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TEXTE

De puis l’adop tion en 2016 de la loi vi sant à mettre à la dis po si tion du
pu blic en don nées ou vertes toutes les dé ci sions des ju ri dic tions fran‐ 
çaises 1, les dé ci sions de jus tice, y com pris celles des juges du fond,
sont ac ces sibles en open data. Ce nou veau ma té riel em pi rique pour la
re cherche en droit se prête par ti cu liè re ment bien aux ana lyses dites
com pu ta tion nelles sur le droit. Les ap proches com pu ta tion nelles
per mettent en effet de «  lire  » des cor pus de ju ge ments bien plus
larges que ce qui est pos sible à tra vers une ap proche qua li ta tive, tout
en ou vrant des pos si bi li tés d’ana lyses quasi qua li ta tives des rai son ne‐ 
ments ju ri diques que ne per mettent pas les ap proches par les sta tis‐ 
tiques ju ri dic tion nelles. Les ap proches com pu ta tion nelles du droit
forment un mou ve ment en dé ve lop pe ment et, pour l’ins tant, sont es ‐
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sen tiel le ment ap pli quées aux ju ge ments des cours su prêmes ou in‐ 
ter na tio nales. L’ana lyse com pu ta tion nelle des juges du fond est en‐ 
core peu ex plo rée, prin ci pa le ment en rai son du manque de bases de
don nées ex haus tives sur ces ju ge ments. C’est pré ci sé ment à cette
jonc ture que la pu bli ca tion en France des ju ge ments en open data in‐ 
ter vient comme source no va trice de re cherche sur les pra tiques ju di‐ 
ciaires.

La pu bli ca tion des dé ci sions en open data en France per met en théo‐ 
rie de dé ve lop per une re cherche em pi rique et com pu ta tion nelle sur
l’ac ti vi té et le rai son ne ment des juges du fond. En pra tique, ce pen‐ 
dant, ce pro gramme de re cherche n’est pas si évident et se heurte à
au moins deux obs tacles. Un pre mier qui est tech nique et pose la
ques tion des mé thodes adé quates pour ob ser ver et ana ly ser un cor‐ 
pus de plu sieurs di zaines de mil liers de ju ge ments. Un se cond qui est
concep tuel et pose la ques tion de la grille d’ana lyse ap pro priée afin
d’in ter pré ter ces ob ser va tions em pi riques. Je sou haite avec cette
contri bu tion contri buer à ré flé chir à ces deux ques tions et poser les
ja lons d’un pro gramme de re cherche com pu ta tion nel et prag ma tique
sur la pro duc tion de lé ga li té par les juges du fond. Je m’ap puie pour
cela sur une re cherche en cours qui vise à com prendre la dé fi ni tion
de l’(in)éloi gna bi li té des étran gers dans les tri bu naux ad mi nis tra tifs
fran çais. Dans le cadre de cette re cherche, j’ai créé, à par tir de
l’open  data, une base de don nées du conten tieux de l’éloi gne ment.
Cette contri bu tion est l’oc ca sion de pro po ser un re tour d’ex pé rience
sur les en jeux mé tho do lo giques et théo riques posés par cette base de
don nées.
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Je pré ci se rai dans une pre mière par tie le po si tion ne ment on to lo gique
de cette re cherche, celui du réa lisme ju ri dique ; et l’ap proche mé tho‐ 
do lo gique que je qua li fie de « prag ma tique » as so ciée aux mé thodes
« com pu ta tion nelles » qui per mettent d’ana ly ser de larges cor pus de
ju ge ments  (1). Dans une se conde par tie, je pré sen te rai les pre miers
ré sul tats em pi riques sur la pra tique du conten tieux de l’éloi gne ment
dans les tri bu naux de pre mière ins tance (2). Enfin, la troi sième par tie
pro pose une dis cus sion de ces ré sul tats ainsi que des pistes de ré‐ 
flexion em pi riques et concep tuelles qu’ouvre l’open data des dé ci sions
de jus tice (3).
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1. En jeux théo riques et mé tho do ‐
lo giques de l’ana lyse com pu ta ‐
tion nelle du droit

1.1. Mé thodes com pu ta tion nelles ap pli ‐
quées à l’ana lyse du droit

Le dé ve lop pe ment ra pide des tech no lo gies de l’in for ma tion et des
sciences in for ma tiques a im pac té de nom breux champs du sa voir.
Ces ap proches nu mé riques ont trou vé un ter rain par ti cu liè re ment
fer tile dans le pro gramme de re cherche des «  hu ma ni tés nu mé‐ 
riques », néo lo gisme tra duit de l’ex pres sion an glaise di gi tal hu ma ni‐ 
ties. Le terme re couvre de nom breuses pra tiques de re cherche qui
ont en com mun de se si tuer « à l’in ter sec tion des tech no lo gies nu mé‐ 
riques et des sciences hu maines » (Dacos, Mou nier, 2015, p.  7). Plus
ré cem ment, l’usage des op por tu ni tés in for ma tiques pour la re‐ 
cherche ju ri dique s’est dé ve lop pé avec le mou ve ment des com pu ta‐ 
tio nal legal stu dies ou ap proches com pu ta tion nelles du droit 2. Dans
son in tro duc tion à l’ou vrage consa cré aux com pu ta tio nal legal stu dies,
Ryan Wha len iden ti fie trois es paces d’in ter sec tions entre le droit et le
nu mé rique (Wha len, 2020, p.  1–2). Le pre mier es pace est celui, sub‐ 
stan tiel, des ma nières dont le droit se sai sit des nou velles ques tions
liées au dé ve lop pe ment du nu mé rique et des tech no lo gies de l’in for‐ 
ma tion. Le se cond es pace re lève de l’uti li sa tion des nou velles tech no‐ 
lo gies dans la pra tique du droit et du dé ve lop pe ment des legal techs.
Enfin, le troi sième es pace est celui dans le quel les mé thodes ju ri‐ 
diques com pu ta tion nelles sont ap pli quées au droit en tant qu’objet
d’étude (Wha len, 2020, p. 2). C’est dans cette der nière dé cli nai son que
s’ins crit cette contri bu tion.

4

Il s’agit donc de mettre les ou tils d’ana lyse com pu ta tion nelle au ser‐ 
vice de la re cherche en droit pour lire et ana ly ser les textes ju ri‐ 
diques. La puis sance et la mé moire des or di na teurs, ainsi que le dé ve‐ 
lop pe ment de nou veaux ou tils d’ana lyse tex tuelle per mettent au‐ 
jourd’hui de dé pla cer l’ana lyse com pu ta tion nelle des no men cla tures
et index vers le texte même des dé ci sions de jus tice. L’ana lyse quan ti‐ 
ta tive de larges don nées tex tuelles s’ap puie sur les mé thodes de na ‐
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tu ral lan guage pro ces sing (NLP) ou « trai te ment au to ma tique du lan‐ 
gage na tu rel » (TALN). Cette branche des sciences com pu ta tion nelles
trans forme les textes en don nées que l’or di na teur peut en suite
«  lire  », ce que la lit té ra ture anglo- saxonne ap pelle le text  as  data.
Dans leur ou vrage de ré fé rence sur le sujet, Jus tin Grim mer, Mar ga ret
Ro berts et Bran don Ste wart dressent le ta bleau des op por tu ni tés et
des li mites de l’ap proche du text as data. Une pre mière ob ser va tion
est qu’un or di na teur ne peut pas «  lire  » un texte, pas plus qu’il ne
peut le « com prendre » ou « l’in ter pré ter ». Un texte peut être consi‐ 
dé ré comme une forme de don née, mais il est une don née par ti cu‐ 
lière. La trans for ma tion du texte en don née re pose donc sur la ré‐ 
duc tion de la com plexi té d’un texte afin de pou voir le re pré sen ter,
tout en conser vant les as pects per ti nents pour le type d’ana lyse que
l’on sou haite pro duire (Grim mer, Ro berts, Ste wart, 2022, p.  28). Par
consé quent, il n’existe pas de « par fait » mo dèle de trans for ma tion du
texte, la per ti nence de chaque mo dèle dé pend de la tâche que l’on
sou haite ac com plir. En outre, et quelle que soit la so phis ti ca tion de la
mé thode com pu ta tion nelle uti li sée, l’or di na teur n’a pas vo ca tion à
rem pla cer l’hu main dans le pro ces sus de re cherche. Les ap proches
com pu ta tion nelles du text as data ne rem placent pas la lec ture at ten‐ 
tive et qua li ta tive des textes dans leurs contextes, mais elles peuvent
per mettre de fa ci li ter le tra vail de la cher cheuse. Tan dis que, tra di‐ 
tion nel le ment, la re cherche en droit est ca rac té ri sée par une lec ture
«  pro fonde  » des textes (deep rea ding), les ap proches com pu ta tion‐ 
nelles du droit per mettent d’aug men ter l’échelle des textes ana ly sés
en en fai sant une lec ture « dis tan ciée » (dis tant rea ding).

Se sai sis sant de cette op por tu ni té, de plus en plus de cher cheurs se
sont es sayés à l’ana lyse com pu ta tion nelle des cor pus des dé ci sions de
la Cour eu ro péenne des droits de l’homme et de la Cour de jus tice de
l’Union eu ro péenne. Ces re cherches s’ins crivent dans la conti nui té
des théo ries des com por te ments ju di ciaires en sciences po li tiques,
dé ve lop pées afin d’ex pli quer l’ap pa ri tion des juges consti tu tion nels et
des juges in ter na tio naux comme ac teurs po li tiques de puis la se conde
moi tié du XX  siècle (Tate, Val lin der, 1995, p. 28). Ces théo ries donnent
moins d’im por tance ex pli ca tive aux règles elles- mêmes et re‐ 
cherchent les causes du com por te ment des juges dans des élé ments
« ex ternes » au droit, tels que l’idéo lo gie et les pré fé rences des juges
(Segal, Spaeth, 2002) ou la na ture stra té gique du ju ge ment (Ep stein,
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Wein shall, 2021). Ap pli quant des mé thodes et des ou tils em prun tés à
l'in for ma tique et aux di gi tal hu ma ni ties pour ana ly ser les textes ju ri‐ 
diques et la ju ris pru dence des tri bu naux in ter na tio naux, l’ob jec tif est
d’ac qué rir « une com pré hen sion plus pro fonde de la ma nière dont les
tri bu naux in ter na tio naux dé ve loppent le droit in ter na tio nal  » (Sadl,
Olsen, 2017, p. 328). Dans cette op tique, des re cherches ont été me‐ 
nées à l’aide d’ou tils in for ma tiques pour ex traire des va riables de cor‐ 
pus d’opi nions ju di ciaires à grande échelle et pour ap pli quer l’ana lyse
de cor pus, la mo dé li sa tion de su jets ou l’ana lyse de ré seaux de ci ta‐ 
tions aux textes ju di ciaires (Fran ken rei ter, Li ver more, 2020). Ces
types d’ana lyse peuvent être uti li sés dans une pers pec tive in terne, en
dia logue avec les ap proches doc tri nales tra di tion nelles (Dyevre,
2020  ; Olsen, Küçüksu, 2017), mais éga le ment dans une pers pec tive
stra té gique des pra tiques ar gu men ta tives et rhé to riques des juges
(Lars son, Nau rin, Der lén, Lind holm, 2017).

Les mé thodes com pu ta tion nelles ouvrent donc la porte à l’ana lyse à
grande échelle des ju ge ments des tri bu naux. L’uti li sa tion de mé‐
thodes quan ti ta tives pour dé tec ter des thé ma tiques ou si mi la ri tés
dans les rai son ne ments des juges né ces site l’accès à une base de don‐ 
nées ex haus tive de dé ci sions, ou au moins à un échan tillon aléa toire
de dé ci sions de jus tice. Or, la plu part des bases de don nées pu bliques
ou com mer ciales exis tantes de ju ri dic tions du fond sont pu bliées sur
la base d’un pro ces sus de sé lec tion non aléa toire qui im plique une
pré- évaluation de la per ti nence ju ri dique du ju ge ment par un pra ti‐ 
cien du droit et ne sont donc pas re pré sen ta tives d’une po pu la tion
plus large d’af faires (Boyd, Kim, Schlan ger, 2020  ; Sie gel man, Do nu‐ 
hue III, 1990). Pour cette rai son les re cherches com pu ta tion nelles ont
pour l’es sen tiel été me nées sur des bases de don nées ju ris pru den‐ 
tielles éma nant de tri bu naux in ter na tio naux ou de ju ri dic tions na tio‐ 
nales su prêmes. Adop ter ces mé thodes com pu ta tion nelles pour ana‐ 
ly ser les ju ge ments des tri bu naux ad mi nis tra tifs fran çais re quiert,
outre une adap ta tion au contexte ju ri dique na tio nal, un ef fort de
théo ri sa tion per met tant de gui der l’ana lyse.
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1.2. Pré sup po sés théo riques et mé tho ‐
do lo giques
Si cet ar ticle se veut avant tout une contri bu tion aux re cherches em‐ 
pi riques sur le droit, cela ne si gni fie en effet pas que la théo rie n’y a
pas sa place. Au contraire, c’est en ren dant ex pli cites les pré sup po sés
théo riques et mé tho do lo giques gui dant la re cherche que peut s’ou‐ 
vrir une dis cus sion sur ce qu’ap porte l’open data des tri bu naux ad mi‐ 
nis tra tifs en tant que nou velle source de la re cherche sur le droit.

8

Afin d’ana ly ser les pra tiques des juges du fond dans le conten tieux de
l’éloi gne ment, j’ai fait le choix d’adop ter une concep tion du droit ins‐ 
pi rée du réa lisme ju ri dique. Le réa lisme ju ri dique en globe en réa li té
plu sieurs écoles d’ap proches sur le droit 3. Mal gré les im por tantes
dif fé rences entre elles, ces écoles ont en com mun de s’ac cor der sur
une on to lo gie em pi rique du droit : le droit n’est pas un en semble abs‐ 
trait de normes mais un en semble de faits em pi riques qui peuvent
être ob ser vés, dé crits et ex pli qués (Guas ti ni, 2021, p.  103). Adop tant
une concep tion réa liste, il sera donc admis ici que (1) les normes ju ri‐ 
diques sont pro duites (ou créées) par les dé ci sions des juges, elles ne
pré- existent pas à l’in ter pré ta tion mais en sont le pro duit  ; et (2)  le
mo ment de la dé ci sion ju di ciaire n’est pas un acte cog ni tif (il ne s’agit
pas de «  trou ver » ce que dit le droit pour le cas d’es pèce) mais un
acte vo li tif (il s’agit de créer le droit ap pli qué au cas d’es pèce en choi‐ 
sis sant parmi plu sieurs in ter pré ta tions pos sibles).

9

Un objet de la science du droit dans une pers pec tive réa liste est donc
l’ana lyse de la mo ti va tion des ju ge ments en tant que pra tique ar gu‐ 
men ta tive, pour ex pli quer les rai sons condui sant au choix d’une
norme ou d’une in ter pré ta tion au lieu d’une autre. Cette épis té mo lo‐ 
gie des crip tive et ex pli ca tive per met aux ap proches réa listes du droit
d’ou vrir un dia logue avec d’autres dis ci plines qui se sont éga le ment
pen chées sur le com por te ment et les dé ci sions des juges, en par ti cu‐ 
lier les théo ries du com por te ment ju di ciaires men tion nées plus haut.
Par com pa rai son avec celles des juges des cours su prêmes et in ter na‐ 
tio nales, les pra tiques in ter pré ta tives et dé ci sion nelles des juges du
fond ont fait l’objet de moins de théo ri sa tions. En l’ab sence de théo‐ 
ries bien éta blies sur le com por te ment et les pra tiques in ter pré ta tives
des juges du fond, qu’une re cherche em pi rique pour rait tes ter et
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nuan cer, une so lu tion est d’adop ter une dé marche de re cherche plus
in duc tive à par tir des don nées em pi riques. Pour mes re cherches, j’ai
fait le choix de m’ap puyer sur une mé tho do lo gique prag ma tique, qui
m’a per mis de choi sir « où ob ser ver » et « qu’ob ser ver » de la pra tique
des juges du fond.

Cette ap proche prag ma tique est in ter pré tée au sens large comme
une conti nua tion dans le do maine du droit des cou rants du prag ma‐ 
tisme phi lo so phique et so cio lo gique 4. Le prag ma tisme phi lo so phique
émerge aux États- Unis à la fin du XIX   siècle, au tour des tra vaux de
Charles San ders Peirce, William James et John Dewey pour qui on ne
peut connaître « l’es sence » d’un concept, mais seule ment ses ef fets
pra tiques et ses consé quences em pi riques (James, 2008, p.  36).
Presque un siècle plus tard, dans le mi lieu des an nées 1980, un nou‐ 
veau pro gramme de re cherche naît dans la so cio lo gie fran çaise au‐ 
tour des fi gures de Luc Bol tans ki et Laurent Thé ve not, d’une part, et
de Bruno La tour et Mi chel Cal lon, d’autre part 5. Dans leurs tra vaux,
ces cher cheurs prag ma tiques ont di ri gé leurs in ves ti ga tions vers les
mo ments de dis pute, les « épreuves » du rant les quelles l’ordre so cial
est dé na tu ra li sé et sur l’usage pra tique de l’ar gu men ta tion. Sur la base
de cela, un pre mier prin cipe prag ma tique peut être tiré, qui est de
s’in té res ser moins au « pe di gree » des normes ju ri diques et plus à la
ma nière dont ces normes sont «  éla bo rées, in vo quées, in ter pré tées,
contes tées ou écar tées en pra tique par les ac teurs qui agissent dans
le monde, et avec quels ef fets » (Cor nut St- Pierre, 2020, p. 11 ; Fryd‐
man, 2014, p.  187). L’ap proche prag ma tique est donc par fai te ment
com pa tible avec une concep tion réa liste du droit. Pour le prag ma tiste
John Dewey  : « Nous ne pou vons juger de ce qu’est le droit en tant
que fait, qu’en in di quant com ment il opère, et quels sont ses ef fets
dans et sur les ac ti vi tés hu maines qui se dé roulent  » (Dewey, 1941,
p. 77). C’est cette même in tui tion qui conduit à l’orée du XIX  siècle les
pre miers ju ristes réa listes amé ri cains à pré fé rer le « droit en ac tion »
au «  droit des livres  », et les réa listes scan di naves à pré fé rer, à la
concep tion idéelle de va li di té des normes, celle, fac tuelle, de leur ef‐ 
fec ti vi té (Mil lard, 2014, p. 92-95).
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Un se cond prin cipe prag ma tique veut que « ce qui existe vrai ment ne
sont pas les choses faites mais les choses en train de se faire » (James,
2012, p. 138) 6. Ce prin cipe de la phi lo so phie prag ma tique que l’on doit
à William James trouve sa contre par tie mé tho do lo gique dans le
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« pré sen tisme » du prag ma tisme so cio lo gique, selon le quel la prio ri té
ana ly tique est pla cée sur le pré sent de l’ac tion et son in dé ter mi na tion
re la tive (Barthe et al., 2013, p.  7). Dans sa thèse sur le tra vail des
concepts par le juge eu ro péen, Vincent Ré veillère pro pose un
exemple de mise en œuvre de ce prin cipe. Il suit l’ap proche pré co ni‐ 
sée par Cyril Le mieux pour ana ly ser les contro verses ju ri diques dans
leur di men sion ins ti tuante, afin d’évi ter d’une part la réi fi ca tion de la
so lu tion ar rê tée par le ju ge ment (l’ap proche té léo lo gique) et d’autre
part l’ap proche consis tant à consi dé rer la contro verse ju ri dique
comme «  un épi phé no mène tra dui sant des op po si tions pré cons ti‐ 
tuées » (Le mieux, 2007 ; Ré veillère, 2017, p. 36). L’ob ser va tion des dis‐ 
putes au ni veau des tri bu naux de pre mière ins tance est un autre
exemple de mise en œuvre de ce prin cipe mé tho do lo gique. Il s’agit
d’ana ly ser le pré sent de la contro verse sur l’éloi gna bi li té de la per‐ 
sonne étran gère, au mo ment où les juges du fond pro posent une pre‐ 
mière ré so lu tion de la dis pute, mais une ré so lu tion im per ma nente,
car on ne sait pas en core si cette so lu tion fera ou non l’objet d’un
appel de vant une cour ad mi nis tra tive. Ce « pré sent » de la pre mière
ins tance, dans le cadre des af faires d’éloi gne ment, re pré sente un mo‐ 
ment de la dis pute d’au tant plus par ti cu lier qu’il est éga le ment celui
de la sus pen sion de l’éloi gne ment, dans l’at tente du ju ge ment 7.

Enfin, le troi sième prin cipe gui dant mon in ves ti ga tion prag ma tique
est la no tion d’« in ter na lisme », selon la quelle la cher cheuse s’at tache
à prendre au sé rieux le sens donné par les ac teurs et ac trices à leurs
ac tions. Il s’agit de prê ter une at ten tion par ti cu lière aux dé fi ni tions et
concepts uti li sés par les per sonnes ou qu’elles consi dèrent comme
im por tants, sans im po ser de concepts pré dé fi nis pour ana ly ser la si‐ 
tua tion so ciale (Le mieux, 2018, p. 19 ; Scott, Mar shall, 2009). Ce prin‐ 
cipe mé tho do lo gique ré sonne avec le ré cent « tour nant tech nique »
dans la re cherche sur le droit (Riles, 2005 ; Val verde, 2009). Ces tra‐ 
vaux in vitent à prendre au sé rieux ce que les juges consi dèrent être
im por tant dans leurs pra tiques et les ou tils tech niques uti li sés dans
l’ap pli ca tion du droit. Dans le cadre de l’ana lyse des pro duc tions de la
lé ga li té dans les tri bu naux de pre mière ins tance, ces pistes de re‐ 
cherche in vitent à dé crire « dans le dé tail de leurs ma ni fes ta tions les
dif fé rentes di men sions sé man tique, ins ti tu tion nelle, cog ni tive et vo li‐ 
tive que l’ap pli ca tion des normes ju ri diques re quiert » (Au dren, 2022,
p. 8).
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Ces prin cipes mé tho do lo giques mettent en lu mière l’im por tance du
tra vail d’ap pli ca tion pra tique des règles dans les tri bu naux ad mi nis‐ 
tra tifs, et donc l’in té rêt d’avoir accès à cette forme de pra tique quo ti‐ 
dienne du droit avec la pu bli ca tion de ces dé ci sions en open data. Si
les lignes ju ris pru den tielles dé li mi tant les com pé tences des juges ad‐ 
mi nis tra tifs dans le conten tieux de l’éloi gne ment émanent du Conseil
d’État, il re vient aux juges du fond de na vi guer, dans leurs pra tiques
quo ti diennes, dans le la by rinthe pro cé du ral de ce conten tieux, afin de
contrô ler la lé ga li té des pra tiques éta tiques d’éloi gne ment, dans des
dé lais de ju ge ments de plus en plus res treints. Le conten tieux de
l’éloi gne ment est ca rac té ri sé par son ca rac tère mas sif et rou ti nier,
par l’en che vê tre ment des règles de pro cé dure dé ro ga toires et par
l’em bal le ment lé gis la tif qui tente sans suc cès de les sim pli fier de puis
qua rante ans (Lo chak, 2016a, 2016b). Le conten tieux de l’éloi gne ment
est en outre par ti cu liè re ment in té res sant en rai son de l’en tre lacs de
règles éma nant en par tie du dé ve lop pe ment ju ris pru den tiel du
contrôle du juge ad mi nis tra tif sur l’éloi gne ment des étran gers et de
l’in fluence du droit de la Conven tion eu ro péenne et du droit de
l’Union eu ro péenne. Avoir accès aux dé ci sions des juges du fond sur
ces su jets per met donc d’ac cé der à un ma té riel ori gi nal et par ti cu liè‐ 
re ment riche sur la « vraie vie » du droit eu ro péen dans les tri bu naux
na tio naux, fai sant écho à un cou rant émer geant dans la lit té ra ture
contem po raine (Pa vone, 2022). Dans le cadre spé ci fique du droit des
étran gers, cette op por tu ni té em pi rique est d’au tant plus in té res sante
que les cours eu ro péennes jus te ment ont adop té de puis quelques an‐ 
nées une forme de « repli » ju ris pru den tiel par le quel elles s’ap puient
sur la sub si dia ri té de leur of fice pour évi ter de se pro non cer sur les
cri tères per met tant ou non d’éloi gner une per sonne étran gère, lais‐ 
sant aux ju ri dic tions na tio nales le soin de pro cé der à cet exer cice
(Çalı, Cun nin gham, 2021, p. 173 ; Thym, 2019, p. 140).

14

2. Re tour d’ex pé rience : ana lyse
quan ti ta tive du conten tieux de
l’éloi gne ment
Les tech niques et mé thodes pré sen tées plus haut ne sont pas trans‐ 
po sables di rec te ment à la ju ris pru dence fran çaise. La prin ci pale li‐
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mite est l’in ter dic tion de mener des re cherches sur les com por te‐ 
ments in di vi duels des juges 8. En re vanche, cer taines spé ci fi ci tés du
sys tème fran çais et du style de ré dac tion des dé ci sions offrent des
op por tu ni tés que ne pré sentent pas for cé ment les dé ci sions des ju ri‐ 
dic tions in ter na tio nales. En par ti cu lier, le for ma lisme et la struc ture
même du texte des dé ci sions per mettent d’ex traire fa ci le ment beau‐ 
coup d’in for ma tions dans les textes des ju ge ments. C’est ce que la
pro chaine par tie de cette contri bu tion illustre par un re tour d’ex pé‐ 
rience sur la créa tion d’une base de don nées re grou pant le conten‐ 
tieux de l’éloi gne ment dans les tri bu naux ad mi nis tra tifs fran çais pen‐ 
dant l’année 2023 9.

2.1. Étapes de construc tion d’une base
de don nées
Le conten tieux de l’éloi gne ment est de ve nu un conten tieux de masse
dans les tri bu naux ad mi nis tra tifs et cours ad mi nis tra tives d’appel de‐ 
puis la créa tion en 1990 d’un re cours sus pen sif contre les me sures de
re con duite à la fron tière, celles- ci ayant été rem pla cées par la me‐ 
sure de l’obli ga tion de quit ter le ter ri toire (OQTF) en 2011. Les re cours
contre les obli ga tions de quit ter le ter ri toire re pré sentent la grande
ma jo ri té de ce conten tieux, mais ils co- existent avec les re cours
contre d’autres me sures d’éloi gne ment, telles que les ar rê tés d’ex pul‐ 
sion 10, les in ter dic tions ju di ciaires du ter ri toire in ter ve nant dans le
cadre d’une condam na tion pé nale 11, les trans ferts Du blin ou ac cords
de ré ad mis sion 12 et les refus d’en trée au titre de l’asile 13.
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La pre mière étape de la construc tion d’une base de don nées d’éloi‐ 
gne ment a consis té à iden ti fier les ju ge ments d’éloi gne ment dans
l’en semble des ju ge ments ad mi nis tra tifs. Une simple re cherche par
mots- clés dans le texte de la dé ci sion n’est pas suf fi sam ment pré cise
pour construire une base de don nées fiable. Pre nons l’exemple des
ju ge ments trai tant des obli ga tions de quit ter le ter ri toire (OQTF). En
fai sant une re cherche avec le mot- clé « obli ga tion de quit ter le ter ri‐ 
toire », on ob tient les dé ci sions dont l’objet est l’an nu la tion de l’OQTF,
certes, mais éga le ment d’autres types d’af faire, dès lors que la per‐ 
sonne a fait l’objet d’une obli ga tion de quit ter le ter ri toire et que le
corps du rai son ne ment le men tionne, sans que l’an nu la tion de l’OQTF
ne soit l’objet même de la re quête. Afin de contour ner ces dif fi cul tés
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et de consti tuer une base de don nées à vo ca tion ex haus tive ne com‐ 
por tant que les ju ge ments dont l’objet de la re quête est l’an nu la tion
ou la sus pen sion d’une me sure d’éloi gne ment, j’ai réa li sé une re‐ 
cherche par mots- clés ci blée.

Le texte des dé ci sions de jus tice ad mi nis tra tive ré pond à des normes
de ré dac tion et de style très for ma li sées qui s’ins crivent «  dans un
cadre gé né ral qui donne une unité de ton aux dé ci sions ren dues par
l’en semble des ju ri dic tions ad mi nis tra tives  » (Conseil d’État, 2018).
Cette unité de ton est un atout pour l’ana lyse com pu ta tion nelle du
texte. Un ju ge ment ad mi nis tra tif est tou jours struc tu ré au tour de
trois par ties. Les visas com prennent les conclu sions des par ties (ce
que les par ties de mandent au tri bu nal), les moyens des par ties (les
ar gu ments pré sen tés par les par ties en sou tien de leurs conclu sions),
les visas pro pre ment dits (les textes de droit ap pli qués dans la dé ci‐ 
sion). Les mo tifs pré sentent le rai son ne ment ju ri dique suivi par les
juges pour ar ri ver à leurs conclu sions. Enfin, le dis po si tif pré sente la
so lu tion au li tige. Si l’on re vient au pro blème pra tique de l’iden ti fi ca‐ 
tion des ju ge ments dans les quels un ou une re qué rante de mande au
tri bu nal d’an nu ler ou de sus pendre une dé ci sion d’éloi gne ment, la re‐ 
cherche par mots- clés don ne ra les ré sul tats les plus pré cis si elle est
ci blée sur le texte des conclu sions des par ties. On ob tient ainsi une
base de don nées qui ras semble tous les ju ge ments dans les quels une
per sonne étran gère de mande au tri bu nal d’an nu ler ou de sus pendre
une dé ci sion d’éloi gne ment.
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Illus tra tion 1. Place du conten tieux de l’éloi gne ment dans la pro duc tion des tri- 

bu naux ad mi nis tra tifs en 2023

Quelques pré ci sions s’im posent sur le ca rac tère ex haus tif de la base
de don nées du conten tieux de l’éloi gne ment. Tous les tri bu naux ne
versent pas sys té ma ti que ment tous leurs ju ge ments sur la pla te forme
open data. Ce pen dant, j’ai pu ob ser ver de puis juin 2022, date des pre‐ 
mières mises en ligne, une amé lio ra tion dans le nombre de ju ge ments
dis po nibles. À la date de la ré dac tion de cet ar ticle 14, 199  149  ju ge‐ 
ments ont été té lé char gés de puis la pla te forme pour l’année 2023,
contre les 243  089  af faires ju gées par les tri bu naux ad mi nis tra tifs
cette même année d’après les chiffres du Conseil d’État (2024). C’est
donc plus de 80 % des ju ge ments qui ont été ver sés sur la pla te forme
open data 15.
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D’après les sta tis tiques pu bliques du Conseil d’État, le « conten tieux
des étran gers » (qui est une ca té go rie plus large que celle du conten ‐
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tieux de l’éloi gne ment puis qu’elle re groupe éga le ment les refus de
visas, de titres de sé jour, les rendez- vous en pré fec ture, etc.) re pré‐ 
sen tait 43 % du total des af faires ju gées par les tri bu naux ad mi nis tra‐ 
tifs en 2023. La base de don nées du conten tieux de l’éloi gne ment re‐ 
cense, tou jours pour  2023, 53  004  ju ge ments d’éloi gne ment, soit
26,5 % de l’en semble des ju ge ments ver sés par les tri bu naux ad mi nis‐ 
tra tifs sur la pla te forme d’open data. L’illus tra tion 1 re pré sente la dis‐ 
tri bu tion des dif fé rents types d’éloi gne ment dans la base de don nées
ob te nue. Il ap pa raît que la très grande ma jo ri té des me sures d’éloi‐ 
gne ment contes tées de vant les tri bu naux ad mi nis tra tifs sont des
obli ga tions de quit ter le ter ri toire (86 %). Les ju ge ments concer nant
des trans ferts Du blin re pré sentent 11 % de l’en semble de la base de
don nées, tan dis que le conten tieux des refus d’en trée au titre de
l’asile en re pré sente moins de 2 %. Sur une année, les af faires d’ex pul‐ 
sion et d’in ter dic tion ju di ciaire du ter ri toire re pré sentent au tour de
0,4  % des ju ge ments d’éloi gne ment. Enfin, les re mises à un État
membre de l’Union eu ro péenne ne re pré sentent que 0,2 % des ju ge‐ 
ments d’éloi gne ment. Cette dis tri bu tion reste re la ti ve ment si mi laire
entre les dif fé rents tri bu naux ad mi nis tra tifs, avec les obli ga tions de
quit ter le ter ri toire re pré sen tant tou jours la grande ma jo ri té du
conten tieux de l’éloi gne ment, entre 70  % et presque 100  % dans le
cas par ti cu lier de Mayotte. La struc ture du conten tieux de l’éloi gne‐
ment varie ce pen dant entre les tri bu naux. À titre d’exemple, dans le
tri bu nal de Nantes, les trans ferts Du blin re pré sentent 30  % des af‐ 
faires d’éloi gne ment trai tées. Les refus d’en trée au titre de l’asile sont
eux prin ci pa le ment trai tés par le tri bu nal ad mi nis tra tif de Paris, qui
re çoit 88 % des af faires de refus d’en trée, ce qui s’ex plique sans doute
par la pré sence des deux prin ci paux aé ro ports in ter na tio naux à Paris.

Il est pos sible d’aller plus loin dans l’ana lyse com pu ta tion nelle et
d’en ri chir la base de don nées en y ajou tant des va riables d’in té rêt. Ces
va riables sont en par tie dis po nibles dans les « mé ta don nées » ac ces‐ 
sibles avec le texte des dé ci sions sur la pla te forme open data 16. On y
trouve par exemple le nom du tri bu nal, la for ma tion de ju ge ment, la
so lu tion, les dates d’au dience et de lec ture, le code de pu bli ca tion,
etc. D’autres va riables peuvent être ex traites du texte même des ju ge‐ 
ments, en s’ap puyant sur la struc tu ra tion des ju ge ments et la re‐ 
cherche ci blée de mots- clés. Dans le cadre des af faires d’éloi gne‐ 
ment, il est par exemple per ti nent de re cher cher, dans les mo tifs, la
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na tio na li té des re qué rants ou leur date d’en trée en France. Dans les
visas, on peut ex traire le cadre ju ri dique de cha cune des af faires.
Dans le dis po si tif, il est pos sible d’ex traire la so lu tion du ju ge ment
d’une ma nière qui soit plus pré cise que la va riable dis po nible dans les
mé ta don nées. J’ai ainsi créé une va riable « so lu tion » qui ne conserve
que trois va leurs  : soit le tri bu nal juge que la me sure d’éloi gne ment
est illé gale et dans ce cas la dé ci sion d’éloi gne ment ou l’une des me‐ 
sures ad mi nis tra tives connexes (as si gna tion à ré si dence, délai de dé‐ 
part vo lon taire, in ter dic tion de re tour ou de cir cu la tion, etc.) est an‐ 
nu lée, soit l’éloi gne ment est légal et la re quête est re je tée. Il ar rive
que cer taines af faires ne donnent pas à lieu à un ju ge ment, en cas no‐ 
tam ment de non- lieu, dé sis te ment ou trans fert au tri bu nal com pé‐ 
tent  ; dans ces cas, la va riable so lu tion prend la va leur « autre so lu‐ 
tion  » dans la base de don nées. L’ex trac tion com pu ta tion nelle des
don nées n’est pas in faillible. Dans le cas pré sent, l’al go rithme n’a pas
ex trait la so lu tion du ju ge ment dans 322 af faires cor res pon dant à la
va leur « don née man quante » de la va riable. L’illus tra tion 2 per met de
vi sua li ser les so lu tions des ju ge ments d’éloi gne ment en va leurs re la‐ 
tives. On ob serve que 22 % des me sures d’obli ga tion de quit ter le ter‐ 
ri toire sont an nu lées, soit di rec te ment en tant qu’elles obligent la
per sonne à quit ter le ter ri toire, soit dans une des me sures connexes,
que ce soit la durée de dé part vo lon taire, le pays de des ti na tion, l’as‐ 
si gna tion à ré si dence ou le pla ce ment en ré ten tion. Par contraste, les
refus d’en trée au titre de l’asile ne sont an nu lés que dans 14  % des
cas.
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Illus tra tion 2. So lu tion des ju ge ments d’éloi gne ment par type de me sure contes- 

tée

2.2. Ap proches quan ti ta tives du droit à
la vie pri vée et fa mi liale dans les af ‐
faires d’éloi gne ment

Pour sui vant l’en ri chis se ment de la base de don nées, j’ai fait le choix
d’ex traire les dif fé rentes sources de droit ci tées à l’appui du rai son ne‐ 
ment ju ri dique dans les mo tifs et, en par ti cu lier, les ci ta tions de l’ar‐ 
ticle 8 de la Conven tion de sau ve garde des droits de l’homme et li ber‐ 
tés fon da men tales (ci- après CEDH) pro té geant la vie pri vée et fa mi‐ 
liale 17.
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Le droit à la vie pri vée et fa mi liale n’est pas un droit ab so lu : il peut y
avoir at teinte à la vie pri vée et fa mi liale sans qu’il y ait pour au tant
vio la tion de l’ar ticle  8, pour vu que la me sure res tric tive soit pré vue
par la loi, pour suive un des buts lé gi times pré vus au pa ra graphe 2 et
soit né ces saire pour at teindre ces buts. Par consé quent, la mise en
œuvre de l’ar ticle 8 re quiert un exer cice de mise en ba lance – ou de
pro por tion na li té – entre l’at teinte por tée au droit à la vie pri vée et fa‐ 
mi liale de la per sonne en ins tance d’éloi gne ment, et les rai sons pour
l’éloi gne ment. Dans sa dé ci sion de sec tion du 18  jan vier 1991 aux
conclu sions de Ronny Abra ham, le Conseil d’État a jugé, au vu du dé ‐
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Illus tra tion 3. Mo bi li sa tion de l’ar ticle 8 CEDH dans les ju ge ments d’éloi gne- 

ment

ve lop pe ment d’une ju ris pru dence eu ro péenne sur le droit à la vie pri‐ 
vée et fa mi liale des étran gers en ins tance d’éloi gne ment, que le
moyen tiré de l’ar ticle était opé rant dans les af faires d’ex pul sion et de
re con duite à la fron tière 18.

L’illus tra tion 3 per met de vi sua li ser la place que tient le moyen tiré de
l’ar ticle  8 dans les rai son ne ments des ju ge ments d’éloi gne ment. On
ob serve qu’il est mo bi li sé, c’est- à-dire sou le vé par le ou la re qué rante
et cité par les juges dans le ju ge ment, dans plus de 40  % des ju ge‐ 
ments d’obli ga tion de quit ter le ter ri toire. En chiffres ab so lus, l’ar‐ 
ticle 8 de la CEDH est mo bi li sé dans 19 331 ju ge ments d’obli ga tion de
quit ter le ter ri toire. Il est en re vanche en grande ma jo ri té re je té par
les juges et n’a été ac cep té que dans 1 617 ju ge ments. L’ar ticle 8 tient
éga le ment une place im por tante dans les ju ge ments d’ex pul sion, ce
qui s’ex plique par la na ture de cette me sure : elle a pour objet d’éloi‐ 
gner des res sor tis sants étran gers en si tua tion ré gu lière en France et
ayant donc dé ve lop pé une vie pri vée et fa mi liale sur le ter ri toire. En
re vanche, et en core une fois assez lo gi que ment compte tenu du type
de me sure d’éloi gne ment, l’ar ticle  8 de la CEDH n’est cité que dans
deux ju ge ments de refus d’en trée au titre de l’asile (la per sonne se
pré sen tant aux fron tières n’aura que très ex cep tion nel le ment une vie
fa mi liale à faire va loir en France), même si le moyen est opé rant sur
ces types d’af faire 19. À l’in verse, si l’ar ticle 8 ap pa raît dans des ju ge‐ 
ments d’in ter dic tion ju di ciaire du ter ri toire, il n’est ja mais ac cep té. Le
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Illus tra tion 4. Lon gueur du rai son ne ment ju ri dique sur la vie pri vée et fa mi liale

en fonc tion du sort ré ser vé au moyen tiré de l’ar ticle 8 CEDH dans les ju ge ments

d’obli ga tion de quit ter le ter ri toire

moyen tiré de l’ar ticle 8 n’est en effet pas opé rant sur cette me sure, il
re vient au juge pénal ayant dé ci dé de la peine com plé men taire de
mettre en ba lance l’in ter dic tion du ter ri toire avec la vie pri vée et fa‐ 
mi liale de la per sonne condam née 20.

Ces pre mières étapes de construc tion d’une base de don nées du
conten tieux de l’éloi gne ment dans les tri bu naux ad mi nis tra tifs per‐ 
mettent de rendre compte des op por tu ni tés de re cherches em pi‐ 
riques ou vertes par la nou velle source de la re cherche en droit qu’est
la pu bli ca tion des ju ge ments en open data. Dans le cadre du conten‐ 
tieux de l’éloi gne ment, les ou tils com pu ta tion nels ouvrent par
exemple la porte  à une ana lyse em pi rique de la mo bi li sa tion et de
l’im pact du droit conven tion nel eu ro péen sur les pra tiques ju ri dic‐ 
tion nelles des juges du fond, comme illus tré plus haut. Il est certes
pos sible de pro duire ce type d’ana lyse sans pas ser par les mé thodes
com pu ta tion nelles. C’est ce qu’a fait Fa brice Lan gro gnet en 2015, lors‐ 
qu’il a pro po sé une ap proche sta tis tique des usages des ar ticles 3 § 1
de la Conven tion in ter na tio nale des droits de l’en fant et 8 de la CEDH
dans les tri bu naux ad mi nis tra tifs (Lan gro gnet, 2015). Néan moins, les
mé thodes com pu ta tion nelles ap pli quées à l’open  data per mettent
a  mi ni ma un gain de temps et de res sources, com pa ra ti ve ment à
l’exer cice de « dé pouille ment ex haus tif » des ar chives conten tieuses.
La base de don nées du conten tieux de l’éloi gne ment per met de re pé‐ 
rer très ra pi de ment les ju ge ments d’éloi gne ment an nu lant l’éloi gne‐ 
ment sur le fon de ment de l’ar ticle 8 par exemple, pour en faire une
lec ture qua li ta tive.

25

http://host.docker.internal/amplitude-droit/docannexe/image/699/img-4.jpg


Réflexions sur la production routinière des jugements d’éloignements par les juges du fond : approche
pragmatique et méthodes computationnelles

Mais les ou tils com pu ta tion nels per mettent éga le ment de pous ser
plus loin les re cherches em pi riques sur les textes des ju ge ments. Afin
d’illus trer les pos si bi li tés de re cherche em pi rique sur le rai son ne ment
ju ri dique, j’ai ex trait, pour chaque ju ge ment d’obli ga tion de quit ter le
ter ri toire ci tant l’ar ticle 8, la lon gueur du rai son ne ment consa cré au
moyen de la vie pri vée et fa mi liale. L’illus tra tion 4 montre la dis tri bu‐ 
tion de la lon gueur du rai son ne ment vie pri vée et fa mi liale, en
nombre de mots, en fonc tion du sort ré ser vé au moyen tiré de l’ar‐ 
ticle 8. On ob serve que le rai son ne ment de l’ar ticle 8 est si gni fi ca ti ve‐ 
ment plus long lorsque le moyen est ac cueilli (en moyenne 258 mots)
que lors qu’il est re je té (en moyenne 211 mots) 21. Ces ré sul tats peuvent
être mis en re la tion avec des tra vaux ré cents d’ap proches com pu ta‐ 
tion nelles du droit, qui lient la « qua li té » du rai son ne ment ju ri dique
avec les stra té gies ar gu men ta tives des juges in ter na tio naux, ces der‐ 
niers dé ve lop pant leur rai son ne ment ju ri dique dans le but de « par ler
au pou voir dans le lan gage du droit  » («  spea king law to power  »)
[Lars son, Nau rin, Der lén, Lind holm, 2017]. Afin de pou voir tirer des
conclu sions de ce type, il fau drait dé ve lop per un pro to cole de re‐ 
cherche ap pro prié qui dé passe le cadre de cette contri bu tion. Néan‐ 
moins, ces don nées sug gèrent que le rai son ne ment des juges du fond
peut se prê ter à une ana lyse des stra té gies ar gu men ta tives, tant et
aussi long temps que l’on garde en tête que cette ana lyse re quiert une
com pré hen sion fine des spé ci fi ci tés de la pra tique ar gu men ta tive
dans un contexte donné. À titre d’illus tra tion, les en jeux stra té giques
dif fèrent vrai sem bla ble ment entre les juges des cours su prêmes et les
juges des ju ri dic tions in ter na tio nales. On ob serve éga le ment, sur la
droite du gra phique, la pré sence de « va leurs ex trêmes » dans cette
dis tri bu tion, c’est- à-dire de ju ge ments dans les quels la lon gueur du
rai son ne ment ju ri dique est plus d’une fois et demie su pé rieure à la
va leur de l’es pace in ter quar tile. Ces va leurs ex trêmes per mettent
d’iden ti fier les ju ge ments dans les quels les juges mettent en œuvre
une ar gu men ta tion lar ge ment plus pous sée sur le droit à la vie pri vée
et fa mi liale. Cela ouvre de nou velles ques tions : qu’est ce qui ex plique
que, dans cer tains cas, des juges dé cident de consa crer jusqu’à quatre
fois plus de mots que d’ha bi tude à la vie pri vée et fa mi liale d’un res‐ 
sor tis sant étran ger en ins tance d’éloi gne ment  ? Plus fon da men ta le‐ 
ment, si l’ap proche quan ti ta tive pré sen tée per met de re pé rer des ju‐ 
ge ments dans les quels l’in ter pré ta tion du droit à la vie pri vée et fa mi‐
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liale fait l’objet d’un long rai son ne ment ju ri dique, quelles conclu sions
est- il pos sible d’en tirer pour la re cherche en droit ?

L’ou ver ture à une re cherche com pu ta tion nelle des ju ge ments de pre‐ 
mière ins tance vient donc re nou ve ler les sources de re cherche réa‐ 
listes sur le droit et offre l’op por tu ni té de tes ter la per ti nence des
théo ries exis tantes du com por te ment des juges, en dé pla çant l’ana‐ 
lyse vers la pra tique spé ci fique des juges du fond.
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3. Dis cus sion : concep tua li ser la
pro duc tion rou ti nière des ju ge ‐
ments d’éloi gne ment
L’un des in té rêts de cette re cherche est de prendre des pra tiques qui
ap pa raissent à pre mière vue comme rou ti nières ou de « simple » ap‐ 
pli ca tion des règles, en tant qu’objet d’étude qui vaille la peine d’être
creu sé. La der nière par tie de cet ar ticle pro pose donc une dis cus sion
sur les nou velles formes de connais sance du droit que per met l’ou‐ 
ver ture de l’open data 22.
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3.1. Du pou voir ju ris pru den tiel aux pro ‐
duc tions ju ri dic tion nelles
Plus on se rap proche de la prise de dé ci sion ad mi nis tra tive et de la
pra tique des tri bu naux ad mi nis tra tifs et plus le poids des règles et
des normes semble s’exer cer sur le rai son ne ment des juges du fond.
Au point où le mo dèle for ma liste, pour tant au jourd’hui lar ge ment ré‐ 
cu sé, du rai son ne ment ju ri dique comme pra tique syl lo gis tique d’ap‐ 
pli ca tion des règles à un cas sem ble rait presque le plus adé quat pour
ex pli quer les ré gu la ri tés de ju ge ment ob ser vées dans les ju ge ments
des tri bu naux ad mi nis tra tifs, en par ti cu lier dans le cadre du conten‐ 
tieux de l’éloi gne ment, dont le ca rac tère ré pé ti tif a été sou li gné pré‐ 
cé dem ment. En ob ser vant la pra tique des juges du fond, il est peu
pro bable que l’on do cu mente des ins tances où les juges in ter prètent
de ma nière no va trice les dis po si tions exis tantes afin de tem pé rer ou
d’adou ber les vel léi tés des gou ver ne ments suc ces sifs de «  maî tri ser
les flux » (Lo chak, 2013). Tout au plus pourra- t-on iden ti fier des ju ge ‐
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ments qui semblent aller à re bours d’une rou tine conten tieuse de
trai te ment ac cé lé ré des de mandes des per sonnes étran gères.

Le rôle des juges dans le do maine des po li tiques mi gra toires a lar ge‐ 
ment été étu dié en fonc tion de leur ca pa ci té (ou non) à im pac ter les
po li tiques mi gra toires ou, plus ré cem ment, dans la ré cep tion des ju‐ 
ge ments dans le cadre dis cur sif des droits des mi grants (Bon jour,
2016 ; Gui rau don, 2000 ; Gui rau don, Lahav, 2000 ; Kawar, 2015 ; Miaz,
2021 ; Ste rett, 2016). Dans leur revue de lit té ra ture sur le rôle des tri‐ 
bu naux en ma tière de mi gra tion, Re bec ca Ham lin et Hil la ry Mel lin ger
concluent que le pou voir des juges s’est glo ba le ment accru mal gré
d’im por tantes va ria tions entre les pays. Elles notent éga le ment que :
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« Aux ni veaux na tio nal et su pra na tio nal, il n’est pas tout à fait cer tain
que l’im pli ca tion des tri bu naux soit tou jours sy no nyme de pou voir
ju di ciaire. Par fois, les tri bu naux in ter viennent pour af fir mer la lé ga li ‐
té de po li tiques res tric tives, et par fois, les tri bu naux se contentent
de trai ter à grande échelle (large- scale pro ces sing) des af faires de mi ‐
gra tion sans grand im pact ju ris pru den tiel. » (Ham lin, Mel lin ger, 2018,
p. 106)

Les au trices sou lignent le fait que les concepts de pou voir ju di ciaire
ou d’im pact des ju ge ments, tels qu’ils sont dé ve lop pés dans la lit té ra‐ 
ture sur le droit et les juges, ainsi que la no tion plus doc tri nale d’« im‐ 
pact ju ris pru den tiel » d’un ju ge ment ne sont sans doute pas des ou tils
ana ly tiques per ti nents pour don ner un sens à la pra tique du conten‐ 
tieux de l’éloi gne ment par les juges du fond. Cela ne si gni fie pas pour
au tant qu’il n’y ait rien à dire de cette pra tique quo ti dienne du droit.
Bien au contraire. La pro duc tion ju ris pru den tielle n’est qu’un des as‐ 
pects de l’ac ti vi té ju di ciaire. Il est cou rant de dis tin guer, du moins en
France, entre deux fa cettes de l’ac ti vi té des tri bu naux  : leur ac ti vi té
ju ris pru den tielle, de créa tion de droit à tra vers no tam ment la ré dac‐ 
tion de so lu tion re pro duc tibles  ; et leur ac ti vi té ju ri dic tion nelle, qui
consiste en la ré so lu tion du li tige qui leur est sou mis (Ser ve rin, 1993).
Dans l’un des pre miers tra vaux consa crés aux mé thodes du juge ad‐ 
mi nis tra tif, Yves Gau de met en fai sait même la dis tinc tion struc tu‐ 
rante de son ou vrage, entre deux mis sions du juge, « celle, im mé diate,
de don ner leur so lu tion aux dif fé rents li tiges qu’on lui sou met  ; et
celle, oc ca sion nelle, de par ti ci per à la créa tion des règles de droit po‐ 
si tif » (Gau de met, 1972, p. 11).
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Les tra vaux d’Éve lyne Ser ve rin ont per mis de tirer les conclu sions
épis té mo lo giques et mé tho do lo giques de cette dis tinc tion, que l’on
peut iden ti fier sché ma ti que ment à une forme de par tage des tâches
entre dis ci plines. Les ju ristes et la doc trine au ront ten dance à ana ly‐ 
ser les dé ci sions pour leurs va leurs ju ris pru den tielles, tan dis que les
ap proches so cio lo giques du droit se ront orien tées vers la pro duc tion
ju ri dic tion nelle des tri bu naux, à tra vers des études eth no gra phiques
ou à tra vers les sta tis tiques dis po nibles sur l’ac ti vi té d’une ju ri dic tion
don née. Cette dis tinc tion est, bien sûr, la sim pli fi ca tion d’en jeux dis‐ 
ci pli naires et épis té mo lo giques bien plus larges 23. Néan moins, elle
per met de mettre en lu mière le fait que très peu de re cherches en
droit prennent pour objet les ju ge ments des juges du fond et qu’il
n’est pas évident de pro po ser une ana lyse ju ri dique de la pro duc tion
ju ri dic tion nelle des tri bu naux. Pour tant, comme le note Isa belle Sayn,
«  la connais sance de la pro duc tion des ju ri dic tions per met de
connaître ce que les par ties et les juges font avec le droit, si et com‐ 
ment ils le mo bi lisent, dans quelles cir cons tances et com ment les
ma gis trats usent de leur pou voir sou ve rain d’ap pré cia tion, en semble
d’élé ments que l’ana lyse de la ju ris pru dence ne per met pas d’ap pré‐ 
hen der » (Sayn, 2019, p. 235).
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3.2. Pistes prag ma tiques d’ana lyse des
pro duc tions ju ri dic tion nelles des juges
du fond
Re po sant sur une concep tion réa liste du droit et une mé thode prag‐ 
ma tique, cette re cherche per met de pla cer au centre de l’ana lyse : les
pra tiques ju ri diques des juges du fond, la no tion de rou tine et la tran‐ 
si tion entre cas d’ap pli ca tion « simple » des règles et cas qui sortent
de ce cadre. Il est fré quent, sui vant les tra vaux de H. L. A Hart, de dis‐ 
tin guer entre les cas « simples » (« plain ») d’ap pli ca tion des règles et
ceux « com plexes » qui ap pel le raient de la part des juges un tra vail
d’in ter pré ta tion ju ri dique. Cer taines af faires se raient donc
« simples » : les termes gé né raux dans les quels est ex pri mée la norme
se raient suf fi sam ment or di naires pour ne pas ap pe ler d’in ter pré ta‐ 
tion, et son ap pli ca tion se rait au to ma tique aux cas de l’es pèce (Hart,
2012, p. 126). C’est le cas, pour Hart, des af faires fa mi lières et ré pé ti‐ 
tives, et cela pa raît à pre mière vue s’ap pli quer na tu rel le ment aux af ‐
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faires du conten tieux de l’éloi gne ment. Or, pour les par ti sans de l’ap‐ 
proche réa liste du droit, il n’y a pas de sens or di naire aux dis po si tions
nor ma tives, pas plus qu’il n’y a d’ap pli ca tion au to ma tique de la norme,
ainsi que l’ex prime Pierre Bru net :

« [D]ire d’un cas qu’il est fa cile ou dif fi cile ne dé crit rien mais est, au
contraire, une ap pré cia tion éva lua tive sus cep tible de jus ti fier une
dé ci sion in ter pré ta tive. Au tre ment dit, cette dis tinc tion est à la dis ‐
cré tion des juges mais elle ne sau rait ser vir d’ins tru ment de me sure
d’un pou voir dis cré tion naire lui- même, à pro pre ment par ler, in com ‐
men su rable. » (Bru net, 2016, p. 10)

Parce que les juges ne sont pas des bu reau crates, mais bien des au to‐ 
ri tés d’in ter pré ta tion « au then tique », il leur est tou jours pos sible de
dé ci der de dé dier au cas d’es pèce un peu plus de temps, de se pen‐ 
cher sur les textes exis tants, éven tuel le ment d’en pro po ser une nou‐ 
velle in ter pré ta tion. Une piste de re cherche s’ouvre alors, celle de
ques tion ner les mé ca nismes par les quels les af faires d’éloi gne ment
sont trai tées comme des « cas fa ciles » et de re pé rer les en droits ou
les mo ments où se dé ploie le pou voir dis cré tion naire des juges. Dans
le même ordre d’idée, plu tôt que de voir la pra tique rou ti nière du
conten tieux de l’éloi gne ment comme une simple ap pli ca tion « apo li‐ 
tique » des in ter pré ta tions du Conseil d’État ou, à l’in verse, comme le
spec tacle sans cesse ré pé té du dés équi libre des rap ports de force
entre l’État sou ve rain et l’étran ger éloi gné, notre ap proche pro pose
de sai sir cette pra tique dans sa di men sion ins ti tuante.
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À cet effet, un em prunt dis ci pli naire vers les théo ries des pra tiques
bu reau cra tiques, dans le sillage des tra vaux de Mi chael Lips ky, peut
s’avé rer une piste fruc tueuse (Lips ky, 2010). Pre nant au sé rieux la
proxi mi té du tra vail des juges du fond avec le tra vail bu reau cra tique
des ad mi nis tra tions, des tra vaux ont mon tré com ment, dans le
contexte d’un tra vail rou ti nier d’ap pli ca tion du droit, le pou voir dis‐ 
cré tion naire des juges peut se me su rer à l’aune de leur ca pa ci té à
adap ter le ju ge ment aux spé ci fi ci tés de l’af faire (Bi land, Stein metz,
2017, p. 312). Dans le cadre du conten tieux ad mi nis tra tif de l’éloi gne‐ 
ment, on peut alors uti li ser des ou tils com pu ta tion nels, même aussi
simples que comp ter le nombre de mots d’un rai son ne ment ju ri dique,
pour iden ti fier les ju ge ments dont le rai son ne ment « sort du lot » et
rompt avec la rou tine d’un conten tieux ca rac té ri sé par sa ré pé ti ti vi té.
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Un dé tour par le mo dèle dé ve lop pé par Mi chael Lips ky per met éga le‐ 
ment de dé pla cer l’at ten tion ana ly tique vers la pro duc tion d’une rou‐ 
tine ins ti tu tion nelle. Les tech niques du contrôle des juges, les règles
de pro cé dures for melles et in for melles per met tant de gérer les flux
du conten tieux de masse que re pré sente le conten tieux de l’éloi gne‐ 
ment, créent des ré gu la ri tés de ju ge ment et des «  ha bi tudes  de
juger » qu’il est im por tant de ne pas né gli ger, puisque ces pra tiques
ins ti tu tion nelles dé fi nissent, dans la pra tique quo ti dienne du conten‐ 
tieux de l’éloi gne ment, les cri tères de l’(in)éloi gna bi li té des res sor tis‐ 
sants étran gers.

Conclu sion
L’am bi tion de cet ar ticle était de don ner un aper çu des pos si bi li tés
em pi riques ou vertes par la pu bli ca tion en open data des dé ci sions des
tri bu naux ad mi nis tra tifs. L’une des in no va tions per mises par
l’open data est d’ou vrir la porte à une ana lyse com pu ta tion nelle du
rai son ne ment ju ri dique des dé ci sions de pre mière ins tance. Cette in‐ 
no va tion tech nique re quiert de s’équi per d’ou tils concep tuels adap tés
et c’est à cet enjeu que la der nière par tie de cet ar ticle es père contri‐ 
buer.
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Une ap proche com pu ta tion nelle de la pro duc tion de lé ga li té au ni‐ 
veau des tri bu naux ad mi nis tra tifs peut ainsi être uti li sée pour ana ly‐ 
ser les pro ces sus de rou ti ni sa tion du conten tieux de l’éloi gne ment et
les tech niques ju ri diques qui lui sont spé ci fiques. Il faut néan moins
gar der à l’es prit que la lec ture dis tan ciée des ju ge ments du fond par
or di na teur ne peut s’af fran chir d’une lec ture hu maine et qua li ta tive
des ju ge ments et ce, à deux ni veaux. Tout d’abord, il est im por tant de
vé ri fier à chaque étape de l’ana lyse com pu ta tion nelle ce que l’or di na‐ 
teur «  lit  » et ce qu’il en «  com prend  », et d’ajus ter l’al go rithme en
consé quence. En suite, et cette fois en lien di rect avec la ques tion de
la pro duc tion de lé ga li té par les juges du fond, il s’agit de gar der à
l’es prit que l’ap pli ca tion des normes, si elle est un objet de re cherche
ju ri dique, prend son sens lors qu’elle est ana ly sée en dia logue avec le
ni veau de la créa tion ju ris pru den tielle de ces normes. C’est dans ce
dia logue que l’on pour ra alors dis tin guer entre ce qui re lève de l’ap‐ 
pli ca tion des règles ju ris pru den tielles et ce qui re lève de la créa tion
de règles rou ti nières et de pra tiques ins ti tu tion nelles.
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ANNEXE

MÉ THODE D’EX TRAC TION DES DON NÉES

L’ex trac tion des don nées à par tir du texte des dé ci sions re pose sur l’uti li sa‐ 
tion d’ex pres sions ré gu lières (regex)  : « un mini- langage in for ma tique per‐ 
met tant de dé crire et re cher cher des mo tifs com plexes dans un texte  »
(Bar nier, 2024, p. 2). Ainsi que le note Ju lien Bar nier, cette mé thode a pour
in con vé nients de né ces si ter un long tra vail d’iden ti fi ca tion des formes que
peuvent prendre l’in for ma tion re cher chée, de pré sen ter un risque de faux
po si tifs (ex trac tion d’une don née qui ne cor res pond pas à l’in for ma tion re‐ 
cher chée) et de dé pendre des for mu la tions pré sentes dans le cor pus (et
donc de pra tiques ré dac tion nelles sus cep tibles de chan ger) [Bar nier, 2024,
p. 6]. J’ai néan moins fait le choix de cette mé thode en rai son du ca rac tère
très for mel des dé ci sions de jus tice ad mi nis tra tive dont les normes de ré‐ 
dac tion, s’ap pli quant à tous les tri bu naux, rendent plus fa cile l’iden ti fi ca tion
des formes ré cur rentes. L’uti li sa tion des ex pres sions ré gu lières plu tôt que
des tech niques plus ré centes de trai te ment au to ma tique du lan gage na tu rel
(TALN) per met éga le ment de gar der le contrôle sur les sources d’er reur.

SIE GEL MAN P., DO NU HUE III J. J., 1990, « Stu‐ 
dying the ice berg from its tip: A com pa‐ 
ri son of pu bli shed and un pu bli shed em‐ 
ploy ment dis cri mi na tion cases », Law &
So cie ty Re view, vol. 24, n° 5, p. 1133-1170

STE RETT S. M., 2016, « Legal mo bi li za tion
and ju ri di fi ca tion: Mi gra tion as a cen tral
case  », Law and Po li cy, vol.  38, n°  4,
p. 273-279

TATE N. C., VAL LIN DER T., 1995, « The glo‐ 
bal ex pan sion of ju di cial power: The Ju‐ 
di cia li za tion of po li tics  », dans N. C.
TATE, T. VAL LIN DER (dir.), The glo bal ex‐ 
pan sion of ju di cial power, New York,
New York Uni ver si ty Press, [https://doi.
org/10.18574/nyu/9780814770078.001.0
001], p. 1-10

THYM D., 2019, «  Bet ween “ad mi nis tra‐ 
tive mind set” and “consti tu tio nal ima gi‐ 
na tion”: The role of the Court of Jus tice
in Im mi gra tion, Asy lum and Bor der
Control Po li cy, Eu ro pean Law Re view,
vol. 44, n° 2, p. 138-158

VAL VERDE M., 2009, Law’s dream of a
com mon know ledge, Prin ce ton, Prin ce‐ 
ton Uni ver si ty Press

WHA LEN R., 2020, «  The emer gence of
com pu ta tio nal legal stu dies: An in tro‐ 
duc tion », dans R. WHA LEN (dir.), Com pu‐ 
ta tio nal legal stu dies, Chel ten ham, Ed‐ 
ward Elgar Pu bli shing, [https://doi.or
g/10.4337/9781788977456.00005], p. 1-8

https://doi.org/10.18574/nyu/9780814770078.001.0001%5D
https://doi.org/10.4337/9781788977456.00005


Réflexions sur la production routinière des jugements d’éloignements par les juges du fond : approche
pragmatique et méthodes computationnelles

L’ex trac tion des don nées s’est faite en plu sieurs étapes : (1) iden ti fier et ba li‐ 
ser les dif fé rentes par ties des dé ci sions (conclu sions, visas, mo tifs, dis po si‐ 
tif) ; (2) iden ti fier les dé ci sions d’éloi gne ment ; (3) ex traire la so lu tion du ju‐ 
ge ment ; (4) ba li ser le rai son ne ment lié à l’ar ticle 8 CEDH.

1. Ba li ser les dif fé rentes par ties des dé ci sions

Comme men tion né dans l’ar ticle, je me suis ap puyée sur la struc tu ra tion des
dé ci sions de jus tice ad mi nis tra tives en plu sieurs par ties, que j’ai pu iden ti‐ 
fier à l’aide d’ex pres sions ré gu lières dans les titres des par ties (pa ra graphes
com po sés d’une seule courte phrase).

Les conclu sions des par ties sont la plu part du temps in tro duites par l’ex‐ 
pres sion « Vu la pro cé dure sui vante : » ; les moyens par l’ex pres sion « Il sou‐ 
tient que  : »  ; les visas par l’ex pres sion « Vu  : », les mo tifs par l’ex pres sion
« Consi dé rant » et enfin le dis po si tif par l’ex pres sion « Dé cide » ou « Or‐ 
donne ». Pour cha cune de ces par ties, j’ai re cher ché les va ria tions de for mu‐ 
la tions et j’ai ainsi pu créer les ex pres sions ré gu lières pour au to ma ti ser le
ba li sage.

Sur l’en semble des dé ci sions de jus tice ad mi nis tra tives té lé char gées de puis
juin 2022 (363 224 dé ci sions) :

Pour 99 % des ju ge ments, l’en semble des par ties (conclu sions, moyens,
visas, mo tifs et dis po si tif) ont été iden ti fiées et ba li sées.
Pour 0,9 % des ju ge ments, les conclu sions des par ties n’ont pas pu être
iden ti fiées et ba li sées.
Pour 0,06 % des ju ge ments, le dis po si tif n’a pas pu être iden ti fié et ba ‐
li sé.
Pour 0,03 % des ju ge ments, les mo tifs n’ont pas pu être iden ti fiés et
ba li sés.
Pour 0,02 % des ju ge ments, plus d’une par tie est man quante.

2. Iden ti fier les dé ci sions d’éloi gne ment

Dans les conclu sions des par ties, j’ai en suite iden ti fié les dif fé rentes me‐ 
sures d’éloi gne ment à l’aide d’une re cherche par mots- clés :

Obli ga tion de quit ter le ter ri toire : « quit ter le ter ri toire », « quit ter
sans délai le ter ri toire ».
In ter dic tion ju di ciaire du ter ri toire : « in ter dic tion ju di ciaire du ter ri ‐
toire », « in ter dic tion ju di ciaire de ter ri toire », etc.
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Trans ferts Du blin : « trans fert aux au to ri tés », « trans fé ré aux au to ri ‐
tés », etc.
Re mise État membre : « re mettre aux au to ri tés », « re mise aux au to ri ‐
tés », « re mise d’of fice aux au to ri tés ».
Refus d’en trée au titre de l’asile : « re fu sé l’en trée sur le ter ri toire »,
« refus d’en trée », « re fu sé l’ad mis sion sur le ter ri toire », etc.
Ex pul sion : « ex pul sion du ter ri toire », « ar rê té d’ex pul sion », etc.

Comme à l’étape pré cé dente, j’ai iden ti fié les va ria tions dans les for mu la‐ 
tions et j’ai ex trait le type d’éloi gne ment à l’aide d’ex pres sions ré gu lières. Il a
par fois été né ces saire de pro cé der à des vé ri fi ca tions. Par exemple, pour les
refus d’en trée au titre de l’asile, et afin de les dif fé ren cier des refus d’en trée
à la fron tière, j’ai vé ri fié que l’au to ri té nom mée dans le texte était bien le mi‐ 
nistre de l’In té rieur (et non le pré fet ou la po lice aux fron tières).

3. Ex traire la so lu tion du ju ge ment

Le dis po si tif des dé ci sions de jus tice ad mi nis tra tif est com po sé de plu sieurs
ar ticles, tra dui sant « les dif fé rents élé ments de la dé ci sion du juge », chaque
dé ci sion du juge don nant lieu à un ar ticle dis tinct (Conseil d’État, 2018,
p.  14). J’ai ainsi pro cé dé à une re cherche d’ex pres sions ré gu lières pour
chaque ar ticle, per met tant d’ex traire les dif fé rentes formes des in for ma‐ 
tions sui vantes :

Éloi gne ment légal : « La re quête est re je tée ».
Éloi gne ment illé gal : « L’ar rê té est an nu lé », « L’ar rê té est sus pen du »,
etc.
Autre so lu tion : « sur sis à sta tuer », « dé sis te ment », « ren voyé à la ju ‐
ri dic tion com pé tente », « ren voyé en for ma tion col lé giale », « il n’y a
plus lieu de sta tuer », etc.

4. Ba li ser le rai son ne ment lié à l’ar ticle 8 CEDH

L’iden ti fi ca tion et l’ex trac tion du rai son ne ment lié à l’ar ticle 8 CEDH re pose
sur les mêmes mé thodes que dans les étapes pré cé dentes.

J’ai d’abord iden ti fié dans le texte des mo tifs les ci ta tions di rectes de la règle
de droit ap pli quée à l’aide d’ex pres sions ré gu lières. Dans les dé ci sions ad mi‐ 
nis tra tives, la ci ta tion de la règle de droit cor res pond à la pre mière étape du
rai son ne ment ju ri dique et forme la ma jeure du rai son ne ment (Conseil
d’État, 2018, p.  10). D’après le «  Vade- mecum sur la ré dac tion des dé ci‐ 
sions », les règles de droit sont in tro duites soit par l’ex pres sion « L’ar ticle X
dis pose que » soit par « Aux termes de l’ar ticle Y » (ou, dans la pra tique, par
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d’autres va riantes plus rares, qu’il a fallu iden ti fier, comme «  Il est dis po sé
par l’ar ticle Z »). J’ai en suite iden ti fié dans le texte la conclu sion du rai son‐ 
ne ment à par tir d’ex pres sions ré gu lières per met tant de re con naître :

Les for mules de rejet telles que : « le re qué rant n’est pas fondé à sou ‐
te nir que […] », « le moyen tiré de […] doit être écar té », « le pré fet n’a
pas porté une at teinte dis pro por tion née à […] », etc.
Les for mules d’ac cep ta tion telles que : « la me sure a été prise en mé ‐
con nais sance de […] », « il y a lieu d’an nu ler la dé ci sion », « la re qué ‐
rante est par suite fon dée à de man der l’an nu la tion », etc.

Une fois iden ti fiées la ma jeure (la ci ta tion de l’ar ticle 8 CEDH) et la conclu‐ 
sion du rai son ne ment, il a été pos sible d’ex traire de ma nière au to ma ti sée le
texte entre les deux ba lises et ainsi d’ob te nir le texte du rai son ne ment lié à
l’ar ticle 8, ainsi que le sort ré ser vé à l’ar gu ment tiré de cette dis po si tion.

La lon gueur du rai son ne ment a été cal cu lée à par tir du nombre de mots
pré sents dans le rai son ne ment de l’ar ticle 8 ainsi ex trait. J’ai uti li sé la mé‐ 
thode la plus simple pour comp ter le nombre de mot, qui consiste à comp‐ 
ter le nombre de ca rac tères grou pés et sé pa rés d’un es pace. Cette mé thode
a l’avan tage d’être très simple à mettre en œuvre, elle a comme in con vé nient
de comp ter comme un seul mot l’ex pres sion « qu’elle » ou « s’il ». La me sure
du nombre de mot étant uti li sée comme un in di ca teur de la lon gueur du
rai son ne ment, le plus im por tant est d’as su rer l’uni for mi té de la mé thode de
comp tage uti li sée afin de pou voir uti le ment com pa rer les ré sul tats.

NOTES

1  Loi n° 2016-1321 du 7 oc tobre 2016 pour une Ré pu blique nu mé rique.

2  Le terme « com pu ta tion nel » est éga le ment un néo lo gisme formé à par tir
de l’ad jec tif an glais com pu ta tio nal (du latin com pu ta tio, cal cul) uti li sé pour
ca rac té ri ser les re cherches uti li sant l’or di na teur. Pour une dis cus sion sur les
dif fé rences entre ap proches nu mé riques et com pu ta tion nelles, voir (Meu‐ 
nier, 2014). J’ai fait le choix pour le reste de cette contri bu tion de m’en tenir
au terme com pu ta tion nel, qui per met de res ter au plus près du terme
consa cré en an glais.

3  On peut citer no tam ment le réa lisme amé ri cain, le réa lisme scan di nave, le
réa lisme de l’École de Nan terre en France ou le réa lisme ana ly tique ita lien.
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4  Ce pro jet ana ly tique s’ins crit dans la conti nui té de l’ap proche prag ma‐ 
tique des tech niques ju ri diques pro po sées par Pas cale Cor nut St- Pierre. Il
par tage des ca rac té ris tiques avec le mou ve ment du prag ma tisme ju ri dique
dé ve lop pé aux États- Unis dans le sillage du prag ma tisme phi lo so phique
(Haack, 2005  ; Pos ner, 2004), ainsi qu’avec le prag ma tisme de l’École de
Bruxelles (dont il ne par tage ce pen dant pas la di men sion pres crip tive)
(Fryd man, 2013).

5  Les deux cou rants se sont dé ve lop pés sé pa ré ment, mais leurs tra vaux
sont sou vent as so ciés dans les des crip tions de ce qui est de ve nu le prag ma‐ 
tisme so cio lo gique ou la «  so cio lo gie des épreuves  » (Le mieux, 2018  ; Re‐ 
nault, 2020).

6  Dans la ver sion ori gi nale  : “What real ly exists is not things made but
things in the ma king.”

7  Le re cours conten tieux n’est pas sus pen sif dans les cas d’ex pul sion.

8  Art. L. 10, § 4, du Code de jus tice ad mi nis tra tive : « Les don nées d’iden ti té
des ma gis trats et des membres du greffe ne peuvent faire l’objet d'une
réuti li sa tion ayant pour objet ou pour effet d’éva luer, d’ana ly ser, de com pa‐ 
rer ou de pré dire leurs pra tiques pro fes sion nelles réelles ou sup po sées. » La
pé na li sa tion de la re cherche sur le com por te ment ju di ciaire est une spé ci fi‐ 
ci té fran çaise, da tant de mars  2019, en ré ac tion à un ar ticle ana ly sant les
biais des juges fran çais de l’éloi gne ment. Pour une dis cus sion, voir  : Lang‐ 
ford, Mad sen (2019).

9  La base de don nées fera l’objet d’une pu bli ca tion sous la forme d’une
data note après sou mis sion de la dis ser ta tion doc to rale. Une des crip tion
plus concrète des mé thodes uti li sées et des étapes de la construc tion de la
base de don nées est dis po nible en an nexe.

10  Art. L. 631 et suiv. du Code de l’en trée et du sé jour des étran gers et du
droit d’asile (CE SE DA).

11  Art. 131.30 du Code pénal et art. L.721 CE SE DA.

12  Rè gle ment (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; art L. 571-1 et suiv. et art.
L. 621-1 et suiv. CE SE DA.

13  Art. L. 352 CE SE DA.

14  La der nière mise à jour de la base a été ef fec tuée le 8 août 2024.

15  Ce pour cen tage va pro ba ble ment aug men ter dans les pro chains mois,
puisque cer tains tri bu naux mettent plu sieurs mois à ver ser leurs ju ge ments.
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16  Les dé ci sions sont mises en ligne dans un for mat .xml, qui per met de
sto cker dif fé rentes in for ma tions et contient, outre le texte du ju ge ment, des
« mé ta don nées » qui ne font pas par tie du texte du ju ge ment.

17  « 1. Toute per sonne a droit au res pect de sa vie pri vée et fa mi liale, de son
do mi cile et de sa cor res pon dance. 2. Il ne peut y avoir in gé rence d’une au to‐ 
ri té pu blique dans l’exer cice de ce droit que pour au tant que cette in gé‐ 
rence est pré vue par la loi et qu’elle consti tue une me sure qui, dans une so‐ 
cié té dé mo cra tique, est né ces saire à la sé cu ri té na tio nale, à la sû re té pu‐ 
blique, au bien- être éco no mique du pays, à la dé fense de l’ordre et à la pré‐ 
ven tion des in frac tions pé nales, à la pro tec tion de la santé ou de la mo rale,
ou à la pro tec tion des droits et li ber tés d’au trui. »

18  Cons. État, 2  et 6  sous- sections réunies, 18 jan vier 1991, n° 99201.

19  Cons. État, 2  et 7  sous- sections réunies, 15 juillet 2004, n° 263501.

20  No tons par ailleurs que la re pré sen ta tion en va leurs re la tives ne doit pas
faire ou blier la struc ture du conten tieux de l’éloi gne ment : seuls cinq ju ge‐ 
ments d’in ter dic tion ju di ciaire du ter ri toire mo bi lisent l’ar ticle 8, ce qui re‐ 
pré sente 3 % du conten tieux des in ter dic tions du ter ri toire, qui lui- même
re pré sente 0,4 % du conten tieux de l’éloi gne ment.

21  Le test de Student réa li sé sur les deux groupes donne une va leur t de
13,9 et une va leur de p (p- value) lar ge ment in fé rieure à 0.05. Cela per met
donc de re je ter l’hy po thèse selon la quelle les deux moyennes ne sont pas
sta tis ti que ment dif fé rentes (c’est- à-dire : l’hy po thèse selon la quelle la dif fé‐ 
rence de moyenne se rait due au ha sard).

22  Pour une dis cus sion des consé quences nor ma tives de la dif fu sion des
dé ci sions de jus tice en open data sur la dé fi ni tion de la ju ris pru dence, voir
Cot tin (2019).

23  On peut men tion ner l’in té rêt porté par la so cio lo gie du droit à la pro‐ 
duc tion ju ris pru den tielle des cours su pé rieures. L’ou vrage de ré fé rence
ayant ou vert la voie à ce type d’in ves ti ga tion est le tra vail de Ro sen berg da‐ 
tant de 1994, me su rant les ef fets so cié taux des grandes dé ci sions de la Cour
su prême des États- Unis. Pour un exemple ré cent ex pli ci tant les en jeux mé‐ 
tho do lo giques et dis ci pli naires de l’ana lyse so cio lo gique des Cours su‐ 
prêmes, voir Israël (2021). Pour un exemple de ce type d’ap proche com pa‐ 
rant la Cour su prême des États- Unis et le Conseil d’État fran çais dans le
cadre du conten tieux des étran gers, voir Kawar (2015).

e  e

 e  e
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RÉSUMÉ

Français
De puis sep tembre 2021, les dé ci sions de la jus tice ad mi nis tra tive sont pro‐ 
gres si ve ment et ex haus ti ve ment pu bliées en open data, ou vrant par là un
cor pus d’une très grande ri chesse pour les re cherches em pi riques sur le
droit et des op por tu ni tés de re cherche uniques en Eu rope. Ce pen dant, un
tel ma té riel, parce qu’il est no va teur et unique, re quiert de s’équi per d’un
ou tillage mé tho do lo gique et concep tuel adap té. C’est à ces deux dis cus sions
que cette contri bu tion sou haite ap por ter des pistes de ré flexion, en in tro‐ 
dui sant un cadre mé tho do lo gique ins pi ré du prag ma tisme et des ou tils dits
com pu ta tion nels, qui per mettent d’ana ly ser de larges cor pus de don nées. Il
s’agira dans une pre mière par tie d’in tro duire le cadre mé tho do lo gique de
l’étude et de pré sen ter les ré cents dé ve lop pe ments dans la re cherche com‐ 
pu ta tion nelle sur le droit. Dans une se conde par tie se ront pré sen tés des ré‐ 
sul tats em pi riques tirés d’un pro jet de re cherche en cours por tant sur le
rôle des juges dans la dé fi ni tion de l’éloi gna bi li té des étran gers et de la créa‐ 
tion d’une base de don nées sur le conten tieux de l’éloi gne ment dans les tri‐ 
bu naux ad mi nis tra tifs. Ce re tour d’ex pé rience est suivi par une dis cus sion
concep tuelle qui a pour ob jec tif d’ou vrir un dia logue sur le cadre ana ly tique
adap té aux op por tu ni tés of fertes par l’open data.

INDEX

Mots-clés
droit des étrangers, contentieux administratif, méthodes computationnelles,
approches empiriques du droit

AUTEUR

Anouk Lamé
Doctorante, MOBILE (Center of Excellence for Global Mobility Law), Université
de Copenhague ; anouk.lame@jur.ku.dk

http://host.docker.internal/amplitude-droit/index.php?id=704

