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INTRODUCTION

Une base de données est un "réservoir" dtinformations mises

en cemmun par plusieurs utilisateurs qui veulent pouvoir les trai-

tern & tout moment et de fagon variée.

Une qualité essentielle dtun systéme de gestion de base de

dannées (S.G.B.D.) est la possibilité d'indépendance des données,

en dtautres termes, la séparation entre la description des données

et Les programmes dtexploitation. Cette séparation permet & des

utilisateurs et & des programmes multiples d'laccéder aux mémes

informations sans difficultés excessives.

Nous allons nous intéresser plus particuliérement aux bases

de données et aux traitements des données les constitnuant.

Dans tout notre travail nous appellerons aussi bien infor-

mations que données les objets sur lesquels opére un ordinateur.

ha construction dtun systéme de gestion de base de données

doit awoir pour objectif de permettre aux utilisateurs de fournir

les renseignements nécessaires et suffisants sur les applications

pour que chaque mise en oeuvre du systéme, clest-&—-dire chaque

déroulement d!un traitement puisse se feire simplement. Clest ltun

des buts atteints par le systéme PIVOINES (cf (z)). En effet, dans

ce systéme, on définit une application aussi complexe soit-elle

en apportant des renseignements sur le genre et la représentation

des données que le systeme doit traiter.

Ces renseignements sont décrits une fois et, pour chaque mise

en oeuvre du systéme, l'utilisateur n'a plus quia transmettre

Lténoncé de la mise en oeuvre. Un programme général, partant dela

description des données et de la description de la mise en oeuvre,

construit alors un programme d'exploitation des données. Ainsi des



transformations au niveau du genre des données ou de leur repré=

sentation ntentratnent pas de bouleversement au niveau du traite—

ment considéré.

Ce but est atteint et donc les traitements clest~a=-dire les

acquisitions, interrogations, modifications ne sent pas @ refor=

muler pour chague genre et chaque représentation des dennées car

es descriptions du genre et de la représentation sonb des données

explicites du systéme.

Ctest dans cette optique que nous avons essayé de résoudre

le probléme de l'acquisition, c'lest-a-dire de la transformation

a' un objet appartenant & un support externe 4 la base de données

en un objet appartenant & un support interne & celle-ci.

Remarquons, dés maintenant, que Ltacquisition peut &tre

considérée comme un cas particulier d'une modification: Ltadjonctio

(ctest alors Ltadjonction & partir de rien, ctest~&-dire sans accés

Dans le premier chapitre, nous précisons les objets sur les-

quels nous ellons travailler, le but de notre étude, les moyens

pour y parvenir.

Dans les cing chapttres suivants, nous précisons en détail

les outils construits.

Nous présentons enfin, sous forme modulaire, le programme

dtacquisition dtune information.



nous

Dans ce chapitre nous précisons d'abord les objets sur lesquels

allons travailler. Ensuite nous précisons le but de notre étude

et les moyens pour y parvenir.

1.1 Objets sur lesavels nous allons travailler \

Nous reprenons ici des définitions déja formulées et utilisées

dans le systeme PIVOINES. Pour plus de détails on fera référence

& la thése de Marion CREHANGE (cf(2)).

1.1.1 Donnée

CHAPT45 H

OBJETS ~ BUT ~ MOYEWS

Tout objet devant subir un traitement informatique est

appelé donnée ou information. (Rappelons gue nous employor

sans distinction ces deux mots).

Une information peut &tre élémentaire, ou composée &

partir dtinformations élémentaires ayant des liens entre

elles.

Il apparait trés vite que la description de ces liens

rend utile la notion de revére. Un repére peut &tre le

but, L'iorigine, le "relais" dans un lien entre informa=

tions élémentaires. Son nom est arbitraire.

Cette notion de repére est & rapprocher de celle d!occur-

rence d'tentité (ef (3)).

Donnons un exemple illustrant l'utilité des repéres:



Exemple 23

a pour adresse .

ri 22 rue ———-—_xprincipalear

@ommune

| ” .,y Dorviller
N23", "principale", "Dorviller" sont associés au repeére

re respectivement par les relations no, rue, communen

Une information ctest donc 3

- un ensemble dtinformations élémentaires.

— un ensemble fini de repeéres.

— wun ensemble de liens élémentaires (que l'on pourra

composer).

401-2 Structure de données

L'ensemble des caractéristiques aqui font que, pour cer=

tains objectifs, les données les possédant se traitent

pareillement sera appelé structure de données.

Les formalisations des structures de données sont nome

breuses; elles ont la plupart du temps la méme capacité

dtexpression.

Pour plus de @étail sur ces différentes formalisations

on fera référence au cours de C. DELOBEL (cf (3)).

Nous reppelons ici les principales caractéristiques du

modéle proposé dans le projet PIVOINES, modéle qui @!tail~

leurs ne lui est pas propre: -

— le moddle est basé sur lliexistence de relations d'taccés

logiques (indépendamment des accés physiques); on dis-

pose dtaccés logiques élémentaires pouvant se composer

& ltaide d'une algébre des acces.

- Les repéres jouent un réle important. Ils sont de ait=

férents types et sont utilisés dans le langage atinter=

rogation qui ntest pas un langage utilisant une écriture

purement relationnelle.
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1.1.23 Structure logigue et autres structures

La structure logique des données décrit la “fagon de

comprendre les données". Elle ne décrit ni la forme

interne, ni la forme externe des données élémentaires.

On peut bien sfr parler aussi d'une "structure interne"TM

et dtune "structure externe" des dannées mais ces struc-

tures sont en général différentes de la structure logique

des données. Novus reviendrons sur cette indépendance dans

le paragraphe 1.4 mais dés maintenant nous l'illustrons

pear quelques exemples simples.

* Une m&me structure logiaue peut &tre associée & deux

structures externes différentes.

Exemple :

Structure logique représentée par le schéma :

OD

& pournom

sdentEté —<
a pour prénom

prénom

Structure externe n®1 liste de noms suivie

a'tune liste de prénoms

Structure externe n2&2 liste de couplesPp

nom, prénom).
9

* A une m&me structure externe peuvent &tre associées

deux structures logigques différentes.

Exemple

Structure externe : Identification d'un labo~

ratoire suivie de noms de

personnes y travaillant

et de numéros dtappareils

utilisés dans ce labora

toire.



Structure legique n21 schématisée par 3:

nom ~trevaille neg s2ppartient Labo

“e sur s a “

Structure logique n°2 schématisée par :

labo

travaille

au

nom

trevaille

su :
e appareil

* A une m&me structure logiaque peuvent &tre associées

deux représentations internes différentes.

Exemple :

Structure lLogique schématisée par :

oe mom
@ pour nom

identité

a pour prénom

rénom

Représentation interne n°1 schématisée par :

| iaentitd | identité]
\ -

mom | prénom| jnom | prénom|_ |

Représentation interne n®2 schématisée par 3:

identitd | [identité| |
y

prénom prénom

* A une méme représentation interne peuvent &tre associées

deux structures logiques différentes.

Exemple :

Représentation interne schématisée par

labo ,

nom | n& nom ne |
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Structure Logique n°1 schématisée par :

nom _travaille ne appartient labo

x— > x > x
sur a

Structure logique n22 schématisée par :

Labe

traveaille

BU

nom

travaille

Sus gppare il

Tiobjet de travail de base est bien stir l'information.

Nous allons maintenant voir comment on peut la représenter

en mémoire,.

Revrésentation interne diune information

Th nous faut ici faire référence & ltexistence dans leKi

projet PIVOINES (ef (2)) dfune structure PHYLOG qui est la

structure LOGique de l'organisation PHYsiaque interne de

ltinformation. Ctest une structure intermédiaire entre la

structure logique et la représentation interne : elle

ttraduit"TM le fait que, perfois, la représentation "déforme

la structure logique des données.

Pour représenter en mémoire ltinformation, il faut donc

représenter en mémoire la structure PHYLOG. Il faut done

préciser comment représenter en mémoire les informations

élémentaires, les repéres, les relations élémentaires.

Une information élémentaire en mémoire est contenue dans

une zone mémoire de taille mémoire plus ou moins grande.

La taille de la zone mémoire est en général un sous-

multiple ou un multiple d'un mot mémoire.

Accéder & des informations élémentaires pour éventuellemen’

les traiter ctest donc accéder & des contenus de zone

mémoire ©
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a) Les repéres sont représentés en mémoire par des noms

de gone mémoire.

b) Il faut bien distinguer les zones mémoire de leurs

contenus. Citons deux exemples pour illustrer cette

distinctions:

* Une donnée élémentaire subit un traitement. Elle est

transformée en une autre donnée élémentaire aqui subit @

nouveau un traitement (le m&me traitement que le précédent

ou un traitement différent).

Ti ntest pas nécessaire quia la fin des deux traitements

la donnée élémenteire résultat du premier traitement soit

conservée.

On peut done définir une seule zone mémoire qui contiendra

successivement la donnée élémentaire, la donnée élémen-

teire résultat du premier traitement, la donnée élémen~

taire résultat du deuxiéme traitement.

* Une m&me information élémentaire peut avoir été acquise

& deux instants différents et devoir subir deux traitement

différents, clest-~a-dire @tre associée & deux repéres

différents.

On doit alors définir deux zones mémoire distinctes bien

que de contenus identiques.

Chaque traitement utilisera le contenu de l'une des zones.

mémoire et remplira cette zone mémoire par son résultat.

ce) Nous avons vu (ef introduction) que les traitements

aque peut subir une information demandent d'ty accéder.

Il faut done aussi connaitre des accés dits élémentaires

qui, éventuellement en les composant, permettront d'accéde

& tous les éléments dtune information et donc de les

traiter.Ces accés 6élémentaires permettront aussi de

traduire tous les liens élémentaires et done tous les
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liens pouvant exister entre les données élémentaires.

Une information en mémoire peut done @&tre définie par:

- Un ensemble d'objets élémentaires: valeurs, noms de

zones mémoire.

- Un ensemble dtaccés élémentaires (ces accés pouvant

&tre composés).

1.2 But de 1!'étude

Acquérir l'information c'est transformer ee objets la compo~

sant et se trouvant sur un support externe & la base en objets

appartenant & un suoport interne & la base,

Remaraquons que lLiacquisition d'une information n'est qu'un cas

particulier de Lit adjonction & une information déja acauise

clest-a-dire un cas particulier d'une modification.

Tei, avant d'taller plus loin dans la définition de l'acquisitior

il convient de bien préciser le langage que nous emploierons

tout au long de notre travail.

Nous antes le faire &@ l'aide dtun exemple.

Soient deux cartes portant les informations suivantes :

colonne 7

2

Birchmin

colonne 9

Christian

* Connaitre les données élémenteaires ctest connaitre "Birchmin"

et "Christian",

* Connaitre la forme externe des données é6élémentaires clest

Savoir ?

—- sur une carte & partir de la colonne 7 il y a 8 lettres

alphabétiques définissant une donnée.

~ sur la carte suivante & partir de la colonne 9 il ya 9

lettres alphabéticues définissant une donnée.

* Connattre la structure logigque des données clest savoir

guiune méme personne est définie par un prénom et un nom,



10

* Connattre la donnée du point de vue logiague c'est savoir

qu'il est question d'une personne nommée Birchmin et pré=

nommée Christian.

* Connattre la représentation interne des dennées 6élémentaires

eclest savoir ¢

— "Birchmin" est contenu dans un mot mémoire NOM (1) qui est

le premier 6lément dtune liste de dennées élémentaires

ayant la méme représentation interne et définissant une

Liste de noms.

- "Christian" est contenu dans un mot mémoire PRENOM (1) qui

est le premier élément dtune liste de dennées élémentaires

. ayant la m&me représentation en mémoire et définissant une

Liste de prénoms.

Remargue

Ti ne faut done pas confondre les données elles-m&mes et les

renseignements que l'on peut avoir sur leurs formes externes,

sur leurs structures logiaues ou sur leurs représentations

internes.

Aequérir ltinformation c'test introduire dans l'ordinateur

ltinformation avec une certaine forme externe pour obtenir sa

représentation interne.

Pour ce faire, nous avons cnoisi dtutiliser "la facon de com=

prendre les données" clest-a-dire la structure logiaue des

données,

Cet "écran" placé entre la forme externe et la forme interne

des données nous apporte une souplesse dtutilisation dans la

conception du programme d'tecauisition.

Bn fait on part de la "fagon de représenter les données sur

des supports externes", on utilise la "fagon de comprendre
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les données" pour obtenir la "facgon de revrésenter en mémoire

les données",

Pour exprimer celé nous avons choisi de définir l'acauisition

par une succession de correspondances qui peuvent se schématiser

ainsi:

=

a xme a ee Représentation
a

oO

: es

exverne logiaue interne1Q

Ce schéma décrivant l'tacauisition d'une information ne signifie

nullement que pratigquement on aura deux étapes de transformation

de ltinformation. Le but recherché est en fait un programme

dtacauisition qui intégrerait les deux étapes, ctest-a~dire qui

préciserait comment passer de la forme externe de l'information
5

& sa représentation interne.

Les movens

1.3.7 Les structures intermédiaires

Nous avons déja parlé (paragraphe 1.1.4) de la structure

HYLOG, structure intermédiaire entre la structure LogigqueFd

oOt lea représentation interne.

Si nous reprenons l'exemple étudié dans le paragraphe

précédent (1.2) nous nous apercevons oulil y @ aussi une

structure logiave de la forme externe des données, aiffé-

rente de la structure logiaue des données, gue lton peut
os

aéfinir par les renseignements suivants:

ck~ Une donnée formée de caractéres alphabétiques et se

trouvant sur un support physique est un nom.

~ Une donnée formée de caractéres alphabétiques et se

trouvent sur un autre support physique est un prénom.

Ctest le prénom associé au nom se trouvant sur ile

support physioue précédent.

Nous allons done définir une structure intermédiaire entre

la forme externe de ltinformation et la structure logigue.



Forme

externe

oy nN

Nous l'appellerons structure EXLOG c'este—&a-dire le struce-

ture LOGiaque de la forme EXterne de L!information.

Ainsi appareit une symétrie par rapport A la structure

logique.

Le schéme représentant l'acquisition devient ¢:

Structure | Structure Structure Représentation
_ . > — _ Seo

EXDOG logique PHYLOG interne

Ii ne stagit vas que llacquisition se fasse avec quatre

étapes de transformation de l'information.

Dans toute la suite de notre étude nous utiliserons une

terminologie précise pour bien montrer aue l'acauisition

ne stobtient pas en cuatre étapes de transformation de

1ltinformation.

Des données se trouvent sur un support externe. Nous diron

guiune structure "“arffecte" des renseignements & ces donnée

Nous dirons aussi gue les données sont eaffectées par 1a

structure considérée; par exemple quand nous parlerons des

"données effectées par EBXLOG" cel& signifiera que ifon

perle des données auxguelles on a ajouté tous les rensei-

gnements déduits de la description de la structure EZLOG

sans que ces renseignements ne fassent subir une transfor-=

mation aux données elles-mémes.

Sur le schéma ci-dessus chaque fléche représente une phase
@

Le programme d'acquisition utilisera les descriptions des

différentes phases gui sont des descriptions de corres=

us
tL

entre structures.YQpondance§

tude se place donc dans le cadre plus général desOvotreaa

correspondances entre structures, clest-a-dire de liexpres

sion dtune structure en fonction d'une autre (mapping dans

la documentation anglaise).
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1.3.2 Le langage de description de la forme externe

Sur Le support externe se trouvent des caractéres. Ces

caractéres font partie d'un ensemble de caractéres permis,

gui peut luism&me &tre subdivisé en différents sous~

ensembles.

Dans les langages de programmation (Fortran, Cobol} les

différents renseignements sur les données se trouvant sur

le support externe sont décrits dans les formats.

Une donnée élémentaire se trouvant sur le support externe

peut &tre caractérisée par une ou plusieurs des caracté-

ristiaues suivantess:

- les caractéres la formant

~ le nombre de caractéres la formant

- la position des caractéres sur le support externe

"un ou plusieurs caractéres qui précédent ov suivent

le donnée.

°

Certaines caractéristiques d'tune donnée élémentaire peuvent

exprimer un r&Sle particulier de cette donnée élémentaire

per rapport aux autres données éléméntaires,

Par exemple une donnée élémentaire se trouvant seule sur

un support externe définit la t&te de liste dtune liste

de données élémentaires se trouvant sur les supports

externes suivants avec plusieurs données élémentaires

sur un m&me support externe.

De méme certaines caractéristiques de données élémentaires

peuvent exprimer des relations entre ces données élémentaties

Par exemple des données élémentaires aqui se succédent sur

un m&me support sont les éléments dtune m&me liste.

Il faut danc pouvoir décrire beaucoup plus complétement

que dans un format la forme externe de lLtinformation. Nous

avons pour cela un langage de description de la forme
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externe qui permet de décrire les contenus des supports

physiques et les relations pouvant exister entre ces conte-

nus. Nous le nrésenterons en détail dans le chapitre 2.

Remaraue 3: Descripticn globale

le langage de description de la forme externe va permettre

de décrire globalement toute l'information en entrée.

Pour que cette description globale soit toujours pessible

nous allons émettre une hypothése simplificatrice :

On suppose que l'on rentre & lea fois toute l'information

ou gufune partie autonome de l'information peut @tre rentrée

On ne stoccupe pas de la décomposition de la chaftne de

données en parties autonomes. On suppose gue, Si cette

décomposition est possible, elle est faite au début avant

toute autre procédure.

Déformation uniaue

Au départ, on connait donc la chafine de données sur le sup—

port externe. On pourrait transformer plusieurs fois cette

chefine de données pour arriver a la forme interne de ltin-

formation.

En fait on garde la chafine de données et en trois phases

successives on affecte aux données les renseignements appor-

tés par les structures.

Chaque phase peut &tre comparée & la fabrication dtun trans~«

parent que l'on collerait sur la chafine de données en entrée

Un transparent est obtenu & 1'issue dtune phase de traitemer

portant sur la chafine de données munie du transparent pré—

cédent.

Chague phase a une ou plusieurs données et un cu plusieurs

outils qui déterminent des actions dont le résultat est

toujours dtaffecter les données par la structure & laquelle
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est liée lea phase.

le déformation de la chafine en entrée est unicue. Elle

steffectue sur les données affectées par la structure PHYLO
i

Les trois vheases et le déformation unicue

Nous ailons maintenant apporter des précisions sur les dife

férentes phases et sur la déformation unique.

Pour chacune dfentre elles nous préciserons : ce que lton

a au départ, ltoutil, "l'acteur" utilisant Ltoutil, le

résultat de l'action de L'outil sur ce que lton avait au

Ce que lion a au départ Chaine de données en entrée

Outil : Langage de description de la

forme externe

Acteur : "Structureur"

Résultat : "Données affectées par EXLOG!

Deuxiéme vhase

ooCe aue lton a au départ "Données affectées par EXLOG!

Outil : Correspondane EXLOG -~IL0G

Acteur : Programme de la 22 phase

Résultat :"Données affectées par LOG"

Ce que l'on a au départ : "Données affectées var LOG"

Outil 3: Correspondance LOG-»—~PHYLOG

Acteur : Programme de la 32 phase

Résultat : "Données affectées par PHYLOG



Déformation unidaue

Ce gue lion a au dévart "Données affectées par PHYLOG

Outil : Procédures dlacquisition

Acteur : Programme de construction

Résultat : Données acquises

1.2325 Les contréles

Il y a tout dtabord les contréles de conformité des données

avec les descriptions écrites 4 l'aide du langage de descrir

tion de la forme externe. Ces contréles sont effectués dans

la premiére phase avec le "structureur".

Il y a ensuite des contréles de cohérence des données. Ces

contrSles sont effectués dans chaque phase avec le programme

correspondant.

Exemples : En entrée, on a une suite de 11 mesures. Dans 1a

structure logtgue des données on sait que la 11é@me mesure

est la somme des 10 premiéres mesures.

a) Dans le description du langage de la forme externe on

précise un encadrement pour les 10 premieres mesures.

Lorsque les données sont effectées par EXLOG, on peut faire

des contréles de conformité sur les IO premiéres mesures.

Lorsque les données sont affectées par LOG, on peut faire

un contréSle de cohérence sur la 11@me mesure.

b) Dans la description du langage de la forme externe on

précise un encadrement pour lea i1éme mesure.

Lorsque les données sont affectées par EXLOG, on peut faire

un contrdle de conformité sur la 11@me mesure.

Lorsque les données sont affectées par LOG, on peut faire

des contrSles de cohérence sur les 10 premieres mesures.
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On voit, sur ces exemples, quia cheque phase il peut y avoir

des contréSles de cohérence sur une ou plusieurs données en

fonetion des "affectations" dfies & la phase étudiée.

1.4 Avantages de la solution proposée

En terminant ce chapitre insistons sur les deux principaux

aventages que permet cette acquisition:

a) Liindépendance

La forme externe et la représentation interne des données

sont indépendantes de la structure logique.

Ainsi, & une m&me information de forme externe définie,

peuvent &tre associées deux structures logiaques différentes.

Dans ce cas, seule la premiére phase sera commune aux deux

acquisitions.

De méme la troisiéme phase peut 6tre commune & deux acaui-

sitions d'une information de m&me structure LOG et de méme

structure PHYLOG, mais de formes externes différentes.

la souplesse dtutilisation

Elle est essentiellement due & la déformation uniaue de la

chaine de données.

Prenons une comparaison pour justifier cette affirmation.

Un tapissier-décorateur doit mettre a neuf une piéce.

Plusieurs éléments entrent en ligne pour son travail:pein-

ture, papier peint, rideaux, tissu dtameublement. Il faut

done autil choisisse la peinture, le papier peigt,les ris

deaux, le tissu dtameublement en tenant compte de Ltinflu=

ence dtun élément sur les autres pour obtenir un ensemble

harmonieux. Il accumule ainsi tous les matériaux nécessaires

& la mise & neuf de la piéce. Ensuite il peut transformer

la piece.
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Si, par contre, il commence par peindre puis qu'ensuite il

ce une tapisserie, s'il veut changer de tapisserie et'g EE»

que ce changement ne convient pas avec la peinture déja

faite, il lui faut repeindre...c'est-a-dire repartir de

l'état initial de la piéce. Cette transformation de la piéce

a : ; , nx

par étapes, risque done de couter cher.

De méme, si l'on fait plusieurs déformations consécutives

de la méme chafne de données, un changement dans 1Lfune des

structures oblige 4 revenir & des états précédents de la

chafine de données. Il faudrait alors conserver tous les

états intermédiaires de la chatne de données.

ea : .
Cela couterait cher en place mémoire.

Avec une déformation unique, un changement dans Ltune des

structures entraine seulement un changement dans les

renseignements associés & la structure considérée, Les

programmes ou les parties de programme utilisant ces.

renseignements seront aussi changés.
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CHAPITRE 2

Le langage de description de la forme externe

Dans ce chapitre nous allons préciser les caractéres utilisa-

bles dans le langage puis la maniére de décrire les données

élémentaires et les relations.

2e14 Les caractéres du langege

Te langage de description de la forme externe comprend les

caractéres suivants:

e > 2 pee | caractéres alphanunériques

b blanc

+ signe dtaddition

signe de soustraction

signe d'égalité

Signe de multiplication

Signe de division

parenthése gauche

parenthése droite

erochet gauche

crochet droit

virgule

point-—virgule

point

deux points

inftérieur &

supérieur @

inférieur ou égal a

supérieur ou égal aWA VAT wel ree om TM
Certains caractéres ont une signification particuliére aque

nous verrons en détail au fur et & mesure de leur utilisation.

La répétition de certains caractéres peut aussi avoir une

signification particuliére.
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2.2 Une description

2
Zz

>

Une description est une suite de descriptions de contvenus de

supports physiques et de descriptions de relations entre ces

contenus.

Lorsque le changement de support physiauve est significatif,

les descriptions des supports physiques sont séparées par

le signe « (point).

A ltintérieur dtune description, il y a des descriptions

é6élémentaires elles-m&émes séparées entre elles par le

signe , (virgule).

Chague description élémentaire décrit une ou plusieurs données

élémentaires.

Quand toutes les descriptions des contenus de supports physi-

gues sont faites, on décrit les relations entre ces contenus.

Les données élémentaires

Une donnée élémentaire est décrite par:

- son "type de valeur"

- son "type de repére"

~ sa position sur le supvort physique

Donnons tovt de suite un exemple pour préciser ces différentes

caractéristiques d'une donnée élémentaire.

Soit le support physique 10 15

DURAND

le langage de description de la forme externe définira la

donnée élémentaire se trouvant surlle support physique par le

type de valeur: "des caractéres alphabétiaues" (en précisant

éventuellement leur nombre: 6), et par le type de repere "nom".
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2.321 Type de valeur

Définition

A chague donnée de la chaine de données est associé un

type de valeur.

On peut définir un type de valeur par:

- une valeur

1)

2)

ce peut &tre un ou plusieurs caractéres

- un ensemble de valeurs

il peut 8tre défini comme:

Un ensemble de valeurs dit ensemble élémentaire de

valeurs. Chaque ensemble élémentaire de valeurs est

désigné par un nom. Nous avons défini les ensembles

élémentaires de valeurs suivants:

ALPH ensemble des suites de caractéres alphabétiques

SP ensemble des caractéres spéciaux dont la liste

est:

{orenc,*s/s-14=141 G1» 4 setto reps Gy Ca Datta 2 Orfs§

avec les sous-ensembles

spB= {olenc}

spop=[*,/,~,+} signes d'opérations

SPCO= ibr=arXo>e >} signes de comparaison

SPPO=(~s3re200(5)o"obote? signes de ponctuatior

B ensemble des binatres

CH ensemble des chiffres

N ensemble des entiers naturels

D ensemble des nombres décimaux

R ensemble des réels

Un ensemble de valeurs construit 4 partir des en-

sembles 6élémentaires de valeurs et de valeurs,

suivant la régle:
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4)
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un nom d'ensemblie de valeurs élémentaires, suivi dtun

Signe de comparaison, suivi dtune valeur.

Exemple : N ¢12

R>6

pv A53

Un ensemble de valeurs construit 4 partir de types

de valeurs (d'tensembles de valeurs et /ou de valeurs)

& l'aide d'topérations.

Les opérations utilisables sont:

NON c'est un opérateur unaire3; ctest l'onérateur

de négation.

ET * . ee .
ce sont des opérateurs binaires: ET, OU, EX

oU & sont respectivement les opérateurs intersection

EY réunion, différence symétrique.

REP ctest un opérateur uneire; ctest l'lopérateur

de répétition.

Si l'on fait précéder un type de valeur par un entier

alors on aurea autant de fois que cet entier des

caractéres de ce type de valeur.

Regles d'écriture

Tout type de valeur sera noté entre Cet».

Toute valeur sera notée entre pete. Done un type de

valeur défini par la valeur * sera noté€—s *<— >.

Quand un type de valeur est défini avec des opérateurs

on trouve des signes K imbriqués.

Exemples

<i» ABC S: les caractéres ABCQT? SEE SY

CNONK 7 un caractére différent de ?

K<sPco> ou < sPoP > > : un caractére de comparaison ou

ad'topéretion
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KEE: <6 » ED KR> 3y>: un réel compris entre 3 et 6

CREP (SPPO > ¢ des caracteéres de ponctuation

ALPH : des caractéres alphabétiaques

C5 CALPE D> >

K 393 5<>

«as = 35>

oe 5 -caractéres alphabétiaues

les carectéres 3 et 5

Lientier 35

2e3-2 Type de repére

Définition

A chaque donnée de lachaine de données on doit associer

un type de repére.

Un type de repére est un ensemble de repéres auauel est

associé un ensemble de données qui appartient & la chafne

de données.

Rang diappvarition

On peut déterminer une donnée par son rang d'apparition

dans la chafiine de données.

. La valeur courante de la chatne de données sera désignée

par * .

« Certaines informations peuvent jouer un rSle de réfé~

rence pour le range diapparition d'autres données.

Exemple +: Soient les ctrois données se trouvant séquen=

tiellement sur un support: tulipe / orchidée

tulipe et orchidée sont deux données de type

de repere fleur; On peut définir :

—- tulipe comme étant la donnée de type de

repére fleur se trouvant sur le support

avant la donnée /.

~ orchidée comme étant lea donnée de type de

repéere fleur se trouvant sur le support apreé:

la donnée /.
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Par référence aA la donnée / on peut done définir

le rang dlapverition d'autres données.

On dit que la donnée / joue ici un rdle de

marque.

Toute donnée se trouvant sur le support externe peut

définir une marque.

« Le rang dtapparition dtune donnée peut donc &tre défini

par:

~ la valeur courante *,

-— des expressions élémentaires construites en utilisant

la valeur courante et/ou des maraues et/ou des comp-

teurs associés 4 des répétitions.

Ax Zone "occurrence"

V\ ‘ j
ges & Sy + q

: : A chacue type de repére le "structureur" associe une zone

i _ mémoire appelée zone "occurrence". la zone "occurrence"
~. 7 4

ed ie a ee so ey oh Aw
Ke est une liste d'éléments mémoire. Chaque élément mémoire

4 “Mt aie

contient ltentier ou les entiers aqui permettent de définir

un rang d'apparition. Ce dernier est bien sfir celui d'tune

donnée ayent le type de repére auquel la zone "occurrence"

est associée.

Exemple : Soit le type de repére "enseignant”.

Soit la donnée "Charon", élément de la chaine de

données en entrée, de type de repére enseignant.

Supposons que cette donnée ait comme "rang dtlap-

parition" Ltentier 7.

Alors on peut associer & un élément du type de

n rf

repere enseignant son contenu: la donnée Charon.

Si Charon est la premiére donnée de la liste de

données de type de repére enseignant alors 7

sera le premier entier de la liste d'tentiers
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associée au type de repére enseignant, clesta-—

dire le contenu du premier élément de la zone

"occurrence" adeo GLSG au type de repére enseignant

On peut schématiser ltexemple par ¢

7

—7-- |Charon j|7 777 Chatne de données

zone

"Types de repere"

’

i

enseignant i—

\ Zone
7|---- "occurrence"

Au repére enseignant n® 1 du type de repeére

enseignant est associée la donnée n® 7 de la

7 - . . W if
chatne de données clesteae-dire Charon,

A partir des types de repére on veut construire des types

de repére complexes; un type de repére complexe est formé

de constituants.

Chaque constituant est défini par un type de repére ou

un type de repére complexe (on impose un degré maximum

dtimbrications: 10).

Les données associées aux constituants doivent se trouver

séquentiellement sur un ou plusieurs supports physiques.

On définit deux types de repére complexes 2:

Groupe : Les constituants ont des types de repére (comple=

xes ou non) différents.

atSuite : Les constituants ont des types de repére (complexe:
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Regles d'técriture

1) DPypes de repéere

- 14 30 caractéres alphabétiques

~ la chaine de caractéres ne peut commencer par REL SU

GR NON ET OU EX MA REP le caractére point

2) Bypes de repére complexes

Groupe : 3 & 30 caractéres alphanumériaques commengant

par GR

Suite : 3 & 30 caractéres alphanumérigques commengant

par SU

Les descriptions des éléments d'un groupe ou dtune

suite seront entourés par ( et ).

Exemple

(KALPHY nom, <SPB> sep , @ALPH> prénom) GRidentité

On définit un grovpe identité formé d'une donnée formée

de caractéres alphabétiaues et de type de repére nom

et dtune donnée formée de caractéres alphabétiques et

de type de repére prénom qui sont séparés par un blanc

de type de repére sep.

3) Marques

Pour différencier une marque d'une autre donnée on

désignera son type de repere par une chaine de carac-

teres alphanumériques (3-30) commengant par MA

Exemple

<CALPH > expéditeur,<—> /<-_> MA1, KALPH > destinataire

2.3.3 Position sur‘le support physicue

Succession

Une donnée succéde & une autre donnée si et seulement si

leurs descriptions sont séparées par une , (virgule).
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Breemple

QALPH)) département, {NY code

Des caeractéres alphabétiques de type de repére département

sont suivis par un entier de type de repére code.

Bventualitée

L'iexistence dtune donnée ou de piusieurs données ainsi que

le contenu d'un ou de plusieurs supports physiques peut

tre éventuelle.

Ce aqui est éventuel est écrit entre [ex ] °

Exemple

« ALPHY nom, N)p codemarié E ALPH >) nomépouse | :

Le nom d'une épouse ne suit le nom de jeune fille d'une

personne que si celle-ci est mariée.
rTM

enw \ ‘ , ‘ x . A
tare nok MR OAD Ave, Lp Cone oh eons F a week ‘Aor’) ieee ue oe a

Qe. er Répétition
VAM

tr
ME ‘

4 Une zone de répétition est décrite entre (( et )). Nous

employons le mot zone car on peut répéter un type de repé-=-

re simple etfou un groupe etfou une description de support

physiaque etfou une description.

Avant (( on peut préciser le nombre exact de répétitions.

Apres (( on doit écrirve un nom de compteur associé 4 la

zome de répétition (chaine de 15 caractéres maximum ne

commencant pas par REL SU GR NON OU EBT EX MA REP .).

Un nom de compteur peut &tre associé & vlusieurs zones

C / de révétition. Ce peut &tre en particulier le nom d'un

\ type de repére simple déja défini. Par contre on ne periue v

pas de définir des compteurs par des expressions sur des

types de repéres ou des valeurs.

Bxemole

a) répétition de groupe
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b) répétition de répétition et répétition de description

Jde support phys

10( (compteur1 @ALPHY rue.((compteur2 CALPHD immeuble,

<<N > numéro.)) ))

gue

ctest la description des supports physigues schématisés

ainsi:

Support ng Contenus

ue1 rue,

2 HMeU bie, 4 NUMETO, 4

' :

x+1 immeuble numéro ,
A,X Le

x+2 LUC,

K+ el aE NUMELO ys 4

42 ‘rite wbl gX+24 immeuble numéroFre 2,4 LY
Ici les nombres x, y sont définis par le compteur2

Changement de support

* Lorsqu!il est significatif, le changement de support

est indigqué par un . (point).

* On peut avoir des données sur plusieurs supports physi-~

ques sans connaitre le nombre exact de données sur chaque

support physique.

Le changement de support pourra alors &tre défini suivant

des regles apportant des renseignements sur les données

se trouvant au début et/ou & la fin des supports physiques

Chacune de ces régles doit &tre associée A une zone

répétition.

On considére les quatre régles suivantes:

Régle n214 on indiague le nom du type de repére de la

donnée devant se trouver au début de chaque
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Regle n2°2 ? on indique le nom du type de revere de la

donnée devant se trouver & la fin de cheque

support.

Régle n°12 : on indiaque le nom dau type de repére de la

donnée devant se trouver au début de chaque

support et le nom du type de repére de la

donnée devant se trouver A la fin de chaque

support.

Regie n®122: on indique le nom du type de repere de la

donnée devant se trouver au début de chaaue

Support et deux noms de type de repére qui

forment un choix pour la donnée devant se

trouver en fin de support.

Ecriture

La description de chaque régle se fait aprés la description

de la zone répétition & laquelle elle est associée,.

Chaque régle est décrite éntre [ n] et | x] ou n désigne le

numéro de la régle décrite ( 1 ou 2 ou 12 ov 122 ).

we ~f Entre [2] et B on écrit le nom (ou les noms) du (ou des

type(s) de repére définissant la régle.

Pour indiquer le choix entre deux types de repére on entou-

re les deux noms de types de repére de ( et ).

Chaque nom de type de repére est séparé d'un autre nom de

type de repére par une virgule.

Exemples

Soit la description d'une répétition de données:

(( compteurt <ALPH SS nom, <> * >> sep, < ALPH>prénom

Ks * <-sep ))

Si aprés cette description, on écrit:

a) [7 | nom Ee alors on doit trouver au début de chaque
~<

support physique une donnée de type de repére nom.

b) [2] prénom [2] alors on doit trouver & la fin de chaaue
support physique une donnée de type de repére prénom.

BE
ae
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c) [12] nom, prénom [12] alors on doit trouver au début de
chague support physique une donnée de type de repére

nom et &@ la fin de chaque support physique une donnée de

type de repére prénom,.

a) [122] nom, ( prénom, sep ) [122 | alors on doit trouver
sur chaque support physique: °

- au début une donnée de type de repére nom.

- & la fin soit une donnée de type de repére prénom,

soit une donnée de type de repére sep.

Remarques

1) Il nty a pas dtambiguité entre la description des régles

de changement de support et la description d'une éven=

tualité car l'un des entiers 1, 2, 12, 122 ne peut défi-

nir une donnée,

2) On nta pas trouvé nécessaire de décrire dans les régles

les séparateurs des données se trouvant sur les supports

physiques. Celé aurait été redondant avec leurs descrip—

tions dans les zones répétitions auxquelles sont atta=

chées les régles.

3) Lorsqutaucune régle ntest indiauée, les données se

trouvent sur les supports physigues sans que l'on ait

des renseignements précis sur les données pouvant se

trouver au début et/ou A la fin des supports physiques.

Des données peuvent dence notamment se trouver "A&A cheval"

sur deux supports physiaues (ce aqui ntest pas le cas

dans les différentes régles).

4) La régle 122 permet de supprimer un séparateur lorsaquton

arrive en fin de support; autrement dit, cette régle

permet de considérer le changement de support comme un

séparateur.

Ainsi dans l'texemple a) si A la fin dtun support on a

un prénom alors le changement de support joue le réle

d'un séparateur et sur le support physiaue suivant on

@&@ un nome
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Remaraues: ambisuités

1) Quand on a une répétition de données, il faut pouvoir

adifférencier les données répétées des données suivantes

dans le cas o& l'on ne connait pas le nombre exact de

répétitions.

Deux cas se présentent :

- les données de la zone de répétition et les données

Ssuivantes n'iont pas le méme type de valeur alors oan

peut facilement les différencier.

- les données de la zone de répétition et les données

suivantes ont le méme type de valeur alors on ne peut

les différencier; il faut que ltutilisateur sépare

les données de la zone Ge répétition et les autres

données.

Dans un premier temvos, aux régles d'écriture d'une zone

. or de répétition nous ajoutons la régle suivante +: il faut

SOE ecg Aes, =: - os
L ik définir une marque entre les données de la zone de répé-

. <i &

oO . L tition et les dennées suivantes dés que ces différentes
a gs -

ave données ont le méme type de valeur. Cette marque ne
ye L x
t nt . 7 -

A ) \? devra pas &tre ambigu&é avec la dennée du début de la
i

pe

- zone de répétition.

2) Quand on a une éventualité, il faut pouvoir différencier

les données de la zone éventualité des données suivantes.

De méme que précédemment, dans un premier temps, nous

imposons donc la régle suivante : il faut définir une

mergque entre les données éventuelles et les données sui

vantes dés que ces différentes données ont le m&me type

de valeur. Cette marque ne devra pas &tre ambigué avec

la donnée du début de la zone éventualité.

coe . = .

msn a 31 Rn Mos evhet atanm wens
mecises, L124 pourrear Ly CSLS tos :iGAN we led% }4 ayti Ms 0 (0) ia by ou 74oOu ‘3

t savoir si Ltobtention d'un type defo5o# 09GB ct Ov e Q°35 oO 3

valeur différent de ceux rencontrés depuis le début de

ila répétition ou de l'éventualité signifie que la répé~

tition est finie ou aque 1l'éventualité est terminée, ou
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cette ambiguité nous étendons la régle d'utilisation

des marques &@ toutes les répétitions dont on ne connait

peas le nombre exact de répétitiscns et a toutes les

éventualités et ceci sera 1a regle définitive.

Marque aprés une gone répétition ov une zone éventualiteé

Si nous voulons appliquer le réegle de la remarque précé=

dente pour toute base de données, il faudrait done que

figure dans la chatne de données une donnée de type "marque

Cel& obligerait parfois & écrire A nouveau des données déja

existantes mais ne possédant pas de telles marques.

Pour éviter cet inconvénient et pour pouvoir prendre en

compte des données déja écrites sur des supports nous”

introduisons des marques qui. cerrespondent a des parties

de données existant sur le support physique.

Exemples

((compteur K ALPH > nom, CN >> nb )) «ex D> MAI, 1

<N > numéro.

CALPH) nom [. KN >> nb | » KI KALPH DD MAL, 1 <—

<CALPH >> nom.

Dans le premier exemple le premier chiffre de l'tentier de

type de repére numéro permet de différencier sans ambi-

gurté la donnée de type de repere numéro des données de

la zone répétition.

Dans le deuxiaéme exemple le premier caractére alphabétique

de la donnée de type de repére nom permet de différencier

cette donnée de la donnée de la zone éventualité.

Dans chague exemple sur le support physique il n'y a, dune

part que la donnée de type de repére numéro, d!tautre part

que la donnée de type de repere nom : les données de types

de repére MA1t et MA2 ne se trouvent pas sur le support
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Ecriture et Appellation

Lorsouton écrit n @— ot n est an entier naturel cela ne

correspond pas & une donnée se trouvant sur le support.

(Elle serait décrite entre K et » ). Cel& correspond

& une action & effectuer lors de la lecture de la chaine

de données : un "retour en arriére" d'un nombre de carac=

téres égal &n.

On doit, aprés ce "retour en arriére", trouver dans la

chafiine de données la donnée décrite aprés la virgule

succédant Ane. Cette Eécriture sera appelée index de

recule

Dans le langege de description tel qu'il est congu actuel=-

lement on ne peut décrire des formes externes condition~

nelles. Clest un développement qu'il parafit intéressant

dtenvisagere

2.4 Les relations

22401

On les définit par :

nom ensemble(s) ensemble expression
2 2

de relation de départ dtarrivée

— nom de relation : une chatne de 15 caractéres alphanu=-

mériqgues au maximum commencant par les

lettres REL.

-— ensemble(s) de dévart ce sont des types de repere

=—- ensemble d!tarrivée (complexes ou non) désignés par

leurs nomse

Lorsquiil y an ensembles de départ, on les écrit sous

forme de n-uple.

— expression : elle ntest pas obligatoire; elie permet

de préciser éventuellement l'image de chaque

élément de l'ensemble de départ.
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2.4.2 Regsles diécriture des expressions

Les expressions aqui apparaissent éventuellement dans lea

définition des relations sont construites & partir dtex-

pressions élémentaires aui permettent de connaftre le rang

dtapparition des données.

Nous allons done voir les regles d'écriture d'une expres-

sion élémentaire et celles d'une expression.

Pour définir une expression élémentaire et une expression,

nous utiliserons les notations habituelles dans la daéfini-

tion de régles de grammaire et que nous rappelons ici

brievement 3:

Eeriture Signification

ab @ suivi de Db

[a] éventuellement a

a|b a ou b (ou exclusif)

a* répétition de a (au moins une fois)

{alo je pour noter ac | be

Alors une expression élémentaire est définie par :

<expression élémentaire> ::=<@xpressiond | @xpression2>|east

entiere

<jalon> :f= <marque> | * | <compteur>
<expressiont> ::=(const.entiére x <compteur> ){ <opération>

const.entiare |
Kexpression2>::=Galon) | Gpération> const.entiére]|
<marque> i= le nom du type de repére de la marque

<compteum::= le nom d'un compteur associé & une répétition

Covération>::= +|)—

Exemples

e+e

MAT = 5

(2xcompteurt) + 1
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Bee By pee *<expression> 73> Cexpress»>

<express > ::={<expression élémentaire> | Csuite> | {Coxe

pression élémentaire> | Csuite >} ;

(suite ris (< expression élémentaire)> : ( expression

élémentaire>| : constante entiére| )

Exemples

41:10:2 signifie que l'on part du premier élément et Lion

va jusquiau dixiéme par pas de deux; ctest une

Csuite>.

1:5:1 peut aussi se noter 1:5 le pas de 1 est facultatif;

etest aussi une Csuite».

(1:10),(1:10); résume les expressions 1,132,23 ....310,103

SI l'ona une relation dont l'ensemble de départ est livre

et L'ensemble dtarrivée est caractéristique, l'expression

4,(1:4)32,(5:8)33,(9:12) signifie:

Au premier livre sont associées les 4 premieres caracté-

ristiaques

Au deuxiame livre sont associées les 4 caractéristiques

suivantes

Au troisiéme livre sont associées les 4 caractéristiques

suivantes

Si lton a une relation dont l'ensemble de départ est

"distance" et dont l'ensemble d'tarrivée est "prix",

ltexpression:

((mai+1):(mai+5)),((*=4):*); signifie que lton a 5

couples ( distance,prix ) vérifiant la relation. Chacune

des distances est définie par rapport & une marque. Cha-

cun des prix est défini par rapport & la valeur courante.

Remarcaues

4) Chaque fois que nous spécifions un rang sur les données

comme par exemple premier livre ; cela signifie la

donnée de type de repére livre ayant pour rang a'tappa-

MS SCR ETA
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2) Dans les expressions, ce aquiil y a avant la virgule

décrit toujours le "c8&té départ" d'une relation. Ce

quiii y a aprés la virgule décrit toujours le "c8+té

arrivée",

2.5 Exemples d'utilisation du langese de description de la forme

externe

1) Soit une section a'établissement scolaire formée de dix

classes qui svivent le méme type d'enseignement (méme nombre

de matiéres).

Pour chaque classe, on a les renseignements suivants:

-~ nombre d!éléves

-~ salles de classes occupées

~-~ matiéres suivies

Pour chaque professeur enseignant dans cette section, on ales

renseignements suivants:

- matiére(s) enseignée(s)

- classe(s) enseignée(s)

On a ainsi une base de données & partir de laquelle on pourrait,

en introduisant d'lautres données (voeux des professeurs par

xemple), étudier les problémes de fabrication des emplois du

temps d'un établissement scolaire.

Cette base de données peut tre décrite sous différentes formes

externes,.

Supposoms que nous ayons un paquet de cartes avec:

- sur la premiere carte: les caractéristiques d'une classe

suivies du nombre d'éleves de cette classe.

= sur chacune des cartes suivantes: une matiére enseignée dans

cette classe, le numéro de la salle ot elle est enseignée, le

nom du professeur gui ltenseigne.
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On peut schématiser cette forme exsterne ainsi:

Carte n® Contenus

4 classe cl, / nb,

2 matviere,, salle, prof,

3 Ingres Gre, salle, prof,

; 1

' {

t (

‘ {

t i

{ i

: '

k+1 nes Sy oat Bey, prof)

k+2 *

k+3 classe cl, / nb,

“+4 . MaeEeES salle, Profs,

' \ 4 t

t 1 {

; ! :
2k+5 MECLEDS,y Salle, proty,

{ \ t i
{ 5

\ i i t

i i { ‘

Tei dans chadque classe on a supposé qu'il y avait k matiéres

ensekergiess

Cette forme externe peut @&tre décrite a l'aide du langage de

description de la forme externe:

10((compteur1 << ALPH >> classe, <-> /<>> sep, <N)>> nombre.

((compteur2 <ALPH>> matiére, « SPB >> se, KN>> numéro, CSPB>”

se, « ALPE > prof.)) <-> * <-> ma.))

Relnombreéléve classe,nombre (1:10),(1:10);

Relenseignant (classe,matiére), prof

(1,(1:compteur2)),(1:compteur2) §

= Sf ' 5.42.44 town de en eee WN meee

(2, (compteur2+1s2xcompteur2)), (compt

(10, ((9xcompteur2 )+1:10Xcompteur2)),((9xcompteur2)+1
:10Xcompteur2)

2) Nous vrenons Le méme exemple mais cette fois-ci nous sup-

pesons que le nombre de matiéres enseignées n'est pas le méme
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pour toutes les classes. La forme externe peut alors &tre

aéerite par:

KK ALPH » classe, &€—» /e~» sep, < N nombre.

((compteur1 < ALPH»> matiére, « SPB se, <N» numéro, « SPB »

se, K ALPH )prof.)) <—* <-> mat.

<( ALPH i classe, “> /e- >> sep, © NYY nombre.

((compteur2 ¢ ALPH » matitre, & SPB Y se, en numéro, « SPB >

se, < ALPH>> prof.)) K—=*=> ma2.
,

‘

é

( ALPH » classe, “—> /<-» sep, ¢ nN» nombre.

((compteur1O € ALPH > matiére, <SPB>> se, < N» numéro, « sPB»

se, (€ ALPH » prof.)) K—> * <->) mato,

Relnombreéléve classe, nombre (1:10),(1:10);3

Relenseignant (classe, matiére), prof

(1,(1:compteurt)),(1:compteurt) }

(2 ; (comperur’ +13 Senp ben +compteur2)), kocaindape yr : compteurd+

(10, () compteur i+1 :) compteur ireommepe te) Vy > compteur i+7:

e

4

. =o Co eitLoa ed > comptetix i+compteurt0) }

ist

Remarque

Dans les deux descriptions des deux formes externes, les

descriptions des relations &@ 1!eide dtexpressions utilisant

des compteurs paraissent bien lourdes.

On peut alléger l'écriture de ces ines SienTs en utilisant

les marques.

ee atin
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Les relations s'écrivent alors plus simplement :

Relenseignant (classe, matiére), prof

(1,1:ma1),(12ma1) j

(2,mait+1:ma2),(mat+1:ma2) 5

i

(10,ma9+1:ma10),(ma9+1:ma10) >

En conclusion rappelons que 3

=- L'utilisation dss compteurs est obligatoire pour toute zone

de répétition netamment pour permettre des contr6éles.

- Ltutilisation des marques est aussi obligatoire dans une

révétition dés que le nombre de révétitions n'est pas connu.

Il est recommandé dtutiliser les marques dans l1'écriture des
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CHAPITRE 3

be "Structureun"

3.1 Définition

he "structureur" est oi outil qui, utilisant la description

écrite & l'aide du langage de description de la forme externe

et la chatine de données en entrée, détermine les "données af

fectées par EXLOG",

3.2 Ce que fait le structureur

Dans ce paragrephe nous présentons les grandes lignes du

"structureur". Nous 1'étudierons plus en détail dans les para—

graphes suivants.

3.2.1 Chronologie des actions

Aussi bien pour les descriptions de supports physiques

que pour les descriptions de relations, nous avons le

choix entre deux solutions pour la chronologie des

actions.

1) interpréter un élément dtune description de support

physique ou une description de relation, puis traiter

immédiatement la donnée ou les données de la chafine

en entrée gui sont affectées par cette interprétation;

répéter cette suite d'actions pour 1!élément suivant

de le deseription dtfun support physiague ou pour la

description de la relation suivante.

2) intervréter toute la description, puis utiliser la

structure EXLOG ainsi définie globalement pour traiter

globalement toute la chaine de données. Clest cette

derniére hypothése que nous retenons.



Nous rejetons le premiére hypothése pour deux raisons

essentielles:

— Si, pour une m&me description, on entre & nouveau une

donnée il faudra tout recommencer si l'on suit la pre=-

miére chronologie d'actions.

~ Une partie de la description n'est pas encore inter=

prétée alors qu'on interpréte un élément d'une descrip—

tion. Cela peut entrainer des "retour en arriére" non

seulement au niveau de l'interprétation (ce qui arrive

méme dans la deuxiéme hypothése) mais aussi des "retour

en arrieére"TM au niveau du traitement des données.

%3e2ee Ltinterprétation de la description

On a une description de la forme externe des données,

description écrite & l'aide du langage de description

de la forme externe.

Le "structureur" interpréte cette description par une

analyse et des actions associées aux résultats de cette

analyse. Lianalyse consiste, d'abord, & reconnaitre, 4

l'aide de la grammaire associée au langage, des symboles

de ce langage.

Les résultats de l'analyse se traduisent par une série

ad'iactions.

Ces actions peuvent @tre, par exemple: eréation d'une

zone=-mémoire, création d'un pointeur, incrémentation d'un

compteur, remplissage d'une zone mémoire déja& existante..

Nous verrons plus tard en déteail l'analyse puis les

actions la traduisant.

Lorscue toute la description 2 été interprétée, on a en

mémoire la représentation de la structure EXLOG. Il faut

alors traiter les données pour les affecter par EXLOG.
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3.2.5 he traitement des données

Le traitement des données consiste & affecter les données

par la structure EXLOG.

En mémoire, on a la représentation de la structure EXLOG

ainsi que la chaine de données; on veut attacher les ren—

seignements de la structure EXLOG aux données.

Si nous reprenons la comparaison avec les transparents,

on veut coller le transparent EXLOG sur la chafne de

données.

On parcourt la chatine de données. On contrdle la cohé-

rence de ce gui se trouve sur le support externe et des

descriptions de données, descriptions définies dans la

structure EXLOG. Stil y a cohérence, on attache les ren=

seignements de la structure EXLOG aux données é1émentai-—

res considérées. Liaffectation des données se fait au

fur et A mesure du parcours de la chaiine de données. Ala

fin de la lecture de la chaine de données on établit,

d'taprés les relations d'EXLOG,les liens entre les données

élémentaires affectées par EXLOG.

Nous verrons plus tard en détail le traitement des données

“Avent de détailler, dans l'ordre chronologigque, les

actions du "structureur" nous allons voir ce que l'on

obtient a la fin.

3.3 Ce cue lton obtient & la fin

Deux objectifs ont orienté la construction du résultat du

z, . , ao 4s Smad me
"structureur", ctest-a-dire la représentation en mémoire des

renseignements attachés aux données par une structure EXLOG.

Il faut que, pour une donnée de la cheaine de données, on

connaisse tous les renseignements qui lui sont attachés.
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Ctest le réle vremier du"structureur.

Il faut aussi quia partir d'un renseignement on puisse trouver

la (ou les) donnée (s) de la chafne de données ayant ce rensei-+

gnement comme caractéristique.

Ainsi, par exemple, la connaissance d'un type de repére et de

itensemble des données gui lui sont attachées sera utile notam-

ment pour les correspondances entre structures.

Pour réaliser ces deux objectifs on crée des zones mémoire;

chague zone mémoire correspond A&A une Gakic pear S tone pouvant

8tre attachée & une donnée,

Les zones mémoire créées dés le départ, quelle que soit la

description & interpréter, sont :

1) zone mémoire "type de valeur"

2) zone mémoire "type de repeére"

3) zone mémoire "occurrence"

4) zone mémoire "relations"

5) zones mémoire "départ" et "“arrivée"

oa6) zones mémoire "traduction adépart" et "traduction arrivée"

Chague zone-mémoire est une liste d'éléments.

La taille-mémoire de chaque élément sera définie en ‘unités
: ai parent

mémoire.| Lb'utilisateur|\pourra définir l'unité mémoire comme
a Sect

un 1/2 mot, un mot, un double-mot.

' /

* Zone mémoire "type de valeur". A 6 Pe nordy / LA Vn.

iste d'éléments contigus.

Taille-mémoire de chaque élément : 3 unités mémoire.

- la cremiére unité contient des renseignements caractéri-

sant le type de valeur.

-= la d@euxiéme unité pointe vers la donnée de la chaine de
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— la troisiéme unité pointe vers le type de revere associé

au type de valeur considéré ctest-&a-dire le type de repére

décrit aprés le type de valeur (on est bien sfir dans le cas

ou le type de repére n'est pas complexe).

* Zone mémoire "type de repére",

Liste d'éléments contigus.

Taille-mémoire de chaque élément : 2 unités mémoire +1 bit

- la premiere unité contient des renseignements correspon—

dant au nom du type de repére (complexe ou non).

- la deuxiéme unité pointe vers la liste des rangs d'lappa-

ritions, dans la chaine de données, des données ayant ce

type de repére (zone "occurrence").

~ le bit supplémentaire est,au départ,mis & 1 pour tous les

éléments de la zone "type de repére",

Remaraue

iti n'y a pas redondance de pointeurs. En effet cette organi=

sation des zones mémoire "type de valeur" et "type de repéere"

permet : - d'tassocier & chaque donnée élémentaire son type

de valeur et son type de repére.

- d'associer & un type de repére toutes les données

élémentaires ayant ce type de repére.

* Zone mémoire "occurrence",

Ctest une zone mémoire pointée par la 2éme unité dtun élément

de la zone "type de repere",

Si la zone “occurrence"TM est associée & un type de repére,

elle est formée dtune liste d'éléments contigus. Chaque é1é=

ment est constitué d'une unité mémoire qui contient le rang

a'apparition d'une donnée ayant le type de repére associé &

la zone "occurrence",

Si la zone "occurrence" est associée & un type de repére

complexe, elle est formée d'une liste d'é1léments chainés.

Chagque élément a une taille mémoire fonction du nombre et de
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Chaque unité memoire

donnée ayant comme type de repere i
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contient le rang d'tapparition d'une

‘un des constituants du

type de repére complexe.

Exemple

6 7

chainecarle | 106 da.
données

ALPH N Zone
"type de valeur"

\ VW

. 
Zonenom 1 |lnuméro 1 |idert. 1 "type de repére"

Zones6 7 | 6 7 "occurrence"

* Zone mémoire "relations",

liste d'éléments contigus.

Taille-mémoire de cheque élément :: variable avec 3 unités=

mémoire an minimum.

-~ la premiére unité contient des renseignements correspondent

au nom de ia relation.

f-4
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* Zones mémoire "départ" et "arrivée".

Listes d'éléments contigus.

Taille-mémoire de chadaue élément : 2 unités=mémm@ire.

-— la premiére unité contient des renseignements correspon=

dant au nom du type de repére qui est un ensemble de

départ (respectivement un ensemble a'arrivée).

-— la deuxiéme unité est un pointeur vers un élément de la

zone "traduction départ" (respectivement "traduction

arrivée"),.

* Zones mémoire "traduction départ" et "traduction arrivée",

Listes d'éléments chaitnés.

Taille-mémoire de chaque élément : variable.

be contenu de chaque élément est déduit de ce qui, dans

ltexpression décrivant la relation, est attaché A l'ensemble

de départ (respectivement l'ensemble dtarrivée).

Si l'expression associée & une relation est constituée de

valeurs entiéres, alors les zones mémoire "traduction départ”

et "traduction arrivée" serdént des listes de valeurs entiéres

chainées.

Si l'expression associée & une relation est définie avec des

marques, alors dans les zones mémoire "traduction départ" et

"traduction arrivée" on trouvera les rangs d'apvarition de

ces marques.

Si Ltexpression associée & une relation est définie avec des

compteurs, alors dans les zones mémoire "traduction départ"

et "traduction arrivéeTM on trouvera le nombre de répétitions

augquel est associé ce compteur.

Dtautres zones mémoire peuvent &tre créées. Nous les étu-

dierons lorsque nous verrons en déteil l'intervrétation
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Pour mieux montrer ce que i'on obtient 4 la fin des actions

du “structureur", ctest-&2-dire aprés l'interprétation de la

description et le traitement des données, voici un exemple’

Exemple

Soit la description ¢: _

« ALPE» service. “8 (ALPH > > employs, <—>/<—» sep, << N>

codequalif, <8 €ALPH » > employé, (+ /<-»> sep, CN DS

codequalif. «Ke ALPH DYemployé, C/<—->> sep, <N >

codequalif.

relemploi : (service, codequalif), employé

(1,(47:3)),(1:3);

Soit la chaine de données formée des contenus des trois

cartes suivantes ¢

Carte n? 14 comptabilité

Carte n2 2 Redeler/101 Cveteck/102

Carte n& 3 Bertrand /1I03

Pour présenter le résultat du "structureur" nous utiliserons

les conventions suivantes :

- une suite ordonnée d'éiéments sera représentée entre

deux traits horizontaux.

- un trait vertical séparera deux parties d'un m&me élément.

- deux traits verticaux sépareront deux éléments.

- trois traits verticaux, dans la chafne de données, symbo=

liseront un changement de support.

- une fléche symbolisera un pointeur.

- les différents éléments de la chafine de données seront

numérotés dans l'ordre croissant.
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3.4 Comment on l'obtient

Nous allons voir, en détail, dans l'tordre chronologiaue, les

actions du "structureur"TM,

3.4.1 Lianalyse dtune description

Elle aun double réle :

~ vérifier la conformité des S6critures des descriptions

avec les régles d'écriture du langage de description

de la forme externe (analyse lexicographique et syn-

taxique).

- reconnaitre des symboles du langage de description de

la forme externe et en déduire des caractéristiques

des données fanalyse sémantique).

L'analyse dtune description utilise les régles de la

srammaire du langage de description ainsi que les auto-

mates permettant de reconnaftre les symboles de ce lan-~

Zazee

A — Grammaire du Langage

Nos conventions d'écriture des régies de la gram—

maire du langage seront, pour la plupart, celles

utilisées couramment. Rappelons leurs significations

aX® répétition de a (au moins 4 fois)

an répétition n fois de a

an répétition au plus n fois de a

[a] éventuellement a

. a} a ou b (ou exclusif)

ab &® Suivi de b

ac] be noté encore {e]»] Cc

On notera les caractéres du vocabulaire terminal en

caractéres gras.

Avec ces conventions les régles de la grammaire

s'técrivent :



r ww 5O

igescription ) tr={ (description support Kentier)(((compteur) fdescription
¢ genérale support))) |((<compteur) (description support>))(aonnée

marque) | Kentiex <compteur><descrivtion régle> ))

(régle)|{description support){aescription support]

{donnée marque) } <description rela>

gescriptiony it= <description regteye

support

sgescription > ts= ¢description) entier)((<compteur) (descriptiony)) | ((
‘ regle <compteurXdescription))) ¢doennée marguey

rgescoription) t:= ¢description donnée], (description aonnée)][<aescriptic
donnée) ) description} ¢€donnée maraue >| <description)

KC escription)| oi

(description } is= (type de valeur)<type de repére simple) | {donnée
donnée maraue) IKtyve de valeur) ¢{type de repere) ,type de

valeur) (type de repere)|, (type de valeur)<type de

repre) |”) type de repére complexe)

g<compteury tt= <caractére) 45

ddonnée marque>::= <type de valeur) < marque)

MA(caractére) pal» gentier) e]

t= [a}<tyve de repere)[a] | [z]éxpe de repére)[2]| faz)
<type de repére), (type de repere) [az [aze ype de repére>

Kype de repere) , <type de repere)) fez]

(type de» ti= «| > <valeurp¢-|{ensemble élémentaire) | {ensemble
valeur

It(marque). Ar

qéegle>

numérique) <opération) <valeur numérique)| Now (type

de valeur| REP<type de valeur) | centier) < type

de valeur) | <type de valeur) {ET| oujex}type de vaicary}

valeur) ::= ¢caractére>”TM

{ensemble > 22x ALPH [SP [| SPBl SPoP] SPPO|] SPEO][CHINIBIDIA

élémentaire .

«ensemble >
P = wee tm pm

numérique Gee Tv Pei, IN

(gl =HleplF

<caractére numébique y

oe

W(Spération 5

<val eur >» oe oo

numérique

ents «on . ros
(fntier » t:= ¢chiffre non nul) Cchiffre7y

(chiffrey ti= AJZIMIHIS/E/PIEIS
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E

} (niffre?t

i
‘ e de>

E (re ere

Fi type de > .
4 ya pere simple

“(type de repereyit
complexe

escription)
pela

a

“(nom relation)

(expression)

lexpress?

(suite)

(expression >

élémentaire

dexpression 1)

(expression 2)

_pération >?

‘(jalon >

(caractére >

(Caractére >

numérique

51

l= O| gchiffre non nul)

t:= type de repére simple> | Ltype de repére complexe

t3= 30 caractéres au maximum ne commencant pas per

REL SUGR NON ET OU Ex MA REP °

{su| GAlcaractére og

t2= (nom relation) (type de repdre)|(dtype de repere>,y
<type de repére|, <type de repére) ]*){ type de
repére)|,expression)]

ase RELCaractére) 42

23 <express)”

3 2 {expression é1émentaire)|{suite) }, expression
élémentaire) |{suitey} 3

q (expression élémentaire >$ <expression élémentairey

sconstante entiére)| )

tt= (expression) | <expression2 > entier)

t= (<entier>x<compteury) |eréretiony contier?|

t= {jalon) |dopérationy (entiery|

+|-

oe

i

z= (marque) | oe |compteury

est l'un des caractéres utilisable dans le langage et

dont la liste est donnée au paragraphe 2.1 du chapitre 2

est l'un des caractéres constituant les éléments des

ensembles CH, N, B, D, R.

Lorsgue dans la description d!une relstion il ya

n ensembles de départ alors il y @an+ 1 parties dans

itexpression aui peut é&tre associée & cette relation.
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B - Automates reconnaissant les Symboles du langage

Sans entrer dans le détail de tous les automates

permettant la reconnaiissance de tous les symboles

du langage nous donnons en exemple l'automate per-

mettant de reconnaftre un type de valeur.

Nous en faisons une description avec diagramme.

Rappelons les notations habituelles (cf (A) ):

- un cercle définit un état

~ une fléche vers un.cercle définit l'état initial

— deux cercles concentriques définissent l'état

terminal
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Ainsi €NON Ki /E>>dest lu par l'automate car il

existe une suite dtétats 242 Gos Iss dgs Aor Gas do,

2297 2207 224% Fo0* Gaz avee

a, =§ fa: <) do est l'état initial

Qo =O(a4> é) Gos est l'état fina

dss =O (a5. N) 6 désigne la fonction de tran-

Sf sition associée & l'!automate.
I =d(d5, 0)

923 =S(ao>. >)

A l'aide des automates associés i la grammaire du

langege, l'analyse de la description étant supposée

faite, nous allons maintenant voir les actions asso-

ciées & chaque reconnaissance dtun symbole du langage

de description de la forme externe.

3.4.2 Les actions traduisant les résultats de l'tanalyse

» SL l'tanalyse reconnaft un type de valeur, alors :

‘on remplit la premiére unité de 1!élément courant de

la zone "type de valeur" par des renseignements repré=

sentant les caractéres se trouvant entre «et » °

° Si l'analyse reconnaft un nom de type de repére associé

&@un type de valeur, (ctest-a-dire un nom de type de
”
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repére non complexe) et ne définissant pas un consti-

tuant d'un type de repére complexe, alors 3:

On commence par chercher le nom du type de repére dans

tes premiéres unités des éléments déja existants de la

zone "type de repere",

a) Si le type de repre existe déja.

la 3éme unité du type de valeur associé est pointée

vers ce type de repére.

b) Si le type de repare n'existe pas encore,

On crée un nouvel élément de la zone "type de repere'!

La premiére unité contient le nom du repere., Cet

élément est pointé parla 38me unité du type de

valeur associé (pour &tre vraiment précis il fau-

drait écrire: "la 38me unité de 1'é1ément de la zone

"type de valeur" dont la 1tére unité décrit le type

de valeur associé, dans la description du type de

repere considéré"),

Remaraue : Quand on parle du type de valeur associé au

type de repére, cela signifie, bien sfir, aue le type

de neiigege est celui décrit juste avant le nom du repere,

c'est done toujours le dernier élément connu de la zone

"type de valeur",

Si l'analyse reconnait la parenthése (qui définit le

; a ' -t @S constitvuantes doun type defue la descriptionCy BUh

= Ge
Gy CY

repére complexe , alors ;

on crée un élément de la zone "type de valeur".

la premiére unité est vide.

la deuxieme unité pointe vers une zone “occurrence",.
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gui est formée d'éléments qui contiendront les noms

des types de repére associés aux constituants du type

de repeére complexe.

Si l'analyse reconnait un nom de type de repére associé

& un type de valeur, (c'est-&-dire un nom de type de

repére non complexe) et définissant un constituant

d'un type de repére complexe, alors :

Les actions traduisant le résultat de cette analyse

sont identiques & celles associées & un nom de type

de repere, associé & un type de valeur, et ne définis-

sant pas un constituant d'un type de repére complexe.

De plus le type de repére est inscrit dans 1'élément

courant de la zone "constituant" associé 4 la paren=

thése (définissant le début de la description d'un

type de repére complexe .

Sit l'analyse reconnaft un type de repére complexe, alors

On cherche le nom du type de repére complexe dans les

premiéres unités des éléments déja existants de la zone

"type de repére".

Si le type de repére n'existe pas encore 3

On crée un nouvel élément de la zone "type de repére".

Cet élément est pointé par la troisiéme unité d'un

élément de la zone "type de valeur". Ce dernier a sa

premiére unité vide; sa deuxiéme unité ne pointe vers

aucune donnée de la chafne de données (par définition

une seule donnée ne peut &tre associée a2 un type de

repeére complexe).
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- Si Lltanelyse reconnatt une marque, alors :

La traduction est totalement identigue & celle diun

type de repére,.

- Si lianelyse reconnafit un index de recul, alors :

On remplit la deuxiéme unité de 1'é1ément courant de

la zone "type de valeur" par Lientier définissant

ltindex de recul.

Ni la premiére unité, ni le troisiéme unité de 1'é1é-

ment courant de la zone “type de valeur" ne sont uti-

liséesL,En effet & un index de recul ne sont associés

ni un type de valeur, ni un type de repére.

« Si l'analyse reconnait un changement de support, alors

< x , ,

On cherche dans la zone "type de repere" un élément

dont la premiére unité contient des renseignements

représentant le caracteére point.

Si cet élément ntexiste pes encore

On en crée un nouveau. Cet élément est pointé par 1a

troisiéme unité dtun élément de la zone "type de

valeur". Ce dernier a sa premiére unité vide; sa

deuxiéme unité ne pointe vers aucune donnée de la

cheftne de données.

Exemple

Soit la description 3

(<ALFHDnom, K— * <D sep, CALPH> prénom) GRidentité ,CH/Ma,1<,

KALPH adresse.
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| Lianalyse de cette description se traduit par:
——| hom | Atp puinom Zone » coustibuaut

| Zane
i 

NS

ALPH] | |-exe-| | Avra cH | i ALPH deb veDoun”

v Z ,

now. | |4i]Aep! |4 puinon 4 gudentite 4|| Ha} |4|l adware} [4 S 4

Zone * iy de baer

Si l'analyse reconnait une zone de répétition, alors:

Un élément compteur est créé dans la zone "type de

valeur",

il est formé de 3 unités mémoire:

- la premiére unité contient le nom du compteur. -

- la deuxiéme unité est un pointeur vers un buffer de

répétition.

-~ la troisiéme unité est un pointeur vers une zone

%vérification".

le buffer de répétition est formé d'éléments identiques

aux éléments de la zone "type de valeur". Ce sont les

traductions des types de valeurs décrits entre ((et)).

ies types de repére, auxquels ils sont associés sont

traduits comme indiqué en 3.4.2 pages 54 ~ 55.

La zone "vérification" est formée de 3 unités mémoire.

la premiére unité contient le nombrs d!éléments déduit
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et de leurs genres (dans le cas d'une répétition de

Z

révétition, dans le buffer de répétition on a un élément

compteur auguel peuvent &tre associés plusieurs types de

valeur décrits dans un autre buffer de répétition; dans

le cas d'une répétition avec éventualité, dans le buffer

de répétition on a un élément "éventuelité" auquel

peuvent étre associés plusieurs types de valeur décrits

dans une zone "éventualité").

Dans la deuxiéme unité se trouve, éventuellement, le

nombre exact de répétitions tel qutil peut @tre défini

dans la description.

ia troisiéme unité sera utilisée lors du traitement.

Son contenu est initialisé 4 1.

Ick aussi nous illustrons la traduction dtune zone de

répétition par des exemples.

1) Soit la description :

3((compteur €ALPHY profession, ¢SPB)sep, € ALPH)code,¢SPB)sep) ).

Apres analyse, la traduction pourra étre représentée en mémoire

AL PHa

par :

zone

compteur see
aé

7

jveteur"

WY .
Zone

SPB ALPH| | |BPB 4 3

"vérification"

Buffér
de

répétition

VE ZO zone
"Type

Profession Tlisep 1}|Code HH oe 4 de
repere®oh
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| 2) Soit le description :

10((compteuri¢i}groupe TD, 4((compteur2¢ALPH) matiére)).))

Aprés analyse la traduction pourra &tre représentée en mémoire

par ¢

_ Zone 7

> |} 1° Svérification"TM
zone

"Type

compteurt de

valeur"

5 Zone 2

1 | . | "yéri fication"

N compteur2 Buffer 4 ae
Irépétition

Buffer 2

EEE de répétiftion

Zone "Type de repére"

groupe TD Tl] mataére}| fifi. | |4

Lientier 5 de le premiére unité de la zoné 1 "vérification" est

déduit du nombre de types de valeur du buffer de révétition 1

et du buffer de répétition 2.
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3) Soit la description :

4 ( (compteur(anPa/nom, (SPB) sep, (ALPE) prénom|, €SPBY sep,
KALPH YY surnom | »))

Aprés analyse, la traduction pourra tre représentée en mémoire

par :

zone

r

compteur ene

valeur” ! Zens

5 3 'vérificati
\ oY

puffer | ALPH SPB | ALPH |
de

répétition

[s* | ALPH Zone

we uéventuelité

° ZL Zone "Pype de repere"
nom [1 sep h | prénom i surnom | 4

Lientier 5 de la premiére unité de la gone "vérification"

est déduit du nombre de types de valeurs du buffer de répétitior

et de la gone "éventualité",

e Si l'ianalyse reconnait des changements de supvort

physique suivant des régles associées & des répétitions,

+

1LOrs 6©

1) Quelles que soient les régles, un élément compteur

est créé dans la zone "type de valeur".

Comme tous les éléments de cette zone, il est formé

de 3 unités mémoire 3:

ane
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- la premiére unité contient le nom du compteur.

- la deuxiéme unité est un pointeur vers un puffer

-— la troisiéme unité est un pointeur vers une zone

"régle",

le buffer de répétition est formé d'éléments iden-

tiques aux éléments de la zone "type de valeur". Ces

éléments sont la traduction des types de valeur ren-

contrés entre (( et )). Les types de repére auxcuels

ils sont associés sont traduits comme indiqué en 3.+4,:

pr Fans:

-~ la premiere unité=mémoire contient le nombre

d'éléments du buffer de répétition.

- la deuxiéme unité-mémoire contient éventuellement

le nombre exact de répétitions.

- la troisiéme unité-mémoire sera utilisée lors du

traitement.

De plus si la régle est la régle n° 1 ou la régile

n2£ 2, la zone "régie" associée a une unité-mémoire

supplémentaire contenant le nom du type de repére

décrit dans la régile.

Si la réegle est la régle N2 12, la zone "regie"

associée a deux unités-mémoire supplémentaires

contenant les noms des types de repere décrits dans

an

Me OL efle feda régie, dans leur ordre de descr

Si la régle est la regle n® 122, la zone "reégle"

associée a trois unités-mémoire suvvlémentaires

contenant les noms des types de repnéres décrits

Gens la régle, dans leur ordre de description.

Nous illustrons ces traductions de changements de

Suvports physicues par un exemple :
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Soit la deserivtion 3;

235((compteur ¢ Ny note, (>; Ysep)) [22] note note [12]

Rappeions aque cette descrivtion Ssignifie qu'il y a

255 notes sur un certain nombre de suvvorts physiques

Les notes sont séparées par un point virgule. Au

début et & la fin de chaque support physique on a

une note. Cette description, aprés analyse, est

reconnue comme un changement de support suivant

ila régle n® 12. Elle est alors traduite par :

zone

nDype
de compteun

vertevet [

|

\

‘Buffer N —— > | > Zone
| de 25 | 35 NOTE! |NOTE UR&ele"

Mpétition

| Zone \ /
"Type

de NOTE! |1||/sep 1
repére!

Si l'analyse reconnait une éventualité, alors :

Un élément éventualité est créé dans la zone "“tyve de

valeur". Il est formé de trois unités-mémoire.

- la premiere unité ntest pas utilisée.

- la deuxiéme unité est un pointeur vers une zone

"éventualité"TM,

- la troisiéme unité sera utilisée lors du traitement.
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La gone "éventualité" est formée d'éléments identigues

& ceux de la zone "type de valeur". Ce sont les traduc-

tions des types de valeur décrits entre [ee] - Les types

de repéres, auxavels ils sont essociés, sont traduits

comme indigué en 3.4.2 pages 54 — 55

Si, par exemple, on a la description :

CaLPu)) nom [. «ALPH Y épouse | 5

Aprés analyse, la traduction peut &tre représentée en

mémoire par 3:

zone

¥ “Type

AT PH de

valeur"

APH Zong "éventualité"

zone
UType

NOM 4 EPOUSE 4 . 4 de

repére"

- Si ltanalyse reconnatt le nom dtune relation, alors :

Un élément est créé dans la zone “Yrelations"; on n'en

connait pas encore la taille-mémoire.

- lea premiére unité contient le nom de la relation.

~ les unités suivantes sont des pointeurs vers des

éléments de la zone "départ" ou de la zone "arrivée",.

Si l'anelyse reconratt le nom d'un ensemble de aépart

a@tune relation, alors:
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Un élément est créé dans la zone "départ".

Cet élément est pointé par l'unité covrante de 1'é1lémen

de la zone "relations" auguel il est associé.

remiére unité contient le nom de l'ensemble.
t fy (0 ze}

- la deuxiéme unité est un pointeur vers une zone

"traduction départ",

- Si L'analyse reconnatt le nom d'un ensemble d!'arrivée

d'une relation, alors ¢:

Un élément est eréé dans la zone "arrivéeTM,

L'élément ainsi créé est pointé par l'unité courante

de 1'élément de la zone "relations" auauel il est

associé.

- la premiére unité contient le nom de l'ensemble.

- la deuxiéme unité est un pointeur vers une zone

"traduction arrivée".

: Si l'analyse reconnait une expression d'une relation,

alors ¢:

On ecrée des éléments de la zone "traduction départ"

(respectivement de la zone "traduction arrivée") en

traduisant ce qui, dans l'expression, a trait a lten-

semble de départ ou aux ensembles de départ (respecti-~

vement & l'ensemble d'tarrivée).

Exemples ¢



Aprés analyse la traduction de cette relation est repré-

sentée en mémoire par ¢

Zone

reladrens a “ “Ve COUA

—<

Zorn. “ane”
. \ Done S. -

humero raat. vilh | alépant” hom.

4S x , } =
A | {5 | A 5 A 5 4 5 |

NS A Zone,
Ne . Y Radu tvou

One ‘ Raduck ven dipant ”
onnivee %

2) velprénom ; nom,prénom, (1:(MAt~1)),(1:(MA2~1));

cette relation fait correspondre A un nom un prénom

(a priori MA2 7 MA1)

| Aprés analyse, la traduction de cette relation est

représentée en mémoire par 3:

Zone,
| rel puncm Sy rela Keown u

| | nom | “ipa u pe nom,
Zour

MW ude uv

Lo i

eo \ Ww - \ ’oy Mat ~ 4 | | 4 | MAL -4 |
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Remargue

Nous ntavons, par cette représentation en mémoire, qu'une

traduction directe de la description de la reletion. Nous

verrons comment, &@ l'aide du traitement, on peut trans-

former cette représentation de la description de la rela-

tion en la représentation de la relation.

Nous venons de décrire les différentes représentations

en mémoire des différents éléments d'une description

écrite dans le langage de description de la forme externe.

Nous allons illustrer la plupart de ces représentations

& l'aide d'un exemple.

Exemple

Soit la description :

3((compteuri <<ALPH)) société I, SPB) sept, « ALPH »

filiale | kim * <)> MA1.))3((compteur2 «ALPHY adresse,

K—-/e— yy sepe)) [1] adresse [4]

reladresse : (société,filiale),adresse,((1:3),(1:3)),{1:3)3

Cette description signifie que ;

- sur 3 cartes il ya 3onoms de sociétés, éEventuellement

suivis d'un nom de filiale (séparés par un blanc).

- il y a ensuite 3 adresses qui sont séparées par / et

qui se trouvent sur un nombre indéterminé de supports.

commence par le déébut de supportypQsChaque Pp

adresse (régle n2 1).

- il y a une relation aqui & un couvle (société, filiale)

Tait correspondre une adresse,

prrmrrnreese



6&

Aprés interprétation, cette description est représentée

par :

Zone zone

"Vérifica "Reelet— ell adresse &

z + | .
be jcompteurt compteur2 |

sur" i

-er| ALPH =e | ALPE fe Buffer
, de

Ktition [ Re pétition

Zone

SPB ADPH | "éventualité"
|

, | \

e| Société ‘ben ifleizaad [4 mat al}. 1] aaressd alkepal [4
pe [
repéere"

zone

reladresse "relations"

Société filiale adresse Zone

lant" Yarrivée"TM

Zones "treduction dévart'!

Si nous connaissons une description

i.

[| 13]
zone

"traduction

arrivée"

écrite dans le lan-

gege de description de la forme externe alors, apres

analyse, nous savons traduire cette description et la

revrésenter en mémoire,.

pes
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On a ainsi en mémoire la représentation de la structure

EXLOG. Il reste & “a€éfecter" les données par le structure

EXLOG. Clest ce que nous allons faire en effectuant le

traitement des données. Alors nous obtiendrons une repré~

sentation en mémoire des “données affectées par EXLOGS

clestea-dire le résultat du "structureur",

Traitement des données

ia chafne de données est entrée en mémoire. Le changement

de support physique y est noté.

La structure EXLOG est représentée en mémoire. Clest la

traduction d'une description écrite dans le langage de

la forme externe.

On part toujours de la zone "tyne de veleur". Deans la

premiére unité de chaque élément, il y a la description

dtun type de valeur.

On lit la cheafne de données caractére par caractére

jusqutaé ce que/t& Be ese eee ont plus au type de valeur

considéré. La suite des caractéres de la chafne de données

ainsi déterminée, constitue une donnée ou un élément de

la chafne de données.

Au fur et & mesure des traitements des éléments de la

chafine de données, on a une valeur courante de traitement

de la chafne de données, Ctest le rang de 1'élément de

la chafne tel que tous les éléments le précédant dans

la chafne soient déj& traités. On le fait varier chaque

fois que l'on change d'élément dans la zone "type de

valeur".
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a) Praitement d'une donnée é61émentaire

On compare la premiére unité du premier élément de

la zone "type de valeur" avec lea chatne de données.

Si ce contrdle de cohérence’ convient, on pointe la

deuxiéme unité du premier élément de la zone "type

de valeur" vers la premiére donnée.

Ainsi & la lére donnée sont attachés son type de

valeur et gon type de repére,

On crée une zone "occurrence" associée au type de

repére 6étudié et on remplit le premier élément de

cette zone par le rang dtapparition, dans la chaftne

de données, de la donnée ayant ce type de repére.

On recommence le traitement en étudiant la premiére

unité de 1'élément suivant de la gone "type de valar'!

et en le comparant & nouveau avec 1'élément suivant

de la chatiine de données.

Les seuls changements sont au sujet de la zone

“oecurrence"., Elle peut déja exister et alors le

reng d'apparition, dans la chatne de données, de la

donnée ayant ce type de repére, devra remplir le

premier élément libre de cette zone "occurrence".

Remarques

1) Le rang d'une donnée, dans la chafine de données,

niest pas automatiquement égal au rang du type

de valeur associé & ls donnée, dans la zone

Ntyve de valeur". En effet, le nombre d'éléments

de le zone "type de valeur" n'est pas, en général,

égal au nombre de données de la chaine de données.
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b) Draitement d'une maroue

Que la maroue corresponde & une donnée ou a une partie

de donnée de la chatine de données,le traitement est

identique & celui d'une donnée é6lémentaire de la

chafine (donnée & laguelle sont associés un type de

: valeur et un type de repére).

ec) Traitement d'un index de recul

L'index de recul ne correspond & aucune donnée de la

chaine de données. Dés ltinterprétation de la descrip=e

tion, nous avons mis en valeur cette particularité

puisque, dans 1'élément de la zone "type de valeur"

associé & un index de recul, seule la deuxiéme unité

contient Ll'entier se trouvant dans la description de

l'lindex de recul. .

Le traitement consiste A 3

*reculerTM la lecture de la chatne de données dtautanit

de caractéres que le contenu de la devxiaéme unité de

1l'élément de la zone "type de valeur" associé A ltin-

dex de recul.

- diminuer de 1 1a valeur courante de traitement de la

chaine de données.

a) Praitement d'un changement de suvvort

Onsait que, dans la zone "type de valeur" on a un

élément dont la premiére unité est vide et dont la

deuxiéme unité pointe vers un élément de la zone

"type de repere". Le premier élément de ce dernier

contient le caractére point.

le traitement consiste 4 vérifier d'tabord au'til ya

changement de support dans la chatne de données;

(i
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ensuite on remplit le premier élément libre de la zone

"occurrence" par la valeur courante de traitement de

la chafne de données.

On ntincrémente pas la valeur courante de traitement de

la chafne de données.

Traitement dtun tyne de repSre complexe et de ses

constituants

les types de repére associés aux constituants d'un type

de repere complexe, sont traités comme tous les types

de repere,.

Le nom du type de repére de chaque constituant est

cependant noté, dans l'ordre ot on le trouve, dans les

éléments de la zone "constituant" associée A la paren=

thése (commencant la description du type de repére

complexe.

Le rang dtapparition de la donnée ayant comme type de

repére celui d'un constituant est noté dans l'un des

éléments de la zone "occurrence" associée & la varen-

thése ( commengant le description du type de repére

complexe. (l'tordre d'tapparition de ces rangs d'appari-

tion correspond & ltordre des tyves de repéere des

constituants dans la zone "constituant").

Lorsquion traite le type de repére complexe on lui

associe une zone "occurrence" formée de listes chefinées;

chague liste est constituée par les rangs d!apparition

des données correspondant aux constituants du type de

repére complexe.

TRAITEMENT d!une révétition

Dans la zone "type de valeur", on a un élément compteur

aucguel sont associés une zone "vérification" et un

buffer de révétition.
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Deux cas se présentent :

conneit le nombre exact de révétitions; il est

7

indiqué dans le premiére unité de la gone "vérifi-

cation",

nest le nombre de répétitions on doit alors

trouver dans la chatne de données n fois les données

décrites dans le buffer de répétition.

Le

a)

traitement devra donc ¢:

contréSler la cohérence de chaque donnée en la

comparant au contenu de la premiére unité de

chaque élément du buffer de révétition.

Si ce contr61le convient, remplir le premier

élément libre de la zone "occurrence" associée

au type de repére étudié par le rang d'apparition.

dans la chatne de données, de la donnée ayant ce

type de repere.

inerémenter la valeur courante de traitement de

la chatne de données ainsi gue le contenu de 14a

troisiéme unité de lea zone "vérification".

vérifier, A la fin de la répétition, que le pro-

duit des contenus des deux premiéres unités de la

zone "vérification" est égal eau contenu de la

troisieme unité de cette zone (nombre de répéti-

tions x nombre d'éléments du buffer = nombre de

données).

ne connait pas le nombre exact de répétitions.

sait qu'alors, aprés la description de la zone

répétition, il y a la description d'une marque

pour différencier les données répétées et les don-
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ie traitement devre done eontrdler l'texistence de

chaque donnée comme une donnée de la zone de répé=

tition en la comparant au contenu de la vremiére

unité de cette marque.

Si ce contréle convient on effectuera les points

Abetc du paragraphe précédent.

Exemple

Soit la description 3:

3((compteur € aLPu > profession, €SPBY sep,€N>

code, “SPB» sep.)).

Liinterprétation de cette répétithbon donne 3;

Zone

4 3 || | "vérification"

Zone

compteur | "Pype de valeur"

Burfer de répétition

ce | | SPs N |S

Zene
Duo codeProfession |1||sep ‘| tit. I" "Bype de

repéreTM



72

On suppose que le premier élément de le chatne de données

qui est concerné par cette répétition a pour rang dtappa=

rition : 5.

Aprés traitement cette révétition devient :

& 6 7 8 9 10 11.12 13 14.15 16 17

— cadre 2 cadre ouvrier § | Chatne
moyen | . supérieur | 43 | agricole 57 | de

— données

| Zone

Ntiype
compteur ae

valeur"

zone

4 3 72 | ny érdatication"

Buffer de répétition

ALPH SEB N SPB | |

zone

nu

Profession| {1 | sep |1|eoae 1] 1 ee

. repere”

+7 ia fp 5

Zones

6 lls fro Ina frafis6

"occurrence"

> 5 || 913 |
1

g) Traitement de changements de suynport avec régle associée

fr vne répétition

Le traitement est identique & celui d'une répétition sans

regle.

Lae zone "régle", associée au chanfement de sunport, joue

un rSle identique & celui joué var la zone "vérification",

associée A une répétition. (le troisiéme unité=-mémoire

s'imerémente done en méme temps que la veleur courante de
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traitement de la chafine de données).

Suivant le numéro de la régile il faut, en plus des autres

contréles, comparer les données rencontrées, en début

et/ou en fin de support, avec les indications précisées

dans la zone"régle't

h) Draitement d'une événtualité

Que L'éventualité se trouve ou non dans une gone de répé~

tition, le traitement est le méme ;

« On sait gue la description de l'téventualité est suivie

de la description d'une marque. Il faudra donc comparer

chaque donnée avec le contenu de la premiére unité de

1'élément de la zone Ntype de valeur" associé & cette

marque, pour contrSler lLtexisten_ce de chaque donnée

comme une donnée de le zone "éventualité",

. La troisiéme unité de 1'élément correspondant & la zone

"éventualité" est un pointeur vers une zone "masaque".

Cette zone "masque" est une liste d'tunités mémoire.

Chaque unité=mémoire est associée & une donnée éventuelle.

Elle est formée de bits déduits de la régle suivante :

— quand une donnée est cohérente avec la premiére unité

de lea zone "éventualité" le bit 1 est inscrit.

— guand il n'y a pas cohérence le bit 0 est inserit.

On a sahnech un masque aqui permet de déterminer exactement

ltexistence de la (ou des) donnée (s) décrite (s) dans

Titéventualiteé.

Le traitement des données~éventuelles est identique a

celui des données élémenteires.

a détermination des rangs des données éventuelles dans° Ei

la chatne de données ainsi que ltinerémentetion de la
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valeur courante de traitement de la chatne de données sont

facilitées par ltexistence de la zone "masque",

Exemple: Soit une répétition avec éventualiteé.

La zone "vérification" est 2 3 - Cela signifie qu'il

y @ 3 fois une zone formée de deux éléments. Le deuxiéme

élément est éventuel; i1 lui est attaché la zone "masque!

ollafiol.

Cele signifie que: la 4° fois il n'y a quiune donnée.

la 2: fois il v'a 2 données.

la 3ifois il n'y a qu'une donnée.

Ii y a en tout 4 données.

A la fin du traitement de la répétition la zone "vérifi-

cation! sera 2 3 4

Et on pourra contréSler que le contenu de la troisiéme

unité de la zone "vérification" est égale au produit des

econtenus des deux premitéres unités de cette zone auquel

on enléve le nombre de zéros de la zone masaue.

Dans l'exemple ci-dessus 4= (2X3) -2.

Traitement d'une relation

Les compteurs et les marques sont déj& traités done tous les

noms de compteurs et les noms de marques figurant dans les

zones "traduction départ" et "traduction arrivée" peuvent

&étre remplacés par des entiers.

Pour les compteurs, le nom du compteur sera remplacé par le

contenu de la troisiéme unité de le zone "vérification!"
:

associée au compteur.

Pour les maraues, le nom de la marque sera remplacé per le

rang d!apparition de la marque se trouvant dans le zone

"occurrence" associée & la marque.(d'ot la nécessité vour

L'utilisateur, stil veut décrire des expressions avec des

marques, de définir des marques sans ambiguité, ctest-Aa-dire
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sans occurrences multivles)

Le traitempnt des relations consiste:

+- Dans un premier temps A transformer les zones vraduction

dévert" et "traduction arrivée" en chaines d'unités conte-

nant des valeurs entiéres.

- Ensuite & transformer ces chafnes pour pouvoir connaitre

tout élément du graphe de la relation considérée, clest~

a-dire conneaitre:

~ la liste des occurrences de 1'{ou des) ensemble(s) de

dévart.

- ta liste des occurrences de l'ensemble dtarrivée, occur=

rences assoéiées: aux précédentes.

Soit le chaine m n (m€n). Cette chaine est

une zone "traduction départ" associée & un élément de la

zone "départ", ctest-a-dire &2 un type de repére.

6n va subdstituer & cette chaine la liste des occurrences de

ce type de repere & partir de la m-ieéme unité jusqulaé le

neiéme vnité.

Exemple

oit un élémen e Zon iépar ésiené, par exempSoit a1 t de la zone "départ" d » < pie,

par le repére Labo avec une zone "traduction départ" formée
f-X\

de la chatine 1 5 .

On va substituer & cette chatne la liste des contenus des

unités mémoire n2 1,2,3,4,5 de la gone "occurrence" associée

au type de repére Labo.

Sanise. POU! Labo 4 | Zone "type de repere"

1 4 4 [7 140 |} 13 | 16 | 19

Zone " occurrence"

On remplace la chaine

1} | 5 per 1 [4 [7 | 10 F143



Remercues

4) T1 se peut que le nombre d'éléments de la zone "occurren-

ce" associée & un type de repere soit moins grand que le

nombre d'éléments nécessaires pour les substituer & une

zone "traduction" (départ ou arrivée) associée & ce méme

type de revére (cela est le cas notamment pour un type de

repere décrit dans une zone "éventualité"),.

Alors, bien str, seuls les éléments définis dans la zone

“oceurrence" apparaitront dans la substi tution Ge la zone

"traduction". Dans les autres éléments on laissera des

blancs.

2) La représentation en mémoire des relations, aprés traite~.

ment, est couteuse en place mémoire.

Ii y avait deux solutions de représentation en mémoire

d'une relation: en extension, en compréhension.

Au niveau de la description, les relations sont définies

en compvréhension 4 l'aide dtexpressions permettant dtex-

primer sous forme abrégée les occurrences des relations.

Ces expressions, aprés analyse et traduction, sont inuti-

lisables si l'on veut connaittre un élément précis du

Sraphe d'tune relation.

les relations sont done représentées en mémoire par

extension avec:

— la liste des occurrences du (ou des) ensemble (s) de

dépvart.

- la liste des occurrences de l'ensemble d'arrivée,

occurrences associées aux premiéres par le relation.
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324.4 Exemple

Pour terminer ce chapitre, nous reprenons l'exemple de la

fin du paragraphe 3.4.2. dont voici la description:

3((compteurt KALPH)) société [, SPB) sept, X ALPHY filiate] >

KK *< MA1.)) 3( (compteur2 KALPHD adresse, {—>/<-> sep2)}

fa] adresse [a ]

Nous donnons le résultat du "structureur" pour la chaiine

de données suivante:

A 2 & 4s 6Z 4 40 Ad ay Ad Aly hotne

twoncon] [ine frvefel tn] eel /| eas |/| aio
Clowulea

. r 4 | 3 g as calcow” 21] 3 1G Ht ocduse Wf

|

Compleud Gmpleu 2 | ls or ye de VeQour”

Et |
TET aT)

Zone 1

Sevendaabite” SPB ALPH

. l 7 Lo “Tra Ld TT Hh T1—H TTT a
Southé i Sep4 | Filial |2 Mal {alle |? adv, (|r| {+t a

[ " pew ue

: \

220) 2) 2) Gee) Se) ee)
A 4 CSTZone. “ occurrence * | J siz I a lia

i
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Zone

“relations”

zone 
Zone

Société Fatiare "Départ" Adresse Uprrivee!

1 5 |7| 3 9 |at las

a Zone
‘i "Traduction

"Traduction Départ" Arrivée"

zones

Nous venons de voir L'action du "structureur sur une description

écerite dans le langege de description de la forme externe. Le

"structureur" affecte les données par EXLOG. Ce résultat est celui

de la premiére phase.

Dans les chapftres suivants nous allons décrire la deuxiéme phase:

la correspondance EXLOG -—2LOG, puis le programme utilisant cette

correspondance. Cette deuxiéme phase transformera les "données

affectées par EXLOG" en "données affectées par LOG".



CHEAPITRE 4

Nous eallons d'tabord préciser la correspondance EXLOG —~» LOG,

correspondance gui transforme une structure en une autre structure.

Fuis, dans les paragraphes suivants, nous verrons 1e€ programme qui,

en utilisant cette correspondance, transformera les "données affec=

tées par EXILOG" en "données affectées var LOG",

4.1 Définition de 1a corresvondance EXDOG — > LOG

La structure LOG est, comme nous l'avons indigué dans le pre-

mier chapitre, la "fagon de comprendre les données",

Wous n'alions pas définir la maniére de décrire la structure

LOG mais rappeler simplement sa nature.

Quelle que soit la facon de décrire la structure LOG, lea nature

de LOG sera toujours la méme. On retrouvera 3;

—- des types de repéres associés aux données élémentaires.

-— des relations définies & partir des types de reperes.

(avec éventuellement une expression permettant de connaitre

tout n=—uple des graphes des relations).

La correspondance EXLOG —> LOG exprime tout élément de l'une

des structures en fonction d'un ou de plusieurs éléments de

' hea correspondance wtilise sinsi des éléments|4
'

Baubpme structure.

de chacune des structures. Flle peut aussi utiliser les données

ectées par l'une ou l'autre des structures. (voir exemolesHyar

paragraphe 4.2.2) Ce que nous appelons ici élément dtune struc=

ture est aussi bien un tyre de revére ou'iune relation. Comme

dens tous les problémes de correspondance, il parait souhaitable
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de vartir d'un élément de la structure LOG, c'est-&-dire de

ila structure d'tarrivée, et d'essayer de l'exprimer en fonction

d'un ou plusieurs éléments de le structure EXLOG, ctest-Aa-dire

de la structure de départ.

Etant donne un élément de la structure LOG, on pourrait essayer

de aéterminer cet élément en fonction d'éléments a'EXLOG en

créant des opéretions sur les éléments d'EXLOG (groupements

de types de repére, composition de relations....). Cette cor

respvondance formelle entrainerait la création d'un logiciel

pour Ltinteroréter. Cette solution sera peut—&tre réalisée

plus tard, mais, dans l'iimmédiat, pour garder une plus grande

souplesse dans les possibilités de correspondance et pour ne

pas présenter des développements trop longs 4&4 ce niveau, nous

proposons une solution ot la correspondance sera exprimée, en

fait, dtune maniére moins concise.

Résolution de le corresvondance : les pvrocédures

Nous provosons la solution suivante : le concepteur du systéme

écrit pour cheque élément de la structure DGG une procédure

oui lui vermet de 1l'exprimer en fonction d'un ou plusieurs

éléments de la structure EXLOG et/ou d'éléments de la structure

LOG.

Pour chaque type de repére de LOG, pour chaque relation de LOC,

l'utilisateur connait done une procédure qui définit ce type de

4/7
repere ou cette relation en fonction de types de repere et/uu

i

de relations de la structure EXLOG ou de la structure LOG

(pour ces derniers il faudra aquiils aient été précédemment

aéfinis).

Donnons quveloves exemples définissant un élément dlune struc-

ture LOG.
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n tyne de repére de LOG vourra &tre associée la procédure

aéfinissant comme étant ¢:

un tyve de repére d'HXLOG,

une "suite" de types de renére d'EXLOG.

un "grouve" de types de repére d'EYLOG.

le type de repéere de l'ensemble dtarrivée d'une relation

ad'EXLOG.

le type de revére de ltensemble de départ d'une relation

ad! BXLOG.

—- le "grouve" de types de repéere des ensembles définissant

une relation d'EXLOG,

A wu

com

le tyme de repere de la restriction d'un ensemble de départ

ou dtarrivée d'une relation.

etele type de repére de liimage d'une restriction d'un ensemble

de départ var une relation.

le type de repére d'une donnée obtenue en effectuant des

opérations sur des contenus de repére d!'EXLoc,.

ne relation pourra &tre associée la procédure la définissant

me étant :

la composée de reletions d'EXLOG.

L'iinverse d'une relation d'EXLOG.

Liitération d'une relation d'EXLOG. ;

la composée de relations et/ou dtinverses de relations et/ou

atitérations de relations.

Hemaraues

1) Nous ne donnons ici ave ouelques possibilités; nous en

illustrerons les plus caractéristiaues dans des exemples

au paregraphe 4.2.2

Parmi les autres possibilités signalons cu'a un élément

de LOG peut &tre associiée une procédure conditionnelle

(aéfinition de cet élément selon: des valeurs se trouvant

dans la chatne de données, des calculs sur ces valeurSece.e)
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bes ensembles sur lesavels les vrocédures travaillent

Une procédure peut utiliser en particulier les ensembles

suivents :

types de repéres de LOG (resvectivement EXLOG) désignés

par TRLOG (resp. "type de repére")

Noms de relations de LOG (resnectivement EXLOG) dési-

gnés par RE LOG (resp. "relations" )

Ensembles de départ de relations de LOG (respectivement

EXLOG) désignés par DRE LOG (resp. "départ")

Ensembles d'tarrivée de relations de LOG (respectivement

EXLOG) désignés par ARE LOG (resp. "arrivée")

Ce cue fait chacue pvrocédure

Chague procédure est associée & un élément de le struce-

ture LOG (type de repére ou relation). Elle doit créer

les occurrences de cet élément. Elle doit aussi établir

les liens éventuels entre les occurrences créées et

d'autres ou entre ces occurrences et les éléments de la

chafine de données.

Sans entrer dans le détail des procédures, nous donnons

quelaues exemples 3

~

1) Un élément de TR LOG peut &tre identifié & un élément

de la zone "type de repére"TM d!tEXLOG.

uperficie de la zone "tyve de repeére"s

senté en mémoire par 3diBRDOG revo

zone

N | "Type devaleur"

Zone

‘|| Superficie x| a 4 "Pape de repere"

+ 2 | Zone

occurrence"
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be procédure associée & 1'élément superficie de TR LOG

sere telle que :

- l'image de 1'élément de la zone "type de valeur"

pointera vers 1'élément superficie de TR LOG

- l'image de la zone "occurrence" sera pointée par

1télément superficie de TR LOG.

Une donnée niexistant vas dans la chattne de données

peut &tre créée,

Exempile

Un laitier recueille chaque jour du lait provenant

de différents producteurs.

A la fin de chaque semaine, il rentre sur ordinateur

les noms des différents producteurs ainsi que les

cuantités de lait apvortées chague jour par chaque

producteur, renseignements correspondant a ses bore

dereaux d'tentrée.

Il ne veut garder en mémoire que la auantité de lait

apportée par chagve producteur durant une semaine.

Dans EXLOG on a les types de repere ;:

- DLaitier

- eitetit / jour

Dans LOG on a les types de repére

- Leitier

— olait / semaine

Au type de repére gqhait / semaine est associée une

procédure dont le résultat est la somme des 7 contenus

des données de type de repére qhait / jour associées

aun m&éme laitier.

Par cette promédure, & une occurrence de type de repere
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albeit / semaine, élément de la zone TR LOG est associée

une suite de 7 occurrences du type de repére alait/jour,

élément de la zone "tyne de repére" d'EXLOG,

Insistons bien sur le fait qutune nouvelle donnée est

ici créée. Elle ne fait vas partie de le chatne de don—

nées en entrée,

Un élément de TR LOG peut &tre construit en "grouvant"

des éléments de la zone "type de repére",

axemple

Dans EXLUG on 2 les types de repére :

- nom

~ prénom

Dans LOG on a le type de repeére :

- identité

Au type de repére identité, élément de la zone "type

de repére" de LOG, est associée une procédure qui défi

nit ses occurrences &@ partir des occurrences de nom et

prénom, éléments de la zone "type de repére"TM d'tEXLOc.

Si l'on a dans EXLOG: 5
Zone "Pype de revére”

NOM |PREKON

5

% Ifp —2 Aye
Alors dans LOG:

zones

mies SL 2%

RIS Noccurzence'"!

Lire BEB
4) Une relation de le zone RELOG peut-étre définie 4 partir
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Exemple

Dans pxLOG on a les relations :

r4 2 nom, numéro

2

prénom, numéroeead

Dans LOG on a 1a relation :

r : (nom, prénom), numéro

5s 7

Si nus désigne la i-éme occurrence du type de repére

numéro, alors la procédure définissant la relation r

pourra utiliser 3:

r vy (nu), se © I Zaea, J = nu.
4 i 2 alt i

Dans cet exemple, nous avons supposé agu'til y avait

identification entre les types de repére ad!'EXLOG et

ceux de LOG.

Construction des "données affectées par LOG"

On a en mémoire la revrésentation des "données affectées par

EXLOG" et l'on veut construire les "données effectées par LOG".

Si nous reprenons la comparaison des transparents, on veut

fabriguer un nouveau transparent 4 partir du transparent précé=

dent et des données.

Parallélement & la représentation en mémoire des "données affeca

tées par EXLOG", on crée des zones mémoire : une zone mémoire

notée TRLOG, une zone mémoire notée RELOG, des zones mémoire

notées DOLOG.

la zone mémoire TRuLUG est du méme genre que la zone mémoire
a

Ntyoe de repére" décrite dans la représentation en mémoire

Q'EXLOG (cf ph).

‘Seul le bit de suvoréssion niest pas créée pour chaque élément.
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- La zone mémoire RELOG est identique & la zone mémoire "rela-

tions" décrite dans la représentation en mémoire d'EXLOG

(cf P “us ).

. Chesue zone mémoire DOLOG est une liste d'éléments contigus,

associée A un élément de TRLOG et pointée par la deuxieéme

wunité de cet élément.

Le premier élément d'une zone mémoire DOLOG contient le carac=

tére D (ce qui permet de différencier une zone DOLOG dtune

zone “"occurrence").,

les éléments suivants contiennent les données définies par

la structure logique et niappartenent pas @ la chaine de

données.

Le contenu du n-iéme élément de cette zone est la n4iéme

donnée associée au type de repere de TRIOG.

Bxemple

Si l'on a la représentation en mémoire suivante:

Zone TRLOG

@ 18it/semaine

zone

DODLOG
Oy WD 521 398 4

465 est le contenu de l'élément de rang 4 de la zone associée

a 1'élément aq lait aGe-TRLUG. Ce contenu est en fait
/semaine

la troisieme q lait . car la zone pointée est une zone
/Semaine

DOLOG (son premier élément contient le caractere D et non

ee serait le cas pour une zone "Noccurrence").ts ti 5 ch 1 oO 4 Q Oo33c()
2

eM

¢

A chaque élément de LOG est associée une procédure.

Les appels des différentes procédures doivent se faire suivant

un ordre précis. Nous donnons ici les regles qui régissent les

appels des procédures.
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1) bes éléments de TRLUG sont traités avant ceux de RELOG.

2) Tant que tous les éléments de TRLOG et de RELOG n'ont pas

été traités on garde en mémoire la représentation des "dnn-

nées affectées par EXLOu",

3) Le traitement d'un élément de TREOG consiste & mettre en

oeuvre la procédure aqui lui est associée; cette pe>ckaeee «

pour conseguences au moins l'une des suivantes:

~ le calcul des occurrences de 1'élément considéré et la

eréation d'une zone "occurrence" les contenant. La zone
a 

. “ . -occurrence" est, bien str, pointée par la deuxiéme unité

de 1ltélément considéré,

- le changement des bits de suppression diéléments de la
zone "type de repére",

- le calcul d'une donnée et la eréation dtun élément de la

zone mémoire DOLOG pour la contenir.

4) Le traitement d'un élément de RELOG consists A mettre en

oeuvre la procédure qui lui est associée; cette procédure a

pour conséquences:

- la définition des ensembles de départ et dtarrivée et la

eréation dtéléments de DREDOG et ARELOG,

|oO~ la définition de ltexpression permettant de connaitre

geraphe de la relation et la création de zones mémoire

| contenant la traduction de cette expression.

| Ces renseignements doivent @&tre associés A 1'é1ément de

RELOG considéré.

5) Lorsque tous les éléments de RELOG ont été traités, alors la

zone "relations" peut @tre supprimée ainsi que les zones

“départi, tiarrivée't, “traduction départ*, “traduction arrivée*

qui lui sont associées.

6) Les éléments de la zone "type de repére", dont les bits de

suppression sont & 0, sont supprimés.

7) Les éléments des zones mémoire “type de repére" et TRLOG sont
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Sur un exemple, nous ellons vyoir la représentation en mémoire

des "données affectées par LOG".

Une chaine de garages recoit de chacun de ses concessionnaitres

des factures ok sont précisés:

- le prix de chacune des piéces vlacées sur les voitures-.

~ le prix de la pose.

-~ le prix de la T.V,A pour chacune des piéces et pour la pose.

Au service comptabilité on ne veut retenir pour chaque facture

gue le montant total des pieces posées, le montant total de la

T.¥.A, le montant des heures de pose.

Ainsi pour la facture suivante:

Ne 3; A 1052

Piéces Prix piéce TVA

1 silencieux S207 471,81 19,68

4 pougies 4xB12 20,80 4,72

pose prix pose

2hn30! 50,90 8,o6

Au niveau a! EXLOG, on a plusieurs types de repére:

numérofacture, piéce, prixpiéce, pose, prixpose, t.V.A et

deux relations:

ry relation avec ensemble de départ : prixpiéce

ensemble dtarrivée «+: T.V.A =

ry relation avec ensemble de départ : pose

ensembie dtarrivée : T.V.A

vr, eassocie 2 une piéce le T.V_A de cette pidce.

Y, essocie au montant de la pose la T V A sur ce montant.

Dans la représentation en mémoire des "données affectées par

"EXLOG" gue nous donnons ici, nous ne représentons que la chafne

a7de données, la zone "type de repére" et les zones "occurrences"
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associées, la zone"reletions" et les zones "départ", Narrivéel",

"traduction dévart", “traduction arrivée" associées,.

—— 4 6 7 9 14 18 13 4 45 476 Chafne
4O52\||S 204: 111,84] 1:9 ,68]||4yB 42: P 6,60 * 14,72 |||50,50|| #118, 96 |] ae
— 

données

je “Type de repére"TM

pire £] |1|]/piéce! [1 |prixpiéce 1. pr ixpos e: 1||sen1 + lls ope iva 1

eres
7 {12 15]

| 3 | 4 |] 9 fell fa]

Zone "Relations®

vx | | [=e

= | ——___]
Zone \ Zone Ww Zone y gone

Piéce ° TVA. Pose TVA.

“départ "errivéeTM "départ"TM' "arrivéeTM

4. Q 8& |/t3 A t4 Ise
zone Zone Zone Zone

®Praduction "Traduction "Traduction "Traduction

départ* arrivée" départ" arrivée*®

-



wey
Au niveau dae L0G, on « les types ae repéres suivants:

numérofacture, totaipiéce, pose, totalTVA et une relations

ri: relation avec ensembies de départ: totalviéce, pose, total?va

ensemble a'tarrivée : numérofacture.

Pr associe ce qui caractérise une facture pour le service comp-

tabilité au numéro ae cette facture.

Aux types de repére de LOG totalpiéce et totalTVA sont associées

deux procédures. Chacune de ces procédures calcule le total: des

montants des piéces d'une part, des montants de la T.V,A d'tautre

part, pour une méme facture. Elle utilise done les données

assaciées aux types de repére d!'EXLOG: piéce, T.V.A,

numérofacture.

Dans la représentation en mémoire des "données affectées par

LOG" gue nous donnons ici, comme précédemment, nous ne repré-

sentons que la cnaine de données, la zone TR, les zones "occur-

rence" et DOLOG associées, la zone RELOG et les zones "départ",

Yarrivée", “traduction départ", “traduction arrivée" associées.
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jo52 S20Tt 121,87 || *//£9,68]|| 4x Bt2 P6,80 *|,72 50,90 * |e,96| de

— ) données

e TR

ére £ | Pose Totalniéce Total V4

| D 33,36

- Zones

3 Tenes 44

NoccurrenceTM
ae

Zone RELOG

= |
Zone “"“arrivée®*

mumére ff. |

LPF ]aone *"Praduction arrivée®
Zone "départ"

| otal eva |

Zene "départ"

>| pose Zenes
gb

Zone "départ" 
“Traduction départTM

+- Total pe

Po
| /

Nous savons done représenter en mémoire les "données affectées

par LOG", Nous allons maintenant étudier la troisiéme phase

Qui.doit transformer les "données affectées par DOG" en "don-

nées arzectées par PHYLOG',



Comme nous Liavons

phase, nous allons

CHAPITRE 5

ba troisiéme phase

fait au chapitre précédent pour la deuxiéme

d'abord préciser la correspondance LOG—> PHYLOG

phis le programme qui, en utilisant cette correspondance, transforme

les "données affectées par LOG" en "données affectées par PHYLOG",

5.1 Définitions

Sete

Par analogie

"la facon de

ia structure

données en mémoire"TM.

représentation interne des

méme elle est indépendante

Comme

-— des

~ des

Dés maintenant précisons que la structure

Gans le systeme PIVOINES.

L'iinterrogation,

ba structure

toute stucture, nous

PHY LOG

avec la structure LOG gue nous avions appelée

comprendre les données", nous pouvons définir

PHYLOG comme étant "la facon dtorganiser les

Giest la structure logiaue de la

données. Par sa définition

des détails d'implémentation.

la définirons par:

types de repére (simples ou complexes )

relations (avec ensembles de départ, atarrivée,

expression)

PHYLOG est connue

VES. plle a adéjga été introduite, pour

comme stucture intermédiaire entre la

structure LOG et les procédures de recherche des données,

Nous utiliserons dtailleurs dans la suite la maniere de

décrire 1a correspondance LOG—SPHYLOG oui avait été

congue pour l'interrogation (ct (2) We
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5.1.2 La correspondance LOG —=> PHYLOG

Crest une correspondance entre structures. La correspon=

dance doit utiliser des éléments de chacune des struc-

tures, ainsi que des données affectées par l'une ou l'ane

tre des structures.

ti faut exprimer tout élément de la structure PHYLOG,

structure d'tarrivée, en fonction d'un ou plusieurs é1é-

ments de la structure LOG, structure de départ,

Nous nous plagons, comme Marion CREHANGE dans sa thése,

dans l'hypothése simplificatrice qui est que les reperes

de LOG et de PHYLOG sont les mémes. D1 suffit done dtex-

primer toute relation de PHYLOG en fonction dtun ou de

plusieurs éléments de LOG.

5.2 Résolution de la correspondance : les tableaux

Nous proposons, au moins provisoirement, la solution suivante ¢:

le responsable du systéme écrit un tableau qui, & une relation

de PHYLOG, fait correspomdre un "groupement" ou une relation

de LOG.

Ce que nous appelons ici "groupementTM a le m&me sens que celui

employé dans 1é@ systéme PIVOINES. Un groupement de LOG est la

composition de relations de LOG sur lesquelles ont pu étre

effectuées des opérations (inverse, itération....).

Ti existe des tables de traduction qui, pour l'interrogation,

permettent de décrire la correspondance LOG ~~ PHYLOG,

A une relation ou un "groupement" de relations de LOG, ces

tables de traduction font correspondre une relation ou un

"“groupement" de relations de PHYLOG.

Leur lecture de droite & gauche ne permet donc pas de connattre

chaque relation me PHYLOG en fonction de relations de LOG et



d'texprimer la correspondance LOG -~—»> PHYLOG commé nous le

voulons.

1@iS,; pour eutant, il serait dommage de ne pas utiliser ces

tables de traductions pour écrire les tableaux.

Nous allons donner des régies simples d'utilisation "Alia main”

des tables de fra@uotions qui permettent.ae trouver des lignes

des tableaux.

5.2.1 Tables de traductions et Tableaux

Dans chaoue ligne de l'une des tables de treductions il

y &@ un groupement de LOG et une relation ou un gsroupement

de PHYLOG gui "treduit" le groupement de LOG.

En fait,dans l'état actuel du systéme, on trouve toujours

un nom de relation comme treduction en PHYLOG, mais cette

relation est quelquefois égale & un froupement d'autres

relations (c'test—a-dire que la procédure lui correspondant

fait appel 4 d'autres procédures).

- Si l'on trouve une relation de PHYLOG, on veut directe-

ment utiliser cette ligne pour la construction du

tableau.

Si Lion trouve l'inverse d'une relation de PHYLOG on

prend l'inverse du groupement de LOG associé pour connai

tre la traduction dans LOG de la relation de PHYLOG.On

'.. utilisera alors les régles suivantes :

4
- quelle que soit la relation r (r-4) =r

-quelles que soient les relations

-4 -4d 4d
rets (rs) =s pr



isxemple

De lea ligne de le table de traduction :

LOG PHYLOG

on déduit la ligne du tableau :

6 Si lton trouve un groupement de PHYLOG, il faut composer
ce groupement et d'autres groupements de PHYLOG se trou-

vant dans la teble de traduction pour trouver une relax

tion de PHYLOG.

Donnons un exemple trés simple pour illustrer ces diffé—

rents cas.

Soit la table de treduction suivante

De cette table de traduction

on déduit le tableau suivent :

la premiere ligne du tableau a été déduite de la pre-

cs . 5 ; 4 4,4miere ligne de la table de traduction puisaue S =(S7 j
:

-4d.4 _et B-tR-4= cRo-4

ta deuxieme ligne du tapleau a 6té déduite de la compo=

Sition des deuxiéme et troisiéme lignes de la table de

— -4 feo ed
traduction. En effet A = AB Best associé AUR YV

ta troisiéme ligne du tableau est déduite directement

ade la troisiéme ligne de la table de traduction.
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Nous allons essayer de généraliser ces utilisations des

tables de traduction et notamment l'obtention de nouvelles:

relations de PHYLOG pour créer les tableaux.

Nous allons d'abord donner quelques définitions ayant

trait aux groupements.

522.2 Atomes — Groupements — Relatians

a) Atome

Un atome est construit a partir d'une relation. Clest

Ll'an des éléments. suivants :

— tune relation

- l'inverse d'une relation

~- liitération d'une relation

~ l'iitération de ltinverse d'une relation

~ la négation d'une relation dtun des types précédents

Notations

« la relation est notée par son nom, exemple : r.

« L'iinverse d'une relation rw est notée classiquement ¢:

«1r - (novation déja utilisée au paragraphe précédent

eo lorsqu'une relation r est composée n fois avee elle=
7

n = ;m&me on la notera r, on dira puissance n der.
Ae Z : : cse Lliitération d'une relation r est notée : r”

e la puissance n de l'inverse d!une relation sera

notée : (xr 1)",

e i'tinverse d'une puissance et donc dtune itération

n'est pas autorisé,.

» la négation d'une relation r est notée : —]re

b}) Groupement

Un groupement est la relation obtenue en composant.

des atomes,.

On appellera longueur dtun groupement le nombre d!tato=

mes de ce groupement. Clest un entier naturel fini.
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Un appellera rang d'un atome dans un groupement le

numéro dtordre de cet atome dans ce groupement.

c¢) Ordre d'une reiation définissant un atome

ctest 1 sit ile terme est la relation ou la négation

de la relation.

- 1 si le terme est l'inverse de le relation.

n si le terme est l'itération n fois de la

relation.

~ n si ile terme est liitération n fois de l'in-

verse de la relation.

a

Nous allons maintenant décrire un progrmme d'évaluation

de relations de PHYLOG & partir de groupements de PHYLOG.

5eeed Frogramme d!évaluation de relations de PHYLOG

four tout grouvement de PHYLOu, on détermine d'abord les

atomes le composant, le rang de Sthetooks ad'eux puis liordre

de 1a relation définissant chaque atome.

On essaie dtapord de simplifier le groupement.

Des gqutune méme relation se trouve @ des rangs successifs

dans un mé6éme groupement alors on peut simplifier le

groupement en remplacant les atomes successifs par un

seul atome. bL'iordre age ta relation constituvant cet atome

est La somme elgébrique des ordres de la relation consti-

tuant les atomes initiaux.

Ebxemples

ABC DD" c7"E Gevient Ab C cvts puis a BB ctestea-

1.3 12
c(c~ )° est simplifie en A B (c”

On cherche ensuite les groupements composables.

vour cela on cherche s'il existe aeux groupements dis-

tincts, dans lesauels deux atomes sont construits a

partir de la méme relation.
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Cn compare les rengs des deux atomes.

Si l'un des rangs est 1, et si l'autre est le nombre du

absroupement auquel i'atome appartient, alors on peut com-

poser les deux groupements.

Soit un groupement GR | ieee
Soit un groupement GR 3 B’CD

Au groupement GR, sont associés

la longueur de groupement : 2

les atomes : A, B-lae rangs respectifs : 1, 2

les relations : A, B dtordres respvectirs :1, ~— 4

Au groupement GR, sont associés

la longueur de groupement : 3

les atomes : Be, C, D as vangs respectirs s1, 2, 3

ies relations : B, C, D dtordres rwespectifs 3: 25-1, 1

Dans GR, et GR, deux atomes Bol et Be sont construits &

partir de la m&éme relation B.

Dans GR, le rang de B-lest 2 = 1a longueur du groupement

G Ry .

Dans GRo le rang de Be est 1

Les groupements GR et Gi sont done composables.

a-1a2tOn compose GRop par GR, et on obtient : A B-'BY’ cD

qui peut se simplifier en: AB C wv

On composera toujours le groupement dans Leauel l'atome

JH a £ ae mem eee& pour reng 1 par le groupement dans Isquel Liatome a pourbg

rang le nombre du groupement auquel il appartient. (nous

notons gf = got pour le composition de f par g)

Per composition de deux groupements de PHYLOG on peut

obptenir :



- soit un:-nouveau groupement de PHYLOG gui sera traité

comme un groupement avec simplification puis recherche

des groupements composables.

- soit une relation de PHYLOG. Dans ce cas-1A on compose

les groupements de LOG de la méme maniare que ceux de

PHYLOG et l'on obtient le groupement (ou la relation)

de LOG associé (e) & la relation de PHWHOG.

Exemple 3:

Soit la table de traduction

LOG PHYLOG

—1 -AB?! sucly
BC s

¢ EFuUS

~1 -1
EFG Ee

ety UT

- ba. deuxiéme ligne de la table de traduction nous donne

directement une relation de PHYLOG, 5S, & laquelle sera

associé dans LOG le groupement B C.

ba. quatriéme ligne de la table de traduction nous permet

de trouver la relation T de PHYLOG.,

A @-'ae PHYLOG était associé le groupement EFG”'de LOG

A Ge ce -') tae PHYLOG sera associé le groupement

eF'g-'. ¢ere7’)-! ae boc.

> Par combinaison des ler et 3&me groupements de PHYLOG

ae ee ee DL — a eet.
Luss wu YVoutuu ¥FEen trouve Vv =

par combinaison de ce nouveau groupement TV de PHYLOG

et du groupement 71 on trouve la relation V de PHYLOG

& laquelle est associée le groupement BFG CAB de LOG

-1
e Par combinaison des groupements UTet T" de PHYLOG on

obtient la reletion U de PHYLOG A laquelle est associé
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le groupement G* HEFEe-! de LOG

on obtient finalement le tableau suivant :

PHYLOG Loe

Ss BC
. T cPolp-"

U GHEFG"’

v EFG cap

Remarques

i) Il se peut que deux groupements de LOG puissent @tre

2)

3)

traités de deux maniéres différentes; on les traitera

donc deux fois.

Exemple :

Soient les deux groupements ABC" et cpa-|,

Par composition ils donnent 3:

1
cpa~'apo-' ectest-A-dire opBc-'

et ABC-'CDA~’ clest-A-dire A BDA!
°

Pour que, lorsqu'on obtient une relation de PHYLOG, om

puisse déduire le groupement de LOG qui lui est associé,

il faut garder les différentes étapes de composition

(dans PHYLOG) pour pouvoir les appliquer (dans LOG).

Le programme d'évaluation de relations de PHYLOG que

nous proposons niest qu'un programme d'aide & la cons=

truction des tableaux, c'est-Aa-dire & la détermination

de la correspondance LOG ——» PHYLOG,

Il n'a pas la prétention d'@8tre complet. Il ne permet

pas de trouver toutes les relations de PHYLOG. Dans la

solution, telle que nous la proposons actuellement, le

responsable du systéme doit encore éventuellement expri-

mer des relations de PHYLOG en fonction de groupements

de LOG.
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4) En fait, pour &tre plus complet, le programme d'évalua—

tion de relations de PHYLOG devrait prendre en compte

des critéres de choix pour la composition des groupe~

ments. Ainsi, par exemple, deux groupements sont compo=

Sables de deux maniéres; on obtient deux groupements

qui sont eux-mémes composables de deux maniéres et

ainsi de suite. A chaque étape les longueurs des grou-

pements obtenus augmentent. Dans un tel cas il faudrait

prévoir des critéres de *"convergenceTM, qui permettraient

de limiter le nombre de compositions.

Exemple :

Soient les deux groupements ABa-' ET Aca”; ils sont

composables de deux maniéres. On obtient les groupements

| ACBA~!| et aBcan*,

Ce sont deux groupements & nouveau composables de deux

maniéres,. On obtient les groupements ACBB CAT et i

ABC CBA~',

Ce sont deux groupements 4 nouveau composables de deux }

maniéres et lton s'apercoit que les longueurs des grou=-

pements obtenus augmentent & chaque étape.

523 Construction des données affectées par PHYLOG"

En mémoire, on a la représentation des "données affectées par

LOG", Id faut d'abord représenter en mémoire la correspondance

LOG —+PHYLOG. Cel& signifie qu'il faut représenter en mémoire

les tableaux (que nous supposons construits avec l'aide des

tables de traduction).

les tableaux sont des listes d'éléments contigus. Chaque élément

@ une taille-mémoire de 2 unités mémoire. Dans la premiére unité

mémoire se trouve une relation de PHYLOG. Dans la deuxiame

{

1

aes
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unité-mémoire se trouve le groupement de LOG qui est le traduc--

tion du contenu de la premiére unité.

D'aprés l'hypothése que nous avons rappelée au paragraphe

5e1.2, les types de repére de la structure PHYLOG sont identi-

ques & ceux de la structure LOG. leurs représentations en mémoi-

re sont done inchangées,

ti faut maintenant représenter en mémoire les relations de

PHYLOG et pour cel&é utiliser la représentation en mémoire du

tableau exprimant la correspondance LOG -~—»s PHYLOG,.

+ On crée une zone relations de PHYLOG notée REPHYLOG qui est

de la méme configuration que les zones relations créées pré—

cédemment et & laquelle sont associées des zones "départ*,.

"arrivée", "traduction départTM, "traduction arrivéet,

« A chaque élément de REPHYLOG est associée une ligne du

tableau et done wn groupement de relations de LOG.

e On cherche dans chaque groupement la relation de rang 1.

L'ensemble (ou les ensembles) de départ de cette relation de

LOG sera l'ensemble (ou les ensembles) de départ de la relatiorz

de PHYLOG. On créera done un élément (ou des éléments) de la

zone “départTM, en l'associant & 1'élément de REPHYLOG

considéré. L'élément ainsi créé n'est que la copie de 1l'élé-

ment de la zone "départ" associé & la relation de LOG de rang

1 dams le groupement.

eo De m&me on cherche dans le groupement la relation de rang

supérieur. Ltensemble d'tarrivée de cette relation de T0G sera

ltensemble d'arrivée de la relation de PHYLOG. On créera done

un élément de la zone "arrivée" en ltassociant A 1'élément de

REPHYLOG considéré. L'élément ainsi créé n'est que la copie

de 1'élément de la zone "arrivée" associé & la relation de

LOG de rang supérieur dans le groupement.

4

}
i
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° les contenus des zones "traduction départ" et “traduction

arrivée" associées aux éléments des zones "départ" et "arrivée

(elles-mémes associées & la relation de PHYLOG) sont obtenus

par une procédure utilisant des zones "traduction" des enseme.
bles de départ et d'larrivée des relations de LOG qui sont les

constituants du groupement éqguivalent A la relation de PHYLOG.

Exemple

; 
ofSoit l'iextrait du tableau: } U | Rs f |

iiensemble de départ de la relation U est celui de

la relation R

L' ensemble d'arrivée de la relation U est celui de

la relation T

Si, dans la représentation en mémoire des "données affectées

par LOG", on a:

Zone.

A S T RELOG
: 7/7 77

“old pant ue ow Gnnayee, @ VA ‘pont uv JE anivee if | i “AZ pak a v/ * aie’. ie

SI mots queuthe Lf pruix | qrautete [4 | pux Fy | kaxe. >

joo. || |

= 

| 

i

Sr he. L{2Te | af Au se] 23 La] 4 | 23 |

“peak” Te Te] |

Zones

‘ Trevdecelet..
= tt

Atacee

ito |4afjed | bas | 20] wo 4| Ao || 49

a”

TPO abe Ree ee ee
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Si nous désignons par dormé@e(n) la donnée ayant le n-iiéme

rang d'apparition dans la chafine de données alors les dif-—

2 : aT
férents constituants du groupe RS T trnsforment les données

de l'ensemble de départ dlaprés le schéma suivant :

R . s-1[donnée (2), donnée (6))> donnée (40) +> donnée (44) Hos

R s-1(aonnée (4), donnée (8) + donnée (42));-> donnée (16) +—s
donnée (8)

T

donnée (20)

On obtient ainsi les zones "traduction départ" et la zene

"traduction arrivée" associées aux ensembles de départ et &

L'ensemble d'tarrivée de U.

la zone "relations" associée aux "données affectées par

PHYDLOG® sera 3:

Zone "relationsTM

mois | Z2ones| jour

"départTM

taxe zone

4 2 a] | 6
Zones

8

"traduction départ”

Yerrivée®

I8 20
Zone

"traduction

arrivée®

Quand tous les @léments de REPHYLOG ont été ainsi traités on

peut effacer les représentations des relations de LOG.
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Nous avons done vu successivement les trois phases.

la premiére phase, & l'aide du "structureur", définit la struc-

ture EXLOG associée &@ une description écrite dans le langage de

description de la forme externe. Elle a pour résultat les "données

affectées par EXLOG", -

La deuxiéme phase transforme les "données affectées par EXLOGTM

en "données affectées par LOG®. Elle utilise pour cela la corres~

pondance EXLOG—+LOG sous la forme d'un programme d'appels de pro=—

cédures, procédures associées & chaque élément de LOG.

La troisiéme phase transforme Hes "données affectées par LOG"

en "données affectées par PHYLOG". Elle utilise pour cela la cor=

respondance LOG——>PHYLOG sous l@ forme d'un tableau traduisant

toute relation de PHYLOG en fonction de relations de LOG.

A l'issue de la troisiéme phase, nous avons done les "données

affectées par PHYLOGTM", c'est-&a-diré la chaine de données en entrée

et la représentation en mémoire de la structure PHYLOG affectant

ces données.

La structure PHYLOG décrit la "fagon d'organiser les données en

| mémoire", Ii reste maintenant & "utiliser" cette structure PHYLOG.

"L'utilisation" de la structure PHYLOG affectant les données est

ce que nous avons appelé la déformation unique de la chaine de

dennées.

Rappelons que lL'appellation "déformation uniqueTM est tout a fait

nrésent Ja chatne de données est en
oeDs adjustifiée puisgqve jusqu!

mémoire telle gqutelle a &té lue au départ. Aucune transformation

nty a 6té faite durant les trois phases précédentes.

Remarquons aussi que dans les programmes des trois premieres

phases aucune traduction de type de valeur n'a été faite. Il faudra

|
4

a
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donc, lors de la déformation unique, tenir compte de tous les

changements éventuels de codage des valeurs.

Dans le chapitre suivant nous allons done étudier la déformation

unique qui nous permettra alors de parler de données acquises.
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CHAPITRE 6

La. Déformation unique

6.1 Définitions

GetoT La déformation uniague

La. déformation GnTeme transforme les "données affectées

par PHYLOGTM" en données acquises.

Le déformation unique n'est pas une correspondance entre

structures. A une chafine de données et & une structure

PHYLOG les affectant, la déformation unique fait corres—

pondre la représentation interne des données, Nous avons

aécidé de ne pas parler de structure dans le résultat de

la déformation unique.

Remarque

La. structure PHYLOG des données acquises n'est plus repré=

sentée en mémoire mais en fait elle est identique a celle

associée aux "données affectées par PHYLOGTM.

. Représentation interne

Les représentations internes des données sont, d'une

maniére plus ou moins complexe ¢

- les représentations internes des occurrences des types

de repere.

- les représentations internes des graphes des relations.

bes fagons "classiques" de représenter et d'organiser les

données en mémoire sont nombreuses. Rappelons entre autres

les listes (contigties ou chainées), les piles, files,

tables, tableaux.
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Nous définierons les représentations internes des données

Sans utiliser ces "organisations classiques" mais en

décrivant des parties de mémoire (unités mémoire, zones

de travail....) et des applications entre ces parties et

contenus (contenu, adressage....}.

&.2 Résolution de la déformation unique : "les procédures d'tacaui=

sition

La déformation unique qui doit transformer les “données affectée

paz PHYLOGTM en données acquises se fera par un programme acti—

vant des procédures de déformation que nous appellerens

"procédures dtacquisition".

Nous allons voir successivement les ensembles sur lesquels les

procédures travaillent, les différentes sortes de procédures

et leurs buts, le programme les activant.

Ge2et Les ensembles sur lesquels les procédures travaillent i

Chaque procédure utilise au moins 1'un des ensembles

suivants 3

— ensemble des types de repére noté TR

~ ensemble des occurrences d& types de repere noté OTR

= ensemble des unités mémoire noté M

—- ensemble des contenus des unités mémoire noté ¢

= ensemble des adresses des unités memoire noté A (AcC)

- ensemble des applivations suivantes ¢

* contenu € 3; M ——>C

qui, & une unité mémoire m, fait correspondre son

contenu C (m).
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* adressage m: A —— > M

qui, & une adresse a, fait correspondre le mot m (a)

d'adresse a (m est injective).

* successiom de contenus So : C— >C

qui, & un contenu, ¢c, associe wun "successeurTM S, (C),

neté aussi C + 1.

* succession d'unités mémoire Ss, ? M—>M

qui, & une unité mémoire, m, fait correspondre .-::

S(m) qui est l'unité mémoire suivant m
mm

Om a 3 m S_(m)

c. C+ 1

—- ensemble des applications déduites des précédentes par

combinaison 3

Exemples :

me : M—>M qui fait passer d'une unité mémoire

Ke p»me (x) x vers l'unité mémoire dont 1'adresse

se trouve dans x,

em ¢ A— »C qui fait passer d'une adresse y au

yr->em (y): contenu de l'tunité mémoire d'tadresse

Ye

k
cm, = A-—»¢ \

ze > (cm(z), om(zt1),o.cey cmm(z#i~t))

qui fait passer d'une adresse z aux

contenus des k unités mémoire

d'adresses fy Z+t,..ee8tk=Tt.

Dennons tout de suite un exemple de procédure utilisant

certains de ces ensembles.»

On a 2 types de repéres : nom, prénom ayant le m&me

nombre d'occurrences. On veut représenter leurs ocecur=

rences par une liste d'éléments contigus avec un nom
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suivi dtun prénom..

| nom I prénom | nom | prénom || ele & Sie Sfo

Soit a l'adresse de l'tunité mémoire contenant

l'adresse de lL'unité mémoire contenant la premiére

occurrence du type de repére nom,

Alors les occurrences du. type de repére nom sont les

eontenus des unités mémoire ;:

mem (a + 2p)

Les occurrences du type de repére prénom sont les

contenus des unités mémoires 3:

mom (@ + 2p + 1)

Pp prend les valeurs entiéres de o@ au nombre

d'occurrences de chaque type de repére,.

@.2.2 Les différentes procédures — Leurs buts

On distingue deux sortes de procédures :

a) les procédures attachées aux types de repere,

b) les procédures attachées aux relations.

Nous allons préciser leurs buts et nous les détaillemons

sur un m6me exemple.

a) Les procédures attachées aux types de repére

beur but est de définir les éléments de M (nombre,

taille, succession ....}) qui seront les "contenants®

des occurrences des types de repére, et éventuellement

de les "remplir®"TM,.

Remarque

la définition de ces G6léments s'effectue d'taprés un

choix de représentation qui est supposé connu (et qui

est fait d'tapres de multiples critéres et notamment
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les facilités de modification souhaitables). En effet

la déformation unique n'@ pas pour but de proposer

um choix de représentations internes, ni d'aider a

ce choix.

Exemple

Qn suppose qutau type de repére personne est associé

le type de repére enfant par la relation parent qui,

& une personne,fait correspondre éventuellement son

(ou ses) enfant (s).

On suppose aussi quiau type de repére enfant est

associé le type de repére ami par la relation amitié

qui aun enfant fait correspondre éventuellement son

(ou ses) ami (s).

On veut représenter les occurrences du type de repére

enfant par une liste d'éléments contigus. Chaqgue

élément est constitué par la caractéristique de l'en-

fant, suivi des caractéristiques de ses amis (occure

rences du type de repére ami associé 4 l'enfant par

la relation amitié).

De plus on veut que les enfants de la méme personne

(associés & la m&me occurrence du type personne par

la relation parent) soient mopEsacnnwe contiguément.

Nous pouvons schématiser cette représentation par :

enfant, m || ami eoee ami.
1. 4 m

enfants = Sy ’
a'une enfant, n. amis eo ami |

méme ,

personne 3

enfant, «| ami. vrsseseeeee [emi

enfant
pei Werte sees

beseeooe
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la procédure attachée au. type de repére enfant préci~

sera la forme de chaque élément de la liste dtenfants

et la maniére de les grouper. En fait cette procédure

ne peut représenter en mémoire les occurrences du

type de repére enfant. Cel& ne se fera qu'taprés

"l'activationTM des procédures attachées aux relations

parent et amitié,.

bes procédures attachées aux relations

Leur but est de "remplir"TM les éléments de M définis

par les procédures attachées aux types de repére et

non encore remplis, et éventuellement de créer de

nouveaux éléments de M et de les "remplir"TM,

Exemple

Si. nous reprenons l'exemple donné page 114, nous

voyons que la procédure associée & la relation parent

nous permet de rempiir les premiéres unités mémoires

des éléments de la liste des enfants ( en les groupant

par personne).

La procédure associée & la relation amitié permet de

aéfinir le nombre exact d't'unités mémoire associées a.

chaque élément de la liste d'enfants puis de les

remplir.

On stapercoit quien plus des différentes sortes de procé=

dures la représentation interne des données demande un

ordre d'tappel de ces procédures. Crest: le réle du pro=-

gramme activant les procédures de définir cet ordre

d'tappel.
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belted Le programme Gtanpel de rrocédures

On peut schémeatiser le programme d'appels de vrocédures

par une arborescence dtapnpels.

Nous cllons donner les réigles dlutilisation dtune arboe

rescence en les illustrant sur un méme exemple.

Exemple

>

e A est le nom du programme dtanpvel: sucune fléche

niarrive @° A.

« Tout point auquel ilarrive une (ou plusieurs)

fléche (s) est une procédure.

oxemple i
PAL f

= vf

B/

By Ey By Gy

E G sont des procédures,

» Pour des nrocéduces se trouvent & des niveaux diffé=

rents 3

- soit une fléche orientée de haut en bas les relie,

alors la procédure du niveau le plus heut appelle

le procédure du niveau le plus bas.

Exemple

~~ A
& aprelle B
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- soit aucune fléche ne les relie, alors les deux

procédures sont indépendantes.

’ a

‘\7

Exemple el. S
+G

F et @ sont indépendantes.

F
- Pour des procédures se trouvant au m&me niveau :

— soit une fléche double les relie alors les procédures

sont imbriquées; chacune des deux appelle l'tautre.

Exemple f .

Ee—_<¢s 26 E et G sont imbriquées.

-— soit aucune fléche ne les relie alors les procédures

sont indépendantes.

Exemple Z \\

f \

* we
s Bet C sont indépendantes.

X

« Lorsqu'une méme procédure appelle plusieurs procédures

ne se trouvant pas au méme niveau quielle-m@éme, alors

l'ordre des appels est celui de l'tordre d'écriture des

procédures dans l'arborescence (de gauche & droite).

Exemple A

$ \.
i.e >

, \

e Lorsqu'une mé6éme procédure appelle plusieurs procédures

A appelle B puis C puis D.

et que parmi elles il y a une procédure imbriquée cette

derniére est appelée en dernier.

Exemple

é G E appelle F puis G.
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Remarques

1) En plus des procédures attachées aux types de repére

2)

3)

4)

et aux relations il existe des procédures standards

dent voici quelques exemples :

— procédure ae“compte’ qui, associée-& une procédure

permet de connattre le nombre d'occurrences traitées

par cette procédure.

- procédure de "concaténation® qui S aneforie des

chafines d'éléments en éléments contigus.

-— procédure de "chaftnage"® quit transforme des éléments

contigus en chaines d'éléments.

— procédure "d'tordonnancement® qui. ordonne les occur-

rences d'un type de repére (en fonction des contenus

d'autres occurrences par exemple)

hes représentations internes des données ne sont

définitives que lorsque le programme d'appels de

procédures est terminé; en effet une procédure appelée

peut changer des représentations internes déja& exis-=

tantes.

Lorsque i'on a des procédures imbriquées dans le pro-

gramme d'appel, ce dernier utilise une zone de travail.|

Une zone de travail est constituée d!éléments chafnés

qui seront les "contenants" des représentations interne:

des données associées aux procédures étudiéges. Tant

gue les deux procédures ne sont pas terminées, il est

fort utile dtavoir des éléments chainés pour £aciliter

les modifications.

Souse-jacent aux solutions que nous ébauchons et aux

remarques formulées se pose en fait le probleme de
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de la gestion de la mémoire quiil.:serait intéressant

ad'approfondir.

Nous avons dit au début de ce paragraphe que le programme

d'appels de procédures pouvait étre schématisé par une

arborescence et nous venons de donner les régles d!tutili—

sation d'une telle arborescence.

Nous ne rentrerons pas plus dans l'étude générale de

programmes: d'appels.

Nous allons étudier maintenant en détail une déformation

unique de données.

6.3 Exemple

Soit la structure PHYLOG définie par 3:

— les types de repére : pays, ville, population, groupevisiteur.

-— les relations 3:

appartient : ville, pays qui, a une ville, fait correspondre

le pays auquel elle appartient.

compte : ville, population qui, & une ville, fait correspondre

le nombre de ses habitants.

traverse : groupevisiteur, ville qui, 4 un groupevisiteur,

fait correspondre la (ou les)

ville (s) qu'il a traversée(s)

visitépar : ville, groupevisiteur qui, & une ville, fait core

respondre le (ou les) grou=

Le choix de la représentation interne est le suivant ¢

liste de pays (formé d'éléments contigus), suivi de liste

®atéléments ville" (éléments contigus), suivi de liste "d'é1é—
‘

i

ments groupevisiteur" (éléments contigus). |
'
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Chaque "élément villeTM est constitué par 3:

— une unité mémoire contenant le nom de la ville.

- une unité mémoire contenant la population.

— un pointeur vers le pays. auquel appartient la ville.

~- un (ou plusieurs) pointeur (s} vers le (s) groupevisiteur (s)

ayant. visité la ville.

Chaque "élément groupevisiteurTM est constitué par 3

~~ une unité mémoire contenant la dénomination du groupe visiteur

—un (ou plusieurs} pointeur (s) vers la (ou les) ville (s)-

traversée (s} par le groupevisiteur.

Cette représentation en mémoire peut Etre schématisée ainsi 3

aA ‘ a aus tiske de

crs re es aoe
is ii

i”
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Le programme d'appels de procédure est schématisé par

liarborescence 3:

Fr

4s

population. -

comple Enakion.
groupevesifenn

Nous avons noté les procédures du nom de type de renee ou dw

nom de relation anxquelles elles sont associées.

On appelle, dans l'ordre les procédures :

pays, ville, population, compte, appartient, groupevisiteur,

traverse, concaténation groupevisiteur, visitépar, concaténation

ville’

Nous @llons voir le but de chacune de ces procédures 3:

- la procédure pays définit les occurrences du type des popes

pays comme les contenus d'une liste d'éléments mémoire.

— la procédure ville définit Fes "contenantsTM des occurrences

du type de repére ville. Ce sont des, Gléments de taille-

mémoire variable gui sont chainés. Les premiéres unitée da

ces éléments sont “remplis" par les occurrences de type de

repére ville.

- la procédure population définit les "contenants®TM des occur=

rences du type de repére population : ce sont les deuxiémes

unités des éléments associés an type de repére ville.



-— la procédure compte "remplitTM les "contenants" oréés par la

procédure population. A chaque ville est associée sa popula

tion (déduite du graphe de la relation compte)

~- la procédure appartient définit comme des pointeurs les

troisiémes unités des éléments associés an type de repére

ville. Elle les réalise en pointant le pays auquel appartient

la ville (ce pays est déduit du graphe de la relation appar=

tient).

= la procédure groupevisiteur aéfinit les "contenants" des

occurrences du type de repére groupevisiteur. Ce sont des

éléments de taille mémottire variable qui sont chafnés. Les

premieres unités de ces éléments sont "remplisTM par les

occurrences du type de repére groupevisiteur.

=—la procédure traverse définit comme des phinteurs les unités

suivant les premiéres unités de chaque élément du type de

repere groupevisiteur. Elle réalise un (ou des) pointeur (s:)

en pointant la (ou les} ville (s} visitée (s) par le

groupevisiteur (ceci étant déduit du graphe de la relatioy

traverse).

=: la procédure concaténation groupevisiteur transforme le

chatne des éléments contenant les occurrences du type de

repére groupevisiteur en liste a'éiléments contigus.

- la procédure visitépar définit comme des pointeurs les unités

suivant les trois premiéres unités de chaque élément du type

de repare ville. Elle réalise un (ou des) pointeur (s) en

pointant le (ou les), groupevisiteur (s) ayant traversé la

ville (ceci @étant déduit du graphe de la relation visitépar).-

- la procédure concaténation ville trnasforme la chatine des

“éléments contenant les occurrences du type de repere ville

en liste d'!éléments contigus.e
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Dans le dernier chapitre nous présentons une synthése des

solutions proposées pour résoudre le probléme de 1'acquisition.
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CHAPITRE. 7

Synthése

Dans le premier chapitre nous avions souligné que dans la solutioz

proposée il y avait une symétrie par rapport & la structure LOG.

Nous dca’ schématisé l'acquisition ainsi :

Forme _>_ Structure _>_ Structure Structure ae 5 PREM ra ae

Externe EXLOG LOG PHYLOG interne

Nous allons schématiser le programme d'acquisition en faisant

wien la distinction entre les informations se trouvant en mémoire

et les informations externes & la mémoire.

Nous prendrons les conventions suivantes ?

& My B A est transformé en B par C

A est externe 4 la mémoire

A est interne & la mémoire

CKk)--->2 A est un outil utilisé par B

chaine

de

données

V chatne de données afféctées par D

Représentation

interne de B
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Revenons sur la symétrie qui existe dans l'acquisition des donnée

D'une part) : — La premiére phase part de la forme externe des

données pour définir les "données affectées par

EXLOG*, |

-— De méme symétriquement dans la déformation unique

on part des "données affectées par PHYLOG" pour

adéfinir la forme interne des données.

Diautre part : —- la deuxiéme phase transforme les "données affec-

tées par EXLOGTM" en "données affectées par LOGTM

et pour cel& elle utilise l'texpression de chaque

élément de LOG en fonction d'éléments d!'EXLOG.

- la troisiéme phase transforme les "données

affectées par LOGTM en "données affectées par

PHYLOG*® et. pour cela elle utilise 1l'expressiom

de chaque élément de PHYLOG en fonction d!élé—

ments de LOG.

Il y a. done symétrie de structures par rapport 4 la structure

LOG mais, de plus, il y a similitude dans les solutions propesées

comme outils permettant d'effectuer les phases.
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CONCLUSION

Dans l'introduction, nous nous étions fixé comme but de cette

étude dtessayer de résoudre le problame d'acquisition des données.

te programme d'acquisition que nous proposons est encore une

solution parfois lourde. Tl est essentiellement un outil de travail

Son idée est la déformation unique obtenue gra&ce aux renseignemen

WaffectésTM aux données.

Améliorer le langage de description de la forme externe mais

surtout les solutions proposées pour décrire les correspondances

entre structures et pour décrire la déformation unique sont autant

d'objectifs qui permettront dtapprofondir Ll'outil déja& construit..

A. partir des solutions proposées, on peut essayer de décrire plus

rigoureusement les correspondances et essayer de trouver une des-—

eription standard.

De méme on peut étudier le probléme de la restructuration. Ne

serait-i1l pas un nouveau probléme dtacquisition avec une "forme

externeTM qui serait l'ancienne représentation interne 7

On pourrait aussi, bien sfir, &tudier le probléme général des

modifications dont l'agquisition ntest qu'une partie.

D'une maniére modeste, notre travail devrait apporter quelques

nouveaux &léments de départ pour chacun de ces sujets de recherche.
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