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INTRODUCTION



eee Ae ee pantera
Ce travail concerne la définition et la réalisation d'un en-

semble de moyens cohérents pour implanter et utiliser les Systémes d'Informa-

tion (S.I.) au sens ol notre équipe les a définis (ROL 78) (ROL 79).

Rappelons que, dans une organisation, le S.I. est un ensem-

ble d'informations représentant de facgon aussi compléte que possible 1l'orga-

nisation sous son double aspect statique et dynamique permettant en particu-

lier :

- De restituer aux gestionnaires des séquences du passé

qu'ils n'ont pu observer directement.Pp

- De les renseigner sur les modalités de fonctionne-

ment passé ou présent de 1'organisation.

- De leur simuler les évolutions futures possibles de

l'organisation.

L'adaptation de cet ensemble de moyens 4 un systéme de ges-
~

tion de Bases de Données (Socrate) nous permet d'étendre le S.G.B.D. a ce que

nous appelons un Systéme de Gestion de Systéme d'Information (S.G.S.I.).



- Le premier chapitre de cette thése présente les fonctions

du S.G.S.I. et les différents modules qui le composent.

- Le deuxiéme chapitre expose le langage de définition du S.I.

- Le chapitre 3 montre comment s'effectue la création du S.I.,

le contréle de la cohérence de sa définition, la génération de sa structure in-

terne et sa création proprement dite.

- Le chapitre 4 définit l'utilisation que l'on peut faire du

S.I.

L'objectif que nous poursuivons dans ce travail est triple :

1°) Montrer la faisabilité des Systémes d'Information tels

que 1'équipe REMORA les définit ; montrer leur adéquation aux besoins des ges-

tionnaires et leur intérét pour la gestion des organisations.

2°) Montrer que les différents moyens mis en place consti-

tuent un ensemble cohérent pour la construction de maquettes de S.I.

3°) Montrer qu'en l'absence de meilleure solution technique,

on peut envisager d'implanter, de gérer et d'utiliser les systémes d'informa~

tion par une extension des S.G.B.D. existants.



CHAPITRE I

PRESENTATION DU S.I.
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1.1. - Bases de Données et S.G.B.D. ; Systémes d'Information et S.G.S.I.

Comme bien souvent en Informatique, ce sont les outils qui

ont introduit les notions. Ainsi celle de Base de Données a wu le jour avec

le premier systéme de gestion de fichiers étendu. Et si, aujourd'hui, le con-

cept de Bases de Données est clair, les méthodes de sa conception plus préci-

ses, on n'imagine pas de gérer une base de données sans S.G.B.D. ; de méme,

lorsque nous sommes passés de la notion de base de données 4 celle de systéme

d'information, il était normal que parallélement, - (dés que le concept de S.I.

a €6té précisé) - nous tentions de définir des syst€mes commodes pour gérer ces

S.I.

Ce paragraphe est consacré au rappel des notions de Base de

Données et de Systéme de Gestion de Base de Données qui introduiront celles

de Systéme d'Information et de Systéme de Gestion de Systéme d'Information ;

ces rappels feront la distinction entre S.G.B.D. relationnels et S.G.B.D. clas-

siques.

1.1.1. - Bases de données classiques et S.G.B.D. commercialisés

1.1.1.1. - Bases de données classiques

"Une base de données est La solution technique permettant

de mémortser des ensembles de collections de données intéignées, définies, uti-

Les, fables et cohénentes, organisées sur Le support de stockage indépendam-

ment de Leurs utilisations, accessibles en temps utile, factlement exploitables

et satisfatsant aux normes de sécurtté et de confidentialité". (CLU 75)

On sait,aujourd'hui, que pour construire un ensemble de

données fiables et cohérentes, il est indispensable de définir sa structure.

Les structures actuellement exigées par les S.G.B.D. sont des structures lo-

giques ou structures d'accés (CYL 71) (CAR 74), c'est-a-dire qu'elles sont

la description du contenu de la base comme un réseau d'accés.
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1.1.1.2. - Systémes de Gestion de Base de Données Commercialisés

"Un S.G.B.D. est un ensemble coordonné de Logiciels ca-

pable d'assurer Les fonctions sutvantes :

- Desertption des données.

- Mantpulation et acc&@s aux données.

- Séceurttéi, intégnité, confidentialité des données ".

(CLU 75)

Dans les deux premiers cas, l'interface entre le concepteur

ou l'utilisateur et l'outil est assuré par des langages :(Fig. 13-1)

~ Le langage de définition des données (L.D.D.) assure la

description des données (ou description de la structure logique de la base).

- Le langage de manipulation des données (L.M.D.) permet la

manipulation de ces données en exigeant de l'utilisateur de la base qu'il ex-

prime ses besoins par une navigation (BAC 72) sur la structure des accés.

. Description de la

LDD
structure logique
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La sécurité des données, c'est-a-dire leur protection contre

tout incident technique ou toute manipulation erronée est assurée par un en-

semble de programmes individualisés pour chaque S.G.B.D.

1.1.2. - Bases de Données relationnelles et S.G.B.D. relationnels

1.1.2.1. - Bases de Données relationnelles

La structure logique d'une base de données exprime, d'une

part, le contenu de la base, d'autre part, une solution technique d'accés

associée au contenu. Il a paru utile de déconnecter les deux, car il est

essentiel de définir le contenu de la base comme une représentation compré-

hensible par les gestionnaires de leur propre univers de données.

Cette approche a été introduite par CODD - (COD 70) ;

c'est celle des bases de données relationnelles et des S.G.B.D. relationnels.

Le concept sur lequel s'appuie la définition de la Base de

Données relationnelle est le concept de RELATION (BER 76) (DAT 77), issu de

la théorie mathématique de 1'algébre relationnelle.

- Définition mathématique de la relation

Soient Dj, Dy, ..-, D, n ensembles.

Une relation R sur ces n ensembles est un sous-ensemble du

produit cartésien Dy x D2 x ... x Dp tel que ‘pour tout n-uplet €dy, da, sees

dy DER, d, appartienne a Dy, d2 4D2, ..., dy a Dy.

- Notation de la relation

Une relation est définie par son intention et son extension
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. L'intention de la relation est définie par un schéma de

relation.

Le schéma de relation comporte :

un ensemble de noms de constituants distincts Ai.

Exemple : R (Aj, Az,

A chaque constituant Ai est associé

lequel le constituant prend ses valeurs.

wees An):

un nom de relation R,

un domaine Di dans

. L'extension de la relation est définie par un tableau

de valeurs dont chaque ligne correspond 4 un n-uplet de la relation et chaque

colonne a4 un constituant.

=- Sémantique de la relation :

Une relation représente une classe d'objets ou d'associa-

tions d'objets du monde réel ; un n-uplet représente un élément de la classe.

Exemple :

Au schéma de relation suivant :

PIECE (NUMER@-P, NOM, COULEUR, POIDS, LIEU)

correspond un tableau de valeurs tel que :

PIECE

NUMERO NOM COULEUR PAIDS LIEU

Py Ecrou Rouge 12 Londres

P2 Boulon Vert 17 Paris

Pz Vis Bleu 17 Rome

Py. Vis Rouge 14 Paris
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1.1.2.2. - S.G.B.D. relationnels

1.1.2.2.1. - Fonctions

Pour étendre la portée des bases de données relationnelles

et assouplir encore les contraintes d'utilisation des bases de données, plu-

sieurs équipes ont eu 1'idée d'inventer des S.G.B.D. qui prennent en compte

la définition relationnelle d'une base de données.

Sur le plan de la conception de la base de données, le tra-

vail se limite 4 trouver l'expression relationnelle du contenu de 1a base.

Sur le plan de la réalisation, tout se passe comme si la

base de données était un ensemble de tableaux de valeurs correspondant aux

relations de la collection.

Les S.G.B.D. relationnels assurent comme tout S.G.B.D. les

trois fonctions :

- Description des données.

- Manipulation des données.

- Sécurité des données.

Cependant, la "tache'"' des S.G.B.D. relationnels pour assurer

ces fonctions est plus complexe que celles des S.G.B.D. utilisant des modéles

logiques puisqu'ils doivent choisir deS solutions techniques que le concepteur

fournit dans le cas des S.G.B.D. classiques.

~ Description des données

Celle-ci est assurée par un langage de type relationnel. On

peut remarquer qu'il y a, dans cette solution une normalisation des langages

de description des données.
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- Manipulation des données

La manipulation des données est facilitée par l'existence d'opé-

rateurs simples et puissants qu'on peut appliquer aux relations. Ces opé-

rateurs sont regroupés dans des langages soit de type algébrique, soit de

type prédicatif. Ils sont nombreux sur le marché : ALPHA (COD 71), SYNTEX

(ACT 73), QUERY BY EXAMPLE (ZLO 74), CUPID (MAC 75)...

- Sécurité, intégrité, confidentialité

Contrastant avec les autres S.G.B.D., les systémes relation-

nels font une distinction nette entre régles d'intégrité ou contraintes d'in-

tégrité (BEN 76) et structure de données, les deux choses étant définies

séparément et donc modifiables séparément. L'algébre relationnelle (ou un

des langages relationnels précédenment cités) peut étre utilisée pour définir

les contraintes d'intégrité ; il faut aussi noter que ces derniéres sont gé-

nérées par le S.G.B.D. en programmes de contréle exécutables sur la base :

cette solution élimine les risques d'erreurs de programmation qui subsistent

avec les S.G.B.D. classiques.

- Sécurité, confidentialité :

En plus des moyens traditionnels de sécurité (points de re-

prise, duplication de certaines informations...) et de confidentialité (mots

de passe), cette double fonction peut étre assurée par différentes vues (ADI

78) que les divers utilisateurs peuvent définir de la méme base. En effet,

des vues différentes de la base peuvent 6tre obtenues par des opérations de

sélection, projection ou jonction appliquées aux relations de la base. Elles

peuvent aussi pemettre aux utilisateurs ayant des besoins particuliers d'en-

visager une structure différente, par exemple une hiérarchie a4 plusieurs ni-

veaux.

Ce mécanisme peut servir de base 4 un plan de sécurité trés

efficace.
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Un utilisateur donné peut se voir interdire 1'accés 4 des informations simple-

ment par 1'attribution d'une vue qui exclue ces informations.

1.1.2.2.2. - Réalisation des S.G.B.D. relationnels

Plusieurs S.G.B.D. relationnels ont été développés en Europe ou

aux U.S.A., mais bien qu'opérationnels, aucun d'eux n'est réellement commer-

cialisé. Ces S.G.B.D. assurent en fait une implémentatio physique et une ges-

tion des accés aux données du m@me type que les S.G.B.D. classiques mais trans-

parentes 4 l'utilisation.

Ainsi MRDS développé par HONEYWELL est un interface entre un sys-

téme de gestion de fichiers classique et un programme écrit dans un langage

de haut niveau (PL 1, par exemple). Le syst@me R proposé par IBM a SAN JOSE

(USA) a pour caractéristique principale une architecture a plusieurs niveaux

fonctionnels définissant des sous-systémes disponibles via des interfaces pro-

grammables ; dans le systéme R il existe :

- Un sous-systéme de stockage relationnel gérant des

unités de mémoires secondaires, 1'allocation des zones, les actions concur-

rentes directes (blocage, déblocage), les mécanismes de recouvrement aprés une

panne, les index secondaires et les relations de la base.

- Un sous-systéme de données relationnelles permettant

la description et la manipulation des relations stockées par le sous-systéme

précédent, A ce niveau, on dispose d'un langage relationnel complet : SEQUEL

(CHA 74).

En fait pour donner toute la puissance nécessaire a des S.G.B.D.

relationnels, il faudrait disposer d'une technologie d'accés physique 4 des

n-uples. Des mémoires associatives 4 des prix abordables seraient la solution

adéquate. On peut se demander si les mémoires a bulles ne permettront pas le

développement technique des S.G.B.D. relationnels que d'aucuns souhaitent.
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1.1.3. - Systémes d'Information et S.G.S.I.

1.1.3.1. - Systéme d' Information

La base de données est une représentation de la structure

naturelle des objets de 1'organisation. Elle correspond 4 une analyse de la

structure de l'entreprise 4 travers celle de ses composants, et donc 4 une vue

statique du réel.

Or, les besoins des gestionnaires nous incitent a faire

une rgprésentation compléte du réel : il ne suffit pas d'analyser la structure

de l'organisation, mais aussi son fonctionnement ; en d'autres termes, il im-

porte d'intégrer sa dimension dynamique. Cette analyse conduit 4 représenter

la structure des objets d'une part, la structure du fonctionnement d'autre

part ; de plus, elle nous conduit 4 définir cette structure comme un ensemble

d'opérations sur les objets, déclenchées par des événements.

Au niveau de la représentation, nous avons fait le choix

de décrire la structure du S.I. par une collection de relations qui représen-

tent soit des objets, soit des événements, soit des opérations (FOU 77).

Le Systéme d'Information peut donc étre considéré comme

une base d'informations qui renseigne aussi bien sur les objets que sur les

transformations subies par les objets et sur les événements qui ont conduit

le systéme réel 4 exécuter ces transformations.

1.1.3.2. - Systéme de gestion de Systémes d' Information

Le S.I. est un ensemble d'information plus complet mais

aussi plus complexe que la base de données. Aussi est-il indispensable de

s'interroger sur la maniére de le gSrerau mieux et‘d'en faciliter l'utilisation

par des gestionnaires non informaticiens.
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Gérer un S.I., c'est de notre point de wue, choisir une

solution technique pour son implémentation, assurer et contréler la création

conformément 4 cette solution, enfin gérer 1'évolution du S.I. au cours du

temps. C'est par ailleurs, donner aux utilisateurs le moyen d'interroger et

de manipuler commodément le S.I,

L'outil assure donc quatre fonctions :

Génération de la structure interne du S.I.

Création du S.I.

Gestion de 1'évolution du S.I.

Utilisation du S.I.

1.1.3.2.1. - Génération de la structure interme du S.I.

Le contenu du S.I. est décrit par une collection de re-

lations : la structure interne du S.I. est la structure physique choisie pour

1'implémentation de ces relations.

Le S.G.S.1, utilise un mod@le de structuration physique

et des régles de mapping définis 4 l'avance entre le modéle externe (relation-

nel) et le modéle interne.

Cette fonctionest donc la réalisation du choix d'une struc

ture interne et la génération de la description de cette structure dans un

langage propre ; cette génération est effectuée aprés un contréle de la cohé-

rence de la description du S.I. fournie par le concepteur.

1.1.3.2.2. - Création du S.I.

Elle est réalisée 4 partir de L'inventaire des objets,

opérations et événements du monde réel ; cette fonction assure également la>

vérification des contraintes d'intégrité.
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1.1.3.2.3. - Gestion de 1'évolution du S.I.

Elle est, dans notre hypothése, confiée a4 un automate

capable de faire évoluer le S.I. de la méme maniére qu'évolue la réalité de

l'organisation. Le S.I. est ainsi, en permanence, 1'image de 1'organisation

qu'il décrit. Par extension, disons que l1'automate se comporte conme la réa-

1ité : dés qu'il a connaissance d'un €événement, l'automate le prend en compte,

le vérifie et déclenche 1'exécution des opérations correspondantes qui sont

l'image des propres réactions de 1'entreprise 4 1'événement réel.

L'automate de plus gére 1'évolution du S.I. dans le

temps en stockant, d'une certaine maniére, les images des états successifs

par lesquels est passée l'entreprise au cours du temps.

1.1.3.2.4. - Utilisation du S.I.

Elle est rendue possible grace 4 un langage permettant

aux utilisateurs non informaticiens d'interroger et de manipuler le S.I. sans

avoir 4 connaitre les caractéristiques techniques de son implémentation. Ce lan

gage est de type prédicatif (PIR 76) et adapté 4 1'expression relationnelle

du S.I.

Par des questions formulées dans ce langage, il est pos-

sible d'étre informé sur 1'état présent_et_passé des objets, sur les opérations

exécutées au cours du temps, sur les événements qui les ont déclenchées, et

surtout sur les causes et les conséquences d'un changement d'état d'objet quel-

conque.

1.2. - Le S.G.S.1. proposé

1.2.1. - Choix de réalisation du S.G.S.I.

Nous avons fait le choix de créer un outil 4 partir d'un

noyau déja existant : le S.G.B.D. Socrate auquel nous avons adjoint deux mo-

dules. (Fig. 22 -1)
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MO MO : Module de génération de la

— structure’ interne

Geis)_, Socrate

M1 : Module de cré- Mi

ation du S.I.

Fig. 22-1: Le S.G.S.I. proposé

1.2.2. -<Fonctions et modules du S.G.S.I. proposé

Nous n'avons pas, dans ce travail, traité la fonction

"gestion de 1'évolution". L'outil proposé résoud les problémes de génération

de la structure interne (module MO), la création du S.I. (module M1) et per-

met l'utilisation du S.I.

Dans l'hypothése de réalisation ot nous nous sommes

lacés, les trois modules correspondent aux actions suivantes :P. ’
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Le module MO s'appuie sur la description relationnelle du S.I.

faite dans un langage défini au chapitre 2. Il assure le contréle de cette

description et génére la structure interne du S.I. comme une structure So-

crate (Fig. 23-1) : ces deux points sont décrits dans le chapitre 3.

Langage de description

du S.I.

eee eee eo o

see eee ew ee

Fig. 23-1 : Génération de la structure interne



Le module M1 assure la création du S.I. en la contr6lant (fig.

24-1). Ces contréles sont en partie assurés par le S.G.B.D. Socrate. Le module

MI est décrit au chapitre 3.

ee

re

|
M1

< >

Fig. 24-1 : Création du S.1.



Le chapitre 4 est consacré 4 l'utilisation du S.I.

d'utilisation

ooo ee eh eee

se eee er we we

Fig. 25-1 : Utilisation du S.1I.
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SCHEMA SYNOPTIQUE DU TRAVAIL PRESENTE
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Chap. 2

L.D.S.1.

Chap. 3 (1)

MO

S.G.S.I.

Chap. 3 (IT)

L. création

S.1.

Mi

L.D.D. Socrate

Chap. 4

Utilisation

S.1.

Création

4
Manipulation

Langage dg” requétes



CHAPITRE II

EXPRESSION CONCEPTUELLE DU S.I.



Ce chapitre définit :

- L'expression conceptuelle d'un S.I. nécessaire au

S.G.S.1. pour fonctionner.

- Le langage de description associé.

28
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2.1. - L'expression conceptuelle du S.I,

Notre définition du Systéme d'Information correspond a

une modélisation proposée dans (ROL 78) (ROL 79). Cette modélisation s'appuie

sur un modéle de représentation que nous rappelons dans le premier paragraphe

de ce sous-chapitre. Elle conduit 4 définir une vue sémantique du S.I. appelée

schéma_ conceptuel .

Le schéma conceptuel d'un S.I. décrit la réalité dynamique

en termes de types, et correspond a une expression sémantique du domaine de

l'organisation que l'on veut décrire, indépendamnent de toute considération

technique d'implémentation. I1 représente 1'intégration de toutes les vues des

différents utilisateurs potentiels, et est donc le schéma de référence de tous

ces utilisateurs. Nous rappelons ce qu'est un schéma conceptuel dans le deuxiéme

paragraphe.

Pour que le S.G.S.I. assure une gestion cohérente du S.I.,

il est indispensable de compléter la description en termes de types du schéma

conceptuel par des contraintes d'intégrité (C.I.) qui tiennent compte de 1'usage

particulier que les utilisateurs veulent faire du S.I. : nous définirons les

contraintes d'intégrité dans le paragraphe 3. C'est le schéma conceptuel comp1é-

té par les contraintes d'intégrité qui fournit 1'expression conceptuelle du S.I.

ou structure conceptuelle du S.I., décrite dans un quatriéme paragraphe.

2.1.1. - Rappel : le modéle conceptuel, sa_représentation

Rappelons notre hypothése de départ : le S.1. est la re-

présentation de la réalité de 1'organisation considérée 4 la fois du point de

vue statique de ses constituants et du point de vue dynamique de son fonction-

nement.

Pour représenter le plus fidélement possible cette réalité,

nous avons été amenés :
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- A étudier ce qu'elle était et 4 mettre en évidence les

catégories de phénoménes qui la caractérisent.

- A trouver un formalisme adéquat pour représenter ces

catégories.

Nous rappelons les résultats établis sur 1'un et l'autre

des points.

2.1.1.1. - Analyse de l'organisation en termes de catégories

Tous les phénoménes réels que nous avons 4 représenter

peuvent étre classés en 3 catégories :

OBJETS, EVENEMENTS, OPERATIONS.

- Un OBJET est un composant de l'organisation, durable,

concret ou abstrait, qui peut @tre particularisé.

Ex.: le client "DURAND", le produit n° '33".

- Une OPERATION est une action qui peut &tre exécutée

seule, a un moment donné dans 1'organisation et qui provoque le changement

d'état de un ou plusieurs objets.

Ex.: l'opération "analyse de commande" n° 312 crée 1'ob-

jet "commande acceptée" n° 202.

- Un EVENEMENT est tout ce qui peut arriver 4 un moment

donné. Ctest la constatation du changement d'état d'un ou plusieurs objets

entrainant 1'exécution d'opérations.

Ex.: 1'événement "arrivée de la commande" n° 615 déclen-

che 1'opération "analyse de commande" n° 312.

La dynamique du réel est complétement représentée par

trois catégories d’associations entre objets, opérations et événements (Fig.

31-1):
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- MODIFIE.

- CONSTATE.

- DECLENCHE.

L'association "MODIFIE" relie une opération et un ou plusieurs

objets, et elle exprime que 1'opération modifie les objets.

L'association '"CONSTATE" relie un événement et un ou plusieurs

objets,et exprime que les changements d'état des objets sont des événements.

L'association "DECLENCHE" relie un événement et une ou plusieurs

opérations, et elle exprime qu'un événement déclenche une ou plusieurs opéra-

tions.

Exemples :

- L'opération "analyse de commande" numéro 312 modifie l'objet

"commande acceptée'' numéro 202 puisqu'elle le fait passer de 1'état inexistant

a 1'état existant.

- L'événement "arrivée de la commande'' nunéro 615 constate le

changement d'état de l'objet "conmande" numéro 615 qui passe de 1'état ''non

arrivé" 4 1'état "arrivé".

- L'événement "arrivée de la commande" numéro 615 déclenche 1'o-

pération "analyse de commande" numéro 312.

yy x“ 7
S, <S,

e
OBJET OPERATION

MODIFIE



La définition de la dynamique proposée est de type causal : les

événements sont les causes de 1'exécution d'opérations dont les effets sont les

changements d'état d'objets qui peuvent @tre, 4 leur tour, des événements.

Remarques :

- Les phénoménes d'une m@€me catégorie appartiennent 4 des classes.

Exemple : la classe "client", la classe "arrivée de commande".Exempte ,

Dans une méme classe, tous les phénoménes sont décrits par la

méme collection de propriétés.

- Les associations entre phénoménes appartiennent aussi 4 des

classes.

Exemple : la classe "déclenchement de 1'analyse des comnandes"'.

Une classe d'associations représentant la dynamique (associatior

dynamique) est définie entre classes de phénoménes.

Dans 1'exemple précédent, la classe "déclenchement de 1'analyse

des commandes'' est une association entre la classe d'événements ''arrivée de

commandes" et la classe d'opérations "analyse de commandes".

2.1.1.2. - Le modéle conceptuel

Le modéle conceptuel retenu est un modéle de type relationnel

caractérisé par le fait qu'il comporte des types de relations et inclut le pa-

ramétre temps.

Ce modéle a fait l'objet de plusieurs présentations (FOU 77)

(ROL 78) (ROL 79) ; nous rappelons les résultats nécessaires 4 la compréhensior

de la suite.

Il repose sur trois concepts :

- Le C-~QBJET.

- La C- @PERATION.

~ Le C- EVENEMENT.

permettant de représenter les différentes classes de phénoménes (Fig. 33-1).
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OPERATION

MODIFIE

Fig. 33-1: Correspondance entre classes de phénoménes réels,

associations et concepts.
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- Les classes d'objets sont représentées par le concept

de C -QBJET.

- Les classes d'opérations et d'associations entre classes

d'opérations et classes d'objets sont représentées par le concept de

C-@PERATION.

~ Les classes d'événements et d'associations entre classes

d'objets et classes d'événements d'une part, entre classes d'opérations et

classes d'événements d'autre part,sont représentées par le concept de

C-EVENEMENT .

Nous nous limitons au rappel de ces concepts dans leur forme

normalisée :

2.1.1.2.1. - Le concept de C -OBJET

Définition : Une relation du type C- OBJET est une relation

permanente, c'est-a-dire une relation en 3éme forme normale dont tous les

constituants sont en dépendance fonctionnelle élémentaire, directe et per-

manente avec 1'identifiant-clé.

Rappelons que la dépendance fonctionnelle entre deux constituants

A et B d'une relation(motée. A 2» Best permanente si A et B ont les mé-

mes dates de changement de valeur (autrement dit si les propriétés corres-
pondant 4 ces constituants ont le méme comportement dynamique) (KRI 78).

Sémantique : Le C <OBJET est la représentation d'un aspect

dynamique d'une classe de phénoménes réels de la catégorie objet.

En d'autres termes, le C- OBJET est la représentation de la

plus grande collection de propriétés d'un objet ayant un comportement dyna-

mique identique, c'est-a-dire ayant ses propriétés créées, modifiées ou sup-

primées en méme temps : un C- OBJET représente 1'évolution au covrs du temps

d'une classe d'objets du monde réel, vue sous un certain aspect.

Le c-objet-représente un état élémentaire du S.I.
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Exemple : considérons la classe d'objets "'CLIENI" caractérisée par les pro-

priétés NOM, ADRESSE, CHIFFRE D'AFFAIRES.

Ces trois propriétés ont un comportement dynamique différent puisque NOM est

constant au cours du temps, ADRESSE et CHIFFRE D'AFFAIRES sont modifiés a4 des

dates différentes.

La description de cette classe a4 l'aide de C-OBJETS conduit

aux trois relations suivantes :

CLIENT (NCLI, NOM).

CLIENT-AD (NCLI, DATE-AD, ADRESSE).

CLIENT-CA (NCLI, DATE-CA, CA).

Chacune de ces trois relations représente un aspect de la

classe client. Par exemple, les n-uplets de la relation CLIENT-AD représen-

tent les adresses successives du client au cours du temps.

Schémas de relation

L'exemple précédent montre qu'il y a, en fait, deux sché-

mas de relation possibles que nous noterons :

(1) RC =QBJET (ID-CLASS-OB, DATE-M~D-9B, LISTE-CONST)

CI : ID-C-OB := ID-CLASS-OB, DATE-MAD-¢B

(2) R=CLASS-OBJET (ID-CLASS-%B, DATE-CRE-CLASS, LISTE-CONST)

Ces schémas font apparaitre la notion de c-classe

(KRI 78) : une c-classe est 1'ensemble de tous les c-objets qui décrivent

une méme classe d'objets réels ; leur identifiant comprend un méme radical

ID-CLASS-OB. Quant 4 la contrainte d'intégrité C.I., elle permet de définir

un synonyme simple 4 tout identifiant-clé composé.
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2.1.1.2.2. - Le concept de C--OPERATION

Définition : Une relation de type C ~OPERATION est une relation

permanente. La normalisation des c -opérations conduit par ailleurs 4 satis-

faire les trois contraintes suivantes :

(1) ID-C-OPERATION--——y»— N-TYPE-CHANG
°

(2) ID-C-OPERATION, DATE-MODIF-TEX——}»—-— N-TEXTE-@P

(3) ID-C-@PERATION, DATE-MODIF-TEX, DATE-EXEC-@P—>— ID-C-@B

ID-C-OPERATION est l'identifiant de la c-opération.

DATE-MODIF-TEX est la date de modification du texte de la c-

opération.

DATE-EXEC-OP est la date d'exécution de la c-opération.

N-TYPE-CHANG représente le nom du type de changement qu'entraine

l'opération : création, suppression ou mise 4 jour.

N-TEXTE-@P est l'ensemble des noms des régles de gestion de

l'organisation.

Sémantique : Une C-OPERATION est la représentation d'un aspect

d'une classe d'opérations réelles qui modifient chacune de la méme facgon un

et un seul objet appartenant au méme C-OBJET et qui correspondent 4 1'appli-

cation de la méme régle de gestion au cours du temps.

Plus précisément, les contraintes (1) et (3) expriment que les

réalisations d'une («OPERATION représentent les opérations qui modifient, de

la m@me facon, 1'état des objets correspondant 4 un unique C-OBJET.

Exemple : la C «OPERATION "modification de 1'adresse du client" crée une réa-

lisation du C.-OBJET "adresse-client".

La eontrainte (2) exprime qu'une C~- OPERATION correspond 4 une

régle de gestion de l'organisation.
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La _C-OPERATION représénté une action élémentaire qui provoque

un changement d'état élémentaire dans le S.I.

Schémas de relation

La normalisation du type C-OPERATION conduit 4 définir trois

schémas de relation que nous noterons :

(1) R-C-OPERATION (ID-C-OPERATION, DATE-CRE-C-%P, TYPE-CHANG, LISTE-CONST)

(2) R-C-OP-TEXTE (ID-C-OPERATION, DATE-MODIF-TEX, TEXTE-@P, LISTE-CONST)

CI : ID-C-OPT ‘= ID-C-OPERATION, DATE-MODIF-TEX

(3) R-C-QP-EXEC (ID-C-OPERATION, DATE-MODIF-TEX, DATE-FXEC-OP, LISTE-CONST,

ID-C-OB, ID-CLASS-OB) .

CI : ID-C-OPE := ID-C-OPERATION, DATE-MODIF-TEX, DATE-EXEC-@P.

CI : SI ID-C-OB #Ualors ID-CLASS-OB = U et réciproquement.

Chacune de ces relations décrit un aspect temporel particulier

d'une classe d'opérations réelles.

(1) La relation R-C-OPERATION représente l'aspect permanent d'une classe

d'opérations réelles. Nous appelons cette relation CLASSE de C-OPERATIONS

par analogie avec la C-CLASSE d'objets.

(2) La relation R-C-@P-TEXTE décrit 1'évolution de la régle de gestion au

cours du temps.

(3) La relation R-C-QP-EXEC décrit les exécutions de 1'opération au cours

du temps.

2.1.1.2.3. - Le concept de C > EVENEMENT

Définition : Une relation du type C-EVENEMENT est une relation

permanente. Par ailleurs la normalisation des c-événements impose les quatre

contraintes d'intégrité suivantes :



(1) ID-C-EVE ——°— N-TYPE-CHANG

(2) ID-C-EVE, DATE-MODIF-PRE ——°>— PINIT, PFIN

(3) ID-C-EVE, DATE-MODIF-PRE, DATE-ARRIV —2$— ID-C-B

(4) ID-C-EVE —>—>——_ID-C-OPERATION

ID-C-EVE est l'identifiant du c~ événement.

DATE-MODIF-PRE est la date de modification des prédicats.

DATE-ARRIV est la date d'arrivée de 1'événement.

N-TYPE-CHANG représente le type de changement d'état d'objet cons-

taté : création, suppressim 0u mise a jour.

PINIT, PFIN sont les noms des prédicats initial et final (expri-

mant les états d'un C*OBJET).

—>->— représente la relation fonctionnelle multivaluée (FAG 77).

Sémantique : Le C -EVENEMENT est la représentation d'une classe

d'événements réels correspondant tous 4 des changements d'état des objets

d'un méme C -OBJET et déclenchant des opérations appartenant 4 une ou plu-

sieurs C - OPERATIONS.

Plus précisément, les contraintes (1) et (3) expriment le fait

qu'un C ~EVENEMENT représente une classe des événements qui constatent un

seul type de changement d'état d'objets correspondant 4 un C —OBJET unique.

Exemple : Le C = EVENEMENT "arrivée de commande" est associé 4 la

création du C -OBJET "commande".

La contrainte (2) exprime que le changement d'état est défini par

1'état initial et l'état final de l'objet, décrits par deux prédicats qui
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Exemple : le C= EVENEMENT "réapproyisionnement" d'un produit est défini par

les deux prédicats :

ETAT INITIAL := Stock quelconque.

ETAT FINAL += Stock < seuil.
N

La derniére contrainte exprime qu'un événement appartenant a

un c-événement donné déclenche des opérations appartenant 4 ureou plusieurs

C:-opérations déterminées. Ce déclenchement peut &tre conditionnel et/ou ré-

pétitif£.

Exemple : chaque type d'événement "rupture de stock" déclenche une opération

d'achat seulement s'il y a "suffisamment d'en-caisse",

Chaque type d'événement "fin de mois" déclenche 1'opération

itérative "calcul salaire” pour chacun des employés.

Un _C--EVENEMENT représente un changement d'état élémentaire re-

marquable du S.I., déclenchant des actions élémentaires.

Schémas de relation

La normalisation du type C’~ EVENEMENT conduit a cinq schémas

de relation que nous noterons :

(1) R-C-EVENEMENT (ID-C-EVE, DATE-CRE-C-EVE, TYPE-CH, LISTE-CONST)

(2) R-C-EVE-PRED (ID-C-EVE, DATE-MODIF-PRE, PINIT, PFIN, LISTE-CONST)

CI : ID-C-EVP ‘$= ID-C-EVE, DATE-MODIF-PRE

(3) R-C-EVE-ARRIV (ID-C-EVE, DATE-MODIF-PRE, DATE-ARRIV-EV, LISTE-CONST,

ID-CLASS-OB, ID-C-QB)

CI : ID-C-EVA := ID-C-EVE, DATE-MODIF-PRE, DATE-ARRIV-EV

CI : SI ID-C-OB # U alors ID-CLASS-OB = U et réciproquement.
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(4) R-C-DEC (ID-C-EVE, ID-C-OPERATION, DATE-MOD-DEC, CONDITION, FACT, LISTE-

CONST)

CI : ID-C-DEC += ID-C-EVE, ID-C-OPERATION, DATE-MOD-DEC

(S) R-C-DEC-REEL (ID-C-EVE, DATE-MODIF-PRE, DATE-ARRIV-EV, ID-C-OPERATION,

DATE-MODIF-TEX, DATE-EXEC-OP, DATE-MOD-DEC, LISTE-CONST)

CI : ID-C-DECR : = ID-C-EVE, DATE-MODIF-PRE, DATE-ARRIV-EV, ID-C-OPERATION,

DATE-MODIF-TEX, DATE-EXEC-OP, DATE-MOD-DEC

(1) Larelation R-C-EVENEMENT représente les propriétés d'une classe d'événe-

ments réels qui ne sont pas modifiées au cours du temps. C'est 1a CLASSE DE

C-EVENEMENTS.

(2) La relation R-C-EVE-PRED décrit 1'évolution des prédicats initial et

final au cours du temps.

(3) La relation R-C-EVE-ARRIV décrit les "arrivéeg'successives de 1'événe-

ment au cours du temps.

(4) La relation R-C-DEC décrit les propriétés du déclenchement et leur évo-

lution dans le temps.

(5) La relation R-C-DEC-REEL décrit les déclenchements effectifs au cours

du temps.
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2.1.2. - Le schéma conceptuel d'un S.I.

Ce paragraphe présente la définition du schéma coriceptuel d'un

S.I. et propose sa description sur un exemple de gestion commerciale.

2.1.2.1. - Définition d'un schéma conceptuel de S.I.

Le schéma conceptuel d'un Systéme d'Information est défini

par une collection de relations appartenant aux différents types précédents.

Il peut tre décomposé en deux sous-schémas :

- Le systéme de C-CLASSES d'objets correspondant 4 la

structure conceptuelle des données ; ce systéme représente la structure des

objets de l'organisation ; il correspond 4 une vue statique.

- Le sous-schéma dynamique définissant la structure con-

ceptuelle de la dynamique par les interrelations entre C-OBJETS, C-OPERATIONS

et C-EVENEMENTS. I] représente la dynamique de l'organisation 4 travers le

treillis des liens de causalité qu'ont entre elles les catégories de phéno-

ménes qui la composent.

2.1.2.2. - Exemple

Nous présentons le schéma conceptuel d'un exemple qui ser-

vira de support dans les autres chapitres de la thése.
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A - LE PROBLEME

Une entreprise vend 25 000 articles "'catalogués" a des

entreprises industrielles.

Une commande ne peut pas étre enregistrée si le client

n'est pas connu de l'entreprise.

5

Un numéro d'identification est donné 4 une commande par

le service commercial.

Une commande enregistrée peut avoir plusieurs lignes de

commande.

Chaque ligne de commande correspond 4 un produit commandé

différent.

Une ligne de commande peut €tre :

- Refusée quand le produit commandé n'est pas "'catalogué"'.

Elle n'est jamais plus considérée dans cette commande.

- Différée jusqu'a consentement :

. Sur le prix.

. Sur la date de livraison.

- Acceptée quand il y a accord sur le prix et la date

de livraison.

Au moment de la livraison, une commande peut &tre momen-

tanément différée jusqu'a ce que le produit soit réapprovisionné. La facture

de la commande est envoyée seulement aprés livraison compléte de toutes les

lignes de commande.

A toute rupture de stock de produit est associée une de-

mande de réapprovisionnement.
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IN OB gc

TVA

DELN PRI POIDS | FLOTAT TTC

NGC

LIGNE DE COMMANDE

QTELIV

PRODULT

GE OF gc

NCO; = NCO, DATE;

COMMANDE

DIPRTSeeeeeeS eset ait
ESPans

o
e

gg

NPRO; = NPRG, DATE;

OK



Notations gxaphiques

représente la C-CLASSE avec son identifiant-clé

ID-C-CLASSE.

représente le C-@BJET avec son identifiant-clé

Iv-C-OB ID-C-OB := iD-C-CLASSE, DATE-MOD-OB.
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igne cde initiale

ARRIVEE LIGNE

COMMANDE

Ligne cde refusée

Nouvelle lig

cde-initiale

ACCORD CLIE

SUR PRIX

Ligne cde

en attente d'’accord

Commande

ARRIVEE

COMMANDE

c5

FIN RUPTURE Ligne cde

livrée c5

OPC ommande non

enregistrée

Produit

réapprovisionné facture
Demande de

réapprovisionnement

NOTATIONS GRAPHIQUES

C-OBJET Conditions :

Cs : Produit inconnu.

\/ : C-EVENEMENT C, : Prix ou délai incorrect.

——>

}

C-OPERATION c, GAG

O 9 Un événement de type EV4 C, : Stock suffisant.
EV constate le changement

, d'état d'un objet de ty- C, : Client inconnu.
OP} pe 01 et déclenche 1'exé-

cution d'une opération de

type OPy qui modifie un
objet de type 02.

02
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C - LE LEXIQUE

C-CLASSE : LIGNE DE COMMANDE

f1 : Ligne de conmande initiale

f2 : Ligne de commande acceptée

$3 : Ligne de commande en attente d'accord

g4 : Ligne de commande refusée

5 : Ligne de commande 4 livrer

$6 : Ligne de commande différée

fA : Nouvelle ligne de commande initiale

~B : Ligne de commande livrée

fC : Ligne de commande facturée

C-CLASSE : PRODUIT

$7 : Stock

$8 : Demande de réapprovisionnement

$9 : Produit réapprovisionné

4 : Prix du produit

C-CLASSE : COMMANDE

#D : Commande initiale

fE : Commande enregistrée

QF : Facture

~G : Commande non enregistrée
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C_— EVENEMENTS

EV1 : Arrivée ligne-commande

EV2 : Introduction ligne de commande acceptée

EV3 : Demande de livraison

Ev4 : Rupture de stock

EVS : Fin de rupture de stock

EV6 : Réapprovisionnement

EV7 : Accord sur date ou prix

EV8 : Arrivée commande

EV9 : Fin de livraison

EVA : Demande facture

C - OPERATIONS

OP2

OP3

Op4

OPS

OP6

OP7

OP8

OP9

OPA

OPC

OPD

OPE

OPF

OPG

: Acceptation ligne de commande

: Ajournement ligne de commande

: Refus ligne de commande

: Livraison ligne de commande

: Différé d'une ligne de commande

: Mise 4 jour du stock

: Achat

: Réapprovisionnement

: Révision de la ligne-commande en attente d'accord

: Facturation de la ligne-commande

: Mise a jour de la commande reque

: Gestion de la commande

: Facturation

: Enregistrement de la commande
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D - COLLECTION DE RELATIONS

Remarque : Les contraintes d'intégrité de Synonymie sont intégrées aux
relations par la présence du"plus" (+) permettant d'indiquer 4 la fois le syno~
nyme et sa signification.

- Relations de type R-CLASS-BJETS

LIGNE-COM (NLICQ, DATE-LICQ)
CT = NLICO = NCO, NPRO

COMMANDE (NCO, DATE-Cp)
PRODUIT (NPRO, DATE-PRO, LIB, SEUIL, DELAI-LIV)

- Relations de type R-C-@BJET

LIGNE-COM- INIT (NLICB+DATE-LCI,QTE, DTLIV, PRIX)
LIGNE-COM-ACCEPTEE (NLICS*DATE-LCA, DELAT)
LIGNE-COM-ATTENTE — (NLICP*DATE-LCAT, LI31)
LIGNE-COM-REFUSEE (NLIC@+DATE-LCR, LIB2)
LIGNE-COM*A-LIV (NLIC@*DATE-LCAL, QTST)
LIGNE-COM-DIF (NLICA+DATE-LCD, QT)
NOUV-LIG-COM (NLICA+DATE-NLC, DELN, PRIXN)
LIGNE-CQM-LIV (NLICO+DATE-LCL, POIDS)
LIGNE-CQM-FACT (NLIC@+DATE-LCF, TOTHT. TVA, TTC)
PROD-EN-STOCK (NPRO+DATE-PES, QTEST)
PROD-DEM-REAP NPRO+DATE-PDR, QTE)PROD-REAP ORPRSDATE-RR REA, QTELIV)
PROD-PRIX (NPRO*DATE-PRI, PRIX)
COMMANDE-INIT ae NCLI, LIB)
COMMANDE-ENREG (NCO#DATE-ENR, NB)
COMMANDE-FACTUREE — (NO@#DATE-FACT, TOT, TVA, THT)
COMMANDE-NON-ENR (NC@+DATE-CNE, LIBB)

van)

- Relations de type R-C-OPERATION

ACCEPTATION-LIG-COM (@P2, DATC-LC , TYPE-CH-LC)
AJOURNEMENT - LIG-OOM FS, DATE-ALC, TYPE-CH-ALC)
REFUS-LIG-COM (@P4, DATE-RLC, TYPE-CH-RLC)
LIVRAISON-LIG-COM (GPS, DATE-LLC, TYPE-CI-LLC)
DIFFERE-LIG-COM (@P6, DATE-DLC, TYPE-CH-DLC)
ACHAT PS, DATE-ACHAT, TYPE-CH-ACH)
REAPPROVISIONNEMENT (QP5, DATE-REAP, TYPE-CH-REAP)
REVISION-LC-ATT ‘(OPA, DATE-REVA, TYPE-CH-REVA)
FACTURATION-LC (BPC, DATE-FACTLC, TYPE-CH-FACTLC)
MAJ~COM-RECUE (QPD, DATE-MAJC, TYPE-CH-MAJC)
GEST ION-COMMANDE (PE, DATE-GESCO, TYPE-CH-GESC9)
FACTURATION (GPF, DATE-FA, TYPE-CH-FA)



ENREG-COMMANDE (@PG,
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DATE-ENCO, TYPE-~CH-C9)

Relations de type R-C-QP-TEXTE

ARRIVEE-LIG-COM (EV1,
ACC-LIG-COM ee
DEM-LIVRAISON ;
RUPT-STOCK (EV4,
FIN-RUPT-STOCK (EVS,
REAPPROV (EV6,
ACCORD —PAILIV (EV7,

ARRIVEE COMDE (EV8,

FIN-LIVRAISON (EV9,
DEM-FACT (EVA,

AC-LC-TEXTE (@P2+DM2, TEXTE~-ACLC)
AJ-LC-TEXTE +DM3, TEXTE-AJLC)
RE-LC-TEXTE (OP44DM4, TEXTE-RELC)
LI-LC-TEXTE \(@PS*DMS, TEXTE-LILC)
DI-LC-TEXTE (@P6*DM6, TEXTE-DILC)
ACHAT-TEXTE (@P8+DMS, TEXTE-ACHAT)
REAPP-TEXTE (GP9*DMO, TEXTE-REAPP)
RE-LCAT-TEXTE (GPA*DMA, TEXTE-RELCAT)
FA-LC-TEXTE (GPC+DMC, TEXTE-FALC)
MA-C@-TEXTE DMD, TEXTE-MACQ)
GE-CQ-TEXTE (QPE+DME, TEXTE-GECQ)
FACT-TEXTE DMF, TEXTE-FACT)
EN-CO-TEXTE (QPG+DMG, TEXTE-ENCQ)

~ Relations de type R-C-@P-EXEC

AC-LC-EXEC QP2+DM2+DE? , NLIC®+DATE-LCA)AJ-LC~EXEC aS +DMS+ NLIC@+DATE-LCAT)
RE-LC-EXEC +DM4+DE4, NLICZ+DATE-LCR)
LI-LC-EXEC (GP5+DM5+DE5, NLICQ+DATE-LCAL)
DI-LC-EXEC (GP6+DMO+DEO, NLICZ+DATE-LCD)
ACHAT-EXEC (GPR+DMS+DES, NPR@+DATE-PDR)
REAPP-EXEC (@P9+DM9+DES, NPR@+DATE-PES)
RE-LCAT-EXEC (GPA+OMA*+DEA, NLIC%+DATE-LCAL)
FA-LC-EXEC (@PC+DMC+DEC, NLICO+DATE-LCF)
MA-CQ-EXEC (GPD+DMD*DED, NC@+DATE-ENR)
GE-C@-EXEC (@PE+DME*DER, NC#+DATE-ENR)
FACT-EXEC F+DMF+DEF, NCQ+DATE-FACT)
EN-CQ-EXEC 3+DMG+DEG, NC@+DATE-CNE)

Relations de type R-C-EVENEMENT

DATEV-ALC, TC-ALC)

DATEV-ACLC, TC-ACLC)

DATEV-DEMLI, TC-DEMLI)

DATEV-RSTOCK, TC-RSTOCK)

DATEV-FINRUPT, TC-FINRUPT)

DATEV-REAP, TC-REAP)

DATEV-ACC; TC-ACC)

DATEV-ARCDE, TC-ARCDE)

DATEV-FINLIV, TC-FINLIV)

DATEV-DEMEAC, TC-DEMFAC)

- Relations de type R-C-EVE-PREV)

ALC-PRED (EVAtDPE1, PINITALC, PFINALC)
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ACLC-PRED (EV2+DPE2, PINITACLC, PFINACELC)
DELI-PRED (EV3*DPE3, PINITDELI, PFINDELI)
RUPT-PRED (EV4*DPE4, PINITRUPT, PFINRUPT)
FINRU-PRED (EVS*DPES, PINITFINRU, PFINFINRU)
REAP-PRED (EV6+DPE6, PINITREAP, PFINREAP)
ACCO-PRED + » PINITACCO, PFINACCO)
ARCO-PRED (EV8+UPES, PINITARC®, PFINARCQ)
FINLI-PRED (EV9+DPE9, PINITFINLI, PFINFINLI)
DEFA-PRED (EVA+DPEA, PINITDEFA, PFINDEFA)

Relations de type R-C-EVE-ARRIV

ALC-ARRIV (EV1+DPE1+DAE1, NLICQ+DATE-LCI)
ACLC-ARRIV +DPEZ*DAEZ, NLICG+DATE-LCA)
DELI-ARRIV (EV3+DPE3*DAE3, NLCICB+DATE-LUAL)
RUPT-ARRIV +DPET#DAET, NPRO+DATE-PES)
FINRU-ARRIV (EV5*#DPES*DAES, NPRG+NATE-PES)
REAP-ARRIV +DPEO*DAEO, NPRJ+JATE-REA)
ACCO-ARRIV (EV7+DPE7+DAE7, NLICO+DATE-NLC)
ARCQ-ARRIV (EV8+DPE8+DAE8, NCZ+CATE-NCQ)
FINLI-ARRIV (EV9+DPE9+DAE9, NLIC@+DATE-LCL)
DEFA-ARRIV (EVA*+DPEA*+DAEA, NCQ+DATE-ENR)

Relations de type R-C-DEC

E1-DEC2 (EV1+@P2+DD12, CON-DEC12,, FACT-DEC1 2)
E1-DEC3 (EVT+@P3*DD1T3, CON-DEC13, FACT-DEC13)

E1-DEC4 (EVI+@P4+DD14, CON-DEC14, FACEDEC14)
E2-DEC5 (EV2+@P5+DD25, CON-DEC25, FACT-DEC25)
E2-DEC6 (EV2+@P6+DD26, CON-DEC26, FACT-DEC26)

E3-DEC7 (EV3+@P7*DD37, CON-DEC37, FACT-DEC37)
E4-DEC8 +OP8+ , CON-DEC48, FACT-DEC48)
E6-DEC9 EV6+@P9+DDeg, CON-DEC69, FACT-DEC69)
E7-DECA EV7+@PA*DD7A, CON-DEC7A, FACT-DEC7A)
E8-DECE 8+0PE+ » CON-DEC8E, FACT-9EC8E)
E8-DECG (EV8+@PG+DD8G, CON-~DEC8G, FACT-DEC8G)

E9-DECC (EV9#@PC+DDSC, CON-DEC9C, FACT-DECS9C)
E9-DECD (EV9+9PD+DDSD, CON-DEC9D, FACT-DEC9D)

Relations de type R-C-DEC-REEL

E] -DEC2-REEL

E1-DEC3-REEL

E1-DEC4-REEL

E2-DECS-REEL

E2-DEC6-REEL

E3-DEC7-REEL

E4-DEC8-RFEL

E6-DEC9-REEL

E7-DECA-REEL

E8-DECE-REEL

E9-DECC-REEL

E9-DECD-REEL

+DPE1«DAE1
+
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2.1.3. - Les contraintes d'intéprité

Dans la teminologie des Bases de Données, les contraintes
d'intégrité (BEN 79) sont des prédicats relatifs aux données de la base, défi-~
nis sur les éléments de 1a structure conceptuelle en vue de fournir 4 1'utili-
sateur des données conformes sémantiquement aux propriétés du monde réel qu'el-
les représentent.

Par analogie, dans les S.I., les contraintes d'intégrité

ont pour but de donner certaines précisions sur la sémantique des objets,
opérations ou événements du monde réel représentés dans le systéme d'inforna-
tion. Ces précisions expriment la sémantique des éléments représentés, non plus
au niveau des types, mais au niveau des ensembles de valeurs associés 3 ces

types. Elles permettront de contréler la validité des informations créées ou
modifiées dans le S.I. au cours de sa vie. La typologie des contraintes d'in-
tégrité que nous avons retenue est inspirée de (BEN 79).

2.1.3.1. - Contraintes d'intégrité définies sur les relations

~ Cardinalité

Elle permet de spécifier le nombre maximal de n-uplets de

chaque relation.

- Désignation en clair

Elle compléte la désignation symbolique de la relation,

et permet des contréles sémantiques de synonymie et de polysémie.

~ Contrainte de type

Elle spécifie, pour toute relation, son appartenance 4 1'un

des types de relation.

Elle correspond 4 des contréles qui n'ont pas a 6tre ex-

plicités par le concepteur, mais qui seront effectués par le §.G.S.1. 4 partir

de la déclaration de types. Ces contréles servent a s'assurer que l'emploi des

concepts a €té bien fait,et par voie de conséquence que la description du S.1I.

est cohérente.
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2.1.3.2, - Contraintes d'intégrité sur les constituants

- Domaine de valeurs

Cette contrainte permet de préciser, pour chaque consti-

tuant son type et son format.

Exemple : le constituant AGE d'un salarié ne pourra prendre que des valeurs

numériques (type) comprises entre 16 et 65 (format).

- Désignation en clair

Elle compléte la désignation symbolique de chaque cons-

tituant.

2.1.4. - La description de la structure conceptuelle

L'expression conceptuelle d'un S.I. est la collection

des relations du schéma conceptuel et des contraintes d'intégrité associées

a ce schéma.

Compte-tenu des types de relations imposés par le modéle

conceptuel et des types de contraintes retenues, il est possible de donner

une méta-description de toute structure conceptuelle. Nous utilisons le lan-

gage relationnel pour décrire les types de composants de toute structure con-

ceptuelle. Dans la suite, nous appelons ces types des r-descriptions.

La méta-description de toute structure conceptuelle est

définie par la collection de relations suivantes :
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2.2. - Le L.D.S.I. : langage de description du Systéme d' Informatio

Le scénario de description que nous avons choisi nous a été

inspiré par 1'expérience : les cas de conception de S.I, que nous avons traités

montrent en effet que la représentation graphique en deux sous-schémas est trés

pratique.

Nous avons donc choisi une proposition de langage qui permette

de décrire les deux sous-structures :

~ La sous-structure des objets ou sous-structure statique

- La sous-structure dynamique.

De plus, nous pensons que la description de chaque sous-

structure doit pouvoir se faire par couches successives, par sédimentation.

C'est pourquoi, le langage retenu est conversationnel et l'outil associé a

l'interprétation du langage permet un contrdle et une assistance au concepteur.

2.2.1. - Avantages de la conversationnalité

- L'assistance

Le concepteur est guidé d'un bout 4 1'autre de la

prise en compte de la description de la structure conceptuelle. Ainsi sont di-

minués les risques d'oublis et d'erreurs dans l'expression des relations.

- Le contréle

La description conversationnelle permet un contréle

des informations au fur et 4 mesure de leur entrée et, de ce fait, ume cor-

rection simultanée.

- L'allégement

La description que fournit le concepteur est guidée

par le systéme et allégée par rapport 4 une description batch de la structure

conceptuelle. En effet,le mode de description choisi permet au systéme de dé-

duire automatiquement certaines informations.
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Par exemple, certains identifiants-clés de relations sont compo-

sés selon des régles pré-définies, Il est inutile de les demander au concepteur

2.2.2. - Le principe de la sédimentarité

Le principe de la description sédimentaire repose sur le décou-

page de chacun des sous-schémas en unités élémentaires.

Ainsi, la sous-structure des objets ou sous-structure statique

est décrite C-CLASSE par C-CLASSE.

De méme la sous-structure dynamique est décrite cycle dynamique

par cycle dynamique.

Un cycle dynamique est défini comme l'ensemble composé d'un

C-EVENEMENT qui constate le changement d'état d'un C-OBJET, de toutes les

C-OPERATIONS directement déclenchées par ce C-EVENEMENT et des C-OBJETS qui

sont modifiés par les C-OPERATIONS (Fig. 55-1).

|

| Un cycle dynamique

_—.d
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Remarque : Un cycle dynamique se décrit 4 partir d'un C-OBJET dont le chan-

gement d'état est constaté par un C-EVENEMENT. Il est évident que si ce C-OBJET

n'est pas encore décrit dans le systéme (s'il est externe, par exemple), il

conviendra de le décrire.

Ltensemble des r-descriptions d'une structure conceptuelle

donnée est donc fourni en deux sous-ensembles :

~ La sous-structure statique permettant la prise en

compte des types :

+ R-CLASS-OBJET

. R-C-GBJET

. LISTE-CONSTITUANTS correspondant

~ La sous-structure dynamique décrivant les types :

- R-C-Q@PERATION

- R-C-QP-TEXTE

« R-C-QP-EXEC

- R-C-EVENEMENT

- R-C~EVE-PRED

- R-C-EVE-ARRIV

» R-C-DEC

. R-C-DEC-REEL

- LISTE-CONSTITUANTS correspondant

2.2.5. — Le langage

Le langage proposé prend la forme d'un dialogue Homme-

Machine que nous présentons avec les conventions suivantes :

- La question posée par le systéme figure derriére un tiret

(-).
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~ La réponse de l'utilisateur suit le symbole ":",

Nous reviendrons, lorsque nécessaire sur la forme des réponses dans

le chapitre suivant.

2.2.3.1. - Premiére étape : description du sous-schéma statique
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C-CLASSE CONSIDEREE :

IDENTIFIANT-CLE :

DESIGNATION

see

DATE-CREATION

CARDINAL

LES CONSTITUANTS NON ID-CLES D'AUTRES RELATIONS SONT :

IDENTIFIANT :

DESIGNATION :

TYPE :

FORMAT :

Y EN A-T-IL D'AUTRES ? O/N

2G

: iN

LES CONSTITUANTS ID-CLES D'AUTRES RELATIONS SONT :

IDENTIFIANT

ROLE

Y EN A-T-IL D'AUTRES ? Q/N

:@

: iN

L'IDENTIFIANT-CLE DE CETTE C-CLASSE EST-IL COMPOSE ? G/N

:@

COMPOSANT n° i

EST-IL COMPLETEMENT DECRIT ? QN

: N
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:@

- LES C-OBJETS APPARTENANT A CETTE C-CLASSE SONT LES SUIVANTS :

— - DATE-MODIFICATION

- DESIGNATION

- CARDINAL

- LES CONSTITUANTS NON ID-CLES D'AUTRES RELATIONS SONT :

- IDENTIFIANT

- DESIGNATION

- TYPE

- FORMAT

- Y EN A-T-IL D'AUTRES ? @/N

:@

: N

~ LES CONSTITUANTS ID-CLES D'AUTRES RELATIONS SONT :

- IDENTIFIANT

- ROLE :

Y EN A-T-IL D'AUTRES ? G/N

:@

: iN

~ Y A-T-IL D'AUTRES C-OBJETS DANS CETTE C-CLASSE ? @/N

7 @

: N arrét
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2.2.3.2. - Deuxiéme étape : description du sous-schéma_ dyna-

mique

~ IDENTIFIANT-CLE DU C-~OBJET DONT ON CONSTATE LE CHANGEMENT D'ETAT :

- EVENEMENT CONSTATANT SON CHANGEMENT D'ETAT :

- IDENTTFIANT :

- DESIGNATION :

- DATE-CREATION :

- CARDINAL :

- NATURE-CHANGEMENT :

~ CE C-EVENEMENT A-T-IL D'AUTRES CONSTITUANTS ? @/N

:@

- IDENTIFIANT :

~ DESIGNATION :

coe

- RENSEIGNEMENTS PROPRES AUX PREDICATS DE CET EVENEMENT :

~ DATE-MODIFICATION-PREDICAT :

- DESIGNATION :

eee

~ PREDICAT INITIAL :



PREDICAT FINAL ;

CARDINAL :

RENSEIGNEMENTS PROPRES A L'ARRIVEE DE L'EVENEMENT :

DATE-ARRIVEE :

DESIGNATION :

CARDINAL :

OPERATION DECLENCHEES PAR CET EVENEMENT :

IDENTIFIANT :

see

DESIGNATION :

DATE-CREATION :

CARDINAL :

+ eee

oe

oe

TYPE DE L'OPERATION :

A-T-ELLE D'AUTRES CONSTITUANTS ? Q/N

g

IDENTIFIANT :

twee

DESIGNATION :

+ eee

TYPE :

61
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RENSEIGNEMENTS PROPRES AU TEXTE DE L'OPERATION :

DATE-MODIFICATION-TEXTE ;

e eee

DESIGNATION :

TEXTE :

°

2 eee

CARDINAL :

RENSEIGNEMENTS PROPRES A L'EXECUTION DE L'OPERATION :

DATE-EXECUTION :

DESIGNATION :

CARDINAL :

e eee

C-OBJET MODIFIE PAR CETTE C-OPERATION :

RENSEIGNEMENTS SUR LE DECLENCHEMENT: :

DATE-MODIFICATION-CONDITION :

o eee

DESIGNATION :

CONDITION :

CARDINAL :

RENSEIGNEMENTS SUR LE DECLENCHEMENT REEL :

DESIGNATION :

* eee

CARDINAL :

Y-A-T-IL D'AUTRES OPERATIONS DECLENCHEES PAR CET EVENEMENT ? @/N

7 @

N arrét



63

L'implémentation de ce langage permet l'obtention du dialogue suivant:

C-CLASSE C@NSICEPEE ;:
G-CLASSE 1

1ID-C-CL

DESI-Cc

DATE-CRE-CC :

CAPDINAL-CC :

SES C@NSTITUANTS N@N ID-CLES
D AUTRES RELATIGNS S@NT 3:

C@NSTITUANT ]

ID-C@NST :

CESI-C@NST :

TYPE-CONST :

FOPMAT-C@NST :

Y EN A-T-IL CD AUTRES ? G/N
2N

A-T-ELLE DES CONSTITUANTS

ID-CLES D AUTRES RELATIGNS ? G/N
20

CONSTITUANT-ID 1

IB-C@NST-IC :

DESI-C@NST-IC :

CCL-PF |}

R@LE2 :

Y EN A-T-IL D AUTRES ? @/N

2N

S@N IDENTIFIANT EST-IL CEMP@SE ? B/N
72

C@MPCSANT NUMEP@:

EST IL C@MPLETEMENT CECRIT ? @/N
2N

COMP@SANT NUMEP@:

2

?

EST IL COMPLETEMENT DECFIT ? ¢yn
7e

LES C-@BJETS APPARTENANT A CETTE C-CLASSE SONT:
C-@BJET |

DATE-M@D-@E :

DESI-C@ ;

CARDINAL-C@ :
SES CONSTITUANTS NeN IP-CLES
D AUTPES PELATI@NS SenT :
CENSTITUANT 2

ID-C@NET :

DESIT-C&NST

TYPE-CENST

F@PMAT-C@NST :

“ EN A-T-IL DC AUTRES ? G/N
?7N

f-T-IL CES C@NSTITUANTS

TID-CLES D AUTRES RELATIONS ? Q/N
?N

“ & T IL D AUTRES C-aBUETS DANS
CETTE C-CLASSE ? @7n
oh
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IDENTIFIANT-CLE DU C-@BJET CHANGEANT D ETAT:
ID-CLASS-@E:
5

CATE-M@D-@E:
>

EVENEMENT C@NSTATANT CE CHANGEMENT :

C-EVENEMENT 1

ID-C-EV :

CESI-CEV :

CATE-CRE-CEV

CARLCINAL-CEV

NAT-CHEV ¢

LES C@NSTITUANTS DE CE C-EVENEMENT S@NT :

C@NSTITUANT 3

ID-C@NST :

DEST -C@NST

TYPE-C@NST 3:

F@PMAT-CONST :

Y A-T-IL D'AUTPES CENSTITUANTS ? @/N

2N

PENSEIGNEMENTS PR@PRES AUX PREDICATS

DE L EVENEMENT:

CEV-PRED 1

CATE-PPE

DESI-PRE

PINIT :

PFIN :

CARCINAL-PRE :

PENSEIGNEMENTS PR@PPES A L ARRIVEE
DE L EVENEMENT:

CEV-ARRIV |

DATE-ARPIV

DESI-ARPIV

CAPDINAL-ARRIV :

oo we

oo

20 oe

LES @PERATI@NS DECLENCHEES PAR CET
EVENEMENT SONT:

PENSEIGNEMENTS SUR L @PERATIGN :
C-@PEFATION 1

10-C-@pP :

DESI-Ce@P :

DATE-CRE-cCep

CAPDINAL-C@pP
TYPE-CHEP :

LES C@NSTITUANTS DE CETTE C-@PERATION S@NT :
CENSTITUANT 4

ID-C@NST :

DESI-CONST

TYOE-j~CO@NST

FEPMAT-C@NST :

Y A-T-IL D'AUTRES C@NSTITUANTS ? @7N

72

C2NSTITUANT 5

IE-C@ENST :

DES(t-C@NST :

TYPE-C@NST :

FORMAT -C@NST

oo 08

on



Seri D'AUTRES C@NSTITUANTS 2? G/N
?N

PENSEIGNEMENTS PR@FRES AU TEXTE DE L @PERATIGN:C@P-TENTE |

LATE-@rt

DESI-@PT

TEYTE-€P :

CARDINAL-@2PT :

RENSEIGNEMENTS PROPRES A L EXECUTION
CE L @PEPATIGN

C@P-EXEC |

DATE-@PE

DESI-@PE :

CARDINGL-@PE :
C-@BJET M@CIFIE PAR CETTE C-@PEPATIQN:
ID-CLASS-@E:
am

CAT E-MOL-@B:

e

oe of

PENSEIGNEMENTS SUP LE DECLENCHEMENT:

C-BEC 1

DATE-M@D-C@NLC 3:

C@NvD :

DESI-DEC :

CAPDINAL-DEC :

PENSEIGNEMENTS SUR LE DECLENCHEMENT REEL:
CEC-PREEL 1

DATE-DEC-R 3:

DESI-DEC-R :

CAPDINAL-DEC-®8 ¢

VY AT IL D AUTRES @PERATI@NS DECLENCHEES Fap

CET EVENEMENT ? @O/N

7¢

PENSEIGNEMENTS SUR L @PERATION :

C-@PEPATI@GN 2

ID-C-@F s:

DESI-Ce@Pp ¢:

DATE-CPRE-C2rPr 3:

CARBDINAL-C@> 3;

; TYPE-CH@P :

LES C@NSTITUANTS DE CETTE C-@PERATI@QN SONT :
C@NSTITUANT 6

TD-C@ENST :

BDESI-C@NST 3:

TYPE-CENST : .

F@RMAT-C@NST :

Vv A-T-IL C'AUTRES CONSTITUANTS ? @/N

?N

PENS EIGNEMENTS CROPPES AU TEMTE CE L GSFPERATICN?:
C@P-TEXTE 2

DATE-@°T

DEST -€°T

TEXTE-¢€F :

CAPCINAL-@PT :
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PENSEIGNEMENTS PR@PRES A L EXECUTION

DE L @PERATIG@N

CETsEVEC-2

LCATE-@PE

LESI-@FE

CARDINAL-@PE :

C-@EJET M@DIFIE PAR CETTE C-@PERATIZN:

ID-CLASS-€B:

?

DATE-M@D-€E:

?

RPENSEIGNEMENTS SUR LE DECLENCHEMENT:

C-DEC 2

CATE-M@D-C@ND :

C@ND :

DESI-DEC :

CARDINAL-CEC :

RENSEIGNEMENTS SUR LE DECLENCHEMENT REEL:

CEC-FEEL 2

DATE-DEC-R :

DESI-DEC-R :

CARDINAL-DEC-R .

AT IL D AUTRES @PERATIONS CECLENCHEES PAR

CET EVENEMENT ? @/N

2N

6€



CHAPITRE III

IMPLEMENTATION DU S.I.
eee
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L'objectif de ce chapitre est de montrer comment, 4 partir de l'ex-

pression conceptuelle du Systéme d'Information, le S.G.S.I. réalise 1'implé-

mentation du S.I. (Fig. 68-1)

Description

MO

Génération du

schéma

interne

M SCHEMA

1 ERNE

Module de |—> ine ————_———_
f ogs DU S.I.

création

Langage

de

Fig. 68-1 : L'implémentation du S.I.
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Il est structuré en trois parties :

- La premiére partie présente le fondement théorique de

la génération de la structure interne du S.I. Elle expose le modéle de struc-

turation interne du S.I. retenu, puis la correspondance entre le modéle rela-

tionnel externe et le modéle interne permettant le mapping de la structure

conceptuelle du S.I. décrite par le L.D.S.I. 4 sa structure interne décrite

par le L.D.D. Socrate.

- La deuxiéme partie présente le module MO assurant la

génération de la structure interne. MO comporte trois sous-modules : (Fig. 70-1

. G1 assure la création de la METABASE, base de

données dans laquelle est stockée la description conceptuelle.

. G2 est un module de contréle de 1a cohérence

de la description conceptuelle ; ce contréle est assuré au moment de 1'im-

plémentation de la description conceptuelle dans la métabase.

. G3 effectue la génération proprement dite de

la structure interne.

- La troisiéme partie présente le module de la création

du S.I.



Création de la

métabase

Contréle

Génération de la

structure interne

Fig. 70-1

MO

G1

G2

G3

: Le module MO

70
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3.1. - Le fondement théorique de la génération de la structure interne

Nous présentons tout d'abord le modéle interne que nous avons re-

tenu, puis nous définissons la correspondance entre le modéle relationnel et

ce modéle interne, permettant le mapping entre les structures externe et in-

terne.

3.1.1. - Le modéle interne

Il s'agit du modéle logique d'accés associé au S.G.B.D.

Socrate (SOC 77). I1 comporte trois concepts que nous rappelons :

3.1.1.1. - Les concepts

- L'ENTITE

L'entité est l'unité d'accés. Elle correspond au

type ARTICLE tel que 1'a présenté (CAB 74).

Elle est définie par un repére d'entité et des caractéristiques. Le repére

est géré par le S.G.B.D. : il sert 4 recomaitre physiquement les occurrences

de L'entité. Les caractéristiques correspondent aux types de données associées

a l'entité et dont les valeurs sont stockées dans la base.

[i\
Numéro Adresse

Exemple :

Nom, numéro, adresse sont les CARACTERISTIQUES de 1'ENTITE "client".
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- La FONCTION D'ACCES

La fonction d'accés logique est définie entre deux entités.

Elle permet d'accéder pour toute occurrence de l'entité-source (par exemple

CLIENT) an ap occurrences de l'entité-cible (par exemple COMMANDE).

Exemple :

CLIENT. = [G>7-———>——*|_ commANDE

: / \Nom

Numéro Adresse Numcom Date

Il existe, en Socrate, trois types de fonction d'accés :

- La fonction d'accés dite hiérarchique entre deux entités X et Y

entratne les restrictions suivantes :

- Tout accés a Y passe par X.

. La vie des occurrences de Y est dépendante de celle des occur-

rences de X : ainsi si 1'on supprime l'occurrence xj de X, toutes les occur-

rences yjj de Y associées deviennent inaccessibles.

- La fonction d'accés dite "chatne" correspondant 4 la définition

générale que nous avons donnée.

- La fonction d'accés dite "référence" correspondant 4 une fonction

d'accés “binaire" entre deux entités X et Y, c'est-ad-dire deux entités telles
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- LE POINT D'ENTREE

Il facilite 1'accés 4 une occurrence déterminée d'entité.

De la typologie proposée par (BEN 79), nous retiendrons

comme points d'entrée propres 4 ce modéle interne:

- Le point d'entrée systéme défini sur toutes les

entités qui ne sont pas hiérarchiquement dépendantes d'une autre.

- L'entrée par "la caractéristique", permettant

l'accés 4 une occurrence d'entité par une (P1) ou plusieurs(P2) de ses

caractéristiques :

Exemple :

CLIENT

PI P2

NCLI NOM AD

P1 et P2 sont des points d'entrée par "caractéristique".

PT assure un accés 4 1'occurrence de CLIENT dont on donne

le numéro.

P2 assure un accés 4 1'occurrence de CLIENT dont on donne

le nom et l'adresse.

3.1.1.2. - Le langage

La description de ces concepts dans le langage de défini-

tion des données Socrate s'effectue comme suit :

- L'entité

Elle est décrite dans un bloc :
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ENTITE (n) nom-entité

DEBUT

Bloc de description

FIN

n est le cardinal de 1'entité, c'est-a-dire le nombre maximal d'occurrences

de cette entité.

Chaque ligne du bloc correspond 4 la description d'une caractéristique de

l'entité. Le format de cette description est le suivant :

Nom ~ caractéristique ''TYPE-CARACTERISTIQUE" 'FORMAT-CARACTERISTIQUE"

"'TYPE-CARACTERISTIQUE" et "FORMAT-CARACTERISTIQUE” sont décrits dans

(SOC 77)

Exemple : soit l’entité CLIENT :

CLIENT

{is \
NCLI ADRESSE

Sa description dans le langage Socrate sera :

ENTITE (n) CLIENT

DEBUT

NCLI BINAIRE 1 DE 1 A 99 (1)

NOM MOT 20 (2)

ADRESSE TEXTE 30 (3)

FIN
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(1) signifie que NCLI prend des valeurs comprises entre 1 et 99, représentées

en binaire, sur un octet,

(2) signifie que NOM est une chafne de caractéres quelconques du code EBCDIC

de longueur au plus égale 4 20.

(3) signifie que ADRESSE est une chaitne de caractéres EBCDIC de longueur au

pilus égale 4 30.

- La fonction d'accés

La fonction d'accés hiérarchique entre l'entité X et Y est

décrite par 1'inclusion des descriptions des entités X et Y.

Exemple : soit la fonction d'accés suivante :

S

CLIENT

By f\
ADRESSE NUMCOM DATE

et la description Socrate correspondante :

ENTITE (n) CLIENT

DEBUT

NCLI ...

ADRESSE ...

ENTITE (n) COMMANDE

DEBUT

NUMCOM ...

DATE...

FIN
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- La fonction d'accés du type "chaine" est décrite dans

l'entité-source (nom-entité-1) par 1'expression suivante :

nom-chaine CHAINE 4 TOUT nom-entité-2 PAR réf8re-nom-entité-t

~ La fonction d'accés du type "référence" est décrite dans 1'en-

tité-cible (nom-entité-2) par 1'expression suivante :

référe-nom-entité-1 REFERE UN nom-entité-2 PAR nom-chatne

Exemple :

Les fonctions S et S' seront décrites conme suit :

ENTITE (n) CLIENT |

DEBUT

(S) CLIENT-COMMANDE — CHAINB 4 TOUTE COMMANDE PAR COMMANDE-REF-

CLIENT

FIN

ENTITE (n') COMMANDE

DEBUT

(S') COMMANDE-REF-CLIENT REFERE UN CLIENT PAR CLIENT-COMMANDE

FIN
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3.1.2. - Correspondance entre les structures conceptuelle et

interne choisies

Nous définissons d'abord les régles de la correspondance

entre le modéle conceptuel et le modéle interne, puis le mapping entre struc-

ture conceptuelle et structure interne.

3.1.2.1. - Régles de correspondance entre les modéles

Ces régles sont inspirées de (BEN 79) et se définis-

sent sur les concepts de chacun des modéles soit :

- La RELATION

~ Le CONSTITUANT, pour le modéle conceptuel

- L'ENTITE

~- LA FONCTION D'ACCES

- LE POINT D'ENTREE, pour le modéle interne

Régle 1 : A toute RELATION on associe une ENTITE et @ tout CONSTITUANT de la

relation on fait correspondre les caractéristiques de l'entité.

Exemple : A la relation CLIENT (NCLI, NOM, AD), on associe l'entité :

CLIENT

Jn \
NCLI AD

Cette régle permet de définir la sémantique d'une entité : c'est la

représentation d'un objet réel.



78

Régie 2 : On remplace tout CONSTITUANT d'une relation R identifiant-clé

d'une relation R' par une FONCTION d'ACCES entre les entités ER et ER' res-

pectivement associées 4 R et R'.

Exemple: Aux deux relations :

CLIENT (NCLI, AD, NOM)

COMMANDE (NC, DATE, NCLI)

correspond la structure logique :

s

CLIENT & TM | COMMANDE

7it\. 7s
woo px

Cette régle conduit 4 supprimer certaines caractéristiques des

entités (NCLI pour COMMANDE) pour les remplacer par des fonctions d'accés.

Elle permet de traduire les associations entre objets réels

par des fonctions d'accés entre entités de la structure logique.

Régle 3 : Toutes les fonctions d'accés précédentes sont doublées de leur

fonction réciproque.

‘Bemple: La fonction S existant entre COMMANDE et CLIENT dans 1'exemple pré-

cédent est doublée d'une fonction S' entre CLIENT et COMMANDE.

CLIENT eo TT COMMANDE

{*\
NCLI . NOM Ncp’ «DATE
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Cette régle se justifie par 1'interprétation de la structure con-

ceptuelle. En effet, si les deux relations CLIENT et COMMANDE décrivent au ni-

veau conceptuel les objets client et commande, cela signifie qu'a un client

peuvent étre associées plusieurs commandes et qu'inversement, toute commande

se rapporte 4 un seul client.

Il est donc logique de représenter cette association 4 la fois

par une fonction d'accés entre client et commande et son inverse entre com-

mande et client.

Ces régles permettent d'aboutir 4 une structure logique qui est

comme la structure conceptuelle dont elle est issue,"minimale" (FLO 77). Elle

comporte le nombre de chemins d'accés minimum pour traduire toutes les asso-

ciations entre l'ensemble des objets concernés.

3.1.2.2. - Mapping entre les structures

Le mapping s'appuie sur la correspondance entre les modéles et

sur certains choix propres au probléme traité.

(1) Toutes les fonctions d'accés choisies sont du type chaine/

référe. ,

(2) Leur désignation est obtenue par concaténation :

- Des noms de 1'entité-source et de l'entité-cible pour le

nom de chafne.

- Du nom de l'entité-source, du mot "REF", du nom de l'entité

cible pour le nom de référence.

Exemple : Aux fonctions d'accés S et S' suivantes :

NCLI NOM NCO DATE

correspondent les expressions Socrate :



80

(s) COMMANDE-REF-CLIENT REFERE UN CLIENT PAR CLIENT-COMMANDE

(S') CLIENT-COMMANDE CHAINE 4 TOUTE COMMANDE PAR COMMANDE-REF~CLIENT

Exemple :

(3) Les contraintes d'intégrité de désignation, cardinal, type,

format permettent de décrire l'entité suivant les régles du langage Socrate.

Ainsi les correspondances suivantes s'établissent entre les contraintes d'in-

tégrité et la description Socrate :

CONTRAINTES D' INTEGRITE

DESIGNATION EN CLAIR —_>

CARDINAL _—_>

TYPE -_—>

FORMAT -_->

Soient les deux relations suivantes :

CLIENT (NCLI, NOM, AD, NPRQ).

PRODUIT (NPRZ, NOMP, PRIX)

DESCRIPTION SOCRATE

NOM ENTITE

'n' nombre d'occurrences

TYPE - caractéristique

FORMAT - caractéristique

La r-description de ces relations est la suivante : (Fig. 81-1 )
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La description Socrate correspondante est :

ENTITE 50 CLIENT

DEBUT

NUMERO-CLIENT BINAIRE 2 DE 1 A 50

NOM MOT 20

ADRESSE TEXTE 30

REF-PRODUIT REFERE UN PRODUIT PAR PRODUIT-CLIENT

FIN

ENTITE 99 PRODUIT

DEBUT

NUMERO-PRODUIT BINAIRE 2 DE 1 A 99

NOM-PRODUIT MOT 20

PRIX DECIMAL (6,2) DE 0000,00 A 9999,99

PRODUIT-CLIENT CHAINE 4 TOUT CLIENT PAR REF-PRODUIT

FIN
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3.2. - Le module de génération de la structure interne

Ce module réalise le mapping précédemment défini entre la

structure conceptuelle et la structure interne. En fait, il comporte trois

sous-modules assurant la création et le contréle de la métabase, puis la gé-

nération de la structure interne proprement dite.

Fig (83-1) : la génération de la structure interne:

G1 : CREATIQN

G2 : CONTROLE

META

BASE

G3: GENERATION

|

Description

de la struc-
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3.2.1, - La métabase

3.2.1.1. - Justification

Pour que les outils du S.G.S.I. puissent fonctionner, il

est indispensable qu'ils disposent en permanence de la description conceptuel-

le du S.I,

Nous avons choisi de représenter cette description en mémoire

sous la forme d'une base de données que nous appelons métabase : cette base est

elle aussi, gérée par le S.G.B.D. Socrate.

Pour construire cette base, nous adoptons la méme méthode que

pour construire le S.I. : définition de la structure conceptuelle normalisée de

la métabase puis mapping dans une base de données Socrate.

3.2.1.2. - Description de la métabase

Afin que les mécanismes du mapping puissent s'appliquer 4

n'importe quelle description particuliére du S.I., il convient de définir une

méta-description, c'est-a-dire une description de toute description conceptuel-

le du S.I. Nous avons présenté, au chapitre 2, le contenu de cette méta-descrip-

tion comme un ensemble de r-descriptions ; rappelons-le (ces r-descriptions dé-

crivent les types de relations admis dans la structure conceptuelle) :

R-C-CLASSE (ID-C-CL, DESI-CC, DATE-CRE-CC, CARDINAL-CC, LISTE-CQNST)

R-C-QBJET (ID-C-@B, DESI-CO, CARDINAL-CM, LISTE-C@NST)

R-C-PPERATION (ID-C-@P, DESI-C@P, DATE-CRE-CP, CARDINAL-CP, TYPE-CHOP, LISTE-

CONST) :

R-C-QP-TEXTE (ID-C-QPT , DESI-@PT, TEXTE-@P, CARDINAL-@PT, LISTE-CONST)

R-C-$P-EXEC (ID-C-PPE, DESI-@PE, CARDINAL-OPE, ID-C-@B, ID-C-CL, LISTE-CONST)

R-C-EVENEMENT (ID-C-EV, DESI-CEV, DATE-CRE-CEV, CARDINAL-CEV, NAT-CHEV, LISTE-

CONST)

R-C-EVE-PRED (ID-C-EVP, DESI-PRE, PINIT, PFIN, CARDINAL-PRE, LISTE-CONST)
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R-C-EVE-ARRIV (ID-C-EVA, DESI-ARRIV, CARDINAL-ARRIV, ID-C-@B, ID-C-CL, LISTE-

CONST)

R-C-DEC (ID-C-DEC, DESI-DEC, COND, CARDINAL-DEC, LISTE-CONST)

R-C-DEC-REEL (ID-C-DECR, DESI-DECR, CARDINAL-DECR, LISTE-CONST)

LISTE-CONST (ID-CONST, DESI-C@NST, TYPE-C@NST, F@RMAT~CONST)

et les contraintes d'intégrité suivantes :

ID-C-@B : =

ID-C-QPT :

ID-C-QPE :

ID-C-EVP :

ID-C-EVA :

ID-C-DEC

ID-C-DECR :

o

veut avoir

tionnelles

ID-C-CL, DATE-CRE-C

ID-C-P, DATE-QPT

ID-C-@PT, DATE-QPE

ID-C-EV, DATE-PRE

ID-C-EVP, DATE-ARRIV

ID-C-EV, ID-C-@P, DATE-MOD-DEC

= ID-C-EVA, ID-C-OPE, DATE-MOD-DEC

u

Cette collection de relations est en forme quelconque. Si 1'on

une métabase minimale, il faut normaliser cette collection,

Pour ce faire, nous utilisons le graphe des dépendances fonc-

entre les constituants des différentes relations (fig.87-1) .

Dans un premier temps, nous avons di remplacer la relation LISTE-

CONST par deux relations LISTE-CONST et LISTE-CONST-ID, la premiére représen-

tant les constituants de relations non-identifiants d'autres relations, la se-

conde représentant les constituants de relations identifiants d'autres rela-

tions.

LISTE-CONST (ID-CONST, DESI-CONST, TYPE-CONST, FORMAT-CONST)

LISTE-CONST-ID (ID-CONST-ID, DESI-CONST-ID)
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Les relations en 3 FN (fig,88-1) sont obtenues 4 partir du gra-

phe de la fagon suivante :

- A tout constituant ou tout ensemble de constituants source de

dépendance fonctionnelle est associée une relation dans laquelle il est iden-

tifiant et dont tous les constituants sont les constituants-buts de ces dépen-

dances fonctionnelles.

Remarque : Nous avons fait deux hypothéses simplicatrices :

- Il n'existe des constituants "non-obligatoires" qu'aux rela-

tions c-classe, c-objet, c-opération et c-événement.

- Il n'existe des dépendances fonctionnelles qu'entre c-objets et

entre c-classes.
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R-C-CLASSE (ID-C-CL, DESI-CC, DATE-CRE-CC, CARDINAL-CC)

R-C-BJET (ID-C-PB, DESI-C@, CARDINAL-C)

R-C-EVENEMENT (ID-C-EVE, DESI-CEV, DATE~CRE-CEV, CARDINAL-CEV, NAT-CHEV)

R-C-EV-PRED — (ID-C-EVP, DESI-PRE, PINIT, PFIN, CARDINAL~PRE)

R-C-EV-ARRIV — (ID-C-EVA, DESI-ARRIV, CARDINAL-ARRIV, ID-C-OB, ID-C-CL)

R-C-OPERATION (ID-C-9P, DESI-CPP, DATE-CRE-COP, CARDINAL-COP, TYPE-CHOP)

R-C-OP-TEX (ID-C-QPT, DESI-QPT, TEXTE-OP, CARDINAL~OPT)

R-C-P-EXEC (ID-C-OPE, DESI-OPE, CARDINAL-OPE, ID-C-9B, ID-C-CL)

R-C-DEC (ID-C-DEC, DESI-DEC, CND, CARDINAL~DEC)

R-C-DEC-REEL — (ID-C-DECR, DESI-DECR, CARDINAL-DECR)

CONSTITUANTS (ID-CONST, DESI-CONST,TYPE-CONST, FORMAT-CONST, ID-C-CL,

"ID-C-OB, ID-C-OP, ID-C-EVE)

CONSTITUANTS-ID(ID-CONST-ID, DESI-CONST-ID)

C~OB-EN-RF (ID-CONST-1D, ID-C-OB, ROLE1)

C-CL-EN-RF (ID-CONST-ID,. ID-C-CL, ROLE2)

Fig.88-1 : La collection des R.F.
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Commentaires :

- I1 convient d'ajouter une contrainte d'intégrité sur la

relation constituants :

. Les constituants ID-C-CL, ID-C-OB, ID-C-OP et ID-C-EVE

sont en dépendance fonctionnelle faible avec ID-CONST, ce qui signifie que

si l'un des quatre est défini, les trois autres doivent impérativement étre

indéfinis.

- Certainesdépendances fonctionnelles du graphe (Fig 88-1 )

sont contenues implicitement dans les identifiants-clés dont nous n'avons

pas redonné les contraintes de synonymie.

3.2.1.3. Définition de la structure interne de la métabase

En appliquant le mapping défini pour le S.I. 4 la métabase,

nous obtenons sa structure logique Socrate (Fig 90-1) et sa description dans

le L.D.D. Socrate (Fig 93-1)



90aseqejgu eT ap onbrZ0y einqonsys : 1-06 ‘BTMAHON ASO-HUO-ALVG = AAN~O-GIER doorminaiya W-9-ald@o-TyNIGuvO | doo-ISaa SAC-O-u |ddO ‘IWNIGQUYD@ XAIraIGON-aLVE | Wis aid? IsudId0-Xa\1d00-ISHC and N ORO LINId ad-ALvaKL FtSaf Cad= —9-e. yii

ARRIV-BLvE. 74OdXH-ALVd r4 ~
HdG-TWNIGWVD AdO-[sa/ oF ATWUV-TYNICVD = Alway-1sad / 47+ ~OEXI-dO-9-4 F *PARRIV-Ad=9-A\ x f ]\ \\\. \ 3 '‘\ \ qjiv\ \ f J ;\\ ‘ y t\ \ ' 4 h\ \ % / j\ \ mn P\ \ . ty 4\ lo = ' ans ome, t 4. 2 es eg Hoa do-Tnrvo}  / f0-mi0-ay\10-TWNI aN er 2 - ISAC, y

et we we wee we we oe
re



Oaogat

OOO02

GOO003

00004

nNoogn0s

goood

O0007

N0008

0000Y

00010

OOO!

oOO0012

oOoo1g

OOO0VA

OOOI15

00016

00017

00018

o00o19

00020

00021

00022

00023

00024

600025

00026

00027

00028

00029

00030

00031

00032

00033

00034

00035

00036

00037

00038

00039

00040

00041

00042

00043

00044

00045

00046

00047

00048

00049

00050

00051

00052

00053

00054

00055

00056

91

PHRASE 5O

ENTIER 10 C-CLASSE

DEBUT

ID-C-CL MOF 10

DESI-CC MOF 20

DATE-CRE-CCO mar 10

CARDINAL-CC BINATRE £ bk 1 A PAD

CC-CUO CHAINE 4 FVOUP C-URIET PAR CO-REF-Co

~CCL-CUN CHAINE 4 POUL CONSTILUANT PAR CON-REF-CCL

CCL-COE CHAINE 4 FOULE COP-EXEC PAK COR-REF-CCL

CCL-CEA CHAINE 4 ful CFEV-AniKIV PAR CEA-REF-CCL

CCL-CCF CHAINE 4 FOUT CCL-@F PAR CCF-REF-CCL

FIN

END ITE 50 C-OBJEFr

DEBU I

DATE-MGD-@R MOI 10

DESI-C@ M@T 20

CARDINAL-CO@ BINAIRE | DE | A 100

CO-REF-CC REFERE UNE C-CLASSE PAR CC-CG

CYOB-CON CHAINE 4 FOUL CONSTITUANI PAR CON-REF-COR

CUB-CGOF CHAINE 4 [OUT C@R-RF PAR COF-REF-CaR

MUDIFIE CHAINE 4 (OUT COP-EXEC PAR COE-REF-CO

CONSTATE CHAINE 4 F@UI CEV-ARRIV PAR CEA-REF-CO

FIN

ENTISTE 20 C-@PERATIGN

DEBUT

ID-C-@P MOT 10

DESI-COP M@T 20

DATE-CRE-COP MOT 10

CARDINAL-C@P BINAIRE 1 DE ft A 100

iYPE-CHOP MOF 10

C@OP-RCD CHAINE 4 TOUT C-DEC PAR RCD-REF-COoP

COP-C@T CHAINE 4 TOUTE COP-TEXTE PAR COT-REF-CoP

C@P-CBE CHAINE 4 IGUTE COP-EXEC PAR CUE-REF-C@P

COP-CON CHAINE 4 [GUL CUNSTITUANS PAR CON-REF-COP

FIN

ENTIfE 20 COP-TEXTE

DERUT

DAITE-@Pf MOI 10

DESI-OPr MO. 20

fEXTE-OP M@Fr 10

CARDINAL-OPF BINAIRE t DE 1 A 100

CUP-REF-COP REFERE UNE C-OPERATION PAR COP-COT

COF-C@E CHAINE 4 TOUT COP-EXEC PAR COE-REF-COT

FIN

ENVITE 20 COP-EXEC

DEBUT

DATE-@PE MOT 10

DESI-OPE M@T 20

CARDINAL-@PE RINAIRE t DE 1 A 100

COE-REF-C@ REFERE UN C-OBJET PAR MUDIFIE

COE-REF-COT REFERE UN COP-TEXTE PAR COT-C®E

COE-CDR CHAINE 4 TOUT DEC-REEL PAR CUOR-REF-COE

C@E-REF-COP REFERE UNE C-@PERATION PAR COP-COE

COE-REF-CCL REFERE UNE C-CLASSE PAR CCL-CUE

FIN
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00057 ENTITE 20 C-EVENEMENT

000568

00059

00060

00061

00062

00063

00064

00065

00066

00067

00068
ASAIO

VOoAsO

Noo00/1

00072

0007.3

QO00/4

O0071%

VOVU/6

ou00t7

O00

QUBIY

00080

oo0os!

0002

00083

00084

00085

0 00%6

Q0087

00088

o00089

00090

00091

00092

00093

00094

qaogog95s

00096

00097

00096

00099

00100

0010}

o0tdoe

00103

00104

00105

00106

OOLO7T

0010%

DEBUT

FIN

ID-C-EV MOT 10

DESI-CEV MOT 20

DATE-CRE-CEV MOT 10

CARDINAL-CEV BINAIRE 1 DE 1 A 100

NAT-CHEV MOTI 10

CEV-RCD CHAINE 4 T@UT C-DEC PAR RCD-REF-CEV
CEV-CEP CHAINE 4 TOUT CEV-PRED PAR CEP-REF-CEV
CEV-CEA CHAINE 4 GUE CEV-ARKIV PAR CEA-REF-CEV
CEV-CON CHAINE 4 T@UT CGNSTITUANT PAR CON-REF-CEV

PNG ae AU CPV rae

DERI

FIN

DATE-PRE MG 10

DESI-PRE MOL 20

PEINIF MEP 10

PEIN MOF 10

CARDINAL -PiKk HINATKE 2 DE 1 A 109

CkP-CREA CHAINE 4 FUUT CEV-ARRKIV PAR CKA-REF-CEP

CEP-REF-CEV KEFPRE UN C-RVENREMENT PAR CE V-CREP

ENVETE 20 CEV-AKKRIV

DEBUT

FIN

DATRE-AKRIV MUL 10

DEST-ARRIV MOP 20

CARDINAL-ARKIV BINATRE 1 DF -£ A 100

CEA-REF-CEP REFEREE UN CEV-PRKED PAR CEP-CFA

CREA-REF-CO NEFEREF UN C-ORJET P4R CENSSATE

CEA-CDR CHAINE 4 PUUT DEC-REEL PAR CDR-REF-CEA

CEA-~KEF-CCL REFERE UNE C-CLASSE PAR CCL-CEA

CEA~REF-CEV REFERE UN C-EVENEMENT PAR CEV-CEA

ENTITE 50 C-DEC

DERUT

FIN

DATE-M@D-COND MOT 10

CUND MOT 10

DESI-DEC MGT 20

CARDINAL-DEC RINAIRE 1 DE 1 A 100

RCD-REF-COP REFERE UNE C-OPERATI@N PAR COP-RCD

RCD-REP-CEV REFEKE UN C-EVENEMENT PAR CEV-RCD

RCD-CDik CHAINE 4 POUT DEC-REEL PAR CDR-REF-RCD

ENTITE 350 DEC-REEL

DEBUT

FIN

DATE-DEC-R MOY 10

DESI-DEC-R MOF 20

CAKDINAL-DEC-R BINAIRE 1 DE 1 A 100

CDR-REF-COE REFERE UNE COP-EXEC PAR COE-CDR
CDOR-REF-CEA REFERE UN CEV-ARRIV PAR CEA-CDR

COR-REF-RCD REFERE UN C-DEC PAR RCD-CDR
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ENTITE 100 CONSFITUANE

DEBUT

ID-CONSf MGT 30

DESI-CONST MOT 20

TYPE-CONST TEXTE 20

FGRMAT-CONST TEXTE 30

CON-REF-CCL REFERE UNE C-CLASSF. PAR CCL-CON

CON-REF-CORB REFEREE UN C-8RJET PAR COR-CON

CON-REF-COP REFERE UNE C-GUPERATI@N PAR COP-CON

CON-REF-CEV REFERE UN C-EVENEMENT PAR CEV-CON

FIN

ENTIFE 100 CONSFITUANT-ID

DEBUL

ID-CONST-ID MOT 30

DESI-CONSf-ID MOT 20

ICI-COF CHAINE 4 POUT COR-RF PAR COF-REF-ICI

ICI-CCF CHAINE 4 TOUT CCL-RF PAR CCF-REF-ICI

FIN

ENTITE 50 C@B-RF

DEBUTaorn4 nat 20
COF-REF-ICI REFERE UN C@NSIITUANT-1D PAR ICI-COF

COF-REF-COB REFERE UN C-ORJET PAR C@B-COF

FIN

EN!HITE 50 CCL-RF

DEBUT ROLEse NWOT 20
CCF-REF-ICI REFERE UN C@NSYTITUANT-ID PAR ICI -CCF

CCF-REF-CCL REFERE UNE C-CLASSE PAR CCL-CCF

FIN

*RBASE

Fig. 93-1 : Structure physique de la métabase
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3.2.2.-La création de la métabase : le sous-module G1

Cette création est effectuée en deux étapes :

- Création de la description associée 4 la structure

statique.

- Création de la description associée 4 la structure

dynamique.

Chacune de ces étapes est réalisée par une question précompilé
Socrate qui prend en compte la description conversationnelle fournie par le

concepteur grace au L.D.S.I. et assure le stockage de cette description dans

la métabase.

3.2.2..1.-Description du systéme de c-classes

Cette étape permet la création des occurrences et la va-

lorisation des caractéristiques des entités suivantes :

- Le c-objet (C-OBJET)

- La c-classe d'objet (C-CLASSE)

~ Leurs constituants (CONSTITUANTS)

Cette création est assurée par la question précompilée

Socrate STRUSTA dont le texte figure en annexe (A1).

Cette question précompilée prend en considération une c-

classe compléte : le concepteur est donc conduit 4 fournir sans interruption

la description de toute une c-classe. En revanche, il pourra fournir les des-



95

3.2.2.2,-Description de la structure dynamique

Cette étape assure la création des occurrences et la

valorisation des caractéristiques des entités suivantes :

- Opérations (C-OPERATION) avec leurs constituants

(CONSTITUANT), leur texte (COP-TEXTE) et leur exécution (COP-EXEC) .

~ Evénements (C-EVENEMENT) avec leurs constituants

(CONSTITUANT) , leurs prédicats (CEV-PRED) et leur arrivée (CEV-ARRIV) .

: - Déclenchement (C-DEC) et déclenchement réel

(DEC-REEL) .

La question précompilée Socrate STRUDYNA, décrite

en annexe (A2) assure cette création, Elle prend en considération au moins un

cycle logique : le concepteur doit donc fournir en bloc la description d'un

cycle. La description des autres cycles d'une structure dynamique peut étre

effectuée 4 des instants différents,

3.2.2.3.-Exemple de description

Tl s'agit de 1'exemple présenté au chapitre 2. Nous

montrons le dialogue correspondant 4 la prise en compte d'une partie de la

structure statique et d'une partie de la structure dynamique.



#G@ STPUSTAT

C-CLASSE C@NerCEREE ;

C+CLASSE 1}

ID-C-CL :NLIC@

DESL-CC :LIGNE-COMMANLE

EATE-CRE-CC :LATE-LICE
CAPEINAL-CO :16

SES C@NstitugntTs net IL-CLES
L AUTPES PELATIGNS SENT ;

C2ENSTITUANT 1

ID-CENET sNLICE

CEST-C@NST :NUMERG-LIG-CenM

TYCE-C@NST :BINATEE €

F@SMAT-C@NST sDE 1 A 1066

“ EN A-T-IL BD AUTRES ? @/N

?N

A-T-ELLE LES CONSTITUANTS

1U-CLES D AUTRES RELATI@NS? @/N

oN

SAN TEENTIFIANT EST-IL COMP@SE ? @/N

ae :

CEMPCEANT NUMEP@: 1

ONPR &

FET [TL CEMPLETEMENT DECRIT ? @/N

oN

C2@MPESANT NUMERG@: 2

INC ES

EST [L C@MPLETEMENT LECRIT ? @/N

7

LES C-@EJETS APPARTENANT A CETTE C-CLASSE SENT:

C-@EJET 1

CATE-ME€C-@B :CATE-LCI

DEST -C@ :LIGNE-C@M-INITLALRNVE

CARTINAL-C@ 3:10

SES CONSTITUANTS NEN ID-CLES

CL AUTRES FPELATIEGNS SENT :

CENSTITUANT 2

TD-C@NST 3: OTE

CEST-C@NST s:QUANTITE-C&M

TYPE-CENST :CECIMAL ¢€ € 2 }

FZOMAT-CENST : DE SC & 9999,99

VY EN #4£-T-IL D &UTRES ? &/N

2¢

C@NSTITUANT .

TD-CeNS sCT-Liv

CESI- are : DATE-LIVPAIS@N
TYPE-C@NST :BINAIRE 3

FEPMAT-C@NST : CTE 010179 A 311299

’ EM A-T-IL EB AUTTES ? @/N

2G

CENRSTITUANT 4

IC-C@NST :PFI¥

DEST -CeNSsT :FRIV-C@nNVENU

TYPE-CONST :;CECIMAL (€€ 2)

FOPMAT-CeNST : CE 0 & 9999,99

V EN £-T-IL EP AUTRES ? €/N

re)

“ A-T-TL CES C@NSTITUANTS

IP-CLES C AUTRES PELATIGNS? G/N

WY
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Y AT IL C AUTPES C-@BJETS DANS

CETTE C-CLASSE ? @/N

7¢

C-€EJET ¢€

CATE-MOC-@2 : DATE-LCA

CEST -C@ sLIGHE-C@M-ACCEPTEE

CAPOINAL-C2 :10

SES C@€NSTITUANTS N@N ID-CLES
PSUTPES FPELATIQNS SENT :

CENSTITUANT §

{C-C@NST :CELAI
CEST -CeONST : DELAI-C@NVENU

TYPE-CENST :BINAIRE ©

FEPMAT-C@NET :CE O A 365
” EN A-T-TL CD AUTFES 7? G/N

OM

“ #&-T-TL CES CGENSTITUANTS °

ID-CLES D AUTPES RELATIONS? @/N
ON

“ & T IL D AUTPES C-€BJETS CANS
CETTE C-CLASSE ? @/N

72

C-@EJET 3

DATE-tiZE-€E : DATE-LCR

CEST-C& :LIGNE-C@M-REFUSEE

CAPDINAL~C2@ 3:10

SES C@NSTITUANTS N@N IL-CLES

E AUTPES PELATICNS S@NT :

CENETITUANT 6

ID-CeNST :LIE2

CEST-C@NST sLIBEL-PEFUS

TYPE-C@NcT 3: TEXTE

F@PMAT-C@NST 3:26

Y EN A-T-IL CD AUTRES ? @/N

7€

CENSTITUANT 7

IC-Cenet :

ECLSt-Censt

TYPE-CONST

F@RMAT-C@NST 3:

v EN A-T-IL CD AUTRES ? @/N

?N

Vv &A-T-TIL CES C@NSTITUANTS

IO-CLES D AUTRES PELATIGNES? @/N

?N

Y AT IL D AUTPES C-@BJETS DANS

CETTE C-CLASSE ? @/N

2€

C-@BJET 4

DATE-M@D-@8 :DATE-LCD

DESI-C@ :LIGNE-C@M-DIFFEREE

CARDINAL-C@ :10

SES C@NSTITUANTS N2N ID-CLES

D AUTRES RELATIONS S@NT 3:

CONSTITUANT 3

TO-C@NST 3 ATE

DESI-C@NST :CUANTITE BDIN\\-CLFFEREE

TYPE-~CENST :LECIMAL ¢6 2)

F2PMAT-C@NST :DE 0 A 9999,99

Y EN A-T-IL C AUTRES ? @/N

2N
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VY A-T-IL DES CENSTITUANTS

ID-CLES CC AUTRES FPELATIGNS? G/N

Ni

“A T IL D AUTRES C-@EJETS CANS

CETTE C-CLASSE ? @/N

7¢

C-@EJET §&

CATE-M@D-@CE : DATE-LCAT

DESI-C@ :LIGNE-C@M-ATTENTE

CAPLINAL-C@ 3:16

SES C@NSTITUANTS N@N ID-CLES

C AUTPES RELATICNS S@NT :

CENSTITUANT 9

ID-C@NST :Li18)]

DEST-C@ONST :sLIBEL-ATTENTE

TYPE-C@ONST : TEXTE

FORMAT-C@NST :20

v EN A-T-IL C AUTPES ? G/N
PAY

Vo A-T-IL DES C@NSTITUANTS

IbsGLEE GL eUTSES. RELATICHS? E+
ON L. ...

# T IL D AUTPES C-G@BJETS Cans

CETTE C-CLASSE ? @/N

2a

C-@RJET 6

DATE-M@D-@B :CATE-LCAL

DECI-C@ :LIGNE-C@M-A-LIVRER

CAPDINAL-C@ 3:10

SES CZENSTITUANTS N@N ID-CLES

CD AUTRES PELATI@NS S@NT :

CENSTITUANT 10

TD-C@NST ;QTEST

DESI-C@NST :

TYDE-C@NST : DECIMAL ¢€6 2 \)

F@RPMAT-C@NST : DE C A 9999,99

Y EN A-T-IL D AUTRES ? @/N

2M

-T-1fL CES C@NSTITUANTS

CLES DC AUTRES RELATI@QNS? @/N

ss 4

MG
3

“A T IL D AUTRES C-@BJETS DANS

CETTE C-CLASSE ? @/N

22

C-@EBJET 7

DATE-M@D-@B : DATE-LCL

DEST-C@ :LIGNE-C@M-LIVREE

CARLCINAL-C@ 3:10

SES C@NSTITUANTS N2N ID-CLES

DAUTSES RELATIGNS SONT ;

CENSTITUANT 11

IC-C@NST :PerDds

CESI-C@NsST : PEt OCS-LIVRAISON

TYFE-C@NST :CECIMAL ¢€& 2)

F@PHMAT-C@ENST :CE 0 A 9999,99

¥ EN A-T-IL C AUTEES ? O/N

2M

Y A-T-TL CES C@NSTITUANTS

ID-CLES C AUTRES RELATIONS? G/N

ON
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“AT IL D AUTRES C-QEJETS DANS

CETTE C-CLASSE ? @/N

2¢

C-€SJET 8

DATE-M@D-@B :LATE-NLC

CESI-CO :NZUVELLE-LIG-C2ZH

APDINAL-C@ :10

SES C@NSTITUANTS N@N ID-CLES

D SUTPES RELATI@NS SZNT :

CENSTITUANT 12

ID-C@NST :DELN

CESI-C@NST :N@UVEAU-LCELAI

TYPE-CENST :BIM\NAIRE 2

F@RMAT-C@NST :DE 0 A 365

Vv EN &-T-IL D AUTRES ? 3/N

2

¥ A-T-IL DES CENSTITUANTS

ID-CLES D AUTRES RELATI@NS? @/N

2M

’ A T IL BD AUTRES C-9BJETS CANS

CETTE C-CLASSE ? @/N

22

C-@EJET 9

DATE-M@D-@B :DATE-LCF

DESI-C@ :LIGNE-C@OM-FACTUREE

CAPDCINAL-CO :10

SES C@NSTITUANTS N@N IE-CLES

D AUTPES RELATI@NS S@NT :

C@NSTITUANT 13

ID-C@NST :TOTHT

DESI-CO@NST :TOTAL-H@RS-TAXES

TYPE-C@NST :CECIMAL C¢€ 2)

FE@RMAT-C@NST :DE 0 A 9999.\,99

~ EN A-T-IL E AUTRES ? @/N

22

C@NSTITUANT 14

ID-C@NST :TVA

DESI-C@NST :TAXE S\\-SUP-VAL-AJd

TYPE-CONST :DECIMAL (6 2)

F@PMAT-C@NST :DE 0 A 9999,99

“ EN A-T-IL D AUTRES ? @/N

22

CENSTITUANT 15

_ID-CUNST :TTC

LESI-C@NST :T@T-TTES-TAXES

TYPE-C@NST : DECIMAL (é 2)

F@RMAT-C@NST :CE G A 9999,99

v EN A-T-IL D AUTRES ? G/N

N

v A-T-1IL DES CANSTITUANTS

ID-CLES ED AUTRES RELATI@NS? G/N

7M

~ A T IL D AUTPES C-@BJETS DANS

CETTE C-CLASSE ? G/N

2N
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lsse sraucyia
ICENTIFLANT-CLE Diy C-GSJET CHANGEANT DS ETaT:
ID-CLASS-n3:

PNLICG

DATE-{10D-°5:

TDATE-NLC

EVE“EMENT CONSTATANT CE CHANGEMENT :

C-EVENEMEMT 4

TD-C-f" ;EN7

DESI-~CE’! :ACC-PRIX-DATE

DATE-CRE-CEY :DaATiv-aPb

CARDIMAL-CEW :16

MAT<CHE' :TC-aPD
LES CONSTITUANTS CE CE C-EVENEMENT SonT :

T)-CONST : EV7
CES l-Or ST oscerye eee cy

TYDE-CONST :BIMAIRE 1

FCRMAT-CCNST :DE 1 aA 106

Vv A-T-IL D'AVTRES COMSTITUANTS 2? CyM

2!

REMNSEIGMNEMEDTS PRCPRES AIX PREDICATS

DE ft. EVENEMENT:

CE’-PRED }

CATE-PRE :DPE7

DESI-PRE :ACC-PRI-DaAT-PRES

PINIT sPINITACPE

PFIN :°F INACOED

CARDINAL=-PRE :10

RENSEIGMEVENTS PRCPRES a L ARRIVJEE

DE L EVEMEMENT:
CETeARMRITV }

DATE-ARRIV :DAE7

DESI-ARRIY :ACC-ORI-DAT-AL\RR17

CARDINAL-APRIY 310

« 2) “1 INDEFINI

LES CPERATIONS DECLENCHEES PAR CET
EVENEMEMNT ScrT:

RENSEIGNEMENTS SUR L CPERATION :
C-CPERATICN 1

ID-C-c? :cPa

DESI-CCP :REVISICN-LC-aTT

CATE-CRE-CCP ;:DATE-REVA

CARDINAL-CCP 3:46

TYPE-CHOP :TYPE-CH-REVA
LES CONSTITNANTS DE CETTE C-CPERATION ScoNT :
CONSTITHWANT 2

ID-CEeMST :0Pa

CESI-CCMST :MUMERO-CPA

TYPE-<CONST :SIMAIQE 1

FCRMAT-CCNST :DE 1 aA 100

V A-T-IL D'alvTPES CONSTITUANTS 2 G/N
OT!

100



RENSELQMENENTS PROPRES Atl TEXTE DE L OPERATION:
CODO-TEXTE 1

DATE-CoT 3: DMA

DESI-CPT :REVeLIZ-COM-TEXTE

TEVTE*CP :TEXTE-RELCAT

CARCIMAL-CPT 3:16

RENSEIGNEMEMTS PRCPRES aA L EXECUTICM

“DE tL. CPERATICN

CCP-EXEC 1

DATE-CPE :DEA

DESIeCPE :REV-LIG-CCM-EXEC

CARDINAL-CPE 3:10

C-(BYET MCDIF IE PAR CETTE C-CPESATIGCN:

ID-CLASS-CB:

eNLICL

DATE-=MCD-(35:

?DATE-LCAL

* 44 XI IMDEFINI

RENSEIGNEMENTS SUR LE DECLENCHEMEMT:

C-DEC 1

CATE-“CD-CCND :DDO7aA

COND :ACPRIDA-DEC-REYLCAT

DESI-DEC :CCM\ND7A

CARDINAL-DEC :10

REMSEIGNEMENTS SUR LE DECLENCHEMENT REEL:

DEC-REEL }

CATE-DEC-R :

DESI-CEC-R :ACPRIGA-SECR-REVLCAT

CARDINAL-=DEC-R :190

Y AT IL D AUTRES CPERATICNS DECLENCHEES PaR

CET EVENEMENT ? G/M

on :

101
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|3.2.3,-Les contréles : le sous-module G2

L'objectif de ces contréles est de s'assurer que la descrip-

tion que le concepteur a fournie est correcte, c'est-d-dire :

- Cohérente

- - Compléte

- Non redondante

L'étude des fonctions que doit assurer un systéne d'aide

a la conception intervenant dans une étape conceptuelle a été réalisée dans

notre équipe par (THI76) ; elle a mis en évidence deux fonctions appelées :

- Fonction de contréle

- Fonction d'intégration

que nous retrouvons ici.

. La fonction CONTROLE correspond 4 la vérification de la

"correction" (en anglais "correctness'') d'une unité décrite. Dans notre cas,

l'unité est la r-description.

. La fonction INTEGRATION correspond 4 la vérification

de la "correction" du nouvel ensemble constitué lorsqu'on ajoute aux unités

déja décrites, la derniére des unités décrite et contrdlée. Dans notre cas,

ce contréle revient 4 vérifier que l'ensemble des r-descriptions obtemu par

TYadjonction d'une nouvelle description ayant déja satisfait la fonction con-

tréle est lui-méme correct, c'est-a-dire non redondant et cohérent.

Tous les contréles sont effectués en conversationnel

au fur et 4 mesure de la description du S.I. fournie par le concepteur. Ils

sont assurés par des macro~ requétes Socrate qui prévoient, en cas de détection

d'erreur d'émettre um message au concepteur et de prendre en compte la cor-

rection.
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emer
3.2,3.1.-La fonction contréle

Une r-description sera déclarée correcte si elle satis-

fait aux trois vérifications suivantes :

- Existence

- Syntaxe

- Cohérence

3.2.3.1.1.-Les contréles d'existence

Réle : Ils consistent 4 vérifier la présence, dans la

r-description, d'une valeur définie pour certains éléments indispensables

A la correction de la description du S.I.

Toutes les valeurs introduites dans une

r-description doivent étre définies 4 l'exception :

. De la condition de déclenchement

(COND) puisque le déclenchement peut €tre inconditionnel.

. Des textes de prédicats : le type de

changement d'état suffit parfois 4 définir sans ambiguité le changement d‘é-

tat.

. Des cardinaux des relations pour les-

quels une valeur implicite est choisie par le systéme.
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3.2.3.1.2. - Les contréles de syntaxe

Réle : Ils servent 4 vérifier qu'une r-description

est syntaxiquement correcte, c'est-a-dire que le format de la réponse fournie

par l'utilisateur est correct, et que sa valeur correspond bien au domaine pré-

vu.

Exemple : Si l'interrogation porte sur le cardinal d'une relation,

la réponse doit 6tre numérique entiére et comprise entre 1 et 100. Toute réponse

telle que :

- 110

- CENT

- 50,5

devra @tre refusée.

De méme sera rejetée une réponse différente de "@" ou

"N" @ une question se terminant par ''? Q/N".

Moyens :

Ces contréles sont, pour une grande part, pris en charge

par le S.G.B.D. Socrate lui-méme, Seul, le contréle des réponses "Q/N' a né-

cessité 1'écriture d'tim macro-requéte : CONT-QUI-NON présentée en Annexe (A 4).

Remarques :

- Le cadrage des réponses peut étre quelconque, c'est-a-dire

que des réponses telles que :

- 1 o4 NCLI

-4IG

seront acceptées.

. Un identifiant plus long que la longueur prévue ne donnera

pas lieu 4 un message d'erreur, mais il sera tronqué ; par exemple, si un iden-

tifiant est déclaré comme MOT 10, une réponse telle que :

- MACHIN-PLUS-DE-DIX sera enregistrée comme :

- MACHIN-PLU
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Exemples:

. erreur de syntaxe sur une réponse 0/N:

vy EM a-T-IL © AUTPES ? @/f

f-T-ELLE DES C@NSTITUANTS
ID-CLES £ AUTRES RELATISNS? 2/N

NEN

VEUILLEZ PETAPER: @ GU N

oN

CON IDENTIFIANT EST-IL C@MPZSE ? @/N

2EUL

CEUILLE? RETAPER: @ @U N

ING

VEUS LE FAITES EXPRESS: J'AEANC@NNE

. erreurs sur une valeur déclarée binaire 1 de 1 4 100:

C-CLASSE C@NSICEREE ;

C-CLASSE 2

ID-C-CL :MACHIN-PLUS-DE-DIX

DESI-CC :

LATE-CRE-CC :231277

CARDINAL-CC :TRENTE

(+ 3 VALEUR N@N NUMERICUE

-PETAPEZ :10

LES C-G@BJETS APPAPTENANT A CETTE C-CLASSE SENT:

C-@BJET 2

DATE-MG@L-CE s:##4## HEF

DESI-C@ 3:

CAPDINAL-CZ : 150

* Sl TRENCATUFE

TETAPEZ 3: 12
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3,2.3.1.3.-Les contréles de cohérence

Ré6le : Ils servent 4 contréler que chaque r-description

est intrinséquement cohérente.

Ce contréle consiste 4 vérifier que chaque

r-description respecte les contraintes imposées par le type auquel elle ap-

partient.

Exemple : Si la r-description que l'utilisateur souhaite

fournir au systéme concerne la c-classe d'objets, il faudra vérifier que cette

r-description comporte exclusivement un identifiant-clé (ID-C-CLASS), une dé-

signation en clair (DESI-CC), une date de création (DATE-CRE-CC) et un car-

dinal (CARDINAL-CC) .

Moyen : Réaliser ce contréle revient 4 contréler que
chaque composant d'une r-description est bien un composant du type de la
r-description considérée, Or, dans le langage que nous avons créé, une
r-description d'un certain type est entrée en une fois et de fagon assistée;
ce contréle est donc assuré au moment de la vérification du type et du format
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3.2.3.2.-La_ fonction intégration

Cette fonction comporte :

- Des contréles sémantiques

- Des contréles d'unicité

3.2.3.2.1.-Contréles sémantiques

Ce sont des contréles sur le vocabulaire qui tentent

de reconnaitre d'éventuels cas de synonymie.

R6le : Ces contréles portent :

1) D'une part sur les relations : ils sont chargés de détec-

ter des relations ayant méme désignation en clair, mais des identifiants-clés

différents.

2) D'autre part, sur les constituants : ils détectent des

constituants ayant méme désignation en clair, mais des désignations abrégées

(identifiants-clés) différentes.

Ces deux cas sont considérés comme des erreurs.

Exemple :

1) Si l'on a déja introduit la relation suivante :

C-CLASSE 1 (NPR@, PRODUIT, ...)

1' introduction de :

C-CLASSE 2 (NPRO@D, PRODUIT, ...)

sera considérée comme une anomalie.
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2) De méme, si le constituant suivant a déja été décrit :

CONST 1 (AD, ADRESSE)

1'introduction de celui-ci sera refusée :

CONST 2 (ADR, ADRESSE)

Moyen _: Deux macro-requétes, présentées en annexe (A4), assurent

ces contréles.

L'une, RECH-SYNO-REL, gére un dictionnaire particulier, en fait

une entité Socrate DICO-REL, dont la structure est la suivante:

00132 ENTITE 100 DICG-REL

00133 DEBUT

00134 ID-REL M@T 10

00135 DES-REL MOT 30

00136 fTYPE-REL MOT 10

000137 FIN

L'autre gére 1'entité CONSTITUANT décrite dans la Métabase.

Elle s'appelle RECH-SYNO-CON,

Exemples:

. synonymie de relations:

C-CLASSE 2

ID-C-CL :MA

DESI-CC :“MACHIN

DATE-CRE-CC :5B

CARDINAL-CC 21

CETTE DESIGMATIC!! A DEJA ETE RENCONTREE

IL S'ASISSAIT BtUN C-CLASSE DONT 1ID-C-CL ETSAIT MACH

vVANLE?-VCUS RECREER CETTE RELATION? O/N

20

C-CLASSE 2

ID-C-CL :MA

DESI-CC :MACHINERIE

DATE-CRE-CC :D

CARDINAL-CC :1



. synonymie de constituants:

IDEMTIFIANT-CLE DU C-CBUJET CHANGEANT OD ETAT:
ID-CLASS=C3:

ONLITA

DATE-}{“CL-CB:

°CATE-LCI 
.

EVENEMEMNT COMSTATANT CE CHANGEMENT ;:
C-DVEMEMES 4

ID-C-Ev 3E75

DESI-CEY s“acHIN

DATE-CRE-CEV

CARDIMAL-CEY

NAT-CHE? 3:

:

:

2
:

LES CONSTITUAMTS DE CE C-EVENEMENT SONT
CCNSTITUAMT 35

ID-CCNST :EvV793

CESI-CCNST sNUMERC-EVIL
TYPE-CONST 3:

FCRMAT=-CCNST

CETTE DESIVIATION A DEJA ETE RENCCNTREE
ELLE CCRRESPCNDAIT all CONSTITJANT Eva
DE LA RELATICH:

C-EVENEMENT Y

ID-Ceev : ET)

DESI-CE 3 AR-LIG-COMIANDE

CATE-CRE-CEY : DATETH-ALC
CARDINAL-CEY : 10

NAT-CHEU : TC-aALc

VEVILLE? RECREER CE CCHSTITUANT
CONSTITUAMNT 35

ID-COMST :

DESI-COMNST :

TYPE-CONST :

FCRMAT-CCNST ;

109
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3,2.3.2.2.-Les contréles d'unicité

R6le : Par construction, le modéle conceptuel conduit 4

un schéma conceptuel of il y a unicité des constituants non identifiants.

Cela signifie qu'un constituant non identifiant ne peut figurer que dans

une_seule relation,

Le réle des contréles d'unicité est de détecter

d'éventuels "doubles".

Exemple : Ainsi, tout schéma conceptuel ot figureraient

les deux relations :

RELI (NCLI, NOM, ADRESSE)

REL2 (NPRO, NOM, PRIX)

est contraire 4 la conceptualisation proposée.

Moyen : La macro-requéte RECH-DOUBLES, décrite en (A4).

réalise ces contréles. Elle utilise le dictionnaire des constituants (CONS-

TITUANTS) .

Remarquons que ces contréles servent 4 la détec-

tion d'éventuels polysémes.



Exemple:

CENSTITUAI! 37

TL-CeusSTt sNLicz

CESI-CeNST ;

TVSE-CENST ¢

FOPMAT-CENST :

CE C@NSTITUANT N'EST pas UNTQUE
LA TEJA ETE RENCONTRE CANS LA PELSTION
o-CLASSE 1

1D-C-CL : NLIC@

DESI-CC : LIGNE-C@MMaNcE
DATE-CFE-CO : DATE-LIC@
CAPLCINAL-CO : 1¢€

ce CENSTITUANT EST PEUT-ETRE IL-CLE C'une AUTRE RELeTi¢enBANS CE CAS, DECLARE7-LE EN TENSS V@uLus
EST-CE LE CAS? B/N
PNEN

VEUVILLE? RETAPER: @ ZU N
mY

VEVILLE? M@CIFIER LE Nom DU CENSTITUANT
CONSTITUANT 27

IL-C@NST :PrIcegs

DESL-CeNst

TYPE-CONST

FERMAT-C@NST 3:

111
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3.2.4,-La_génération de la description de la structure interne

Elle s'effectue 4 partir de la métabase, grace au module

de génération G3 (Fig. 112-1).

Fig. 112-1: Génération de la structure interne du S.I.
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Ce module réalise le mapping décrit entre 1'expression concep-

tuelle, stockée dans la métabase et 1'expression interne Socrate. Il est écrit

au moyen du langage de requétes Socrate qui travaille, en entrée sur la méta-

base et fournit, en sortie du texte en L.D.D. Socrate.

Ce module, en fait une question précompilée Socrate appelée

GENE-STRUCT, est décrit en annexe (A3) et correspond 4 1'algorithme suivant :

Pour chacune des entités de la métabase :

fin

fin

Remarque

Pour chacune des occurrences de cette entité, décrire :

La ligne décrivant 1'entité correspondante du S.I.

ENTITE (cardinal) nom-entité.

Une ligne début :

DEBUT.

n lignes décrivant les caractéristiques (obtenues 4 par-

tir des constituants)

id-const type-const format-const.

n' lignes décrivant des fonctions d'accés de type

CHAINE

nom-chaine CHAINE 4 TOUT nom-entité PAR nom-référe.

n' lignes décrivant des fonctions d'accés de type REFERE

nom-référe REFERE UN nom-entité PAR nom-chaine.

Une ligne fin

FIN.

Les lignes décrivant les fonctions d'accés sont obtenues soit 4

partir des liens de méme type dans la métabase, soit a partir des constituants

identifiants-clés d'autres relations de type c-classe ou c-objet.
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3.3.-La_ création du S.I.

Cette phase correspond 4 la création physique du S.I., c'est-a-

dire au stockage des valeurs en respectant la structuration physique choisie.

Il s'agit en fait, de la création d'une base de données Socrate. Elle est donc

prise en charge par le S.G.B.D.

Nous avons choisi de réaliser cette création en conversationnel :

le systéme guide l'utilisateur en lui demandant les valeurs des éléments de

la structure conceptuelle ; cette assistance est, de plus, doublée d'un con-

tr6le des valeurs entrées (fig.114-1).

LANGAGE DE

CREATION

CREATION

CONTROLE

{

Fig. 114-1 : La création du S.I.
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3.3.1.-La_création

La macro-requéte CREER (nom-entité) déclenche le dialogue

qui permet la valorisation des différentes caractéristiques de l'entité consi-

dérée,

Cette création est dirigée par le systéme dés 1' instant

ou l'utilisateur aura émis le désir de créer une occurrence d'entité. Au cours

de ce dialogue, le systéme se sert de la structure du S.I. pour déterminer

l'ordre dans lequel les entités doivent &tre créées afin que les liens struc-

turels puissent étre correctement établis. I1 guide le concepteur selon cet

ordre.

Réalisation

La macro-requéte CREER est en fait constituée de la commande

Socrate ‘C5 permettant de valoriser, en conversationnel, les caractéristiques de

l'occurrence considérée et d'une requéte permettant la valorisation des "ré-

fére"' de cette occurrence 4 d'autres occurrences dont la nécessaire création

peut &6tre demandée 4 ce moment : on voit apparaitre, 14, une notion de récur-

sivité que, contrairement au prototype développé 4 Grenoble, la version II de

Socrate ne propose pas.

Ainsi, nous nous contentons dans le prototype du S.G.S.1.

de la commande C et d'une démarche 'manuelle'' de valorisation des liens.
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3,3,2.-Le contréle

Les contréles effectués lors de cette création correspondent

a 1'exécution des contraintes d'intégrité définies dans la description du

S.I. : vérification du nombre d'occurrences, du type et du format des va-

leurs des constituants.

Exemple : Il ne peut étre admis d'entrer 20 occurrences de AC-LC-

EXEC si CARDINAL de AC-LC-EXEC a été déclaré valoir 10.

De méme QTE de LIGNE-COM-INIT ne peut pas valoir 110

ou CENT si son type est BINAIRE et son format de 1 4 100.

Réalisation : Ces contréles sont tous effectués par le S.G.B.D.

Socrate.

Exemples-types 2

. valeur en dehors du domaine prévu

00011 ENTITE 20 FACTURATION

00012 DEBUT

00013 OPF BINAIRE 1 DE 1 A 100

00014 DATE-FA BINAIRE 3 DE 000101 A 991231

0001S TYPE-CHFA CBDEE €3_3) CORE SUP MAW)

00016 FACTURATION-FACT CHAINE 4 TOUT FACT-TEXTE PAR FACT-REP-FACTINATI

ON

00017 FIN

00001 :C UNE FACTURATIUON?

FAC TURATIUN 2

WUPF 312

DATE-FA t123NNN7H12A31

PYPE-CHPA a Tgk

1 VALEUR DE LISTE ERRUONEEaie Yo Ss SS ee
a 4RETAPEZ 2CRE



. valeurs non conformes 4 la

00002 ENTITE 20

0G003 DEBUT

00004 NPRO BINAIRE 1 DE 1 A

00005 DATE-PRO BINAIRE 3 DE

00006 LIB TEXTE 30

00007 SEUIL DECIMAL ¢€ 6 2 ) DE

00008 DELAI-LIV BINATRE 2 DE 1

00009 © PR@DUIT~PRYD-PRIX CHAINE
UIT

06040

PRODUIT

100

FIN

PRUDUIT 7

NPR@ 21252

VALEUR NON NUMER IQUE

RETAPEZ 3 i2
DATE-PRO 2760112

LI8 :PPPPPPPPPP

SEUIL tL1l1l1l1tal

VALEUR NUMER IQUE EKRUNEE

2-12

VALEUR NUMER IQUE ERRYNE

334

* 1

OOOSSSENTITE 10 -LIGNE-C

00056:DEBUT

SM-INIT @

OOOOLs?

x ENTITE satuxer &

oo01d!

0

A

4 TOUT PReED-PRIK

déclaration de type

A 991231

aA_9999,99 @
300

PAR

éri i déclarénombre d'occurrences supérieur 4 celui d
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CHAPITRE IV

L'UTILISATION DU S.I.
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Dans ce chapitre, nous montrons que les propositions que nous

venons de faire permettent de construire des systémes d'Information répondant

aux véritables besoins d'information des gestionnaires.

De nombreux exemples viennent illustrer les différentes utili-

sations qui peuvent 6tre faites du S.I., par un gestionnaire désirant con-

naftre 1'organisation qu'il gére.
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4.1.-Comment le S.I. répond aux besoins des gestionnaires

4.1.1. Les besoins en informations des gestionnaires

On peut classer les besoins des gestionnaires en deux ca-

tégories :

~ Ceux qui se référent 4 la connaissance de la structure

de l'organisation et de sa structure de fonctionnement.

~ Ceux qui concernent la connaissance de 1'état présent,

passé ou futur de 1'organisation.

4.1.1.1.-Structure et fonctionnement de 1'organisation

L'organisation est un systéme structuré, c'est-a-dire

un ensemble de constituants interconnectés. Les liaisons y sont complexes et

leur maitrise difficile : il est donc utile que le S.I. apporte au gestionnaire

une vision synthétique et claire de la structure de 1'organisation.
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Le fonctionnement de l'organisation est régi par des lois qui

déterminent la marche quotidienne de 1'organisation.

Dans une organisation importante, ces lois sont nombreuses et

complexes, et il est indispensable que le S.I. puisse renseigner le gestionnai-
re sur l'ensemble de ses lois et leurs conditions d'application : c'est-a-dire

sa structure de fonctionnement. Cette connaissance correspond 4 une yue

statique de l'organisation 4 travers les constituants qui définissent son

état, et 4 une vue dynamique 4 travers les types de changements d'état qui

peuvent se produire, leurs causes et leurs conséquences.

De plus, ni la structure des constituants, ni la structure

de fonctionnement ne sont figées au cours du temps : les lois évoluent sous

l'effet de prises de décision internes de 1'organisation ou sous l'effet de

modifications dans l'environnement : certains constituants disparaissent, d'au-

tres apparaissent, les liens peuvent évoluer. I1 est donc important que le S.1I.

puisse renseigner le gestionnaire sur 1'évolution des lois, c'est-d-dire sur

les différentes structures de fonctionnement et structures de constituants

qu'a connues 1'organisation.

4.1.1.2.-Etat de l'organisation

Les gestionnaires d'une organisation ont besoin :

- D'images de la situation présente de cette organisa-

tion.

- D'images des situations passées. Méme si "l'histoire

ne se reproduit jamais", la connaissance du passé (1'expérience) a toujours

été un instrument essentiel pour la décision.

- D'images des situations passées successives d'un

constituant ou d'un ensemble de constituants de l'organisation : il stagit 1a,

de 1'historique d'un constituant montrant son évolution dans le temps et per-

mettant l'analyse de cette évolution.
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- D'images des situations futures possibles : pour

prendre une décision, il est souvent utile de pouvoir connaftre 4 1'avance

les conséquences des différents choix structurels ou de fonctionnement que

l'on est amené 4 faire.

4.1.2.-Satisfaction des besoins

Tous les besoins que nous avons énoncés dans le paragraphe

précédent peuvent 6tre satisfaits par le systéme d'Information.

4.1.2.1.-Structure et fonctionnement du S.I.

~ La structure de l'organisation est représentée par

la structure de ses objets, c'est-a-dire par le sous-schéma statique ou sys-

téme de c-classes.

Ainsi, par l'interrogation du systéme de c-classes,

il est possible de connaftre les différents c-objets composant une c-classe

ou les constituants d'un c-objet quelconque, ainsi que les liens existant

entre c-classes ou entre c-objets.

Exemple :

Nom Prénom Ca Nom Couleur Prix

0, 0, 03 04
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L' interrogation de cette structure qui peut figurer dans le

S.I. nous pemettrait de savoir que les c-objets 0, et 0, appartiennent a la

c-classe NCLI, que l'objet 0, qui appartient 4 la c-classe NPR@ a deux cons-

tituants qui sont NOM et COULEUR et qu'il existe une relation fonctionnelle

entre la c-classe NCLI et la c-classe NPRQ.

- La structure de fonctionnement de 1'organisation est repré-

sentée par le sous-schéma dynamique,

Le sous-schéma dynamique apporte la connaissance des régles

de fonctionnement du systéme d'information (grace aux c-opérations), des con-

ditions d'application de ces régles (grace aux c-événements) et de leurs con-

séquences sur les constituants de 1'organisation (les c-objets).

Le mode de représentation choisi permet d'expliquer simplement

les relations causales, c'est-d-dire l'ensemble des causes et conséquences

d'un changement d'état.

Exemple :
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L'interrogation de ce cycle dynamique peut nous permettre

de savoir que le changement d'état de l'objet 0, est constaté par 1'événement

Ey qui déclenche sous la condition Cy, 1'opération oP, (dont le texte est :...)

et sous la condition C,, 1'opération OP; (dont le texte est : ...) ; l'opé-

ration OP, modifie le c-objet 0, et 1'opération OP, modifie le c-objet 0,.

4.1.2.2.-Etat du S.I.

Le systéme d'information mémorise les états présents de tous

les c-objets, c-événements et c-opérations, mais il mémorise également tous

les états passés successifs et donc 1'historique de tous les c-objets, c-évé-

nements et c-opérations. Ceci est la conséquence de 1'intégration du paramé-

tre temps dans la modélisation, ce qui a conduit 4 la représentation des c-ob-

jets, c-événements, c-opérations par des relations permanentes.

Exemple : La relation SALARIE-FAM décrivant la situation familiale d'un sala-

rié dont le nombre d'enfants évolue, aura pour occurrences successives :

SALARIE (NSAL,. DATE, NBENF)

@ 101, 110574, 0

@} 101, 111175, 1

® 101, 121276, 3

Les valeurs passées @ et(@ ne sont jamais supprimées, et sont

donc consultables 4 tout moment.

Remargue : on peut noter la prise en compte le 12/12/76 de la naissance de ju-

meaux.

Les relations causales exprimées au niveau de la structure

pemettent, au niveau des occurrences de connaitre les causes et les consé-

quences d'un changement de situation.
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Exemple ;

Soient les relations suivantes de 1'exemple du chapitre 2 :

LIGNE-COM-INIT (NLICP + DATE-LCI, QTE, DTLIV, PRIX)

[7.25 + 10/01/77 25 18/01/75 2,75

8.25 + 10/01/77 (S10 20/01/75 4,05

2
o

ALC-ARRIV (EV1 + DPE] + DABI,\ NLICO+DATE-LCT)

[Eli + 01/01 /74 + 10/01/77] | 7.25 + 10/01/77

AJ-LC-EXEC (OP3 + DM3 + DE3, NLICG+DATE-LCAT)

Let [031 + 01/01/74 + 11/01/79 (7.25 + 11/01/77
&

&
S

LIGNE-COM-ATTENTE (NLIC@ + DATE-LCAT>/DELAT) Yr
~ &

[7.25 + 11/01/77 25 No,

E1-DEC3-REEL (EV1 + DPE1 + DAEI @P3.+ DM3 + DE3)a

E11 + 01/01/74 + 10/01/77) {031 + 01/01/74 + 11/01/77

On peut constater sur cet exemple que l'arrivée de la ligne comman-

de initiale n° 7.25 du 10/01/77 est constatée par 1'événement E11 dont la

date de modification des prédicats est 01/01/74 et la date d'exécution 10/01/77.

Cet événement déclenche 1'opération §31 dont le texte date du 01/01/74 et

dont 1'exécution se produit le 11/01/77. L'opération en question crée l'objet

ligne-commande en attente n° 7.25 + 11/01/77.
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4,.2.-Exemples d'utilisation

4,2.1.-Structure et fonctionnement de 1'organisation

- Structure statique du S.I.

On peut poser des questions exhaustives, par exemple :

- Quels sont tous les c-objets du S.I. ?

- Quelles sont toutes les c-classes du S.I. ?

- Quels sont tous les liens structurels entre

c-Cclasses ?

On peut aussi poser des questions plus sélectives

telles que celles traitées par l'exemple suivant :

- Quels sont les c-objets appartenant 4 la c-classe 'NPRO' ?

NOGOl:1 TEUT CC-C@ DE UNF C-CLASSE AVANT ID-C-CL = '"NPRG'?

C-CEJIET 10

DATE-M@R-€E : DATE-PES

DES1-C@ + PR@DUIT-EN-ST@CK

CARLINAL-C@ : 10

C-@EJET 11

DATE-M@L-@B : DATE-PER

DESI-C@ : PR@L-DEM-REAPPROV

CARDINAL-C@ +: 16

C-@EJET 12

DPTE-MO@D-@B : DATE-REA

DESI-C@ : FROD-REAPFREV

CARDINAL-C¥ : 10,

C-@BJET 13

DATE-HGD-@5 : DATE-PRIX

DESI-C@ : PRI¥-DU-PREDUIT

CARDINAL-CS : 16
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- Quels sont les constituants du c-objet 'LIGNE-COM-FACTUREE' ?

OOOO: L TeUT C@h-C@N DE UN C-@BJELT AYANT LESI-CO = "LIGHE-CBit-FACTUREE' ?

CENSTITUANT 13

IR-CG@NET : TEeTHT

T- BEST +CENESTH 2- POTASH ERS Pak ©

TVPE-C@NST 3: DECIMAL Cé 2)

F@PMAT-C@NST : DE O A 9999,99

CONSTITUSANT 14

ID-C@NST : TVA

PEST-C@NST +: TAYE-SUR-VAL-AJ

TYPE-C@NST : DECIMAL CE 2)

FPRNAT-CONST : DE G A 9999,99

C@NSTITUANT 15

ID-C@NST : TTC

DESI-C@NST : TOT-TTES-TAXES

TYPE-C@NST : DECIHAL (6 2)

FERMAT-C@NST : DE CG A 9999,99

« Quels sont les constituants de la c-classe 'LIGNE-COMMANDE!

qui sont id-clés d'autres relations et quel est le réle de la relation

fonctionnelle ainsi déterminée ?

00001: P@UR T@UT CCL-CCF *%1 CE UNE C-CLASSE AYANT TD-C-CL = 'NLICG'

N600e:1l R@LE2 DE X)

OGGO32:1T CCF-REF-ICI DE X1 FIN?

P@LE® +: C@MPESITIGCN

CONSTITUANT-ID 1

ID-C@NST-ID : NPRO

DESTI-C@NST-ID : .--

ROLE? :; C@MPS@SITIEN

C@ENSTITUANT-1D 2

IE-CGONST-ID +: NC@

DESI-C@NST-IL : «e-
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~ Structure dynamique du S.I.

Des questions exhaustives peuvent également étre

+ Quelles sont toutes les c-opérations du S.I. ?

- Quels sont tous les c-événements du S.I. ?

De méme, on peut envisager des questions plus sé-

lectives :

- Quels sont les types d'opérations déclenchéesype pe
par un type d'événement donné ? (Fig.127-1 )

(Fig. 127-1)

OOOO: PEUR T@UT CLV-RCD Xl DE UN C-EVENEMLNT AYANT ID-C-EV
GO008:= "EVI T RCD-REF-COP FIN?

C-GPERATIOGN 1

ID-C-¢P : ope

DESI-C@P : ACCEPTATIZN-L1G-Ccom

DATE-CRE-C@P : DATE-LC

CAPDINAL-Cer : 10

TYPE-CH@P + TYPE-CH-LC

C-@PERATIEN 2

ID-C-@P + @P3

DESI-C@P : AJGURNEMENT-LICe
DATE-CPRE-C@P : DATE-ALC

CARDINAL-C@P : 10

TYPE-CH@P : TYPE-CH-AL

C-@PERATIGN 3

ID-C-@P : Opa

DESI-C9P : REFUS-LIG-COoM
| DATE-CRE-C@P : DATE-RLC

CARDINAL-CUP : 10

TYPE-CH@P : TYPE-CH-PL
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- Quels sont tous les types d'événements possibles sur un

c-objet donné ? (Fig. 128-1)

(Fig. 128-1 )

AOpeee TOUT C@NSTATE DE UN C-8BIET AYANT TL-O002:= "NLICE' FE } “-MBD-GB = "Dp c

CEV-pntTt <4 @' ET DATE-MBE GE = DATE-~LCE'?

DATE-ARRIV ; CAE!
DESTI-ARRIV : AP-LIG-C@-aRRIV
CARDINAL-ARFIV ; 10

CEV-ARRIV 4

DPATE-ARRIV

DEST-#APRIV : 2...
CARLCINAL-ARRLIV :* ees

C-CL LE C@-RFNEF-c¢

- Quels sont toutes les c-opérations qui modifient un c-objet

donné ? (Fig. 128-2)

(Fig. 128-2)

200013, TeUT M@DIFIE DE UN C-GEJET AVANT 1D-C-CL LE CO-FEF-CO = 'NLICEe®*
SC002:ET DATE-M@L-GB = "DATE-3\LCAL'?
SEP-EYEC 4

DATE-@PE : DES

DESI-€PE : LIVR-LIC@-~EXEC

CARDINAL-@PE : 10

CUUP-EXYEC 6

DATE-@PE : DEA

DESI-@PE : REVIS-LIC@-EXEC

CARDINAL-@PF : 10
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4.2,.2,-Connaissance de 1'état de 1'organisation

Ctest a partir des occurrences suivantes de certaines relations

du probléme de gestion commerciale que nous donnons des exemples sur:

- L'état du S.I.

- L'historique des é6tats du S.1.

- L'évolution dans le temps du S.I.

PRODUIT ( NPRO , DATE-PRO , SEUIL » DELAI-LIV )

1 75 01 20 10 15
2 77 0S 20 10 15
3 75 01 10 10 20
5 77 05 05 10 30

20 76 01 O01 10 15

PROD-PRIX ( NPRO , DATE~PRI , PRIX )

1 77 01 30 35
2 77 O1 24 4
1 78 02 25 38

20 76 01 30 ~=100
20 77 01 30 = 120
5 76 04 31 99

20 78 01 30 = =128
20 79 02 30 =123

FACTURATION ( NOPF , DATE-FA , TYPE-CH-FA )

40 7901 20 CRE

FACT-TEXTE ( NOPF , DMF , ‘TEXTE-FACT )

40 77 01 20 TOT = THE + TVA
40 78 01 20 TOT = THT + 2 x TVA,
40 7901 20 TOT = THT + 2x TVA

RUPT-STOCK ( NEV4 , DATEV-RSTOCK , TYPE-RSTOCK )

10 77 01 20 MAJ

RUPT-PRED ( NEV4 , DPE4 =, PINITRUPT , PFINRUPT )

10 77 01 20 . STOCK SEUIL
19 78 01 20 . STOCK SEUIL / 2
10 +79 01 20 . STOCK SEUIL x 2
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. 4.2.2.1.-Connaissance de 1'état du S.I.

Cette connaissance est acquise par l'interrogation du S.I.

sur les valeurs passés ou présentes de ses différents composants : objets,

opérations et événements.

Exemples ;

1) Situation actuelle de l'organisation :

- Sur les objets :

o - Quel est le prix du produit "20" ?

OOOU1tPOUR TOUT PRUDULT x4 aYANWE Been = 20

O0002=M Y4 = 991231

QO0O32PBVUR TOUT PKWDUIT-PROD-PRIX ¥}

OOOO4SRECH-DATE CL9ONDIP » DATE-PRTD

GOOOSEFIN I x2 FIN?

PRUD-PRIX 9

DATE-PRI : 790230

Ria: 123,00

A: Quels sont les produits vendus entre 10" et 100° ?

UVOOULSPOUR TuUUT PRoDYIT x4

Hod002 th YA = 991231

QOOO3 POUR TOUT PRUDUTTP-PRitbePRIK x4

OOOO 42RECH-DATE ¢€790521 5. DATE-PRE)

NOVd5S:F TiN

GOOO0O6:51 PRIX DE x2 > 10 ET PRIX DE Y2 <= 190 AlLieS FT xp

YVOOO/SsrFIN FIN ?

PRUD-PRIX 4

DATE-PRI : 7&0225

PRIX ¢ 38,09

PRUD-PREX 7

DATE-PRI 3s 760431

PRIx : 99,00
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. elle est la régle de calc le L'opération OPF= 1 ?
y 11 la régle d icul de L'opé i OPF

00001 POUR TuUTE FACTURATIUN x4 AYAWT GPR oyGOO02 Y4 = 99423, 
:0U003 PUUR TuUTE FAC Tues TIGN-FACT x]

UDOO04 KECH-DATE (790312 5 Dek)
C000 4*END

, HOOOL 3?

FACT-TEATE 3

DMF : 790120

FEXTE-FOCT 3 Tut = THE + 2 4% TyA ke 2

- Sur les événements :

t - Quels sont les prédicats qui définissent 1'événement
EV4=10 ?

00001 sPGUR TOUTE RUPT-SPBCK X4 AYANT

00002 :TM

00003 3P BUR

OOD04:RECH-DATE

OO000D:FIN I xe

Y4 = 991231

TOUTE RUPT-RUPT-PRED xi

(790512 5 DPE4)

FIN?

RUPT-PRED 3

DPE4 2:

PINITRUPT 3:

PFINRUPT 2:

790120

STOCK <= 2 * SKUIL

2) Situation passée de 1'organisation :

EV4 = 19

Les mémes questions peuvent @tre posées 4 1'imparfait.



908001 POTR TOUT PROLMIIT ¥4 AVANT HPRO = <

NUQ02 INIT

GH003 POUR TENT PRODUIT-PRCL-PRIX Xi

QO00A RECH-baTE (780120 4, LATE-PRID

QUu005S FIM

N00045 1 ve

00007 FIM

PRED-PRIX 4

DATE=P21 + 770130

PPIY +: 120,00

O9O0OL PCR TOUT PRODUIT x4

00902 INIT

06003 Prin Tout PRODUIT-PROD-PRIX x4
00004 RECH-DATE (770120 , DATE-PRI)
00005 FI

90005 SI PRIX DE v2 > 10 ET PRIX DE Xe «<=
00007 1 x%e2

OCO08S Fin rin

FIN DE FICHIER

*xEND

OG0UL:?

PROD-PRNIX 7

DATE=-PRI : 750431

PRIX : 99,00

PROD-PRIK 5

DATE-PRI : 756130

PRIX : 100,06

00004 RECH-DATE (780120 5s DMF)

0000 4*END

OO001:?

FACT-TEATE 2

DMF s 780120

TEXTE-FACT : FOF = THT + 2 * Tya

100 ALORS

132
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Les requétes permettant d'interroger le S.I. sur ses états, présents

ou passés, se présentent toutes sous la forme suivante :

QUGOLSPCUR TOUT nom-classe xa {scant cond}
90008. IMIT

OUHOS:P CHR TET nom—chatine a

NOOO4A?RECH-DATE ¢ date-considérée, DATE-NOM-CHAINE)
OCCkS:F 1M

90993:%S51 eond2

QO007 ¢ FAL ORS) 1 caractéristique de}Xx2

00603: Fin}

HOO09 re 1h

Navec nom-classe = nom de la classe d'objet, d'opération ou d'événement

considérée

avec nom-chatne = nom de la chaine cette classe au constituant considé-

ou RECH-DATE est une macro-requéte de comparaison de dates

et INIT permet 1'initialisation d'une variable pemmettant la

recherche de 1'écart minimal entre date-considérée et date-nom-chaine.

Avec une possibilité d'accés aux noms de chaine-référe ( i.e. en
relation avec la Métabase et grace aux macros NOM-CH et NOM-PT), cette in-

terrogation peut s'exprimer par une macro-requéte dont le modéle d'appel est :

VALEUR-A-LA-DATE-DU' date-considénée DE canactéristique DES constituants

f eond! / cond2 /



134

4.2.2.2.-Connaissance de l'historique de 1'organisation

C'est la connaissance de tous les états successifs dans le
temps d'un composant du S.1I.

Exemples :

~ Historique de 1'état d'un objet

Nombreux sont les exemples d'utilisation de tels histori-
ques ; citons :

~ La nécessité de connaitre tous les états successifs
d'un employé pour effectuer la reconstitution de sa carriére.

- Lthistorique d'une commande traitée dans 1'entre-
prise pour satisfaire 1a demande d'un client.

- L'évolution du prix d'un produit sur une période
pour faire une évaluation de la hausse du coft de production,

Nous traitons ce dernier cas pour le produit.

OOBOLsPOUR TUUT PRODUIT x2 AYANT PRE = 20

GO0O22PGUK TOUT PRUDUIT-PRUD-PRIX KI AYANT patE-PRIT > 75012
0000321 PRIX FIN FIN? ou 00003 I Xi FIiw iw .

QO003 END

PRIX s 100300 OOLvO1:?

PRIX s 120,00 PROD-PKIK 5D
PRIX 2: 126,00 DATE-PKI : 760130
PRIA 2 123,00 PKIX : 100500

PROD-PRIX 6

DATE-PRI oo: 770130

PRIX 3 120,00

PRGD-PRIXx &

DATE-PRI s: 760130

Prtx s 128,00

PROD-PRIX 9

DATE-PKI 3 790230

PKIX 3 123,500
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- Historique de 1'état d'une opération

- Quelle est 1l'évolution de la régle de calcul de la

facturation ?

YOUU] tP OUR FOUTE FACTURATIUN £4 AYANT GeEF = |
00002 sPuUK TOUTE FACTURATION=FOCE Xt AYANT DMF > 7eN121
0900331 x1 FIN FIN? .
FACT-TEXTE 3

FACT-TEXTE 1

DMF 3 4770129

TEATE-FACT 3 TOT

FACT-TEXTE 2

DMF 3s 780120

TEATE-FACT =: TOT

FACT-TEXTE 3

DMF 3: 790420

TEXTE-FACT 3 TOT

THI + FVA

U THT + 2 * TVA

SHE + 2 & TVA 2k PB

- Historique de 1'état d'un événement

- Quelles ont été les conditions successives de

rupture de stock ?

VOOULIP OUR TOUTE RUPT-STUCK X4 AYANT EV4 = 10

O0002:PUUR TOUTE RUPT-KkUPT-PRED x1 AYANT DPF 4 > 73.11,2

0000321 PFINRUPT FIN FIN? —_——

PFINRUPT = STOCK <= SEUIL

PFINRUPT + STOCK <= SEUIL 7 2

PFINRUPT : STUCK <= 2 & SEUIL
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Les requétes permettant d'interroger le S.I. sur 1'historique

de l'un de ses 'constituants', ont la forme suivante :

OOCOr:PCUR TCUT nom-classe 44 sYAnT

00802 :PCHR TOUT nom-chatine X)o AYANT

00003:1 caractértstique

O00C4as Fil) FIM

600005:

HO004sEUD

nom-ckasse et nom-chaine ont les mémes significations que dans

le cas précSdent.

Cette interrogation peut aussi s'exprimer sous la forme d'une

macro-requéte dont le texte est le précédent et dont le modéle d'appel

est le suivant :

HISTORIQUE-DE Canactértstique DE nom-chaine DE nom-classe

AYANT cond A-PARTIR-DUdate

A la condition d'avoir une macro permettant de retrouver la

‘classe' 4 partir du 'constituant' ( i.e. d'accéder aux noms de chaine-

référe ), cette macro pourrait se simplifier :

HISTORIQUE-DE catactéristiqueDE nom-constituant / cond /

A-~PARTIRDUdate - ~
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4.2,.2,3,-Reconstitution du film d'une situation par 1'énoncé

de ses causes:et de ses conséquences

- Pour satisfaire un client qui ne comprend pas pourquoi

on n'a pas livré complétement la commande envoyée le 10/01/79, on peut recons-

tituer les états successifs de cette commande.

OOOOL?: 1 TYUTE COMMANDE AYANT NCG = 1?

CEMMANDE 1

NCG ¢: 1

DATE-CO : 790129

00001 :s1 TOUTE LIGNE-COM-INIT?\ SYANT NOO=1?

LIGNE-CwUM-INIT 1

NCO 3 1

NPRU t 15

DATE-LCI =: 790121

OTE 3: 25,00

DFLIv : 790131

PRIX 3: 25,00

LIGNE-COM-INIT 2

NCO : 1

NPRY 3 18

DATE-LCI +: 79012!

QTE : 3220

DTLIV 3: 790131

PRIX : 104,00

LIGNE-COM-INIT 3

NC@ 3: 1

NPRW 2: 21

DATE-LCI s 790121

OTE +: 14200

DILIV =: 790131

PRIX : 2289

° la commande est arrivée dans 1'entreprise le 20/01/79 et-chacune des 3 lignes
de la commande a été considérée le 21/01/79.

Oo00012:1 Thur LIGNE-COM-ACCEPTEE AYANT NCM=1?

LIGNE-CUM-ACCEPTEE 1

NCO : 2

NPRO $s LS

DATE-LCA 3: 790122

DELAI «: 9

° Ja commande du produit 15 a &té acceptée le 22/01/79.
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N0001 21 TOUTE LIGNE-COM-ATTENSE AYANT NUU=l?
LIGNE-COM-ATTENTE 1

NOW 3 1

NPR 3 18

DATE-LCAT $s: 790122

LIB) : DELAISPRIX

° la commande du produit 18 a été mise en attente pour accord sur le délai
et le prix, le 22/01/79.

00001z1 TWUTE LIGNE-COM-REFUSER AYANT NCG=1 2
LIGNe-CUM-REFUSEE 1

NCO 3: 1

NPR 3 21

DATE-LCOR : 790122

LIB2 2: PRODUIT INC ONNG

° la commande du produit 21 a été refusée le 22/01/79 car le produit demandé
est inconnu,

O000Ll:1T TOUTE LIGNE-CamM-4-Liy AYNTNNANT NCU=1 ?
LIGNE-CUM-A-LIV 1

NCU 2 1

NPRU 3 15

DATE-LCAL : 790123

QTST 3: 250

LIGNE-Cur-A-LIV 2

NCO 3s 1

NPRO 3: 18

DATE-LCAL +: 790128
QTST =: 300

° le produit 15 est passé dans 1'état 'a livrer' le 23/01/79. Le produit 18
l'a fait le 28/01/79. .

0000131 OTN\NT@UTE NOUV-LIG-C&M AYANT NC G=1 ?
NOUV-LIG-CUM 1

NCU : 1

NPRO 3 18

DATE-NCL os 790127

DELN : 790215

PRIAN * 100,00

un accord sur le prix et le délai été intervenu le 27/01/79, en ce qui

concerne le produit 18
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OOGU1 ET BNTOUTE LIGNE-CUMM\-LIV AYaNT “\icoel?
LIGNE-COM-LIV 1

NCU 2 1

WPRU $ 25

DATE-LOL + 790124

POUIDS + 15300

LIGNE-COM-LIV 2

NCO 31

NPRU : 18

DATE-LCL ¢ 790130

PUIDS + 30,00

° le produit 15 a été livré le 24/01/79 et le produit 18, le 30/01/79.

Q000121 THUTE LIGNE-CUuM-FAaCT AYANT NEU=1 ?

LIGNE-CUM-FACT 1

NCU 3 1

NPRUW 3 15

DATE-LOF : 790125

TOTHT : 234,77

TVA 3: 19,56

TTC 3 254,33

LIGNE-COM-FACT 2

NCO 3 1

NPRO 3: 18

DATE-LCF : 790202

TUTHT + 100390

TVA 3: 17560

Tre 3 117,60

° le produit 15 a été facturé le 25/01/79 et le produit 18, le 02/02/79.

r iS 5 7 A =1?
QOOO001s1 TOUTE COMMANDE-FACR\TURER 4 YANT NOO=1
CUMMANDE-FACTUREE 1

NCU 3 1

pATE-FACT ¢ 790209

Tut 3: 334577

MIVA : 37211

THT s 371,93

° la facture a été envoyée le 05/02/79.



CONCLUSION
————————
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Le Systéme d'Information est un ensemble plus complexe qu'une

Base de Données. C'est pourquoi il est nécessaire de développer des outils

qui permettent 4 la fois une gestion automatisée du S.I. et une utilisation

par des non-informaticiens. C'est dans cette optique que nous avons réalisé

ce travail.

Cependant, il faut convenir que ce n'est 14 qu'un point de

départ :

- En effet, le choix du noyau que constitue le S.G.B.D.

Socrate a permis de construire une solution rapidement et A un cofit relative-

ment faible. Cette solution a montré la faisabilité des S.I. proposés par notre

équipe, a fait comprendre le fonctionnement d'un S.G.S.I., et a permis d'éva-

luer les moyens nécessaires 4 la réalisation d'un tel outil.

- En revanche, si l'on envisageait une exploitation systé-

matique du S.G.S.I., il conviendrait de faire un bilan économique de son uti-

lisation : au cas ot ce bilan se révélerait négatif, il faudrait envisager un

autre choix d'implémentation physique et se rapprocher des propositions faites

autour des systémes relationnels.
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Enfin, pour disposer d'un prototype complet, il est néces-

saire de lui adjoindre la fonction gestion de la dynamique, c'est-a-dire de

définir et de réaliser les mécanismes qui permettent de provoquer 1'exécution

des opérations lorsque les événements réels se sont produits, et de contréler

leur synchronisation,

Ces différents points sont en cours d'étude ou de réali-

sation dans 1'équipe.





A 1. STRUSTAT

OOBOl*k1,4 1
e000}

on0ne2

90003

o0004

00005

9006

00007

90 OOF

00069

00010

eon)

ono01e

NOO13

00014

coois

OO01E

00017

00018

H0019

00020

00621

00022

o0ne3

00024

o00es

00026

00527

CO02R

00029

GO030

00031

00032

gon33

00034

00035

cOO26

00037

00036

CB039

06040

60041

coo 4e

00043

q0044

cooas

COO 46

00047

000 48

000 49

00050

ooo0st

00052

/* C-CLASSE */

FAIRE T 'C-CLASSE C@NSIDEREE :'

C UNE C-CLASSE “1

/* CENSTITUANTS N@N I1D-CLES «7

I "SES C@NSTITUANTS N@M IG-CLES*

T '"D AUTPES PELATIONS SENT 3°

FAIRE C UN CONSTITUANT xe

M C@N-REF-CCL DE ¥2 = xX]

I '"Y EN A-T-1IL D AUTRES ? G/N!
MZ7l= iu

M7] = EXT

SI 71 = '@* AL@RS REFAIRE FIN

FIN

/* C@ENSTITUANTS ID-CLES x«/

I '#-T-ELLE DES C&ENSTITUANTS'

TI '2TD-CLES D AUTRES RELATIGNS ? @/N'

Mo 71 = U

Mo 7) = EXT

SI 71 = *'@* AL@RS

FAIRE C UN CONSTITUANT-ID xe

C UN CCL-RF *¥S8

M CCF-REF-ICI DE X& = X28

M CCF-REF-CCL CE X8 = 1

I ‘Y EN A-T-IL DBD AUTRES ? @/N'

M21 = U

M 71 = EXT

ST 71 = '@' AL@RS REFAIRE FIN FIN

FIN

7* COMPAESITIEN */

T 'S@N IDENTIFIANT EST-1L COMPYSE ? O/N'

M71 = U

M 71 = EXT

SI 71 = '€' AL@RS M Y1 = 1

FAIRE I 'C@OMPOSANT NUMER@:' I Y1

Mo 71 = U

Z1 = EXT

UN C@NSTITUANT-ID xX2

ID-C@NST-IL DE x2 = 21

UN CCL-RF X8

P@LE® DE ¥& = 'CEMP@SITICN'

M CCF-REF-ICI DE X8 = X@

M CCF-REF-CCL DE ¥& = ¥1

T° EST IL C@MPLETEMENT DECRIT ? @/N'

M71 =U

SOB OR
M71 = EXT

St Z!} = 'N' AL@RS M Y1 = Y1 + 1 REFAIRE FIN

FIN FIN

/* C-@BJETS */

I "LES C-@BJETS APPAPRTENANT A CETTE C-CLASSE S@NT:’

FAIRE

C UN C-@BJET X3

M CO-REF-CC DE *3 = X!
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A 2 : STRUDYNA
*F/STRUDYNAS

OOOO *e1i.5 Lt

ooood!t 7* GC-USJET CUNSTATE */7
00002 FATRE

00003 IT "IDENTIFIANT-CLE DU C-¥UBUET CHANGEANT D ETAT?!
00004 RECH- OB

00005 7* GC~EVENEMENT CONSTATANT */
00006 I “EVENEMENT CGNSTATANT CE CHANGEMENT :°
00007 C UN C-EVENEMENT x9

00008 I "LES CONSTITUANTS DE CE C-EVENEMENT SONT 3’
00009 FAIRE C UN COENSTITUANT x2

OOOIO M CUN-REF-CEV DE xe = x9

OO0011 AUT-CUNST

00012 7* PREDICATS x*/

00013 1 ‘RENSEIGNEMENTS PROPRES AUX PREDICATS! I ' DE L EVENEMENTs°
00014 C UN CEV-PRED x3

OO00IS M CEP-REF-CEV DE x3 = xg

00016 7* ARRIVEE »*/

00017 IT "RENSEIGNEMENTS PROPRES A L ARRIVEE’ T' DE L EVENEMENT:!
OOOI8 © UN CEV-ARRIV x4

00019 M CEA-REF-CEP DE x4 = x3

00020 M CEA-REF-CO DE x4 = x]

00021 /* C-OPERATI@NS DECLENCHEES ¥*/
00022 I ‘LES OPERATIONS DECLENCHEES PAR CET’ IT * EVENEMENT SuNT:*
00023 FAIRE

00024 I *RENSEIGNEMENTS SUR L OPERATION :°
00025 C UNE C-9PERATIGN x10

00026 I "LES CONSTITUANTS DE CETTE C-OPERATION SUNT 3'
00027 FAIRE C UN CUNSTITUANT x2

00028 M CYON-REF-COP DE x2 = x10 AUT-CUNST
00029 7* TEXTE */

00030 I *RENSEIGNEMENTS PROPRES AU TEXTE DE L OPERATITON:*
00031 C UN CUP-TEXTE x5

00032 M CBUT-REF-CUP DE x5 = x10 ‘
00033 “* EXECUTION #*/

00034 I 'RENSEIGNEMENTS PROPRES AL EXECUTION' IT "DE L OPERATION!
00035 C UN CUP-EXEC x6

00036 M COE-REF-CUP DE x6 = x10

00037 M C¥E-REF-COT DE x6 = x5

00038 7* C-@BJET MODIFIE «7
00039 I 'C-OBJET MODIFIE PAR CETTE C-BPERATION:'
00040 RECH-@8B

00041 SI Z9 = '®O' ALORS M CKUE-REF-CCL pE X6 = X2 SINGN
00042 M CUE-REF-CG Di X6 = x]

00043 FIN

00044 7* DECLENCHEMENT */
00045 I *RENSEIGNEMENTS SUR LE DECLENCHEMENT:*
00046 C UN C-DEC x7

00047 M RCD-REF-CUP DE x7 = x10

00048 M RCD-REF-CEV DE X7 = x9

00049 7* DECLENCHEMENT REEL +7

00050 I '"RENSEIGNEMENTS SUR LE DECLENCHEMENT REEL? ?#
00051 C UN DEC~-REEL xs

00052 M CDR-REF-COE DE x& = x6

00053 M CDR-REF-CEA DE xX& = x4

: 00054 M CDR-REF-RCD DE X8& = x7

00055 I 'y A T IL D AUTRES GPERAT IONS DECLENCHEES PAR®*
00056 I'CET EVENEMENT ? @/N?®

OO00S7 M ZI = U

00058 M Zi = EXT

000359 CONT-GUI-NON

00060 FIN FIN

FIN DE FICHIER



CnoOS3 /* C@NSTITUANTS N@N ID-CLES «*,/

COOS4 I *SES C@NSTITUANTS N@N ID-CLES’

60055 1 'D AUTRES RELATIGNS S@NT :'

COOSé FAIRE

COO57 C UN CONSTITUANT Ye M CON-REF-COB DE X2@ = X3

coOOSs I 'Y EN A-T-IL D AUTRES ? G/N'

CO0S9 M 71 = U

COOEO M 71 = EXT

C0061 SI Z! = '@' AL@RS REFAIRE FIN

OOGE2 FIN

00063 /* CENSTITUANTS IL-CLES */

00064 I *A-T-IL DES C@ONSTITUANTS'

Googés 1 *ID-CLES 0D AUTRES RELATIONS ? @6/N'

nNnOGC66 M 71 = U

JOO67 M Z1 = EXT

ocgés SI 71 = '6' AL@RS

OOO0EO FAIRE C UN CONETITUANT-ID Xe

00070 C UN C@B-RF X&

C0071 M C@F-REF-ICI DE NS8= Xe

OG072 M C@€F-REF-CG6B LE X& = X3

COO73 1 'Y EN A-T-IL D ALTRES ? O/N'

C6074 M 71 = U

oo075 M 71 = EXT

0co076 Si 71 = '@*' AL@RS REFAIPE FIN FIN

OOo ZZ RI.

*F /AUT-CONSTSs

ON00OL*1.5 VL

00001 :EXP

00002 IT 'Y A-T-1L b'*auTRES CONSTITHUANTS 2? aynt

00003 M 71) = 1

OO0004 M 71 = EXT

90005 CONT-OUL-NON FIN

Fir DE FICHIER

*xF /RECH=-CB/

oocol

00001

oo002

00003

00004

o0b05

00006

O0007

0000%

00009

Q0010

oo0or!

*1l,b6 L

: EXP

I’? ID-CLASS-(5:'

M 71 = 13

Mo o7) = EXT 4 ME = UNE C-CLASSE AYANT 1L-C-ClL =

1 'DATE-MCb-0b:'

4m 7 =

M72 = EXT

S172 = U

ALORS M 79 = 'C° SINCN M Z9 = 'N!

mM ¥)o = UM C-CBJET AYAMT DATL-"NGD-~-OL = Ze ET CG-

PF It)

Za

ul ~*~ teREF-CU

146



147

A 3 : GENE-STRUCT

Nous nous contentons de présenter dans cette annaxe que le programme

de génération concernant les c-classes avec ses utilitaires.

FPICHIER CUURANT +: GEN-STRUC-CU

OOOULA » 5 L

QOOOL EAP

00602 7* CREATION D&S C-CLASSES 4/

00003 PWUR TOUTE C-CLASSi= X7

00004 CARDI CCARDIWAL-CC , DESI-CO)

00005 POUR TOUT CCL-CUN K& DE XT

00006 LIG-CONST

OO0O0GT FIN

00008 POUR TOUT CC-CO KSB DE x7

OO0O00¥8 DESC-CHAINE CDESI-CC » DESI-C¥Y)

90010 FIN

00011 POUR TUUT COL-CyvE K&8 DE x7

00012 IDESC-CHAINE <(DESI-CC 5s DESI-PE)

90013 IF IN

00014 POUR TOUT CCL-CEA XS DE x’¥

00015 DESC-CHAINE CDESI-CC » DESI-ARRIV)

00016 FIN

OU0O17 PUUR TOUT CCL-CCF X9 DE X7

00018 M X& = UNE C-CLASSE AYAWE ID-C-CL = ID-CONST-ID

00019 DE CCF-REF-ICIT DE x9

00020 DESC-REFERE (CDESI-CC » DESI-CU)

00021 FIN

00022 M X10 = UN CUNSTITUANT-ID AYANT ID-CuNST-ID = ID-C-CL DE x7

00023 P@UR T®UT ICI-CCF x9 DE x10

00024 M X& = CCF-REF-CCL DE x9

00025 |)DESC-REFERE CDESI-CC . DESI-CC)

00026; FIN FIN

FIN DE FICHIER

*F /DESC-REFERE/

00001*1,5 L

00001 Ks,2)
00002 sExXP

90003 M 7] 21 EE XT
NC004 M ze 22 E x8

09005 NOM-PT ¢Z1 » 72)

00006 M NUMPTEUR DE x4 = NPT DE yz

O000Q7 M ENTITE-PT DE x4 = 2:2: DE xs
00008 NOM-CH (22 5 71)

00009 M NUMCHAINE DE X4 = NCH DE Ya
00010 M REF DE x4 = ‘REFEREE UNE®*
00011 PPAR DE x4 = ‘PAR?

OOOT2 ECRIRE x4

eo 66 OG

00013 M X4 =U
FIN DE! FICHIER
*IND



*F /DESC+-CHAIMES

OOOO1*1, 1.

00001 tat)

00002 sEXP

00003 M 7! = :1: DE X7

00004 M 72 = :2: DE X%

C0005 NOM-CHC 71 5, 72 9

00006 M NOMCHAINE DE X5

CO007 M ENTITE-CH LE X5

O0003 NOM-PTC Zi 4 72 )

00009 M NCMPTEVUR LE ¥S = NPT DE Y¥Z0

90010 TM CH DE X5 = 'CHAINE 4 TOUT'

00011 M PPAR LE ¥5 = 'PAR"

60012 ECRIRE XS

00013 M XS =

FIN DE FICHIER

NCH LE YZ70

12: DE x8Nott

*F /NOM=-PT /

O0001*1,5 L

OOOO! C42)

00002 :EXP

00003 M El DE MPT DE Y20 = 13

00004 4 E2 DE MPT DE Y70 = '-REF-!

00005 M E3 DE NPT DE ¥ZU = 3:2:

FIN) DE FICHIER

*F /UON-CHY

O00001*1,5 L

GOO0UG1l C253)

00002 :EX

00003 M E! DE MCH DE y7o0 =
00004 M E@ DE MCH LE v70 =
00005 4 E3 DE MCH LE yzu =
FIN DE FICHIER

«FP /CARDI/S

OO0Oix*xi1L.s L

OCOOl C252)

C0002 :Exp

90003 M ENT DE ¥] = "ENTITE?®
00004 M CARD BE x1 = CARLINAL-CC DE x7.
00005 1 MevENT DE vd = DESI-CC DE x7
0009046 ECRIRE ¥1

00007 M Xi =r

00008 ECRIRE x2

90009 4% ~2 = 1

FIN DE FICHIER
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aF/LIG-COMST,

O0G01x1,6 7,

Q6004 sENP

On0N2 1 CAR

00063 “ TYP

oo004

OC005 ECRIRE

FIN DE FICHI

DE “3 = ID-CONST DE x3

Li “3 = TYPE-CONST ULE x6

al = FORMAT-CONST LE XS

*F /DESC-LIGNES 
09035 ENTITE-PT “CT guCOOtTxI,$ 1. 
00037 ESPACE 100000) sExP 
00038 PPAR “INT 300902 D Y70=DELUT 
GOE39 ESPACE i06003 Li3i So on040 NCNCHAINE MOT 30couoa 1192 5 
Q0041 Fu

00005 L193 72 
00042 D LIGS DE ¥7U=b00005 LIG4 lain 
ago4a3 ESPACE 500007 LI35 411 aou44 MOMCHAINE MCT 3000008 LIG6é 3 
90045 ESPACE 100009 MPT 30

00010 NCH 3G

0COh! FIN 
00045 CH MOT 1300012 BG LIG1 DE Y70=bEBUT 00047 ESPACE 100013 ENT MCT 6 oooas ENTITE-CH 407 20oon1a ESPACE 1 
coo49 ESPACE 700015 CARD MCT 2 00050 PPAR TIOT 30001s ESPACE } onus1 ESPACE 1GU0i7 NOMENT MOT 20 :00018 Fin qn TOCUOTENR MOT 3G00019 D1Lig2 DE Y7G=DEBUT o00s3 Fin60020 DES MOT 5 ON084 D LIG6 LE Y7G=DEBUT00021 Fin 
00055 FINS MGT 360022 D LIGS DE ¥70=DEBUT COOSS Fur

00023 ESPACE 5 
60057 BD MPT DE ¥70=bERSIToco24 CARAC meT is 
C0053 El “OT 1200025 ESPACE 1 
ocvos9 E2 MOT 500025 TYPE MCT 2U 00049 E3 MCT 13ouo0e7 ESPACE 1

00028 FORMAT MOT 36 ocos! FIN00029 FIn 
00052 D NCH DE y70=DEBUT90030 D Li9d4 DE yr7u=DESsuT 00063 EL Mer 1500031 ESPACE 5 
00054 E2 "oT 160032 NOMPTEUR MOT 30 00045 E3 MOT i400033 ESPACE 1 
00055 Fis00034 REF “MCT 10 
00057 “NL = L1G) DE ¥7090003s ESPACE 1 90053 M XZ = LIG2 bE y7g
00069 M X3 = L133 DE v7yg
COO70 NM X4 = LIG4 LE v7G,
OGO71 M5 = L195 BE veg
00072 M5 L136 BE yv7o0
00073 TM DEb DE “2 = *pEBUTe
00074 4 FIN6 DY x6 = "rise
Fim DE FICHIER



A4q

CONT-OUI-NON

&F /CENT-OUL-NeL

FICNIER S@UPCE INEST etTaANT
AP /COMT-GUL-Neti,

COCGl::EYP

CeANGarST 71 = '@ ALERS REFALRE00003: SIN@N ST 71 = "N* ALoPS sentTiE
14: SINGN I *ERREUP$S VERUILLE LT

reno wy psihen RREUPS VEUILLE? RETAPEF: @ gU qr
OCOE: 

1 '
0000 es 

SI 71 = '@* AS\LENS REFAIREenone 

SINGN SI Z1 = 'h* pLEPS sopTIEat 

SINEN I "VOUS LE FSITES EXPrES;

OGOOOO:FIN FIN FIN FIN

RECH-SYNO-CONST

COCO 1l+AG/PECH~-SYN€-CANST,’

HOG01s:r¥P

900002: FATRE

OOONI:ST DESIT-C@NST LE “2 = DESI-C@NST LE UN CENSTITUANT X6&

OCoONd: ET ¥# t= KB ALEPS

cooo5:S1 TEST cC@N-REF-CCLCN) SINGN

OOdGE:S1l TEST CCOEN-PEFP-CG@E)

OCON7:SINGN SI TEST (C@N-REF-C@Pr)

OOOOK:SIN@N SI TEST CCEN-REF-CEV)

O00G69: FIN FIN FIN FIt

OOOO: T "CETTE DESIGNATI@N A DEJA ETE PENCGNTREE'

OOO: ICO) "ELLE CGRPESPANDAIT AU CONSTITUANT'

G62: 1¢+1) TD-C#@NsT CE Xe

GOOYS:sECRIPE EUFFER M BUFFER=U

o0G14:1T "LE LA RELATIGN:'

ooc’~Ss 1 X77

OnO016:ECRIRE BUFFER

OoOor7:M BUFF ER=U

OOnIe:S 72

NOGI9sS Ke

onee’os!T 'VEVILLE? PECRLEEP CE C@NSTITUANT’

oo0o02e1:C UN C@NSTITUANT Ye REFATIRE

OOne!:FIN FIN
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RECH-DOUBLES

SbMACRO

4aF /RECH}=LCULLES #

COCUIAlLL dS L

00901 :EXP

ON002 FAIPE

909003 SI 1D-CowST LE “2 = ID-CONST DLE Ul CONSTITUANT x%3

00004 ET ¥S t= XE ALCKS

09005 Sl TEST (CCOCH-REF-CCL) SING?

00006 SI TEST (Cte! ~CC5b) SINCN

00007 SI TEST (CAN-REF-COP) SINCN

0C008 S1 TEST (CCM-REF-CEY) FIN FIN FIN FIN

00009 1 'CE COMSTITUAMT S'* EST PaS UMLQUE*

00010 I *1L a DEJA ETE RENCONTRE DanmS La RELATION

00011 1 %7

00012 S ¥2

00013 1¢0) "CE CONSTITHANT EST PLUT-ETRE IL-CLE D''UNE?

00014 1641) “ANTRE RELATICH"

NG015 ECRIRE BUFFER M BUFFER=U

000135 I "Dats CE CAS, DECLARE7-LE EN TEMPS YVOULU?E*

00017 1 'EST-CE LE CaS? OvnN*

00018 “4 7)=t MOOV )=sExXT

00019 CONT-CM-bIS

00020 $1 71 = "Nt aLGRsS 1

00021 "VENILLE? MCDIFIER LE NCM DU CONSTITUANT®

00022 C UN COMSTITUANT X@ REFAIRE FIM FIN FIN

FIN DE FICHIER

TEST

aF S/TESTS

Oo000i*I.4 I,

600001 ¢:)

00002 :EXP

00003 :1l: DE XS t= Tl ALORS TM X7 = sis LE XS

Fin) DE FICHIER



RECH-SYNO-REL

OO0CO)x*xIiss J.

OGOOl C:,:DE:/3)

00002 :EXP

CGO0U03 FAIRE

QOGO4 Si 22: BE :3: = DES-REL DE Uts

Q9005 I 'CETTE DESTINATION a LEJs

oncags 1cOd ' Ih S*'tazyISSaiT B'tusys

Qo0007 I¢+i) TYPE-RLL DE “1G

00008 1o4#2) "bBCmT!

60009 Ic+1) * TD-REL'

00010 1C+i) ‘ETAIT®

oootl 1¢#1) YTBD-REL BE X10

00012 ECRIRE BUFFER

Q0013 M BUFFERS

gona S 3:3:

00015 I 'UCULE7=U0NS RECRELER CETTE

0001S M 71=1) 4 7L=EXT

GO017 COMT=ON-BIS

o0co1s SI 71 = 'Q' ALORS

06019 Coun 3:43 3:3: REFAIRE

00020 FIM

00021 SINCN 3 Ut DICG-REL X16

00022 HM TYPE-REL DE ~10 = ":4:'

00923 M DES-REL DE “IO = :2: bE 3:3

00024 M IB+-REL DE *10 = sl: DE :33

00025 Fit FIN

FIN DE FICHIER

_CONT-ON-~BIS

*F S/CONT-CN-BIS/

NOCOlL*1lsS L

00001 :EYP

o00d2 SI 7h t=" ET 727i t="M* ALCRS

00003 M 71 = 1! fo71 = EXT

O0004 SI 7) r='Cct ET 7’ t=" he' ALCRS

O0005 I *'va'S LE FAITES EXPRES:

00004 SORTIE FIN

00007 F It!

FIN DE FICHIER

L1IUO-RELL nalg
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ALGKS

ETE RENUONTREL'

RELATION?

I 'VEVULILLEZ?
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