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1 - Localisation de la formation 
 

Localisation de la formation : 

 

ESTIN – École supérieure en Sciences et Technologies de l’Informatique et du 

Numérique 

 

Tél :(213) (0) 34 82 49 09 Fax : (213) (0) 34 82 49 16 

 

Département : 

 

Second Cycle 

 

Responsable de la formation : 

 

Dr  Farid KACIMI 

 

Tél :(213) (0)773707006    E-mail : kacimi@estin.dz 

 

Adresse : 

 

École supérieure en Sciences et Technologies de l'Informatique et du Numérique, 

Campus Amizour, Bejaia, Algérie 

 

Site Web : 

 

http://www.estin.dz 

 

Références d’habilitation : 

 

Décret exécutif n° 20-235 du 3 Moharram 1442 correspondant au 22 août 2020. 

   

2 - Partenaires extérieurs 
 

Établissement partenaires : 

● Université Abderrahmane Mira de Bejaia 

● ESI Alger 

● ESI Sidi Bel Abbes  
 

Conventions à établir avec le secteur socio-économique : 

● Administration Publique (Collectivités locales, Services de sécurité, protection 
civile etc.)   

● Entreprise Portuaire de Béjaia 

● Algerie TELECOM 

● Opérateurs de réseau mobile (Mobilis, Djezzy, Ooredoo)  

● SONELGAZ 
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● SONATRACH 

● Banques (BNA, CPA, BADR, etc.) 

● Administration Judiciaire 

● Général Emballage 

● Entreprises Agro-Alimentaires (CEVITAL, Laiterie Soummame, DANONE 
Djurdjura Algérie, CANDIA, etc.)  

● Etc. 
 

Coopération internationale : 

● Ecole Centrale de Paris, France  

● Ecole Centrale de Marseille, France 

● Institut National des Sciences appliquées (INSA) de Lyon, France 

● Université de Paris Est Créteil, France  

● Université de Lille 1, France 

● Université de Brest, France 

● ENSEEIHT Toulouse, France 

● UTC de Compiègne, France 

● University College Dublin, Ireland  

● Université Outaouais, Québec  

● RMIT, Melbourne, Australie 

● Université de Nantes, France  

● Université d’Artois, France  

● Université d’Illinois à Chicago, Etats-Unis 

● Université Clermont-Ferrand, France   

● Université Nancy, France  

 
3 – Contexte et objectifs de la formation 
A – Position du projet 
 

Intitulé du parcours :  

 

INGÉNIEUR "Informatique" 

 

Intitulé de la spécialité : 

Intelligence Artificielle et Data Science 
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B - Objectifs de la formation 

Les compétences en Intelligence Artificielle (IA) et en Data Science (DS) sont de plus en 

plus recherchées, en particulier, dans les domaines du numérique, l’industrie, le marketing, 

la finance, la santé, le transport, l’environnement, etc. L’augmentation notable des offres 

d’emploi dans ces domaines illustre bien cet engouement, faisant de l’IA et du DS un 

secteur indéniablement porteur. 

 

L'École supérieure en Sciences et Technologies de l'Informatique et du Numérique 

(ESTIN) formera des compétences pluridisciplinaires capables de stocker, extraire, 

analyser et exploiter de gros volumes de données pour des objectifs 

professionnels/académiques multiples: aide à la décision, évaluation, optimisation, 

prédiction, etc.  

 

Le cursus de la formation s’inscrit dans le contexte du processus de transformation 

numérique de notre pays. Il est composé de cinq années d’études. Deux années de 

classes préparatoires qui permettront aux élèves d’acquérir de solides connaissances en 

mathématiques et en informatique, une année de tronc commun incluant des 

enseignements sur les fondements de l’intelligence artificielle, les Big Data, les 

technologies émergentes du numérique, etc. Enfin, deux années de spécialisation en 

Intelligence Artificielle et Data Science. La formation se termine par un stage de fin de 

cycle d’une durée de six mois dans des entreprises ciblées. 

 

À la suite d’un cursus en IA et DS, l’élève-ingénieur pourrait se lancer dans l'un des métiers 

suivants : 

▪ Chef projet numérisation 

▪ Chef de projet Big Data  

▪ Consultant Analytics 

▪ Data Designer 

▪ Data Engineer 

▪ Data Scientist 

▪ Développeur Big Data  

▪ Ingénieur IA  

▪ Etc.  

 

C. Profils et compétences visés  

L’objectif principal de ce parcours est de permettre aux futurs élèves-ingénieurs d’acquérir 

des connaissances en Sciences du Numérique (Intelligence Artificielle et Data Science) 

pour mettre en œuvre des solutions adaptées au marché de l’emploi dans des domaines 

ciblés.  

 

Les quelques métiers visés à court et moyen termes par cette formation sont décrits dans 

le tableau suivant : 
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Les domaines métiers visés Les retombés en termes de compétences  

 
 
 
 
1. Santé publique 

 

 
- Numériser le dossier patient et le système 
d’information hospitalier (Smart Healthcare) ; 
- Prédire des situations de crise sanitaire en exploitant 
les techniques d’apprentissage machine ;  
- Mettre en œuvre des systèmes d’aide au diagnostic 
médical ; 
- Développer de nouvelles méthodes d’imagerie 
médicale et de télémédecine. 

 
 
 
2. Secteur industriel 

 
- Numériser les processus métiers du secteur industriel 
pour la prise de décision intelligente (Smart Decision 
Making); 
- Faire de la maintenance prédictive ; 
- Développer des Robots et Automates intelligents ; 
- Développer des systèmes intelligents tels que SCADA 
pour améliorer le processus de production. 

 
 
3. Entreprise économique 

 
- Numériser les processus métiers des entreprises ;  
- Utiliser l’IA pour aider à mieux cibler les clients ; 
- Analyser les gros volumes de données liés aux clients 
pour comprendre les tendances du marché. 

 
4. Finance (banques et 
assurances) 

 
- Numériser les flux financiers ; 
- Evaluer les risques en utilisant l’IA ; 
- Détecter les fraudes en utilisant l’apprentissage 
machine; 
- Optimiser les offres/relations clients. 

 
5. e-gouvernance 

 
- Numériser les processus métiers de l’administration 
publique (collectivités locales, institution judiciaire, 
éducation, formation professionnelle, la défense, les services 
de sécurité, etc.) ; 
- Accompagner l’administration publique pour offrir 
les services numériques aux citoyens ; 
- Mettre en place des systèmes intelligents d’aide à la 
décision pour l’administration publique ; 

 

D – Potentialités régionales et nationales d'employabilité 
 

Secteurs d’activité : 
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La formation d’élèves-ingénieurs en IA et DS répond à la demande extrêmement forte en 

termes de compétences dans les différents domaines liés aux technologies émergentes 

du numérique, Intelligence Artificielle et Data Science. Cette formation permettra aux 

élèves-ingénieurs d'accéder au plus haut niveau de connaissance académique dans le 

domaine de IA & DS, en matière de recherche mais aussi dans une dimension d’insertion 

professionnelle. Outre une formation à la recherche fondamentale et/ou appliquée via une 

immersion dans les entités de recherche en Algérie, cette spécialité vise également à 

permettre aux élèves-ingénieurs de s'intégrer dans de grandes entreprises, telles que 

SONATRACH, CEVITAL, Algérie TÉLÉCOM, etc. ou les accompagner à la création de 

leurs propres entreprises dans le cadre de la maison Entreprenariat. 

 

Contextes régional et national d'insertion professionnelle : 

 

▪ Tissu industriel national (public et privé) 

▪ Entreprises Nationales (publiques et privées) 

▪ Établissements d’enseignement et entités de recherche scientifique 

▪ Administration publique (collectivités locales, institution judiciaire, éducation, 
formation professionnelle, la défense, les services de sécurité, etc.) 

▪ Banques 

▪ Etablissements de santé (publics et privés) 

 
E. Organisation générale de la formation 
 

Le parcours pédagogique : 

La durée de formation conduisant au diplôme d’Ingénieur est de six semestres constitués 

d’une formation encadrée (2070h) et d’une formation dirigée (2405h) totalisant les 4475h 

soit 180 crédits. 

Formation Encadrée 

Unité 
d’enseignemen

t 

Nombre de 
Modules 

Volume 
horaire 

Crédit % en crédits 
pour chaque 

UE 

Total 

UE 
Fondamentale 

20 1237h30 90 60% 
 

40 
modules 
2070 h 

UE 
Méthodologiqu

e 
15 720 h 45 30% 

UE  
Découverte 

3 67h30 9 6% 

UE 
Transversale 

2 45 h 6 4% 

 

 

 

Heures S1 S2 S3 S4 S5 Total 

Cours 180h 180h 180h 202h30 180h 922h30 44.56% 
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TD 157h30 135 h 112h30 112h30 90 h 607h30 29.35% 

TP 90 h 90 h 90 h 112h30 157h30 540h00 26.09% 

Total 427h30 405 h 382h30 427h30 427h30 2070h00 100% 
 

 

 

Formation Dirigée 

Nature Volume horaire Total 

Travail 
Personnel 

1937h30 80.56% 

2405 h 

Visite de sites 
industriels  

67h30 2,81 % 

Stages en 
entreprise 

250 h 10,39% 

PFE 100 h 4.16% 

Séminaires et 
workshops 

50 h 2.08% 

La formation encadrée est composée de 40 modules, soit 2070 heures.  

L'enseignement est réparti en quatre Unités d'Enseignement (U.E.) par semestre. Chaque 

Unité d’Enseignement comprend des Cours Magistraux (CM), des Travaux Dirigés (TD) et 

des Travaux Pratiques (TP). 

 

La formation dirigée est composée de projets tutorés, stages et séminaires dont l’objectif 

est de placer les élèves en situation d'autonomie et d’application des compétences acquises 

au cours de la formation.  

 

Conditions d'accès et de progression : 

Selon la réglementation en vigueur, le recrutement national dans la spécialité est ouvert aux 

élèves des écoles supérieures et aux élèves licenciés des universités admis au concours. 

 

Modalités d'évaluation et critères de progression : 

 

▪ Contrôle de connaissances semestrielles 

▪ Examen oral 

▪ Séminaires et workshops 

▪ Évaluation des rapports de stages 

▪ Évaluation des travaux personnels 
 

 
F – Indicateurs de performance attendus de la formation 

Toute formation doit répondre aux exigences de l’assurance qualité. À ce titre, pour mieux 

apprécier les performances attendues de la formation IA/DS, il est proposé un certain 
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nombre de mécanismes pour évaluer et suivre le déroulement des enseignements, les 

programmes de la formation, les relations élève/enseignant et élève/administration, 

l’employabilité des diplômés ainsi que les appréciations des partenaires économiques quant 

à la qualité des diplômés recrutés et/ou des enseignements dispensés. 

Les modalités d'évaluation peuvent être concrétisées par des enquêtes, des suivis des 

élèves en formation et des sondages auprès des élèves en insertion professionnelle. 

Toute étude, enquête ou manifestation fera ensuite l'objet d'un rapport qui sera diffusé et 

archivé. 

 

Évaluation du déroulement de la formation : 

En plus des réunions ordinaires du comité pédagogique, une évaluation des enseignements 

par les élèves est réalisée semestriellement. Elle impliquera les enseignants et les élèves 

des différentes promotions afin de débattre des problèmes éventuellement rencontrés, des 

améliorations possibles à apporter aux méthodes d'enseignement en particulier et à la 

formation en général. 

L’école désignera un enseignant médiateur auprès des élèves qui sera chargé d’assurer 

une médiation enseignant/élèves pour solutionner des problèmes critiques ou urgents qui 

peuvent éventuellement apparaître. 

À cet effet, il est proposé ci-dessous une liste plus ou moins exhaustive sur les indicateurs 

et les modalités envisagées pour l'évaluation et le suivi de cette formation par le comité 

pédagogique : 

 

En amont de la formation : 

▪ Nombre d'élèves ayant choisi cette offre (Rapport offre/demande). 

▪ Rapport entre la capacité d'encadrement et le nombre d'élèves demandeurs de 
cette formation. 

▪ Évolution du nombre de demandes d'inscription à cette offre au cours des années 
antérieures. 

Pendant la formation : 

▪ Régularité des réunions des comités pédagogiques et archivage des procès-
verbaux. 

▪ Inventaire des problèmes récurrents soulevés pendant ces réunions et non résolus. 

▪ Validation des propositions de projets de fin de cycle au cours d'une réunion de 
l'équipe de formation. 

 

En aval de la formation : 

▪ Nombre et taux de réussite des élèves inscrits dans cette option. 

▪ Récompense et encouragement des meilleurs élèves. 

▪ Nombre et taux de déperdition (échecs et abandons) des élèves inscrits dans cette 
option. 

▪ Les causes d'échec des élèves sont répertoriées. 

▪ Organisation de séances de rattrapage à l'encontre des élèves en difficulté. 
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▪ Des alternatives de réorientation sont proposées aux élèves en situation d'échec. 

▪ Nombre et taux des élèves issus de cette formation qui obtiennent leurs diplômes 
dans des délais raisonnables. 

▪ Nombre, taux et qualité des élèves issus de cette formation qui poursuivent leurs 
études en Doctorat. 

▪ Enquête sur le taux de satisfaction des élèves sur les enseignements et les 
méthodes d'enseignement. 

▪ Qualité des élèves issus de cette formation qui obtiennent leur diplôme (critères de 
qualité à définir). 

 

Évaluation du déroulement des programmes et des cours 

Les enseignements dispensés durant ce parcours feront l'objet d'une évaluation régulière 

(semestrielle ou triennale) par l'équipe de formation de l’école et sera ensuite adressée, à 

la demande, aux différentes instances, telles que le Comité Pédagogique National des 

Écoles en Sciences et Technologies, les Conférences Régionales, etc.  

Un système d’évaluation des programmes et des méthodologies d’enseignement est alors 

mis en place en se basant sur les indicateurs suivants : 

▪ Les salles pédagogiques sont équipées de matériels-supports à l'amélioration 
pédagogique (systèmes de projection (data shows), connexion wifi, etc.). 

▪ Laboratoires pédagogiques disposant des équipements nécessaires en adéquation 
avec le contenu de la formation. 

▪ Existence et utilisation de l’intranet au niveau des laboratoires pédagogiques et 
centre de calcul. 

▪ Existence de logiciels anti-virus et logiciels pédagogiques au niveau des laboratoires 
pédagogiques et centre de calcul. 

▪ Contrats de maintenance des moyens informatiques avec des fournisseurs. 

▪ Formation du personnel technique sur les moyens informatiques et matériels 
pédagogiques. 

▪ Existence d'une plate-forme d'enseignement numérique dans laquelle les cours, TD 
et TP sont accessibles aux élèves et leurs questionnements solutionnés. 

▪ Les mémoires de fin de cycle sont numérisés et disponibles. 

▪ Taux de rénovation et d'utilisation du matériel pédagogique. 

▪ Nombre de TPs réalisés ainsi que la multiplication du genre de TP par matière 
(diversité des TPs). 

▪ Accès facile à la bibliothèque (nombre suffisant de places à la bibliothèque, accès à 
distance aux ouvrages en réseaux internes et externes, horaires d'ouverture en dehors des 
horaires d’enseignement, etc.). 

▪ Nombre et taux d'acquisition des ouvrages par la bibliothèque de l'établissement en 
rapport avec le domaine de l’IA et des sciences de données. 

▪ Taux d’utilisation des ouvrages, disponibles dans la bibliothèque de l'établissement, 
en rapport avec la spécialité IA et sciences de données. 

▪ Adéquation des programmes aux besoins industriels et propositions de mise à jour. 

▪ Implication d’intervenants professionnels dans l’enseignement (visite de l'entreprise, 
cours/séminaire assurés par des professionnels sur un aspect intéressant l'entreprise mais 
non pris en charge par la formation, etc.). 

▪ Implication des professionnels dans la confection ou l’amendement d'une matière ou 
partie d'une matière d'enseignement (cours, TP) selon les besoins industriels. 

▪ Ouverture de nouvelles formations Master en relation avec la spécialité en question. 
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Insertion des diplômés : 

Il sera créé un comité de coordination, composé des responsables de la formation et des 

membres de l'administration, qui sera principalement chargé du suivi de l'insertion des 

diplômés de la spécialité dans la vie professionnelle. Par ailleurs, ce comité aura pour 

mission de :  

▪ Constituer un fichier de suivi des élèves diplômés de la filière ; 

▪ Recenser et/ou mettre à jour les potentialités économiques et industrielles existantes 
au niveau régional et national ; 

▪ Anticiper et susciter de nouveaux métiers en relation avec la spécialité en association 
avec les acteurs économiques (la chambre de commerce, les différentes agences de 
soutien à l'emploi, les différents opérateurs économique publics et privés, etc.) ; 

▪ Participer à toute action concernant l'insertion professionnelle des diplômés 
(organisation de manifestations avec les opérateurs socio-économiques). 

Pour mener à bien ces missions, ce comité aura toute latitude d’effectuer ou diligenter une 

quelconque étude ou enquête sur l'emploi et le post-emploi des diplômés. 

Ci-après, une liste d'indicateurs et de modalités qui pourraient être envisagés pour évaluer 

et suivre ce projet : 

 

Insertion professionnelle des diplômés : 

 

A long terme, une commission sera mise en place pour avoir un retour sur l’insertion 

professionnelle des diplômés. Voici la liste non exhaustive des indicateurs qui seront pris 

en charge : 

▪ Taux de recrutement des diplômés dans un poste en relation directe avec la 
formation. 

▪ Possibilité de recrutement dans différents secteurs en relation avec DS/IA. 

▪ Recrutement des diplômés dans des secteurs en lien indirect avec le domaine de 
l’IA et des sciences de données. 

▪ Nature des emplois occupés par les élèves à la fin de leurs études (Diversité des 
débouchés) 

▪ Nombre et taux d'élèves sortants de cette formation occupant des postes de 
responsabilité dans des entreprises. 

▪ Degré d'adaptation du diplômé recruté dans le milieu du travail. 

▪ Réussite des diplômés de l’école dans l'insertion professionnelle. 

▪ La vitesse d'absorption des diplômés dans le monde du travail. 

▪ Organisation de formations spécifiques à l’intention des diplômés visant à les aider 
dans la réussite aux concours de recrutement. 

▪ Disponibilité de l'information sur les postes de recrutement à l’échelle de tout le 
pays. 

▪ Potentialités implicites à cette formation pour la création d'entreprises. 

▪ Formation d'appoint sur l'entrepreneuriat dispensée. 

▪ Création de start-up par les diplômés de la spécialité. 

 

Intérêt porté par les professionnels à la spécialité : 
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La commission d’évaluation de l’insertion professionnelle des diplômés de l’école établira 

un rapport détaillé sur le Feedback de la qualité de cette formation qui sera exploité par la 

direction pour apporter des changements pertinents au programme. Parmi les indicateurs à 

prendre en considération on citera :  

▪ Degré de satisfaction des employeurs potentiels. 

▪ Intérêt porté par les employeurs à la formation sur DS/IA. 

▪ Pertinence de la spécialité pour le monde du travail. 

▪ Enquête sur l'évolution des métiers/emplois dans le domaine de la spécialité. 

▪ Pérennité et consolidation des relations avec les industriels, en particulier, à la suite 
des stages de fin de cycle. 

▪ Suivi des conventions (École/Entreprise) et évaluation des relations entre 
l'entreprise et l'école. 

▪ Organisation de manifestations scientifiques (journées ouvertes, forums, workshop) 
avec les opérateurs socio-économiques concernant l'insertion professionnelle des 
diplômés. 

 

 

4 – Moyens humains disponibles 
A - Capacité d'encadrement 

Capacité d'encadrement : 100 élèves 

B - Équipe pédagogique mobilisée pour la spécialité 
 

Nom et Prénom 
Grade Domaines de 

compétence 

Matières à enseigner 

TARI Abdelkamel 
 

Pr. 

Informatique, 

Recherche 
opérationnelle 

- Recherche Opérationnelle 
1 et 2 

- Séries chronologiques et 
Traitement de données 
avancées 

SEBAA Abderrazak 
MCA Informatique - Base de données 

distribuées 

- Bases de données NoSQL 
et Technologie Hadoop 

- Entrepôt de données et 
Big  

Data 

BELAID Ahror 
Pr. Informatique  - Base de traitement 

d’image 
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- Reconnaissance des 
formes pour l’analyse des 
images 

- Apprentissage machine  

 AZOUAOU Faical 
Pr. Informatique   - Entrepreneuriat et start 

up dans le Numérique 

- Génie Logiciel 

- Traitement automatique 
de la langue (NLP) 

KHANOUCHE 
Mohamed Essaid 

MCA Informatique - Intelligence artificielle 

- Ingénierie  de 
connaissances 

FARAH Zoubeyr 
MCA Informatique - Méthodes formelles 

- Blockchains 

EL BOUHISSI 
Houda 

 

MCA 

Informatique - Apprentissage profond 

- Apprentissage par 
renforcement 

- Ingénierie du logiciel 

- Fondements du Data 
science 

Djebari Nabil 
MCB Informatique - Théorie des langages.   

- Sécurité informatique. 

- Hacking éthique 

SADI Mustapha 
MCB Informatique -Réseaux 2 

-Systèmes, Algorithmique 
et Programmation 
Distribués 

KACIMI Farid     
MCB Informatique  Système d’exploitation  

CHELOUAH Leila 
MCB Informatique  

 Réseaux 1 

CHEKLAT Lamia 
MCB Informatique  Cloud Computing  
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AIT TALEB Samiha 
MCB Informatique Bases de données 

OUAZINE Kahina 
MCB Informatique  Base de données avancé 

BISSAM Amirouche 
MCB Electronique   Logique Mathématique 

HAMADOUCHE 
Taklit 

MCB Mathématique  Complexité des problèmes 

SOUFIT Massinissa 
MCB Mathématique  Analyse Numérique 

 KHERBACHI 
Hamid (Associé) 

Pr.  Probabilités-
Statistiques  

 Raisonnement statistique 
et inférence 

Business intelligence & 
data visualisation 

Statistiques avancées 

NASRI Akila 
MAA Mathématique - Analyse de données 

 

C - Équipe pédagogique externe mobilisée pour la spécialité 
 

L’école ESTIN envisage la mise en place de deux salles entièrement équipées en matériels 

de dernière génération pour l’enseignement à distance. Le réseau international que nous 

avons tissé depuis plus de deux décennies soutiendra les formations dispensées par des 

interventions soit en présentiel ou à distance. Voici une liste non exhaustive de 

personnalités scientifiques reconnues mondialement dans le domaine 

 

Nom et Prénom Grade Domaines de compétence 
Matières à 
enseigner 

KECHADI M. Tahar (UCD 
Dublin) 

Pr. 
Artificial Intelligence, Data 

Mining, Big Data, Distributed 
Systems, Digital Forensics 

Séminaire Fin de cycle 
Formation Doctorale 

 AHMED NACER Mohamed 
(USTHB)  

Pr. Génie Logiciel  
Génie logiciel 
Formation Doctorale 

AIT AMEUR Yamine 
(ENSEHIT, Toulouse, 
France) 

Pr. Méthodes Formelles 
Séminaire Fin de cycle 
Formation Doctorale 
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ALILI Mohamed 
(Université du Québec en 
Outaouais) 

Pr. IA, Machine Learning 
Séminaire Fin de cycle 
Formation Doctorale 

SAIS Lakhdar (Université 
Artois, France) 

      Pr. 
Complexité, Algorithmique 

avancée 
Séminaire Fin de cycle 
Formation Doctorale 

AMIRAT Yacine (Université 
Paris-Est, France) 

Pr. IA, Raisonnement, Logique floue   
Séminaire Fin de cycle 
Formation Doctorale 

BOUFAIDA Mahmoud 
(Université de Constantine 
2) 

Pr. Web sémantique 

Séminaire Fin de cycle 
Formation Doctorale 

KHEDDOUCI Hamamache 
(Université de Lyon 1, 
France) 

Pr. 
Big Data, Graphes, Réseaux 

sémantiques 

Séminaire Fin de cycle 
Formation Doctorale 

NOURINE L’Houari 
(Université de Clermont-
Ferrand, France) 

Pr. Complexité algorithmique 
Séminaire Fin de cycle 
Formation Doctorale 

TARI Zahir (RMIT-
Melbourne, Australie) 

Pr. 
Systèmes distribués, Cloud 

Computing 
Séminaire Fin de cycle 
Formation Doctorale 

DJOUDI Mahieddine 
(Université de Poitiers, 
France) 

Dr/HD
R 

Numérisation des systèmes 
éducatifs  

Technologies de 
numérisation dans les 
organisations 
Formation Doctorale 

BELLATRECHE Ladjel 
(ENSMA, Poitiers) 

Pr. 
Big Data, Bases de données 

distribuées, Ontologies 
Séminaire Fin de cycle 
Formation Doctorale 

BOUABDELLAH 
Abdelmadjid (UTC de 
Compiègne, Fance)  

Pr. Réseaux avancés 
Réseaux 2 
Formation Doctorale 

Ahcène Bounceur (UBO, 
France) 

Dr/HD
R 

Réseaux mobiles 
Séminaire Fin de cycle 
Formation Doctorale 

 
D - Synthèse globale des ressources humaines mobilisées pour la spécialité 
 

Grade Effectif Interne Effectif Externe Total 

Professeurs 03 12 15 

Maîtres de Conférences (A) 04 01 07 

Maîtres de Conférences (B) 10 00 10 

Maître Assistant (A) 01 00 01 

Maître Assistant (B) 05 01 06 

Personnel technique et de 
soutien 

06 00 06 

Total 39 10 49 
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5 - Moyens matériels spécifiques à la spécialité 
A - laboratoires pédagogiques et équipements 

● Centre de Calcul 

● Salle EAD (Enseignement à Distance) 

● Salle multimédia de Langues  

 

B - Terrains de stage et formations en entreprise 
 

Lieu du stage Nombre 
d’élèves 

Durée du stage 

CHU Khelil AMRANE  10 2 mois 

NAFTAL 10 2 mois 

CEVITAL 10 2 mois 

Algerie TELECOM  10 2 mois 
Ooredoo Algérie 10 2 mois 

Optimum Telecom Algérie (Djezzy) 10 2 mois 
Mobilis ATM 10 2 mois 

SONELGAZ 10 2 mois 
SONATRACH 10 2 mois 

Administration publique 10 2 mois 
   

 

C - Documentation disponible au niveau de l'établissement 
 

L’école dispose d’un fond documentaire initial composé de 200 ouvrages et une opération 
d’acquisition d’ouvrages sera lancée dans le cadre de l’exercice budgétaire 2021.  Par 
ailleurs, l’école ESTIN a mis en place une bibliothèque numérique alimentée par les 
enseignants intervenants dans la formation. 

Les élèves de l’ESTIN sont également autorisés à accéder à la bibliothèque centrale de 
l’Université Abderrahmane MIRA de Béjaia, en attendant la mise en place de la bibliothèque 
centrale de l’école. 

 

D - Espaces de travaux personnels et TIC disponibles au niveau de l’école 
 

Type de logistique Description 

Locaux pédagogiques 

- 02 amphithéâtres de capacité 250 places 

- 02 amphithéâtres de capacité 400 places 

- 06 amphithéâtres de capacité 300 places 

- 25 salles de travaux dirigés de 40 places 

- 29 salles de travaux pratiques de 20 places 

- 01 salle de conférence de capacité 180 

places 

- 01 Auditorium de capacité 500 places 
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Laboratoires/projets/ 
équipes de recherche de 
soutien à la formation 

- Laboratoire d’Informatique et des 

Technologies Avancées du Numérique (LITAN). En 

cours d’Agrément.  

- Laboratoire d’Informatique Médicale (UAM 

de Béjaia) 

Bibliothèque 

- Salle de lecture centrale d’une capacité de 

700 places 

- Salle Internet 

 

De plus, une mutualisation des infrastructures est prévue avec l’université Abderrahmane 

MIRA de Béjaia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II – Fiches d’organisation semestrielle des enseignements de la spécialité 
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Semestre 1   : 1ère année de second cycle (semestre commun avec la spécialité Cyber-sécurité) 

 

Unité 
d'enseignement 

Matières 
Cré
dits Coe

ffici
ent 

Volume horaire 
hebdomadaire Volume Horaire 

Semestriel 
(15 semaines) 

Travail 
Personnel 

(15 semaines) 

Mode d’évaluation 

Intitulé Cours TD TP 
Contrôle 
Continu 

Examen 

UE Fondamentale 
Code : UEF 1.1 
Crédits : 9 
Coefficients : 5 

Système d’exploitation  5 3 1h30 1h30 1h30 67h30 55h00 40% 60% 

Réseaux 1 4 2 1h30 1h30 1h30 67h30 45h00 40% 60% 

UE Fondamentale 
Code : UEF 2.1 
Crédits : 9 
Coefficients : 5 

Bases de données  5 3 1h30 1h30 1h30 67h30 55h00 40% 60% 

Génie logiciel 4 2 1h30 1h30  45h00 30h00 40% 60% 

UE 
Méthodologique 
Code : UEM 1.1 
Crédits : 9 
Coefficients : 6 

Recherche Opérationnelle 
1 

3 2 1h30 1h30  45h00 30h00 40% 60% 

Processus aléatoires et 
Files d’attente 

3 2 1h30 1h30 1h30 67h30 30h00 40% 60% 

Théorie des langages   3 2 1h30 1h30  45h00 30h00 40% 60% 

UE Transversale 
Code : UET 1.1 
Crédits : 3 
Coefficients : 1 

Anglais technique 1 3 1 1h30   22h30 32h30 40% 60% 

Total semestre 1  30 17 12h00 10h30 06h00 427h30 307h00   

 

Visite de sites d’entreprises qui se déroule en période bloquée chaque semestre. 
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Semestre 2 :  1ère année de second cycle (semestre commun avec la spécialité Cyber-sécurité) 

 

Unité 
d'enseignement 

Matières 
Cré
dits Coe

ffici
ent 

Volume horaire 
hebdomadaire Volume Horaire 

Semestriel 
(15 semaines) 

Travail 
Complémentaire 
en Consultation 
(15 semaines) 

Mode d’évaluation 

Intitulé Cours TD TP 
Contrôle 
Continu 

Examen 

UE Fondamentale 
Code : UEF 1.2 
Crédits : 8 
Coefficients : 6 

Architecture distribuées et 
Calcul intensif 

4 2 1h30 1h30  45h00 30h00 40% 60% 

Réseaux 2 4 2 1h30 1h30 1h30 67h30 30h00 40% 60% 

UE Fondamentale 
Code : UEF 2.2 
Crédits : 10 
Coefficients : 6 

Intelligence Artificielle 5 3 1h30 1h30 1h30 67h30 55h00 40% 60% 

Sécurité informatique 5 3 1h30 1h30 1h30 67h30 55h00 40% 60% 

UE Méthodologie 
Code UEM 1.2 
Crédits : 9 
Coefficients : 6 

Recherche Opérationnelle 
2 

3 2 1h30 1h30  45h00 30h00 40% 60% 

Méthodes formelles 3 2 1h30 1h30  45h00 30h00 40% 60% 

Séries chronologiques et 
Traitement de données 
avancées 

3 2 1h30  1h30 45h00 30h00 40% 60% 

UE Transversale 
Code : UET 1.2 
Crédits : 3 
Coefficients : 1 

Anglais technique 2 3 1 1h30   22h30 32h30 40% 60% 

Total semestre 2  30 17 12h00 09h00 06h00 405h00 292h30   

 

Stage d’imprégnation en milieu industriel qui se déroule en période bloquée de deux semaines en fin d’année. 

 

Semestre 3 : 2ème année de second cycle (semestre commun avec la spécialité Cyber-sécurité) 
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Unité 
d'enseignement 

Matières 
Cré
dits Coe

ffici
ent 

Volume horaire 
hebdomadaire Volume Horaire 

Semestriel 
(15 semaines) 

Travail 
Complémentaire 
en Consultation 
(15 semaines) 

Mode d’évaluation 

Intitulé Cours TD TP 
Contrôle 
Continu 

Examen 

 
UE 
Fondamentale 
Code : UEF 1.3 
Crédits : 9 
Coefficients : 5 

Fondements du Data 
Science 

5 3 1h30 1h30 1h30 67h30 55h30 40% 60% 

Complexité des problèmes 4 2 1h30 1h30  45h00 55h00 40% 60% 

UE 
Fondamentale 
Code : UEF 2.3 
Crédits : 9 
Coefficients : 5 

Bases de données avancées 5 3 1h30 1h30 1h30 67h30 55h00 40% 60% 

Ingénierie du logiciel 4 2 1h30 1h30  45h00 55h00 40% 60% 

UE 
Méthodologique 
Code : UEM 1.3 
Crédits : 9 
Coefficients : 6 

Cloud Computing 3 2 1h30  1h30 45h00 27h30 40% 60% 

Blockchains 3 2 1h30  1h30 45h00 30h00 40% 60% 

Analyse de données 3 2 1h30 1h30  45h00 32h30 40% 60% 

UE Découverte 
Code : UED 1.3 
Crédits : 3 
Coefficients : 1 

Entrepreneuriat et start up 
dans le Numérique 

3 1 1h30   22h30 32h30 40% 60% 

Total semestre 3  30 17 12h00 07h30 06h00 382h30 342h30   
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Semestre 4 :  2ème année de second cycle, option Intelligence Artificielle et Data Science 

 

Unité 
d'enseignemen

t 

Matières 
Cré
dits Coe

ffici
ent 

Volume horaire 
hebdomadaire Volume Horaire 

Semestriel 
(15 semaines) 

Travail 
Complémentaire 
en Consultation 
(15 semaines) 

Mode d’évaluation 

Intitulé Cours TD TP 
Contrôle 
Continu 

Examen 

UE 
Fondamentale 
Code : UEF 1.4 
Crédits : 9 
Coefficients : 5 

Apprentissage Machine 6 3 3h00 1h30 1h30 90h00 60h00 40% 60% 

Traitement automatique de la 
langue  

3 2 1h30  1h30 45h00 30h00 40% 60% 

UE 
Fondamentale 
Code : UEF 2.4 
Crédits : 9 
Coefficients : 5 

Bases de données distribuées 4 2 1h30 1h30 1h30 67h30 45h00 40% 60% 

Ingénierie des connaissances 5 3 1h30 1h30 1h30 67h30 45h00 40% 60% 

UE 
Méthodologiqu
e 
Code : UEM 1.4 
Crédits : 9 
Coefficients : 6 

Modélisation statistique  3 2 1h30 1h30  45h00 30h00 40% 60% 

Base de traitement d’image 3 2 1h30  1h30 45h00 30h00 40% 60% 

Analyse numérique  3 2 1h30 1h30  45h00 30h00 40% 60% 

UE Découverte 
Code : UED 1.4 
Crédits : 3 
Coefficients : 2 

Technologies du Numérique 
dans les organisations 

3 1 1h30   22h30 45h00 40% 60% 

Total semestre 
4 

 30 17 13h30 07h30 07h30 427h30 315h00   

Stage d'insertion en milieu industriel qui se déroule en période bloquée de quatre semaines en fin d’année. 
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Semestre 5   :  3ème  année de second cycle, option Intelligence artificielle et data science 

 

 

Unité 
d'enseignement 

Matières 
Cré
dits Coe

ffici
ent 

Volume horaire 
hebdomadaire Volume Horaire 

Semestriel 
(15 semaines) 

Travail 
Complémentaire 
en Consultation 
(15 semaines) 

Mode d’évaluation 

Intitulé Cours TD TP 
Contrôle 
Continu 

Examen 

UE 
Fondamentale 
Code : UEF 1.5 
Crédits : 10 
Coefficients : 6 

Apprentissage profond  
5 3 1h30 1h30 1h30 67h30 55h00 40% 60% 

Apprentissage par 
renforcement 5 3 1h30  1h30 1h30 67h30 60h00 40% 60% 

UE 
Fondamentale 
Code : UEF 2.5 
Crédits : 8 
Coefficients : 5 

Reconnaissance des formes 
pour l’analyse des images 

5 3 1h30 1h30 1h30 67h30 55h00 40% 60% 

Entrepôt de données et Big 
Data 

3 2 1h30  1h30 45h00 30h00 40% 60% 

UE 
Méthodologique 
Code : UEM 1.5 
Crédits : 9 
Coefficients 6 

Business intelligence 3 2 1h30  3h00 67h30 22h30 40% 60% 

Conduite de projet 3 2 1h30 1h30  45h00 30h00   

Bases de données NoSQL 3 2 1h30  1h30 45h00 30h00 40% 60% 

UE Découverte 
Code : UED 1.5 
Crédits : 3 
Coefficients 1 

Éthique dans l’IA  3 1 1h30   22h30 27h30 40% 60% 

Total semestre 5  30 18 12h00 06h00 10h30 427h30 322h30   



Page | 26 

 

 

Semestre 6:  2ème année de second cycle, option Intelligence artificielle et data 

science 

 

 

Stage en entreprise sanctionné par un mémoire et une soutenance. 

 

 

 VH Crédit Coeff 

Travail Personnel 350  14  14 

Stage en entreprise 250 10 05 

Conférences 50 02 02 

Encadrement 100 04 03 

Total Semestre 6 750 30 24 
 

 

Évaluation du Projet de Fin de Cycle 

 

- Valeur scientifique (Appréciation du jury)     /6 

- Rédaction du Mémoire (Appréciation du jury)   /5 

- Présentation et réponse aux questions (Appréciation du jury) /5 

- Appréciation de l’encadreur      /4 
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III -Programme détaillé par matière 
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A. Programme détaillé du Semestre 1
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OBJECTIFS DE L’ENSEIGNEMENT: 

− Maîtriser les principaux mécanismes internes des systèmes d’exploitation et leur 
application. 

− Approfondir les différents concepts utiles pour la conception d’un système 
d’exploitation ou la programmation système ainsi que les systèmes d’exploitation distribués. 

CONNAISSANCES PRÉALABLES RECOMMANDÉES:  

- Systèmes de numération et composants de base de l’ordinateur 
- La base de l'architectures des ordinateurs 
- Notions de base sur les systèmes d’exploitation. 

CONTENU DE LA MATIÈRE:  

Chapitre 1 : Introduction 

Chapitre 2 : Processus, Threads, concurrence et synchronisation 

Chapitre 3 : Gestion  de la mémoire  

Chapitre 4 :Systèmes de fichiers et Entrées/Sorties 

Chapitre 5 : Interblocage  

Chapitre 6:Virtualisation et le cloud 

 

MODE D'ÉVALUATION: Examen (60%), contrôle continu (40%) 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES: 

1. Silberschatz, A., and Gagne, G., and Galvin, P. B.,  “Operating system concepts”, 
Tenth Edition, Edition Wiley, 2018. 

2. Stallings, W., “Operating Systems, Internals and Design Principles”, Edition 
Prentice-Hall, 2009. 

3. Tanenbaum, A. S., “Systèmes d’exploitation“, 3ème édition, Édition Pearson, 2008.   

Semestre : S1 

Unit® dôenseignement : UEF 1.1   

Matière 1 : Système d’exploitation 

VHS: 67h30 (Cours : 1h30, TD : 1h30, TP: 1h30) 

Coefficient : 3 

Crédits : 5 
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4. Silberschatz, A., and Galvin, P., Baer and Gagne, G., “Principes appliqués des 
systèmes d'exploitation avec Java“, Edition Vuibert, 2001. 

Semestre : S1 

Unité d’enseignement : UEF1.1 

Matière 2: Réseaux 1 

VHS: 67h30 (Cours: 1h30, TD: 1h30, TP: 1h30)   

Crédits : 4 

Coefficient : 2 

 

OBJECTIFS DE L’ENSEIGNEMENT:  

L’objectif de ce cours est d’initier l’étudiant aux concepts des réseaux locaux : leurs 

technologies, leurs architectures, les protocoles y afférents. L’étudiant saura donc définir au 

final une architecture de réseau local avec un plan d’adressage IP. 

Ce cours sera accompagné par un TD et un TP par semaine. 

CONNAISSANCES PRÉALABLES RECOMMANDÉES:  

‒ Notions de base de l’électricité et l’électronique 

‒ Systèmes d’exploitation de base 

CONTENU DE LA MATIÈRE:  

Chapitre 1: Généralités sur les réseaux (4h) 

Chapitre 2: Transmission des données (6h)  

Chapitre 3: Liaison des données (6h) 

Chapitre 4: Technologie des réseaux locaux (8h)  

Chapitre 5: Adressage et Routage (6h) 

 

MODE D'ÉVALUATION:  

Examen (60%), contrôle continu (40%), 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES: 

1. Mühlethaler, P., “802.11 et les réseaux sans fil”, Eyrolles, 2002.  

2. Cisco system (Paris), Soubrier, C., “Architecture de réseaux et études de cas”, 

Campus Press, 1999.  

3. Toutain, L., “Réseaux locaux et intranet”, Lavoisier, 2003. 
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OBJECTIFS DE L’ENSEIGNEMENT :  

Le cours de bases de données permet l’introduction du domaine de la conception et de la 

manipulation des données ainsi que l’utilisation des technologies relatives au domaine. 

CONNAISSANCES PRÉALABLES RECOMMANDÉES :  

Algorithmique et structures de données, structures de fichiers, Logique Mathématique.  

CONTENU DE LA MATIÈRE :  

Chapitre 1: Concepts Modélisation des données  

Chapitre 2 : Le Modèle relationnel  

Chapitre 3 : Manipulation des bases de données  

Chapitre 4: Administration des bases de données  

MODE D'ÉVALUATION : Examen (60%), contrôle continu (40%) 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES:  

1. Churcher, C., “Beginning Database Design, from novice to professional”, Apress, 

2007.  

2. Teorey, T., “Database modeling and design”, Morgan Kaufmann, 1998. 

3. Giles Roys, N. B., “Conception de bases de données avec UML”, Presses 

Université Quebec, 2007.  

4. Gardarin, G., “Bases de données”, Eyrolles, 1987.  

5. Meires, A., “Introduction pratique aux bases de données”, Eyrolles, 2005.  

6. Soutou, C., “de UML à SQL, Conception des bases de données”, Eyrolles, 2002. 

 

 

 

 

 

 

Semestre : S1 

Unit® dôenseignement : UEF 2.1 

Matière 1 : Base de données 

VHS : 67h30 (Cours : 1h30, TD : 1h30, TP : 1h30) 

Coefficient : 3 

Crédits : 5 
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Semestre : S1 

Unité d’enseignement : UEF 2.1 

Matière 2 : Génie Logiciel 

VHS : 45h00 (Cours : 1h30, TD, 1h30) 

Crédits : 4 

Coefficient : 2 

 

OBJECTIFS DE L’ENSEIGNEMENT : 

L’objectif de ce cours est de comprendre le processus de développement du logiciel, en 
particulier les phases d’analyse et de conception orientée objet. 

CONNAISSANCES PRÉALABLES RECOMMANDÉES :  

Connaissances en systèmes d’information. 

CONTENU DE LA MATIÈRE :  

Chapitre 1 : Introduction au Génie Logiciel 

Chapitre 2 : Introduction aux méthodes de spécification de logiciel. 

Chapitre 3 : Introduction à la conception objet. 

Chapitre 4 : Présentation du langage de modélisation UML (Unified Modeling Language). 

Chapitre 5 : Présentation détaillée des diagrammes d’UML 

MODE D'ÉVALUATION : Examen (60%), contrôle continu (40%)   

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

1.  Gustafson, D.,“Génie Logiciel”, Dunod, Paris, 2003 

2.  Lemoine, M.,“Précis de génie logiciel”, Masson, Paris, 1996 

3. Roques, P.,“UML 2 par la pratique - Etudes de cas et exercices corrigés”, éditions 
eyrolles, 2006. 

4. Gabay, J., Gabay, D., “UML 2 Analyse et conception, Mise en œuvre guidée avec 
études de cas”, Dunod, 2008. 

5. Charroux, B., Osmani, A., Thierry-Mieg, Y., “UML 2, pratique de la modélisation”, 
collection synthex, 2009. 
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Semestre : S1 

Unité d’enseignement : UEM 1.1 

Matière 1: Recherche Opérationnelle 1  

VHS: 45h00 (Cours : 1h30, TD: 1h30)   

Crédits : 3 

Coefficient : 2 

 

 

OBJECTIFS DE L’ENSEIGNEMENT :  

L’objectif de cette matière est de d’initier l’étudiant à interpréter, structurer et modéliser des 
données et pouvoir résoudre les problèmes d’optimisation et d’ordonnancement. 

CONNAISSANCES PRÉALABLES RECOMMANDÉES :  

Notions de base acquises des mathématiques de la première et deuxième année du 

parcours.  

CONTENU DE LA MATIÈRE :  

Chapitre 1 : Contexte de la recherche opérationnelle 

Chapitre 2 : Notions fondamentales de la théorie des graphes 

Chapitre 3 : Arbres et arborescences 

Chapitre 4 : Plus court chemin 

Chapitre 5 : Problème du flot max. et algorithme de ford-fulkerson 

Chapitre 6 : Problème d’ordonnancement 

Chapitre 7: Programmation dynamique  

 

MODE D'ÉVALUATION : Examen (60%), contrôle continu (40%) 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES: 

1. Roseaux, “Exercices de Recherche opérationnelle: Tome 3, programmation linéaire 
et extensions des problèmes classiques”. Masson. 1991 

2. Bazaraa M., et Jarvis, J.J., “Linear programming and network flows”, J. Wiley and 
Sons, 1977. 

3. BENGHEZAL A.F, “Programmation linéaire”, OPU, 2ème Edition, Ben 
Aknoun,Alger, 2006 
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Semestre : S2 

Unité d’enseignement : UEM 1.1 

Matière 2 : Processus aléatoires et Files d’attente 

VHS: 67h30  (Cours: 1h30, TD: 1h30, TP : 1h30)    

Crédits : 3 

Coefficient : 2 

 

OBJECTIFS DE L’ENSEIGNEMENT:  

Permettre à l’étudiant d’approfondir ses connaissances en processus aléatoires, chaînes de 

Markov,  files d’attente et  l’introduire à la formulation de problèmes par la modélisation en 

systèmes de réseaux. 

CONNAISSANCES PRÉALABLES RECOMMANDÉES:  

Des connaissances en statistiques, et probabilités de base et du formalisme mathématique 

sont nécessaires pour suivre ce module. 

CONTENU DE LA MATIÈRE: 

PARTIE 1 : Processus aléatoires et chaînes de Markov 

Chapitre 1 : Introduction aux processus aléatoires  

Chapitre 2 : Chaînes de Markov discrètes 

Chapitre 3 : Chaînes de Markov  continues  

Partie 2: Files d’attente 

Chapitre 4 : Systèmes et réseaux de files d’attente  

Chapitre 5 : Modélisation par réseaux de files d’attente  

Chapitre 6 : Génération de nombres aléatoires et simulation  

MODE D'ÉVALUATION: Examen (60%), contrôle continu (40%) 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES: 

1. Gaver D.P and Thompson G.L, “Programming and Probability Models in Operations 

Research”, Brooks/Cole publishig company, 1973. 

2. Moder J.J. and Elmaghrabi S. E., ”Handbook of Operations Research: Fondations 

and Fundamentals”, Van Nostrand Reinhold Company, 1978.  
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Semestre : S1 

Unité d’enseignement : UEM 1.1 

Matière 3: Théorie des langages 

VHS : 45h00 (Cours : 1h30, TD : 1h30)  

Crédits : 3 

Coefficient : 2 

  

OBJECTIFS DE L’ENSEIGNEMENT : 

Ce cours présente les fondements des langages de programmation et développe les phases 

d’analyse lexicale et syntaxique d’un compilateur. Les élèves sauront, à l’issue du semestre, 

réaliser un analyseur lexical et un analyseur syntaxique. 

CONNAISSANCES PRÉALABLES RECOMMANDÉES : 

Connaître les notions de base de l’algorithmique, de programmation et de mathématiques. 

CONTENU DE LA MATIÈRE: 

Chapitre 1: Introduction et objectifs 

Chapitre 2 : Alphabets, Mots, Langages 

Chapitre 3 : Grammaires 

Chapitre 4: Automates d'états finis 

Chapitre 5: Expressions Régulières 

Chapitre 6: Minimisation d'un automates d'états finis 

Chapitre 7: Langages Algébriques 

Chapitre 8: Automates à Piles 

Chapitre 9: Machine de Turing  

MODE D'ÉVALUATION: Examen (60%), contrôle continu (40%) 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES : 

1. Floyd, R., Biegel, R., “Le Langage des Machines : Introduction à la calculabilité et 

aux langages formels”, Thomson Publishing, France, 1994.  

2. Hopcroft, J.E., Ullman, J.D., “Introduction to Automata Theory and Computation”, 

Addison Wesley Publishing Company, 1979.  

3. Wolper, P., “Introduction à la calculabilité”, InterEditions, Paris, 1991. 
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Semestre : S1 

Unité d’enseignement : UET 1.1 

Matière 1 : Anglais technique 1 

VHS : 22h30 (Cours : 1h30) 

Crédits : 3 

Coefficient: 1 

 

OBJECTIFS DE L’ENSEIGNEMENT : 

L’objectif de ce cours est de familiariser l’étudiant aux concepts de l’informatique en anglais. 

CONNAISSANCES PRÉALABLES RECOMMANDÉES : 

Anglais de base. 

CONTENU DE LA MATIÈRE : 

Unit 1 : Hobby, Addiction, or Future Job?  

Unit 2 : Computing 

Unit 3 : The Development of Computers  

Unit 4 : Personal Computers  

Unit 5 : Computer and Crime  

Unit 6 : Computer Security  

Unit 7 :Virtual Reality  

Unit 8 : IT Revolution  

Unit 9 : Humor the Computer 

MODE D'ÉVALUATION: Examen (60%), contrôle continu (40%)   

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES : 

1. “English for Computer Science Students”, Moscou, Maison d'édition "FLINT”, 2017, 

ISBN 978-5-89349-203-3 

2. “English++ English for Computer Science Students”, Complementary Course Book 

open book, Jagiellonian Language Center Jagiellonian University Cracow, 2008. 
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B. Programme détaillé du Semestre 2
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Semestre : S2 

Unité d’enseignement : UEF 1.2 

Matière 1: Architecture distribuées et Calcul intensif 

VHS : 45h00  (Cours : 1h30, TD: 1h30) 

Crédits : 4 

Coefficient : 2 

 

OBJECTIFS DE L’ENSEIGNEMENT:  

L’objectif de ce cours est d’initier l’étudiant aux concepts mis en œuvre  dans l’organisation 

et le fonctionnement des architectures modernes (technologie RISC, techniques de 

pipelining, hiérarchie de la mémoire, classification des architectures multiprocesseurs, …). 

Il s’agit également de maîtriser les mécanismes de base du calcul haute performance, 

d’évaluer les performances d’une architecture et d’appréhender la vision du parallélisme et 

des architectures multiprocesseurs.  

A l’issue de ce cours, l’étudiant doit être capable d’extraire d’un ordinateur moderne ses 

principales caractéristiques architecturales, d'évaluer les performances de son CPU et de 

comprendre le fonctionnement et l’interaction entre ses différentes unités fonctionnelles. 

CONNAISSANCES PRÉALABLES RECOMMANDÉES:  

‒ Architecture de base des ordinateurs 

‒ Systèmes d’exploitation de base 

CONTENU DE LA MATIÈRE:  

Chapitre 1 : Fondements des architectures conventionnelles  

Chapitre 2 : Introduction à l’architecture avancée et calcul parallèle 

Chapitre 3 : Super-ordinateurs et microprocesseurs 

Chapitre 4: Analyse des performances des architectures Multiprocesseurs 

Chapitre 5 : Architecture de mémoire partagée 

Chapitre 6 : Architecture de passage de messages 

Chapitre 7 : Fonctionnement des systèmes  de calcul à haute performance (HPC) 

Chapitre 8 : Etudes de cas 

MODE D'ÉVALUATION: Examen (60%), contrôle continu (40%)  

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES: 

1. Gerofi, B., Ishikawa, Y., Riesen, R., & Wisniewski, R. W,  “Operating Systems for 
Supercomputers and High Performance Computing”,  Vol.1, Springer, 2019. 

2. Zimmer, A.,“The Anatomy of a High-Performance Microprocessor: A Systems 
Perspective”, Edition Har/Cdr , 1998. 
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3. Tanenbaum, A. S, and Bos, H.,  “Modern operating systems”,   Edition Pearson, 
2015. 

4. El-Rewini, H., & Abd-El-Barr, M., “Advanced computer architecture and parallel 
processsing”, Edition Wiley, Vol. 42, 2005. 

5. University of Wisconsin-Madison. WWW Computer Architecture Page. 
http://pages.cs.wisc.edu/~arch/www/books.html.

http://pages.cs.wisc.edu/~arch/www/books.html
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Semestre : S2 

Unité d’enseignement : UEF 1.2 

Matière 2: Réseaux 2 

VHS: 67h30  (Cours: 1h30, TD: 1h30, TP: 1h30) 

Crédits : 4 

Coefficient : 2 

 

OBJECTIFS DE L’ENSEIGNEMENT:  

L’objectif de ce cours est d’initier l’étudiant aux réseaux longues distances et les 

technologies associées. L’étudiant apprendra également le routage dynamique, la notion de 

qualité de service dans les réseaux et les réseaux mobiles. Le cours attache un intérêt 

particulier à la couche transport ; réseau et à certains protocoles de la couche application, 

le DNS notamment. 

Ce cours sera accompagné par un TD et un TP par semaine. 

CONNAISSANCES PRÉALABLES RECOMMANDÉES:  

● Réseau 1 

● Notions de base de l’électricité et l’électronique 

● Systèmes d’exploitation de base 

CONTENU DE LA MATIÈRE:  

Chapitre 1: Rappel sur les réseaux et l’internet 

Chapitre 2: Protocoles de transport  

Chapitre 3: Adressage et routage dynamique  

Chapitre 4: La qualité de service (QoS ) dans les réseaux IP  

Chapitre 5: Les réseaux étendus (haut débit) 

Chapitre 6: Introduction aux réseaux mobiles 

MODE D'ÉVALUATION: Examen (60%), contrôle continu (40%) 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES:  

1. Mühlethaler, P., “802.11 et les réseaux sans fil”, Eyrolles, 2002.  

2. Cisco system (Paris), Christian Soubrier, “Architecture de réseaux et études de 

cas”, Campus Press, 1999.  

3. Tanenbaum, A., “Réseaux: Architectures, protocoles, applications”. Ed.: 
InterEditions, 3ème édition, 1997.  

4. Kurose, J.F. and Ross, K.W., “Computer Networking: A Top-Down Approach 
Featuring the Internet”, Pearson, 3ème édition, 2004.   

5. Ferguson, P., Huston, G., “Quality of Service: Delivering QoS on the Internet and 
in Corporate Network”, Wiley, 1st edition, 1998.  
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6. Jain, R., “The art of computer systems performance analysis”, John Wiley & Sons, 
2008. 

Semestre : S2 

Unité d’enseignement : UEF 2.2 

Matière 1: Intelligence artificielle  

VHS :67h30 (Cours: 01h30, TD: 1h30, TP: 1h30) 

Crédits : 5 

Coefficient : 3 

  

OBJECTIFS DE L’ENSEIGNEMENT :  

Après avoir acquis cette matière, l’étudiant sera capable de :  

● Résoudre des problèmes d’Intelligence artificielle. 

● Concevoir des systèmes d’intelligence artificielle (systèmes experts, etc.). 

● Pouvoir étudier des techniques avancées d’intelligence artificielle. 

CONNAISSANCES PRÉALABLES RECOMMANDÉES : 

Des connaissances en mathématiques, en logique et une maîtrise de la programmation. 

CONTENU DE LA MATIÈRE : 

Chapitre 1 : Introduction générale 

Chapitre 2 : Calcul du 1er ordre 

Chapitre 3 : Les systèmes de règles de production (SP) 

Chapitre 4 : Système de réfutation par résolution 

Chapitre 5 : Stratégies de recherche 

Chapitre 6 : Les systèmes experts 

Chapitre 7 : Planification en robotique 

Chapitre 8 : Quelques langages d’IA 

Chapitre 9 : Problèmes CSP 

Chapitre 10 : Introduction à l’IA avancée. 

MODE D'ÉVALUATION :   Contrôle continu : 40% ; Examen : 60%. 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES : 

1. Nilsson, N. J., “Principles of artificial intelligence”, Morgan Kaufmann, 2014. 

2. Ginsberg, M., ”Essentials of artificial intelligence”, Newnes, 2012. 

3. Nilsson N., and Nilsson, N. J., “Artificial intelligence: a new synthesis”, Morgan 
Kaufmann, 1998. 

4. Russell S., and Norvig, P., “Artificial intelligence: a modern approach”, 
Aima.cs.berkeley.edu, 2002. 
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5. Haton, J. P., Bouzid N., and Charpillet, F., “Le raisonnement en intelligence 
artificielle”, Intereditions, 1991.  
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Semestre : S2 

Unité d’enseignement : UEF 2.2 

Matière 2 : Sécurité informatique 

VHS: 67h30 (Cours: 1h30, TD: 1h30, TP: 1h30)    

Crédits : 5 

Coefficient : 3 

 

OBJECTIFS DE L’ENSEIGNEMENT: 

Ce cours présente les aspects fondamentaux de la sécurité informatique, notamment, les 
aspects de la cryptographie et de la gestion des clés. L’élève doit donc savoir réaliser des 
analyses de risque, utiliser quelques outils cryptographiques pour les échanges de clé et la 
certification. 

CONNAISSANCES PRÉALABLES RECOMMANDÉES: 

Connaître les notions de base de l’algorithmique, systèmes d’exploitation, réseaux et de 

mathématiques. 

CONTENU DE LA MATIÈRE: 

Chapitre 1: Concepts de base 

Chapitre 2: Cryptographie classique  

Chapitre 3: Cryptographie moderne 

Chapitre 4: Signature et fonctions de hachage  

Chapitre 5: Gestion des clés   

MODE D'ÉVALUATION: Examen (60%), contrôle continu (40%) 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES  

1. Talligs, W., “Sécurité des réseaux : Applications et Standards”, Vuibert, 2002.  

2. Schneier, B., “Cryptographie appliquée : Algorithmes, protocoles et codes source 
en C”, Vuibert, 2002.  

3. Dubertret, G., “Initiation à la cryptographie”, Vuibert, 1998.  
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Semestre : S2 

Unité d’enseignement : UEM 1.2 

Matière 1: Recherche Opérationnelle 2 

VHS: 45h00 (Cours: 1h30, TD: 1h30)   

Crédits : 3 

Coefficient : 2 

 

OBJECTIFS DE L’ENSEIGNEMENT : 

L’objectif de cette matière est d’initier l’étudiant à la théorie des problèmes d’optimisation, 
conception et mise en œuvre des algorithmes de résolution, résolution des problèmes 
d’optimisation combinatoire par plusieurs approches. 

CONNAISSANCES PRÉALABLES RECOMMANDÉES:  

Notions de base acquises des mathématiques de la première et deuxième année du 
parcours.  

CONTENU DE LA MATIÈRE :  

Partie I : Programmation linéaire 

Chapitre 1 : Formulation de problème 

Chapitre 2 : Concepts fondamentaux de la programmation linéaire 

Chapitre 3: Méthode du Simplex et ses variantes 

Chapitre 4: Dualité et post optimalité 

Chapitre 5 : Problème de transport et d’affectation 

Partie II : Optimisation combinatoire 

Chapitre 1 : Complexité des problèmes 

Chapitre 2 : Programmation en nombre entiers 

Chapitre 3 : Programmation booléenne 

MODE D'ÉVALUATION : Examen (60%), contrôle continu (40%) 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES: 

1. Roseaux, “Exercices de Recherche opérationnelle: Tome 3, programmation 
linéaire et extensions des problèmes classiques”, Masson, 1991 
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2. Bazaraa, M., et Jarvis, J.J., “Linear programming and network flows”, J. Wiley and 
Sons, 1977. 

3. Benghezal A.F., “Programmation linéaire",  OPU, 2ème Édition,  Ben Aknoun, 
Alger, 2006
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Semestre : S2 

Unité d’enseignement : UEM 1.2 

Matière 2: Méthodes formelles  

VHS : 45h00 (Cours: 1h30, TD: 1h30) 

Crédits : 3 

Coefficient : 2 

 

OBJECTIFS DE L’ENSEIGNEMENT :  

Ce module constitue une introduction à la théorie et aux applications des méthodes 
formelles dans le domaine de l’informatique. Il couvre la spécification mathématique, la 
modélisation et la vérification des systèmes. 

CONNAISSANCES PRÉALABLES RECOMMANDÉES : 

Mathématiques fondamentales, logique mathématique et algorithmique. 

CONTENU DE LA MATIÈRE : 

Chapitre 1 : Introduction aux méthodes formelles 

Chapitre 2 : Modélisation des systèmes 

Chapitre 3 : Logique temporelle 

Chapitre 4 : Preuve automatique de théorèmes 

 

MODE D'ÉVALUATION : 

Contrôle continu : 40% ; Examen : 60%. 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES : 

1. Clarke Jr, E. M., Grumberg, O., Kroening, D., Peled, D., & Veith, H, “Model 
checking”, MIT press, 2018. 

2. Abrial, J. R., “Modeling in Event-B: system and software engineering”, Cambridge 
University Press, 2010. 

3. Christel, B., and Katoen, J. P., “Principles of model checking”, MIT press, 2008. 

4. Boulanger, J. L., “Mise en œuvre de la méthode B”, Hermès - Lavoisier, 2003.
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Semestre : S2 

Unité d’enseignement : UEM 1.2 

Matière 3: Séries chronologiques et Traitement de données avancées 

VHS : 45h00 (Cours: 1h30, TP: 1h30) 

Crédits : 3 

Coefficient : 2 

  

OBJECTIFS DE L’ENSEIGNEMENT :  

Permettre à l’étudiant d’approfondir ses connaissances et de 
pratiquer les statistiques et notamment les séries chronologiques et les traitements de 
données 
avancées. 
Des TP en R accompagnent le déroulement de ce module. 

CONNAISSANCES PRÉALABLES RECOMMANDÉES : 

Des connaissances en statistiques et probabilités de bases / avancées, de l’algorithmique 
et du formalisme mathématique sont nécessaires pour suivre ce module. 

CONTENU DE LA MATIÈRE : 

Partie I : 

Chapitre 1 : Série chronologique 

Chapitre 2 : Lissage 

Chapitre 3 : Méthode de Box et Jenkins 

Chapitre 4 : Fonction d’auto-corrélation et d’auto-corrélation partielle 

Chapitre 5 : Série chronologique stationnaire 

Partie II : 

Chapitre 1 : Structures de données avancé 

Chapitre 2 : Traitement de données avancées 

MODE D'ÉVALUATION :    

Contrôle continu : 40% ; Examen : 60%. 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES : 

1. Aragon, Y., “Séries temporelles avec R”, EDP sciences, 2016, ISBN-10 
: 2759817792 

2. R., Bourbonnais, M., Terraza , “Analyse des séries temporelles - 4e éd. - Cours et 
exercices corrigés - Applications à l'économie et à la gestion”, Dunod, 2016, ISBN-10 
: 2100745360. 
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3. Decourt, O., “Le langage R au quotidien : Traitement et analyse de données 
volumineuses. Mise en pratique avec exemples en Open Data (Applications et métiers)”, 
Dunod, 2018,  ASIN : B07B4F7ZKK.  
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Semestre : S2 

Unité d’enseignement : UET 1.2 

Matière 1: Anglais technique 2 

VHS : 22h30 (Cours : 1h30) 

Crédits : 3 

Coefficient : 1 

  

OBJECTIFS DE L’ENSEIGNEMENT:  

L’objectif de ce cours est d’initier l’étudiant aux concepts avancés de l’informatique et les 

techniques de rédaction d’articles en anglais. 

CONNAISSANCES PRÉALABLES RECOMMANDÉES:  

Anglais de base et anglais technique 1. 

CONTENU DE LA MATIÈRE:  

Part I 

UNIT 1. Programming  

UNIT 2. Databases  

UNIT 3. Networks  

UNIT 4. Information Systems  

Part II 

UNIT 1.Reading English Scientific Paper 

UNIT 2. Analyzing English Scientific Paper 

UNIT 3. Writing English Scientific Paper 

MODE D'ÉVALUATION: Examen (60%), contrôle continu (40%) 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES: 

1. English for IT Students, English for Software Engineers / Environmentalists Part II: 
Textbook. manual for students of institutions. de EA Malashenko, 2014. 

2. A Brief Guide to Writing the English Paper, Harvard College Writing Program 
Faculty of Arts and Sciences Harvard University 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page | 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Programme détaillé du Semestre 3 
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Semestre : S2 

Unité d’enseignement : UEF 1.3 

Matière 1: Fondements du Data Science 

VHS: 67h30 (Cours: 1h30, TD: 1h30, TP: 1h30)    

Crédits : 5 

Coefficient : 3 

 

OBJECTIFS DE L’ENSEIGNEMENT : 

Permettre aux élèves de comprendre les principes du Data Mining, Data Analytics  et du 

Data Science. 

Des TP avec le python/R/ accompagnent la formation théorique de ce module. 

CONNAISSANCES PRÉALABLES RECOMMANDÉES:  

Des connaissances en statistique, et une maîtrise  de la programmation et du formalisme 

mathématique sont nécessaires pour suivre ce module. 

CONTENU DE LA MATIÈRE:  

Chapitre 1 : Data Mining 

Chapitre 2 : Du data mining au big data analytics 

Chapitre 3 : Cycle de vie de l'analyse de data analytics 

Chapitre 4 : Introduction au data Science 

Chapitre 5 :Les outils de data science 

 

MODE D'ÉVALUATION: Examen (60%), contrôle continu (40%) 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES: 

1. Dietrich, D., “Data science & big data analytics: discovering, analyzing, visualizing 
and presenting data”,  Wiley,  2015. 

2. Lutz, M., & Biernat, E., “Data Science: fondamentaux et études de cas: Machine 
Learning avec Python et R”, Editions Eyrolles, 2015. 
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Semestre : S3 

Unité d’enseignement : UEF 1.3 

Matière 2: Complexité des Problèmes 

VHS : 45h00 (Cours: 1h30, TD: 1h30) 

Crédits : 4 

Coefficient : 2 

  

OBJECTIFS DE L’ENSEIGNEMENT :  

Ce cours permet aux élèves d’acquérir les compétences nécessaires pour pouvoir analyser 
la complexité d’algorithmes et de problèmes, ce qui permettra de concevoir des algorithmes 
corrects et efficaces pour la résolution d’un problème donné. 

CONNAISSANCES PRÉALABLES RECOMMANDÉES : 

Notions de bases sur l’algorithmique et structures de données.  

CONTENU DE LA MATIÈRE : 

Chapitre 1 : Introduction 

Chapitre 2 : Théorie de la complexité 

Chapitre 3: Réduction de complexité 

Chapitre 4 : Résolution de problèmes  

Chapitre 5 : Programmation impérative  

Chapitre 6 : Programmation applicative  

Chapitre 7 : Programmation déclarative  

 

MODE D'ÉVALUATION :    

Contrôle continu : 40% ; Examen : 60%. 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES : 

1. Goldreich, O., “P, NP, and NP-Completeness: The Basics of Computational 
Complexity”, Weizmann Institute of Science, New York, Cambridge University Press, 
2010. 

2. Hebrard, E., “Calculabilité, Combinatoire et Complexité”, LAAS-CNRS, Université 
de Toulouse Midi-Pyrénées, France. 

3. Atallah, M. J., Blanton, M., “Algorithms and Theory of Computation Handbook”, 
Second Edition, CRC Press, 2010. 

4. Goldreich, O., “Computational Complexity A Conceptual Perspective”, Cambridge 
University Press, 2008. 
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5.  Durand, A., “Le problème P = NP : La complexité des algorithmes”, Université 
Paris 7, France, 2009.
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Semestre : S3 

Unité d’enseignement : UEF 2.3 

Matière 1: Bases de données avancées 

VHS : 67h30 (Cours: 1h30, TD: 1h30, TP: 1h30) 

Crédits : 5 

Coefficient : 3 

  

OBJECTIFS DE L’ENSEIGNEMENT :  

Ce cours vise trois objectifs majeurs :  

● Maîtriser les bases de données relationnelles/objets et se familiariser avec SQL3 
pour l’interrogation de données structurées complexes. 

● Modéliser les données semi-structurées et sémantiques en utilisant le langage 
XML/RDF et interrogation à l’aide du langage XQuery/XPath. 

● Aperçu sur les bases de données NoSQL. 

CONNAISSANCES PRÉALABLES RECOMMANDÉES : 

Avoir de bonnes connaissances théoriques en bases de données relationnelles, 
modélisation orientée objet, algorithmique et programmation 

CONTENU DE LA MATIÈRE : 

Le contenu de ce cours est articulé autour de 5 chapitres allant de la modélisation de 
données vers les bases de données NoSQL en passant par les modèles de données 
complexes et semi-structurées. 

Chapitre 1 : Modélisation de données 

Chapitre 2 : Modèle relationnel/objet  

Chapitre 3 : Performance dans les bases de données 

Chapitre 4 : Modèles de données et langages semi-structurés 

Chapitre 5 : Bases de données NoSQL et Big Data 

MODE D'ÉVALUATION :   Contrôle continu : 40% ; Examen : 60%. 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES: 

1. Gardarin, G., “Bases de Données – Objet & Relationnel”, Eyrolles, 1999. 

2. Garcia-Molina, H., Ullmann, J. D., and Widom, J., “Database systems: the complete 
book”, Pearson, 2009. 

3. Soutou, C., “Programmer objet avec Oracle–Techniques et pratiques”, Vuibert, 2e 
Ed., 2008. 

4. Miranda, S., “Bases de données : Architectures, modèles relationnels et objets”, 
SQL3, Dunod, 2002. 

5. Bizoï, R., “PL/SQL pour Oracle 12c”, Eyrolles, Tsoft, 2014. 

6. Gardarin, G., “XML : des bases de données aux services Web”, Dunod, 2002.
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Semestre: S3 

Unité d’enseignement : UEF 2.3 

Matière 2: Ingénierie des logiciels 

VHS : 45h00 (Cours: 1h30, TD: 1h30) 

Crédits : 4 

Coefficient : 2 

  

OBJECTIFS DE L’ENSEIGNEMENT :  

À la fin de ce module, l’étudiant devrait être capable de :  

● Maîtriser les concepts et outils nécessaires à une bonne conduite de projets de 
développement de logiciels.  

● Initiation à la vérification et la validation de logiciels critiques en utilisant les méthodes 
formelles. 

CONNAISSANCES PRÉALABLES RECOMMANDÉES : 

Algorithmique et programmation. 

CONTENU DE LA MATIÈRE : 

Ce cours comprend 5 chapitres.  

Chapitre 1: Introduction à l’ingénierie de logiciels 

Chapitre 2 : Organisation et planification de projets 

Chapitre 3 : Estimation du coût dans le développement de logiciels 

Chapitre 4 : Gestion de la qualité de logiciels 

Chapitre 5 : Vérification et validation des logiciels critiques. 

 

MODE D'ÉVALUATION :    

Contrôle continu : 40% ; Examen : 60%. 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES : 

1. Hiard, V., “Gestion d'un projet web: planification, pilotage et bonnes pratiques”, 
Éditions ENI; 2016. 

2. Guyomard, M., “Structures de données et méthodes formelles”, Springer, 2011. 

3. Sommerville, I., “Software Engineering”, Eight Edition, Addison-Wesley, 2007. 

4. Printz, J., Deh, C., Mesdon, B., Trèves, N., “Coûts et durée des projets 
informatiques. Pratique des modèles d’estimation”, Hermès, 2003. 
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Semestre : S3 

Unité d’enseignement : UEM 1.3 

Matière 1: Cloud Computing 

VHS : 45h00 (Cours: 1h30, TP: 1h30) 

Crédits : 3 

Coefficient : 2 

  

OBJECTIFS DE L’ENSEIGNEMENT :  

Permettre aux élèves de comprendre les principales fonctionnalités, services, normes du 
Cloud Computing. Des travaux pratiques sur les Dockers/Swarm/services accompagnent la 
formation théorique de ce module. 

CONNAISSANCES PRÉALABLES RECOMMANDÉES : 

Des connaissances en statistique, machine Learning et une maîtrise de la programmation 
et du formalisme mathématique sont nécessaires pour suivre ce module. 

CONTENU DE LA MATIÈRE : 

Chapitre 1 : Généralités sur le Cloud Computing  

Chapitre 2 : Les plateformes du Cloud Computing 

Chapitre 3 : Les technologies de virtualisation 

Chapitre 4 : Infrastructure en tant que Service 

Chapitre 5 : Plateforme en tant que Service 

Chapitre 6 : Software en tant que Service 

 

MODE D'ÉVALUATION :    

Contrôle continu : 40% ; Examen : 60%. 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES : 

1. Foster, I., Zhao, Y., Raicu, I., & Lu, S., “Cloud computing and grid computing 360-
degree compared”, arXiv preprint arXiv:0901.0131, 2008.  

2. Furht, B., & Escalante, A., “Handbook of cloud computing”, New York: Springer, 
Vol. 3, 2010. 
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Semestre : S3 

Unité d’enseignement : UEM 1.3 

Matière 2: Blockchains 

VHS : 45h00 (Cours: 1h30, TP: 1h30) 

Crédits : 3 

Coefficient : 2 

  

OBJECTIFS DE L’ENSEIGNEMENT :  

Étudier les techniques de la blockchain permettant l’apprentissage des techniques de 
stockage et de transmission des informations, regroupées en« chaînes de blocs »sans 
organe de contrôle, avec un degré élevé de sécurité. Il permet aussi d’apprendre la sécurité 
de la blockchain grâce à des méthodes de décryptage et à des protocoles de transmission. 

CONNAISSANCES PRÉALABLES RECOMMANDÉES : 

La sécurité informatique, les techniques de cryptage, les protocoles d’authentification et les 
systèmes distribués. 

CONTENU DE LA MATIÈRE : 

Chapitre 1 : Introduction 

Chapitre 2 : Concepts fondamentaux de la blockchain 

Chapitre 3 : Sécurité et fiabilité et de la blockchain 

Chapitre 4 : Plateformes de la blockchain 

Chapitre 5 : Architecture d'applications basées sur la blockchain 

 

MODE D'ÉVALUATION :    

Contrôle continu : 40% ; Examen : 60%. 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES : 

1. Croman, K., Decker, C., et al., “Scaling Decentralized Blockchains”, FC 
International Workshops, 2016. 

2. Xu, X., Weber, I., Staples, M., “Architecture for Blockchain Applications”, Springer 
2019. 

3. Gates, M., “Blockchain ultimate guide to understanding blockchain, bitcoin, 
cryptocurrencies, smart contacts and the future of money”, Kindle Edition, 2017. 

4. Laurence, T., “Blockchain For Dummies”, John Wiley & Sons, 2017. 

 

 

 



Page | 60 

 

 

Semestre : S3 

Unité d’enseignement : UEM 1.3 

Matière 3 : Analyse de données 

VHS: 45h00 (Cours : 1h30, TD : 1h30)   

Crédits : 3 

Coefficient : 2 

 

OBJECTIFS DE L’ENSEIGNEMENT :  

Permettre aux élèves de comprendre les principes généraux des méthodes d’analyse des 

données, en fonction des problématiques auxquelles elles permettent de répondre. 

CONNAISSANCES PRÉALABLES RECOMMANDÉES:  

Des connaissances en statistique descriptive et une maîtrise du formalisme mathématique 

sont nécessaires pour suivre ce module. 

CONTENU DE LA MATIÈRE:  

Chapitre 1 : Introduction générale sur les objectifs de l’analyse des données et panorama 

des méthodes 

Chapitre 2 : Analyse en Composantes Principales 

Chapitre 3 : Analyse Factorielle des Correspondances simples 

Chapitre 4 : Analyse des Correspondances Multiples 

Chapitre 5 : Classification d’individus 

Chapitre 6 : Classification de variables 

Chapitre 7 :L’analyse factorielle discriminante 

Chapitre 8 :L’analyse en composantes principales par rapport à des variables 

instrumentales 

Chapitre 9 : Le choix de variables en ACP 

Chapitre 10 : L’analyse de tableaux multiples : l’analyse factorielle multiple.  

MODE D'ÉVALUATION: Examen (60%), contrôle continu (40%) 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES: 

1. Stork, D. G., Duda, R. O., Hart, P. E., & Stork, D., “Pattern classification”, A Wiley-
Interscience Publication, 2001. 

2. Bourbonnais, R., et Terraza, M., “Analyse des séries temporelles : Application à 
l’économie et à la gestion”, édition Dunod, 2010.  

3. Saporta, G., “Probabilités Analyse des Données et Statistique”, 3ème édition, 
Technip, 2011.  

4. Hastie, T., & Friedman, J., “The elements of statistical learning. Data mining, 
inference and prediction”, Springer, 2001.  
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5. Lebart, L., Morineau, A., et Piron, M., “Statistique exploratoire multidimensionnelle”, 
4ème édition, Sciences Sup, Dunod, 2006.
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Semestre : S3 

Unité d’enseignement : UED 1.3 

Matière 1: Entrepreneuriat et start up dans le Numérique 

VHS : 22h30 (Cours: 1h30) 

Crédits : 3 

Coefficient : 1 

  

OBJECTIFS DE L’ENSEIGNEMENT :  

Ce module vise à promouvoir l’esprit innovant/créatif chez les diplômés et à favoriser le 
développement d’une culture entrepreneuriale dans le Numérique en Algérie. Les objectifs 
de ce cours sont :  

● Développer l’ensemble des compétences et des connaissances entrepreneuriales 
indispensables à la démarche de création d’une startup dans le Numérique; 

● Élaborer un Business Plan (Plan d’Affaires) afin de valider et de concrétiser des 
projets technologiques innovants dans le Numérique; 

● Acquérir le savoir-faire nécessaire pour conduire un projet d’innovation 
technologiques dans le Numérique grâce à l’application des méthodes de créativité ; 

● Créer et animer une dynamique entrepreneuriale au sein d’une start-up ou entreprise 
(petite et moyenne entreprises ou grands groupes). 

CONNAISSANCES PRÉALABLES RECOMMANDÉES : 

Des connaissances sur les entreprises, l’économie et les mathématiques sont nécessaires 
pour suivre ce cours. 

CONTENU DE LA MATIÈRE : 

Chapitre 1 : Introduction à la culture entrepreneuriale  

Chapitre 2 : Propriété intellectuelle  

Chapitre 3 : Création des start-ups 

Chapitre 4 : Design thinking et modèles d’affaire (Business model) 

Chapitre 5 : Cadre réglementaire et modalités de financement en Algérie 

 

MODE D'ÉVALUATION :   Contrôle continu : 40% ; Examen : 60%. 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES : 

1. Altintas G., and Kustosz, I., “Capacités entrepreneuriales : des organisations aux 
territoires”, 2018, EMS Editions. 

2. Tsagliotis, A., “S’inspirer des start-up à succès”, 2e édition, août 2019 Collection, 
Dunod. 

3. Schmitt, C., “Aide-mémoire – Entrepreneuriat, Concepts, méthodes et actions”, 2019, 
Dunod. 
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4. Nurdin, C.,  and Picamoles, T., “Stratégie start-up, Du mythe américain au succès 
français”, 2019, Dunod. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D. Programme détaillé du Semestre 4
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Semestre : S4 

Unité d’enseignement : UEF 1.4 

Matière 1 : Apprentissage Machine 

VHS :90h00 (Cours : 03h00, TD: 1h30, TP: 1h30) 

Crédits : 6 

Coefficient : 3 

  

OBJECTIFS DE L’ENSEIGNEMENT:  

Ce cours vise deux objectifs principaux :  

● Comprendre les méthodes d'apprentissage supervisé/non-supervisé et les modèles 
génératifs aux réseaux de neurones. 

● Maîtrise des techniques d'optimisation utilisées en apprentissage machine.  

CONNAISSANCES PRÉALABLES RECOMMANDÉES: 

Avoir de bonnes compétences en mathématiques notamment en probabilités et 
statistiques. 

CONTENU DE LA MATIÈRE: 

Ce cours introduit les fondements de l’apprentissage machine à travers 4 chapitres.   

Chapitre 1 : Apprentissage supervisé 

Chapitre 2 : Techniques d’optimisation pour l’apprentissage machine 

Chapitre 3 : Réseaux de Neurone 

Chapitre 4 : Apprentissage non supervisé 

 

MODE D'ÉVALUATION:    

Contrôle continu : 40% ; Examen : 60%. 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES: 

1. Murphy, K.M., “Machine Learning”, MIT Press, 2012. 

2. Mohri, M., Rostamizadeh, A., and Talwalkar, A., “Foundations of Machine 
Learning”, MIT Press, 2012. 

3. Goodfellow, I., Bengio, Y.,  and Courville, A., “Deep Learning”, MIT Press, 2016. 

4. Borwein, J. M., and Lewis, A. S., “Convex Analysis and Nonlinear Optimization: 
Theory and Examples”, Springer, 2006.  
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Semestre : S4 

Unité d’enseignement : UEF 1.4 

Matière 2 : Traitement automatique du langage 

VHS : 45h00 (Cours: 1h30, TP: 1h30) 

Crédits : 3 

Coefficient : 2 

  

OBJECTIFS DE L’ENSEIGNEMENT :  

Le cours traitement automatique du langage vise à initier l'étudiant au domaine du traitement 

automatique du langage, en particulier sur les différentes phases de prétraitement du texte 

pour l'extraction d'information, les approches de TAL et au fonctionnement des applications 

TAL. 

CONNAISSANCES PRÉALABLES RECOMMANDÉES : 

Des connaissances de base en théorie du langage et Machine Learning sont souhaitables. 

CONTENU DE LA MATIÈRE : 

Chapitre 1 : Introduction au domaine du TAL 

Chapitre 2 : Niveaux d'analyse 

Chapitre 3 : Approches de traitement de la langue 

Chapitre 4 : Applications du TAL 

 

MODE D'ÉVALUATION :    

Examen: 60% ; Contrôle continu: 40%  

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES : 

1. Hobson. L., Cole, H., Hannes, H., “Natural Language Processing in Action: 

Understanding, analyzing, and generating text with Python”, 1st Ed., Manning Publications, 

2017. 

2.  Manning C., “Foundations of Statistical Natural Language Processing”, 4th Ed., MIT 

Press, 1999. 

3. Bird, S., Klein E., & Loper, E., “Natural Language Processing with Python”, O'Reilly, 

2009.  

4. Geron A., “Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn and TensorFlow: 

Concepts, Tools, and Techniques to Build Intelligent Systems”, O′Reilly,  2017 . 

5. Eisenstein, J., “Natural Language Processing”, MIT Press, 2019.
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Semestre : S4 

Unité d’enseignement : UEF 2.4 

Matière 1: Bases de données distribuées 

VHS:67h30 (Cours: 1h30, TD: 1h30, TP: 1h30) 

Crédits : 4 

Coefficient : 2 

  

OBJECTIFS DE L’ENSEIGNEMENT :  

Comprendre, utiliser et développer des technologies avancées pour gérer, optimiser et 
sécuriser des bases de données centralisées et distribuées. 

CONNAISSANCES PRÉALABLES RECOMMANDÉES : 

Connaissances en bases de données relationnelles, la notion de dépendance fonctionnelle 
et les formes normales. 

CONTENU DE LA MATIÈRE : 

Chapitre 1 : Types complexes de données  

Chapitre 2 : Conception de distribution des données 

Chapitre 3 : Optimisation des requêtes 

Chapitre 4 : Gestion des transactions 

Chapitre 5 : Gestion de sécurité dans les bases de données 

 

MODE D'ÉVALUATION :    

Contrôle continu : 40% ; Examen: 60%. 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES : 

1. Gardarin, G., Valduriez P., “SGBD Avancés, Bases de données objets, déductives et 
réparties”,  Eyrolles, 1990. 

2. Ozsu, T., Valduriez, P., “Principles of Distributed Database Systems”, Vol . 2, Ed., 
Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1999. 

3. Gardarin, G., “Bases de données objet et relationnel”,  Edition Eyrolles,1999 . 

4. Marcenac, P., “SGBD relationnels : optimisation des performances”, Editions 
Eyrolles, 1993.
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Semestre : S4 

Unité d’enseignement : UEF 2.4 

Matière 2 : Ingénierie des connaissances 

VHS : 67h30 (Cours: 1h30, TD: 1h30, TP: 1h30) 

Crédits : 5 

Coefficient : 3 

  

OBJECTIFS DE L’ENSEIGNEMENT :  

Maîtriser les formalismes de représentation des connaissances dans un cadre certain, 
incertain, vague, ambiguë, incomplet ou flou. 

CONNAISSANCES PRÉALABLES RECOMMANDÉES : 

Des connaissances en mathématiques, logique, de base et une maîtrise de la 
programmation sont nécessaires pour suivre ce module. 

CONTENU DE LA MATIÈRE : 

Chapitre 1 : Base de la logique classique 

Chapitre 2 : Notion de modalité 

Chapitre 3 : La sémantique 

Chapitre 4 : Connaissances menant à des conclusions révisables  

Chapitre 5 : Les réseaux sémantiques 

Chapitre 6 : La logique de description 

 

MODE D'ÉVALUATION :    

Contrôle continu : 40% ; Examen : 60%. 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES : 

1. Kayser, D., “La représentation des connaissances”, Paris: Hermes, 1997.
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Semestre : S4 

Unité d’enseignement : UEM 1.4 

Matière 1 : Modélisation statistique  

VHS : 45h00 (Cours: 1h30, TD: 1h30) 

Crédits : 3 

Coefficient : 2 

  

OBJECTIFS DE L’ENSEIGNEMENT :  

Permettre à l’étudiant de résoudre des problèmes par des modèles de régression linéaire, 
des modèles d’analyse de variance et de covariance, et l’introduire à l’analyse de modèles 
non linéaires.   L'étudiant devra travailler sur un projet réel. 

CONNAISSANCES PRÉALABLES RECOMMANDÉES : 

Des connaissances en statistiques, et probabilités de bases / avancées et du calcul 
matriciel sont nécessaires pour suivre ce module. 
 

CONTENU DE LA MATIÈRE : 

Chapitre 1 : Modèle de régression linéaire 

Chapitre 2: Modèle d’estimation d’équations simultanées  

Chapitre 3 : Modèles d’analyse de la variance / covariance 

Chapitre 4 :  Introduction à la régression non linéaire   

 

MODE D'ÉVALUATION :    

Contrôle continu : 40% ; Examen : 60%. 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES : 

1. Baillargeon, G., “Méthodes statistiques Tome 2, Méthodes d'analyse de régression 

linéaire simple et régression multiple”, Les Editions SMG, 2005.. 

2. Gersende, F., Matthieu, L., Eric, M., Jaouad, M., “Inférence statistique”, 2017, 
https://lerasle.perso.math.cnrs.fr/docs/mainpoly.pdf 

3. Giraud R. et Chaix N “ Econométrie”, PUF, Paris, 1989.  

https://lerasle.perso.math.cnrs.fr/docs/mainpoly.pdf


Page | 69 

 

 

Semestre : S4 

Unité d’enseignement : UEM 1.4 

Matière 2 : Bases du traitement d'images 

VHS : 45h00 (Cours: 1h30, TP: 1h30) 

Crédits : 3 

Coefficient : 2 

 

OBJECTIFS DE L’ENSEIGNEMENT : 

Permettre aux élèves de comprendre les principes des méthodes de traitement 
d’images.Des TP avec python/Scala et d’autres outils accompagnent la formation théorique 
de ce module. 

CONNAISSANCES PRÉALABLES RECOMMANDÉES : 

Des connaissances en statistique, apprentissage machine et profond et une maîtrise de la 
programmation et du formalisme mathématique sont nécessaires pour suivre ce module. 

CONTENU DE LA MATIÈRE : 

Chapitre 1 : Introduction et fondements du traitement des images 

Chapitre 2 : Opérations de bases et améliorations d’images 

Chapitre 3 : Histogramme 

Chapitre 4 : Convolution 

Chapitre 5 : Transformée de Fourier continue, échantillonnage, quantification 

Chapitre 6 : Transformée de Fourier discrète, couleur 

Chapitre 7 : Filtrage d’images (spatial et fréquentiel) 

Chapitre 8 : Détection de contours 

Chapitre 9 : Extraction de primitives 

Chapitre 10 : Segmentation 

Chapitre 11 : Reconnaissance de formes 

 

MODE D'ÉVALUATION :    

Contrôle continu : 40% ; Examen : 60%. 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES : 

1. Gonzalez, R. C., Woods, R. E., “Digital Image Processing”, 4th Edition, 2017, ISBN: 
0133356728.  

2. Gonzalez, R. C., Woods, R. E., Steven, L. E., “Digital Image Processing Using 
MATLAB”, 2nd Edition., 2009, ISBN: 0982085400. 
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3. Osher, S., & Paragios, N., “Geometric level set methods in imaging, vision, and 
graphics”, Springer Science & Business Media, 2003.  



Page | 71 

 

 

Semestre : S4 

Unité d’enseignement : UEM 1.4 

Matière 3 : Analyse Numérique 

VHS : 45h00 (Cours : 1h30, TD : 1h30) 

Crédits : 3 

Coefficient : 2 

 

OBJECTIFS DE L’ENSEIGNEMENT: 

• Acquérir la base des méthodes d’analyse numérique 
• Acquérir des méthodes numériques standards programmables permettant de résoudre 
des problèmes complexes 
• Résolution d’équations différentielles par différentes méthodes 
• Calcul des valeurs propres 

CONNAISSANCES PRÉALABLES RECOMMANDÉES :  

Notions de base acquises des mathématiques de la première et deuxième année du 
parcours.  

CONTENU DE LA MATIÈRE :  

Chapitre 1 : Résolution d'équation f(n)=0 

Chapitre 2 : Interprétation polynomiale 

Chapitre 3 : Théorie des approximatives 

Chapitre 4 : Résolution de systèmes linéaires par méthode directe 

Chapitre 5 : Résolution de systèmes linéaire par méthodes altératives 

Chapitre 6 : Dérivation numérique 

Chapitre 7 : Intégration numérique 

Chapitre 8 : Equations différentielles 

Chapitre 9 : Calcul de valeurs propres 

 

MODE D'ÉVALUATION : Examen (60%), contrôle continu (40%) 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES: 

1. Ciarlet, P.G., “Introduction à l'analyse numérique matricielle et à l'optimisation- Cours et 
exercices corrigés”, Dunod, 2006.  

2. Schatzman, M., “Analyse numérique - une approche mathématique - cours et 
exercices”, Dunod, 2001.  

3. Sibony, M., Mardon, J., “Systèmes linéaires et non linéaires, Analyse numérique T1”, 
Hermann, 1984. 
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Semestre : S4 

Unité d’enseignement : UED 1.4 

Matière 1 : Technologies du Numérique en Organisation 

VHS : 22h30 (Cours: 1h30) 

Crédits : 3 

Coefficient : 1 

 

OBJECTIFS DE L’ENSEIGNEMENT :  

L’objectif de ce cours est de comprendre les impacts des technologies du Numérique  sur 

les organisations et le rôle stratégique des TIC en organisations. 

CONNAISSANCES PRÉALABLES RECOMMANDÉES: 

Connaître les notions de base de l’informatique,  réseaux et de mathématiques.  

CONTENU DE LA MATIÈRE : 

Chapitre 1 : L’informatique dans la structure de l’organisation? Quelles solutions ?   

Chapitre 2 : Introduction à la transformation Numérique dans les organisations 

Chapitre 3 : Rôle stratégique des TIC dans la Transformation Numérique  

Chapitre 4 : Éthique dans le Numérique 

 

MODE D’ÉVALUATION:  

Examen (60%), contrôle continu (40%) 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES: 

1. Challande, J. F., Lequeux, J. L, “Le grand livre du DSI. Mettre en œuvre la direction 
des Système d’information 2.0”, Eyrolles, 2009.   

2. Legrenzi C., and Rosé, P., “Le tableau de bord du DSI, Pilotage, performance et 
benchmarking du système d'information”, Dunod, 2007.
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E. Programme détaillé du Semestre 5
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Semestre : S5 

Unité d’enseignement : UEF 1.5 

Matière 1: Apprentissage profond 

VHS: 67h30 (Cours: 1h30, TD: 1h30, TP: 1h30) 

Crédits : 5 

Coefficient : 3 

  

OBJECTIFS DE L’ENSEIGNEMENT :  

Permettre aux élèves de comprendre les principes des méthodes d’apprentissage profond. 
Des TP avec le langage python/Scala ou autre accompagnent la formation théorique de ce 
module. 

CONNAISSANCES PRÉALABLES RECOMMANDÉES : 

Des connaissances en statistique, apprentissage machine et une maîtrise de la 
programmation et du formalisme mathématique sont nécessaires pour suivre ce module. 

CONTENU DE LA MATIÈRE : 

Chapitre 1 : Rappel sur l’optimisation 

Chapitre 2 : Introduction aux réseaux de neurones 

Chapitre 3 : Fonctions d’activation 

Chapitre 4 : Réseau multi-couches 

Chapitre 5 : Modèles d’apprentissage profond 

Chapitre 6: Transfer Learning,  Online Learning 

Chapitre 7: Interprétation des réseaux de neurones profonds 

 

 

MODE D'ÉVALUATION :    

Contrôle continu : 40% ; Examen: 60%. 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES : 

1. Goodfellow, I., Bengio, Y., Courville, A., & Bengio, Y., “Deep learning”, Cambridge: 
MIT press,  2016, https://www.deeplearningbook.org/. 

2. Géron, A. , “Hands-on machine learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow: 
Concepts, tools, and techniques to build intelligent systems”, O'Reilly Media, 2019.  

3. Nielsen, M. A., “Neural networks and deep learning”, Vol. 25, San Francisco, CA: 
Determination press, 2015. http://neuralnetworksanddeeplearning.com/index.html. 

4. Fei-Fei, L., Karpathy, A., and Johnson, J., “Convolutional Neural Networks for Visual 
Recognition", Stanford course, 2016,  http://cs231n.github.io/.

https://www.deeplearningbook.org/
http://cs231n.github.io/
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Semestre : S5 

Unité d’enseignement : UEF 1.5 

Matière 2: Apprentissage par renforcement 

VHS: 67h30 (Cours: 1h30, TD: 03h00, TP: 1h30) 

Crédits : 5 

Coefficient : 3 

  

OBJECTIFS DE L’ENSEIGNEMENT :  

Permettre aux élèves de comprendre les principes des méthodes d'apprentissage par 
renforcement. Des TP avec le python/Scala accompagnent la formation théorique de ce 
module. 

CONNAISSANCES PRÉALABLES RECOMMANDÉES : 

Des connaissances en statistique, machine learning et une maîtrise de la programmation et 
du formalisme mathématique sont nécessaires pour suivre ce module. 

CONTENU DE LA MATIÈRE : 

Chapitre 1 : Introduction générale  

Partie 1 : Méthodes de solution tabulaire 

Chapitre 2 : Bandits multi-armés 

Chapitre 3 : Processus de décision Markovien 

Chapitre 4 : Programmation dynamique 

Chapitre 5 : Méthodes de Monte Carlo 

Chapitre 6 : Apprentissage par différence temporelle 

Chapitre 7 : Bootstrapping en n-étapes 

Chapitre 8 : Planification et apprentissage avec des méthodes tabulaires 

Partie 2 : Méthodes de solution approximatives 

Chapitre 9 : Prédiction sur la politique avec approximation 

Chapitre 10 : Contrôle sur la politique avec approximation 

Chapitre 11 : Traces d'admissibilité 

Chapitre 12 : Méthodes de gradient 

  

MODE D'ÉVALUATION :    

Contrôle continu : 40 % ; Examen final : 60 %. 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES : 
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1. Sutton R. S., and Barto, A. G., “Reinforcement Learning: An Introduction”, Adaptive 
Computation and Machine Learning series, MIT Press (Bradford Book), 2018.
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Semestre : S5 

Unité d’enseignement : UEF 2.5 

Matière 1 : Reconnaissance de formes pour l’analyse des images 

VHS:67h30 (Cours: 1h30, TD: 1h30, TP: 1h30) 

Crédits : 5 

Coefficient : 3 

  

OBJECTIFS DE L’ENSEIGNEMENT :  

Permettre aux élèves de comprendre les principes des méthodes Reconnaissance de 
formes pour l’analyse d’image. Des TP avec python/Scala et d’autres outils accompagnent 
la formation théorique de ce module. 

CONNAISSANCES PRÉALABLES RECOMMANDÉES : 

Des connaissances en statistique, apprentissage machine et profond, les bases de 
traitement d’image et une maîtrise de la programmation et du formalisme mathématique 
sont nécessaires pour suivre ce module. 

CONTENU DE LA MATIÈRE : 

Chapitre 1 : Introduction et extraction d'attributs de forme 

Chapitre 2 : Décision probabiliste - Règle de Bayes, et Analyse discriminante 

Chapitre 3 : Arbres de décision 

Chapitre 4 : Segmentation d'images par classification 

Chapitre 5 : Segmentation Régions 

Chapitre 6 : Transformée en Ondelettes et autres transformées d'images 

Chapitre 7 : Compression d'images 

 

MODE D'ÉVALUATION :    

Contrôle continu : 40 % ; Examen final : 60 %. 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES : 

1. Bishop, C. M., “Pattern Recognition And Machine Learning”, Springer, 2006 

2. Gonzalez, R. C., Woods, R. E., “Digital Image Processing”, 4th Edition, 2017, ISBN: 

0133356728.  

3. Gonzalez, R. C., Woods, R. E., Steven, L. E., “Digital Image Processing Using 

MATLAB”, 2nd Edition., 2009, ISBN: 0982085400. 

4. Osher, S., & Paragios, N., “Geometric level set methods in imaging, vision, and 

graphics”, Springer Science & Business Media, 2003.
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Semestre : S5 

Unité d’enseignement : UEF 2.5 

Matière 2 : Entrepôt de données et Big Data 

VHS : 45h (Cours: 1h30, TP: 1h30) 

Crédits : 3 

Coefficient : 2 

  

OBJECTIFS DE L’ENSEIGNEMENT :  

Permettre aux élèves de comprendre les principes des entrepôts des données et le Big 

Data. 

CONNAISSANCES PRÉALABLES RECOMMANDÉES : 

Des connaissances en base de données relationnelles et avancées, et des formalismes 
mathématiques sont nécessaires pour suivre ce module. 

CONTENU DE LA MATIÈRE : 

Partie 1 : Big Data 

Chapitre 1 : Introduction au Big Data 

Chapitre 2 : Exploitation du Big Data 

Chapitre 3 : Architectures de traitement des Big Data 

Chapitre 4 : Présentation des technologies Big Data 

Partie 2 : L'entreposage des données 

Chapitre 5 :L'entrepôt de données revisité 

Chapitre 6 : Réingénierie de l'entrepôt de données 

Chapitre 7 : Gestion de la charge de travail dans l'entrepôt de données 

Chapitre 8 : Nouvelles technologies appliquées à l'entreposage de données 

 

MODE D'ÉVALUATION :    

Contrôle continu : 40 % ; Examen final : 60 %. 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES : 

1. Krishnan, K., “Data warehousing in the age of big data”, Newnes, 2013, ISBN 978-0-
12-405891-0 

2. Agosta, L., & Agosta, L., “The essential guide to data warehousing”, Upper Saddle 
River : Prentice Hall PTR, 2000.
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Semestre : S5 

Unité d’enseignement : UEM 1.5 

Matière 1: Business Intelligence  

VHS : 67h30 (Cours: 1h30, TP: 03h00) 

Crédits : 3 

Coefficient : 2 

  

OBJECTIFS DE L’ENSEIGNEMENT :  

Permettre aux élèves de comprendre les principes de la visualisation des données et le 
Business Intelligence en général. Des TP avec le logiciel R et python accompagnent la 
formation théorique de ce module. 

CONNAISSANCES PRÉALABLES RECOMMANDÉES : 

Des connaissances en statistiques avancées, machine learning, et une maîtrise de la 
programmation et du formalisme mathématique sont nécessaires pour suivre ce module. 

CONTENU DE LA MATIÈRE : 

Chapitre 1: Les bases de l'exploration et de la visualisation des données 

Chapitre 2: Extraction, transformation et chargement de données 

Chapitre 3: Nettoyage des données 

Chapitre 4: Régression linéaire pour le BI 

Chapitre 5: Exploration de données avec analyse de cluster 

Chapitre 6: Analyse exploratoire de données 

Chapitre 7: Analyse des séries temporelles 

Chapitre 8: Visualiser l'historique de données 

Chapitre 9: Tableaux de bord Web 

 

MODE D'ÉVALUATION :    

Contrôle continu : 40 % ; Examen final : 60 %. 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES : 

1. Gendron, J., ”Introduction to R for Business Intelligence”, Packt Publishing Ltd,  2016.  

2. Pimpler E., “Data Visualization and Exploration with R: A practical guide to using R, 
RStudio, and Tidyverse for data visualization, exploration, and data science applications”, 
CreateSpace Independent Publishing Platform, 2018, ISBN-10 : 1727588487. 
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Semestre : S5 

Unité d’enseignement : UEM 1.5 

Matière 2 : Conduite de Projet 

VHS : 45h00 (Cours: 1h30, TD: 1h30) 

Crédits : 3 

Coefficient : 2 

  

OBJECTIFS DE L’ENSEIGNEMENT :  

Ce cours présente les aspects fondamentaux de la gestion de projets. 

CONNAISSANCES PRÉALABLES RECOMMANDÉES : 

Connaître les notions de base de l’algorithmique, systèmes d’exploitation, réseaux et de 

mathématiques. 

CONTENU DE LA MATIÈRE : 

Chapitre 1 : Notion de Projet  

Chapitre 2 : Acteurs et organisation projet  

Chapitre 3 : Communication et dynamique de groupe : Animer une équipe projet   

 

MODE D'ÉVALUATION :    

Contrôle continu : 40 % ; Examen final : 60 %. 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES : 

1. Corbel, J.C., “Management de projet : Fondamentaux, Méthodes et outils", Ed. 
d’Organisations, 2005. 

2. Fernandez, A., “Le chef de projet efficace”, Édition d’organisation, Paris, 2005. 
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Semestre : S5 

Unité d’enseignement : UEM 1.5 

Matière 3 : Bases de données NoSQL 

VHS : 45h00 (Cours: 1h30, TP: 1h30) 

Crédits : 3 

Coefficient : 2 

  

OBJECTIFS DE L’ENSEIGNEMENT :  

● Étude des concepts des bases de données NoSQL (la création, la gestion, 
l’interrogation des données). 

● Application des bases de données dans le big data. 

CONNAISSANCES PRÉALABLES RECOMMANDÉES : 

Compréhension des bases de données relationnelles, langage de requêtes SQL, notions 
d'optimisation de bases de données : indexation, hachage, plans d’exécution. 
Compréhension des bases du Big Data. 

CONTENU DE LA MATIÈRE : 

Chapitre 1 : Introduction 

Chapitre 2 : Fondements des systèmes NoSQL 

Chapitre 3 : Principaux modèles de bases de données NoSQL 

Chapitre 4 : Architecture de Stockage 

Chapitre 5 : Interrogation d’entrepôt NoSQL 

Chapitre 6 : Modification des entrepôts de données et gestion de l’évolution 

Chapitre 7 : Indexation et commande des ensembles de données 

Chapitre 8 : Hadoop 

 

MODE D'ÉVALUATION :    

Contrôle continu : 40% ; Examen : 60%. 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES : 

1. Tiwari, S., “Professional Nosql”, John Wiley & Sons, 2011. 

2. Fowler, A., “NoSQL for Dummies”, John Wiley & Sons, 2015. 

3. Bruchez, R., “NoSQL Les bases de données et le Big Data”, 2ème édition, Eyrolles, 
2013. 

4. Guy, H., “Next Generation Databases: NoSQL, NewSQL, and Big Data”, Apress, 
2016. 
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5. Baazizi, M. A., “Cours Technologies Web (Bases de Données NoSQL)”, UPMC-LIP6, 
2018. 

6. Verel, S., “Cours Introduction à NoSQL”, Université du Littoral Côte d'Opale, 2018.
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Semestre : S5 

Unité d’enseignement : UED 1.5 

Matière 1 : Éthique dans l’IA 

VHS : 22h30 (Cours: 1h30) 

Crédits : 3 

Coefficient : 1 

  

OBJECTIFS DE L’ENSEIGNEMENT :  

● Sensibiliser les élèves aux : 

o transformations profondes en cours avec la révolution numérique 

o cadres juridiques et réglementaires déjà existants et comment les respecter 

o questions éthiques ouvertes, et à la réflexion éthique pour des questions à venir 

 

CONNAISSANCES PRÉALABLES RECOMMANDÉES : 

 

CONTENU DE LA MATIÈRE : 

 Chapitre 1 : Introduction : enjeux de la révolution numérique 

 Chapitre 2 : Encadrement juridique de l’IA                        

 Chapitre 3 : Responsabilité des réseaux sociaux  

 Chapitre 4 : L’ éthique dans l’IoT, cas du véhicule autonome  

 

MODE D'ÉVALUATION :    

Contrôle continu : 40 % ; Examen final : 60 %. 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES : 

1. Bahu-Leyser, D., “Une éthique à construire”, Hermès, La Revue, n° 53, p. 161-166,  
2009, URL :https://www.cairn.info/revue-hermes-la-revue-2009-1-page-161.htm. 

2. Davis, K., “Ethics of Big Data: Balancing risk and innovation”, O'Reilly Media, Inc.", 
2012. 

3. CNIL : « Comment permettre à l’homme de garder la main », synthèse de débat 
public, décembre 2017 

4. OPECST : « Pour une intelligence artificielle maîtrisée, utile et démystifiée », rapport, 
mars 2017 

5. CERNA / Allistene : « Ethique de la recherche en apprentissage machine », juin 2017 
; 
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F. Programme détaillé du Semestre 6 
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Période : S1, S2, S3, S4 et S5 

Unité d’enseignement : Formation Dirigée 

Matière : Visite d'entreprises 

VH : 60h00  

 

OBJECTIFS DE L’ENSEIGNEMENT :  

● Découvrir le monde de l’entreprise (visite sur une journée). 
● Découvrir des sites de production, des entrepôts, des chantiers. 
● Prendre conscience de la complexité d’une entreprise. 
● Dialoguer avec des ingénieurs et des non-ingénieurs. 
● Découvrir les métiers de l’ingénieur. 
● Réfléchir sur une thématique en lien avec l’entreprise. 
● Se renseigner sur l’entreprise et étudier une thématique industrielle. 

 

PROGRAMME : 

02 visites par semestre en S1, S2, S3, S4 et S5 

Des thématiques de réflexion sont proposées aux élèves à l’occasion de ces visites : 

● Les opérations unitaires 

● Procédés industriels 

● Chaînes de production 

● Régulation et instrumentation 

● Gestion des flux 

● Gestion des risques industriels 

● Management en environnement 

● Dimensionnement des équipements 

● Traitement des déchets industriels 

● Contrôle de qualité 

 

TRAVAIL EN AUTONOMIE : 

Travail en groupe et rédaction d'un rapport en lien avec une des thématiques et les 
entreprises visitées. 

 

MODE D’ÉVALUATION : 

Note de rapport écrit + participation active lors des visites. 
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Période : Période bloquée en fin de chaque année 

Unité d’enseignement : Formation Dirigée 

Matière : Stages en entreprise 

VH : 250h00  

Crédits : 10 

Coefficient : 5 

 

OBJECTIFS DE L’ENSEIGNEMENT : 

Les stages en entreprise visent à faire découvrir à l'élève ingénieur le fonctionnement d'une 
entreprise, la nature du travail d'exécution et les relations entre opérateurs et cadres. Ces 
stages pratiques réalisés dans une position hiérarchique d'exécutant dure au minimum deux 
semaines. Ils doivent être achevés à la rentrée universitaire suivante. 

Les objectifs de ces stages sont doubles. D'une part, ils offrent souvent un premier contact 
avec le monde de l'entreprise. 

D'autre part, ils permettent d'effectuer un travail ouvrier, en s'intégrant dans une équipe 
d'opérateurs, et d'observer les relations entre cette équipe et les autres composantes de 
l'entreprise. Ils constituent ainsi une expérience enrichissante pour la formation 
professionnelle et humaine des élèves ingénieurs. 

PROGRAMME : 

● Stage découverte qui se déroule en période bloquée de deux semaines en fin de la 
troisième année. 

● Stage opérationnel qui se déroule en période bloquée de quatre semaines en fin de 
la quatrième année. 

● Stage d'exécution qui se déroule en période bloquée de huit semaines au début du 
S6. 

 

TRAVAIL EN AUTONOMIE : 

La recherche du stage se fait en autonomie ainsi que la préparation du rapport et de 
l'exposé. 

Pour leur recherche de stage, les élèves disposent de différentes ressources (proposées 
notamment par la direction des relations entreprises). Des consignes leur sont fournies pour 
la préparation du rapport et de l'exposé. 

 

MODE D’ÉVALUATION : 

Le stage est évalué par l'entreprise (via une fiche) et donne lieu à un rapport écrit et un 
exposé oral évalués par un enseignant.  



Page | 88 

 

 

Période : S1, S2, S3, S4 et S5 

Unité d’enseignement : Formation Dirigée 

Matière : Conférences 

VH : 50h00  

Crédits : 2 

Coefficient : 2 

 

OBJECTIFS DE L’ENSEIGNEMENT : 

● Développer son esprit d'ouverture. 
● Savoir trouver les informations nécessaires à un projet professionnel. 

 

PROGRAMME : 

02 conférences par semestre en S1, S2, S3, S4 et S5 réalisées par des personnalités 
invitées, expertes dans leur domaine, elles abordent des sujets très variés. 

 

TRAVAIL EN AUTONOMIE : 

Participations aux conférences avec élaboration d'un compte-rendu par conférence. 

 

MODE D’ÉVALUATION : 

Validation de l'activité à travers la présence et le compte-rendu.  



Page | 89 

 

 

Période : S6 

Unité d’enseignement : Formation Dirigée 

Matière : Projet de Fin de Cycle (Travail Personnel) 

VH : 100h00  

Crédits : 04 

Coefficient : 03 

 

OBJECTIFS DE L’ENSEIGNEMENT : 

Après le stage pratique, les élèves connaissent mieux l’entreprise d’accueil, prennent 

confiance en leurs compétences et ont une idée plus exacte de leurs objectifs 

professionnels.  

Les enseignements doivent permettre de confier aux élèves des travaux personnels, 

individuels ou collectifs sous forme de projets tutorés pouvant concerner l’ensemble des 

disciplines abordées. 

Ces projets feront l’objet de sujets complets à réaliser si possible en liaison avec le milieu 

professionnel. 

 

PROGRAMME : 

 

1. Choix du thème du projet 

2. Recherche documentaire 

3. Analyse des solutions techniques existantes 

4. Mise en œuvre de composants matériels et logiciels 

5. Dimensionnement et Simulation 

6. Validation de solutions techniques 

7. Rédaction de mémoire associé au sujet 

 

TRAVAIL EN AUTONOMIE : 

Travail individuel et rédaction d’un mémoire. 

 

MODE D’ÉVALUATION : 

● Valeur scientifique (Appréciation du jury)     /6 

● Rédaction du Mémoire (Appréciation du jury)   /5 

● Présentation et réponse aux questions (Appréciation du jury) /5 

● Appréciation de l’encadrant       /4 
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IV–Accords / Conventions 
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V - Avis et Visas des organes Administratifs et Consultatifs 
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Avis et visas des organes administratifs et consultatifs 
 

Intitulé du parcours : Informatique  

Intitulé de la spécialité :Intelligence Artificielle et Data Science 
 

Directeur Adjoint des Études 
 

Date et visa : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Président du conseil scientifique 
 
Date et visa : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chef d’établissement 
 
Date et visa : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


