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 Résumé 

 

Nous présentons dans ce mémoire un travail dont le sujet principal est la mise en 

place d’un système qui réunit une base de données dont les différentes parties sont 

stockées sur des sites géographiquement distants reliés par un réseau. Pour mener une 

étude comparative des performances des deux approches : réplication et fragmentation. 

La réunion de ces parties forme la base de données répartie. L’objectif est d’appliquer 

les deux techniques citées précédemment pour la répartition des données entre la 

Direction des Œuvres Universitaires (D.O.U) et ses Résidences Universitaires(R.U).Le 

but de système développé est de rendre les bases de données des résidences universitaires 

disponibles au niveau de la direction tout en accélérant les accès DOU-Résidences et 

éviter au maximum les tâches redondantes effectuées au niveau de la direction ainsi qu’au 

niveau des cités. 

 

Mots clés : BDD, BDD répartie, SGBD, SGBD réparti, Fragmentation, Réplication, 

PostgreSQL, UML  
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 Introduction Générale  

  Bien que le but initial de l’informatique était d'offrir un service satisfaisant, 

fiable et rapide à la fois, le monde de cette science a évolué d’une manière extraordinaire.   

De nos jours, de nouveaux besoins apparaissent, toute organisation automatisée souhaite 

stocker et échanger ses informations qui sont géographiquement éloignées, rendant très 

délicat la tâche de la collecte et le traitement d'une grande quantité d'informations 

dispersées. 

  La solution qui s'impose est de distribuer les données et de les organiser dans 

des bases de données sur différents sites de stockage. L'ensemble de ces sites constitue 

un système de bases de données réparties offrant la possibilité aux utilisateurs de 

manipuler les différentes bases via un réseau d’une manière transparente, comme dans 

une base de données globale. 

  

 Notre travail consiste à mettre en place des techniques de répartition des 

données de la direction des œuvres universitaires Tiaret avec ses résidences universitaires 

et faire une étude de performances en comparant les techniques utilisées. Pour cela des 

questions fondamentales sont posées notamment :  

 Serait-il possible de configurer une répartition de données locale 

d’une base de données (D.O.U) vers plusieurs sites (les résidences) ? 

 Si c'est possible, alors quelles sont les techniques et les opérations 

utilisées pour faire cette répartition ? 

    

  Notre projet a comme objet de résoudre et remédier aux différentes difficultés 

rencontrées par la D.O.U, pour contrôler, coordonner et éventuellement avoir des 

situations permanentes et actualisées des différentes opérations effectuées par le service 

d’hébergement au niveau des résidences universitaires. Pour ce faire, nous avons 

structuré notre mémoire comme suit :  

  

 

Chapitre I : Généralités sur BDD & les BDD réparties 

 Dans ce chapitre, nous essayons de rappeler les principales caractéristiques des bases de 

données et en particulier les bases de données réparties ainsi que les SGBD, les SGBD 

répartis et les méthodes de conception (approche ascendante, descendante).  
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Chapitre II : Présentation de la structure d’accueil  

Dans ce chapitre nous allons présenter la direction des œuvres universitaires avec ses 

résidences ainsi que leur organisation interne et externe, et enfin expliquer brièvement la 

circulation de l’information. 

 

Chapitre III : Modélisation  

Ce chapitre sera réservé à la modélisation, avec la définition du langage utilisé (UML) et 

ses différents diagrammes, tout en détaillant la conception de notre système. 

 

Chapitre IV : Implémentation 

 

Le dernier chapitre verra les différentes étapes de réalisation, les outils utilisés et la mise 

en œuvre du système de gestion des résidences universitaires et l’étude de performances 

des deux approches. 
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I.1 Introduction   

 

Le domaine informatique bien qu'étant jeune, a une évolution croisière [1].  

Autrefois, la gestion et le traitement des données se faisaient par le système de gestion de fichier 

qui dégage les défauts suivants :  

 

 La redondance de données. 

 La dépendance pleine entre données et traitement.  

 Le manque de normalisation au niveau du stockage de données.  

 

Pour éviter cette situation, il a été mis au point la notion de base de données. Pour une 

bonne gestion d'information, les bases de données sont des outils efficaces pour la saisie, le 

stockage, l'interrogation à travers un système de gestion de base de données. Afin d’atteindre 

cet objectif, il est nécessaire de définir certains concepts [2]. 

 

I.2 Généralités sur les bases de données 

I.2.1. Définition d’une base de données  

Dans la littérature il existe plusieurs définitions de base de données.  

Une base de données est un ensemble de données modélisant les objets d’une partie du 

monde réel et servant de support à une application informatique [3]. 

Une base de données est une entité dans laquelle il est possible de stocker les données de façon 

structurée et avec le moins de redondance possible [4]. 

Une base de données (en abrégé BD, ou DB pour data base en anglais) est un objet informatique 

dans lequel on enregistre des données de manières structurées. Une base de données est une 

collection de données sur un domaine d'application particulier où les propriétés des données 

ainsi que les relations sémantiques entre ces données sont spécifiées en utilisant les concepts 

proposés par le modèle de données sous-jacent [4]. 

I.2.2. Objectifs des bases de données  

  Les objectifs attendus des bases de données sont [2] :  

 Eviter les redondances et les incohérences des données qu'entraînerait une approche où 

ces dernières seraient des fichiers sans lien entre eux. 

  Assurer l'indépendance entre données et traitements : séparation des données et 

traitements. 

 Offrir des langages de haut niveau comme SQL pour la définition et manipulation des 

données. Cela permettra la manipulation des données par des non informaticiens ;  

 Partager les données entre les utilisateurs. 

  Minimiser les coûts investis dans les supports de stockage de données. 

 Contrôler l'intégrité et la cohérence des données.  
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 Assurer la sécurité et la confidentialité des données.  

I.2.3. Utilité des bases de données  

Une base de données permet de mettre des données à la disposition d'utilisateurs 

pour une consultation, une saisie ou bien une mise à jour, tout en s'assurant des droits 

accordés à ces derniers. 

  Une base de données peut être locale, c'est-à-dire utilisable sur une machine par 

un utilisateur, ou bien répartie, c'est-à-dire que les informations sont stockées sur des 

machines distantes et accessibles par réseau. L'avantage majeur de l'utilisation de bases 

de données est la possibilité de pouvoir être accédées par plusieurs utilisateurs 

simultanément [6]. 

I.2.4. Système de gestion de base de données (SGBD)   

La gestion et l’accès à une base de données se font par un ensemble de 

programmes qui constitue le système de gestion de base de données. 

I.2.4.1. Définition  

Un Système de Gestion de Bases de Données (SGBD) est un logiciel de haut 

niveau qui permet de manipuler les informations stockées dans une base de données,  

C’est-à-dire : 

 Permettre l'accès aux données de façon simple,  

 Autoriser un accès aux informations à de multiples utilisateurs,  

 Manipuler les données présentes dans la base de données (insertion, suppression, 

modification) [7].  

 

I.2.4.2 Architecture d’un SGBD 

 

FigureI.1 Architecture d’un SGBD 

 

Les SGBD reposent sur trois niveaux d'abstraction qui assurent l'indépendance 

logique et physique des données, autorisent la manipulation de données, garantissent 

l'intégrité des données et optimisent l'accès aux données [5]. 
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o Le niveau externe : Il regroupe toutes les possibilités d'accès aux données par les 

différents usagers. Ces accès, éventuellement distants, peuvent se faire via différents 

types d'interfaces et langages plus ou moins élaborés. Ce niveau détermine le schéma 

externe qui contient les vues des utilisateurs sur la base de données c'est à dire le sous-

ensemble de données accessibles ainsi que certains assemblages d'information et 

éventuellement des informations calculées. Il peut donc exister plusieurs schémas 

externes représentant différents vues sur la base de données avec des possibilités de 

recouvrement. 

 

o Le niveau conceptuel : Il correspond à la vision des données générale indépendante 

des applications individuelles et de la façon dont les données sont stockées. Cette 

représentation est en adéquation avec le modèle de données utilisé. Dans le cas des 

SGBD relationnels, il s'agit d'une vision tabulaire où la sémantique de l'information est 

exprimée en utilisant les concepts de relation, attributs et de contraintes d'intégrité. Le 

niveau conceptuel est défini au travers du schéma conceptuel. 

 

o Le niveau physique : Il regroupe les services de gestion de la mémoire secondaire. Il 

s'appuie sur un système de gestion de fichiers pour définir la politique de stockage 

ainsi que le placement des données. Cette politique est définie en fonction des 

volumes de données traitées, des relations sémantiques entre les données ainsi qu'en 

fonction de l'environnement matériel disponible. Comme le suggère la figure 1, il est 

tout à fait possible de répartir les données sur différents supports de stockages 

distribués sur un réseau. Le niveau physique est donc responsable du choix de 

l'organisation physique des fichiers ainsi que de l'utilisation de telle ou telle méthode 

d'accès en fonction de la requête. 

Ce niveau doit également assurer le partage des ressources, la gestion de la concurrence et 

des pannes. La personne responsable de ce niveau est un administrateur de bases de données. 

Son rôle est à la fois d'assurer la mise en place et le contrôle des procédures systèmes liées à 

la gestion de la base mais aussi de gérer les droits d'accès à la base. 

Des exemples de SGBD  

 Relationnels : Postgres, Oracle, Sybase, Informix, ...,  

  Orientés-Objets : Versant, Objectstore, O2, ...  

  Access, Paradox, 4D, ...,  

 

Le SGBD peut être décomposé en trois sous-systèmes : 

  Le système de gestion de fichiers : il permet le stockage des informations sur un 

support physique.  

 Le SGBD interne : il gère l'ordonnancement des informations.  

 Le SGBD externe : il représente l'interface avec l'utilisateur [6]. 
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I.2.4.3. Objectifs et avantages des SGBD  

 Indépendance physique : La façon dont les données sont définies doit être indépendante 

des structures de stockage utilisées.  

 Indépendance logique : Un même ensemble de données peut être vu différemment par 

des utilisateurs différents.  

  Accès aux données : Se fait par intermédiaire d'un langage de manipulation de 

données (LMD).  

 Administration centralisée de données (intégration) : toutes les données doivent être 

centralisées dans un réservoir unique commun à toutes les applications.  

 Non redondance : Chaque donnée ne doit être présente qu'une seule fois dans la base. 

 Cohérence de données : Les données sont soumises à un certain nombre de contraintes 

d'intégrité qui définissent un état cohérent de la base. 

  Partage de données : Il s'agit de permettre à plusieurs utilisateurs d'accéder aux données 

au même moment de manière transparente.  

 Sécurité des données : Les données doivent pouvoir être protégées contre les accès non 

autorisés.  

 Résistance aux pannes [8]. 

 

Pourquoi une base de données Répartie ? 

Le monde de l’informatique évolue très rapidement .En effet, les bases de données 

classiques (normales) posent des divers problèmes, Vu le grand volume de données 

manipulées par les outils informatiques,   On cite quelques problème :  

 L’augmentation du volume de données 

 L’augmentation de volume de traitements  

 L’augmentation de volume de transactions  

La solution qui s’impose est de distribuer les données   et les organiser dans des bases de 

données sur différents sites de stockage    

I.3 Les bases de données réparties 

I.3.1 Introduction  

La base de données repartie est inventée à la fin des années 70, Elle permet de 

rassembler les données disséminées dans un réseau de machines sous forme d’une base 

de données globale, homogène et intégrée. 

I.3.2 Définition d’une BDR  

Une base de données répartie (BDR) est une base de données dont différentes parties 

sont stockées sur des sites, généralement géographiquement distants, reliés par un réseau. La 

réunion de ces parties forme la base de données répartie. [9] 
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I.3.3 Utilités d’une BDR  

Les utilités des bases de données reparties sont :  

● Limiter le transfert d’informations (nombre et volumes)  

● Répartition de charge  

● Augmenter la fiabilité (Duplication)  

● Fusionner des systèmes d’informations 

I.3.4 Avantages   

Les bases de données réparties ont une architecture plus adaptée à l’organisation des 

entreprises décentralisées. [10] 

- Plus de fiabilité : les bases de données réparties ont souvent des données répliquées. 

La panne d’un site n’est pas très importante pour l’utilisateur, qui s’adressera à un autre 

site.  

- Meilleures performances : réduire le trafic sur le réseau est une possibilité d’accroître 

les performances. Le but de la répartition des données est de les rapprocher de l’endroit 

où elles sont accédées. Répartir une base de données sur plusieurs sites permet de 

répartir la charge sur les processeurs et sur les entrées/sorties.  

- Faciliter l’accroissement : l’accroissement se fait par l’ajout de machines sur le réseau.  

I.3.5 Inconvénients de la répartition des données :  

L'inconvénient majeur de la répartition des données d'une BD entre plusieurs sites est la 

complexité résultant de leur coordination.   

Cette complexité se répartit de la façon suivante : [11]  

- Le coût de mise au point du logiciel 

- Le nombre d'erreurs logicielles plus important  

- Les servitudes du système accrues pour la coordination.  

o Echange de messages. 

o  Calcul supplémentaire.  

I.3.6 principe fondamentale de BD répartie  

 Autonomie locale  

La BD locale est complète et autonome (intégrité, sécurité, gestion), elle peut évoluer 

indépendamment des autres (upgrades…)  

 

 Egalité entre sites  

Un site en panne ne doit pas empêcher le fonctionnement des autres sites (mais 

perturbations possibles)  

 

 Fonctionnement continu  

Distribution permet résistance aux fautes et aux pannes (en théorie)  
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 Localisation transparente  

 Accès uniforme aux données quel que soit leur site de stockage  

 

 Fragmentation transparente  

  Des données (d’une même table) éparpillées doivent être vues comme un tout  

 

 Indépendance à la réplication  

 Les données répliquées doivent être maintenues en cohérence (délai possible)  

 

 Requêtes distribuées  

L’exécution d’une requête peut être répartie (automatiquement) entre plusieurs sites (si 

les données sont réparties)  

 

 Transactions réparties  

 Le mécanisme de transactions peut être réparti entre plusieurs sites  

 

 Indépendance vis-à-vis du matériel  

 Le SGBD fonctionne sur les différentes plateformes utilisées  

 Indépendance vis-à-vis du SE  

 Le SGBD fonctionne sur les différents SE 

 

 Indépendance vis-à-vis du réseau  

  Le SGBD est accessible à travers les différents types de réseau utilisés 

  

 Indépendance vis-à-vis du SGBD  

  La base peut être distribuée sur des SGBD hétérogènes  

 

I.4 La conception des bases de données réparties   

Une BDR reprend les mêmes principes que ceux d'une BD centralisée mais en étendant 

les techniques existantes ou en proposant certains concepts nouveaux qui sont particuliers à la 

répartition des données. [12] 
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I.4.1 Architecture d’une base de données répartie   

 

Figure I.2 architecture d’une BDDR 

I.4.2   Méthode de conception   

Deux approches fondamentales sont à l'origine de la conception des bases de 

données réparties : la conception descendante 'Top down design' et la conception 

ascendante 'Bottom up design'. 

I.4.2.1 Approche ascendante 

Elle se base sur le fait que la répartition est déjà faite, mais il faut réussir à intégrer les 

différentes bases de données existantes en une seule base de données globale c'est-à-dire que 

les relations du schéma conceptuel sont définies à partir des schémas externes ou conceptuels 

des bases de données déjà en exploitation et que l'on ne veut pas modifier. [12] 
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Figure I.3. Approche Ascendante                                       

I.4.2.2 Approche descendante 

Dans l'approche descendante, on commence par définir un schéma conceptuel global de 

la base de données répartie en respectant les règles de la normalisation. Cependant pour de 

raison de performance, les relations sont découpées horizontalement par des restrictions simple 

ou verticalement par des projections puis réparties sur les différents sites en schémas 

conceptuels locaux. [12] 

L'approche descendante permet de maitriser la complexité de la répartition 

(fragmentation, duplication, placement) et la définition des schémas locaux à partir du 

schéma global. [12] 

 

Figure I.4. Approche Descendante 
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I.4.3  Réplication   

I.4.3.1 Définition 

L’objectif principal de la réplication est de faciliter l’accès aux données en augmentant 

la disponibilité. Soit parce que les données sont copiées sur différents sites permettant de 

répartir les requêtes, soit parce qu’un site peut prendre la relève lorsque le serveur principal 

s’écroule. Une autre application tout aussi importante est la synchronisation des systèmes 

embarqués non connectés en permanence. [13] 

Ce qui peut se résumer à l’aide des trois types de scénarii suivants :  

 

• deux serveurs distants sur lesquels les données doivent être consistantes  

• deux serveurs, un comme serveur principal, l’autre comme serveur de backup à chaud   

• plusieurs serveurs en cluster utilisés pour de l’équilibrage de charge et de la tolérance à la 

panne.  

I.4.3.2. Principe  

Le principe de la réplication, qui met en jeu au minimum deux SGBD, est assez simple 

et se déroule en trois temps :  

1. La base maîtresse reçoit un ordre de mise à jour (INSERT, UPDATE ou DELETE).  

2. Les modifications faites sur les données sont détectées et stockées (dans une table,   

un fichier, une queue) en vue de leur propagation.  

3. Un processus de réplication prend en charge la propagation des modifications à faire 

sur une seconde base dite esclave. Il peut bien entendu y avoir plus d’une base esclave.  

Bien entendu il est tout à fait possible de faire de la réplication dans les deux sens (de 

l’esclave vers le maître et inversement). On parlera dans ce cas-là de réplication bidirectionnelle 

ou symétrique. Dans le cas contraire la réplication est unidirectionnelle (seulement du maître 

vers l’esclave) et on parle de réplication en lecture seule ou asymétrique. De plus la réplication 

peut être faite de manière synchrone ou asynchrone. Dans le premier cas la résolution des 

conflits éventuels entre deux sites interviennent avant la validation des transactions ; Dans le 

second cas, la résolution est faite dans des transactions séparées. Il est donc possible d’avoir 

quatre modèles de réplication : [13] 

• Réplication asymétrique (maître/esclave) avec propagation asynchrone ;  

• Réplication asymétrique (maître/esclave) avec propagation synchrone ;  

• Réplication symétrique ou Peer-to-Peer (update everywhere) avec propagation 

asynchrone. 

• Réplication symétrique avec propagation synchrone. 

 

I.4.3.3 Les avantages de la réplication   

Les avantages de la réplication sont assez nombreux, selon le type on trouve : [14] 
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 Allégement du trafic réseau en répartissant la charge sur divers sites. Par conséquent, 

rapidité des accès aux données.  

 Amélioration des performances des requêtes.  

 Résistance aux pannes par l'augmentation de la disponibilité des données.  

 

 
 

Figure I.5 Exemple sur la réplication 

I.4.3.4 Type de réplication  

  A - Réplication asymétrique  

La réplication asymétrique distingue un site maître appelé site primaire, chargé de 

centraliser les mises à jour. Il est le seul autorisé à mettre à jour les données, et chargé de 

diffuser les mises à jour aux copies dites secondaires.   

Le plus gros problème de la gestion asymétrique est la panne du site primaire. Dans ce 

cas, il faut choisir un remplaçant si l'on veut continuer les mises à jour. On aboutit alors à une 

technique asymétrique mobile dans laquelle le site primaire change dynamiquement. On 

distingue l'asymétrie synchrone et l'asymétrie asynchrone : [14] 

• Réplication asymétrique synchrone : elle utilise un site primaire qui pousse 

les mises à jour en temps réel vers un ou plusieurs sites secondaires. La table 

répliquée est immédiatement mise à jour pour chaque modification par 

utilisation de trigger sur la table maîtresse.   

• Réplication asymétrique asynchrone : elle pousse les mises à jour en temps 

différé via une file persistante. Les mises à jour seront exécutées ultérieurement, 

à partir d'un déclencheur externe.   
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B - Réplication symétrique  

A l'opposé de la réplication précédente, la réplication symétrique ne privilégie aucune 

copie c'est-à-dire chaque copie peut être mise à jour à tout instant et assure la diffusion des 

mises à jour aux autres copies.   

Cette technique pose problème de la concurrence d'accès risquant de faire diverger les 

copies. Une technique globale de résolution de conflits doit être mise en œuvre. On distingue 

la symétrie synchrone et la symétrie asynchrone : [14] 

• Réplication symétrique synchrone : Lors de la réplication symétrique 

synchrone, il n'y a pas de table maîtresse. L'utilisation de trigger sur chaque 

table doit différencier une mise à jour client à répercuter d'une mise à jour 

par réplication.   

• Réplication symétrique asynchrone : Dans ce cas, la mise à jour des tables 

répliquées est différée. Cette technique risque de provoquer des incohérences 

de données.  

 

I.4.4  La fragmentation 

I.4.4.1 Définition  

La fragmentation est un processus de décomposition d'une base de données logique en 

ensemble de « sous » base de données logiques appelées « fragments », donc d'un schéma 

global en ensemble des schémas locaux sans perte d'informations c'est-à-dire qu'on peut 

recomposer le schéma conceptuel global en partant des schémas conceptuels locaux. 

Cette décomposition est assurée par une fonction de définition qui préserve les 

arguments lors de son application. 

De plus, les différents fragments doivent de préférence être exclusifs (leur intersection 

est vide) puisqu'une fragmentation non exclusive implique une duplication. D'où, il faudra 

affiner la fragmentation en produisant des fragments plus petits. [12] 

I.4.4.2 Règles de fragmentation 

 La complétude : pour toute donnée de la relation globale R, il existe un fragment Ri de 

la relation qui possède cette donnée c'est-à-dire toutes les données de la relation globale 

doivent être reprises dans les fragments. 
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 La reconstruction : pour toute relation globale R décomposée en un ensemble de 

fragments Ri, il existe une opération de reconstruction c'est à dire qu'il y a une possibilité 

de reconstruction de chaque relation globale à partir de ses fragments. 

 La disjonction : permet de contrôler la redondance au niveau d'allocation, il est 

souhaitable d'avoir de fragment disjoint. [12] 

I.4.4.3 Objectif de la fragmentation   

Les applications ne travaillent que sur des sous-ensembles des relations. Une 

distribution complète des relations générerait soit beaucoup de trafic, soit une réplication des 

données avec tous les problèmes que cela occasionne : problèmes de mises à jour, problèmes 

de stockage. Il est donc préférable de mieux distribuer ces sous-ensembles.  

L'utilisation de petits fragments permet de faire tourner plus de processus 

simultanément, ce qui entraîne une meilleure utilisation des capacités du réseau d'ordinateurs. 

[14] 

I.4.4.4 Les problèmes de la fragmentation  

La fragmentation peut être coûteuse s'il existe des applications qui possèdent des besoins 

opposés. On est en quelque sorte dans le cas d'une exclusion mutuelle qui empêche une 

fragmentation correcte.  

Par ailleurs, la vérification des dépendances sur différents sites peut être une opération 

très longue. [14] 

I.4.4.5 Technique de fragmentation 

Il existe plusieurs techniques de fragmentation définies par unité de fragment : [12] 

a) Fragmentation horizontale 

La fragmentation horizontale consiste à partitionner les n-uplets d'une relation globale 

en des sous-ensembles. Une relation globale est fragmentée horizontalement lorsqu'elle est 

formée par l'union des fragments des relations locales qui peuvent être considérés comme des 

restrictions de la relation globale. 

- L'opération de partitionnement est la sélection 

- L'opération de recomposition est l'union 
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Figure I.6 : Exemple de Fragmentation horizontale  

 

b) Fragmentation verticale 

La fragmentation verticale est la subdivision de certains attributs de la relation globale 

en groupe. Les fragments sont obtenus par projection de la relation globale sur chaque groupe, 

donc une relation globale est fragmentée verticalement quand elle est formée par une 

composition de plusieurs relations locales. 

La fragmentation verticale est utile pour distribuer les parties des données sur les sites 

ou chacune de ces parties est utilisée. 

- L'opération de partitionnement est la projection 

- L'opération de recomposition est la jointure 



Chapitre I                                                     Généralités sur les BDD et les BDD réparties 

    

 

Page | 21  

 

Figure I.7 : Fragmentation verticale  

 

c) Fragmentation mixte 

La fragmentation mixte est la combinaison de deux fragmentations précédentes, dont 

l'opérateur de partitionnement est la combinaison de la projection et de la sélection et celui de 

la recomposition, la combinaison de la jointure et de l'union. 

I.5 Système de Gestion des Bases de Données Répartie  

I.5.1 Définition d’un SGBDR  

Système de gestion de base de données répartie (SGBDR) est un système gérant une 

collection de BD logiquement reliées, réparties sur différents sites, en fournissant un 

moyen d’accès rendant la distribution transparente à l’utilisateur [15]. 

  Alors un SGBDR est un logiciel qui se charge de la création et de la maintenance 

des bases de données réparties. Il est constitué de composantes suivantes [16] :  

 La composante de gestion de base de données.  

 La composante de communication de données.  

 Le dictionnaire de données qui peut représenter l'information à propos de la 

répartition des données dans le réseau informatique. 

 La composante de base de données répartie qui contient le logiciel qui s'occupe 

du parallélisme, de l'exécution mutuelle et de la synchronisation [16]. 
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Un SGBD réparti doit rendre la répartition des bases de données transparentes aux 

utilisateurs. La base de données étant répartie, il faut également répartir certaines 

fonctionnalités du SGBD. Le schéma d'un SGBD réparti est résumé dans la figure suivante. 

[17]    

 

  

Figure I.8 schéma d’un SGBD réparti 

 

 

I.6 Conclusion 

Les bases de données réparties constituent un domaine important pour la gestion des 

informations stockées sur différents sites. 

Dans ce chapitre, nous avons présenté les principes de la répartition des données. Cette 

répartition peut se faire selon différents scénarios choisis par le concepteur, tout en prenant en 

compte les restrictions et les obligations de conception. 
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II.1 Introduction  

Notre mémoire a pour but de réaliser un système qui se base sur la répartition des 

données entre deux organisations : la direction des œuvres universitaires (Tiaret) et les 

résidences universitaires. Mais avant de concevoir ce système, il est essentiel de faire une 

analyse du domaine afin d'observer les différentes carences et de proposer des solutions 

adéquates aux problèmes rencontrés. 

II.2 Présentation de la structure d’accueil  

II.2.1. La direction des œuvres universitaires (D.O.U)  

La Direction des œuvres universitaires à Tiaret (D.O.U) est un établissement 

public à caractère administratif placé sous la tutelle directe de l’office national des 

œuvres universitaires (O.N.O.U) qui lui-même dépend du ministère de l’enseignement 

supérieur et la recherche scientifique. La DOU est composée de six résidences 

universitaires représentées par la Figure II. 1. 

 

Figure II. 1 : Organigramme des résidences universitaires   

 

 

 

II.2.1.1 La création de la Direction des œuvres universitaires 

La Direction des œuvres Universitaires Tiaret- a été créée en vertu de l’arrêté 

interministériel de la 22/12/2004 portant création des directions des œuvres 

universitaires, modifié et complété par l’arrêté interministériel du 24/12/2005.Elle est 

placée sous tutelle de l’office national des œuvres universitaires (-ONOU-). 
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II.2.1.2 Les fonctions principales de cette direction  

Les fonctions de la Direction des œuvres universitaires sont :  

 La prise en charge totale en matière d’application de la politique nationale des œuvres 

universitaires. 

 Le contrôle et la coordination entre les résidences universitaires. 

 Veiller à l’amélioration des conditions de vie de l’étudiant à l’intérieur de la résidence 

universitaire. 

 La gestion des bourses. 

 L’élaboration du plan de transport des résidences universitaires et le suivi de son 

exécution. 

 La promotion des activités scientifiques, culturelles, sportives et loisirs. 

 Assurer hygiène et sécurité. 

 L’accueil et l’orientation des nouveaux bacheliers. 

 

 En conformité avec la réglementation administrative de l’office national des œuvres 

universitaires, les taches sont réparties entre les services concernés par la direction des 

œuvres universitaires de Tiaret qui parraine le travail avec soin et intérêts. 

Les services existants au niveau de la DOU peuvent être schématisés comme suit :  

L’organigramme de la DOU  

 

 

Figure II. 2 : organigramme de la D.O.U 
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II.2.1.3 Le service d'hébergement  

Notre travail se focalisera sur le service hébergement dont les missions se résument 

comme suit : 

 Effectuer les inscriptions des nouveaux bacheliers au niveau de la D.O.U.  

 La réinscription des anciens résidents se fera au niveau de chaque résidence.  

 Etablir des listes globales des étudiants et leurs répartitions par résidence.  

 Etablir des statistiques sur la gestion de l'hébergement des résidences (nombre de places 

libres, les transferts, les abandons, ... etc.).  

 Contrôle des dossiers.  

 

II.2.1.3.1. Description des tâches du service d’hébergement   

Ce service s’occupe de deux types de taches : les nouveaux résidents et les 

anciens résidents.  

 Pour les nouveaux résidents : l’échange des informations est décrit par le 

diagramme de flux suivant : 

 

Figure II. 3 : Le flux des nouveaux résidents  

 

Pour les anciens résidents : l’échange des informations concernant les anciens 

résidents est décrit par le diagramme de flux suivant : 
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Figure II.4 : Le flux des anciens résidents  

 

 

 

Le tableau suivant regroupe toutes les taches pour les deux types de résident   

 

Numéro  

de tâche  

Nom de tâche Explication   

1  Inscription  Chaque nouveau bachelier doit être muni 

d’un dossier d’inscription.1  

2  Construction de la 

décision d’hébergement  

Quand le nouveau bachelier s’inscrit au 

niveau de la D.O.U et afin de régler les 

frais du loyer et du transport, on lui donne 

une décision d’hébergement.  

  

3  Transférer les dossiers 

des résidents.  

Une fois l’étudiant inscrit dans la D.O.U, 

son dossier doit être transféré vers la 

résidence correspondante  

  

4  2 eme   inscription.  Le résident va s’inscrire au niveau de la 

résidence correspondante et il doit être 

muni d’un dossier médical.  

5  Délivrer la carte de  

résidence et le 

couchage  

Chaque résident a le droit d’avoir une carte 

résidence et un couchage.  

6  Envoyer la liste finale 

des résidents inscrits à  

la résidence vers la  

D.O.U  

Cette tâche se faite quotidiennement dans 

la période des inscriptions.  
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7 Renouvellement.  Le résident doit renouveler sa chambre à la 

fin d'année pour l'année d'après.  

8  Envoyer la liste finale 

des résidents qui 

renouvelé leurs 

chambres  

La résidence doit envoyer à la D.O.U une 

liste des résidents qui ont renouvelé leurs 

chambres en fin d’année pour compter les 

places vides.  

9  Transfère au niveau de 

la résidence  

Dans cette tâche le résident peut changer sa 

chambre  

10  Transfère des résidents 

d’une résidence à une 

autre.  

Le résident peut changer de résidence dans 

des cas particuliers.   

  

11  Envoyer des statistiques  Effectue des statistiques sur le nombre des 

résidents diplômés abandons, exclus et les 

transférés. Ainsi, le nombre de places 

libres par résidence.  

  

Tableau II. 1 : la description des taches  

 

II.2.2. Les résidences universitaires : 

La direction des œuvres universitaires de Tiaret gère six résidences universitaires : 

II.2.2.1. La résidence universitaire Assia Kebir 

La résidence universitaire Assia kebir est une résidence pour les filles dont la 

capacité d’hébergement universitaire est de 2748 lits. 

Elle a été créée en 1990, Composée de : 1225 chambres répartit sur 8 blocs, un 

restaurant qui sert 5000 repas par jour, des installations sportives et des installations 

scientifiques et culturelles (bibliothèque, salle d’internet et salle des fêtes) plus un centre 

médical. 

Les différents services de cette résidence sont :  

 Service d’hébergement. 

  Service d’alimentation.  

 Services des activités scientifiques et sportifs.  

 Services de protection et de sécurité interne.  

 Service médical. 

II.2.2.2. La résidence universitaire Habib khalile 

La résidence universitaire Habib Khalile est une résidence pour les garçons dont 

la capacité d’hébergement universitaire est de 2745 lits. 

Elle a été créée en 2001, Composée de 5 blocs. Son restaurant sert 6000 repas/ 

jour et une salle de omnisport, un club et 3 terrain de football et aussi un centre médical. 
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Les différents services de cette résidence sont :  

 Service d’hébergement. 

  Service d’alimentation.  

 Services des activités scientifiques et sportifs.  

 Services de protection et de sécurité interne.  

 Service médical. 

II.2.2.3. La résidence universitaire Saidi Mohamed (karman 1) 

La résidence universitaire Saidi Mohamed est une résidence pour les filles dont 

la capacité d’hébergement universitaire est de 2000 lits. 

Elle a été créée en 2007, Composée de 8 blocs Et un restaurant et une salle 

d’internet, centre médical aussi 3 terrains de sport. 

Les différents services de cette résidence sont :  

 Service d’hébergement. 

  Service d’alimentation.  

 Services des activités scientifiques et sportifs.  

 Services de protection et de sécurité interne.  

 Service médical. 

II.2.2.4. La résidence universitaire Bekhalifa djilali (karman 2) 

La résidence universitaire Bekhalifa djilali est une résidence pour les garçons 

dont la capacité d’hébergement universitaire est de 2000 lits. 

Elle a été créée en 2010, Composé de 3 blocs. Il y a dans cette résidence plusieurs 

aménagements comme la salle sportive et la salle d’internet, des stades, centre médical 

et un restaurant. 

Les différents services de cette résidence sont :  

 Service d’hébergement. 

  Service d’alimentation.  

 Services des activités scientifiques et sportifs.  

 Services de protection et de sécurité interne.  

 Service médical. 

II.2.2.5. La résidence universitaire Saad Dahleb (ksar chellala) 

La résidence universitaire Saad Dahleb est une résidence mixte (filles et garçons) 

dont la capacité d’hébergement universitaire est de 500 lits. 

Elle a été créée en 1999, Composée de 3 blocs. Contient un restaurant qui sert 

1000 repas chaque jour et un club aussi une salle d’internet et centre médical. 

Les différents services de cette résidence sont :  
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 Service d’hébergement. 

  Service d’alimentation.  

 Services des activités scientifiques et sportifs.  

 Services de protection et de sécurité interne.  

 Service médical. 

II.2.2.6. La résidence universitaire Salami Eddine (karman 3) 

La résidence universitaire Salami Eddine est une résidence pour les filles dont la 

capacité d’hébergement universitaire est de 2000 lits. 

Elle a ouvert ses portes en année universitaires 2011/2012, Composé de 17 blocs. 

Contient un restaurant, un club, stade, salle des fêtes et de théâtre et un centre médical.  

Les différents services de cette résidence sont :  

 Service d’hébergement. 

  Service d’alimentation.  

 Services des activités scientifiques et sportifs.  

 Services de protection et de sécurité interne.  

 Service médical. 

 

II.3. Conclusion 

  Dans ce chapitre nous avons présenté la direction des œuvres universitaire et les 

résidences universitaires ainsi que les différentes situations d'hébergement existantes. 

Cette présentation nous a permis de relever divers problèmes liés particulièrement à la 

gestion de l'hébergement et surtout à la centralisation des données au niveau de la D.O.U 
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Modélisation 
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III.1. Introduction  

 

    Les techniques de programmation n’ont pas cessé de progresser depuis 

l’époque de la programmation par cartes perforées de nos jours. Cette évolution a 

toujours été dictée par le besoin de concevoir et de maintenir des applications toujours 

plus complexes. La technologie objet est donc la conséquence ultime de la 

modularisation. [18]  

  Ce chapitre traitera donc les étapes fondamentales pour le déroulement et le 

développement de notre système de gestion d’hébergement des résidences universitaires 

(Tiaret). Pour la conception de notre application, nous avons donc adopté de modéliser 

graphiquement à base de pictogrammes, c'est-à-dire de construire un système fiable et 

stable avec le formalisme UML (sigle désignant l'Unified Modeling Language), qui 

s’impose aujourd’hui comme le langage de modélisation objet standardisé pour la 

conception des logiciels. Il a été pensé pour permettre modéliser les activités de 

l'entreprise, et employé dans les projets logiciels, Ainsi il offre une flexibilité marquante. 

[19] [18] 

III.2. présentation de l’UML  

III.2.1. Définition  

UML (Unified Modeling Language) permet de présenter et de manipuler les 

concepts objet, et de faire une démarche d’analyse qui permet de concevoir une solution 

de manière itérative grâce aux diagrammes, et d'exprimer visuellement une solution 

objet. Il se caractérise comme un langage de modélisation graphique et textuel qui est 

une étape importante du cycle de développement des systèmes utilisé ainsi pour 

visualiser, comprendre et définir des besoins, spécifier et construire les documents 

nécessaires au bon développement d'un logiciel orienté objet , esquisser des architectures 

logicielles, concevoir des solutions et communiquer des points de vue. Ces modèles 

doivent être proches de la réalité. [20][21] 

III.2.2. Les points forts d’UML :  

 UML est un langage formel et normalisé  

          • gain de précision  

          • gage de stabilité  

          • encourage l'utilisation d'outils  

 UML est un support de communication performant 

         • Il cadre l'analyse. 

         • Il facilite la compréhension de représentations abstraites complexes.  

         • Son caractère polyvalent et sa souplesse en font un langage universel. 
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III.2.3. Présentation générale des diagrammes d’UML 

Un modèle est une représentation simplifiée d’un problème .UML permet 

d’exprimer les modèle objet à travers un ensemble à de diagramme. Ces derniers sont 

des moyens de description des objets ainsi des liens qui les relient. 

Un diagramme est une représentation graphique qui s’intéresse à un aspect précis 

du modèle .UML [21] offre 12 types de diagramme .chaque type de diagramme offrent 

une vue complète du système. 

Les diagrammes UML peuvent être classés sous deux grandes catégories [21] : 

 Les diagrammes de structure ou statique  

 Les diagrammes de comportement ou dynamique 

III.2.3.1. Représentation statique du système (structurel) :  

 Le diagramme de classes.  

 Le diagramme d'objets. 

 Le diagramme de composants 

 Le diagramme de déploiement. 

 Le diagramme de packages. 

 Le diagramme de CAS d’utilisation. 

 Le diagramme de structure composite. 

III.2.3.2. Représentation dynamique du système (comportemental): 

 Le diagramme d'activité.  

 Le diagramme de séquence.  

 Le diagramme d'état-transition.  

 Le diagramme de collaboration.  

 Le diagramme de communication. 

 

 Pour la modélisation des besoins de notre système, nous utilisons les diagrammes 

UML suivant : 

  Diagramme de cas d'utilisation, diagramme de séquence, et diagramme 

d'activité ainsi que le diagramme de classe. 

 

III.2.4. Diagramme de CAS d’utilisation  

Le Diagramme de CAS d’utilisation est le premier diagramme du modèle 

UML utilisé pour la modélisation des besoins des utilisateurs. Les cas 

d’utilisations décrivent le comportement du système étudié du point de vue de 

l’utilisateur, et décrivent les possibilités d’interactions fonctionnelles entre le 

système et les acteurs, ils permettent de définir les limites et les relations entre le 

système et son environnement. IL EST destiné à structurer les besoins des 

utilisateurs et les objectifs par rapport au système. C’est donc l’image d’une 

fonctionnalité en réponse à la simulation d’un acteur externe. [18]  

IL s'agit de la solution UML pour représenter le modèle conceptuel. [22]  

 • Les CAS d’utilisations permettent de structurer les besoins des utilisateurs et 

les objectifs correspondants d'un système.  

 • Ils centrent l'expression des exigences du système sur ses utilisateurs : ils 

partent du Principe que les objectifs du système sont tous motivés.  
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 • Ils se limitent aux préoccupations "réelles" des utilisateurs. 

 • Ils identifient les utilisateurs du système (acteurs) et leur interaction avec le 

système.  

 • Ils permettent de classer les acteurs et structurer les objectifs du système.  

 • Ils servent de base à la traçabilité des exigences d'un système dans un processus 

de développement intégrant UML.  

 

 Identification des acteurs :  

Un acteur est une entité externe qui agit sur le système, il peut consulter ou 

modifier l’état du système en mettant ou en recevant des messages susceptibles 

d’être porteurs de données. [19] 

 Dans notre application, on a deux acteurs qui interagissent avec le système 

et ce sont l’administrateur de la DOU et l’administrateur de la résidence 

universitaire 

 

 Identification des cas d'utilisations :  

Un cas d’utilisation centrent l’expression des exigences du système sur 

ces utilisateurs ils se limitent aux préoccupations « réelles » des utilisateurs ; ils 

ne présentent pas de solutions d’implémentation et ne forment pas un inventaire 

fonctionnel du système. Ils identifient les utilisateurs du système et leur 

interaction avec celui-ci. C’est est un ensemble de séquences d’actions qui sont 

réalisées par le système et qui produisent un résultat observable pour un acteur 

particulier du système, il permet de décrire ce que le futur système devra faire 

sans spécifier comment il le fera. 

 

 les cas d'utilisation de l’application : 

1. Authentification : l'application vérifie que c’est bien l'utilisateur 

(Administrateur de la résidence ou l’administrateur de la DOU) qui veut 

utiliser le système et lui donner ensuite l'autorisation d’accès. 

 

1.1 Gestion des résidences  

 ajouter un nouveau résident : pouvoir rajouter un nouveau résident par 

l’utilisateur. 

 supprimer un résident : pour supprimer un résident par l’utilisateur             

(administrateur de la R U) 

 modifier les informations : sert à modifier les coordonnées d’un 

résident et aussi par l’administrateur de la R U. 

 imprimer une quittance : pour l’impression d’une quittance contentant  

les informations d’un résident sélectionné. 

 

1.2 Gestion d’hébergement 

 Consulter les informations des résidents : l’utilisateur (de la DOU) 

peut consulter toutes les informations sur les résidents. 

 Rechercher un résident : par son id, son nom ou bien son prénom 
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 la présentation de notre diagramme de cas d'utilisation :  

 

Figure III.1- Diagramme de CAS d'utilisation 

 

III.2.5. Diagramme de séquence : 

Le diagramme de séquence suit le diagramme de CAS d’utilisation car il 

le complète. Il permet de décrire les scénarios (déroulement des traitements entre 

les éléments du système et les acteurs) de chaque cas d'utilisation en mettant 

l'accent sur la chronologie des opérations en interaction avec les objets. En 

particulier, il montre aussi les objets qui participent à l'interaction par leur "ligne 

de vie" et les messages qu'ils échangent présentés en séquence dans le temps. 

Voici quelques notions de base du diagramme : [23]  

 

 Scénario : une liste d'actions qui décrivent une interaction entre un acteur et 

le système. 

 Interaction : un comportement qui comprend un ensemble de messages 

échangés par un ensemble d'objets dans un certain contexte pour accomplir 

une certaine tâche. 

 Message : Un message représente une communication unidirectionnelle 

entre objets qui transporte de l'information avec l'intention de déclencher une 

réaction chez le récepteur. 
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III.2.5.1. Diagramme de séquence pour "authentification"   

 

Figure III.2- Diagramme de séquence du cas d'utilisation "Authentification" 

 

L’administrateur est le seul à pouvoir utiliser le système, pour cela il 

passe par la première étape qui est la vérification de son mot de passe                 

« authentification »  

Ce diagramme est la représentation du dialogue qui se fait entre l’administrateur 

et le système : 

 

 En lançant le système, l’administrateur doit saisir l’user et le mot de passe 

et c’est au système de vérifier sa validité qui affichera par la suite la page 

d'accueil et ainsi s’ouvre le système, dans le cas contraire il y’a erreur 

dans le mot de passe. 
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III.2.5.2. Diagramme de séquence pour "Ajouter" 

 

 

               Figure III.3 - Diagramme de séquence du cas d'utilisation "Ajouter" 

 

Par cette étape, l’administrateur peut rajouter un nouveau résident s’il y’a 

assez de place.  

Un dialogue s’établit entre l’administrateur, le système et le serveur (BDD) après 

la vérification de l’étape d’authentification. 

  

 L’administrateur demande l’affichage de l’interface de gestion 

résidence, la fenêtre apparait  

 L’administrateur demande l’affichage de l’interface d'ajout d’un 

résident 

 Le système vérifie s’il y’a assez de place dans la résidence 

 Si c’est le cas le système affiche la fenêtre d’ajout 

 L’administrateur saisit les données du nouveau résident et confirme 

l’ajout 

 Le système envoie donc la requête et sauvegarde les données au niveau 

de la base de données. 

 Enfin le système envoie un message indiquant la réussite de 

l’opération.   
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III.2.5.3. Diagramme de séquence pour "Supprimer" : 

 

                   Figure III.4- Diagramme de séquence du cas d'utilisation "Supprimer" 

Cette étape permet la suppression d’un résident. 

Dans ce cas, le dialogue se fait toujours entre l’administrateur, le système et la base 

de données :  

 L’administrateur demande l’interface de gestion résidence, puis c’est au 

système de l’afficher. 

 L’administrateur demande l’affichage de la liste des résidents, ensuite le 

système demande de charger la liste de la base de données, il affichera la 

liste des résidents. 

 L’administrateur sélectionne le résident et confirme la suppression, par la 

suite le système demande à la base de données d’opérer la suppression.  

 Supprimer au niveau de la base de données. 

 Le système affiche un message ‘ le résident est supprimé ‘. 
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III.2.5.4. Diagramme de séquence pour "modifier" : 

 

                Figure III.5- Diagramme de séquence du cas d'utilisation "Modifier" 

Cette étape permet de faire des modifications sur les coordonnées d’un résident. 

 Dans ce cas, le dialogue s’établit toujours entre l’administrateur, le système et la base 

de données : 

 L’administrateur demande l’interface de gestion résidence, le système 

répond par l’affichage. 

 L’administrateur demande l’affichage de la liste des résident, par la 

suite le système demande de charger la liste par la base de données, le 

système affichera la liste. 

 L’administrateur sélectionne le résident et modifier les coordonnées 

de ce résident, par la suite le système demande la modification à la 

base de données.  

 Modifier au niveau de la base de données. 

 Le système affiche un message ‘ le résident est modifié’.           
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III.2.5.5. Diagramme de séquence pour "Imprimer une quittance"  

 

Figure III.6- Diagramme de séquence du cas d'utilisation "imprimer une quittance" 

L’administrateur peut imprimer une quittance d’un résident.  

Un dialogue s’établit entre L’administrateur et le système et le serveur (BDD) 

après la vérification de l’étape précédente, celle d’authentification.  

 

 L’administrateur demande l’interface de gestion résidence 

 Le système affichera l’interface. 

 L’administrateur demande l’affichage de la liste des résident, 

par la suite le système demande de charger la liste par la base 

de données, le système l’affichera. 

 L’administrateur sélectionne le résident pour qu’il puisse 

imprimer sa quittance, le système demande de charger les 

coordonnées de résident sélectionné   au niveau de la base de 

données.  

 Charger au niveau de la base de données. 

 Le système faire apparaitre la quittance. 
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III.2.5.6. Diagramme de séquence pour "rechercher" : 

 

               Figure III.7- Diagramme de séquence du cas d'utilisation "rechercher" 

Cette étape permet de rechercher et retrouver un résident.  

 Dans ce cas, le dialogue s’établit toujours entre l’administrateur, système et base de 

données : 

 L’administrateur demande l’interface de gestion d’hébergement, le 

système répond par l’’affichage 

 L’administrateur demande l’affichage de la liste des résidents, par la 

suite le système demande de charger la liste par la base de données, 

  le système affichera la liste des résidents. 

 L’administrateur saisit l’id (num), le nom ou bien le prénom de 

résident, par la suite le système demande la recherche à la base de 

données.  

 Le système affichera le résident s’il existe.           

III.2.6. Diagramme d’activité : 

 Il donne une vision des enchaînements des activités propre à une opération ou à 

un cas d'utilisation. [24]  

Un diagramme d'activités permet de mettre l’accent sur les traitements et est 

particulièrement adapté à la modélisation du cheminement de flots de contrôle et de 

flots de données. Il indique la part prise par chaque objet dans l'exécution d'un travail. 

Il sera enrichi par les conditions de séquence. Dans la phase de conception, les 

diagrammes d’activités sont particulièrement adaptés à la description des cas 
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d’utilisation en venant, par exemple, illustrer et consolider leur description textuelle. 

Ainsi leur représentation est sous forme d’organigrammes, ce qui les rend utiles dans 

la phase de réalisation. [25][18] 

III .2.6.1. Diagramme d'activité de l'authentification : 

 

Figure III.8- Diagramme d'activité de l'authentification 

 Le diagramme d'activité d'authentification nous permet de voir les 

comportements internes du système, lors du démarrage de l'application par 

l'utilisateur, le système lui affiche le formulaire d'authentification, après que le mot 

de passe soit saisit le système vérifie sa validité et affiche la page d'accueil, et 

déverrouille le système sinon il affiche un message d'erreur. 
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III .2.6.2. Diagramme d'activité d'ajout :  

 

             Figure III.9- Diagramme d'activité d'ajout 

Après une demande d'ajout par l'utilisateur, le système vérifie s’il y ‘a assez de 

place, si c’était le cas il affiche donc  l’interface d'ajout pour qu'il puisse saisir les 

données et confirmer l’enregistrement au niveau de la base de données. 
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III .2.6.3. Diagramme d'activité de suppression :  

 

Figure III.10- Diagramme d'activité de suppression 

Après une demande de suppression d’un résident par l'administrateur, le système 

lui affiche la liste des résidents pour qu'il puisse sélectionner, et confirmer la 

suppression au niveau de la base de données. 
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III .2.6.4. Diagramme d'activité de modification :  

Après une demande de modification des coordonnées d’un résident par 

l'administrateur, le système affichera la liste des résidents pour qu'il puisse 

sélectionner, et modifier les coordonnées, par la suite confirmer la modification au 

niveau de la base de donnée.  

 

Figure III.11- Diagramme d'activité de la Modification 
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III .2.6.5. Diagramme d'activité d’impression des quittances :  

 

          Figure III.12- Diagramme d'activité de l’impression d’une quittance 

Après une demande d’impression de quittance d’un résident par l'administrateur, 

le système lui affiche la liste des résidents pour qu'il puisse sélectionner, et confirmer 

l’impression de quittance. 

 

III .2.6.6. Diagramme d'activité de la recherche :  

Après une demande de recherche d’un résident par l'administrateur, le système lui 

affiche la liste de tous les résidents pour qu'il puisse saisir l’id, le nom ou bien le prénom, 

et le système le lui affiche s’il existe bien sûr. 
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Figure III.13- Diagramme d'activité de la recherche 

 

 

III .2.7. Diagramme de classe :  

Le diagramme de classe constitue un élément très important de la modélisation : 

il permet de définir quelles seront les composantes du système final. [26] 

  Classes intervenant dans le système. Une classe décrit les responsabilités, le 

comportement et le type d’un ensemble d’objets, les éléments de cet ensemble sont 

les instances de la classe.  

III.2.7.1 L’utilisation du diagramme de classe   :  

Le diagramme de classe est un schéma utilisé en génie logiciel pour présenter les 

classes et les interfaces d’un système ainsi que les différentes relations entre celle-ci. 

Ce diagramme fait partie de la partie statique d’UML car il fait abstraction des aspects 

temporels et dynamiques. 

 

 

III.2.7.2 Identification des classes : 

 Une classe est une description d'un groupe d'objets partageant un ensemble 

commun de propriétés (les attributs), de comportements (les opérations) et de 

relations avec d'autres objets (les associations et les agrégations). [22]  
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Une classe contient :  

 Des attributs :(ou champs, ou variables d'instances) : Les attributs d'une classe est 

une caractéristique d’un objet, décrivent la structure de ses instances (les objets). Un 

attribut souligné correspond à un attribut de classe [27]. 

 Des méthodes :(ou opérations de la classe) : Les méthodes décrivent les opérations 

qui sont applicables aux instances de la classe. C’est un service dont un objet peut 

demander l’exécution.  

 La Multiplicité : sert à compter le nombre minimum et maximum de possibilité que 

chaque classe contient dans la relation liant deux ou plusieurs classes. Une 

agrégation : Il s'agit d'une relation entre deux classes, spécifiant que les objets d'une 

classe sont des composants de l'autre classe. C’est donc une association qui, 

lorsqu'elle est lue dans un sens signifie "est une partie de" et lorsqu'elle est lue dans 

l'autre sens elle signifie "est composé de". 

   

        Figure III.14- Diagramme de classes 
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III.3 Conclusion  

Ce chapitre était consacré à l’analyse et la conception de notre application en 

utilisant la modélisation UML. On a réalisé ces démarches qui concernent les 

fonctionnalités et les traitements de chaque partie de notre application ou chacune de ces 

parties est illustrée par un ou plusieurs diagrammes appropriés.   
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IV.1 Introduction 

Après les études théoriques et préliminaires menées précédemment nous allons 

entamer le volet pratique de notre projet. Nous définirons les étapes de réalisation, et la 

mise en œuvre de notre système de gestion des résidences universitaires. Nous 

commencerons par une brève présentation des outils de développement utilisés. Et nous 

terminerons par l’implémentation de notre système. 

IV.2 Langage utilisé :   

Langage JAVA, C'est un langage de programmation orienté objet, développé par 

Sun Microsystems depuis racheté par Oracle Corporation. Il permet de créer des logiciels 

compatibles avec de nombreux systèmes d'exploitation (Windows, Linux, Macintosh, 

Solaris). Java donne aussi la possibilité de développer des programmes pour téléphones 

portables et assistants personnels. Enfin, ce langage peut être utilisé sur internet pour des 

petites applications intégrées à la page web (applet) ou encore comme langage serveur 

(jsp) [28].   

 

         

Figure IV. 1 : java logo 

 

IV.3 Les outils de développement :   

IV.3.1 Java Développement Kit (JDK) :  

C'est un kit de développement java qui fournit les outils au packages nécessaire 

pour le développement et le test de programmes écrits dans le langage de développement 

JAVA [28] 
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IV.3.2 Netbeans IDE :  

C’est un environnement de développement intégré (EDI) pour Java, placé en open 

source par Sun en juin 2000. En plus de Java, NetBeans permet également de supporter 

différents autres langages, comme Python, C, C++, XML, Ruby, PHP et HTML. Il 

comprend toutes les caractéristiques d'un IDE moderne (éditeur en couleur, projets multi-

langage, refactoring, éditeur graphique d'interfaces et de pages Web) [29].   

 

 

Figure IV.2 : Netbeans logo 

 

 

IV.3.3 Connecteur JDBC (Java Database Connectivity) PostgreSQL :  

JDBC est une interface de programmation créée par Sun Microsystems -depuis 

racheté par Oracle Corporation-, pour les programmes utilisant la plateforme Java. Elle 

permet aux applications Java d'accéder par le biais d'une interface commune à des 

sources de données pour lesquelles il existe des pilotes JDBC. Normalement, il s'agit 

d'une base de données relationnelle, et des pilotes JDBC sont disponibles pour tous les 

systèmes connus de bases de données relationnelles [30].   

 

IV.3.4 PostgreSQL 

         PostgreSQL est un système de gestion de base de données relationnelles 

objet(SGBDRO) 

Fonctionnant sur diverses plates formes matérielles sous différents systèmes 

d’exploitation. 

 

PostgreSQL est largement considéré comme le système de base de donnée non 

commercial      le plus avancé. Il dispose de nombreuses fonctionnalités que l’on ne 

rencontre   que dans des produits commerciaux lourds. 

Ce SGBD est un projet open source, ce qui signifie qu’on peut obtenir son code 

source, l’utiliser et le modifier afin qu’il satisfasse nos besoins personnel, librement sans 

subir les restrictions des logiciels propriétaires. 

  

 

  Figure IV.3 : PostgreSQL logo 
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IV.4 La conception de la répartition de la base de données  

Notre projet consiste à développer un système dont les données sont intégrées dans un 

environnement réparti dont lequel nous allons essayer de résoudre les problèmes de 

localisation suivants : 

 La redondance des données : Les informations des résidents se trouvent dans 

les tous les sites (Direction des œuvres universitaire et les résidences 

universitaires).  

 Difficultés de gestion : Les traitements entre la Direction des œuvres 

universitaire et les résidences universitaires.  

 Perte de temps : l’échange des informations se déroulait d’une façon manuelle 

entre les deux organisations par le biais des courriers électroniques, des faxes, 

…etc.  

La répartition de notre base de données se base sur deux techniques la technique de 

fragmentation et la technique de la réplication, dans la première technique la question qui 

se pose c’est : Comment Fragmenter ? Et qu’elle approche on utilise ? Donc avant de 

choisir la technique de fragmentation utilisée il faut déterminer les requêtes distantes les 

plus utilisées puis choisir la technique à partir de ces requêtes. 

 

 Fragmentation :  

La fragmentation constitue la principale phase de la conception d'une base de 

données répartie. Dans notre étude, la question posée c’est quelles sont les tables et les 

données qui seront partagées entre la Direction les résidences ? En respectant les 

contraintes suivantes pour la répartition :  

Chaque site doit être indépendant et avoir ses propres données.  

La Direction des œuvres universitaires peut accéder aux données des résidences 

instantanément pour faire des consultations. 

 Les résidences ont le même schéma conceptuel. La Direction est représentée par 

le même schéma des résidences universitaires. 

 Dans notre cas nous allons appliquer la technique de répartition horizontale où 

Nous avons décomposé la base de données globale de la Direction après la saisie affiliés 

vers les résidences correspondants à travers une approche de conception descendante 

définit comme suit : 
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Figure IV.4 : approche descendante 

 

La réplication repose sur le concept de propagation des mises à jour. Une mise à jour 

effectuée sur l’une des copies de la base de données doit prendre effet sur toutes les autres 

copies. 

IV.5 Implémentation 

Dans cette section on vise à expliquer le contenu fonctionnel du travail réalisé.  

On a mis en place deux systèmes, un système central au niveau de la DOU (direction des 

œuvres universitaires) et un autre qui sera installé dans chaque résidence universitaire.  

 

 La figure IV.5 c’est la première fenêtre, Après le lancement du système 

l’authentification est obligatoirement demandée aux utilisateurs. 

 

                                     Figure IV.5 : l’authentification de notre système 
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 Après une authentification réussite, la page d’accueil des systèmes installés au niveau 

des résidences est déverrouillée  

 

 

Figure IV.6 : la page d’accueil au niveau des résidences 

 

Sur le côté gauche de l’écran (figure IV.6) on trouve dans la barre de menu des boutons 

permettent à l’utilisateur les fonctionnalités suivantes :  

① L’authentification 

② Page d’accueil  

③Accès à la gestion des résidences 

④Dossier  

⑤À propos  

⑥Déconnexion 

⑦Quitter  

 

 

 dans La fenêtre ci-dessous (figure IV.7) illustre la gestion des résidences. l’utilisateur 

aura la possibilité d’ajouter un résident (figure IV.8), modifier les informations d’un 

résident (figure IV.9) si non le supprimer. Plus l’impression des listes résidents (figure 

IV.10) et des quittances qui contiennent les coordonnés de chaque résident (figure IV.11). 
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        Figure IV.7 : gestion des résidences  

 

 

 

        Figure IV.8 : ajouter un résident 



Chapitre IV                                                                                                Implémentation 

   

 

Page | 57  

 

 

Figure IV.9 : modifier les informations d’un résident 

 

 

        Figure IV.10 : la fiche d’inscription d’un résident 
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Figure IV.11 : la liste des résidents 

 La Figure IV.12 présente le dossier d’inscription exigé pour acquérir une chambre     

 

Figure IV.12 : dossier d’inscription 
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 En se déconnectant, le système ferme la session active et verrouille les boutons et 

donne la main à une nouvelle authentification (Figure IV.13). cette fenêtre se trouve 

dans les deux systèmes (niveau de la DOU et de RU). 

 

 

     Figure IV.13 : Déconnexion 

  Concernant le système installé au niveau de DOU, l’utilisateur aura seulement la 

possibilité de consulter les listes des résidents dans l’ensemble des résidences (Figure 

IV.15) et la recherche d’un résident. 

 

 La Figure IV.14 présente la page d’accueil du système installé au niveau de DOU 
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Figure IV.14 la page d’accueil au niveau de DOU 

Sur le côté gauche de l’écran (figure IV.14) on trouve dans la barre de menu des boutons 

permettent à l’utilisateur les fonctionnalités suivantes :  

① L’authentification 

② Page d’accueil  

③ Accès à la gestion d’hébergement (cas de fragmentation) 

④ Accès à la gestion des résidences (cas de réplication) 

⑤ Etude de performance   

⑥ Les œuvres   

⑦ À propos  

⑧ Déconnexion 

⑨ Quitter  

 

 dans La fenêtre ci-dessous (figure IV.15) illustre la gestion d’hébergement. l’utilisateur 

(De la DOU) aura la possibilité consulter la liste des résidents (figure IV.15), et de faire 

la recherche  d’un résident par son id (num), son nom et son prénom (figure IV.16)  
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 Figure IV.15 : gestion d’hébergement 

 

 

 La figure IV.16 illustre la fenêtre de la recherche d’un résident (par son id, nom, ou son 

prénom). 

 

 

Figure IV.16 : recherche d’un résident 
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 La figure ci-dessous (Figure IV.17) montre le temps écoulé pour répondre à la requête  

dans le cas de fragmentation (cercle jaune).  

 

 

 

                   Figure IV.17 : fenêtre du temps écoulé dans la fragmentation 

 La figure ci-dessous (Figure IV.18) montre le temps écoulé pour répondre à la requête   

dans le cas de réplication (illustrer dans la petite fenêtre de dialogue  de gestion des 

résidences. 

 

Figure IV.18 : fenêtre du temps écoulé dans la réplication 

 



Chapitre IV                                                                                                Implémentation 

   

 

Page | 63  

 

 La Figure IV.19 présente une étude comparative des performances des deux approches 

réplication et celle de fragmentation 

  

 

 

Figure IV.19 : études de performance 
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 La Figure IV.20 présente les œuvres universitaires et les services offerts par les services 

de DOU.   

 

                Figure IV.20 : fenêtre brochure d’inscription 

 

 La figure ci-dessous (figure IV.21) se trouve dans les deux applications (DOU et 

RU)  

 

 

Figure IV.21 fenêtre à propos 
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IV.6 Etude de performances des deux approches (Coût)  

Afin de comparer la performance de chaque approche, Nous prenons un exemple réel 

pour chaque approche et on calcule chaque fois le temps écoulé   

 La fragmentation horizontale  

Coût global = [coût (Entrée/Sortie) + coût(Processeur) + coût(Communication) + coût 

(Transfert des données)] =24 secondes    

 

 La réplication : 

Coût global = [coût (Entrée/Sortie) + coût(Processeur) + coût(Communication) + coût 

(Transfert des données)] =4 secondes 

 Coût (Transfert des données)] =0 secondes (pas d’accès réseaux)   

On peut remarquer que la différence entre les temps écoulés, la fragmentation prend 

beaucoup de temps par rapport à la réplication.   

 

IV.7 Conclusion 

Dans ce dernier chapitre, nous avons présenté les aspects pratiques liés à la 

réalisation de l'application de gestion de l'hébergement des résidences universitaires à 

savoir l'environnement du travail réseau.  
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Conclusion générale  

En fin de ce mémoire, nous pouvons affirmer que nous avons pu atteindre notre 

objectif fixé de notre thème « Etude des performances des BDR pour l’approche en mode 

de réplication et l’approche en mode de fragmentation (Application à la Gestion 

d’hébergement des Résidences Universitaires de Tiaret) »; à l’aide des techniques de 

répartition et faire une étude comparative entre eux, ce qui nous a permis d’échanger les 

informations entre la direction et les résidences. Notre effort a été focalisé sur le service 

d’hébergement de la direction des œuvres universitaires.  

 

 

 

Nous avons configuré un schéma de bases de données réparties de la direction des 

œuvres universitaires -Résidences universitaires basé sur la technique de fragmentation 

horizontale et la technique de réplication à l’aide d’une conception descendante, ces 

traitements vont permettre à la D.O.U de contrôler à distance en permanence les données 

de ses résidences. 

 

 

 

Le résultat obtenu de l’étude de performance des deux techniques (l’approche en 

mode réplication et l’approche en mode fragmentation) a montré que la fragmentation 

est plus lente que la réplication mais cette dernière présente le problème de mise à jour. 

De ce fait, la fragmentation nous semble plus performante vu les résultats expérimentaux. 

 

Les perspectives ouvertes suite à notre travail peuvent être : 

 

Le déploiement de notre application au niveau de la DOU, qui peut 

dégager des détails techniques ou conceptuels permettant l’amélioration 

de notre système. 

 

L’intégration davantage de services (bourse, budgets et comptabilités, 

etc.). 

 

La généralisation de l’application sur d’autres services de l’université 

(scolarité,   etc.). 

 

Concevoir et réaliser un réplicateur au niveau de la DOU pour la 

propagation de mise à jour sur les différents sites (cas de réplication).  

 

 

 

 

 

 

 

http://moodle.univ-tiaret.dz/mod/pfe/view.php?id=615&sujetid=105&viewall=0
http://moodle.univ-tiaret.dz/mod/pfe/view.php?id=615&sujetid=105&viewall=0
http://moodle.univ-tiaret.dz/mod/pfe/view.php?id=615&sujetid=105&viewall=0
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