
 
 
 

La protection juridique des secrets d’affaires - D’une analyse comparative des 
protections conférées aux États-Unis et en Europe à la proposition d’un nouveau 
modèle conceptuel 
 
Malgré leur importance économique, l’ampleur des préoccupations politiques soulevées par 
leur protection et l’absence de certitude quant à la manière dont ils devraient être appréhendés 
par le droit, les secrets d’affaires n’ont jusqu’à présent reçu que peu d’attention de la part de 
la littérature. Face à l’absence d’un corpus théorique robuste, la présente étude explore les 
fondements de ce domaine en analysant les justifications de la protection juridique de cet objet 
et vise à définir comment l’appréhension juridique des secrets d’affaires devrait être organisée.  
 
L’étude débute par une analyse comparative des cadres juridiques nord-



Face au fait qu’aucune théorie, qu’elle soit de nature économique ou éthique, n’offre de 
fondement solide à la protection des secrets d’affaires, il est suggéré que cette impossibilité 
résulte de la volonté de fournir un ratio unique englobant l’intégralité des questions couvertes 
par le champ d’application actuel du droit des secrets d’affaires. Prenant le contre-pied de 
cette approche, un nouveau modèle conceptuel est présenté, fondé sur la distinction entre 
deux objets juridiques nécessitant une protection distincte : la sphère secrète de l’entreprise 
et les informations secrètes. 
 
La sphère secrète des entreprises est ainsi définie comme un espace au sein duquel les 
informations doivent circuler librement, sans interférence extérieure, pour que les entreprises 
soient actives sur le marché en tant qu’unités économiques. Si certains auteurs percevaient 
déjà la nécessité de reconnaître un tel espace informationnel aux entreprises, la présente 
étude renforce la justification théorique de sa protection juridique en la rattachant aux théories 
entrepreneuriales de l’école économique autrichienne. Selon ces dernières, l’économie du 
monde réel ne fonctionne pas selon le modèle de la concurrence pure et parfaite, mais dans 
un contexte d’incertitude structurelle, ce qui oblige les acteurs du marché à se comporter de 
manière entrepreneuriale et justifie l’existence des entreprises en tant que nœuds de 
coordination nécessaires à la poursuite des opportunités. Cette coordination interne doit rester 
cachée aux concurrents pour que les entreprises puissent remplir cette fonction 
entrepreneuriale tout en se présentant sur les marchés comme des unités uniques engagées 
dans un jeu de concurrence. La clarification de ce rôle structurel explique que la protection 
juridique de la sphère secrète des entreprises doit être assurée par des réglementations de 
type objectives mises en œuvre par les pouvoirs publics. Le modèle proposé souligne par 
ailleurs que la protection de la sphère secrète ne concerne que la sauvegarde d’un espace 
informationnel, indépendamment de la nature ou du contenu des informations qui y circulent.  
 
L’appréhension juridique des informations secrètes constitue la deuxième branche du modèle 
proposé. Le secret n’est pas une caractéristique particulière dont ne jouissent que certaines 
informations, mais la condition initiale dans laquelle toute information émerge. Tant qu’elle 
reste secrète, une information constitue un bien immatériel excluable et donc négociable. 
Cependant, ce bien souffre d’un déficit de négociabilité, dû précisément au fait que toute 
transaction le concernant nécessite la divulgation de son contenu. Ce déficit, connu sous le 
nom de « paradoxe d’Arrow », est une justification bien connue des droits de propriété 
intellectuelle. Comprendre le rôle que le droit peut jouer dans ce contexte fait apparaître une 
nouvelle strate dans la théorie de la propriété intellectuelle. En effet, si le recours aux droits 
subjectifs est l’instrument le plus approprié pour résoudre le paradoxe d’Arrow dans le cadre 
de la divulgation inter partes, rien ne justifie que la portée personnelle de ces droits ne jouisse 
d’une envergure erga omnes. Cette portée devrait au contraire être que relative, c’est-à-dire 
limitée précisément à la relation inter partes en jeu. Ce droit subjectif relatif présente donc un 
nouvel instrument, moins impactant que les droits de propriété intellectuelle erga omnes 
classiques, qui peut répondre à certaines défaillances de marché liées aux biens immatériels. 
Au-delà de cet avantage spécifique, dissocier les informations secrètes de la sphère secrète 
et s’appuyer sur une approche de droit subjectif permet d’obtenir que la définit



Le modèle proposé ne prétend pas être la seule réponse scientifique possible pour donner 
aux secrets d’affaires des bases théoriques solides. Il représente cependant un cadre 
conceptuel possible qui permet de donner une certaine cohérence et une certaine logique à 
cette branche du droit. Au-delà de sa capacité à rationaliser et à systématiser ce domaine du 
droit, le modèle proposé prouve son adéquation lorsqu'il est testé pour trouver des solutions 
aux problèmes et aux tensions existant dans les systèmes actuels, qu'il s'agisse de 
l'application territoriale de la loi, de la légalité de la rétro-ingénierie et des clauses 
contractuelles y afférent, du traitement juridique des anciens employés, de la manière dont 
l'autorité d'exécution devrait faire usage des outils d'exécution à sa disposition ou de 
l’articulation de la protection offerte avec les droits fondamentaux, pour n'en citer que 
quelques-uns. En outre, d'un point de vue normatif, la distinction proposée entre ces deux 
objets juridiques permet de développer une approche plus ciblée et donc de préciser où une 
intervention législative est néce 


