL, 2022b 55). Cela n’in cite pas les per sonnes pu bliques à se pen‐ 
cher sur la li céi té de leurs trai te ments ou à en in for mer le pu blic.
L’ou ver ture d’une telle pos si bi li té pré sente donc éga le ment le risque
de sub mer ger la CNIL de sai sines et les ju ri dic tions ad mi nis tra tives
de re cours.
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Une pre mière ré ponse semble avoir été ap por tée par le Conseil
d’État, mais uni que ment à l’oc ca sion de l’exer cice de sa fonc tion
consul ta tive. Plu sieurs mu ni ci pa li tés dont la ville de Mar seille avaient
été mises en de meure de ré gu la ri ser leur sys tème de contrôle du sta‐ 
tion ne ment payant, dans la me sure où le re cueil de plaques mi né ra lo‐ 
giques était au to ma tique alors que le trai te ment n’écar tait pas le droit
d’op po si tion. Après dis cus sions entre les as so cia tions d’élus lo caux et
le Pre mier mi nistre ainsi que le mi nis tère char gé des trans ports, un
pro jet de dé cret pré voyant d’au to ri ser les com munes à écar ter le
droit d’op po si tion a été sou mis à la sec tion de l’in té rieur du Conseil
d’État. Dans une lettre en voyée à l’As so cia tion des maires de France
et pu bliée en ligne, le di rec teur gé né ral des in fra struc tures, des
trans ports et des mo bi li tés au mi nis tère char gé des Trans ports ré vèle
que la sec tion s’est mon trée fa vo rable à ce qu’une dé li bé ra tion puisse
écar ter le droit d’op po si tion (Co quil, 2023). Le mi nis tère a, de plus,
ac com pa gné sa lettre d’une note d’éclai rage ju ri dique qui pré cise bien
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qu’un motif d’in té rêt gé né ral doit être in vo qué et que la dé li bé ra tion
doit conte nir les élé ments exi gés par l’ar ticle 23, § 2 du RGPD pour
pou voir être lé gale (mi nis tère de la Tran si tion éco lo gique, 2023).
Reste qu’il se rait in té res sant que cette po si tion soit dé fi ni ti ve ment
confir mée par la sec tion du conten tieux du Conseil d’État.

Mal gré tout, qu’il soit ques tion d’en vi ron ne ment ou non, le dé ploie‐ 
ment de trai te ments de don nées per son nelles par les per sonnes pu‐ 
bliques au nom de la smart city ne peut pas faire l’éco no mie d’une ré‐ 
flexion sur les mo tifs de li céi té. Il en va d’une part de l’ef fi ca ci té du
trai te ment et donc, de l’ac tion pu blique, et d’autre part de la pro tec‐ 
tion des per sonnes. Si le droit au res pect de la vie pri vée vient évi‐ 
dem ment à l’es prit, la spé ci fi ci té des trai te ments dé ployés par les
per sonnes pu bliques ou en leur nom est qu’elle touche aussi aux
condi tions d’accès aux ser vices pu blics. Il y a là, une rai son sup plé‐ 
men taire pour ren for cer les exi gences à leur égard, mais aussi une
né ces si té d’étu dier plus en pro fon deur la ma nière avec les quelles les
fi na li tés af fi chées par ces trai te ments sont pour sui vies.
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2.2. Le risque constant d’une contra rié ‐
té entre l’ob jec tif en vi ron ne men tal et
les autres ob jec tifs pour sui vis par les
trai te ments de don nées per son nelles

Au- delà de la base lé gale, le droit des don nées per son nelles est tout à
fait ou vert à ce qu’un seul et même trai te ment de don nées per son‐ 
nelles pour suive une plu ra li té d’ob jec tifs. Au cune règle ju ri dique n’en‐ 
cadre néan moins la com pa ti bi li té de ces ob jec tifs entre eux. En
consé quence, la hié rar chi sa tion des fi na li tés est lais sée à la dis cré tion
du res pon sable du trai te ment. Dans le cas de l’ob jec tif en vi ron ne‐ 
men tal, cette ab sence est re gret table (2.2.1). La crainte d’une mar gi‐ 
na li sa tion de cet ob jec tif est ren for cée par le fait que le mar ché de
l’in no va tion et les ins tru ments contrac tuels à dis po si tion des per‐ 
sonnes pu bliques poussent à un croi se ment des fi na li tés qui n’as sure
pas qu’une place de choix soit ré ser vée aux en jeux en vi ron ne men taux
(2.2.2).
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2.2.1. L’ab sence re gret table de bilan
coût/avan tage du bé né fice en vi ron ne men tal
tiré de l’outil nu mé rique

Une fois le pa lier de la li céi té fran chie, le res pon sable de trai te ment
doit aussi ré flé chir au res pect d’un en semble de prin cipes dé fi nis à
l’ar ticle 5, § 1 du RGPD. Au mi lieu de tous ces prin cipes, c’est celui de
mi ni mi sa tion qui semble par ti cu liè re ment im por tant dans le cas de la
smart city. Ces so lu tions re posent en effet sur la col lecte de grands
vo lumes de don nées per son nelles. Or, en vertu de ce prin cipe, les
don nées doivent être « adé quates, per ti nentes et li mi tées à ce qui est
né ces saire au re gard des fi na li tés pour les quelles elles sont trai‐ 
tées 56 ». Il n’est pas ici ques tion de s’étendre sur le fond de ce prin‐ 
cipe, mais plu tôt de re mar quer que, dans le cadre de la pré sente
étude, ce prin cipe de mi ni mi sa tion des don nées per son nelles se
double d’un prin cipe, im pli cite, de mi ni mi sa tion de l’im pact en vi ron‐ 
ne men tal de l’outil smart city. L’idée n’est pas de dire que le droit doit
for cé ment pré voir ce se cond prin cipe de mi ni mi sa tion, mais plu tôt de
rap pe ler que l’au to ri té ad mi nis tra tive n’est ni obli gée de tenir compte
du coût en vi ron ne men tal de la so lu tion, ni de le confron ter aux bé né‐ 
fices en vi ron ne men taux qui sont at ten dus une fois l’outil dé ployé.
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Cette li ber té n’a rien d’illo gique, sur le plan local elle est même tout à
fait clas sique dans l’op tique du prin cipe de libre ad mi nis tra tion des
col lec ti vi tés ter ri to riales 57 ou de la clause gé né rale de com pé tence
de la com mune. Sim ple ment, il existe for cé ment un risque qui pour‐ 
rait se ré su mer au so lu tion nisme tech no lo gique ou au green wa shing.
En somme, s’il faut mi ni mi ser la col lecte des don nées per son nelles
pour évi ter de tom ber dans l’illé ga li té, il est pos sible de conce voir un
outil de smart city par fai te ment légal même si son im pact en vi ron ne‐ 
men tal est né ga tif. Or, il n’est pas dif fi cile d’ar ri ver à ce ré sul tat. La fa‐ 
bri ca tion des cap teurs sti mule le re cours aux in dus tries ex trac tives
qui consti tue d’ailleurs l’écra sante ma jo ri té du coût en vi ron ne men tal
du nu mé rique (ADEME/ARCEP, 2022, p.  15-17 58). La cap ta tion
constante, le trans fert des don nées ré col tées et leur sto ckage dans
des ser veurs consomment aussi de l’éner gie dans des pro por tions
non né gli geables. Pis, puisque la smart city ne concerne pas que des
ac tions en fa veur de l’en vi ron ne ment, il est im pos sible d’em pê cher
une so lu tion qui pour suit une plu ra li té d’ob jec tifs en même temps
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que la pro tec tion de l’en vi ron ne ment, mais qui pro dui rait, à cette oc‐ 
ca sion, un effet né ga tif sur celui- ci. C’est, il nous semble, le cas des
ca mé ras ou des drones par lants qui per mettent à un agent d’in ter pel‐ 
ler les per sonnes com met tant toutes sortes d’in ci vi li tés. D’un point de
vue stric te ment en vi ron ne men tal, il existe un risque de dis pro por tion
dans le cas d’une ca mé ra fonc tion nant plu sieurs heures par jour
(VHK, Vie gand Maagøe, 2020, p. 151-153 59) si elle ne conduit qu’à évi‐ 
ter que quelques dé tri tus soient jetés au sol 60. Certes, les bé né fices
at ten dus en termes de sé cu ri té pour raient tou jours être avan cés pour
com pen ser ce sur coût en vi ron ne men tal, même si un ré cent rap port
de la Cour des comptes ne re lève «  au cune cor ré la tion glo bale […]
entre l’exis tence de dis po si tifs de vi déo pro tec tion et le ni veau de la
dé lin quance com mise sur la voie pu blique, ou en core les taux d’élu ci‐ 
da tion » (Cour des comptes, 2020, p. 70 61). Il n’en de meure pas moins
que, d’un point de vue en vi ron ne men tal, l’uti li té de ces dis po si tifs est
dou teuse, à moins qu’ils soient, par exemple, pla cés à des en droits
connus pour ser vir de dé charge sau vage 62. Or, dans le cas des mai‐ 
ries qui ont ou ont eu re cours à ces dis po si tifs 63, il n’est ja mais clai re‐ 
ment dé ter mi né quelle place prend la mo ti va tion en vi ron ne men tale
par rap port aux ob jec tifs sé cu ri taires ou sa ni taires.

Il n’est d’ailleurs pas ques tion de dé fendre l’idée que cette forme de
bilan coût/avan tage en vi ron ne men tal doive être ren due ju ri di que‐ 
ment obli ga toire. Au contraire, à la ré flexion, il est très dif fi cile, pour
ne pas dire im pos sible, de dé ter mi ner ce bilan avec cer ti tude. Les
mé thodes d’es ti ma tions scien ti fiques sont va riées et ne prennent pas
en compte les mêmes pa ra mètres ou ne leur ac cordent pas la même
im por tance. Dès lors que les di men sions so ciales s’ajoutent, cette es‐ 
ti ma tion de vient même to ta le ment in en vi sa geable, tout du moins les
pro blé ma tiques sont dé mul ti pliées par le simple fac teur du com por‐ 
te ment hu main. Par exemple, une ap pli ca tion qui in forme des places
de par king dis po nibles en ville n’en cou rage pas for cé ment à prendre
les trans ports en com mun. La même ré flexion s’étend au co voi tu rage
qui peut par fois re ve nir fi nan ciè re ment moins cher que le train mal‐ 
gré un coût en vi ron ne men tal su pé rieur.
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L’autre pro blème ma jeur qui se pose vis- à-vis du prin cipe de mi ni mi‐ 
sa tion des don nées per son nelles, mais aussi de mi ni mi sa tion de l’im‐ 
pact en vi ron ne men tal ré side jus te ment dans la mul ti pli ca tion des fi‐ 
na li tés pour sui vies par un seul et même trai te ment. Plus un trai te ‐
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ment pour suit de fi na li tés, plus il est sus cep tible d’avoir be soin d’un
grand nombre de don nées, moins il est sus cep tible de mi ni mi ser la
col lecte et le trai te ment de ces der nières. De la même ma nière, plus
les fi na li tés sont nom breuses, plus leur conci lia tion pose pro blème.
S’il est tout à fait com pré hen sible que le cadre ju ri dique du droit des
don nées per son nelles laisse une large li ber té aux per sonnes pu‐ 
bliques pour prendre en charge ces pro blé ma tiques qui ap pellent de
toute façon à des ré ponses au cas par cas, leurs choix sont ce pen dant
orien tés par d’autres fac teurs.

2.2.2. Une réa li té éco no mique et un cadre ju ‐
ri dique en cou ra geant le croi se ment des fi na ‐
li tés au dé tri ment pro bable de l’ob jec tif en vi ‐
ron ne men tal

Le croi se ment des fi na li tés par une seule et même so lu tion tech no lo‐ 
gique est en pra tique tout à fait cou rant pour une rai son qui tient au
ca rac tère com pé ti tif de ce mar ché, as pect ren for cé par le cadre ju ri‐ 
dique qui per met de for ma li ser ces pro jets. Il est ra ris sime que l’outil
tech no lo gique soit dé ve lop pé par les ser vices des per sonnes pu‐ 
bliques qui n’en ont gé né ra le ment ni les moyens ni les com pé tences
tech niques. Ces so lu tions sont dans leur écra sante ma jo ri té ven dues
par des per sonnes pri vées à des per sonnes pu bliques (Pi caud, 2020,
p. 8 64). Cette si tua tion concur ren tielle les in cite à li vrer des so lu tions
ou des ser vices qui peuvent aider à la réa li sa tion d’un grand nombre
de mis sions des per sonnes pu bliques dans une op tique de mu tua li sa‐ 
tion et d’éco no mie des de niers pu blics, en bref, d’ef fi ca ci té de l’ac tion
pu blique (Cour mont, 2020, p. 121 65). Mais la rai son tient aussi et sur‐ 
tout à ce que les ins tru ments contrac tuels à la dis po si tion des per‐ 
sonnes pu bliques 66 mettent le ca rac tère in no vant des offres au
centre des cri tères qui per mettent aux so cié tés pri vées de rem por ter
le dé ve lop pe ment, l’ex pé ri men ta tion ou en core la mise en œuvre et la
main te nance de la so lu tion smart city. C’est no tam ment le cas du par‐ 
te na riat d’in no va tion et sur tout du mar ché glo bal de per for mance qui
ont été tous deux créés pour per mettre aux per sonnes pu bliques de
fa vo ri ser les nou veaux usages de la tech no lo gie (mi nis tère de l’Éco‐ 
no mie, 2021, p. 184-190).
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Deux rai sons prin ci pales ex pliquent pour quoi ces deux ins tru ments
sont adap tés. Les so lu tions liées à la smart city sont gé né ra le ment
coû teuses et im pliquent une di ver si té de com pé tences tech niques.
Or, ces contrats per mettent d’as so cier plu sieurs co con trac tants 67

tout en étant sus cep tibles de dé ro ger au prin cipe d’al lo tis se ment 68

qui im pli que rait un frac tion ne ment trop contrai gnant des mar chés.
Enfin, et de ma nière plus évi dente, le ca rac tère in no vant ou les cri‐ 
tères de per for mance et les pos si bi li tés lais sées par le Code en cou‐ 
ragent les can di dats à pro po ser des so lu tions croi sant les fi na li tés.
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Le par te na riat d’in no va tion per met d’en vi sa ger conjoin te ment une
phase de re cherche et de dé ve lop pe ment puis, éven tuel le ment, une
phase d’achat de la so lu tion (Bélot, 2017, p.  19). Le Code de la com‐ 
mande pu blique (CCP) dé fi nit le ca rac tère in no vant de ma nière très
la co nique, met tant en avant «  les tra vaux, four ni tures ou ser vices
nou veaux ou sen si ble ment amé lio rés 69  ». Pour pou voir y re cou rir,
l’ache teur doit éga le ment ap por ter la preuve que la so lu tion adap tée
au be soin n’est pas dis po nible sur le mar ché. Dès lors, cette forme
contrac tuelle tra duit déjà la vo lon té de bé né fi cier de nou velles pres‐ 
ta tions, la quelle peut ré si der dans une pour suite ef fi cace de plu sieurs
fi na li tés par un seul et même outil. Il est tout du moins vrai sem blable
que ce motif puisse consti tuer un ca rac tère nou veau ou sen si ble ment
amé lio ré. Certes, le cri tère d’in dis po ni bi li té de la so lu tion sur le mar‐ 
ché peut dis sua der les ache teurs de re cou rir à cet outil. Un rap port
par le men taire de 2017 pré co ni sait d’as sou plir ce cri tère en le rem pla‐ 
çant par l’obli ga tion de « prou ver [que l’ache teur] a suivi la pro cé dure
lui per met tant d’éva luer si des so lu tions existent, ce qui de vrait li mi‐ 
ter l’in cer ti tude ju ri dique » (ibid., p. 70). Une simple re cherche sur le
bul le tin of fi ciel des an nonces des mar chés pu blics dé montre ef fec ti‐ 
ve ment que cet outil est en core uti li sé de ma nière ex trê me ment mar‐ 
gi nale. Cette so lu tion a pour tant été pri vi lé giée dans cer tains cas,
comme dans celui du syn di cat dé par te men tal d’éner gie Mor bi han
Éner gies, qui y a eu re cours pour son pro jet de smart ter ri to ries lancé
en 2019.

60

Le mar ché glo bal de per for mance est, pour sa part, beau coup plus
po pu laire. Il « as so cie l’ex ploi ta tion ou la main te nance à la réa li sa tion
ou à la conception- réalisation de pres ta tions 70 ». Sa spé ci fi ci té ré side
dans l’im po si tion d’« un ou plu sieurs cri tères re la tifs aux ob jec tifs de
per for mance dé fi nis en fonc tion de l’objet du mar ché 71 » en plus du
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cri tère du coût glo bal. Il a d’ailleurs été avant tout pensé pour des in‐ 
no va tions en fa veur de l’en vi ron ne ment puisque les ob jec tifs me su rés
«  sont dé fi nis no tam ment en termes de ni veau d’ac ti vi té, de qua li té
de ser vice, d’ef fi ca ci té éner gé tique ou d’in ci dence éco lo gique 72  ». Il
s’agit là d’une op tion sans doute plus confor table puis qu’elle n’im‐ 
plique pas le risque re la tif au ca rac tère in dis po nible de la so lu tion sur
le mar ché. La pos si bi li té d’im po ser des cri tères de per for mance est
évi dem ment es sen tielle, no tam ment si le cri tère en vi ron ne men tal est
pré do mi nant. Il s’agit de l’outil pri vi lé gié des grands pro jets smart city
comme celui de la mé tro pole de Dijon, qui est réa li sé avec des so cié‐ 
tés telles que Cap ge mi ni, Suez ou en core des so cié tés du groupe
Bouygues et du groupe EDF.

Il faut enfin noter que ces deux ou tils per mettent ai sé ment de bé né fi‐ 
cier d’une pro cé dure avec né go cia tion ou d’une pro cé dure de dia‐ 
logue com pé ti tif 73, que ce soit en rai son du ca rac tère in no vant de la
so lu tion 74 ou du fait que le mar ché glo bal por te ra sur des pres ta tions
de concep tion 75. Il en ré sulte un dia logue construit avec les co con‐ 
trac tants po ten tiels qui ne man que ront pas de mettre en avant les
ap pli ca tions mul tiples de leurs so lu tions pour se dé mar quer de leurs
concur rents. Conju guées à la sou plesse du contrôle ju ri dic tion nel sur
la phase de dé fi ni tion des be soins 76, ces pro cé dures as surent aux
can di dats et aux pou voirs ad ju di ca teurs un cadre suf fi sam ment libre.
Au de meu rant, les ache teurs ont éga le ment ré gu liè re ment re cours à
la tech nique de l’ac cord‐cadre pour sur pas ser cette exi gence, comme
ce fut le cas dans le pro jet Mor bi han Éner gies. S’il est tou jours pos‐ 
sible pour la per sonne pu blique de choi sir une stricte dé fi ni tion de
ses be soins qui fer me rait la porte au croi se ment des fi na li tés, ce n’est
pas la phi lo so phie adop tée par cer taines col lec ti vi tés, les quelles en‐ 
cou ragent plu tôt à un vé ri table concours Lé pine des in no va tions
tech no lo giques (Bélot, 1017, p. 43 77).
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En somme, le droit de la com mande pu blique, mais aussi le contexte
éco no mique poussent au croi se ment de fi na li tés qui ne sont pas hié‐ 
rar chi sées en droit. Il en ré sulte le risque d’une forme de so lu tion‐ 
nisme tech no lo gique in ci té tant par les ou tils contrac tuels que par la
si tua tion fi nan cière des col lec ti vi tés, mal gré l’émer gence de règles 78

et de so lu tions 79 cen sées li mi ter le coût en vi ron ne men tal du nu mé‐ 
rique dans l’achat pu blic. À nou veau, le but n’est pas ici de re gret ter la
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li ber té né ces sai re ment large lais sée aux per sonnes pu bliques, mais
plu tôt de noter que la pro tec tion de l’en vi ron ne ment peut en pâtir.

Il semble donc que la smart city ne pro mette pas de faire mieux pour
l’en vi ron ne ment, mais qu’elle tente de faire dif fé rem ment, c’est- à-
dire de conte nir le ca rac tère éner gi vore ou né faste pour l’en vi ron ne‐ 
ment des in no va tions tech no lo giques. Elle ne re nonce pour au tant
pas à ces der nières. Une chose est sûre, elle doit sur tout évi ter de
faire pire. Mais, sur ce der nier point, le droit n’in ter vient pas. Cet
angle mort ju ri dique est donc com pré hen sible, mais il est aussi ré vé‐ 
la teur du constat que le cadre ju ri dique du droit des don nées per son‐ 
nelles se fonde sur l’idée que le dé ve lop pe ment éco no mique n’est pas
contra dic toire avec la pro tec tion de l’en vi ron ne ment. Ce constat n’est
sans doute pas sur pre nant, mais il est né ces saire de le ques tion ner,
au moins sur l’ab sence de conci lia tion entre la fi na li té en vi ron ne men‐ 
tale et les autres fi na li tés. La lutte contre le ré chauf fe ment cli ma tique
et en fa veur de l’en vi ron ne ment passe sans aucun doute par une hié‐ 
rar chi sa tion des fi na li tés de l’ac tion pu blique. Or, en droit des don‐ 
nées per son nelles, cette hié rar chi sa tion ne re pose au jourd’hui que
sur la bonne vo lon té des per sonnes pu bliques et elle ap pa raît orien‐ 
tée par les so lu tions qu’offre le droit de la com mande pu blique vers
une forme de cen tra li sa tion des buts pour sui vis par un seul et même
outil, en dépit des risques de contra rié té entre ces ob jec tifs.
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Conclu sion
L’étude du cadre ju ri dique qui régit les ou tils de la smart city dé ve lop‐ 
pés dans une pers pec tive en vi ron ne men tale per met de ra tio na li ser
l’ap port du mo dèle. La conci lia tion entre la pro tec tion des don nées
per son nelles et la plus- value réelle des ou tils in vite à en ré duire
consi dé ra ble ment les usages. À l’in verse, les don nées non per son‐ 
nelles de vraient être prio ri sées mais, si elles sont pour voyeuses de
so lu tions in té res santes, il se rait naïf de croire qu’elles joue ront un
rôle pri mor dial pour ré gler la crise cli ma tique. La conclu sion de cette
étude pour rait alors être dé ce vante mais, en réa li té, ce cadre pa raît
tout à fait conforme aux ob jec tifs de la po li tique en vi ron ne men tale
fran çaise. Der rière la smart city et tous les autres cas d’usage du nu‐ 
mé rique en fa veur de l’en vi ron ne ment évo qués dans notre contri bu‐ 
tion, il y a un idéal de crois sance éco no mique et le cadre ju ri dique se
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TIC, afin d’“amé lio rer la qua li té de vie, l’ef fi ca ci té de l’ex ploi ta tion et des ser‐ 
vices ur bains, et la com pé ti ti vi té” tout en pre nant en consi dé ra tion les be‐ 
soins des gé né ra tions pré sentes et fu tures en ce qui concerne les as pects
éco no miques, so ciaux et en vi ron ne men taux » (De nolle, 2022, p. 203).

30  Re pris à l’ar ticle 5 de la loi In for ma tique et Li ber tés.

31  RGPD, art. 6, § 1, sous e).

32  Le motif contrac tuel (art. 6, §  1, sous b) peut lui aussi être tout à fait
adap té. Néan moins, il sera vo lon tai re ment lais sé de côté dans la me sure où
son es prit n’est pas fon da men ta le ment dif fé rent de celui du consen te ment,
bien qu’il pré sente cer tains as pects tech niques par ti cu liers.

33  Pour plus de dé ve lop pe ments, no tam ment his to riques, voir Ples six
(2022, p. 645-647).

34  Cons. État, Sect., 26  jan vier 1973, Ville de Paris c/ Drian court, n° 84768,
Lebon, p. 78.

35  Par exemple pour une ré cente dé ci sion de sanc tion  : CNIL (For ma tion
res treinte), dé li bé ra tion SAN-2022-019 du 17  oc tobre 2022, So cié té Clear‐ 
view AI, § 101 : « La for ma tion res treinte rap pelle, en suite, l’ex trême gra vi té
du man que ment à l’ar ticle 6 du RGPD. En effet, la so cié té met en œuvre ce
trai te ment en toute illi céi té puis qu’elle ne dis pose d’aucun fon de ment ju ri‐ 
dique à cette fin  : ni in té rêt lé gi time du res pon sable de trai te ment, ni
consen te ment des in té res sés. » Il convient néan moins de pré ci ser que, dans
le cas où les trai te ments sont mis en place pour le compte de l’État ou qu’il
s’agit de trai te ments mis en œuvre à des fins de pré ven tion et de dé tec tion
des in frac tions pé nales, d’en quêtes et de pour suites en la ma tière ou d’exé‐ 
cu tion de sanc tions pé nales, le res pon sable du trai te ment n’en court au cune
sanc tion pé cu niaire. Voir, en ce sens, art. 20, III de la loi n° 78-17 du 6 jan vier
1978 re la tive à l’in for ma tique, aux fi chiers et aux li ber tés.
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36  Il s’agit d’une in frac tion ré pri mée par l’ar ticle R.  318-3 du Code de la
route. Concer nant le ni veau de dé ci bels admis selon le type de vé hi cule, voir
l’ar rê té du 13 avril 1972 re la tif au bruit des vé hi cules au to mo biles.

37  Art.  L.  2213-4-1 du Code gé né ral des col lec ti vi tés ter ri to riales créé par
l’ar ticle 86 de la loi n° 2019-1428 du 24 dé cembre 2019 dite loi d’orien ta tion
des mo bi li tés et mo di fié par l’ar ticle 119 de la loi n°  2021-11401 du 22  août
2021 dite loi Cli mat et Ré si lience et dé cret n° 2022-99 du 1  fé vrier 2022 re‐ 
la tif aux condi tions de l’ins tau ra tion d’une zone à faibles émis sions mo bi li té.

38  Art.  L.  2213-4-1, al.  3 du Code gé né ral des col lec ti vi tés ter ri to riales tel
que mo di fié par l’ar ticle  119 de la loi n° 2021-11401 du 22 août 2021 dite loi
Cli mat et Ré si lience. Il convient néan moins de noter qu’un ré cent dé cret
énonce des dé ro ga tions, assez res treintes, à l’obli ga tion de mise en place
des zones à faibles émis sions mo bi li tés  : dé cret n°  2022-1641 du 23  dé‐ 
cembre 2022 re la tif aux condi tions de l’ins tau ra tion d’une zone à faibles
émis sions mo bi li té dans les ag glo mé ra tions de plus de 150 000 ha bi tants si‐ 
tuées sur le ter ri toire mé tro po li tain.

39  Di rec tive (UE) 2016/680 du 27 avril 2016 re la tive à la pro tec tion des per‐ 
sonnes phy siques à l’égard du trai te ment des don nées à ca rac tère per son nel
par les au to ri tés com pé tentes à des fins de pré ven tion et de dé tec tion des
in frac tions pé nales, d’en quêtes et de pour suites en la ma tière ou d’exé cu‐ 
tion de sanc tions pé nales, trans po sée aux ar ticles 87 à 114 de la loi in for ma‐
tique et li ber tés.

40  RGPD, art. 23, § 1, spéc. sous c) et d).

41  En ten du, au sens de l’ar ticle 4, § 11 du RGPD comme : « Toute ma ni fes ta‐ 
tion de vo lon té, libre, spé ci fique, éclai rée et uni voque par la quelle la per‐ 
sonne concer née ac cepte, par une dé cla ra tion ou par un acte po si tif clair,
que des don nées à ca rac tère per son nel la concer nant fassent l'ob jet d’un
trai te ment. »

42  La né ces si té ren voie à l’idée que le trai te ment doit consti tuer un moyen
ap pro prié et le moins at ten ta toire pos sible au droit à la pro tec tion des don‐ 
nées per son nelles, pour per mettre la réa li sa tion de la mis sion d’in té rêt pu‐ 
blic. Dans une af faire à la quelle la Cour de jus tice se ré fère ré gu liè re ment
(CJUE, Gde ch., 22 juin 2021, Lat vi jas Re pu bli kas Saei ma, aff. C-439/19), elle
vé ri fie « en par ti cu lier si, eu égard à la gra vi té de l’in gé rence dans les droits
fon da men taux au res pect de la vie pri vée et à la pro tec tion des don nées à
ca rac tère per son nel […], celle- ci ap pa raît jus ti fiée, et no tam ment pro por‐ 
tion née, aux fins de la réa li sa tion des ob jec tifs pour sui vis » (pt. 106). Elle vé ‐

er
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ri fie aussi que le trai te ment ré pond à « l’ob jec tif d’in té rêt gé né ral [pour sui vi
à tra vers la mis sion d’in té rêt pu blic], sans aller au- delà de ce qui est né ces‐ 
saire pour réa li ser cet ob jec tif » (pt. 109). Pour mener ce contrôle à bien, la
Cour de jus tice s’ap puie aussi sur le consi dé rant 39 du RGPD qu’elle syn thé‐ 
tise : « Cette exi gence de né ces si té n’est pas rem plie lorsque l’ob jec tif d’in‐ 
té rêt gé né ral visé peut rai son na ble ment être at teint de ma nière aussi ef fi‐ 
cace par d’autres moyens moins at ten ta toires aux droits fon da men taux des
per sonnes concer nées, en par ti cu lier aux droits au res pect de la vie pri vée
et à la pro tec tion des don nées à ca rac tère per son nel ga ran tis aux ar ticles 7
et 8 de la Charte, les dé ro ga tions et les res tric tions au prin cipe de la pro tec‐ 
tion de telles don nées de vant s’opé rer dans les li mites du strict né ces saire »
(pt. 110).

43  Cet acte peut s’as si mi ler plus lar ge ment aux mises en garde, pra tique
tout à fait cou rante des au to ri tés ad mi nis tra tives in dé pen dantes dans le
cadre de leur pou voir d’au to sai sine par la quelle elles at tirent l’at ten tion sur
une pro blé ma tique spé ci fique re le vant de leurs com pé tences.

44  Il semble que le trai te ment ne ser vait qu’à me su rer le taux du port de
masque et à dé clen cher des mes sages audio ou une in ter ven tion à titre pu‐ 
re ment pré ven tif si celui- ci était trop bas. Il n’était donc pas ques tion de
sanc tion ner les in di vi dus.

45  Cette po si tion a été ré af fir mée dans une po si tion sur le dé ploie ment des
vi déos in tel li gentes prises après consul ta tion pu blique  : «  Les condi tions
d’exer cice du droit d’op po si tion ap pa raissent, la plu part du temps, dif fi ci le‐ 
ment ac cep tables en pra tique, in dé pen dam ment de leur ef fec ti vi té, comme
par exemple ex pri mer son op po si tion par un mou ve ment cor po rel si gni fi ca‐ 
tif, le pla ce ment dans un es pace dédié ou un mar quage au sol, le fait de por‐ 
ter un vê te ment, em prun ter des par cours al ter na tifs, etc. De telles mo da li‐ 
tés font sou vent peser une contrainte trop lourde,  voire ir réa liste, dans la
vie quo ti dienne » (CNIL, 2022a, p. 14).

46  CNIL, Dé li bé ra tion n° 2020-136 du 17 dé cembre 2020 por tant avis sur un
pro jet de dé cret re la tif au re cours à la vidéo in tel li gente pour me su rer le
taux de port de masque dans les trans ports.

47  Art. pre mier, II du dé cret n° 2021-269 du 10 mars 2021 re la tif au re cours à
la vidéo in tel li gente pour me su rer le taux de port de masque dans les trans‐ 
ports  : «  En ap pli ca tion du pa ra graphe  1 de l’ar ticle  23 du rè gle ment (UE)
2016/679 du 27 avril 2016 sus vi sé, les droits d’accès, de rec ti fi ca tion, d’op po‐ 
si tion ainsi que les droits à l’ef fa ce ment et à la li mi ta tion […] ne s’ap pliquent
pas à ce trai te ment. »
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48  En ré ac tion à des re com man da tions de la Com mis sion eu ro péenne, le
Co mi té eu ro péen de la pro tec tion des don nées a ainsi pu consi dé rer que la
li céi té des ap pli ca tions de contact tra cing pro po sées par les per sonnes pu‐ 
bliques pen dant la crise de Covid- 19 ne re le vait pas « né ces sai re ment » du
consen te ment, mais qu’il était plus per ti nent qu’elles re lèvent de la mis sion
d’in té rêt pu blic, mal gré le fait que leur fonc tion ne ment re po sait uni que‐ 
ment sur une base vo lon taire (CEPD, 2020). Tout porte à croire, néan moins,
qu’il s’agit là d’un cas assez par ti cu lier car ce rat ta che ment à la mis sion d’in‐ 
té rêt pu blic s’ex plique, d’une part, par la na ture sen sible des don nées col‐ 
lec tées et, d’autre part, par la di men sion plus pro tec trice qu’offre la mis sion
d’in té rêt pu blic d’un point de vue de la sé cu ri té ju ri dique et des droits fon‐ 
da men taux, eu égard au fait qu’elle com porte obli ga toi re ment une base lé‐ 
gale en droit in terne, contrai re ment au consen te ment.

49  Même si cela n’est pas dé ve lop pé dans la pré sente étude, cette in dif fé‐ 
rence à la na ture lé gis la tive ou ré gle men taire doit être ques tion née au re‐ 
gard du do maine de la loi dans la me sure où cer tains trai te ments semblent
pou voir se rat ta cher aux ga ran ties fon da men tales pour l’exer cice de li ber tés
pu bliques. Voir, en ce sens, CNIL (2022a, p. 16).

50  Par ex., dans le cadre d’un avis rendu sur un pro jet de dé cret qui élar git
le champ des don nées ré col tées par le trai te ment au to ma ti sé re la tif au re‐ 
cen se ment des en fants sou mis à l’obli ga tion sco laire et par l’amé lio ra tion du
suivi de l’as si dui té, la CNIL se borne à consta ter « que ce trai te ment n’est
pas obli ga toire, mais consti tue une fa cul té pour le maire et re lève dès lors
de l’exé cu tion d’une mis sion d’in té rêt pu blic au sens du e) du 1. de l’ar ticle 6
du RGPD ». Voir CNIL, Dé li bé ra tion n° 2021-135 du 18 no vembre 2021 por‐ 
tant avis sur un pro jet de dé cret en Conseil d’État mo di fiant les ar ticles
R. 131-3, R. 131-4 et R. 131-10-2 du Code de l’édu ca tion. Cela res sort en core
plus ex pli ci te ment d’une autre dé li bé ra tion concer nant des trai te ments à
des fins d’études  : « Les trai te ments mis en œuvre par la FNORS et l’OR2S
s’ins cri ront dans le cadre de l’exé cu tion des mis sions d’in té rêt pu blic dont
ils sont in ves tis. Ces trai te ments sont, à ce titre, li cites au re gard de l’ar ticle
6.1.e du RGPD. »

51  Pt. 41 des consi dé ra tions in tro duc tives au rè gle ment.

52  En ce sens  : Cons. État, 23  no vembre 2022, As so cia tion In ter Hop,
n° 456162, not. cons. 7 à 9. Il était ici ques tion de trans fert de don nées de
santé à l’étran ger au to ri sées dans le cadre du nou veau sys tème na tio nal des
don nées de santé, no tam ment au re gard des consé quences de l’arrêt
Schrems  II ayant conduit à l’an nu la tion de la dé ci sion d’adé qua tion de la
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Com mis sion eu ro péenne au to ri sant le trans fert de don nées per son nelles
entre l’Union eu ro péenne et les États- Unis (dite Pri va cy shield). Le Conseil
d’État ap plique no tam ment l’ar ticle 49, § 1, sous d) du RGPD qui au to rise les
trans ferts de don nées vers des États tiers ou des or ga ni sa tions in ter na tio‐ 
nales mal gré l’ab sence de dé ci sion d’adé qua tion si « le trans fert est né ces‐ 
saire pour des mo tifs im por tants d’in té rêt pu blic ». Il en conclut que le dé‐ 
cret, en se bor nant à ren voyer aux dis po si tions lé gis la tives qui au to risent un
«  accès ponc tuel  » qui n’a vo ca tion à jouer que lors qu’un «  motif d’in té rêt
pu blic » est in vo qué, est conforme au RGPD.

53  RGPD, art. 23, § 1.

54  Ibid.  : « Ce pen dant, cette base ju ri dique ou cette me sure lé gis la tive de‐ 
vrait être claire et pré cise et son ap pli ca tion de vrait être pré vi sible pour les
jus ti ciables, confor mé ment à la ju ris pru dence de la Cour de jus tice de
l’Union eu ro péenne. »

55  Certes, les do ta tions de per son nels de la CNIL ont aug men té de 25  %
entre 2019 et 2022, mais la pré si dente de l’au to ri té pointe elle- même dans
son plan stra té gique 2022-2024 que  : « Mal gré tout, ré pondre à toutes les
sol li ci ta tions et be soins en très forte crois sance sur le ter rain res tent un
défi quo ti dien pour l’ins ti tu tion, qui doit res ter un ré gu la teur ef fi cace, prag‐ 
ma tique et mo derne » (2022b).

56  RGPD, art. 5, § 1, sous c).

57  Consti tu tion, art. 72, al. 3.

58  L’étude af firme que le cycle de fa bri ca tion des ob jets nu mé riques re pré‐ 
sente la large ma jo ri té de l’im pact en vi ron ne men tal du nu mé rique (cal cu lé
sur la base de l’émis sion de CO ). Ainsi, la fa bri ca tion et l’uti li sa tion des ter‐ 
mi naux nu mé riques (écrans, or di na teurs, ca mé ras) re pré sentent entre 63,6
et 92 % des émis sions de CO  liées au sec teur du nu mé rique (bien loin de‐ 
vant le fonc tion ne ment des data cen ters et des ré seaux).

59  L’étude, com man dée par la Com mis sion eu ro péenne, pro pose un cal cul
puis une pro jec tion, de la consom ma tion éner gé tique des ca mé ras vidéo en
Eu rope. Le sto ckage et la cap ta tion sont es ti més à 6,53  TWh (térawatts- 
heure) en 2020 et 8,61 Twh en 2025. La consom ma tion des ca mé ras reste
très dif fi cile à es ti mer car les tech no lo gies uti li sées va rient et peu d’études
spé ci fi que ment dé diées aux ca mé ras de sur veillance existent. La plu part y
font ré fé rence via la ca té go rie beau coup plus large d’In ter net des ob jets, au
point que cer tains ob jets dans cette ca té go rie se ront par fois jusqu’à 150 fois
plus coû teux en CO  que d’autres lors d’une ana lyse sur le cycle de vie (Pir ‐
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son, Bol, 2021). Une étude de 2010 se fo ca li sant sur une ca mé ra ré seau com‐ 
mer cia li sée par la so cié té Axis Com mu ni ca tions, qui se re ven dique comme
la plus at ta chée à li mi ter la consom ma tion d’éner gie, es time que, du rant son
cycle de vie, la ca mé ra de sur veillance étu diée consomme 662  kg de CO
(dont 610 kg pour la seule uti li sa tion). Voir Hillerstörm, Tro borg (2010, p. 32).
À titre de com pa rai son, en 2018, on es ti mait que chaque Fran çais émet tait
11 tonnes de CO , tan dis que la tra jec toire des Ac cords de Paris vou drait que
cette émis sion soit ré duite à 2,1  tonnes de CO   (Com mis sa riat gé né ral au
dé ve lop pe ment du rable, 2020).

60  En  2021, le maire de la ville de Lunel a ainsi dif fu sé via un Tweet une
vidéo de pro mo tion des ca mé ras par lantes van tant leur rôle en fa veur de la
pro pre té, sans pré ci ser si ces ca mé ras se raient uti li sées à d’autres fins.

61  Ce constat doit néan moins être nuan cé, car le rap port dé plore l’ab sence
d’études suf fi sam ment sé rieuses et sys té ma tiques sur cette ques tion.

62  Au de meu rant, il s’agit déjà d’un motif qui peut jus ti fier le re cours à des
dis po si tifs de vi déo pro tec tion sur l’es pace pu blic. Il faut néan moins pré ci ser
que l’ajout d’une fonc tion na li té par lante consti tue une so lu tion qui n’est pas
en vi sa gée par le Code de la sé cu ri té in té rieure et il peut donc s’agir d’un
trai te ment de don nées per son nelles dis tinct. En ce sens, voir CNIL (2022a,
p. 11).

63  Ces ré vé la tions ont la plu part du temps lieu par voie de presse et, mal gré
nos re cherches et sol li ci ta tions des mai ries, aucun acte ne for ma li sant l’un
de ces trai te ments n’a pu être trou vé. Il est pos sible de citer, pêle- mêle, les
com munes d’Hyères (2019), de Mandelieu- la-Napoule (2016), de Lunel (2021)
ou de Tou louse (2018).

64  « Au- delà de la ques tion ur baine et du re cours crois sant aux nou velles
tech no lo gies, la fin des an nées  2000 connaît aussi une ré ces sion éco no‐ 
mique. Celle- ci a fa vo ri sé le re po si tion ne ment d’en tre prises en dif fi cul té,
telles que Cisco ou IBM, sur ce mar ché. Elles tentent de re vendre leur offre,
ini tia le ment des ti née aux grandes en tre prises, à des gou ver ne ments lo caux
(Pa rou tis, Ben nett, He ra cleous, 2014). »

65  « Four nis seurs his to riques des ad mi nis tra tions pu bliques et pri vées, IBM
et Cisco sont des pro ta go nistes ma jeurs de la pro mo tion de ce mo dèle de la
smart city au près des villes. Confron tées à la ré ces sion éco no mique de
2008, ces firmes IT se sont tour nées vers le sec teur pu blic en lui pro met tant
des gains d’op ti mi sa tion par l’usage des nou velles tech no lo gies d’ana lyse de
don nées. » Les en tre prises l’ont aussi bien com pris. Voir en ce sens le post
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pu blié par Bruno Her vet, P-DG de Suez, sur son compte Lin ke dIn dans le‐ 
quel il dé fend le poste cen tra li sé On Di jon en ces termes : « La mu tua li sa tion
de plu sieurs postes de contrôle en un seul offre une plus grande trans ver sa‐ 
li té des ser vices. Cet outil per met donc de mo der ni ser et d’amé lio rer l’ef fi‐ 
ca ci té de l’ac tion pu blique grâce à une meilleure co or di na tion, an ti ci pa tion,
connais sance du ter ri toire et ra pi di té de ré ac tion » (Her vet, 2020).

66  Pour une étude plus large sur les ou tils contrac tuels, voir Bre net (2022).

67  CCP, art.  R. 2172-30  : «  L’ache teur peut dé ci der de mettre en place un
par te na riat d’in no va tion avec un ou plu sieurs opé ra teurs éco no miques qui
exé cutent les pres ta tions de ma nière sé pa rée dans le cadre de contrats in‐ 
di vi duels. »

68  Dans le cas du mar ché glo bal de per for mance, cette dé ro ga tion est af fir‐ 
mée par l’ar ticle L.  2171-1 du CCP. En ce sens  : Cons. État, 8 avril 2019,
n° 426096 et n° 426914, So cié té Orange et Ré gion Réunion, comm. H. Hoepff‐ 
ner, Contrats et mar chés pu blics, n° 6, juin 2019, comm. 188. Dans le cas du
par te na riat d’in no va tion, si le prin cipe d’al lo tis se ment est conser vé, ses
condi tions de mise en œuvre, no tam ment celle te nant au fait que la so lu tion
ne soit pas déjà dis po nible sur le mar ché, semblent pou voir jus ti fier d’une
dé ro ga tion par rap port à l’objet du mar ché au sens de l’ar ticle L. 2113-10 du
CCP ou une dif fi cul té tech nique ou fi nan cière au sens de l’ar ticle L. 2113-11
du même code, étant noté qu’en toutes hy po thèses, ce refus d’al lo tis se ment
doit être mo ti vé par le pou voir ad ju di ca teur.

69  CCP, art. L. 2172-3.

70  Ibid.

71  CCP, art.  R.  2171-3  : «  Un ou plu sieurs cri tères re la tifs aux ob jec tifs de
per for mance dé fi nis en fonc tion de l’objet du mar ché. »

72  CCP, art. L. 2171-3.

73  Pour les pou voirs ad ju di ca teurs, les condi tions pour bé né fi cier d’une
pro cé dure de dia logue com pé ti tif sont cal quées sur celles qui per mettent
de re cou rir à une pro cé dure avec né go cia tion  : CCP, art.  R.  2124-5  : «  Le
pou voir ad ju di ca teur peut pas ser ses mar chés selon la pro cé dure du dia‐ 
logue com pé ti tif dans les cas men tion nés à l’ar ticle R. 2124-3. » Pour les en‐ 
ti tés ad ju di ca trices, le re cours au dia logue com pé ti tif est libre  : CCP,
art. R. 2124-6.

74  CCP, art. R. 2124-3, 2°.

75  CCP, art. R. 2124-3, 3°.
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76  Ma rion Ubaud- Bergeron note ainsi que «  les juges n’ont presque ja mais
sanc tion né une pro cé dure sur le seul motif d’une éva lua tion in cor recte des
be soins, un tel contrôle s’avé rant d’ailleurs assez dé li cat à ap pré cier et se li‐ 
mi tant à un contrôle de l’er reur ma ni feste d’ap pré cia tion » (2019, p. 253).

77  Le rap port éta blit une dis tinc tion entre l’ap proche in cré men tale, qui
tente d’in té grer pro gres si ve ment les fi na li tés, et l’ap proche glo bale, qui
tente de croi ser les fi na li tés dès la phase de concep tion.

78  Ci tons ici l’obli ga tion de prise en compte de l’in dice de ré pa ra bi li té (art.
L.  541-9-2 du Code de l’en vi ron ne ment) lors de l’achat pu blic de pro duits
nu mé riques pour l’État, les col lec ti vi tés et leurs grou pe ments  (art. 15 de la
loi n° 2021-1485 du 15 no vembre 2021 vi sant à ré duire l'em preinte en vi ron‐ 
ne men tale du nu mé rique en France).

79  C’est no tam ment le cas du « Guide pra tique pour des achats nu mé riques
res pon sables », pu blié par plu sieurs ser vices mi nis té riels et in ter mi nis té riels
sous l’égide du mi nis tère de la Tran si tion éco lo gique en avril 2022.

80  E. Ma cron, dis cours pro non cé au salon Vi va Tech le 15 juin 2017 : « I want
France to be a “start- up Na tion”, mea ning both a na tion that works with and
for the start- up, but also a na tion that thinks and moves like a start- up » (« Je
veux que la France soit une start- up Na tion, c’est- à-dire à la fois une Na tion
qui tra vaille avec et pour les start- up, mais aussi une Na tion qui pense et
agit comme une start- up », notre tra duc tion).

RÉSUMÉ

Français
Cette contri bu tion vise à ana ly ser les règles ju ri diques ap pli cables aux so lu‐ 
tions nu mé riques, no tam ment de trai te ments de don nées, et à dé ter mi ner
si celles- ci sont adap tées à la mise en place d’ou tils utiles à la pro tec tion de
l’en vi ron ne ment. Pour cela, le pro pos s’ar ti cule au tour de deux ap proches.
La pre mière, gé né rale, vise à ana ly ser le ré gime ju ri dique des don nées, no‐ 
tam ment éner gé tiques et en vi ron ne men tales, en met tant en avant les
contraintes aux quelles doivent faire face les ac teurs sou hai tant dé ve lop per
des ap pli ca tions au ser vice de l’en vi ron ne ment. La se conde, spé ci fique, se
concentre quant à elle sur un thème émergent : la smart city. Ce terme, qui
re couvre des réa li tés très dis pa rates et des ob jec tifs beau coup plus di vers
que la seule pro tec tion de l’en vi ron ne ment, de meure ré gu liè re ment évo qué
comme l’une des so lu tions en fa veur de la pro tec tion de l’en vi ron ne ment.
Pour tant, si le cadre ju ri dique, na tio nal comme eu ro péen, laisse une la ti tude
bien ve nue aux per sonnes pu bliques pour dé ployer ces ou tils, la pré sente
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contri bu tion dé mon tre ra qu’il ne par vient pas à ga ran tir que ces der niers
aient un effet po si tif sur l’en vi ron ne ment.
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