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TEXTE

La re mise en cause socio- économique per ma nente de l’ef fi ca ci té de
la ré gu la tion pu blique face aux pro blèmes en vi ron ne men taux conduit
à l’ex plo ra tion de nou velles ap proches ju ri diques en cou ra geant la
« self- regulation » –  tra duit par «  au to ré gu la tion  » ou «  au to ré gle‐ 
men ta tion » – des ac ti vi tés ré gu lées (Blum ro sen, 1983, p. 1264). Le be‐ 
soin de re nou veau, ex pri mé par cer tains ac teurs so ciaux et éco no‐ 
miques, in fluence donc la ma nière de (re)pen ser la ré gu la tion. Ce
chan ge ment de pa ra digme, qui n’est pas ré cent, ne peut être exclu en
ma tière de ges tion de l’im pact en vi ron ne men tal du nu mé rique.

1

Quelques pré ci sions sé man tiques s’im posent d’en trée pour mieux ap‐ 
pré hen der la ques tion de la ré gu la tion et de l’au to ré gu la tion de l’em‐ 
preinte en vi ron ne men tale du nu mé rique. La no tion de ré gu la tion,
po ly sé mique (Che val lier, 1995 ; Frison- Roche, 1998) est par fois as si mi‐ 
lée à son ho mo nyme an glais « re gu la tion » (Frison- Roche, 1998 ; Tim‐ 
sit, 2004), le quel de vrait se tra duire par « ré gle men ta tion ». La ter mi‐ 
no lo gie fran çaise dis tingue donc ré gu la tion et ré gle men ta tion (Boy,
2001 ; Mar cou, 2006) ; « la ré gu la tion ne se confon dant pas avec la ré‐ 
gle men ta tion, la quelle de meure comme un ins tru ment dis po nible de
la ré gu la tion  » (Frison- Roche, 2001, p.  610). Un au teur sou ligne
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qu’« ap pli quée à un mar ché, la ré gu la tion vise à créer et même à im‐ 
po ser un équi libre entre des forces ou des règles, dont le jeu spon ta‐ 
né ne per met trait pas un fonc tion ne ment sa tis fai sant […]  » (Saint
Pulgent, 2016, p. 3). Elle est sou vent exer cée par des au to ri tés sec to‐ 
rielles de ré gu la tion. S’agis sant de l’au to ré gu la tion, elle re pose es sen‐ 
tiel le ment sur la théo rie de la «  ré flexi vi té » (Fal le ry, Rod hain, 2010,
p. 22), qui sou tient que la conscience de soi, à tra vers des sys tèmes de
ges tion et d’autres ou tils, peut ac com plir plus que les mé ca nismes
tra di tion nels de com mande ex terne. Elle dé signe ainsi un sys tème
apte à dé fi nir son équi libre par ses seules forces ou, s’il y a un dys‐ 
fonc tion ne ment en son sein, à le ré ta blir (Frison- Roche, 2011, p.  21).
Bien qu’utile pour re le ver les défis en vi ron ne men taux, y com pris ceux
du nu mé rique, l’au to ré gu la tion peine en core à convaincre quant à ses
ca pa ci tés à at teindre des ob jec tifs d’in té rêt gé né ral. Or, le lé gis la teur
consi dère qu’il convient de don ner la prio ri té aux so lu tions al ter na‐ 
tives, comme l’au to ré gu la tion par l’in dus trie, lors qu’elles per mettent
d’at teindre plus ra pi de ment les ob jec tifs stra té giques, ou de ma nière
moins oné reuse, que des exi gences contrai gnantes 1. On en tend donc
gé né ra le ment par au to ré gu la tion, « la pos si bi li té pour les opé ra teurs
éco no miques, les par te naires so ciaux, les or ga ni sa tions non gou ver‐ 
ne men tales ou les as so cia tions, d’adop ter entre eux et pour eux- 
mêmes des lignes di rec trices com munes […] (no tam ment codes de
conduite ou ac cords sec to riels)  » (Par le ment eu ro péen, Conseil de
l’Union eu ro péenne et Com mis sion eu ro péenne, 2003, p. 3).

Dans le cadre de cette ré flexion, le nu mé rique est consi dé ré comme
«  un vaste tout  » (Du basque, 2019, p.  17‐18) qui en globe in dif fé rem‐ 
ment les ou tils, conte nus, usages des tech no lo gies de l’in for ma tion et
de la com mu ni ca tion, le sec teur d’ac ti vi té per se, même s’il est par na‐ 
ture trans ver sal, voire le mar ché qui y est re la tif (Vitali- Rosati, 2014).
À ce titre, il convient de sou li gner qu’il se rait assez ré duc teur de
consi dé rer que, en l’ab sence de textes spé ciaux, il n’y avait point de
ré gu la tion de l’em preinte en vi ron ne men tale du nu mé rique 2. En réa li‐ 
té, seule l’ef fi cience des ré gu la tions exis tantes pour rait être re mise
en cause au vu des spé ci fi ci tés du nu mé rique. En France, par
exemple, avant l’adop tion, en no vembre 2021, de la loi vi sant à ré duire
l’em preinte en vi ron ne men tale du nu mé rique 3, dite loi REEN (Bre teau,
2022 ; Ro zen feld, 2022), et de la loi cli mat et ré si lience d’août 2021, qui
touche le sec teur de la pu bli ci té, il exis tait, à une échelle moins im ‐
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por tante, une ré gu la tion pu blique de l’em preinte du nu mé rique. On
convien dra ainsi, au mi ni mum, que les prin cipes fon da men taux du
droit de l’en vi ron ne ment (Gros, 2009) –  les prin cipes de pré ven tion,
de pré cau tion et du pollueur- payeur (Sa de leer, 1999) –, men tion né à
l’ar ticle L. 110-1 Code de l’en vi ron ne ment 4, donnent les moyens gé né‐ 
raux de ré gu la tion des ac ti vi tés du nu mé rique 5. Cer tains ac teurs sont
d’ailleurs contraints de réa li ser un re por ting extra- financier 6, comme
le pré voient les ar ticles L. 225-102-1 et R. 225-105 du Code de com‐ 
merce 7. Celui- ci n’a pas pu être élar gi à la trans pa rence sur l’im pact
en vi ron ne men tal du nu mé rique 8 en consi dé ra tion, no tam ment, d’une
re don dance avec les in for ma tions déjà conte nues dans le rap port de
ges tion en ma tière en vi ron ne men tale. Tou te fois, des au teurs re lèvent
que cette jus ti fi ca tion n’est pas convain cante (Tel ler, 2022,
p. 337‐338). Il est aussi pos sible de se ré fé rer à l’ar ticle L. 225-102-4
du Code de com merce re la tif au de voir de vi gi lance qui peut s’ap pli‐ 
quer aux grandes en tre prises du nu mé rique 9. Plus ré cem ment, à tra‐ 
vers la loi Pacte de  2019, le lé gis la teur a pré ci sé à l’ar ticle  1833 du
Code civil que «  la so cié té est gérée dans son in té rêt so cial, en pre‐ 
nant en consi dé ra tion les en jeux so ciaux et en vi ron ne men taux de son
ac ti vi té  ». Au ni veau eu ro péen, on peut re le ver la di rec tive de  1996
concer nant les exi gences en ma tière de ren de ment éner gé tique des
ré fri gé ra teurs, congé la teurs et ap pa reils com bi nés élec trique à usage
mé na ger 10, ainsi que celle de 2005 sur la fixa tion d’exi gences en ma‐ 
tière d’éco con cep tion ap pli cables aux pro duits consom ma teurs
d’éner gie 11.

En réa li té, les crises ma jeures ac tuelles – cli ma tiques, fi nan cières ou
sa ni taires  – tra dui raient une «  faillite de la ré gu la tion  ». Selon cer‐ 
tains au teurs, «  en dé lé guant aux ac teurs les plus puis sants le soin
d’éla bo rer et d’ap pli quer les normes, [la ré gu la tion] au rait contri bué à
as ser vir la so cié té tout en tière aux ap pé tits in sa tiables d’une caste
sans foi mais sur tout sans loi » (Ber nard, 2009, p. 2289). L’au to ré gu la‐ 
tion ne se rait alors que «  pure folie  » (ibid., p.  2289‐2290). À titre
d’illus tra tion, l’échec de l’au to ré gu la tion des en tre prises a été blâmé
lors de la crise fi nan cière mon diale de 2008 dé clen chée par la faillite
de la banque d’in ves tis se ment Leh man Bro thers aux États- Unis. Cette
faillite avait conduit l’au to ri té fé dé rale amé ri caine de ré gle men ta tion
et de contrôle des mar chés fi nan ciers à ar rê ter le Conso li da ted Su‐ 
per vi sed En ti ties Pro gram. Ce pro gramme pré voyait, en effet, une su‐
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per vi sion vo lon taire des cinq plus grands conglo mé rats de banques
d’in ves tis se ment amé ri cains. Il in vi tait les banques à fixer et à ajus ter
elles- mêmes les exi gences de fonds propres sur la base de leurs
propres éva lua tions in ternes des risques (Short, 2013, p.  22‐23). En
ma tière en vi ron ne men tale, l’au to ré gu la tion fut aussi mise en cause
dans l’ac ci dent de la pla te forme de fo rage off shore Deep wa ter Ho ri‐ 
zon, de Bri tish Pe tro leum, qui pol lua le golfe du Mexique en 2010. De
nom breuses cri tiques ont sou li gné un cadre d’au to ré gu la tion qui lais‐ 
sait les grandes so cié tés pé tro lières dé fi nir leur propre conduite
(Gold, Power, 2010). Ce pen dant, comme le re marquent cer tains au‐ 
teurs, l’au to ré gu la tion n’était pas la seule cou pable des deux ca tas‐ 
trophes pré ci tées, dès lors que la ré gu la tion éta tique s’est ré vé lée
trop in suf fi sante, laxiste ou « com plice » vis- à-vis des tares de la ré‐ 
gu la tion pri vée (Short, 2013, p. 23).

Sou li gnons d’em blée que la pré sente ana lyse ne s’ins crit pas dans une
ap proche néo dar wi nienne, qui consis te rait à son ner le glas de la ré‐ 
gu la tion au pro fit d’une au to ré gu la tion dé bri dée de l’em preinte en vi‐ 
ron ne men tale du nu mé rique. Cette étude met plu tôt en pers pec tive
les rap ports exis tant entre au to ré gu la tion et ré gu la tion de l’em‐ 
preinte en vi ron ne men tale du nu mé rique. Elle per met, entre autres,
de faire res sor tir non seule ment les op po si tions, mais aussi l’in‐ 
fluence que ces mé ca nismes ont cha cun l’un sur l’autre. Il convient de
re le ver que la pré sente ré flexion n’a pas la pré ten tion d’ana ly ser ex‐ 
haus ti ve ment toutes les spé ci fi ci tés du nu mé rique, qui re quièrent, à
l’évi dence, de la trans dis ci pli na ri té et de l’in ter dis ci pli na ri té (Bru net,
Ze vou nou, Bot ti ni, 2022 ; Cla ve rie, 2010). Cette ré flexion se pro pose,
avant tout, d’étu dier les prin ci paux mé ca nismes de ré gu la tion qui
gou vernent, ou qui pour raient contri buer à gou ver ner, la ré duc tion
de l’im pact en vi ron ne men tal du nu mé rique. À ce pro pos, les au teurs
iden ti fient au moins trois grandes formes de ré gu la tion : la ré gu la tion
éta tique ou pu blique, la ré gu la tion pri vée ou l’au to ré gu la tion et la co‐ 
ré gu la tion (Pal zer, Scheuer, 2003). Néan moins, par pure com mo di té
de lan gage et d’écri ture, le terme «  ré gu la tion  » sera ici prin ci pa le‐ 
ment em ployé pour dé si gner la ré gu la tion éta tique.

5

Dans la pré sente étude, il s’agira d’ana ly ser les liens entre ré gu la tion
pu blique et au to ré gu la tion sous le prisme des atouts et défis de cette
der nière forme de ré gu la tion, qui sus cite beau coup de mé fiance, d’in‐ 
ter ro ga tions et de rejet. L’étude vise ainsi à ana ly ser les en jeux, défis
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et pers pec tives de l’ex ploi ta tion des ca pa ci tés d’au to ré gu la tion de
l’in dus trie du nu mé rique – su jette à un ren for ce ment de la ré gu la tion
du fait de son em preinte éco lo gique  –  pour ac cé lé rer sa tran si tion
en vi ron ne men tale. En effet, des in ter ro ga tions émergent quant aux
po ten tia li tés et li mites de l’au to ré gu la tion du sec teur du nu mé rique, à
la prise en compte de ces der nières dans l’ob jec tif de ré duc tion et de
ré gu la tion de l’em preinte en vi ron ne men tale du nu mé rique, ou en core
à l’ar ti cu la tion de l’au to ré gu la tion et de la ré gu la tion éta tique, qui
sont po ten tiel le ment concur rentes. Ces in ter ro ga tions conduisent à
poser la ques tion sui vante : quelle est la place des mé ca nismes d’au‐ 
to ré gu la tion face à la ré gu la tion pu blique dans l’ob jec tif de ré duc tion
de l’em preinte en vi ron ne men tale du nu mé rique ?

A prio ri (Bergé, 2021a, 2022), en rai son de l’asy mé trie in for ma tion nelle
(Aker lof, 1970) im por tante qui existe en ma tière d’im pact du nu mé‐ 
rique sur l’en vi ron ne ment, les ac teurs pri vés se raient mieux pla cés
que les pou voirs pu blics pour se ré gu ler. Ce pen dant, l’au to ré gu la tion
des ac teurs pri vés peut être très cri ti quable et in ef fi cace si elle im‐ 
plique une « perte de contrôle » (Bergé, 2021b, p. 65) pour l’État. Or, la
ré gu la tion éta tique n’est pas tou jours ef fi cace, sur tout sur un mar ché
for te ment concur ren tiel comme celui du nu mé rique. À pre mière vue,
l’au to ré gu la tion pour rait suf fire à une ré gu la tion ef fi cace de l’im pact
en vi ron ne men tal du nu mé rique. La ré gu la tion pu blique ne se rait
donc que sur abon dante, voire su per flue. Tou te fois, dans une quête
d’ef fi ca ci té, les li mites consub stan tielles à ces dif fé rents mé ca nismes
conduisent à en vi sa ger leur « ju me lage ». Sur un plan théo rique, cette
ré flexion per met no tam ment de ques tion ner la por tée des concepts
(Far jat, 1986  ; Ra cine, Sii riai nen, 2007  ; Riem, 2020) de ré gu la tion et
d’au to ré gu la tion, déjà éprou vée dans bien des do maines (Mil ler, 1985 ;
Sen den, 2005  ; Hirsch, 2010), dans la ges tion des ex ter na li tés en vi‐ 
ron ne men tales né ga tives (Pigou, 1920) du nu mé rique. En pra tique,
leur ap pli ca bi li té pour rait po si ti ve ment in fluen cer le com por te ment
des ac teurs, pu blics comme pri vés, dans le sens d’une meilleure ré gu‐ 
la tion (Si li ca ni, 2018). Pour bien mener la pré sente ana lyse, il convient
d’étu dier le dé ve lop pe ment au to nome de l’au to ré gu la tion par rap port
à la ré gu la tion de l’em preinte en vi ron ne men tale du nu mé rique (1),
puis son as su jet tis se ment à cette der nière (2).
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1. Le dé ve lop pe ment au to nome de
l’au to ré gu la tion par rap port à la
ré gu la tion de l’em preinte en vi ‐
ron ne men tale du nu mé rique
L’au to ré gu la tion de l’em preinte en vi ron ne men tale du nu mé rique se
se rait dé ve lop pée de ma nière to ta le ment au to nome, si l’on consi dère
que les pre mières formes d’au to ré gu la tion ont pris corps bien avant
les in ter ven tions ré gu la trices éta tiques. Du fait de son ca rac tère vo‐ 
lon taire, et presque au to suf fi sant, l’au to ré gu la tion im pli que rait une
cer taine re lé ga tion de la ré gu la tion éta tique à un se cond rang (1.1).
Néan moins, on consta te ra que, le plus sou vent, l’au to ré gu la tion peut
aussi émer ger de ma nière sup plé tive par rap port à la ré gu la tion pu‐ 
blique exis tante ou nais sante (1.2).

8

1.1. L’au to ré gu la tion vo lon taire re lé ‐
guant la ré gu la tion

Il convient de rap pe ler que l’au to ré gu la tion re pose sur la théo rie de la
ré flexi vi té, qui sou tient que la conscience de soi peut ac com plir plus
que les mé ca nismes tra di tion nels de com mande ex terne, à l’ins tar de
la ré gu la tion éta tique (Teub ner, 1994 ; Ogus, 1995, p. 97‐98). Elle dé‐ 
crit ainsi l’au to dis ci pline de sa propre conduite par une ré gu la tion in‐ 
di vi duelle, prise à l’échelle d’une en tre prise, ou comme membre d’un
groupe d’en tre prises qui s’au to dis ci plinent (Black, 1996, p.  26). C’est
l’es sence pri vée des sys tèmes d’au to ré gu la tion qui ca rac té rise fon da‐ 
men ta le ment l’au to ré gu la tion des ac teurs ré gu lés (Priest, 1997) et leur
évo lu tion par rap port à la ré gu la tion pu blique. L’au to ré gu la tion se
fonde sur la res pon sa bi li sa tion des ac teurs et leur ca pa ci té à éri ger
leurs propres règles (Far jat, 1982, 1998  ; La rouer, 2018). On pour rait
alors op po ser – en rai son de leur source – l’au to ré gu la tion vo lon taire,
in di vi duelle ou col lec tive, à la ré gu la tion pu blique.

9

L’au to ré gu la tion im plique donc qu’il y a, a mi ni ma, « une en tre prise
ou une or ga ni sa tion pri vée as su mant la res pon sa bi li té de ses propres
règles ou pra tiques et su per vi sant les sanc tions en cas de non- 
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conformité […] » (Ru bin stein, 2018, p. 504). Dans une au to ré gu la tion
« pure », consi dé rée comme étant « spon ta née », ex cluant toute in‐ 
ter ven tion éta tique, les ac teurs pèsent les avan tages et les in con vé‐ 
nients afin de dé ci der s’ils veulent s’au to ré gu ler (Csink, Mayer, 2014,
p.  406). L’au to ré gu la tion pure suit ici «  une ap proche plu tôt as cen‐ 
dante, car il s’agit d’un mé ca nisme de ré gle men ta tion […] ini tié par
les par ties pre nantes elles- mêmes, aux quelles elles ont re cours in dé‐ 
pen dam ment de l’adop tion préa lable d’un acte lé gis la tif  » (Sen den,
2005, p. 12). Comme l’écrit un au teur, « on in voque sou vent l’idée que
les pro fes sion nels pré fèrent mettre de l’ordre dans leur mai son plu tôt
que de voir l’État le faire plus lour de ment. Ils agi raient ainsi par
crainte du gen darme, pour évi ter l’in ter ven tion de l’État  » (Far jat,
1982, p. 51). La forme d’au to ré gu la tion qui nous in té resse re pose prin‐ 
ci pa le ment sur l’adop tion vo lon taire de codes de conduite (La rouer,
2018, p. 21‐23, n°  18  ; Des ba rats, 2003  ; Ra cine, 1996  ; Osman, 1995).
Elle cor res pond à l’au to ré gu la tion pure puis qu’elle en globe plus lar ge‐ 
ment des normes non contrai gnantes, gé né ra le ment sans su per vi sion
di recte ou d’in ci ta tion éta tique (Black, 1996, p. 27 ; Priest, 1997, p. 245).

À l’ana lyse, « le gou ver ne ment par les règles de droit, contrai gnantes
et as sor ties de sanc tions […] fait de plus en plus place à la gou ver‐ 
nance par des normes telles que […] des chartes d’usa gers, des codes
de conduite, des codes d’éthiques, des normes 12 ISO, etc. » (Ber nat‐ 
chez, Bou chard, Bé lan ger, 2021, § 10). Le droit «  souple  » est donc
convo qué (Vi ral ly, 1978 ; San ders, 1982). Ainsi, on peut voir se dé ve lop‐ 
per des codes de conduite re la tifs à l’im pact en vi ron ne men tal des ac‐ 
ti vi tés du nu mé rique. Cela se tra duit par l’ap pli ca tion, in di vi duelle ou
col lec tive, de po li tiques, de codes de bonnes pra tiques, de normes
(Boy, 1998, p.  184), d’éco la bels 13, de dé cla ra tions en vi ron ne men tales,
ainsi que par la contrac tua li sa tion (Che val lier, 2008). À titre d’illus tra‐ 
tion, la norme ISO  14006  : 2020 aide les or ga nismes à mettre en
œuvre et à amé lio rer leur ma na ge ment de l’éco con cep tion dans le
cadre d’un sys tème de ma na ge ment en vi ron ne men tal. La norme
NF  X30-264, pro duite par l’AFNOR, four nit éga le ment des lignes di‐ 
rec trices pour tout type d’en tre prise sou hai tant ini tier une dé marche
d’éco con cep tion.

11

Concer nant les tech no lo gies émer gentes, à fort im pact éner gé tique
et en vi ron ne men tal, telles que l’in tel li gence ar ti fi cielle (IA) et la blo ck‐
chain, des normes sont aussi en cours d’éla bo ra tion. Des stra té gies de
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dé ve lop pe ment du rable se dé ve loppent éga le ment au sein, et avec le
concours, des en tre prises et des sec teurs concer nés. La norme
ISO/IEC 23894 : 2023, re la tive au ma na ge ment du risque lié au dé ve‐ 
lop pe ment de biens et ser vices uti li sant de l’IA, prend ainsi en compte
l’im pact en vi ron ne men tal de cette tech no lo gie. Sur le plan eu ro péen,
les or ga ni sa tions de nor ma li sa tion – le Co mi té eu ro péen de nor ma li‐ 
sa tion (CEN) et le Co mi té eu ro péen de nor ma li sa tion en élec tro nique
et en élec tro tech nique (CE NE LEC)  – dé ve loppent, de puis jan‐ 
vier 2023, une norme vo lon taire re la tive à une IA verte et du rable 14.
Cette norme éta bli ra un cadre pour la quan ti fi ca tion de l’im pact en vi‐ 
ron ne men tal de l’IA et de sa du ra bi li té, et en cou ra ge ra les dé ve lop‐ 
peurs et uti li sa teurs à amé lio rer l’ef fi ca ci té de l’ex ploi ta tion de l’IA.
Elle four ni ra un état de l’art de la tech no lo gie de l’IA pour le contrôle
di rect et l’op ti mi sa tion de la consom ma tion d’éner gie. Enfin, elle don‐ 
ne ra aussi un moyen d’éva lua tion du cycle de vie du dé ve lop pe ment,
du dé ploie ment et de l’uti li sa tion de l’IA.

Les en ga ge ments d’au to ré gu la tion des géants du nu mé rique, en ma‐ 
tière de du ra bi li té, sont aussi assez édi fiants. Google s’est ainsi en ga‐ 
gé à dé car bo ner sa consom ma tion d’éner gie pour que, d’ici à  2030,
l’en tre prise fonc tionne uni que ment avec de l’éner gie dé car bo née 15.
Ama zon dé clare aussi qu’en 2021, l’en semble de ses ac ti vi tés re po sait
à 85  % sur les éner gies re nou ve lables et que la so cié té pou vait at‐ 
teindre 100 % d’ici à 2025, soit cinq ans plu tôt que son ob jec tif ini tial
de 2030 16. Dans la «  crypto- économie  », les prin ci paux ac teurs du
pro to cole Bit coin que sont les so cié tés de mi nage 17 (Le geais, 2019,
p.  24, n°  41) prennent aussi à bras- le-corps la ques tion de l’im pact
éner gé tique 18 et en vi ron ne men tal du ré seau (Vran ken, 2017). Selon le
Bit coin Mi ning Coun cil (BMC) – un re grou pe ment de so cié tés de mi‐ 
nage re pré sen tant 48,4  % du ré seau mon dial  –, le mix éner gé tique
du rable de l’in dus trie glo bale était de 58,9 % au qua trième tri mestre
2022 (63,8 % pour les membres du BMC) 19. L’ef fi ca ci té tech no lo gique
mon diale du mi nage a aussi aug men té de 16 % entre 2021 et 2022, ce
qui tra dui rait plus de ren de ments pour la même quan ti té d’éner gie
consom mée. Alors qu’il y a un débat sur la né ces si té d’in ter dire, ou
pas, le mé ca nisme de consen sus de la preuve de tra vail –  Proof of
Work (PoW) 20  –, uti li sé par le pro to cole Bit coin, le deuxième cryp‐ 
toac tif en termes de ca pi ta li sa tion, l’Ether, a vo lon tai re ment chan gé
de mé ca nisme. Ethe reum a adop té la preuve d’enjeu – Proof of Stake
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(PoS) 21 – qui ré dui rait de 99,9 % la consom ma tion du ré seau 22. Même
si des rai sons stra té giques, en de hors des ques tions éner gé tiques, ont
jus ti fié ce chan ge ment, on peut af fir mer que ce choix vo lon taire n’a
pas été im po sé par le ré gu la teur ou en an ti ci pa tion de son in ter ven‐ 
tion. On se rait vé ri ta ble ment en pré sence d’une au to ré gu la tion pure
ou spon ta née.

Le sec teur des centres de don nées (Ouf foue, Mes plede, 2023), né ces‐ 
saire au dé ve lop pe ment de l’IA, et l’in dus trie sa tel li taire ne sont pas
en reste. En ma tière d’ef fi ca ci té éner gé tique, il existe un Code de
conduite eu ro péen concer nant l’ef fi ca ci té éner gé tique des data cen‐ 
ters. Ce ré fé ren tiel, exis tant de puis  2008, est pi lo té par la Com mis‐ 
sion eu ro péenne. L’adhé sion à ce code de conduite ré pond au cri tère
de l’adop tion de bonnes pra tiques de ges tion éner gé tique re quis pour
bé né fi cier de la ré duc tion de la Taxe in té rieure sur la consom ma tion
fi nale d’élec tri ci té (TICFE) 23. Dans le sec teur spa tial, la pro blé ma tique
des dé bris spa tiaux 24 oc cupe une place im por tante (Re nault, Ar‐ 
cham bault, 2022) en rai son de l’in ef fi ca ci té des ré ponses en droit in‐ 
ter na tio nal 25. C’est d’ailleurs l’un des risques évo qués lors de la
consul ta tion pu blique menée par l’Au to ri té de ré gu la tion des com mu‐ 
ni ca tions élec tro niques, des postes et de la dis tri bu tion de la presse
(ARCEP) pour la de mande d’au to ri sa tion d’ex ploi ta tion de fré quences
in tro duite par Star link 26, four nis seur d’accès à In ter net par sa tel lite.
Dans les ré ponses aux cri tiques sou le vées à l’en contre du pro jet Star‐ 
link Constel la tion de Spa ceX, l’en tre prise a dé crit sa stra té gie de du‐ 
ra bi li té spa tiale vi sant à ré duire la gé né ra tion de dé bris spa tiaux, dont
l’ef fi ca ci té se rait su pé rieure aux stan dards amé ri cains et in ter na tio‐ 
naux 27.
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Il ap pert que les codes de conduites vo lon taires se raient plus ef fi‐ 
caces lorsque les en tre prises sont re la ti ve ment grandes et ma tures.
Ce sont ces der nières qui peuvent se per mettre d’avoir une vi sion à
long terme sans être contraintes par des ob jec tifs à court terme
(Priest, 1997, p. 298). Tou te fois, une ré gu la tion éta tique se rait pré fé‐ 
rable aux codes vo lon taires lorsque les or ga ni sa tions d’au to ré gu la tion
ne sont pas assez re pré sen ta tives 28 ou si les membres de l’in dus trie
ne par viennent pas à s’en tendre. En outre, un code peut éga le ment
être dif fi cile à éla bo rer et à ap pli quer quand il existe un dés équi libre
de pou voir entre les par ti ci pants du mé ca nisme d’au to ré gu la tion
(Priest, 1997, p. 298‐299). Quoi qu’il en soit, l’en train pour le dé ve lop ‐
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pe ment vo lon taire de mé ca nismes d’au to ré gu la tion ré pond à dif fé‐ 
rents en jeux. Ces der niers sont d’abord ré gle men taires, dès lors qu’il
s’agit, entre autres, pour les en tre prises d’an ti ci per des évo lu tions lé‐ 
gales pré vi sibles dans leur sec teur d’ac ti vi té. L’au to ré gu la tion ré pond
aussi à des en jeux éco no miques, en per met tant aux en tre prises no va‐ 
trices de mieux se po si tion ner sur un mar ché concur ren tiel, sur tout
lorsque les en jeux en vi ron ne men taux consti tuent un le vier de crois‐ 
sance. Si l’au to ré gu la tion peut an ti ci per l’ins tau ra tion d’une ré gu la‐ 
tion plus contrai gnante, elle peut aussi sup pléer celle exis tante, voire
être consi dé rée comme étant pré cur seure, dès lors que la ré gu la tion
éta tique ne ré pond pas aux spé ci fi ci tés et à la re cherche d’ef fi cience
éco no mique du mar ché du nu mé rique.

1.2. La sup plé ti vi té de l’au to ré gu la tion
par rap port à la ré gu la tion
L’au to ré gu la tion de l’em preinte en vi ron ne men tale du nu mé rique peut
sup pléer 29 la ré gu la tion pu blique dans deux si tua tions. La pre mière
est celle dans la quelle l’au to ré gu la tion est sus ci tée par les in suf fi‐ 
sances de la ré gu la tion pu blique. La se conde si tua tion est re la tive à la
sup plé ti vi té «  créée  », di rec te ment ou in di rec te ment, par la ré gu la‐ 
tion elle- même. Dans le pre mier cas, l’au to ré gu la tion des en tre prises
re mé die aux dé faillances de la ré gu la tion éta tique que cer tains qua li‐ 
fient de « vides ré gle men taires » ou « re gu la to ry voids » (Short, 2013,
p. 23). Cette no tion in tègre et s’étend au- delà du concept de «  dé‐ 
faillance ré gle men taire  ». Les vides ré gle men taires peuvent naître
lorsque la ré gu la tion éta tique échoue éco no mi que ment à at teindre
ses ob jec tifs ou crée des in ef fi ca ci tés du mar ché en at tei gnant ces
ob jec tifs à un coût élevé. La ré gu la tion peut aussi être per çue comme
dé fi ciente pour des rai sons po li tiques et socio- culturelles (ibid., p. 27).
Il est pos sible d’éta blir une ty po lo gie de trois vides ré gle men taires –
 les « vides de connais sances », les « vides po li tiques » et les « vides
ins ti tu tion nels » – que l’au to ré gu la tion pour rait ré soudre (ibid., 2013,
p. 27).
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En réa li té, l’au to ré gu la tion est avant tout consi dé rée comme étant
une so lu tion aux vides de connais sances. Elle peut contri buer à com‐ 
bler les la cunes de connais sances en gé né rant et en met tant en com‐ 
mun des in for ma tions, en per met tant une sy ner gie créa trice entre les
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dif fé rents ac teurs de la ré gu la tion (Cohen, 2010, p. 362). Dans la pré‐ 
sente ana lyse, ce vide de connais sances peut être l’exis tence d’une
asy mé trie in for ma tion nelle en dé fa veur des ré gu la teurs 30 sur l’im‐ 
pact en vi ron ne men tal du nu mé rique (ADEME/ARCEP, 2022,
p. 208‐209). S’agis sant des vides ins ti tu tion nels, il est admis que les
pra tiques or ga ni sa tion nelles d’au to ré gu la tion peuvent mo di fier le
com por te ment in terne des en tre prises, condui sant ainsi à une
meilleure confor mi té ré gle men taire (Short, 2013, p. 29). En re vanche,
en pré sence de vides d’ori gine po li tique, l’au to ré gu la tion peut pro‐ 
duire l’effet in verse. En effet, un ré gu la teur qui pro meut l’au to ré gu la‐ 
tion parce qu’il a été privé de res sources pour as su rer la ré gu la tion ne
peut pas main te nir l’au to ri té né ces saire pour une au to ré gu la tion ef fi‐ 
cace (Par ker, 2006).

À l’ana lyse, l’au to ré gu la tion se jus ti fie rait par l’in ef fi cience de la ré gu‐ 
la tion dans un mar ché concur ren tiel. Le lé gis la teur eu ro péen pré voit
ainsi que les règles d’éco con cep tion des pro duits liés à l’éner gie
peuvent être fixées par des me sures d’au to ré gle men ta tion per ti‐ 
nentes ap pa rais sant « comme un moyen d’at teindre les ob jec tifs stra‐ 
té giques plus ra pi de ment ou à moindre coût que des exi gences
contrai gnantes 31 ». Il admet que l’au to ré gu la tion peut per mettre des
pro grès ra pides, en rai son d’une mise en œuvre im mé diate et ef fi cace
en termes de coûts, et qu’elle per met une évo lu tion souple et adap tée
aux op tions tech no lo giques et aux sen si bi li tés du mar ché concer‐ 
né 32. Par une telle me sure, le ré gu la teur pu blic re con naît la pos si bi li‐ 
té que l’au to ré gu la tion soit plus per for mante, et donc plus ef fi cace
que la ré gu la tion pu blique. Les ins ti tu tions eu ro péennes sou lignent
éga le ment qu’en gé né ral, ces ini tia tives vo lon taires n’im pliquent pas
de prise de po si tion de leur part, sur tout lors qu’elles in ter viennent
dans des do maines non cou verts par les trai tés ou dans les quels
l’Union n’a pas en core lé gi fé ré (Par le ment eu ro péen, Conseil de
l’Union eu ro péenne et Com mis sion eu ro péenne, 2003, p. 3). On en‐ 
tre voit, dans l’exemple pré cé dent, en ma tière d’éco con cep tion la pos‐ 
si bi li té que le ré gu la teur pu blic crée, par lui- même, un ter reau fer tile
au dé ve lop pe ment de l’au to ré gu la tion de l’em preinte en vi ron ne men‐ 
tale du nu mé rique.

18

S’agis sant par ti cu liè re ment de la sup plé ti vi té en gen drée, di rec te ment
ou in di rec te ment, le ré gu la teur peut aussi y trou ver son compte. En
réa li té, les pou voirs pu blics ont éga le ment in té rêt au dé ve lop pe ment
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de l’au to ré gu la tion. Elle leur per met d’in fluen cer les com por te ments
des ac teurs sans être vé ri ta ble ment im pli qués dans l’in dus trie
concer née. Le ré gu la teur ex ploite donc les res sources de l’in dus trie
ré gu lée. L’au to ré gu la tion per met aussi de « po li ti que ment ras su rer »
sur la ques tion de l’ab sence de ré gu la tion sans avoir à en ga ger de res‐ 
pon sa bi li té po li tique. De sur croît, l’au to ré gu la tion coû te rait moins
qu’une ré gu la tion pu blique si mi laire (Priest, 1997, p.  268‐271). Par
exemple, en ma tière de ré gu la tion en vi ron ne men tale des com mu ni‐ 
ca tions élec tro niques, l’AFR CEP et l’Au to ri té de ré gu la tion de la com‐ 
mu ni ca tion au dio vi suelle et nu mé rique (ARCOM) doivent dé fi nir un
ré fé ren tiel gé né ral d’éco con cep tion des ser vices nu mé riques 33. Ledit
ré fé ren tiel laisse la place aux mé ca nismes d’au to ré gu la tion, avant et
après son adop tion, dans la me sure où son ap pli ca tion n’est pas obli‐ 
ga toire.

Sur le plan eu ro péen, en ma tière de ré gu la tion de l’IA (Ben bou zid,
Me ne ceur Smuha, 2022 ; Tou zain, 2023), la pro po si tion de rè gle ment
d’avril 2021 34 en vi sage la pos si bi li té d’adop tion de codes de conduite
re la tifs à la du ra bi li té en vi ron ne men tale pour les sys tèmes d’IA qui ne
sont pas à haut risque 35. Sur le plan na tio nal, s’agis sant de la pu bli ci‐ 
té, le lé gis la teur in cite aussi à l’adop tion de codes de conduite en vi‐ 
ron ne men tale sec to riels et trans ver saux, ci- après « contrats- climat ».
L’ar ticle L. 229-67 du Code de l’en vi ron ne ment pré voit la pu bli ca tion
de la liste des en tre prises sou mises à obli ga tion de dé cla ra tion qui
sous crivent, ou non, à des contrats- climat. Pour les ac ti vi tés non sou‐ 
mises à obli ga tion de dé cla ra tion, il y a va lo ri sa tion de leur en ga ge‐ 
ment (name and shine). L’ar ticle 14, al. 1 de la loi de 1986 re la tive à la li‐ 
ber té de com mu ni ca tion (loi Léo tard) pré voit aussi que l’ARCOM peut
prendre en compte les re com man da tions des au to ri tés d’au to ré gu la‐ 
tion, no tam ment l’Au to ri té de ré gu la tion pro fes sion nelle de la pu bli‐ 
ci té (ARPP), dans son rap port an nuel éva luant les ac tions en ma tière
de santé pu blique et de lutte contre les com por te ments à risque et
for mu lant des re com man da tions pour amé lio rer l’au to ré gu la tion sec‐ 
to rielle. L’ali néa 5 du même ar ticle dis pose que l’ARCOM pro meut la
conclu sion des contrats- climat ayant pour objet la ré duc tion si gni fi‐ 
ca tive des com mu ni ca tions com mer ciales sur les biens et ser vices
ayant un im pact né ga tif sur l’en vi ron ne ment. Ces codes de conduite
sont ren dus pu blics et com portent des ob jec tifs et in di ca teurs per‐ 
met tant un suivi. L’ar ticle 18, 12° de la loi Léo tard dis pose que le rap ‐
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port an nuel de l’ARCOM com prend un bilan de l’ef fi ca ci té des
contrats- climat 36.

En ma tière de com mu ni ca tion élec tro nique, l’ar ticle L. 33-16 du Code
des postes et des com mu ni ca tions élec tro niques (CPCE) oblige cer‐ 
tains opé ra teurs à pu blier des in di ca teurs clés de leurs po li tiques de
ré duc tion de leur em preinte en vi ron ne men tale, no tam ment en ma‐ 
tière de ré duc tion des émis sions de gaz à effet de serre (GES) et
d’éco con cep tion des pro duits et ser vices nu mé riques. Ces in di ca teurs
doivent s’ins crire en co hé rence avec les ob jec tifs fixés par la Stra té gie
na tio nale de dé ve lop pe ment à faible in ten si té de car bone, soit la
Stra té gie na tio nale bas- carbone (SNBC)  2050. Par ailleurs, l’ar‐ 
ticle  L.  38-6 du même Code dis pose que l’ARCOM pu blie ra une re‐ 
com man da tion vi sant à in for mer les consom ma teurs de ser vices au‐ 
dio vi suels de la consom ma tion d’éner gie et d’émis sions de GES liée à
la consom ma tion de don nées sur ces ser vices. Cette re com man da‐ 
tion non contrai gnante laisse aussi une flexi bi li té aux ac teurs ré gu lés.
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Il convient de rap pe ler que l’au to ré gu la tion porte sur un éven tail de
pra tiques, de règles com munes, de codes de conduite, et concerne
aussi les ac cords vo lon taires que les ac teurs pri vés concluent pour
ré gu ler et or ga ni ser leurs ac ti vi tés. Sur le plan eu ro péen, la Com mis‐ 
sion consi dère qu’il peut être jugé pré fé rable de ne pas pré sen ter de
pro po si tion lé gis la tive lorsque de tels ac cords existent et peuvent
ser vir à at teindre les ob jec tifs re cher chés. Néan moins, dans une op‐ 
tique de contrôle de l’au to ré gu la tion, étu diée plus loin, la Com mis sion
peut pro po ser l’ins tau ra tion d’une pro cé dure per met tant de sur veiller
les pro grès réa li sés. C’est le cas des exi gences en ma tière d’éco con‐ 
cep tion ap pli cables aux pro duits liés à l’éner gie (Com mis sion eu ro‐ 
péenne, 2002, p. 7). La Com mis sion peut aussi en cou ra ger ou re con‐ 
naître les ac cords d’au to ré gu la tion, voire pro po ser au lé gis la teur d’y
re cou rir (CESE, 2013). Enfin, dans le cas de dé ci sions pu re ment spon‐ 
ta nées dans des do maines où la Com mis sion n’a pas pro po sé de me‐ 
sure lé gis la tive ni ma ni fes té l’in ten tion de lé gi fé rer, il est en vi sa gé
qu’au cune ac tion ne soit né ces saire (Com mis sion eu ro péenne, 2002,
p. 7‐8). Ana ly ser l’in ter ven tion ré gu la trice fai sant suite à l’émer gence
des mé ca nismes d’au to ré gu la tion conduit aussi à étu dier la sou mis‐ 
sion pro gres sive des au to ré gu lées à la ré gu la tion éta tique.
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2. L’as su jet tis se ment de l’au to ré ‐
gu la tion à la ré gu la tion de l’em ‐
preinte en vi ron ne men tale du nu ‐
mé rique
Les points d’in ter sec tion, pré sents et fu turs, entre l’au to ré gu la tion et
la ré gu la tion de l’em preinte en vi ron ne men tale du nu mé rique sont
nom breux. Puisque l’État doit tou jours as su mer son pou voir ré ga lien,
le contrôle de l’essor de l’au to ré gu la tion s’im pose comme une né ces‐ 
si té (2.1). Ce pen dant, les li mites ma ni festes des ca pa ci tés de contrôle
et de ré gu la tion éta tique, ainsi que les fai blesses des mé ca nismes
d’au to ré gu la tion conduisent à en vi sa ger une as so cia tion de leurs
atouts à tra vers une co ré gu la tion (2.2).
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2.1. L’en ca dre ment de l’au to ré gu la tion
par la ré gu la tion

L’en ca dre ment de l’au to ré gu la tion peut prendre dif fé rentes formes en
fonc tion du ré gu la teur concer né ou de son ni veau d’en ga ge ment. Il
peut s’agir du lé gis la teur – en consi dé rant la ré gle men ta tion comme
ins tru ment de ré gu la tion (Frison- Roche, 2001, p. 610) –, des au to ri tés
de ré gu la tion, mais aussi, et sur tout, du juge- régulateur (Le pe tit,
2004  ; Qué mé ner, 2016  ; Frison- Roche, 2018). Les pré sents dé ve lop‐ 
pe ments se concen tre ront sur l’of fice des au to ri tés de ré gu la tion
(Ma rim bert, 2002). Néan moins, il convient de re le ver que le juge- 
régulateur peut in ter ve nir pour sanc tion ner et/ou «  lé gi ti mer » des
mé ca nismes d’au to ré gu la tions. Il sera sol li ci té pour sanc tion ner,
outre le non- respect des en ga ge ments des opé ra teurs, les pra tiques
com mer ciales trom peuses (Chaieh loudj, 2022b  ; Ro ch feld, 2008), à
l’ins tar du green wa shing (Peyen, 2021 ; Va lette, Cann, 2022), en rai son
du manque de « vé ra ci té » et de sin cé ri té des en ga ge ments d’au to ré‐ 
gu la tion (Des ba rats, 2006  ; Daoud, Fer ra ri, 2012  ; Lobe Lobas, 2014  ;
Leost, 2015). Le juge pour ra aussi don ner une cer taine lé gi ti mi té à
une norme vo lon taire ou re con naître la lé gi ti mi té ac quise (Cousy,
1985) en ré pri mant la non- application. Par ailleurs, une des ré centes
in ter ven tions mar quantes du lé gis la teur eu ro péen a été l’im po si tion,
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au mar ché d’équi pe ments ra dio élec triques, de la norme vo lon taire
USB-C 37, consi dé rée comme étant plus ef fi ciente sur le plan éner gé‐ 
tique.

S’agis sant par ti cu liè re ment des au to ri tés de ré gu la tion, le contrôle se
jus ti fie, entre autres, par la né ces si té de pal lier les ca rences de l’au to‐ 
ré gu la tion, de pré ve nir les pra tiques an ti con cur ren tielles (Lon don,
2003 ; Chaieh loudj, 2022a) et de ga ran tir l’at teinte des ob jec tifs d’in‐ 
té rêt gé né ral 38, ou «  les buts mo nu men taux  » (Maistre, 2022), fixés
par le po li tique. L’in ter ven tion pal lia tive du ré gu la teur (Ri che vi lain,
2022) per met ainsi de li mi ter les risques de cap ture du ré gu la teur
(Sti gler, 1971  ; Bó, 2006). En réa li té, cer taines en tre prises peuvent
mettre en place des mé ca nismes d’au to ré gu la tion «  cos mé tiques  »
afin de « dé tour ner les cri tiques sur leurs pra tiques ou pour s’at ti rer
les fa veurs de di verses par ties pre nantes. Une telle adop tion […] peut
être uti li sée plus cy ni que ment comme un moyen de saper les normes
ju ri diques ou de mas quer des mal ver sa tions […] » (Short, 2013, p. 24).
Cette as ser tion tra duit une par tie si gni fi ca tive du risque lié au dé ve‐ 
lop pe ment d’une au to ré gu la tion, de la ré duc tion de l’em preinte en vi‐ 
ron ne men tale du nu mé rique, sans su per vi sion éta tique. En effet, on
peut iden ti fier plu sieurs li mites de l’au to ré gu la tion. La plus im por‐ 
tante est la re cherche de l’in té rêt per son nel. Les en tre prises re cher‐ 
che raient uni que ment à évi ter des formes plus contrai gnantes de ré‐ 
gu la tion. L’au to ré gu la tion peut aussi être uti li sée comme un outil an‐ 
ti con cur ren tiel en li mi tant l’en trée sur un mar ché – par le dur cis se‐ 
ment des stan dards  – ou en core en re strei gnant la concur rence
(Priest, 1997, p. 271).
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Par ailleurs, le risque de fa vo ri tisme est éga le ment pré sent. Les en‐ 
tre prises puis santes, contrai re ment aux plus pe tites, bé né fi cie raient
alors d’une cer taine im mu ni té face à l’ap pli ca tion des règles com‐ 
munes éta blies. En l’es pèce, le « dés équi libre » du mar ché du nu mé‐ 
rique en fa veur d’en tre prises hy per puis santes (Marty, 2021b), qui in‐ 
duit une cer taine mo no po li sa tion (Ben gho zi, 2019), peut tout au tant
jus ti fier de telles craintes en ma tière d’au to ré gu la tion sec to rielle.
L’au to ré gu la tion pour rait pa reille ment abou tir à une sous- 
réglementation ou à une sur ré gle men ta tion. Dans ce cas, il s’agi rait
de jus ti fier l’exis tence d’un or ga nisme d’au to ré gu la tion, son in fluence,
ou en core de re pous ser l’in ter ven tion d’une au to ri té de ré gu la tion. La
ré duc tion de la red di tion des comptes (ac coun ta bi li ty) des en tre ‐
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prises est aussi évo quée en rai son du risque de dis pa ri tion de mé ca‐ 
nismes de contrôle, lorsque ces der niers re lè ve raient de la com pé‐ 
tence ex clu sive des ac teurs pri vés. Enfin, les coûts éle vés de l’au to ré‐ 
gu la tion sont aussi iden ti fiés comme un désa van tage, dès lors qu’ils
sont sou vent sup por tés par les clients (Priest, 1997, p. 271‐273). Quoi
qu’il en soit, étant donné que les consé quences d’une failli bi li té de
l’au to ré gu la tion sont trop im por tantes, les pou voirs pu blics ne
peuvent pas «  aban don ner  » leurs res pon sa bi li tés (ibid., p.  233). Les
au teurs iden ti fient ainsi dif fé rents mo dèles d’au to ré gu la tion en fonc‐ 
tion de l’im pli ca tion éta tique. La taxi no mie qui semble la plus abou tie,
re te nue dans cette ré flexion, est celle de Mar got Priest. Elle com‐ 
prend cinq mo dèles  : l’au to ré gu la tion vo lon taire ou « vo lun ta ry self- 
regulation  », l’au to ré gu la tion «  sta tu taire  » ou «  sta tu to ry self- 
regulation  », l’au to ré gu la tion dé fi nie par une en tre prise ou «  firm- 
defined re gu la tion », l’au to ré gu la tion su per vi sée ou « su per vi sed self- 
regulation  » et l’au to ges tion ré gle men taire ou «  re gu la to ry self- 
management » (Priest, 1997, p. 239 ; Black, 1996, p. 28 ; Ca fag gi, 2004,
p. 31‐32).

En pra tique, les ma ni fes ta tions de l’in ter ven tion ré gu la trice du ré gu‐ 
la teur pu blic peuvent prendre trois formes  : la mé dia tion entre les
mé ca nismes d’au to ré gu la tion, l’en ca dre ment et le « cau tion ne ment »
des sys tèmes d’au to ré gu la tion. En tant que « mé dia trice », la ré gu la‐ 
tion vien drait opé rer un ar bi trage entre dif fé rents mé ca nismes d’au‐ 
to ré gu la tion, sans pour au tant dé cré di bi li ser celles consi dé rées
comme étant moins ef fi caces (Ca fag gi, 2004, p. 29). L’in ter ven tion du
ré gu la teur oriente ici le mar ché vers le mé ca nisme le plus ef fi cace
(Au to ri té de la concur rence et al., 2019). Dans la si tua tion d’une ré gu‐ 
la tion qui en cadre ou cau tionne l’au to ré gu la tion, l’une des illus tra‐ 
tions, au ni veau eu ro péen, est l’or ga ni sa tion de l’éco con cep tion des
pro duits liés à l’éner gie. Pour fa ci li ter l’éla bo ra tion et l’ap pli ca tion des
me sures d’au to ré gu la tion, la Com mis sion eu ro péenne a pu blié des
lignes di rec trices. Ces der nières pré voient que les dites me sures
doivent res pec ter, a mi ni ma, les cri tères re la tifs à l’ou ver ture de la
par ti ci pa tion, la va leur ajou tée, la re pré sen ta ti vi té, les ob jec tifs quan‐ 
ti fiés et éche lon nés, la par ti ci pa tion de la so cié té ci vile, le suivi et les
rap ports, la du ra bi li té et la com pa ti bi li té des in ci ta tions. Ces règles
per mettent de consi dé rer que les me sures d’au to ré gu la tion sont de
va lables al ter na tives aux me sures d’exé cu tion 39. Concer nant le cau ‐
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tion ne ment par le ré gu la teur, il est admis que la Com mis sion puisse
«  re con naître  » l’ac cord en vi ron ne men tal des en tre prises au moyen
d’un échange de lettres avec les re pré sen tants du sec teur in dus triel
concer né ou d’une re com man da tion. Ce pen dant, cette re con nais‐ 
sance n’im plique pas un re non ce ment au droit d’ini tia tive de la Com‐ 
mis sion et ne consti tue pas un en ga ge ment (Com mis sion eu ro‐ 
péenne, 2002, p. 8).

Pour l’heure, au moins trois ac cords vo lon taires en ma tière d’éco con‐ 
cep tion de pro duits liés à l’éner gie ont déjà été re con nus comme va‐ 
lables. Le pre mier concerne les exi gences d’éco con cep tion des dé co‐ 
deurs nu mé riques com plexes 40. Le deuxième se rap porte aux équi‐ 
pe ments de trai te ment de l’image 41. Le der nier est re la tif aux
consoles de jeux 42. Parmi ces trois ac cords, seul le der nier est en core
va lide (Com mis sion eu ro péenne, 2022, p. 3‐5). Le pre mier n’a plus été
re con duit par manque de re pré sen ta ti vi té des ac teurs, et le sui vant
n’a pas été re nou ve lé en rai son de l’in suf fi sance de ses ca pa ci tés à at‐ 
teindre les ob jec tifs de l’Union 43. L’ac cord vo lon taire dans le sec teur
consoles de jeux réuni les prin ci paux ac teurs du mar ché que sont
Sony, Mi cro soft et Nin ten do 44. Il vise à ré duire l’im pact en vi ron ne‐ 
men tal tout au long du cycle de vie, tout en réa li sant des éco no mies
d’éner gie, grâce à une meilleure concep tion des consoles. Cet ac cord
fixe éga le ment des exi gences en ma tière d’ef fi ca ci té éner gé tique,
d’ef fi ca ci té ma té rielle et d’in for ma tion des consom ma teurs.
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Il existe, à l’évi dence, une com plé men ta ri té entre au to ré gu la tion et
ré gu la tion pu blique ex ploi table pour la ré duc tion de l’em preinte en vi‐ 
ron ne men tale du nu mé rique. En effet, il est pri mor dial que les pou‐ 
voirs pu blics ar rivent à dé ter mi ner quand l’au to ré gu la tion doit être
en cou ra gée et le mo ment où il fau drait trans fé rer des fonc tions
«  quasi gou ver ne men tales  » aux ac teurs pri vés. Sans pou voir ré‐ 
pondre ex haus ti ve ment à cette ques tion, il est néan moins pos sible de
dé ter mi ner les prin cipes di rec teurs à par tir des mo dèles d’au to ré gu‐ 
la tion iden ti fiés. Selon des au teurs, la ques tion es sen tielle à se poser
est de se de man der si la ré gu la tion est re quise et non si l’au to ré gu la‐ 
tion est re quise. En réa li té, il faut tout d’abord qu’un pro blème exis‐ 
tant puisse être ré so lu ou amé lio ré par la ré gu la tion. Si cette pre‐ 
mière condi tion n’est pas rem plie, l’au to ré gu la tion ne de vrait pas être
en vi sa gée. Tou te fois, cela n’im plique pas que l’au to ré gu la tion ne
pour rait pas être l’ins tru ment choi si lorsque la ré gu la tion pu blique
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se rait ir réa li sable ou in ef fi cace. L’au to ré gu la tion ne de vrait pas non
plus être jus ti fiée parce qu’elle ap pa raî trait comme une forme de ré‐ 
gu la tion « plus douce » (Priest, 1997, p. 297‐298). Par tant, le be soin de
ré gu la tion étant avéré en ma tière de ré duc tion de l’em preinte en vi‐ 
ron ne men tale du nu mé rique, et que la ré gu la tion éta tique peut être
in ef fi cace, du moins éco no mi que ment, le choix de l’au to ré gu la tion
peut se jus ti fier.

Somme toute, les sus pi cions que peut sus ci ter l’au to ré gu la tion de
l’im pact en vi ron ne men tal du nu mé rique sont lé gi ti mées par les
risques que la so cié té n’est plus prête à ac cep ter. De sur croît, toute
ab sence de contrôle se rait contre pro duc tive pour les ob jec tifs d’in té‐ 
rêt gé né ral fixés par les po li tiques en la ma tière. Pour tirer avan tage
des points forts des deux sys tèmes de ré gu la tion que sont l’au to ré gu‐ 
la tion et la ré gu la tion, il fau drait éga le ment pen ser à une co ré gu la tion
de cer taines ques tions pour ac croître l’ef fi ca ci té des po li tiques, pu‐ 
bliques comme pri vées, de ré duc tion de l’em preinte en vi ron ne men‐ 
tale du nu mé rique.
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2.2. L’as so cia tion de l’au to ré gu la tion à la
ré gu la tion : une co ré gu la tion

Un au teur fait ob ser ver, à juste titre, que « l’idée d’une sé pa ra tion ri‐ 
gou reuse entre au to ré gu la tion et ré gu la tion […] est une sim pli fi ca tion
ex ces sive […]. Les in ter ven tions de la ré gu la tion “pu blique” sont de
plus en plus mo ti vées par l’in té rêt des ré gu lés. De façon sy mé trique,
l’au to ré gu la tion consi dère de plus en plus l’in té rêt gé né ral […] » (Ca‐ 
fag gi, 2004, p.  26). Fort de ces conver gences, utiles à l’at teinte du
« but mo nu men tal » que re pré sente la pro tec tion de l’en vi ron ne ment,
le ré gu la teur éta tique peut opter pour une « in té gra tion » de l’au to ré‐ 
gu la tion à la ré gu la tion pu blique, dans le cadre d’une co ré gu la tion
(De grave, 2007). En effet, la co ré gu la tion as so cie des me sures lé gis la‐ 
tives ou ré gle men taires contrai gnantes à celles éma nant des ac teurs
pri vés, en met tant à pro fit leur ex pé rience. Il en ré sulte une plus large
ap pro pria tion des po li tiques en ques tion, car ceux qui sont les pre‐ 
miers concer nés par ti cipent à leur éla bo ra tion et au contrôle de leur
exé cu tion. Cet ins tru ment de ré gu la tion allie donc ré gu la tion éta‐ 
tique et au to ré gu la tion du sec teur privé (Ru bin stein, 2018) afin de
tirer pro fit des forces de ces deux mé ca nismes au sein d’un ré gime
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« hy bride » (McAl lis ter, 2012). D’au cuns consi dèrent d’ailleurs l’au to ré‐ 
gu la tion «  su per vi sée 45  » comme étant une forme de co ré gu la tion
(Gra bos ky, Brai th waite, 1986, p.  83‐84  ; Ayres, Brai th waite, 1992,
p. 102‐104 ; Priest, 1997, p. 240).

Selon le Co mi té éco no mique et so cial eu ro péen (CESE), la co ré gu la‐ 
tion a déjà été em ployée dans des do maines tels que le mar ché in té‐ 
rieur – pour adop ter des normes de pro duits au titre des di rec tives
dites «  nou velle ap proche  »  – et l’en vi ron ne ment en ma tière de ré‐ 
duc tion des émis sions pol luantes des vé hi cules au to mo biles 46. La
Com mis sion sou ligne qu’elle en vi sa ge ra le re cours à la co ré gu la tion
lors qu’il s’avé re ra être un moyen ef fi cace d’at teindre les ob jec tifs de
l’Union (Com mis sion eu ro péenne, 2001, p. 17). Elle re con naît aussi que
les formes de co ré gu la tion va rie ront selon les sec teurs. Sur le plan
na tio nal, la loi sur le de voir de vi gi lance a éga le ment été consi dé rée
comme re po sant sur un mé ca nisme de co ré gu la tion (Sachs, 2017). Elle
crée rait un « ma riage d’un plan de vi gi lance conçu par les en tre prises
(au to ré gu la tion) et d’ins crip tion de ce plan dans un ré seau de règles,
dont cer taines pré voient des sanc tions éta tiques […]  » (Har nay,
Sachs, 2018, p. 51). La ré gle men ta tion éta tique, ins tru ment de ré gu la‐ 
tion, rem plit ici une double fonc tion. D’un côté, elle donne aux ac‐ 
teurs les moyens de réa li ser « une ré gu la tion au to nome ». D’un autre
côté, la ré gu la tion per met à l’État, par l’en tre mise du juge, d’éva luer et
de sanc tion ner la réa li sa tion du de voir de vi gi lance (ibid., 2018, p. 51).
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En ma tière de ré duc tion de l’em preinte en vi ron ne men tale du nu mé‐ 
rique, la co ré gu la tion of fri rait aux en tre prises « une marge consi dé‐ 
rable pour fa çon ner les ré sul tats ré gle men taires, le gou ver ne ment
conser vant tou jours la su per vi sion gé né rale de la concep tion » (Sin‐ 
clair, 1997, p. 544). Cer tains au teurs iden ti fient deux formes de co ré‐ 
gu la tion. D’une part, l’État trans pose un mé ca nisme exis tant dans la
ré gle men ta tion éta tique et, d’autre part, l’État dé fi nit le cadre du pro‐ 
ces sus d’au to ré gu la tion. La pre mière forme si gni fie une co ré gu la tion
«  de bas en haut  », où l’État «  re joint  » le sché ma d’au to ré gu la tion
exis tant. La se conde im plique une co ré gu la tion «  du haut vers le
bas », où l’État est la source de la ré gu la tion, en dé fi nis sant les ob jec‐ 
tifs et le cadre, mais elle laisse un es pace à l’au to ré gu la tion pour dé‐ 
ve lop per ses propres règles (Csink, Mayer, 2014, p.  408). L’ap proche
de co ré gu la tion, dans la quelle peut s’ins crire l’au to ré gu la tion, est
adap tée pour « com plé ter » la ré gu la tion éta tique. Lorsque la co ré gu ‐
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la tion vise un ob jec tif au- delà de la confor mi té, la ré gu la tion éta tique
peut consti tuer un stan dard de per for mance mi ni male (Ogus, 1995,
p. 106), et le pro gramme de co ré gu la tion, plus vo lon taire, peut en cou‐ 
ra ger les en tre prises à aller au- delà (Gun nin gham, Sin clair, 1999,
p. 57). En re vanche, lors qu’elle vise uni que ment la confor mi té, la co‐ 
ré gu la tion peut être «  sé quen cée » avec une ré gu la tion éta tique, de
sorte que, quand les ac teurs pri vés n’ont pas at teint les ob jec tifs at‐ 
ten dus, le ré gu la teur peut ins tau rer des exi gences obli ga toires (Gun‐ 
nin gham, Sin clair, 1999, p. 66).

En tout état de cause, les au teurs s’ac cordent à consi dé rer que l’au to‐ 
ré gu la tion ne de vrait pas être un moyen de ré duc tion du «  far deau
ré gle men taire du gou ver ne ment mo derne  » (Chnei weiss, Schnunt,
2015). En réa li té, l’au to ré gu la tion semble mieux fonc tion ner «  dans
“l’ombre” de l’ac tion gou ver ne men tale et il existe suf fi sam ment de
preuves d’échecs ré gle men taires pour in di quer que le gou ver ne ment
ne peut pas ab di quer […] ses res pon sa bi li tés en vers les au to ré gu la‐ 
teurs lors qu’un pro blème ré gle men taire in dique qu’une ré ponse […]
gou ver ne men tale est né ces saire  » (Priest, 1997, p.  239). Par ailleurs,
d’au cuns sou lignent qu’il faut réunir des condi tions mi ni males pour
que l’au to ré gu la tion at teigne tous les ob jec tifs d’in té rêt pu blic, plu tôt
que les ob jec tifs propres aux per sonnes qui s’au to ré gulent (Short,
2013, p.  24). Cela n’est sus cep tible de se pro duire que dans trois
condi tions  : les ré gu la teurs doivent dis po ser des res sources né ces‐ 
saires pour sur veiller et sanc tion ner les au to ré gu lées  ; l’adhé sion ne
de vrait pas se faire sous la contrainte ; enfin, un « consen sus rai son‐ 
nable » doit exis ter entre les ré gu la teurs et les ré gu lés sur les normes
ré gis sant le com por te ment (ibid.). Cer tains au teurs font aussi ob ser‐ 
ver que les fac teurs du suc cès de la co ré gu la tion dé pendent d’un
souci élevé de ré pu ta tion, de la marge de flexi bi li té dans le dé tail des
dis po si tions ré gle men taires, des ca pa ci tés ad mi nis tra tives et de l’au‐ 
to no mie du ré gu la teur non gou ver ne men tal, de la trans pa rence du
pro ces sus de ré gle men ta tion et du sé rieux de l’ap pli ca tion des prin‐ 
cipes de res pon sa bi li té (Bal lei sen, Eis ner, 2009, p. 131‐134).
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L’au to ré gu la tion des ac teurs du nu mé rique doit donc aller de pair
avec un pro gramme, in terne et ex terne, de vi gi lance ac crue. Il est im‐ 
por tant de sou li gner que la su per vi sion éta tique n’est pas seule ment
un moyen de sanc tion ner un manque de « com pliance ». Au de meu‐ 
rant, la ca pa ci té des ac teurs pri vés à se mettre en confor mi té avec les
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règles ré gis sant leurs ac ti vi tés tout en res pec tant celles qu’ils se
fixent n’est pas nou velle. Pour ga ran tir que les biens et ser vices nu‐ 
mé riques se ront conformes aussi bien à la ré gu la tion éta tique qu’aux
mé ca nismes d’au to ré gu la tion, il convient de s’as su rer de leur com‐ 
pliance dès la concep tion (Gra nier, 2021). D’ailleurs, la com pliance est
ap pré hen dée comme une forme d’au to ré gu la tion (Auby, 2008). Elle en
se rait même «  une forme ex trême, puisque son mé ca nisme loge au
sein des en ti tés ré gu lées » tout en étant « la par faite dé mons tra tion
de ce que les au to ré gu la tions ne se dé tachent ja mais plei ne ment des
ré gu la tions éta tiques […] » (Auby, 2017, p. 104). La su per vi sion et l’obli‐ 
ga tion de red di tion des comptes per mettent aussi aux pou voirs pu‐ 
blics de consi dé rer l’au to ré gu la tion, voire la co ré gu la tion, comme
« une phase d’ex pé ri men ta tion, une phase de re cherche de règles de
juste conduite, une sorte de bac à sable ré gle men taire en at ten dant
qu’une ré gu la tion ex té rieure puisse être mise en place  » (Marty,
2021a, p.  79). En tout état de cause, il faut que les pou voirs pu blics
puissent « re gar der et contrô ler en per ma nence la façon dont les en‐ 
tre prises se struc turent et se com portent pour […] sa tis faire les buts
mo nu men taux que le po li tique leur a im po sés » (Frison- Roche, 2020,
p. 106). Dans le cadre de cette ré flexion, le but mo nu men tal est celui
de contri buer si gni fi ca ti ve ment à la ré duc tion de l’im pact en vi ron ne‐ 
men tal du nu mé rique. Le rôle du juge sera tout aussi im por tant car
« le droit de la com pliance est un droit si sé vère et sous les foudres
des sanc tions, c’est au près du juge que les en tre prises veulent cher‐ 
cher re fuge contre l’em prise des ré gu la teurs  » (Frison- Roche, 2018,
p. 5). Il peut éga le ment re te nir la res pon sa bi li té des ac teurs pri vés qui
au raient pu ou au raient dû agir (Frison- Roche, 2023).

Il faut néan moins ad mettre que la co ré gu la tion est loin d’être une so‐ 
lu tion par faite pour ga ran tir la ré duc tion de l’em preinte en vi ron ne‐ 
men tale du nu mé rique. En réa li té, le suc cès de la co ré gu la tion dé‐ 
pend de plu sieurs fac teurs dif fi ciles à maî tri ser. Il s’agit, entre autres,
de la trans pa rence du sys tème, de la re pré sen ta ti vi té et la ca pa ci té
des ac teurs, de l’ef fi ca ci té des mé ca nismes d’éva lua tion et de su per vi‐ 
sion, ainsi que des sanc tions (Pe ga do Liz, 2015, p. 33). En outre, la su‐ 
per vi sion né ces si te ra la par ti ci pa tion de plu sieurs ré gu la teurs à tra‐
vers une in ter ré gu la tion qui ren dra plus ef fi cace leurs in ter ven tions
ré gu la trices. Par exemple, cer tains com por te ments peuvent à la fois
in té res ser la Com mis sion na tio nale in for ma tique et li ber tés (CNIL), eu

36



De la régulation à l’autorégulation de l’empreinte environnementale du numérique

égard au prin cipe de mi ni mi sa tion de la col lecte des don nées, et
l’ARCEP, qui su per vi se rait les en ga ge ments de ré duc tion de l’em‐ 
preinte en vi ron ne men tale de l’opé ra teur concer né. L’in ter ré gu la tion
per met donc de trou ver des so lu tions qui prennent en consi dé ra tion
«  plu sieurs ré gu la tions au tar ciques, éga li taires et di ver gentes, ayant
cha cune une lé gi ti mi té à régir la si tua tion en cause » (Frison- Roche,
2005, p. 70). Au- delà du dia logue des ré gu la teurs, le pro cé dé d’in ter‐ 
ré gu la tion, iden ti fié par les au teurs, est celui de l’ap pli ca tion du
« prin cipe de l’avis dé ter mi nant ». Il im plique que, lors qu’une spé ci fi‐ 
ci té d’un sec teur ré gu lé doit être prise en consi dé ra tion, alors l’au to‐ 
ri té de ré gu la tion sai sie au rait l’obli ga tion de consul ter préa la ble ment
l’au to ri té de ré gu la tion sec to rielle. Cette der nière don ne rait un avis
dé ter mi nant puisque «  l’au to ri té en prise avec la dif fi cul té se rait
contrainte de re prendre l’avis sol li ci té » (Frison- Roche, 2001, p. 616).

Pour finir, il faut sou li gner que c’est l’éva lua tion conti nue de l’ef fi ca ci‐ 
té de l’au to ré gu la tion, dans un pro ces sus ité ra tif conti nu, qui per met‐ 
tra de ré ajus ter les mé ca nismes de co ré gu la tion de l’em preinte en vi‐ 
ron ne men tale du nu mé rique, ou de dé ci der d’y mettre fin en cas de
ré sul tats in sa tis fai sants. C’est le cas, au ni veau eu ro péen, du mode de
fonc tion ne ment du mé ca nisme d’au to ré gu la tion en ma tière de ré gle‐ 
men ta tion de l’éco con cep tion des pro duits liés à l’éner gie 47. Puis qu’il
est ques tion d’at teindre un ob jec tif d’in té rêt gé né ral pré dé ter mi né,
c’est par rap port à ce der nier que devra conti nuel le ment être éva luée
la né ces si té de main te nir ou non, de ma nière to tale ou par tielle, l’au‐ 
to ré gu la tion. Lorsque l’éva lua tion constate l’échec de l’au to ré gu la tion,
et que la ré gu la tion éta tique peut at teindre de meilleurs ré sul tats en
ma tière de ré duc tion de l’em preinte du nu mé rique, alors l’« hé té ro ré‐ 
gu la tion 48 » (Pe ga do Liz, 2015, p. 31) doit in évi ta ble ment re prendre le
contrôle.
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Conclu sion
D’un côté, l’au to ré gu la tion des ac teurs du nu mé rique peut per mettre
des pro grès ra pides, en rai son no tam ment d’une mise en œuvre im‐ 
mé diate, flexible et ef fi cace, mais ne ré sou dra pas, à elle seule, la pro‐ 
blé ma tique de l’im pact en vi ron ne men tal du nu mé rique. D’un autre
côté, l’hé té ro ré gu la tion peut obli ger les ac teurs pri vés à at teindre des
ni veaux éle vés d’am bi tion, avec une ac cep ta bi li té so ciale plus grande,
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mais elle n’en se rait pas pour au tant ef fi ciente face à une concur‐ 
rence ré gu la trice gran dis sante (Mah moud Mo ha med Salah, 2001  ;
Bar bou des Places, 2004). Étant donné que l’au to ré gu la tion ne peut
évo luer en toute au to no mie de la ré gu la tion pu blique et que cette
der nière ne peut, en étant es seu lée, pro duire des ré sul tats pro bants,
la so lu tion d’une ré gu la tion ef fi cace de l’em preinte en vi ron ne men tale
du nu mé rique se trou ve rait à l’in ter sec tion de ces deux mé ca nismes
de ré gu la tion. Cette jonc tion, qu’est la co ré gu la tion, ga ran tie le
meilleur des deux « mondes » en per met tant de tirer pro fit de l’ex pé‐ 
rience éprou vée des ac teurs pri vés du nu mé rique sous l’œil vi gi lant et
la poigne du ré gu la teur.

La conci lia tion de la ré gu la tion pu blique et de l’au to ré gu la tion est
cru ciale et in évi table pour au moins deux rai sons. La pre mière est
que les en tre prises «  gou vernent  » le monde (Frison- Roche, 2015),
sur tout celui du nu mé rique, et cette po si tion les oblige à prendre leur
res pon sa bi li té vis- à-vis de l’in té rêt gé né ral (Robé, 2014). La se conde
est que les pou voirs pu blics doivent re con naître l’exis tence d’une asy‐ 
mé trie, d’in for ma tions et de connais sances, qui les em pêche de ré gu‐ 
ler de ma nière ef fi cace sans por ter at teinte à des in té rêts dignes de
pro tec tion. Il s’agit, entre autres, de la li ber té d’en tre prendre et d’in‐ 
no ver. Mal gré cela, il convient aussi d’ad mettre que la co ré gu la tion
est loin d’être une so lu tion par faite (Bal lei sen, Eis ner, 2009) pour at‐ 
teindre l’ob jec tif de ré duc tion de l’em preinte en vi ron ne men tale du
nu mé rique. D’ailleurs, la so lu tion par faite n’existe pas (CESE, 2013,
p. 36‐37). Il faut donc gar der à l’es prit que « la norme de la co ré gu la‐ 
tion n’est pas l’ef fi ca ci té, l’ef fi cience ou la lé gi ti mi té d’une seule par‐ 
tie, mais une in ter ac tion conti nue, nour rie par la confiance de chaque
par tie que les coûts à long terme en valent la peine  » (Voort, 2022,
p. 8). Ga geons qu’à l’ave nir la co ré gu la tion de l’em preinte en vi ron ne‐ 
men tale du nu mé rique per met tra de ma té ria li ser ce qu’il y a de mieux
dans les mé ca nismes d’au to ré gu la tion et de ré gu la tion éta tique.
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NOTES

1  Consi dé rant 18 de la di rec tive n° 2009/125/CE du 21 oc tobre 2009 éta‐ 
blis sant un cadre pour la fixa tion d’exi gences en ma tière d’éco con cep tion
ap pli cables aux pro duits liés à l’éner gie.

2  Le cal cul de l’em preinte en vi ron ne men tale couvre plu sieurs in di ca teurs
au- delà des gaz à effet de serre (GES). Il peut com prendre la consom ma tion
de res sources abio tiques, l’ar ti fi cia li sa tion des sols et la pol lu tion de l’eau.

3  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.

4  La loi n° 95-101 du 2 fé vrier 1995 re la tive au ren for ce ment de la pro tec‐ 
tion de l’en vi ron ne ment (dite loi Bar nier) pose les prin cipes fon da men taux
du droit de l’en vi ron ne ment.

5  Par exemple, en France, il existe une fi lière de col lecte et de re cy clage des
dé chets d’équi pe ments élec triques et élec tro niques (DEEE) opé ra tion nelle
de puis 2005 pour les DEEE pro fes sion nels et 2006 pour les DEEE mé na gers.
En outre, du fait de leur taille, la construc tion de data cen ters peut être sou‐ 
mise à éva lua tion en vi ron ne men tale. Voir la ca té go rie de pro jet  39 du ta‐ 
bleau an nexé à l’ar ticle R.  122-2 du Code de l’en vi ron ne ment (Tra vaux,
construc tions et opé ra tions d’amé na ge ment).

6  Voir aussi la di rec tive n° 2022/2464 du 14 dé cembre 2022 mo di fiant le rè‐ 
gle ment n°  537/2014 et les di rec tives n°  2004/109/CE, 2006/43/CE
et 2013/34/UE en ce qui concerne la pu bli ca tion d’in for ma tions en ma tière
de du ra bi li té par les en tre prises.

7  En vertu de ces dis po si tions, la dé cla ra tion de per for mance extra- 
financière (DPEF) in sé rée dans le rap port de ges tion doit com prendre, entre

VI RAL LY M., 1978, «  Les codes de
conduite, pour quoi faire  ?  », dans J.
TOUS COZ, Trans ferts de tech no lo gie  : so‐ 
cié tés trans na tio nales et nou vel ordre
in ter na tio nal, Paris, PUF

VITALI- ROSATI M., 2014, « Pour une dé fi ni‐ 
tion du “nu mé rique”  », dans M. VITALI- 
ROSATI, M. E. SI NA TRA (dir.), Pra tiques de
l’édi tion nu mé rique, Mont réal, PUM,
p. 63‐75

VOORT H. G. van der, 2022, « Confron ta‐ 
tions of co- regulation. An essay on go‐ 
ver nance among pu blic re gu la tors, pri‐ 
vate re gu la tors and re gu la ted in dus‐ 
tries », Po li cy, n° 19, p. 4

VRAN KEN H., 2017, « Sus tai na bi li ty of bit‐ 
coin and blo ck chains  », Cur rent Opi‐ 
nion in En vi ron men tal Sus tai na bi li ty,
vol. 28, p. 1‐9
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autres, des in for ma tions re la tives aux consé quences sur le chan ge ment cli‐ 
ma tique de l’ac ti vi té de la so cié té et de l’usage des biens et ser vices qu’elle
pro duit.

8  Voir l’ar ticle  4 la pro po si tion de loi ini tiale, d’oc tobre 2020, vi sant à ré‐ 
duire l’em preinte en vi ron ne men tale du nu mé rique en France.

9  Voir éga le ment l’ar ticle 116, I. de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 re la tive
aux nou velles ré gu la tions éco no miques. Voir aussi la pro po si tion de di rec‐ 
tive sur le de voir de vi gi lance des en tre prises en ma tière de du ra bi li té,
COM(2022) 71 final.

10  Di rec tive n° 96/17/CE du 3 sep tembre 1996 concer nant les exi gences en
ma tière de ren de ment éner gé tique des ré fri gé ra teurs, congé la teurs et ap‐ 
pa reils com bi nés élec triques à usage mé na ger.

11  Di rec tive n° 2005/32/CE du 6  juillet 2005 éta blis sant un cadre pour la
fixa tion d’exi gences en ma tière d’éco con cep tion ap pli cables aux pro duits
consom ma teurs d’éner gie. Voir l’ar ticle 15, § 3, b de la dite di rec tive.

12  La norme est consi dé rée comme un do cu ment tech nique n’ayant au cune
va leur ju ri dique. En réa li té, les normes sont de «  vé ri tables  » sources du
droit, en étant no tam ment ren dues obli ga toires par le lé gis la teur, des
contrac tants ou le juge.

13  Voir le label « Nu mé rique Res pon sable » (NR), [https://label- nr.fr/numer
ique- responsable/].

14  Voir les tra vaux du CEN/CLC/JTC 21 Ar ti fi cial In tel li gence: In for ma tion
Tech no lo gy. Ar ti fi cial In tel li gence. Green and Sus tai nable AI prCEN/TR
XXX- JT021010.

15  Voir [https://sus tai na bi li ty.google/com mit ments/].

16  Voir [https://du ra bi lite.abou ta ma zon.fr/en vi ron ne ment/empreinte- carb
one].

17  Dans les blo ck chains pu bliques, les mi neurs sont ceux qui va lident les
tran sac tions opé rées contre ré mu né ra tion. Ils créent des pools de mi nage
dans les pays où l’élec tri ci té est peu oné reuse.

18  Voir le Cam bridge Bit coin Elec tri ci ty Consump tion Index (CBECI), qui
me sure la de mande éner gé tique du ré seau Bit coin ainsi que l’émis sion de
GES, [https://ccaf.io/cbeci/index].

19  Sur le rap port du BMC, voir [https://bit coin mi ning coun cil.com/bitcoin- 
mining-council-survey-confirms-year-on-year-improvements-in-sustaina

https://label-nr.fr/numerique-responsable/
https://sustainability.google/commitments/
https://durabilite.aboutamazon.fr/environnement/empreinte-carbone
https://ccaf.io/cbeci/index
https://bitcoinminingcouncil.com/bitcoin-mining-council-survey-confirms-year-on-year-improvements-in-sustainable-power-mix-and-technological-efficiency-in-q4-2022/
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le-power-mix-and-technological-efficiency-in-q4-2022/].

20  Le consen sus est le mé ca nisme per met tant de s’as su rer que chaque
nœud du ré seau dis pose de la même in for ma tion avant d’en re gis trer dé fi ni‐ 
ti ve ment une opé ra tion dans la blo ck chain. Ce qui rend éner gé ti vore le PoW
est que cette mé thode de va li da tion sol li cite, en même temps, tous les mi‐ 
neurs du ré seau. C’est ce qui a conduit le Par le ment eu ro péen à pro po ser
d’in ter dire ledit mé ca nisme lors de l’étude de la Pro po si tion de rè gle ment
sur les mar chés de crypto- actifs de 2020 (MICA)  : Rap port concer nant la
pro po si tion de rè gle ment sur les mar chés de crypto- actifs, n° A9-
0052/2022, mars 2022.

21  Le PoS est un mé ca nisme de consen sus qui de mande aux uti li sa teurs
sou hai tant va li der des tran sac tions la preuve qu’ils pos sèdent un cer tain
mon tant du crypto- actif cir cu lant sur le ré seau. Dans ce sys tème, plus un
va li da teur dé pose des cryp to, plus il a de chances d’être tiré au sort pour
va li der et donc re ce voir une ré mu né ra tion.

22  Voir [https://ethe reum.org/fr/energy- consumption/].

23  L’ar ticle L. 312-70 Code des im po si tions pré voit que re lève d’un tarif ré‐ 
duit de l’ac cise l’élec tri ci té consom mée par l’in fra struc ture qui ré pond,
entre autres, aux condi tions cu mu la tives sui vantes  : elle est consa crée au
sto ckage phy sique, au trai te ment, au trans port et à la dif fu sion de don nées
nu mé riques, l’ex ploi tant adhère à un pro gramme re con nu de mu tua li sa tion
des bonnes pra tiques de ges tion éner gé tique des centres de don nées.

24  Aux termes de l’ar ticle pre mier de l’ar rê té re la tif à la ré gle men ta tion
tech nique, du 31 mars 2011, pris en ap pli ca tion de la loi n° 2008-518 du 3 juin
2008 re la tive aux opé ra tions spa tiales, un dé bris spa tial est « tout objet spa‐ 
tial non fonc tion nel d’ori gine hu maine, y com pris des frag ments et des élé‐ 
ments de celui- ci, en or bite ter restre ou ren trant dans l’at mo sphère ter‐ 
restre ».

25  Voir le trai té du 27  jan vier 1967 sur les prin cipes ré gis sant les ac ti vi tés
des États en ma tière d’ex plo ra tion et d’uti li sa tion de l’es pace extra- 
atmosphérique, y com pris la Lune et les autres corps cé lestes. Le lé gis la teur
fran çais a en ca dré la res pon sa bi li té des opé ra teurs du sec teur spa tial en cas
de dom mages cau sés aux tiers aux ar ticles 13 à 20-1 de la loi du 3 juin 2008
re la tive aux opé ra tions spa tiales.

26  Voir [https://www.arcep.fr/ac tua lites/actualites- et-communiques/de ta
il/n/frequences- 020622.html].

https://bitcoinminingcouncil.com/bitcoin-mining-council-survey-confirms-year-on-year-improvements-in-sustainable-power-mix-and-technological-efficiency-in-q4-2022/
https://ethereum.org/fr/energy-consumption/
https://www.arcep.fr/actualites/actualites-et-communiques/detail/n/frequences-020622.html
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27  La stra té gie de Spa ceX re pose no tam ment sur un désor bi tage ra pide des
sa tel lites non ma nœu vrables et des dé bris en cinq ou six ans (com pa ra ti ve‐ 
ment aux stan dards de vingt- cinq ans) ainsi qu’un sys tème d’évi te ment de
col li sion.

28  Les lignes di rec trices de la di rec tive eu ro péenne sur l’éco con cep tion des
pro duits liés à l’éner gie fixent la re pré sen ta tion du sec teur pro po sant l’au to‐ 
ré gu la tion au mi ni mum à 80 % des ac teurs du mar ché concer né  : re com‐ 
man da tion n°  2016/2125 de la Com mis sion du 30  no vembre 2016 concer‐ 
nant des lignes di rec trices re la tives aux me sures d’au to ré gle men ta tion
adop tées par les en tre prises en vertu de la di rec tive 2009/125/CE, pré cit.

29  Il s’agit ici de mettre à la place d’une autre qui fait dé faut, ou qui est in‐ 
suf fi sante, une chose qui en tient lieu. Il s’agit aussi d’ajou ter ce qui manque,
cor ri ger ce qui est dé fec tueux, re mé dier aux dé fauts de quelque chose.

30  Voir les li mites des études de l’Agence de l’en vi ron ne ment et de la maî‐ 
trise de l’éner gie (ADEME) et de l’ARCEP, de jan vier 2022 et de mars 2023,
por tant sur l’éva lua tion de l’im pact en vi ron ne men tal du nu mé rique en
France. Le rap port de 2022 pré cise que «  la dé ter mi na tion pré cise et ex‐ 
haus tive des im pacts en vi ron ne men taux des équi pe ments et in fra struc tures
nu mé riques en France est une tâche com plexe qui fait face à de nom‐ 
breuses li mites du fait de l’accès des don nées et des in cer ti tudes as so‐ 
ciées  ». L’étude men tionne aussi que cer taines ac tions de ré duc tion d’im‐ 
pact liée à l’uti li sa tion d’élec tri ci té verte n’ont pas été prises en compte « du
fait du manque de don nées, no tam ment concer nant l’au to con som ma tion
d’élec tri ci té  ». Les nou velles pré ro ga tives de l’ARCEP pour la col lecte de
don nées (art. L. 32-4, 2° et L. 32-4, 2° ter du CPCE) ainsi que la créa tion d’un
Ob ser va toire des im pacts en vi ron ne men taux du nu mé rique (art. 4 de la loi
REEN) de vraient contri buer à ré duire l’asy mé trie in for ma tion nelle. Voir
aussi les ar ticles 14 et sui vants, sur la mise à dis po si tion de don nées en rai‐ 
son d’un be soin ex cep tion nel, no tam ment une mis sion d’in té rêt pu blic, de la
Pro po si tion de rè gle ment fixant des règles har mo ni sées pour l’équi té de
l’accès aux don nées et de l’uti li sa tion des don nées (Data Act), COM(2022) 68
final.

31  Consi dé rant 18 de la di rec tive n° 2009/125/CE, pré cit.

32  Consi dé rant 44 de la Pro po si tion de rè gle ment éta blis sant un cadre pour
la fixa tion d’exi gences en ma tière d’éco con cep tion ap pli cables aux pro duits
du rables, COM(2022) 142 final, 30 mars 2022.

33  Art. L. 38-5 du CPCE.
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34  Consi dé rant 81 et ar ticle 69 de la Pro po si tion de rè gle ment éta blis sant
des règles har mo ni sées concer nant l’in tel li gence ar ti fi cielle (lé gis la tion sur
l’in tel li gence ar ti fi cielle), COM(2021) 206 final, 21 avril 2021.

35  Pour les sys tèmes d’IA à haut risque, on pour rait consi dé rer que, si la
marge de ma nœuvre des per sonnes concer nées est res treinte, eu égard aux
uti li sa tions pou vant im pac ter di rec te ment l’en vi ron ne ment, à l’ins tar d’une
pol lu tion, rien ne de vrait s’op po ser à l’adop tion de codes de conduite re la‐ 
tifs à la ré duc tion de l’em preinte en vi ron ne men tale qui est un im pact, plus
ou moins, in di rect.

36  Le der nier ali néa de l’ar ticle 18 dis pose que le bilan des contrats- climat
est pré sen té an nuel le ment par le pré sident de l’ARCOM de vant chaque as‐ 
sem blée par le men taire. L’ar ticle  14, III de la loi cli mat et ré si lience pré voit
que, dans un délai de deux ans à comp ter de la pro mul ga tion de la loi, le
gou ver ne ment doit pré sen ter au Par le ment un rap port sur la mise en place
des codes de bonne conduite et leur ef fi ca ci té. De plus, il res sort des dé bats
par le men taires que des règles plus contrai gnantes sont en vi sa gées en l’ab‐ 
sence d’en ga ge ments et d’in di ca teurs am bi tieux de la part des ac teurs pri‐ 
vés. Un dur cis se ment de l’uti li sa tion du pou voir ré gle men taire de l’ARCOM
peut être aussi en vi sa gé.

37  La tech no lo gie de l’USB Type- C a été adop tée au ni veau des ins tances
in ter na tio nales de nor ma li sa tion et a été trans po sée par la norme eu ro‐ 
péenne EN IEC 62680-1-3�2021.

38  La Com mis sion eu ro péenne a pu sanc tion ner une en tente, entre des
construc teurs au to mo biles, por tant sur des res tric tions de concur rence
concer nant l’épu ra tion des gaz d’échap pe ment émis par des voi tures à mo‐ 
teur die sel. L’en tente vi sait à res treindre l’accès à des tech no lo gies in no‐ 
vantes per met tant de ré duire l’émis sion de gaz d’échap pe ments au- delà du
ni veau exigé par la lé gis la tion eu ro péenne  : Com mis sion eu ro péenne,
8  juillet 2021, BMW, Volks wa gen, Audi, Porsche c/  Com mis sion eu ro péenne,
aff. AT.40178.

39  Voir la re com man da tion n° 2016/2125 du 30 no vembre 2016 concer nant
des lignes di rec trices re la tives aux me sures d’au to ré gle men ta tion adop tées
par les en tre prises en vertu de la di rec tive 2009/125/CE, pré cit.

40  Com mis sion eu ro péenne, Rap port de la Com mis sion re la tif au sys tème
vo lon taire d’éco con cep tion pour dé co deurs nu mé riques com plexes,
COM(2012) 0684 final, 22 no vembre 2012.
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41  Com mis sion eu ro péenne, Rap port de la Com mis sion re la tif au sys tème
vo lon taire d’éco con cep tion pour les ap pa reils de trai te ment d’images,
COM(2013) 023 final, 29 jan vier 2013.

42  Com mis sion eu ro péenne, Rap port de la Com mis sion re la tif au ré gime
vo lon taire d’éco con cep tion pour les consoles de jeux, COM(2015) 178 final,
22 avril 2015.

43  Concer nant le ma té riel d’ima ge rie, la Com mis sion a éva lué la ré vi sion de
l’ac cord vo lon taire pro po sée par les re pré sen tants du sec teur et a consi dé ré
qu’elle ne per met trait pas d’at teindre les ob jec tifs en vi sa gés dans le plan
d’ac tion pour une éco no mie cir cu laire. De ce fait, elle ne peut pas être
consi dé rée comme conforme aux lignes di rec trices re la tives aux me sures
d’au to ré gle men ta tion.

44  En vertu de l’ac cord vo lon taire et des règles eu ro péennes, chaque si gna‐ 
taire sou met un rap port an nuel de confor mi té à un tiers in dé pen dant, [http
s://ef fi cient ga ming.info/eu- voluntary-agreement/eu- voluntary-
agreement.]

45  L’au to ré gu la tion su per vi sée im plique une dé lé ga tion de pou voirs à un or‐ 
ga nisme d’au to ré gu la tion. Contrai re ment à l’au to ré gu la tion sta tu taire, il y a
ici une su per vi sion conti nue d’un or ga nisme pu blic doté de com pé tences
quasi ju ri dic tion nelles, es sen tiel le ment une au to ri té de ré gu la tion.

46  Voir les consi dé rants de la re com man da tion de la Com mis sion
n° 1999/125/CE du 5 fé vrier 1999 concer nant la ré duc tion des émis sions de
CO  des voi tures par ti cu lières.

47  En ma tière d’ima ge rie, par exemple, la Com mis sion a dé ci dé d’éla bo rer
des me sures ré gle men taires après avoir consi dé ré que l’ac cord sec to riel
était in suf fi sant.

48  L’hé té ro ré gu la tion, ou «  straight re gu la tion  », dé signe l’en semble de
normes créé par les États et ayant une base éta tique et gou ver ne men tale.

RÉSUMÉ

Français
À chaque crise – so ciale, éco no mique, sa ni taire ou en core en vi ron ne men‐ 
tale –, l’État se voit contraint d’ap por ter une ré ponse ré gu la trice. Les pou‐ 
voirs pu blics doivent as sou vir une de mande so ciale de dur cis se ment de la
ré gu la tion pour pré ve nir, anéan tir ou conju rer les nou veaux risques. Parmi
ces risques fi gure celui d’une crois sance dé rai son née du nu mé rique au mé

2
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pris de l’en vi ron ne ment. Or, il faut se rendre à l’évi dence, la ré gu la tion éta‐ 
tique ne doit pas et ne peut pas tout faire. D’ailleurs, les ac teurs concer nés,
au pre mier chef, par un dur cis se ment de la ré gu la tion de leur mar ché sont
cen sés mieux sa voir ce qui est bon pour ce der nier. Il ar rive donc qu’ils pré‐ 
cèdent, com plètent et ins pirent la ré gu la tion pu blique à tra vers leur au to ré‐ 
gu la tion. Ce pen dant, l’au to ré gu la tion ne ga ran tit pas tou jours des ré sul tats
pro bants et est aussi dif fi ci le ment ad mise puis qu’elle im pli que rait un af fai‐ 
blis se ment du contrôle éta tique. En effet, si la ré gu la tion peut ras su rer la
so cié té, elle ne ga ran tit pas l’ef fi cience du mar ché concer né ; et si l’au to ré‐ 
gu la tion peut créer un mar ché ef fi cient, elle ne ras sure pas tou jours la so‐ 
cié té. Dès lors que la ré gu la tion aura be soin de s’ap puyer sur l’au to ré gu la‐ 
tion et que l’au to ré gu la tion doit don ner des gages de cré di bi li té, ces deux
mé ca nismes de ré gu la tion sont ap pe lés à com po ser en semble dans une co‐ 
ré gu la tion. Cette der nière, qui per met à l’État de dé lé guer cer taines fonc‐ 
tions ré gu la trices aux ac teurs pri vés, tout en gar dant la ca pa ci té de
contrôle, com ble rait les fai blesses de ces dif fé rents mé ca nismes, pris in di vi‐ 
duel le ment. C’est peut- être là que se trouve la so lu tion aux pro blèmes de
ré gu la tion de l’em preinte en vi ron ne men tale du nu mé rique.
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