
U. E.R. DE MATHEMATIQUES

Acquisition,

et édition des fichiers,

analyse des données

dans le projet civa

these

pour l'obtention

du doctorat de spécialité

mathématiques appliquées

(informatique)

soutenue le 19 décembre 19/3

par

jean.jacques chabrier

|UrFY :

M. C. PAIR Président

M. M. DEPAIX Examinateur

M. J. C. DERNIAME Examinateur

Mme C. ROLLAND Examinateur



UNIVERSITE DE NANCY I

U.E.R. DE MATHEMATIQUES

acquisition

et édition des fichiers,

analyse des données

dans le projet civa

these

pour |'obtention

du doctorat de spécialité

mathématiques appliquées

(informatique)

soutenue le 19 décembre 1973

par

jean.jacques chabrier

jury :

M. Cc, PAIR Président

M. M,. DEPAIX Examinateur

M. J. ©. DERNIAME Examinateur

Mme C., ROLLAND Examinateur



de tiens 4 exprimer toute ma gratitude a Monsieur le

Professeur PAIR, Directeur de 1'Institut Universitaire de Calcul

Automatique de NANCY pour la bienveillance qu'il n'a cessé de me

témoigner et pour la formation que j'ai recue a 1'Institut.

Je remercie vivement Monsieur le Professeur DEPAIX pour

T'honneur qu'il me fait en participant au jury.

Je remercie également Madame Colette ROLLAND chargée d'En-

seignement a 1'Université I qui a bien voulu accepter de participer au

Jury.

Ce travail a été réalisé sous la direction de Monsieur DERNIAME

chargé d'Enseignement & 1'Université I a qui j'exprime ma profonde et

amicale reconnaissance pour T'attention, les précieux conseils et les

orientations fructueuses qu'il m'a prédigués.

J'adresse mes remerciements aux personnes de 1'équipe CIVA

pour la confiance qu'elles m'ont toujours manifestée.

Enfin je remercie Madame MARCHAND et Mademoiselle MESSEZ

qui ont assuré avec rapidité la réalisation matérielle de cette thése.



an
SOMMATRE

Introduction.

CHAPITRE 1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4,

1.5,

PRESENTATION GENERALE.

Introduction

Rappels sur les principaux contréles de validité de données.

Problémes rencontrés a l'analyse des contréles de validité.

Eléments de conception de l'Acquisition et de 1'Edition de

fichiers externes.

Rappels sur les objets de CIVA.

CHAPITRE 2. ASPECTS THEORIQUES SUR LA STRUCTURE D' INFORMATION utilisée pour les

fichiers externes de CIVA.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

Généralités.

Définitions préliminaires.

Algorithme de recherche des couvertures minimales de poids minimum.

Aide 4 l'analyse et a la description des fichiers externes de CIVA.

Aide a l'analyse de 1'Acquisition et de 1'Edition de fichiers

externes.

Conclusion.

CHAPITRE 3. LES INFORMATIONS CIVA - Langage de description des fichiers externes

a 1'Acquisition.

3.1,

3.2.

3.3.

3.4,

3.5.

3.6.

3.7.

Informations internes en CIVA.

Types des informations,

Description explicite des types.

Description logique d'un fichier, répartition des objets internes

sur le support.

Informations externes en CIVA.

Langage de description des fichiers externes CIVA 4 ]'Acquisition.

Conclusion.



CHAPITRE 4.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7,

CHAPITRE 5,

SERVICE D'ACQUISITION DE FICHIERS EXTERNES.

Introduction

Instructions d'Entrée-Sortie de CIVA & T'Acquisition de fichiersexternes.

Instruction d'affectation d'objets externes vers des objets internesde CIVA,

Traduction de l'affectation externe- interne,
Analyse des arborescences,

Méta-modules de traitement des contréles d'erreurs de fichiers externes,Méta-modules d'Acquisition de fichiers externes.
Exemples.

SERVICE D'EDITION DE FICHIERS EXTERNES.

5.1. Introduction,

5.2. Instruction d'écriture de fichier externe CIVA.
5.3. Instructions d'Affectation d'objets internes vers des objets externesde CIVA.

5.4. Langage de description des fichiers externes CIVA en sortie.5.5. Utilisation des Services d'Edition.
5.6. Exemple d'analyse et de description d'un fichier externe en sortie.5.7. Utilisation d'une table de Décision comme aide 4 l'analyse et a

la description de l'impression des groupes de sortie.
5.8. Conclusion.

CONCLUSION,

ANNEXE 1 Programme de T'Algorithme de recherche des couvertures Minimales de

ANNEXE 2

poids minimum.

Format d'une chatne codée associée & une affectation de variable
externe- interne.

BIBLIOGRAPHIE.

I NTRODUCTION



Dans le but de faciliter }'analyse générale, la programmation

et T'exploitation des applications d'informatique de gestion, le projet

CIVA (ri) vise 4 donner 1a possibilité a l'utilisateur de formuler dans
un langage unique les différentes phases de la mise en oeuvre d'un travail-

conception, compte rendu d'analyse, programmation, mise au point, exécution,

maintenance.

Pour atteindre ce but, notre réle dans ce projet a été d'une

part de contribuer 4 la définition des informations internes, d'autre part

d'analyser et de décrire les informations externes en entrée ou en sortie

de l'ordinateur, de définir des instructions élémentaires de transfert

pour 1'Acquisition, de formaliser les contréles de validité et enfin

d'élaborer des techniques d'aide 4 l'analyse et 4 la programmation CIVA.

Aprés avoir présenté dans le Chapitre 1 les problémes rencontrés

pour l'analyse, la programmation de 1'Acquisition et de T'Edition de

fichiers, nous donnerons briévement les principes que nous étudierons

par la suite en détail.

Le chapitre 2 est une étude théorique de certaines relations

sémantiques sur les informations externés qui permettra de développer une
analyse cohérente des fichiers externes en entrée et des contréles de

validité. Cette étude utilisera certains résultats de travaux de

C. DELOBEL [24] et F. PECCOUD {J sur Jes structures de l'information
dans les Banques de données, nous présenterons ensuite la syntaxe du

langage de description des fichiers externes en entrée, dans le chapitre 3.

Dans le Chapitre 4, nous étudierons en détail 1a conception des services

d'Acquisition des fichiers externes. Enfin, nous décrirons les principes

de conception des Services d'Edition dans le Chapitre 5.
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CHAPITRE 1. PRESENTATION GENERALE



Introduction.

Dans le cas des applications d'informatique de gestion of nous

nous placons dans le projet CIVA (1) : chaine d'exploitation dont ta
durée de vie n'est pas trop courte ; le passage de la conception a

l'exécution pourra étre relativement long. L'éxécution devra étre rapide.

Pour que les traitements en ordinateur soient le plus efficace

possible, l'utilisateur est amené a faire des choix, de codification de

l'information, d'organisation logique des fichiers. Or, les fichiers

que nous qualifions par la suite d'externes sont avant tout concus pour

faciliter leur utilisation 4 l'extérieur de l'ordinateur. De ce fait,

les critéres de choix retenus pour la codification et 1'organisation

logique des fichiers externes ne peuvent généralement pas étre retenus

pour des traitements efficaces en ordinateur.

Nous avons alors pensé a séparer les informations : en

informations externes et en informations -internes. Notons qu'avec certains -
langages de programmation, par exemple,,coBot [13] » 11 est possible d'uti-
liser dans la description externe des fichiers, des clauses (COMP 1,

COMP 2, COMP 3) qui adaptent la codification externe aux traitements in-

ternes.ultérieurs. Toutefois, l'utilisation d'une seule description de

fichier impose pour la création des fichiers internes, soit une structure

d'information externe au détriment de 1'interne résultant d'une analyse

des traitements, soit une structure d'information interne qui rend alors

difficile l'utilisation des documents externes en entrée.

Dans notre travail, nous avons donc commencé d'une part a étudier

les informations externes et internes, d'autre part a caractériser les

informations externes par certaines relations sémantiqu d

élaborer des aides a l'analyse de descriptions de fichiers externes indé-

pendantes de la structure d'information interne.
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Ter interne de l' ordinateur que nous
différentes fonctions 4 assurer seront

nterne en format externe adité

que nous développerons desT'analyse et 4 Ta Programmation,

1.2. 
FeRappels sur les principaux contréles de validité de données

1. 2ait, Généralités,

7 
Résultant, soit de nombreuses actions huSaisie, soit de création de Fichiers de "sortie"ment de logiques complexes, Tes données 5

(référence 1.2.2.).

entre le degré de Fiabilita attaché 4
en oeuvre des contréles. Une approche
Par des évaluations sur des jeux d'ess

maines lors de Ja

par des chatnes de traite-

1" information, et Te cofit de la mise
de ce compromis pourrait &tre traitée
ais.

é trouv 
é

ent souvent entdchées d‘erreurs.

Toutefois pour que ces principes ne tombent pas en désuétude,

i] convient qu'a l'’exploitation, une organisation de responsables soit

mise en place. En effet, devant le volume important et la diversité des

données manipulées, i] sera utile qu‘en amont, a l'exploitation et en

aval de }'ordinateur, des responsables efficients soient en mesure de

prendre en charge tes données erronées, la rectification des erreurs

ainsi que te recyclage dans le systéme de contréles. Sans vouloir entrer

dans le détail de l'organisation pour le traitement d'une application

importante d'informatique de gestion [20] [19] » nous pourrons préciser
les réles des trois centres de responsabilités.

1.2.1.1. Le centre “eri amont" de.}'ordinateur est responsable de
la saisie des données - codification, transcription, rectification

d'erreurs -, d'un premier contréle des données (perforation, vérification)

et de la présentation des données au deuxiéme centre.

1.2.1.2. Le centre de traitement que l'on subdivise en trois

services : te

- le service d'Acquisition responsable de ]'"entrée" des
données externes fournies par le centre “en amont" -

~ le service d'exploitation qui a la charge de tous les
eo STA) 2 SCE een,

traitements d'informations internes.

- le service d'édition responsable de la "sortie" des

résultats en format externe.

1.2.1.3. Le centre de dépouillement des résultats, responsable

des résultats fournis par le centre de traitement (résultats complets,...}.

L'expérience montre que la situation stratégique des contréies

de données se situe au service d'Acquisition. En effet, de la qualité des

données neuves entrées dépend la qualité des résultats. De Plus, certaines

erreurs de conception des programmes entrainent des résultats incomplets

détectés dans la phase 1.2.1.3. de dépoutllement, ce qut impose des con-

tréles souvent visuels.
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seer de référence réputées 
SQres), 

de compatibilita 
(don a

he vérification Suppl émentai 

Ef

, une collection de données. Les différents contréles qd! cane
€vront assurer Ja détection de trois types d'
ie!

] omission, la Substitution, Tadjonction de ¢ou d'enregistrements, Ou méme d'articles

erreurs envisagés

erreurs sur les données :

aractéres, ou de rubriques,

Sur certaines données, d'ailleurs, nous pouvons avoir plusieurs

de ces erreurs qui se cumulent. Ce n'est généralement qu'a T'analyse de

la donnée ¢rronée (s'il y a eu détection) que l'on a la possibilité de

diagnostiquer toutes les erreurs. I] se peut aussi qu'une erreur, ou

méme qu'un cumul d'erreurs ne soit pas détecté malgré tous les contréles

(exemple : inversions de chiffres ou de lettres dans un code).

Les principaux contréles exploités actuellement dans les diffé-

rentes applications de gestion, utilisent encore souvent des principes

de la mécanographie.

1.2.2.1. Contréle du total par lot.

Ce contréle suppose que l'on totalise manueTlement dans

un Tot les valeurs successives d'une rubrique significative et que l'on

transmette le total général du lot avec le lot de données. Ce total est

recalculé par programme au cours de l'entrée des données en ordinateur. Si

le total calculé manuellement correspond au total calculé par programme,

le lot est considéré ‘bien' transmis.

Exemple. Dans une application de cmptabilité, Te lot serait une

page d'un Journal. Chaque page étant constituée de lignes d'écritures ;

la derniére ligne de la page sera composée d'un total débit, d'un Total

crédit et d'un Total solde calculés manuellement.

Cette technique est une forme de contrdle de parité.

1.2.2.2. Contréle d'assortiment (ou de ménage, ou de famille, ou

de séquence).

Il stagit avec ce contréle de vérifier :

qu'une famille d'tenregistrements est en séquence

famille précédente. Par exemple, un numéro de facture est supérieur au

numéro de facture enregistrée précédemment,



~ qu'une familie d'e
Par exemple, une facture
client, numéro facture,
port, date, ,

nregistrements est compléte
comporte ini

Pp au minimum un “en-téte"sell une condition de livraison (++} et au moins un article (

(identification

mode de trans-
code, quantité, eee),

~ qu'une famille d'enre
Par exemple, le tota] d

gistrements ast Correcte
€s lignes d'une

1.2.2.3, Contré1€ de logique oy de Compatibilite,

1.2.2.4, Contré]€ de validita du format :

ae soil aL de vérifier la présence de d
€s les données Clest & qa

J a adchaque donnée (un code de numéro tong
une taille donnée)

onnées obligatoires,
: la taille de

de 
aoefacture doit étre numérique at avoir

» Une lettre-c]é

4 1 ‘entrée en
auto-détecteur), Ceci

Exemple de code autodétecteur :

Supposons que l'on ait le code 72345.

Pour acquérir une plus grande présomption sur l'exactitude de ce code,

on peut par exemple ajouter une lettre de contréle au code calculé par

T'algorithme suivant.

On muttiplie chaque chiffre du code en partant de la droite

par les entiers 1, 2, 3,.... La somme des produits obtenus est divisée

par 23. Le reste de la division par 23 (plus grand entier premier inférieur

a 26) correspond au rang d'une lettre de contréle dans 1'alphabet.

OOO
Soit

WW 65

d'ot :
65 

/ 
23 

= 
2. 

reste 
19

J

La lettre de contréle est 1a 19 éme de l'alphabet, soit S.

Nous en déduisons le code autodétecteur suivant 72345 S.

Problémes rencontrés 4 l'analyse des contréles de validité.

La régle retenue lors de T'analyse générale d'une phase de

validation utilisant les contréles d'erreurs précédemment énumérés en

1.2.1. consiste pour chaque donnée 4 détecter et signaler toutes les

erreurs possibles, et si la donnée est erronée, |'éditer puis €ventuelle-

ment la rectifier. Cependant certaines données peuvent comporter plu-

sieurs erreurs que le contréle de validité dans un premier passage, ne

détecte pas. De plus, Ta rectification restant une action humaine, on

ne peut donc pas considérer qu'une donnée rectifiée est exacte. Aussi

l'analyste se trouve-t-i] confronté 4 un choix difficile dépendant 4

la fois d'impératifs de cofit et de temps mais aussi de la fiabilité

de l'information prévue.



Deux conceptions Sont possibles :

- hh les données erronées sont recycléesun momen de fois Jusqu'a la validation ou le rpossédant ators la fiabilite escomptée

aprés rectification,

ejet, la donnée validée

Exemple, Contréle de famille.

Supposons que nous désiri€sirions vérifier] , que, Sur une fa& montant total d'un bordereau est bien égal a la ee

exacts. Alors, aprés la détection dt un ou plus :de la facture ; Plusteurs codes articles erronés

- soit nous effectuons un “blocage”
dire quelle est refusée et doit 6tre éd
appropriés sur un fichier de rebut
niest qu'aprés avoir été corrigée
systéme complet de contréles,

de la facture erronée, c'est §
itée avec les messages d'erreurs

» @n attente de rectification. Ce

que la facture sera recyclée dans le

traitéités dans une phase ultérieure de mise & jour

certains contréles sont concus 4 postériori

Pp cqu sit on et de Ed t 
.

E ements de conce tion de 1'A 1Sition ] ition de ch 16ers exter nes

Ces é]é 
i

éléments sont de trois sortes :

1.4.1. Déterminer une tej chnique d'aide a ,fichiers externes, dune analyse fine das
et définir un lan rie We

oe es ; gage de description perdécrire facilement les résultats de cette analyse ene ae
1.4.2. 

Define 

; 

.
2. Définir des Instructions de base d'Entrée-Sortie de CIVA

~= on)

1.4.3. Donner Ja possibilité a l'utilisateur de définir un certain

nombre de métamodules et de méta fonctions pour la réalisation d'Acquisi-

tion et d'Edition de fichiers externes adaptés 4 leur application.

Bien que tous ces points soient étudiés en détail par Ja suite,

nous Tes reprenons en apportant quelques précisions.

1.4.1. Langage de description des fichiers externes.

Partant de l'analyse de problé@mes trés différents en apparence

(gestion de stocks, facturation, ....) traités avec le langage COBOL (ou

PL 1), nous en avons retenu plusieurs problémes communs pour T'entrée et

la sortie des fichiers en format externe et que nous énumérerons ci-

dessous :

1.4.1.1. Détermination des données externes.

1.4.1.2. Détermination de la structure d'information associée

aux données externes (DATA SIRUOIT RED

1.4.1.3. Détermination de la structure de présentation des données

externes (STORAGE STRUCTURE)

1.4.1.1. Détermination des données externes.

Nous distinguerons ici les données externes en entrée et

les données externes en sortie; celles-ci étant supposées connues.

Rappelons Je principe de détermination des données externes en

entrée au niveau de la conception générale d'un systéme de gestion {9} (23]

a partir des données externes en sortie du systeme. Au début de Ta conception

d'un nouveau systéme, seules sont connues Tes sorties ; donc la détermina-

tion des entrées s'effectuera par “remontée"” a partir de la description

des données externes en sortie.
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ANALYSE

ENSEMBLES DES DES ENSEMBLES DES

<

Le principe de l'analyse des "remontées" est le suivant :

~ certaines rubriques de sortie obtenues par recopie d'une rubrique
d’entrée appartiennent 4 l'ensemble des entrées.

- les autres rubriques de sortie se dédufsent de T'application d'un
algorithme. On "remonte" dans Talgorithme jusqu' aux opérandes primaires
qui appartiennent obligatoirement a l'ensemble des entrées.

L'ensemble des rubriques de sorties (S) est divisé en deux
sous-ensembles disjoints (S.1.) et (S.2.). Une rubrique appartient 4

(S.1.) si elle est une recopie d'une rubrique d'entrée ; sinon elle
appartient 4 (S.2.).

tS. Hi, t

pes WE ”

DUPLIGATION = a

ENSEMBLE ‘ t aA

a Lel j ENSEMBLE
ENTREES “| A DECOMPOSITION | DES

wy HES SORTIES
= ALGORITHMES 2 (8)

Lianalyse de toutes les rubriques de (S.2.) fournit grace &

la décomposition des algorithmes, un ensemble (S.3.) de rubriques d'entrée,

Les ensembles (S.1.) et (S.3.) ne sont pas obligatoirement disjoints.

L'ensemble (P), obtenu par union de (S.1.) et (S.3) réduction des

éléments communs constitue 1'ensemble des eubriques d'entrée du systéme.

Nous disposons donc d'un ensemble de rubriques élémentaires

que nous devons caractériser par les points 1.4.1.2. , 1.4.1.3. et

1.4.1.4.
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1.4.1.2, Détermination de la structure d'information associée aux
données externes,

ee ecernes

L'utilisation de COBOL ou PL1 pour ta description des structuresd'information associées aux données externes en entrée oy en sortie dusysteéme nous améne 4 faire les constatations Suivantes :

1.4.1.2.1. Les descriptions des Structures d'information dé-pendent de la structure de présentation des données externes, Cette dépen-

Tl est certain que cela entraine de nombreuses descriptions, ce quialourdit énormément les programmes. Sur ce point, notre conception se

sentation (ou organisation physique) ce qui impose une conception d'or-ganisation de fichiers complexe difficile 4 maintenir.

Le principe que nous avons adopté est basé sur une analyse desdonnées en entrée et en Sortie qui nous conduit a définir des groupes dedonnées que T'on appellera des groupes d'entrée ou groupes de sortie(groupes logiques externes) indissociables sémantiquement et Pouvant étrecommuns a plusieurs fichiers en entrée ou en sortie du systéme.

1.4.1.2.2. Les descriptions de Structures d'information nedécrivent que des structures arborescentes simples, ce qui oblige T'utili-Sateur 4 employer des subtilités de description et de Programmation traslourdes lorsqu'i] désire manipuler des structures plus complexes :(graphesnon arborescents),

Avec 1' introduction des groupes d'entrée et de sortie, nouspourrons utiliser des structures trés complexes résultant d'une analysedes données externes en décrivant les liens structuraux dans des tables

ou de sortie,

1 - 13

1.4.1.2.3, La définition des rubriques des articles ne permet

pas de décrire un certain nombre de résultats de l'analyse des iene

externes : présence facultative ou obligatoire de la donnée, condition de

vraisemblance, de compatibilité.

1.4.1.3. Détermination de la structure de présentation des informations.

Nous étudierons au chapitre 2 les relations entre Popeawisatien

logique et l'organisation physique (ou structure de presentation) uF a

chiers externes. Nous montrerons notamment qu'il est Rassulls"ide déterminer

par une technique d'analyse un ensemble de relations caractérisant la

structure d'information des fichiers externes (24).

1.4.2. INSTRUCTIONS D'ENTREE/SORTIES DE FICHIERS DU LANGAGE CIVA.

Aux instructions CIVA définies pour effectuer tous les traitements

en mémoire centrale, nous adjoignons les instructions d'Entrées/Sorties

suivantes :

- "LIREXT" (resp. ECRIREXT) qui sont les seules instructions d'Entrées

(resp. de Sorties) permettant d'effectuer des lectures (resp. des écritures)}

de fichiers en format externe.

i é i ichi unique-~ "ECRIRE" est une instruction d'Entrées/Sorties de fichiers q

ment en format interne,

Ces deux groupes d'instructions seront définis avec pecans

options possibles, compatibles avec le systaéme de gestion de fideinens Bos

SIRIS 7 (CIT 10 070) {10} . En particulier, selon le fede de traitemen 7
fichiers, Te type de périphérique, le format des enregistrements, ces options

peuvent étre déclarées implicitement ou explicitement.

Ces instructions CIVA permettront d'effectuer des opérations d

Entrées/Sorties de base,
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1.4.3. META-MODULES ET META-FONCTIONS DE BASE DU META-LANGAGE CIVA.

Le métalangage CIVA [6] doit répondre a trois préoccupations
essentielles :

1.4.3.1, Permettre Ja conception et la Programmation en mode déela-

ratif, en utilisant des méta-modules, des méta-fonctions Standard .

1.4.3.2. Donner la possibilité de définir aisément d'autres méta-

objets, notamment des services.

1.4.3.3. Permettre la modification aisée et rapide des programmes.

L'utilisation des méta-modules d'Acquisition et d'Edition se

fera par un appel du nom du méta-module avec des paramétres effectifs.

La conception et la programmation dans le méta~langage de CIVA permettront

a l'utilisateur de mieux appréhender Ta logique de l'application. En effet,

dans la phase d'analyse générale, i] lui sera possible de décrire une

Acquisition ou une Edition sans connaftre précisément les fichiers externes,

cette description se poursuivra de maniére évolutive et modulaire jusqu'a

la phase de programmation généralement, l'emploi de méta-module évitera

de mener T'analyse jusqu'au niveau de la programmation (emploi de méta-

modules standard). Par ailleurs, la formulation des dossiers d'analyse

s'effectuera dans un langage "@volutif” (METACIVA vers CIVA) de la conception

4 la programmation. I] est donc certain que l'on obtiendra une meilleure

“productivité" dans la réalisatfon des programmes.

1.5. RAPPELS SUR LES OBJETS DE CIVA.

Donnons auparavant les définitions fondamentales du projet CIVA

que nous utiliserons par la suite.

Module : c'est une unité de description d'actions figurant dans la

bibliothéque des modules d'une application. Un module est utilisable par

tous les autres modules de l'application. Un appel de module se fera par

le nom de ce module.

icy 2S

Classe : c'est une description d'informations. Une classe figure

dans la bibliothéque des classes de l'application sous son nom, 1'orga-

nisation entre les différentes déclarations s'effectuant par la relation

utilise.

Application : une application est liée au niveau intermédiaire

entre Tes objets CIVA (modules, classes, ...) et le systéme d'exploita-

tion, C'est un niveau o0 i] sera possible de donner un certain nombre

d'options impticites (constantes, types, descriptions de fichiers,

protections, tables, ...).

Objets autonomes : c'est un ensemble d'"outils software" évitant

a l'utilisateur de contréler et méme de connaftre la séquence d'instruc-

tions a exécuter (par exemple méta-module).

Méta-module : objets autonomes pouvant étre écrits par l'utilisa-

teur. Ils dépendent de paramétres et en, particulier de fichiers.

Nous distinguerons les objets CIVA de base et les objets

METACIVA.

Compilation des objets CIVA,

Rappetons briévement que la compilation se déroute en deux pha-

ses :

- la codification et la génération du module objet.

. La codification est chargée de traiter les relations de classes

“utilise” [5] (LJ. les problémes de transformation des noms utilisés
dans le programme source en adresses relatives d'un module objet et

d'identifier chacune des instructions. Cette phase de codification aboutit

a Ja génération d'une chafne codée.
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+ la génération, 4 partir de la chaine c‘odée, produit une zone deconstantes appelée module.

Compilation des objets_wevaciva. [6')[4}
C
o
m
p
i
l
a
t
i
o
n
 

des objets METACIVA

Dans la réalisation Proposée par le projet, un méta-Sera effectué pendant la codification, ci
d'accéder, par l'intermédiaire de méta-
des objets CIVA (leur type

traitement
@ qui permettra aux méta-modules

fonctions standard, aux descriptions
» leur structure, leur taille ...),

CHAPITRE 2

ASPECTS THEORIQUES SUR LA STRUCTURE D' INFORMATION

utilisée pour les fichiers externes de CIVA.



2.1 Généralités

Notre but a été de fournir aux utilisateurs un langage relativement

simple permettant de décrire facilement les différentes phases de la mise

en oeuvre d'une Acquisition (contréles, conversions,...) et d'une Edition

(Edition, impression ...) de fichiers externes. Nous nous sommes alors

préoccupés de fournir un ensemble d'outils software qui permette de passer

aisément de ]'analyse de 1'Acquisition ou de l'Edition 4 des modules exé-

cutables par ]'ordinateur.

Un aspect important de ce travail a été d'étudier la maniére de défi-

nir les objets externes indépendamment de la structure de présentation des

données sur les supports physiques. En effet, dans les traitements clas-

siques d' informatique de gestion, la préoccupation essentielle de l‘utili-

sateur est de sélectionner un critére de présentation des articles de telle

sorte que le traitement en ordinateur soit je plus efficace possible.

Tl s'avére alors qu'avec cette conception, il est difficile de décrire les

résultats de l'analyse des informations en vue de 1'Acquisition ou de

l'Edition.

L'étude que nous présentons dans ce chapitre utilise de nombreux

résultats de C, DELOBEL [24] et F. peccoup [25] . Cependant, ces

travaux ayant été effectués essentiellement dans une optique Banques de

données nous avons done pensé utile d'adapter ces résultats a nos problé-

mes.

2.2 Définitions préliminaires

2.2.1. Définition d'une notion

Définition 1: Une notion N est un concept défini par T'utilisateur auquel

on peut associer un ensemble de valeurs.

Une valeur désignée par "n" sera appelée réalisation de la

notion N.

Une réalisation n de la notion N peut @tre une chaine de caractéres nu-

mériques, alphabétiques ou alphanumériques.

Définition 2: On appelle caractérisation d'une notion N une "propriété"

définie sur l'ensemble des réalisations.

Une notion N pourra alors étre définie

- soit par 1'énumération de ses réalisations.

N sera dite définie en extension

- soit par l'expression de caractérisations :

N sera définie alors en compréhension.

Exemples : é .

Exemple 1: notions définies en extension.

Notion Ensemble de réalisations

“Code numérique d'état matrimonial” {o, 1, 2, 3}

"Code alphabétique d'état matrimonial" { CELIBATAIRE MARTE ,VEUF ,DIVORCE }
"Code numérique des départements

am {01, 02, 03, —_—, 99}
frangais

Exemple 2 : notions définies en compréhension.

Dans cet exemple, nous introduirons comme propriété 1a lonqueur

d'une réalisation notée : 4g (n).

Notion Ensemble de réalisations

"Code numérique des départements

{né(N /tg in) g 2etor gong

L'analyse du contenu du concept permet donc de définir formellement une

francais"

notion soit en extension, soit en compréhension.



Crd Notation des notions et des réalisations

at Précisons de suite, que l'ensemble des notons sera fini ou au Plus dénombrable
Les i i if ié

of nik Seront identifiées par des noms en lettres Majuscules$ A ’ i é

- eae e GE, TOT, etc... Qui pourront atre éventuel lement indicés parTnuscules entre crochets pour faciliter la compréhens io .es réalj i j 

:

éalisations de notions seront identifiées par des noms en lettres
minuscules éventuellement ind;ndicés, par exem le a j étiennent 4 Ja notion NUMERO, Speer eeSi une notion est déja indicée
notion suivi de l' indice propre a ]
uné notion indicée

tot (3,4).

Remarques :

1 - L'ensemble des réalisations qd!

ons que nous note-

> les réalisations Posséderont l'indice de
i a réalisation. Par exemple ; soit ToT Ci)2 aOrs une réalisation Courante sera identifiée par

une notion est fini. ma inone connait pas Je nombre de ses éléments 
ae

éalisation Particuliére "e" cop.

2.2.3. Notion élémentaire - Notion structurée

Soient ;

~ A, B, C une suite de notions de W supposées définiesextension pour faciliter la compréhension .As fa (1), a (2), a
B

C

3) > mens a (1),{5.6 2), b (3), ty) ee7 TC 5 gqU4) N26 (a) ace ae | (k)> mm, ¢ (0)}

des notions notée '.' .. >

Définiti : L'opérati i
Jon 3: L'opération roduit de notions sur & notée "x! est défi

p 

éfiniepar :

Ze, 5

1-AXB= Cai) Gy / a (i) € A, b (3) € B}

2-AxB EW:

Remarques : 1 - L'opération produit est associative.

2 - Lorsque l'on itére n fois ]'opération produit 4 une notion

nous parlerons de produit d'ordre n.

Definition 4: Une notion — deW est dite élémentaire, si d'aprés la connais-

sance qu'en a l'utilisateur, elle ne peut pas étre obtenue

par produit de deux ou plusieurs autres notions de wW.

Exemples :

1 ~ La notion "codes numériques des départements francais" est une

notion élémentaire.

2 - Par contre, si l'on considére 1a notion “code de numéro de

sécurité sociale", elle est obtenue par produit d'autres no-

tions : “code du sexe", “code année de naissance", “code mois

de naissance", “code de département", "code de commune", “code

du numéro de registre dans 1a commune".

Ce n'est donc pas une notion élémentaire.

Définition 5 : Une notion S de N est dite Structurée, si elle est produit de

deux ou plusieurs autres notions dew.

S=AxB ob C=f c (k) J 1EkEry

et ¢ (k) =a (i). b (j) 3 a (i) @ A et b(J)@B

Exemple :

Notion "numéro de sécurité sociale" notée SECSOC.

Alors, SECSOC = X x AxMxDxCxR od,

= "code numérique de sexe"

= "code numérique d'année de naissance"

“code numérique de mois de naissance"

= "code numérique de département"

= "code numérique de commune"

R = "code numérique de registre"

sont les notions composant la notion structurée SECSOC. Une réalisation

de SEC SOC sera par exemple, 1.14.02.54.157.049, que l'on écrira par la

suite 1 14 02 54 157 049 lorsqu'il n'y aura pas d'ambiguité possible.

oo =P x "



Considérons Jes opérations U' et +A: sur ]' 
éali j

Définiti : L'opération réuni
ition 6: L'opération reunion de notions sur W notée ‘wy est dari1~nie par ;

1) AUB = a(t), 2 5m 5
We fe 202) —5 ar} wy {b(1), b(2),—, bia)}

Définition 7 : L'opération intersection de noti
Géfinie par;

1) ANB =fall), acz)
2)ANRB EW

ons sur W notée ' A: est -

= (PO (61), 002), —, bay}

Exemples : Da : 
3cmvitrns eos Jo laree) ee

*Ud= fo, 1, 73} y {i'.2 :
= (0. 1, 99}

AMO= {0, 1. 737 A (i, 2

—— 99}

pom—mm 99} =f, 2, —— 73}.

2.2.4, DaFini tions des notions de fichier, d'article

soit & -f4 C1) . a [2] AUS) aga] un
ensemble de notions élémentaires oy structuréesUn fichier F est une notion définie par

Fe (ACIJualy uv wet Ace que l'on peut encore écrire : " la °

Fe (O vey avecm @ NW
Cha j j j
f que realisation de la notion fichier F est une réalisation, 

une notion ou d'une réunion de notions de £narticle T d'un fichier F est une notion dont 1° 
éali

tions appartient & la notion F. 
Ae oeExemple : 

i
emple : Cet exemple que nous citons est extrait de C. DELQBEL { 24)Considérons 1 ‘ensemble &- { P,C, S ,H My de notidéfinies par les concepts suivants : 

”P=

VA [Cn] )"

Remarque F

H

Nom de professeur d'un établissement Scolaire"

C = “classe de 1'établissement"

S = "salle de cours"

H = “heure de cours"

M= "matiére enseignée".

Supposons que le Directeur des Etudes de 1'établissement chargé de

T'emploi du temps ait défini les notions associées aux concepts donnés

ci~dessus, comme suit :

th { DURAND, DUPONT, MARTIN 3

{6.5, 4,3},

{Al, a2, a3, B2 Y,

(8.9, 10, 11, —_ ue , 183

M = (INFO, MATH, FRANGATS }

La figure suivante peut &tre considérée comme définissant une représen-

tation d'un emploi du temps de 1'établissement.

mono it W a
it

notions

réalisations fs M c s H

f(1) MART IN MATH 3 B2 8

F(2) DUPONT INFO 6 .« Al 9

f(3) DUPONT INFO 5 Al 11

F(4) DURAND FRANGAIS 5 A2 16

F(5) DUPONT INFO 6 Al 14

f(6) DURAND FRANGAIS 3 A2 10

f(7) MARTIN MATH 4 A3 10

D'aprés nos définitions, cette représentation d'emploi du temps peut étre vue

comme un fichier F défini par

F=(PxMxCxSxH

ot le produit de notions constitue l'article unique T=PxMxCxSxM

yi

du fichier F.

En d'autres termes ici, F={ f (1), f (2), am, f (7)} peut atre defini
par F = (Ty! avec T=PxMxCxSxH.

Définition 8 : Opérateur de projection i,

Soit g un sous-ensemble de %, # -{ Atl) ,at2),_W,
A Cp) }: avec p €n. La projection d'un fichier F par rapport



a # est une notion telle que ;

Uy (F) =(ca (7,1), a(i,2), > a(i,p)) / Vi,14i gm}
Dans la suite, pour ne pas alourdir les notations,
z la prgvestion par rapport 4 £ du fichier F

1=

Fe (W oagayyx : C ] yam € (Net par f = I, (f) la projectiony=]

d'une réalisation courante f de F par rapport a ¥

Exemple :

Reprenons l‘exemple de l'emploi du temps. Si l'on considére comme en-semble d i =@ notions yg = {P. cy » alors le fichier Fy obtenu par Drojec-tion de F sera constitué de la fagon suivante :

Ftp, cy * notions
réalisations P C

F(1) MARTIN 3

F(2) DUPONT 6

F (3) DUPONT 5
Fe(4) DURAND 5

Fy(5) DURAND 3

F{6) MARTIN 4

Considérons maintenant 1’ensemb iemble de notions = {c, Hy alors F
sera défini par ;

F {c. Hye notions c ri
réalisations

fy) 3 8

F(2) 6 g

F (3) 5 1

£,{4) 5 16
F (5) 6 14

Pr) 3 10 ,

Fy(7) 4 10

Si l'on considére l'ensemble de notions W

w= {A C1}. AG 2]. AL a) ,a gn}
notons que l'opérateur de projection posséde les propriétés

Remarques :

suivantes :

1- Fe = F

2- Ty (Fy) = hr oa YUVA ».

2.2.5. Etude de l'ensemble des notions

Définition 9 : Etant donnés Jes ensembles de notions 4 »Wde & ) hous

dirons qu'il existe une relation fonctionnelle m: Qari

sim satisfait aux conditions suivantes :

1 - m est une fonction surjective de FA dans Fay .

2- pour tout f &@ Fim (fa) = fy -

Exemples : Pour l'emploi du temps, l'utilisateur pourra définir les re-

lations fonctionnelles suivantes :

_3
. Beanery 7 ; , 7 aa

{ep cn} : signifie qu'un progesseur n'enseignera dans 1 ‘établis

sement qu'une matiére.

3 +3 é ‘ ‘ tsMy F (Pp Hy-eF {c} : a une heure donnée un professeur n'enseigne qu'a une

seule classe.

F {pyr {st > 4 une heure donnée, un professeur n'enseigne que dans

une salle.

My: F fc rae F {Py : d une heure donnée, une classe ne peut suivre les
3

cours que d'un professeur.

—» _ A ‘fi Asn] fy \P} > d une heure donnée, une salle n'est occupée que par

un professeur.

Ces exemples montrent que tout utilisateur disposant de l'ensemble des

notions d'un fichier, définies par l‘analyse du contenu des concepts, a la

possibilité de caractériser naturellement le fichier de l'emploi du temps.

Ces relations fonctionnelles qui permettent de donner une signification aux

réalisations d'un fichier sont aussi appelées relations sémantiques par

F, Peccou (25).
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Definition 10 :

: 3Soient - GO (MH) l'ensemble des parties de
- W.T deux éléments de 6°: Yr).

Nous définirons la relation binaire G sur 6 é } de la fagon sui-
vante :

Us VT Shan : Fu Fy
Exemple : La relati i : éfini

p : € se Fonctionnetle m: FAup.Hy F {s définie
précédemment définit la relation binaire LPsH}T {s

Remarque ; L'opérateur de Projection

relation fonctionnelle. Ceci résu

2.2.4,

Ile, 3 iu FAW est une
Ite de la Propriété 2 énoncée en

2.2.5.1. Propriétés de la relation binaire © :

Nous ne ferons qu'énoncer les résultats, pour lesdémonstrations on pourra se reporter 4 C. DELOBEL [24] ;

T- Sotent WV, Mb une suite d'éléments de & (S)
: Si ea et VA, alors Welt

3-51 TOU alors Us?ev
4-SiUGV ct WTA ators We (Vou)

2.2.5.2. Partitions sur F et relation binaire @ee Sur ret relation binaire

Définition 11 : Soit 4

suivante :

Bee A-{acd .abed,—, agg] »pé nhalors : f (i) % F (J) @p a (4,1) = a(j,1), a(i,2) =

a (4.2), ..-5 @ (44m) = @ (34m). é
La relation % définit une partition sur F.
Pour la suite, nous

une relation définie sur le fichier F de la maniére

utiliserons les notations suivantes :

= Cr, = une classe d'équivalence

Me, lensembie des classes d'équivalence.

2- lt

Exemple :

La relation Ty. , définie dans l'emploi du temps, détermine

une partition sur le fichier F en quatre classes d'équivalence données

ci-aprés.

notions

Pp M c S H

réalisations

{ FQ) MARTIN MATH 3 B2 8

(6) DURAND FRANCAIS 3 A2 10

{ (7) MARTIN MATH 4 A310

f(3) DUPONT INFO 5 Al il

f(4) DURAND FRANCAIS 5 A2 16

(5) DUPONT INFO 6 Al 14

f(2) DUPONT INFO 6 Al 9

Proposition: si WV alors F/Oy = F/T UYT

Par conséquent, si le couple (M&, VW) vérifie la relation binaire © ,

alors les partitions associées 4 & Ty ur sont identiques.a”

2.2.5.3. Définition d'un préordre sur O (%) par
la relation binaire

La relation binaire @ , réflexive et tran-

sitive (2.2.5.1) définit un préordre sur @( %).

Soit t* ja relation binaire définie comme suit :

WV elements de 8, WOM & TeU

Alors, @* définit sur @ (@ } une partition en classe d'équivalence.

2.2.6. Relations élémentaires

Définition 11 : Soient UW. e ©(€)
Nous dirons que la relation Uty est une relation élé-

mentaire si:



2a za il2

¥ Je Or %), 3c et S@Ualors 3 OV nest pas une relation

Exemples : Dans l'emploi du temps, la relation binaire { PY¥T yy est

une relation élémentaire. Par contre, la relation LPmyedny

n'est pas une relation élémentaire car Vey tly} est une re-

lation (propriété 2 de 2.2.5.1).

Remarques :

1- si WE Wators, We (d'apras ta propriété 3 de 2.2)
peut 6tre une relation élémentaire car cV est une

relation.

é - L'opérateur projection définissant une relation fonctionnelle,

ne peut donner lieu 4 une relation élémentaire.

Ainsi, l'ensemble des relations élémentaires que ]'utilisateur peut ex-

primer simplement ne se déduisent pas de l'analyse d'une procédure de traite-

ment mais de l'observation physique de l'application. Dans T'exemple de 1'em-

ploi du temps, on sait qu'un enseignant ne peut étre 4 une heure donnée dans

plusieurs salles de cours ! Nous considérons que l'ensemble des relations

élémentaires met en évidence une propriété intrinséque d'un fichier.

Exemple : L'ensemble des relations élémentaires définies, dans le cas

de l'emploi du temps, par l'utilisateur sera le suivant :

befe ge (yy

Oo: fray x fick

dg: {Pande fst

Q,: fas, we fry

€.: fuse & Jct

Wg: fuck © fry

Ur: f acd & fs}

T) est alors évident, que l'on peut ainsi exhiber beaucoup de relations

élémentaires. Ainsi, cet ensemble peut comporter de nombreuses relations

redondantes en ce sens que certaines relations élémentaires peuvent se dédui-

re a partir d'autres. 11 importe donc de rendre cohérent cet ensemble. Crest

ce que nous allons nous attacher 4 faire.

2= 18

Proposition 5 :
Soient deux relations élémentaires : A CV eto WU telles que

1- WEA

2-WJE Oi B).FeeuG-W), Fe W n'est pas une relation
Alors 8BWU(A4A -W)e WY est une relation élémentaire.

(la démonstration est donnée par C. DELOBEL (24 A ).

Exemples :
Appliquons Ja proposition 5 aux relations élémentaires suivantes :

1) bh ede duh,

Ue: duc} t YP},

nous en déduisons la relation élémentaire { Hcy tym} qui n'avait pas

été envisagée.

2) Ui: fPwy ect,

O,:frcy vfs},

Alors, nous obtenons par application de la proposition 5

0,2: {PHY © s}a relation deja exhibee.

Ces deux exemples montrent que l'ensemble des relations é@lémentaires

Rs. v aes Q, » pour caractériser intrinséquement ]'emploi du temps

ne doit comporter qu'un ensemble de relations élémentaires minimum, non redon-

dantes, 4 partir duquel, T'on peut générer toutes les autres.

Remarque : Si dans Ja proposition 5, 1’on a Ww =4 alors nous retrouvons

la propriété de transitivité énoncée en 2.2.5.1.

2.2.7. Définitions de couvertures, coWvertures minimales, poids d'une

couverture d'un ensemble

soient - un ensemble d de relations élémentaires

B aft bys me yy
- une transformation T qui 4 toute paire (e;, tA

J .d. é $ ! etl, e® fait correspondre 0 .€ & si
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us est obtenue par la proposition 5, telle que

tT((d,, &.)) = e(QU) =e

Alors, pour tout ensemble d,. g 0 ed , de relations é@1é-
mentaires, nous aurons

T ( - v T 0 ‘ ? . = v z -Go) QU, / 720) by be hy
Nous définirons la fermeture de $ » que i'on notera Ox

$, - TM (g@) ou P(e) -6
Exemple : Dans le cas de l'emploi du temps, désignons par

> -{2,. ae ds by Oe CP te > l'ensemble des relations
élémentaires.

I} est alors facile, d'en déduire de la définition de la fermeture

de @, %- Guii,. es

avec g gr tech t {uJ

Q gdts} e (nj

Nous appellerons couverture d'un ensemble d s tout ensemble

$)> og tel que:

-Ur (yet 7h) =F,
n7Z 0

Exemple : L'ensemble $ = (2, he si 4 74 est, d'aprés Ja définition de la
couverture, une couverture de dy =(b ; | lg ino} puisque

®

= n$, nyo ! (@ ), par construction.

Nous appellerons couverture minimale d'un ensemble & 7
D2 7

tout ensemble Q) P, a & tel que :

l- &, est une couverture de $ :
9 ~ Quelque soit @ $c 4, et # g,

alors, ® , n'est pas une couverture de ®

295

Remarque : nous montrerons ultérieurement que l'ensemble

$ “f v j fi¢gig 74 des relations élémentaires définies

par l'utilisateur n'est pas une couverture minimale de

= 4 iG={b,/ 1 sigah

Nous définirons le poids d'une couverture d'un ensemble

$ 1 -{ QB yarct beta) comme une fonction P a valeurs en-

tiéres de fagon que :

k=

rigs P(e sy)

Pour obtenir 1a (ou les)couverture (s) minimale (s) de poids minimum,

c'est-4-dire le (ou les) ensemble (s) de relations élémentaires possédant

je moins d'élaments et a partir desquels on peut retrouver toutes Tes rela-

tions élémentaires ; i] est nécessaire d'exhiber la fermeture d, de l'en-

semble de relations élémentaires } , de rechercher les couvertures mini-

males, et enfin parmi celles-ci de ne retenir que celles of la fonction de

poids est telle que pour tout & de $y. sP { Q ;) = 1] est minimale.

a

2.3. Algorithme de recherche des couvertures minimales de poids mini-

mum

L'algorithme que nous présentons se rattache aux méthodes de sé-

paration et d'évaluation 4 graphe arborescent et dichotomique de ROY f45)

que l'on appejle aussi “branch and bound".

Pour utiliser cette méthode de séparation et d'évaluation, nous devons

introduire ja définition de graphe biparti ci-aprés.

Soient : = g un ensemble de relations élémentaires

: G.-{0, | 1 & wn, la fermeture de &

- T la transformation définie en 2.2.7.

L= { (QU 7 ALE Se tel quel (0 BB
Nous définirons le graphe biparti (ROY (453), H= (L, by sT) a partir

de la transformation T par la relation binaire suivante :

V0,ed (Cre, ex rb eyr-8,
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L'algorithme d'énumérations des couvertures mininiales de poids mini-

mun dans le graphe biparti H = (L, $,, T) se compose d'une succession

de phases que nous décrivons maintenant.

2.3.1. Description de l'algorithme

I - Soient - + © le poids affecté 4 l'ensemble d,

(nombre supérieur ou égal au nombre d'éléments Q j ded,)

- Ag = ensemble des e j de Oy tels qu'il n'existe pas de
paire d'éléments de oy, (0,0) ob T (( ey 0 ») =e

Notons que les éléments de Ay seront alors obliga-

toirement dans les couvertures minimales.

- By = ensemble des Q de $,- A, tels qu'il n'existe

pas d'élaments e, et e. de , 0d T((0;.05)) “0.

Notons qu'ici, les éléments de Bo n'appartiendront 4

aucune des couvertures minimales.

- Lg = Px - Ay - By:

Si Ly =p, Ay sera la seule couverture minimale de poids minimum. Dans ce

cas, nous calculons son poids et nous 1'éditons.

$i Lo ? f, nous selectionnons le premier élément de Lo dans l'ordre lexi-

cographique, soit Q 550°

Nous initialisons une pile notée IPILE avec le quadruplet suivant :

- hauteur de la pile associée a Ay

- hauteur de la pile associée a By

- élément 050
- lo

on passe ensuite 4 la phase Il.

II ~ Considérons la quadruplet défini au cours de la phase 1 (hauteur de

Ta pile associée a AD hauteur de Ja pile associée a Bo.

lorsque nous arrivons 4 la phase II.

Posons : Aa aU (e5 0}

Boe] - BUC ba Boe - 8, {a UF é Ae) ;
Ce Aas T o., 0 0)! 20.3

aller en Ili.

III - Considérons le couplet (A

Iy -

22°17

B_,) et posons
pr]? “pt

L - 8Bptt * 4, Roel ptl
Alors :

- SEL = P, aller en IV
_ pel . . Q- Si bey = —, nous selectionnons le premier élément j spel

dans ]'ordre lexicographique des éléments de L yp? on empile Je qua-
pt

druplet obtenu (hauteur de la pile associée a Aael? hauteur de la pile

Q sur IPILE et aller en II.

Soit Abel? l'ensemble construit lorsqu'on arrive a Ta phase IV.

Calculons son poids.

associée 4 B
pr? © pet? tpt)

IV.1 Si te poids de Aaa] est strictement supérieur au poids minimum

obtenu jusque ici, nous en déduisons que : A n'est pas une
p+]

couverture minimale de poids minimum. Nous 1'abandonnons et

hous passons en IV.4.

IV.2 Si le poids de Boel est égal au poids minimum obtenu a ce stade

de Ja procédure, alors A est une couverture minimate de poids
p+]

minimum que nous gardons.

aller en IV.4.
ya

1V.3 Si le poids de Roe] est strictement inférieur au poids mini-

mum obtenu 4 ce stade ; nous éliminons les couvertures minimales

gardées jusque 14 et nous faisons : poids de A = nouveau
pt]

poids minimum.

Nous conservons A et nous passons en IV.4,
ptt

IV.4 Si la pile IPILE est vide, alors toutes les couvertures mini-

males de poids minimum de >, ont été obtenues.

aller a VI.

Sinon, nous devons prendre le quadruplet se trouvant sur ta

pile (hauteur de la pile associée 4 Ay hauteur de la pile asso-
at 4 - ; wo

ciée a By. a> q> Lg lorsque nous en arrivons en IV.4.

Nous envisagerons deux cas :

- soit Li a déja été considéré dans A ; alors i] est

margué en utilisant une notation négative de Cig I] nous faut

alors envisager l'autre possibilité. Aller en V.
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- Soit Q j.q n'est pas marqué ; nous allons en consé-
uence envisager d'une part Q . d 5 i i B

— quenc ge une par iq ans Ay puis Cs dans q

Pour cela, nous reprenons un autre quadruplet dans Ja pile
IPILE si elle n'est pas vide. Aller en IV.4,

V - Ajoutons sur IPILE le quadruplet suivant :
hauteur de la pile associée 4 Aa hauteur de la pile associée
Bo: bg marqué, Lo:

Posons :

a 105.44
Aaa = AWU {e; eg, - BG 2 ghtels que quels que soient

@ et 0’ siaments de d, alors
T (CRs gO) = 8; ct rk, By) ID
Soient Tes deux seules relations avec 0 j et Q
comme deuxiéme membre.

Bot BYU fe ePa- st ie Bt J tels que il existe

C5 © Aan
e B é Aaa tels que T (e,, Rk,

Aller en ITI,

VI - Fin de T'algorithme.

Remarques

ROY[15] montre que 1'on peut associer 4 cette exploration par sépa-
ration et évaluation,une arborescence. Cette méthode heuristique a aussi
été développée dans un cadre plus général par HERVE ( 16). Nous n'avons
fait qu'adapter une méthode 4 notre probléme, c'est pourquoi on pourra se
reporter pour les démonstrations a ces auteurs,

2.3.2 Procédure de résolutiona

E

 

Ge resolution

Pour Ta clarté de T'exposé nous donnons Te programme en{annexe 1}. cependant, nous montrerons sur l'exemple de l'emploi du temps, ]
détermination des couvertures minimales de poids minimum.

Exemple :
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i élé i is en évidenceDe l'ensemble des relations élémentaires mis e

i i déduisons lapar l'utilisateur @ ={t, jn : j <7 s> eee oe ae

fermeture ®,= ie, {14i¢9 4. D'aprés la dé

transformation JT, nous en déduisons :

LL D ye Perf Oyr8 7)albgs Se) Pzo8 aK gal 7).(0 9004),

(2120 ).(@ 1.04) 3 |

Le graphe H = (L, $, 7) défini par Ja relation binatre suivante :

(OQ; 0;)et led, (0,0) Teer - 7 b,, &y)

est représenté par Ja figure 1.

@.)(€, 0,3(@5.05) (Bo Bp) (Orbe) (Byr Bg) (Eqs 0y) (Bgl gd (By. Perch,

Figure |

Prenons pour poids de 1]'ensembte Ss, cardinal (Ey) c'est-a-dire

9. Aprés la détermination des points de dy appartenant 4

Ao
= {0 édui sous~graphe3 et & By = Ah as by 3 » le graphe H se réduit au g

représenté sur la figure 2.

(eas Be) (25,05) (2552) (2,84) (G40) (B06)

<

.

| | |
1 | | |
3 &, es by *

Figure 2

L'arborescence associée 4 l'algorithme est 1a suivante :
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Aaa Aas {2a,0s,053
Azz {0,910}

Mn AU, eene \taes,t3} ie dha,esits fu}
BSS 2245 04,02}

aie

arzitgeset

[ At=des Fa RpAA= Whats bs bu toh
Este s}has] Etats Re Are by, Ry, 2, by

.

{ As steabajtetal

Arz Mtg tec"

Aas [OU ab teh \L we (Ra lajes ey yah!
hoe 44 0a 05, e
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Nous vérifions facilement qu'il y a deux couvertures minimales de

poids minimum égal 4 4 (encadrées en trait plein sur 1'arborescence).

18).0 2.04.0]

{u» 3» bss by}
Les ensembles encadrés en traits pointillés sont des couvertures

minimales, mais pas de poids minimum.

Remarques

1 - Le programme d'énumération que nous avons écrit ne donne que les

couvertures minimales de poids minimum. I] serait facile, en modifiant les

tests sur les poids d'énumérer toutes les couvertures minimales de $,.

2- C. DELOBEL [24] montre aussi que l'ensemble des couvertures

minimales de poids minimum conduit 4 une méme représentation du préordre T .

2.4. Aide & l'analyse et a la description des fichiers externes

CIVA

I] est a remarquer que l'ensémble des relations élémentaires,
de couvertures minimales de poids minimum définissent des propriétés in-

trinséques du fichier ; aussi, est-i] possible de penser qu'elles carac-

térisent la structure de 1'information.

D'autre part, cette formalisation est introduite indépendamment des

supports et de la présentation des données de fichier sur ceux-ci. C'est

un aspect important, car nous donnons alors la possibilité a ?'utilisateur
de définir simplement les informations en effectuant une analyse cohérente

des relations lociques des notions des fichiers, sans que cette analyse

soit remise en cause 4 la programmation.

En effet, 4 partir d'un ensemble de relations élémentaires appartenant

a une couverture minimale i] est possible de construire un grand nombre

d'organisations logiques.
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I] est aussi intéressant de noter que pour tout support de

fichier externe : paquet de cartes perforées, feuilles d'imprimante,

l'utilisateur doit prévoir pour décrire une organisation Togique de

fichier, disposer d'un systéme d'adressage physique, (ces adresses

devant étre un ensemble totalement ordonné).

Exemples :

Supports notion : Adresse

Carte perforée "Numéro de colonne"

paquet de cartes perforées

feuille d'imprimante

"Numéro de carte, numéro de colonne”

"Numéro de ligne, numéro de colonne

dans la ligne"

feuille d'imprimantes “Numéro de page, numéro de la ligne,

numéro de Ja colonne dans Ja ligne".

Ainsi, pour chaque support ordonné, l'adresse sera une notion

généralement structurée dont chaque réalisation repérera une partie du

support.

2.4.1. Groupe logique de notions

Considérant que les couvertures minimales de poids minimum

caractérisent la structure d'information d'un fichier, i] nous a paru

naturel que l'utilisateur puisse donner une description du fichier,

indépendamment d'une organisation logique, en décrivant simplement les

relations élémentaires.

Considérans les ensembles Wet ‘T de notions de & tels que

U -(utr) ,uC2a- ufp) ,¥ ={v Ol. viz.-.ve n}
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Une relation élémentaire Ge¢ W tv

Un groupe logique de notions attaché 4 une relation élémentaire

est défini par la notion :

uU{l]xu(2} x --..x Ufp)x vOl) xvle)x --- --x vn

Exemple : Considérons Ja relation Elémentaire

Q {PH} © 4c} définie dans }'emploi du temps, nous 1ui

associerons le groupe legique P x Hx C.

1] est cependant important de noter que lors de Ja description des

groupes logiques, il sera parfois indispensables soit de sélectionner une

notion présente dans tous Jes groupes, soit alors d‘en introduire une par-

ticuliére de telle fagon que chaque réalisation de cette notion permette

d'identifier sans ambiguité tout groupe Togique.

Du fait de la prépondérance des cartes perforées et de i‘ imprimante

comme supports de fichier externe, ces notions particuliéres identifierons

généralement des codes de cartes, lignes/colonnes correspondants 4 un ou

plusieurs groupes logiques.

2.4.2. Articie de fichier

L

Généralement, dans les applications d'informatique de gestion,

T'utilisateur est conduit 4 manipuler des unités logiques associant, plu-

sieurs groupes logiques, (certains pouvant &tre répétitifs). Ainsi, pour

définir l'organisation logique du fichier ; c'est-a-dire une correspondance

entre l'ensemble des groupes logiques et l'ensemble des positions du sup-

port, l'utilisateur doit alors déterminer ce qu'il désire considérer comme

unités logiques. L'unité logique est un ensemble de groupes logiques dont la

caractérisation est rattachée 4 une ou plusieurs notion (s) appelée (s)

indicatif (s).

Remarque : Une unité logique peut posséder plusieurs indicatifs. Dans ce

cas, il est nécessaire de spécifier leur hiérarchie.

Exemple : Dans un fichier d'assurés d'une compagnie d'assurances, sup-

posons que l'on ait déterminé les groupes logiques suivants :

groupe 1 : NUMERO x NOM x ADRESSE ;

groupe 2 : NUMERO x NUMERO DE POLICE x NUMERO DE VEHICULE ;

groupe 3 : NUMERO x NUMERO DE SINISTRE x DATE x COUT-REPAR ;
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1] est intéressant de remarquer que chaque groupe logique a une

signification !

groupe 1: identification d'un assuré.

groupe 2: assurance d'un véhicule

groupe 3: accident d'un véhicule.

Sur cet exemple, un utilisateur va pouvoir déterminer plusieurs

unités logiques. Par exemple :

- J'unité logique caractérisant 1'assurance d'un ou plusieurs véhicules

L'indicatif serait NUMERO ou NOM du propriétaire, et l'unité logique

serait composée de : groupe 1, groupe 2 ou (groupe 1, groupe 2)

répété un certain nombre de fois, ou encore groupe 1, suivi d'un

certain nombre de fois groupe 2.

- Si l'on considére deux indicatifs : par exemple NOM et NUMERO DE

POLICE ; pour une réalisation de NOM nous pouvons avoir plusieurs

réalisations de NUMERO DE POLICE.

Un article A est une notion produit des groupes logiques appartenant 4

une méme unité logique.

Exemple : Reprenons 1'exemple précédent, l'utilisateur pourra déterminer

entre autres l'article assurance de véhicules par un individu :

Article 1: groupe | x (groupe 2)* (w# signifiant un nombre quelcon-

que de répétitions)

Ou encore }'article accident de véhicule :

. 4

Article 2 : groupe 1 x (groupe 2 x groupe 3) .

2.4.3 Fichier

Pour préciser Ja définition formelle que nous avons donnée

de la notion de fichier (2.2.3.}, nous disons qu'un fichier est une notion

produit d'ordre n d'une réunion d'articles.

Exemple : Dans 1'exemple du fichier des assurés nous pourrions définir un

fichier F par

F = (Article 1 (J Article 2)” (#signifie 0 ¢n).
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2.5. Aide &@ l'Anatyse de 1'Acquisition et de l'Edition de fichiers

externes

Lorsque le choix du support externe et de l'organisation logi-

que du fichier externe sont effectués et les articles définis, }‘utilisa-

teur doit pouvoir décrire de fagon modulaire l'analyse des contréles de

validité 4 l'Acquisition, des différents groupes logiques 4 1'Edition.

2.5.1. Analyse des contréles de validité A l'Acquisition

Rappelons, que les contréles de validité envisagés

seront entrepris sans consultation de fichiers permanents destinés a &tre

mis a jour. Les contréles de correspondance entre mouvements, et articles

permanents, les mises 4 jour feront l'objet de traitements internes.

Comme nous le verrons au chapitre 4, le découpage des articles en en-

registrements physiques, selon les types de supports.

- cartes perforées ou bandes magnétiques ~

te type de supports, n'a qu'une importance relative pour l'Acquisition, si

ce n'est le contréle de séquence des eng noiereaes physiques que cela

implique.

Beds dels Contréles de séquence

Nous avons déterminé trois classes de contréles

de séquence sur des fichiers supposés triés :

a - soit l'utilisateur effectue un choix de code

argument: intrinséque 4 un support (cartes perforées, bandes magnétiques)

c'est-d-dire :

al - réserve une zone, de longueur fixe, de présence obligatoire au

début de chaque enregistrement physique, que nous povvens anpeler arqument

de séquence (ou clé) d'enregistrement de telle sorte que la suite des codes

réalisations de cette clé détermine une séquence soit croissante, soit dé-

croissante.
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Exemple :

0100

oot

0002

a2 - réserve une zone, de longueur fixe, de présence obligatoire au

début de chaque enregistrement physique de maniére a déterminer les séquen-
ces de groupes consécutifs d'enregistrements dans un fichier.

Exemple :

2éme séquence

lére séquence

a3 - réserve une zone, toujours de longueur fixe et de présence obli-

gatoire au début de chaque enregistrement physique, constituée de deux

clés : une de type ays l'autre de type ay.

Exemple :

b - Soit l'utilisateur détermine une notion de l'article, redondante
de longueur fixe et présente obligatoirement dans Ja méme zéne de chaque

enregistrement physique.

Exemple : sity, i

003

002

001 (encpetrepe
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Remarque 1) Notons que ce choix implique deux contraintes importantes:

- chaque groupe d'entrée doit posséder cette notion argument

- chaque réalisation de groupe d'entrée doit étre incluse dans

l'enregistrement physique.

2) Dans certains cas, of la notion de l'article choisi comme

clé n'est pas présente dans tous Tes groupes d'entrée, 1’uti-

lisateur peut imposer 1a présence obligatoire en début de

chaque enregistrement physique.

Exemple :

c) Soit l'utilisateur effectue le choix d'un argument mixte, composé

d'une clé du type a) associée a une clé du type b).

Exemple | :

(oor 2
article 2 br

0002 1

ye
0001 3

article 1 0001 2

‘ie 1

Exemple 2 :



Code de la clé de

séquence croissan

du paquet de cartes

Code de la clé

d'article

Code de la clé de

séquence de groupe .

d'enregistrements physiqu

Remarque :

code

2@- 28

ments physiques.

Nous n'avons pas parlé dans le cadre de ce contrdle de séquen-

ce, du contréle sur un indicatif intrins@que d'articles, c'est-d-dire

autre que code carte, car nous ]'étudierons en 4.6.1.

L'organisation de 1'Acquisition a été congue de maniére a ce

que si T'on ne détecte pas par un contréle de séquence ta présence

d'enregistrements successifs en doubles, tout se déroule comme si Tton

exécutait les contrdles de validité d'un article ou de plusieurs ar-

ticles de méme indicatif dans le buffer utilisateur.

Un article sera déclaré valide quand :

“pour chaque réalisation des groupes d'entrée d'un article

présenté dans le buffer on peut :

- identifier le groupe d'entrée par le contréle d'i-

Dans le cas Te plus général, ot les groupes d'entrée peuvent

nécessiter plusieurs enregistrements physiques, les codes de groupes

d'entrée étant déterminés, nous pourrons alors ne considérer que Te

clé de séquence croissante ou décroissante de la suite des enregistre-
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- vérifier que pour chaque réalisation de notion

(de chaque groupe d'entrée) la classe est correcte

par Te contréle de classe.

-- Vérifier que chaque réalisation de notion est vrai-

semblable : contréle de vraisemblance.

- Vérifier que chaque réalisation de notion a une

réalisation compatible avec d'autres réalisations

par contréles de compatibilité individuetle.

% pour la suite des réalisations des groupes d'entrée

constituant l'article on peut :

- Vérifier que la suite des groupes d'entrée est

vraisemblabie contréle de structure de l'article.

- Vérifier que certaines réalisations de notions pré-

sentes dans différents groupes d'entrée de J'article

sont compatibles : contréle de compatibilités mutuel-

les sur les notions de l'article.

Vérifier la séquence des enregistrements - contréle de

séquence sur clé de code carte.

Vérifier la séquence de l'article : contréle de séquence

sur _clé d'article logique.

Nous obtenons ainsi une classification générale des contréles que

l'utilisateur pourra mettre en oeuvre dans une Acquisition que nous étu-

dierons en détail au chapitre Y.

2.5.2 Analyse de l'Edition des groupes de sortie

Rappetons que notre objectif a l'Edition est d'effec-

tuer le changement de format (interne - externe) et de support des fichiers

internes CIVA.

L'analyse des état de sortie sur imprimante des applications d'in-

formatique de gestion met en évidence différentes sortes de lignes ou grou-

pes de lignes d'édition que nous nommerons groupes de sortie. Citons, les
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en-tétes d'états, la ligne de détail, les totaux, les fins d'états, les

reports de page. I] est alors important de remarquer qu'une fois détermi-

nés, ces groupes de sortie sont imprimés selon un conditionnement unique.

Par exemple, dans une facture on n'imprimera la premiére ligne détail

qu'aprés avoir imprimé l'entéte, le total ~ hors taxe qu'aprés la derniére

ligne détail, etc...

Ainsi, l'analyse par l'utilisateur pourra s'effectuer de la maniére

suivante :

- Recenser les lignes de 1'état qui demanderons le méme traitement 4

l'Edition (édition et écriture) : nous dirons qu'elles sont alors de méme

type.

- Regrouper dans un méme groupe de sortie la suite des lignes qui

s'éditent sous une méme condition (2.4.4.2.2.).

2.5.2.1. Type d'une ligne

Une ligne d'état sera caractérisée par :

- son découpage en zénes

~ l'origine des informations dans les différentes zénes.

Nous dirons que deux lignes sont de méme type si elles ont le méme

découpage en zones et méme origine des informations dans chaque zone res-

pective. Nous parlerons alors de type d'une ligne.

Exemple :

col i col 10 col 18 col 21 col 30

ligne 1} —} SOCTETE | ————j_ DUPONT (Ce

col 1 col 10 col 23 col 30

ligne 2 —_____-______| SIEGE SOCIAL \-_-_—_—_| PARIS +

col 1 col 10 col 18 col 21 col 30

ligne 3 LU. Yd SOC TETE | —____-} DURAND == =

col 1 col 10 col 18 col 21 col 30 40 =44

ligne 4 pd SOCTETE |---| DURAND Lls.A |

col 1 col 10 col 18 col 21 col 30

ligne 5 JL) =} Parts Ww.

Alors : les lignes 1 et 2 sont de types différents car elles n'ont pas le

mame découpage e: zOnes.

2 ei

- Les lignes 1 et 3 sont de méme types puisque possédant le méme

découpage en zénes et les informations de méme origine.

- Remarquons que les lignes 1 et 4 ne sont pas de méme type.

- Les lignes 1 et 5 possédent le méme découpage en zéne mais avec des

informations d'origine différentes.

2.5.2.2. Groupe de sortie

Un groupe de sortie est un ensemble ordonné et indis-

sociable de types de lignes éditées sous une méme condition.

Nous distinguons les conditions suivantes :

- celles dies aux contraintes technologiques

par exemple, le nombre de lignes maximum que l'on peut imrpimer sur

une page,

- celles inhérentes 4 l'application traitée :

par exemple, changement de valeur d'un indicatif, fin de fichier.

Remarque : Pour exprimer Jes contYaintes technologiques nous utilise-

rons des variables qui seront soit des compteurs, soit des

sauts de lignes ou de pages.

Nous étudierons plus en détail au cours du chapitre IV la logique

générale de 1'Edition, disons seulement que l'utilisateur doit exprimer

sur ]'état de sortie un ensemble de relations simples.

Si nous appelons GSI et GSJ des groupes de sortie d'un état a éditer,

et COND un conditionnement alors tes relations a exprimer seront de la

forme

(GSI et COND) entrainent (GSI) ou

(GSI) entraine (GSJ)

Nous interprétons ces relations en disant qu'aprés 1'édition du groupe I

si nous sommes dans les conditions COND alors nous devons de maniére uni-

que éditer le groupe de sortie J. De plus, pour chaque type de ligne de

chaque groupe de sortie, il sera nécessaire de définir des sauts de lignes

ou de pages avant l'écriture ; Enfin, il faudra déterminer quels cumuls

éditer, lors de ruptures de valeurs d'indicatifs internes ou lors d'un
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dépassement de capacité de page, dans un report en fin et / ou en début

de page.

2.6. Conclusion

Les techniques d'analyse des fichiers externes que nous venons

de présenter doivent permettre 4 I'utilisateur de définir de maniére sim-

ple et trés précise les données externes.

Dans les chapitres suivants nous allons définir des langages de des-

cription pour 1'Acquisition et 1'Edition qui décrivent les résultats de

cette analyse.

CHAPITRE 3

Les Informations CIVA.

Langage de description des fichiers externes

a l'Acquisition



Introduction

L'étude présentée au chapitre 2 a montré l'intérét de dissocier les

informations externes, des informations internes. En effet, i] est alors

possible de déterminer une organisation logique et une codification des

informations internes de mani@re 4 rendre les traitements le plus efficace

possible, quasiment indépendamment de l'organisation logique externe.

3.1. Informations internes en CIVA

Nous avons distingué quatre sortes d'informations internes {1 a $

- l'information élémentaire, plus petite unité d'information

Exemple : CODE-PRODUIT entier

- l'information structurée composée d'informations élémen-

taires ou structurées

Exemple : le numéro de Sécurité Sociale.
&

NUM-SS structure (sexe entier, année-mois entier, mois-nais

entier, cod-départ entier, numero-com entier, num-registre

entier)

- l'information file.

3.2. Types des informations

Le type d'une information est un ensemble de valeur (ou données).

Nous dirons alors qu'une information appelée A est d'un type B si l'en-

semble des données de A appartient a l'ensemble des données de B. 11 est

fréquent qu'un méme type d'information soit présent plusieurs fois dans

une méme description de fichiers internes. I] sera alors commode de ne

donner qu'une fois la description du type dans une classe, en donnant la

possibilité de compléter cette définition par renvoi d'une classe a 1'au~

tre. A la compilation, toutefois, toute définition devra étre compléte. De

plus, i] sera nécessaire de préciser le niveau de définition du type :

classe de 1'Application, ou systéme [ 1]



3.3. Description explicite des types [1]

3.3.1, Informations élémentaires:

- Définitions standard : nous utilisons les types courants :
caractére, entier, booléen, réel, décimal, (forme interne), complexe, réel
double précision, date.

Un identificateur A possédera un de ces types si on déclare par exemple
A entier.

- Définition par restriction : nous associons au nom du type
une condition restrictive sur T'ensemble des données. Par exemple, A type
entier < 5000.

- Définition explicite par l'ensemble des valeurs
Par exemple SITUATION-FAM code (marié, célibataire) ; situation sera une
suite de caractéres pouvant prendre les valeurs marié ou célibataire.

3.3.2. Files

Nous distinguerons trois types de files : les files de taille
Fixe, de taille bornée, et de taille variable.

Exemples TAB1 file (15) car 3

TAB2 file (max = 15) car ;

TAB3 file car ;

3.3.3. Structure :

c'est une composition d'objets de type simple. file au struc
ture.

Exemple : A structure (B entier, C réel, D file (5) car)

T structure (X entier, Y structure (V réel. W réel))

Remarque 1) 11 sera possible de définir des analogies par "comme", en

déclarant un nouvel identificateur du mame type qu'un autre.

— ee er
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2) D'autres exemples sont donnés dans [13] avec des spécifications

plus détaillées ainsi que les régles de syntaxe.

3.4 Description logique d'un fichier, répartition des objets inter-

nes sur le support [3] [1]

3.4.1. La description logique d'un fichier interne est une

description de structure, donnée dans une classe.

Exemple :

Classe A ;

FICHINT file ARTICLE,

finclasse ;

Classe B ; utilise classe A ;

ARTICLE structure (nom file (10) car, date-naissance date) ;

‘finclasse ;

3.4.2, La répartition des objets sur le support, selon un dé-

coupage physique et ung répartition en bloc est une con-

trainte que l'utilisateur doit ignorer : c'est le sys-

Ss téme qui se préoccupe de la gestion des buffers des fi-

chiers internes.

Il n'y a pas de limite théorique 4 la taille d'un enre-

gistrement logique. Pratiquement, un enregistrement

logique nécessite un buffer de sa taille.

3.5. Informations externes en CIVA

Si l'on se refére aux définitions (A3) et (Al) de IFIP-ICC Vocabu-

lary { 48 | » une information peut tre interprétée comme ja représenta-

tion utilisant certaines conventions connues d'une notion ; une donnée étant

la réprésentation codifée d'une réalisation de notion. Nous parlerons donc

dans la suite de données externes, d'informations externes. Le type d'une

information externe sera interprété comme un ensemble de données externes

ce que nous appellerons ainsi type externe d'une information.

Les informations externes seront représentées par les valeurs des

variables externes. Une variable externe étant définie par une description



externe qui lui associe un identificateur externe et un type externe.et icateur externe “ype externe
Dans les descriptions de fichiers externes, nous imposerons que

tous les identificateurs externes Soient distincts. Cette contrainte est
introduite pour supprimer les ambiguités possibles dans les transferts 4
l'Acquisition.

3.6. Langage de Description des fichiers externes CIVA a L'acquisition.

Le langage que nous allons présenter doit permettre de décrire
facilement les résultats de lanalyse, que nous avons donné au chapitre 2,
en groupes d'entrée et en définissant des types externes d'informations
auxquels nous assignons une signification.

3.6.1. Structure générale d'une description de fichier externe en
entrée :

La description d'un fichier externe en entrée commencera par
% FICHIER suivi d'un identificateur externe dénotant le nom du fichier en
entrée. Cette description est composée d'une section % DGE obligatoire et de
trois autres sections % DCI, % DCM, % DSY facultatives.

Syntaxe :

<description fichier externe 7 i= BFICHIER Cidentificateur fichier ext?, ,en entrée

<suite section entrée> ;

(1) {suite section entrée> ::= 4DGE <suite ge | Z0GE suite ge> B
*DSY «suite delsyn'> | @DGE <suite ge> ; <suite secteantrsym>

(2) suite sectcantrsyn> ::= $DCI <suite contrind> | “DCI suite contrind> ;
suite sect contr >

!(3) Zsuite sect contr’ 532 20SVs, Louie! dof syn» ne DCH ¢ suite contrmut >/
% DCM <suite contrmut> 3 @0SY <suite dec] syn>

Sémantique :

(1} Ta section Z0GE permet de décrire les groupes d'entrée du fichier
externe 4 ]'Acquisition. Tous les contréles d'identification de grou~
pe d'entrée de séquence sur code carte (rep. indicatif) ainsi gue les

contréles individuels de classe, de vraisemblance , de compatibilité

sont déclarés dans cette section.

(2) Dans la section %DCI, nous pouvons définir simplement des déclarations

de contréles individuels dans %DGE. Si l'on utilise un appel de

méta fonction , celle-ci sera alors définie dans % OCI.

(3) La section %DCM est une section qui permet de définir les controles

mutuels sur les variables externes des différents groupes d'entrée

du fichier externe.

(4) La section % DSY permet de définir, pour chaque article de fichier

interne utilisé 4 T'Acquisition et ayant des identificateurs de feuil-

le de méme nom, de définir les correspondances entre les identifica-

teurs externes tous distincts et de tel identificateurs internes.

3.6.1.1. Remarques

- Les articles logiques externes composés des groupes

d'entrée peuvent étre de formats variables, certains groupes d'entrée

sont répétitifs ou absents. Toutefois-tn groupe d'entrée aura un format

fixe.

- Dans le cas général un article logique pourra néces-

siter plusieurs enregistrements physiques (souvent cartes).

3.6.2 Identificateurs externes :

Syntaxe

(1) <Identificateur fichier externe> ::= < identificateur externe >

. *(2) <Identificateur externe > ::= <lettre> [dettre> ( <letchif > )

<lettre> /glettre> ( < letchif > )* <chiffre >

let chif > i= - Alettre> / echiffre> / dlettre> <let chit>/

- <tet chify / ¢chiffre> let chif >

Remargue : Rappelons que la notation 'x' utilisée dans (2) signifie

‘ ( <Tet chif > ra LJ ( < let chif> yn avec,
n2zo

( <let chif> )° représentant la suite vide.



Exemples : A, CIVA, CODE 1, PRIX-UNITAIRE .

Sémantique :

Un identificateur de fichier externe (1) est un identificateur

externe qui permet de faire la liaison avec le systéme (par un

D.C.B. }.

Pour les identificateurs seuls tes huit premiers caractéres

seront significatifs.

Dans une description de fichier externe tous les identificateurs

externes utilisés doivent étre différents.

3.6.3. Données externes

- Syntaxe

ZDonnée externe > ::= Cdonnée num> / donnée alphab / <donnée alphan>

Cdonnée numy ::= Coccury { ésigne> coccur> | occur> : occur >
(signe> occur> . occur

doccur> = Of1f2}------ 9fgoccury ( occur> )

<signe> ret | -

<donnéé alphab ::= suite lettre b>

dsuite lettre by ::= A [B] ----/7] uw | Csuite lettre b> (<suite lettre
b >)

th Coceur> | suite lettre b> | Zscarebedic>
donnée alphan’> ( donnée alphan> )

Zdonnée alphan > ::

dscarebcdic p::= caractéres EBCDIC de 10070 [éscarebedic> ( ¢scarebcdicy

Exemples : 10

10.52

DATE , ENFANT

PUL, NUMERO2

sémantigque :

Les données externes utilisées sont les nombres entiers, Tes nombres

décimaux, les chaines de caractéres ne comportant que des lettres ou

Tes chaines de caractéres composées de caractéres EBCDIC.

3.6.4. Section % DGE

Cette section permet de définir les groupes d'entrée-des

fichiers externes résultants de l'analyse étudiée au chapitre 2.. Chaque

définition de groupe d'entrée pourra comporter des déclarations de, con-

tréles : contrdles de séquence sur code carte, sur indicatif d'article

Togique externe, contréles de classe, de vraisemblance, de compatibtlité

individuelle.

Syntaxe de % DGE

<suite de groupe d'entréeS ::5 Cidentificateur externeS :

<descriptge> / suite de groupe d'entrée> ( j Ssuite de groupe
d'entrée *

Cdescript ge > ::= Cdescript simple> [ ident ge > /

édescript simple> / (delseqry. ident ge> Cdescript simple>

Cident ge > ::= <identificateur externe > ¢formext > IGE

¢code externe 5

{code externey ::= (donnée num >}: <donnée alphab >! | ,

* {donnée alphan >—

(del seqy ::= CLT Cformext > cua <formext >] cL6 éformext > |

CLT Cformexty CLA Cformext> | CLT Cformext> CLG éformext > f

CLA Cformext CLG <formext > /

CLT Cformext> CLA Cformext> CLG <formext>

Gdescript simple ::= didentificateur externeyS form ext S

Cidentificateur externey form ext ,CLE Cidentificateur externe >

<form ext >, Ccontrind > /¢descript simple ( ¢ descript
simpley )*

dcontr indy ::= €contr class > | & contr vrais > | €contr cump ind >|

$ dméta delind> | Zcontr classy , contr vrais> | Ccontr class> ,

dcontr compind ?



<contr vraisy , contr compind >

dcontr class> , contr vrais> , Contr compind>

Ccontr class) ::= Cc, {x cond class xd

Ccontr vrais) ::= V, < cond vrais >

<cond vrais 9 ::= (cond vrais 1 7 | cond vrais 2

(cond vrais 1) i: [ (cond geny |

écond geny ::= Copérateury donnée num> | Copérateur > é liste gen> |

(cond gen> OU Ccond gen? | dcond geny ET <cond gen?

diiste geny ::= ( ¢ list elem )'[ Clist gen >(5 Zliste gen> )*

list élém> ::= Clist élém exp> /Ciist élém impy

" < donnée externe > | donnée externe

(, édonnée externe>

Clist élém exp> ::
\

list élem impp ::= “born inf> , Cborn supp [born inf> :

Cborn sup > , Cpasy

Cborn inf) ::= Cdonnée num >

<born sup> ::= Cdonnée num'>

{pas 5 ::= 4donnée num’>

<cond vrais 2> ::= module <identificateur module <paramatres > /

$ dméta delind>

contr compind> ::= P, Ccond compind p 7?3
a

cond comp ind p? ::= C<cond compind >}

<cond compind 7 ::= Cidentificateur externe > Zopérateur 2
Zdonnée externe >

Cidentificateur externey = liste élém? i

cond comp indy ET cond comp ind >|

<cond comp indy QU <cond comp ind ?

Cméta dclind 9 ::= (méta variable CIVA)

«cond class ::= NUMERIC/ ALPHAB / ALPHAN

¢ form ext> iss éformat ext numy | d format ext alphaby {

dformat ext alphab» | Gdate>

349

Cformat ext num ::5 cfc ( ¢ format ext numy ) Ic ( < occur> )

Cformat ext alphab> :: AJA ( {format ext alphaby ) | A ( <occur > )

Gormat ext alphan) :: x] Xx ( € format ext alphany ) [x( Coccur > }

date > := 01/02/03

Copérateury = =/} [> ]>= [< |<=

Exemple :

% OGE

El : CLT C (2)

CLA C (2)

CLG C (3)

GEL X (4) IGE ‘GA10'

NOM X (20), 'C', [ ALPHAB |)

PRENOM X (

SEXE C (2), 'V', [= (1,2)]

SIT-FAM, X (11), 'V', [= (MARIE , VEUF ,CELIBATAIRE ,D1VORCE) |
AGE , C (3), 'V', [£100 ]

E2 : GE2 X (4) IGE ‘Gall’

NOM-JF, X (20), 'P', [ SEXE=2 ET SIT-FAM = ‘arte’ ) 5

Sémantigue :

La section % DGE permet de définir les groupes d'entrée et pour

chaque groupe d'entrée les contréles possibles lors de T'Acquisition

(chapitre 4). Notons que nous avons introduit trois types externes

date Di, 02, 03 de formes suivantes :

D1: 1972 05 21

Dé: 21.05.72

D3: 21 MAI 72

3.6.5. Section % DCI

Cette section permet de définir des méta-fonctions de con-

tréles individuels lorsque les définitions sont trop 'lourdes' pour figu-

rer dans la section % DGE ou encore lorsqu'un type de contréle est commun

a plusieurs variables externes.
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Nous pourrions aussi, dans cette section déclarer Jes définitionsde méta-fonctions donnant 1 e texte de modules de calcul d'un argumentdans certains contréles de vraisemblance.

3.6.6. Section % DCM

Syntaxe

Csuite contr mut > t:= Cidentificateur externed ( c¢cond mut > )
<suite contr mut> ( suite contr mut )

Ccond mut > rr <expression arthmétique ? ~ <opérateur >
simple

<donnée externe> / donnée externe> ¢opérateur>
<expression arithmétique >

expression arithmétique simple > ::= <identificateur externe >
Copérateur binaire> identificateur externe> / <donnée externe >Copérateur binaire> identificateur externe>
Cidentificateur externe> <opérateur binaire> <donnée externe>d

Copérateur binaire> ::5 +] -/x f/x

Exemple :

PREST-FAM (ALLOC 1+ ALLoc 2 > 1000)

Sémantique :

Dans les expressions arithmétiques nous utiliserons uniquementdes variables externes définies dans % DGE.
Les expressions arithmétiques seront simples.

3.6.7. Section % psy

syntaxe :

(suite decl syny ::= Cidentificateur externe> SYN
Csuite identificateur interne > / Guite decl syn >

( (suite decl syn %)

3-11

i ifi interne “7C suite identificateur interne > ::= Cidentificateur inte

<qualif > suite identificateur interne 7

(, Suite identificateur interne )

; . lif
Cqualif > ::= de Cidentificateur interne Cqualif> ( < quali >)

Exemples :

DATE 1 SYN DATE de COMMANDE ;

DATE 2 SYN DATE de EXPEDITION ;

' é écifiées dansRemarques : Certaines notions internes n'ont pas été spécifiée :

cette grammaire ; pour plus de précisions se reporter

C1) Cel (4) -

3.7. Conclusion

. = oh isition

Le langage de description des fichiers externes 4 1'Acquisitio

6 iquespermet de définir simplement d'une part les Ree ake

06 tiellement) d'autre part les ccontréles de séquence essen oe

cae résultant d'une analysé fixe des notions contenues dan
fichier externe.



CHAPITRE 4.

SERVICES S EXTERNES



4.1, Introduction.

Nous avons présenté au chapitre 1 (1.3.), au chapitre 2 (2.5.)

les différents objectifs 4 atteindre a1'élaboration de Services d'

Acquisition de fichiers externes.

Rappelons que, selon 1'importance attachée a la fiabilitée

des informations externes, du service attendu pour 1'édition des infor-

mations erronées (et du cot de traitement en ordinateur), i] est possible

de définir une multitude de services d'Acquisition de fichiers. Le nombre

beaucoup trop important de conventions possibles rend illusoire la défi-

nition d'une instruction unique comme nous allons T'illustrer ci-apras.

Notons encore que pour les instructions d'affectation (6). nous

avons rencontré les mémes difficultés.

4.1.1. Exemples d'Acquisition de fichiers externes.

Dans chacun des exemples simples que nous allons exposer, nous

voulons surtout mettre en évidence les différentes conventions qu'il est

possible d‘utiliser.



4.1.1.1. Changement de support et de format.

Notation,

- le fichier externe, noté Y est constitué d'un seul article

composé des groupes d'entrée GE1 , GE2, dont les réalisations sont

obligatoirement présentes et non répétitives. L'article est supposé inclus

dans un enregistrement physique -carte perforée par exemple.

- le fichier interne, noté X , ne sera constitué que d'un

seul article noté Z de type structure, et ne comportant pas de champ de

type file de structure.

Description des fichiers X et Y

FICHIER Y

DGE

E1 : Ell X(10)

E12 C5). ¢(2)

E13 A(3),

E2 : E21 Xx(2)

E22 X(6) ;

FICHIER X

Z structure (E11 file (10) car, cl structure (E 21 file (2)

car, E22 file (6) car),

C2 structure (£13 décimal 9 (5) v 9 (2),

£12 file (6) car)) ;

Les arborescences associées aux descriptions de fichiers sont :

- Fichier Y

EI E2

JIN /\
Ell €12 £13 E21 E22

- Fichier Z

C1 C2

Ell E21 €22 = €13 E12

é

Les fichiers X, Y ainsi décrits, envisageons 1'Acquisition

Ja plus élémentaire qu'il soit. Nous noterons E ij une feuille "courante"

traitée.

Pour chaque Z de X. faire

- Lirele fichier externe Y (si fin de fichier : faire le traitement

fin de fichier) ;

Pour chaque E ij de Z faire

» recherche de E ij de Y correspondant 4 & ij de Z ;

. Si le type de E ij de Z est compatible avec le type de

E ij de Y alors effectuer Ja conversion de format externe

en format interne ;



ranger le résultat dans Z fsi ;

- fpe ;

- écrire l'article Z ;

Foe 5

Les fonctions mises en évidence dans cette description de

traitement sont :

1. La lecture et la fin du fichier externe Y ;

2. L'analyse des arborescences associées aux groupes d'entrées pour

la recherche de la feuille externe de méme nom que la feuille

interne traitée.

3. Ltanalyse des compatibilités de types externes et de types internes.

4. La conversion d'une donnée de format externe en format interne.

5. Le rangement du résultat -donnée en format interne- dans la zone

tampon affectée au fichier interne X.

6. L'écriture de l'article interne Z situé dans la zone tampon

de X.

Remarques.

1. Ultérieurement, lorsque nous parterons d‘“"entrer” un article Z

de X de format externe Y, ce que nous noterons ENTRER (Z, Y), i1 s'agira

de la création en format interne d'un article logique Z de format externe

décrit par Y.

Lire externe

sur cartes perforées /bandes magnétiques

4-5

Zone tampon d'Entrée Zone tampon Sortie de

d'un fichier externe Y = l'article logique interne Z de X
>— ce

transfert

XX wt

Ecrire interne
Se

As \s

ENTRER (Z, Y) M4

—-—SoSSeS

Fichiers externes Y Fichiers internes

sur bandes magnétiques ou

disques magnétiques

aod

2. Si l'on envisage en outre, des traitements de contrdles de séquence

de cartes, soit sur l'ensemble du fichier externe, soit sur des séquences

de cartes d'article, nous n'aurons qu'a insérer une fonction spécifique

de contréle de séquence entre (1) et (2) sur un argument code de carte.

3. L'analyse des informations externes étant indépendante de 1'orga-

nisation logique de ces informations sur un support (chapitre 2), i]

est important de dire que pour une organisation logique externe et une

organisation logique interne T'Acquisition établira automatiquement 1'in-

terface. Dans i'exempie 4.1.1.1., notamment, nous nouvons noter que l'ardre

de présentation des “rubriques" (ou feuilles) E12 et E 13 dans le fichier

interne n'est pas le méme que sur le fichier externe dans le groupe d'en-

trée £ 1.



4.1.1.2. Acquisition utilisant un contréle de séquence ; avec

contréle de structure, de vraisemblance et de compati-

bilité individuelle.

Considérons les descriptions de fichier X et Y suivantes :

% FICHIER Y

2 Ds

El: CLT (5)

eer (1) ace (1)
Ell X(10)

E12 (5) . C(2)

E13 A(3),

E2 : GE2 C(1) ice{2]

E21 X(2)

£22 X(6) ;

FICHIER X

Z structure (Cl file (6) structure (E11 file (10) car,

£13 file (3) car, £12 décimal 9(5) V 9(2)),

C2 structure (E21 file (2) car, E 22 file (6) car)) ;

Les arborescences associées a ces descriptions de fichiers sont données

ci-dessous :

Fichier Y

El E2

CLT GE1 Ell £12 £13 GE2 E21 E22

Fichier X

E11 E13 E12 Ell £13 £12 E21 E22

I] est alors nécessaire de donner la structure de présentation

des groupes d'entrée dans l'article logique externe & 1'Acquisition.

Considérons alors une acquisition qui effectue 1'"entrer" de

ltarticle interne Z selon un format Y avec Je contrale de séquence de

cartes de fichier externe, les contréles de structure de l'article logique,



Pour chaque Z de X faire :

Lire le fichier externe Y (si fin du fichier, traitement fin fichier Y) ;

Contréle de séquence de l'article logique sur CLT ;

Contréte de structure de l'article logique - sur IGE -

s'il n'y a pas d'erreur de séquence détectée ;

Pour chaque élément de rang I de Ja file Ci faire:

- recherche de Eli de Y correspondant 4 C1 (I,i) de Z

- si contréle de vraisemblance sur Eli de El alors traiter le contréle

de vraisemblance ; Sinon si contrdle de compatibilité et pas d'erreur de

vraisemblance alors traiter le contréle de compatibilité fsi ; fsi ;

~ si le type de Ey de Y est compatible avec le type de C1 (I,j ) alors

effectuer la conversion du format externe en interne ; ranger le résultat

dans Z fsi ;

foe 5

Pour chaque E 2j de C2 faire

- recherche de E 2j de Y correspondant 4 E2j de C2;

~ si contréle de vraisemblance sur E 2j de Y alors traiter le contrdle

de vraisemblance fsi ;

si le contréle de compatibilité et pas d'erreur de vraisemblance alors

traiter le contréle de compatibilité fsi ;

- si le type de E 2j de Y est compatible avec le type de E 2j de Z

alors effectuer Ja conversion, ranger le résultat dans Z fsi ;

fpc ;

~ €crire l'article Z ;

Par rapport aux fonctions aénumérées dans 1' exemple (4.1.1.1.),

nous remarquons des fonctions identiques. C'est le cas des fonctions de

lecture de fichier externe Y, d'écriture d'article logique interne Z.

Ces fonctions seront des instructions de base de CIVA.

La fonction d'analyse des arborescences pour la correspondance

des noms des feuilles que l'on retrouve dans cet exemple, fait intervenir

trop de cas particuliers pour que 1'on en fasse une instruction unique de

CIVA.

Quant aux fonctions de contréles de séquences, de structure,

de vraisemblance, de compatibilité individuelle, de compatibilité mutuelle,

elles seront étudiées plus en détail ultérieurement. Nous dirons simplement

qu'aucune d'elles, du fait du nombre de possibilités dans le traitement des

erreurs, ne peut faire l'objet d'une instruction de base de CIVA.

4.2, Instructions d'Entrée-Sortie de CIVA 4 1'Acquisition de fichiers externes.

ra

(pour les instructions de lecture de fichier interne et d'écriture de

fichier externe : se réporter 4 5.2.)

Il existe trois opérations d'entrée-sortie 4 T'Acquisition :

~ Ja lecture de fichiers externes ,

- T'écriture d'un article de fichier interne ,

~ 1'édition simple d'une variable, d'une liste de variables ou de

constantes en format externe (resp. interne).

4.2.1. Lecture de fichiers externes, fin de fichier.

Syntaxe,

Cinstruction de lecture de fichier externe> = LIREXT a Cidentificateur

de fichier externe>;
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Sémantique.

la lecture de fichier externe assure l'acc&s aux articles logiquesSur le support externe et les enregistre dans une zone tampon (ou buffer)en mémoire,

Nous réalisons Ja lecture LIREXT en utilisant un appel moniteur

CAL 1, 1 adresse d'une table FPT

La table FPT {Function Parameter Table) sera de méme forme quecelle créee par M 4READ sous le systéme SIRIS 7 / siRIs 8 sur 10 070 CIIen mode DEY (10).

La gestion automatique de la zone tampon (buffer) sera assuréepar des procédures écrites directement en assembleur, Ainsi a chaquedemande de Jecture LIREXT, un article logique externe doit &tre présentau début de la zone tampon.

Les ordes d'ouverture et de fermeture de fichiers seront assuréspar le systame,

Exemple,

LIREXT aY ;

Lorsqu'une commande de Fin de fichier est rencontrée 4 la lecture,un code (05) est rangé dans l'octet 0 dy registre SR3,

Nous introduisons une fonction de test Boolen de fin de fichierappelée FFICH qui Prendra les valeurs 0 ou 1.

Cfin de Fichier>:: = FFICH (adidentiticateur de fichier externe) ; |
FFICH ( ¢ identificateur de fichier interng) ;

Exemple,

LIREXT a Y ; Si FFICH (8Y) alors traitement de fin de Tichier dey ;
4.2.2. Ecriture @article de fichier interne.
T

E

 

RO Tichior interne

Syntaxe

Cinstruction d'écriture de fichier interne ss? I= ECRIRE €identificateur de
(1) Marticld;
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Sémantique :

L'instruction (1) provoque 1'écriture d'un enregistrement

a partir d'une zone tampon en mémoire. Le type de T'unité de sortie ne

pourra étre que bande ou disque magnétique.

L'écriture sera réalisée en utilisant un appel moniteur :

CAL1, 1 adresse d'une table FPT.

La table FPT aura la méme forme que celle créée par la procé-

dure M : WRITE du systéme SIRIS 7 sur 10 070 en mode FIL.

4.3.2, Editions simples d'une variable, d'une liste de variable,

de_constantes en format externe (resp. interne).

Lors des traitements de données externes erronées, nine

de pouvoir lister simplement sur imprimante une Wepeete a Rite Ca de

variables ou de constantes (libellés d'erreurs). Ce probléme n'est pas

nouveau ; i] est d'ailleurs résolu dafis ta re des eee

programmation (instruction INPUT de Fortran IV étendu, DISPLAY de

COBOL, ...)

A la mise au point d'une application {4 ] de telles Tinsthyer tows
peuvent étre utiles pour éditer suivant un format défini a 1! implémentation

une variable, une liste de variables ou une constante, en types internes.

Syntaxe :

IMPRIMER1( “liste de sortie externe >)3 /

(1)

tt<édition simple> ::

IMPRIMER2(CTiste de sortie interne yi

(2)
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Cliste de sortie externe> :: = 4 Constante externe> | aariable externe |
qiiste de sortie externe} (,<liste de sortie externe)}

Cliste dor sortie externe> :: =€onstante interne>| variable interne) |

<liste de sortie interne>(, liste de sortie interne)”

oe
ja notation (<A> )” représente une suite finie d'éléments deRemarque :

A éventuellement vide.

Sémantique :

L'instruction (1) IMPRIMER1 imprime au début de ligne de

l'imprimante la liste de sortie externe, soit avec le format spécifié

dans la description de fichier externe pour les variables externes, soit
sous forme d'une chaine de caractéres EBCDIC pour les constantes externes.

Exemple :

Reprenons 1a description externe de fichier de 4.1.1.2,

IMPRIMER] (AE1, aE215 "Tibellé d'erreur') ;

la variable aE1 désigne 1a valeur externe suivante :

"11 NOM ys 1411 ABC!

la variable 4&21 désigne :

L'instruction aura pour effet d'imprimer en début de ligne :

1411 ABC Pi LIBELLE _ D _ ERREUR

L'instruction (2) IMPRIMER2 imprime en début de ligne d'impri-

mante la liste de sortie interne suivant un format externe défini lors de

1'implémentation

booleen YRAL ou FAUX

caractére : un caractére ou une étoile si le code du caractére

ntappartient pas au code EBCDIC.

A fer

entier : valeur cadrée 4 droite sur dix caractéres.

décimal : sa valeur pour lequel le point décimal virtuel sera imprimé.

réel ou double précision : sa représentation suivant le format de

type E ou F de Fortran IV.

complexe

file de caractére : la chaine de caractére (sans séparation entre

: i] sera représenté par deux réels séparées par ',’

les caractéres.)

File d'éléments simples : chaque élément de la file sera édité

suivant le format défini ci-dessus et ses éléments seront séparés par des

espaces.

structure : chaque champ sera édité selon son type.

Exemple :

B file (5) car ;

A file (3) entier ; wo

C réel ;

Si l'on considére : B= ‘ABCDF' ;

A (1) = 11;

A (2) = 14;

A(3)= 8;

C = 1/3;

Alors

IMPRIMER2 (A, 8, C, 'A,B,C') provoquera 1'impression de la

ligne suivante :

11 14 8 ABCDF 0. 333333 A,B,C
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4.3. Instruction d'affectation d'objets externes vers des objets internes de CIVA.

Pour transférer des données externes vers des objets internes

lors de 1'Acquisition de fichier externe, i] est nécessaire de pouvoir :

- d'une part, désigner des emplacements de mémoires externes et des

mémoires internes ; l'identificateur externe utilisé a cet effet sera

distingué par le symbole a de l'identificateur interne puisqu'en général

ils portent le méme nom,

- d'autre part, accéder aux données externes ou internes.

C'est le réle de l'affectation que nous voulons définir et

que nous qualifierons par la suite d'affectation externe - interne.

Bien que cette affectation présente beaucoup de similitude avec 1]'affec-

tation d'objets internes {6 }. les conventions utilisées n'étant pas
les mémes, nous sommes conduits 4 la définition d'une instruction parti-

culiére de CIVA qui ne recouvrira d'ailleurs que quelques cas simples.

a

Syntaxe.

affectation externe-interne> :: =Qdentificateur interng: =

a Qonnée externé> / a Cidentificateur externe>

Exemple :

To: = 414 ; A: =a &21;

Sémantique :

Les identificateurs externes (resp. internes) désignent des varia-

bles de type externe (resp. de type interne).
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Comme dans (6},16 nombre de cas d'affectations externe-interne est beaucoup
trop important pour définir une seule instruction recouvrant toutes les
possibilités. Nous avons ici aussi préféré n'envisager que Jes possibilités
courantes pour la définition de 1' instruction d'affectation externe-interne.
L'utilisateur pourra toujours définir des instructions de transfert plus
complexes dans Je méta-langage de CIVA en utilisant T' instruction de base.

Nous allons donc énumérer ci-dessous les différentes possibilités
d'affectations simples d'objets externes vers des objets internes CIVA ;
en donnant les conventions utilisées dans chaque cas.

4.3.1. Affectations élémentaires.

La variable interne est de type simple ou de type file d'éléments
simples, Rappelons qu'un type simpte dénote soit une constante, soit une
variable simple ou indicée {e(:) .

La variable externe est de type élémentaire.

4.3.1.1. La variable interne est de type simple, la variable externe

élaémentaire,

La valeur de la variable externe est alors convertie dans le
type interne et ensuite affectée 4 la variable interne.

4.3.1.2, La variable interne est de type file, la variable externe

est élémentaire répétitive.
aoe 

ea ie repetitive

Quel que soit le type de file (maximum, fixe ou variable) nous
prendrons Ta convention d'affecter aprés conversion successivement aux
éléments de file de la variable interne les valeurs de la variable externe
dans l'ordre de leur emplacement en mémoire. Nous arrétons le transfert des
valeurs externes converties d&s que 1a file de Ja variable interne sera
"remplie" ou lorsque toutes les valeurs externes auront été "apuisées",
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Si des valeurs externes n'ont pas été affectées, elles seront

perdues. Aprés l'affectation, les tailles actuelles des files variables

ou bornées réceptrices sont égales 4 la taille de la suite des éléments

transférés dans la file.

4.3.2. Affectations non élémentaires.

L'une au moins des variables est de type structure : dans ce

cas, toutes les feuilles des structures associées aux variables internes

sont simples, la variable externe est non répétitive.

4.3.2.1. La variable externe est seule structurée.

4.3.2,1.1. Variable interne de type simple.

L'affectation opérera le transfert aprés conversion

de la premiére feuille de la structure externe vers 1]'élément interne.

4.3.2.1.2. Variable interne de type file [ol («|

Les valeurs des feuilles de la structure externe

i cn élé de la fileseront affectées aprés conversion successivement aux éléments de la

dans T'ordre d'accés aux feuilles dans l'analyse de la structure.

Les régles d'arréts de transfert et de tailles actuelles de la

file interne sont les mémes que pour 4.3.1.2.

4.3.2.2. La variable interne est seule structurée.

4.3.2.2.1,. Variable externe élémentaire.

Aprés conversion, la valeur de la variable externe

est affectée 4 la feuille de méme nom de Ja variable interne.
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4.3.2.3. Les varfables externes et internes sont de type structure. La table des conversions possibles est donnée ci-dessous avec
L'affectation est alors une suite d'affectations aprés

conversion entre les feuilles de méme nom des deux variables, dans 1'ordre
d'accés aux feutlles de la structure, de la variable interne.

les notations

oui pour conversion autorisée

non dans le cas contraire.

Remarque.

1. Si l'utilisateur veut définir des affectations plus complexes he, cane y 
. datelldat 9 date 3

érj i @ atel| date

que celles citées précédemment ou en modifier les conventions, i? pourra | Neve ' ch, numérique|ch. alphabétique| ch. alphanumérique'
le faire au moyen des méta-modules CIVA. 

. itype iain. |
} =e 

T

Entier OUI ; NON our NON NON NON4.4. Traduction de l'affectation externe - interne 
; 

: 1

Réel / OUI NON oul NON © NON | NON
4.4.1. Rappels sur les principes de compilation dans CIVA. 

’ |

% ,Un texte source écrit dans le méta-langage CIVA, le codifieur Booléen our Our OUT NON NON NONproduit une chaine codée, qui sert d'entrée au compilateur CIVA. 
:

ner : NON | NON NON
L’affectation externe - interne sera traitée de Ja maniére Décimal OUI i NON L QUI |

suivante ; 

——

Caractére OUT OUI ; Our OUT OUI OUT- A la codification, la rencontre d'une telle affectation produit les 
|

commandes de chaine codée appropriées. (voir annexe 2 : format d'une
chatne codée), 

Complexe OUI NON NON NON NON NON

- A la compilation de la chaine codée, on générera le code objet associé, me Our NON OUI OUI OUT OUI

4.4.2, Table de conversions de type externe en interne. dans CIVA.

Avant de générer le code objet, Te compitateur procéde 4 des Lorsque une conversion ne pourra étre effectuée, un message d'erreur sera
tests de compatibilité de types entre Ta variable externe et la variable

interne, et génére alors les ordres de conversions par appels de sous-
programmes fermés généralement, mise & part les types-dates, date 1, date 2

date 3, les autres conversions sont celles rencontrées dans Tes langages

de programmation classiques.

systématiquement édité sur imprimante.

Lorsqu'il sera nécessaire, soit de modifier les conditions de

transfert, soit de définir des affectations plus complexes, notamment avec

des variables internes du type structure de file ou structure conditionnelle,

l'utilisateur écrira les méta-modules appropriés.
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4.5. Analyse des arborescences {9}

Rappelons qu'a toute structure en CIVA, nous associons une infor-

mation arborescente. Dans l'instruction d ‘affectation (externe - interne)

nous avons utilisé la convention suivante, sur les arborescences externes

et internes :

. Les objets externes et internes intervenant dans un transfert

ont jes mémes noms ou des noms synonymes (réf. Chapitre 3).

Pour reconnaitre les objets externes de méme nom (ou synonyme)

que le nom d'une feuille de 7'arborescence interne, i] faut procéder en

deux étapes :

- explorer l'arborescence polr accéder 4 un champ ou a une

feuille.

- explorer Tes arborescences externes souvent 4 plusieurs re-

prises pour accéder aux feuilles satisfaisant a une condition.

Avant d'étudier plus en détai] chacun de ces deux points,

rappelons que T'exploration d'une arborescence dépend de sa représentation

en mémoire. Toutefois, cela consiste a passer d'un mot 4 un K-uple de

valeurs, Le mot représente l'emplacement repérant le nom de ja racine de

l'arborescence, les valeurs étant celles des feuilles de ]'arborescence.

L'information sera donc définie par les fonctions d'accés

élémentaires : lien vertical, lien horizontal, racine représentée en

mémoire par un double chafnage. [3]

4.5.1. Exploration d'une arborescence, {9}

Nous utiliserons une pile attachée 4 l'information arbores-

cente construite de la maniére suivante :

- au départ, la pile est vide et on y fait entrer la premiare

racine 3
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~ aprés entrée d'un point x, on fait entrer r(x) = LV(x) s'il existe,

sinon on fait sortir x de la pile ;

~ aprés sortie d'un point x en téte de la pile, on fait entrer LH(x)

s'il existe, sinon on fait une sortie de Ja pile ;

- aprés sortie d'un point x qui est la racine ri, on fait entrer LH(x)

s'il existe,sinon on arréte l'analyse.

L'exploration consistera, pour une information interne, 4 vérifier

si le type du champ en cours est de type file de structure, structure ou
simple.

1. S'il est du type simple,plusieurs éventualités pourront se

présenter :

a. soit il n'existe pas de section d'identificateurs syno-

nymes externes-internes, alors nous le sortons de la pile ; pour la recherche

de 1' identificateur correspondant externe.

b. soit 71 existe une section d'identificateurs synonymes

externes~internes alors Videntificateur n'a pas de synonyme, nous sommes

dans le cas (a), sinon nous analyserons la liste des indices de la pile pour

repérer l'identificateur possédant un synonyme externe unique ;

2. S'il est du type structure, 1'exploration continue ;

3. S'il est du type file de structure, alors nous imposerans

que_les feuilles de la structure n'aient pas de synonymes internes, la

structure correspond obligatoirement a un groupe d'entrée. Nous sortirons

alors le type de la file et nous créerons une seconde pile associée pour

lexploration de la structure pour laquelle nous nous placons dans le cas 2.

Lorsque l'exploration seconde pite associée est terminée, nous reprenons au

point of nous en étions,
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4.5.2, Exploration des arborescences externes.

L'analyse de l'arborescence s'effectuera par ]'algorithme cité

en 4.5.1. Pour chaque feuille, nous devrons tester si l'identificateur

externe associé est le méme que l’identificateur interne ; si oui on arréte

l'exploration, sinon on continue l'exploration.

Nous donnerons au paragraphe 4.7. des exemples de méta-modules

permettant d'effectuer quelque; affectations externes-internes non simples.

4.6. Méta-modules de traitement des contréles d'erreurs de fichiers externes.

Dans Tes chapitres p-écédents, notamment au chapitre 2, nous avons

énoncé les différentes sortes de contréles que nous envisagerons de traiter

au cours de l'Acquisition : contréles de séquence, de structure de l'article

externe, de vraisemblance, de compatibilité individuelle ou mutuelle.

Toutefois, nous rappe Jerons que nous ne définissons pas d'instruction

unique du langage CIVA, le nombre de cas possibles étant beaucoup trop im-

portant} citons les nombreuses possibilités d'’analyse des erreurs, de recti-

fications automatiques de certuines erreurs détectées,de calculs statistiques.

Nous avons préféré p utét que d'imposer des contraintes pour définir

des instructions, ou de proposer de nombreuses instructions pour un grand

nombre de cas particuliers, donner Ja possibilité a l'utilisateur de définir

ses propres modules de contréles (les instructions de CIVA et du langage

étendu de CIVA et les aides 4 l'analyse des contréles). Nous donnerons

quelques méta-fonctions et méta-modules de base qui seront joints au méta-pro-

cesseur ou disponibles dans des classes (voir instruction UTILISE CIVA).

4.6.1. Méta-module de contréle de séquence.

L'étude faite au 2.5.1., caractérise les différents contréles

possibles pour un fichier externe sur cartes perforées. Cependant i] peut

étre intéressant pour détecter les articles logiques en double (ou absents)

4-21

de pouvoir effectuer des contréles de séquences croissantes ou décroissantes

sur les réalisations d'une variable externe que nous qualifierons par la

suite de clé de l'article. Nous introduisons 4 ce propos, une distinction

entre ce que l'on appelle un indicatif et une clé : le critére de choix

d'une clé est une caractéristique de la codification des réalisations

externes de la variable par rapport a un tri mais pas de la signification

attachée intrinséquement a 1'information.

4.6.1.1. Contréles de séquences sur clé de code carte. (réf. 2.5.1.)

Avant d‘appeler un méta-module de contréle de séquence,

i] importe de pouvoir tester si les paramétres effectifs lors de l'acvel

sont compatibles avec les clés déclarées dans la description externe.

4.6.1.1.1. Méta-fonction de test de contréle de séquences sur

code-~carte

Syntaxe.

$ TEST SEQI (Q)

Sémantique :

le paramétre Q désigne :

soit 'T' pour le contréle de la clé CLT de séquence du paquet de.cartes

soit 'A' pour le contréle de ta clé CLA de séquence de l'article

: externe

soit 'G' pour le contréle de la clé CLG de séquence d'enregistrements

La méta-fonction $ TEST SEQ1 teste si la clé déclarée dans 1a

description de fichier externe est compatible avec la valeur du paramétre

effectif de l'appel du métamodule de contréle.

Exemple :

$ TEST SEQi (A) = VRAI si la clé est CLT sinon 4 TEST SEQ] = FAUX >

si la clé est compatible , alors elle prend la valeur VRAI, sinon elle prend

Ja valeur FAUX.
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4.6.1.1.2. Méta-module de contréle de séquence sur clé de

code carte.

Syntaxe. $ TC SEQ 1 (@, F, Q.VALT, VALF, PAS)

ol Q : désigne soit 'T', soit 'A', soit 'G' comme décrit en 4.6.1.1.1.

P : désigne la valeur précédente de la clé contrélée-

C : désigne 1a valeur 'courante' de la clé contrélée.

VALI : désigne 1a valeur initiale de la clé contrélée.

VALF : désigne la valeur finale de la clé contrélée

PAS : le pas de séquence, valeur numérique positive ou négative,.

SI PAS = 0 alors nous aurons :

- si VALF - VALI> 0 une séquence qui n'est pas strictement

croissante

- si VALF - VALI€0O une séquence qui n'est pas strictement

décroissante.

La définition du méta-module est donnée en CIVA et META-CIVA.

Exemple : méta-module de contrdle de séquence

$ DEF MOD TCONTRSEQ] (Q,P,C, VALI, VALF, PAS)

$ ST $TESTSEQ1 (Q) fALORS ; $TCSEQ1 (Q,P,C, VALI, VALF, PAS)

$ FIN SI;

$ FIN MOD ;

Nous alions donner un exemple de méta-module TC SEQ1 que l‘utili-

sateur pourrait écrire.

$DEF MOD Tc SEQ (Q,P,C, VALI, VALF, PAS)

$ LOCAL L1, L2 ;

TE ee ge

$srli(1) = Q $ ALors;
$ sr L2cpas $ ALORS
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Décision

VALF > P WAVIFVELFY Sinon ;

P>C 4VIFIFIVIFS

CQ VALI IVIVFLFUFIV;

Actions

IMPRIMER] (‘ERREURML11411111 fintable ;

$ ALLERA $ SoRT ; § FiwsI ;

$STL2> PAS $ ALORS ;

Décision

VAF EP |vtvlFleled sinon ;

pce fvielrityvl Pa

cg vali Veielelely;

Actions ee

IMPRIMER] (‘ERREURZIL 11411141 fintable ;

$ ALLERA $ SORT ; $ FINSI ;

$ ST VALF > vALI $ ALORS ;

Décision

VALF> Po IvIvbtFlELEL sinon ;

P>c Ivtelrivir;

c> var leleletely;

Actions

IMPRIMER] ('ERREURAM 1 141tit1 fintable ;

$ ALLERA $ SORT ; $ FINSI ;
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Décision

VALF ¢ P IviviFlele 4 sinon ;
P< [vlFLFlvile;

c <vALI. |rlelelely;

Actions

IMPRIMERL ('ERREURML 1114111 fintable ;

$ FINSI ;

$ st L(2)=Q $ ALORS, ....... $ sort : $ FIN MOD ;

Supposons que CLT C(4) soit une clé donnée dans la description

externe.

Alors 4 l'appel du méta-module :

§ T CONTR SEQI ('T', PRE, SUIV, 1, 1 000, 2) (ot le type interne PRE et

SUIV seront déclarés avant l'appel) produirait Te texte suivant :

décision

1000 PRE =O sLVAVAFIFIF) sinon ;

pre suv Ivlrlelvir ;

SUIV> 1 jrFlelelely;

Actions

IMPRIMER(‘ERREUR')}24alilili fintable ;

Remarque : pour effectuer une suite de contréles sur (T, A, G) ou (T,G),

(T,A), (A,G), (G), (A), (T), i] suffirait de faire une suite d'appels de

§ Tosequenci.

4.6.1.2, Contréles de séquence sur clé d'article logique externe.

Les contrdles précédents (4.6.1.1.) permettent un contréle

trés fin de la séquence des enregistements physiques du fichier externe.

Toutefois pour détecter des articles en double (ou absents) il peut étre

utile d'effectuer des contréles de séquence sur une variable externe
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autre qu'un argument code carte et servant de clé.

4.6.1.2,.1. Méta-fonction de test de contréle de séquence sur

Syntaxe : ;

Sémantique

Te

soit 'NSC' pour

‘NSD’ pour

' NC' pour

* ND‘ pour

‘ASC' pour

'ASD' pour

" AC' pour

' AD' pour

clé d'article.

TEST SEQ2 (Q) ;

paramétre Q désigne :

le

le

contréle numérique de séquence strictement croissante

contréle numérique strictement décroissant

contréle numérique croissant

contréle numérique décroissant

contréle alphabétique strictement croissant

contréle alphabétique strictement décroissant

contréle alphabétique croissant

contréle alphabétique décroissant

La méta-fonction $ TEST SEQ2 teste si la classe de la clé du fichier externe

est compatible avec le type du contréle, soit numérique, soit alphabétique.

Si i} y a incompatibilité } TEST SEQ2 prend Ja vateur FAUX, sinon la valeur
VRAT.

4.6.1.2.2. Méta-module de contréle de séquence d'article logique.

Syntaxe : $ TC SEQ2 (Q, P,C,) ;

Q + désigne soit ‘NSC', 'NSD', '-NC', '-ND', 'ASC', 'ASDT, | ACTS © AD!

P :; désigne la valeur précédente de la clé en interne

C : désigne la valeur courante de la clé en interne.

Le texte de définition du méta-module $ TC SEQ2 est donné en CIVA.



4 - 26

Exemple d'utilisation ay méta-module de contréle de séquence

$ DEF MOD T CONTROLSEQ2 (Q, P, C) ;

$ st $1 seo2 (0) $ Ators ;

$ TC SEQ2 (Q,P4C) ;

$ FIN SI ;

$ FIN MoD ;

Un appel $ TCONTROL SEQ2 ('NSC’, U, Vv);

(U et V supposés déclarés précédemment)
de séquence d'article logique.

Produit le texte en CIVA dy contréle”

4.6.2, Méta-module de contréle de structure de l'article.

Lorsqu'un fichier externe posséde des groupes d'entrée répétitifs
) nous affectons & chaque groupe d'entrée une clé de groupe

d'entrée IGE (chapitre 3). Cette clé permet l'identification d'un groupe
d'entrée dans l'article logique.

(ou absents

Nous pouvons ainsi manipuler des structures d'information externes
trés générales : graphes de groupes d'entrée, que nous décrivons par une
table de sélection particuliare.

Pour illustrer Je type de table de sélection utilisée, nous allons
prendre un exemple.

Supposons que le graphe des groupes d'entrée du fichier externe
dont les valeurs des clés sont pour GE1, GE2, GE3, GE4, respectivement
1,2, 3, 4, soit le suivant :

(3)
2

<frow
'

Les valeurs données entre parenthéses représentent les facteurs de répétition
des groupes d'entrée 3 et 2,

vgs

Désignons par :

EE

IPR = le numéro de la régle précédemment exécutée en entrant dans la

table de sélection: pour la premiére fois IPR =0-

l'identificateur de groupe d'entrée courant.

REP = facteur de répétition d'un groupe d'entrée.

Rétable (IPR) = est une instruction de retour dans Ta table qui affecte

auparavant a IPR le numéro de Ja régle qui vient d'étre exécutée.

Sélection

1

IPR = 0 | IPR= 1v2 | IPR = 2 | IPR = 2v4) IPR=4 | IPR=1v 2] IPR=3v é
et. | et et | et et et
M=1 Be-2 Geer | Me-3| Be-3] Be-s
et et. et et et. et

REP = 1 | REP€3 _ REP>3 REP SA REP)4 REP = 1

|

REPSREP+1 ; 1 1

Retable | #|
(IPR) 1 2 1 2 1 1

fintable

nouveau ZE ;

etable (I@R);| 2

$ TERR-REP ; 
1

Le traitement du contréle de structure de l'article logique

externe supposera que l'article soit entiérement enregistré dans la zone

tampon assignée au fichier externe. Un pointeur d'accés aux zones de clés

sera utilisé.

Exemple :

$ DEF MOD CONTROLS TRUCT (ZE, REP y C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7)

Sélection | Cl | C2 C3 | C4!,C5 | C6] C7 | sinon

REP=REP+1

~ wre ne Ww nee
TERR-STRUCT ; 1

fintable

} FIN MoD ;
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avec : $ DEFMOD TERR - STRUCT ;

f.IMPRIMERi ('ERREUR DE STRUCTURE} a ZE)

$ FIN MoD ;

$ DEFMOD © TERREREP ;

IMPRIMER] (‘ERREUR DE REPETITION‘ a ZE) ;

$ FIN MOD ;

.Ce que nous appelons "nouveau" ZE représente |'accés par pointeur
4 un autre groupe d'entrée,

Remarques 3

1. Le transfert dans te cas général d'un article externeen interne,
utiliserun méta-module table de sélection de cette forme.

2. Lorsque l'on a exécuté une régle avant de faire 1'instruction Retable,
i] est préférable de traiter les contréles individuels de format, de vrai-
semblance, de compatibilité.

4.6.3. Méta-modules de contréles individuels.

Les contréles individuels doivent atre exécutés dans T'ordre >
classe, vraisemblance, compatibilité.

4.6.3.1. Méta-fonction de test de contréle individuel.

Syntaxe : $ TESTMUTF (aX, Q)

Sémantique : Q désigne 'c! (classe) ou 'Y! {vraisemblance) ou

‘pr (Compatibilité) ,
aX représente l'identificateur da la variable externe contrélee.

La méta-fonction § TESTMUTF teste si le contréle individuel est compatible’
avec la déclaration du fichier externe défini.

$ TESTMUTF prend la valeur VRAI si il y a compatibilite,
FAUX sinon.
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Exemple :

$ TESTMUTF (aX,'V') prend 1a valeur VRAI

si la description de la variable X comporte une condition 'V' sinon FAUX.

4.6.3.2. Méta-module de contréle de classe.

Syntaxe : $TCC (aX)

» — Sémantique :
X désigne la variable externe contrdlée.

$ TC C (aX) vérifie que la classe de la suite de caractéres
de Ja valeur de la variable X est conforme avec la déclaration.

La définition du méta-module $ TCC pourra étre écrite en CIVA.

Exemple :

$ DEF MOD CONTROL CLASSE (aX) 5

$ SI TEST MUTF (aX y 'C') $ ALORS $ TCC (aX) ;

$ FINSI ;

$ FIN MOD ;

4.6.3.3. Méta-modules de contréles de vraisemblance.

Nous avons introduit deux sortes de contréles de vraisem-
blance :

- par listes de valeurs.

- par module de calcul d'un argument,

4.6.3.3.1. Méta-module de contréle de vraisemblance par listes

de valeurs.

Syntaxe : $TC V1 (aX)

X désigne la variable externe contrélée en interne.
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Exemple :Sémantique

i 
$ DEF MOD CONTROL VM (aX, U, S, ¥)TC Vi (aX) vérifie que la valeur de la variable contrélée ;

TMUTF (aX ,'V' ALORS 5
X appartient a la liste. } sf SITES (ax,'v') 4 j

$ TCV2 (aX, UsS,W) }Ce module sera écrit en CIVA.

$ FIN MOD ;

Un appel du méta-module serait :4.6.3.3.2. Exemple de méta-module de contréle de vraisemblancepar - $ CONTROLYM (82, 9,1, CALCUL);= bh

Nad eaten onties seventies * 4.6.3.4. Méta-module de contréles de compatibilité individuelle.ZC (2) y "wy E= (1,99)]

Syntaxealors sit$DEF MOD CONTROLVL (ax)

$TCP (aX)bstf TEST MUTF (ax,'v') $ ALORS

aX désigne la variable externe contrélée ,$ TCV1 (aX) $ FINSI ;

§ FIN MOD ; 
Sémantique :

im appel du méta-module serait $ CONTROVL (a2) b TC P (aX) vérifie que la condition associée a aX est satisfaite »
we

°

4.6.3.3.3. Méta-module de contréle de vraisemblance par "module Exeaple ,
de calcul d'un argument”, 

NOM JF, "pt, [SEXE = 2 ET SIT FAM = ‘ARTE’ ] ,

| d TC P (& NOM JF) vérifie que la condition SEXE = 2 ET
Syntaxe : $ TCV2 (aX, U, S, W) alors un appel de $ ( ) |

SIT FAM = 'MARIE' est satisfaite.aX : désigne la variable externe contrélée »

U: désigne la position du premier caractére gauche de argument

4.6.4, Méta-module de contréles de compatibilités mutuelles.
dans la zone of 12 valeur de ax est cadrée a gauche.

S : désigne la taille de Targument contrélé . Les déclarations de compatibilités mutuelles sont donnéesWo: paramétre désignant l'appel du module présent dans la zone dans la section % DCM . Ils ne seront traités que si tous les autres contrélescondition du descripteur du fichier externe. 
individuels n'ont pas détecté d'erreurs,

Sémantigque : 
‘ 

Syntaxe :
§ T CV2 @X,U,S,W) calcule T'argument en appelant le module et le compare

$ TCM (ax)a Ja valeur externe.

aX : désigne identificateur de relation mutuelle (défini en % DCM) a

contréler.
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Sémantique $

un appeT 6 TCM (aX) vérifie que 1a condition identifiée aX estsatisfaite,

Exemple de relation Mutuelle :

PREST~FAMIL (INDEMNITE1 + INDEMNITE2 ¢ 1 500)

Un appel du méta-module serait :

$ TCM (aPRES-FaMIL) ,

Remarques:

Autres méta-modules utilisés a ‘Acquisition de fichierx externes,
L'utilisateur devra dans le cas général écrire d'autres méta-modules 4citons

~ les méta-moduyles d' initialisation de variables de travai] : f INIT.

Exemple :

$ DEF MoD INIT ;

Z=0; TRAV =Y; 
=

$ FIN Mop ;

Un appel du méta-module $ INIT produirait le texte CIVA;
Z=0; TRAV =4;

~ Tes méta-modules de recherche de synonymes de variables internesdéclarés alors dans la section % DSY, que nous appelerons $ SYN.
Cette recherche doit étre exceptionnelle car elle s'avéreratoujours trés longue. En effet, pour chaque identificateur interne, i]est nécessaire d'explorer Ja table des synonymes lors de l'exploration deT‘arborescence interne, (réf. 4.5)

u~ les méta~modules de contrdles de dépassement de capacité dans leszones tampons, ‘soit lors de la construction de l'article logique externeen ménoire,soit de l'article interne - 6 ZTAMP,
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4.7. Méta-modules d'Acquisition de fichiers externes.

Aprés avoir effectué l'analyse des données eames) ae hte

du fichier externe, l'utilisateur a la possibilité d'écrire ies méta-modules

d'Acquisition de fichiers externes en utilisant les instructions de ma

de CIVA, les instructions du méta-langage de base CIVA 6 , et les méta

fonctions que nous avons définies précédemment.

4.7.1. Exemples d'Acquisition de fichiers externes avec et sans

contrdéle,

Considérons les descriptions de fichiers suivantes données dans

jes classes D1, D2

- Description du fichier externe

classe D1 ;

% FICHIER EXTERNE,

% OGE

El : NOM X (20)

PRENOM X (10)

SIT FAMILIALE X (11), ‘V's [=(CELIBATAIRE, VEUF, MARTE, DIVORCE) |

NBRE - ENFANT C (2), ‘v' {$10}; z

fin classe ;

- Description du fichier interne

classe D2 ;

FICHIER PRODUIT

ARTICLE (NOM file (20) car, PRENOM file (10) car,
NBRE - ENFANT ontier ;

SIT-FAMIALE file (max = 11) ;

fin classe ;
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4.7.1.1. Acquisition sans contréle,

L'utilisateur ne désire p-T' 
é

analyse des données externes ef fectuées-ment de Support et

as entreprendre de contréle malgra
> Mais uniquement faire unc

de format. 1] suffit d'écrire le Module 
“ae

module ACQ] ; sans contréle sur EXTERNE
utilise classe DL, D2;

$ Acquisition, (PRODUIT, & EXTERNE)

fin module »

Le méta~-éta-module } ACQUISITION) Sera défini de la maniére Suivante
ACQUISITION]

$ Local z ;

$ DEF Mop 
(X, ay) ;

$Z = $ NomchaMp (X, 1) ;

Pour chaque Z de x faire
$ ENTRERI (z, aY) ;

fpe ;

$ FIN MoD ;

Nous définirons le méta

$ DEF Mop ENTRERI (Z, ay) ;

$ LOCAL I, 9, UV;

LIREXT ay ;

Si FFICH (ay)

“module $ ENTRER q

alors aller 4 TFIN fin 53 3 

,
$V = $ NOM cHaMp (a Y,1) ;
$FAIRET = 1, $ NBRE FeUrL (Z) ;

jus $ NOM FEUIL (z, I) ;
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§ FAIRE J=1, $ NBRE FEUIL (V) ;

$ StU = $ NOM FEUIL (Vv, J) 4 ALoRs ;

U = $ NOM FEUIL (V,J) $ ALLERA $ FSI ;

$stnon $ 0 = fue;

$rst:; $Finsr ; $ FIN FAIRE ;

$ro= $141;

$ FIN FAIRE ;

TRIN : ; ECRIRE Z

$ FIN MOD ;

Alors, l'appel de } ACQUISITION] dans le module ACQI : produirait
le texte d'Acquisition CIVA suivant :

module ACQL ;

utilise classe Dl, D2 ;

Pour chaque ARTICLE de PRODUIT faire

a

LIREXT 4 EXTERNE ;

Si FFICH (aEXTERNE) alors allera TFIN finsi ;
NOM = & NOM ;

PRENOM = APRENOM ;

NBRE ENFANT = a NBRE ENFANT ;

SIT - FAMILIALE = aSIT - FAMILIALE ;

ECRIRE ARTICLE ;

Foe ;

TFIN : 5 fin module ;

Le texte du module produit ne comportant que des instructions

élémentaires de CIVA,
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4.7.1.2, isiti
2 Acquisition avec contréles élémentaires

Dans ce cas,
définis dans ta description du an

J odule ACQ2 3

utilisa Classe pj » O02;s

{ ACQUISITION2 (PRODUIT, a EXTERNE 'V') ;
fin module 3

Te méta-eta-module $ AcquIsITroNs sera défini par -
$ DEF Mop ACQUISITION2 (x, ay, CD1) ;

$ LOCAL z ;

$ 2 = $ nomcHamp (X, 1) ;
Pour chaque z de X faire

$ ENTRER? (2, aY, cot) ;
fpe ;

$ FIN Mop ;

Le méta-module $ EntRERS s'écrira ;$ DEF Mop ENTRER2 (Z, ay, cp1) ,
$ Local 1, x Vy U:

Pa

LIREXT ay,

SI FFICH (4Y) alors allera TFIN fin si;$V = 4NOMCHAMp (aY, 1) ;
FAIRE I= 1, $NBRE Feu (V) ;

HU = $ now FEUIL (V1) ;
$s $ test mute (U, CD1) $ ALors .

{Teva (uy ;

* contré 
iles de vraisemblance x 5 

‘
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$ FINSI ;

§ T= $ T+1;

$ FIN FAIRE;

§ FAIRE I = 1,$.NBRE FEUIL (Z) ;

fu = $ NOM FEUIL (Z, 1) ;

$ FAIRE K=1, $NBRE FEUIL (V) ;

$ SI U $ NOM FEUIL (V, kK) $ ALORS ;

U $ NOM FEUIL (V, K) $ ALLERA ¢ FSI ;

$ SINONN $k=$ K+1;

frst: 3 4 FINST ; $ FIN FAIRE ;

$1 = $141;

¢ FIN FAIRE ;

TEIN: ECRIRE Z ;

$ FIN MOD ;

s

4.7.2. Formats généraux des différentes Acquisitions de fichiers

externes,

Les exemples traités en 4.7.1. montrent qu'au niveau de

l'analyse générale des applications d'informatique de gestion, 1'utili-

sateur pourra déclarer des Acquisitions, sans avoir a connaitre les

descriptions de fichiers.

Exemples : module ACQ] ; module ACQ2.

Le passage de l'analyse générale 4 la programmation s'effectuera

ensuite de maniére progressive et modulaire dans un langage unique CIVA

(exemplé 4.7.1.)-
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Alors, au niveau de ]}!
i] sera possible de distinguer ¢
d'une part en fonction de j'ana}
d'autre part en Fonction de 1'4
informations.

rois classes d'élaboration d'Acquisition
yse effectuée sur les fichiers externes

4.7.2.1, Acquisition jS élémentaires - 6qu consistent sim 
ae o

plement en un changement de Support et de format

4.7.2.2, Acquisitions avec contréles individuels :de classe, de vraisemblance, de compatibilita aes |

4.7.2.3. Acquisitions générales
ou 

.

tous les co tr6 €s sont traités individuels et mutuels,

D'autres 6; 
contréles dépendant des Particularités des applications

pourront étr itétre traités dans les trois classes données ci-dessus

~ contrdles de séquence de cartes,

~ contréles de structure de l'article logique externe. . 2 
= 2 . 

ear

tification et répétition des groupes d'entrée)

4.7.2.1, éné1. Format général d'une Acquisition sans contréle .Syntaxe $ ACQUISITION (X, ay)
X désigne lidentificateur de fichier interne

aY désigne l'identificateur de fichier externe

4.7.2.2. Format gér 6ra] d une Acquisition avec contréles ndividuels,
ACQUISITION {X, a¥, I)

X : désigne l'identificateur de fichier interne

ay 
|

I

: désigne lidentificateur de fichier externe

: désiTgne un des types de contréles individuels Suivants ;

analyse et de la Programmation détaillée, 
e

Syntaxe

4 - 39

traitement des contréles de classes seulement pour les variables

externes possédant une déclaration de contréle 'C'.

importance attachée a la fiabilité das . 
ee is oo eda

Deux cas peuvent se présenter pour une variable externe :

. soit un seul type 'V' est déclaré, et le traitement de con-~

tréle de vraisemblance est effectué.

. soit un type 'C' est déclaré avec un type 'V', alors le

traitement de contréle de vraisemblance est effectué seule-

ment si le contréle 'C' n'a pas détecté d'erreur de classe.

traitement des contréles de compatibilités individuelles .

Trois cas peuvent se présenter pour une variable externe :

. soit un seul type 'P' est déclaré pour une variable et le

effectué «

. soit un type 'V' est déclaré avec un type 'P' ; alors le

contréle 'P' n'est entrepris que si le contréle 'V' n'a pas

détecté d'erreur de vratSemblance.

. soit encore un type 'C' est d&éclaré avec un type 'P' 5 alors

Te contréle 'P' n'est traité que si le contrdle 'C' et éven-

tuellement le contréle 'V',si un type 'V' est déclaré,n'ont

pas détecté d'erreurs.

4.7.2.3. Format général d'une Acquisition avec contréles mutuels :

$ ACQUISITION (X, aY, Q, CD1, CD2, ——, CDN)

X, aY et Q ont 1a méme signification que dans 4.7.2.2.

CD1, CD2, ——, CDN désignent des identificateurs de condi-

tions déclarés dans la section % DCM.

Les contréles mutuels associés a CD1, CD2,—, CDN ne seront trai-

tés que si aucune erreur n'est détectée lors des contréles individuels.
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4.7.3. Aides 4 T'analyse et la ro .
aan ; ; rammation ésition de Fichiers week de méta-modules d'Acqui-

1. Définition des notion S externes en -
» e 5 »externes en sortie (chapitre 1) ntrée a partir des notions

logiques d'entrée,

5. Ana éFiniti
lyse et définition des contréles individuels

6. Lice 48Analyse et définition des contréles mutuels

7, Analyse et défini. tio Plisées pour 1! n des procédur7 . es statisti 3
estimation des différents cont Stiques simples utj-

roles traités,
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L'analyse et la programmation modulairesde 1'Acquisition dans le

cas le plus général peuvent étre décrits par Je schéma suivant :

T_INIT

appels de méta~modules INITIALISATION

—__

er)
F ~ construction d'article logique externe en Mémoire

centrale

- contréles de séquence et de dépassement de capacité

a en zone tampon de l'article externe

- lecture du fichier externe

- choix de ]'exécution du module suivant

- Initialisations

AM2]

- contréles de structure de l'article logique externe

- contréles individuels : classe, vraisemblance,
compatibilité

- choix de 1'exécution du module suivant

- Initialisations

| LS we
AM3

- contréles mutuels

- choix de l'exécution du module suivant a
- Initialisations

—————

- transfert de l'article logique externe vers

l'article interne et contrdle de capacité

de zone tampon de l'article interne pour

, affectations élémentaires

- écriture de l'article logique interne

- choix de Texécution du module suivant

- Initialisations

ee | a

im
- édition de résultats statistiques
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Chaque "phase" de traitement peut étre détaillée :

TINIT : nous effectuons dans cette phase les initialisations de

variables de travail et 1a lecture du fichier externe.

appel du méta-module de construction en

mémoire d'un article du fichier externe

= appel d'un méta-module de contrdles

de séquence sur clé d'article

- appels de méta-modules de contréles

de séquence sur clés de codes cartes

- appels de méta-modules de contréle

de dépassement de capacité en zone

tampon de l'article logique externe.

¥

rz]

appels de méta-modules de é appels de méta-modules de

traitements d'erreurs de traitement erreur dépasse- \
séquence ment de capacité dans zone

tampon

% y
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appel de‘méta-module de contréle de structure

de l'article logique externe dans la zone

tampon

}

appel de méta-modules
de traitement d'erreurs

de répétition
externe

appel de méta-modules

de traitement d'erreur

de structure article

AM 23

appel de méta-module

de traitement de con-

tréles individuels

classe, vraisemblance

compatibilité

traitement

erreur de classe |

appel de méta-module

traitement

erreur de vraisemblance

apnel de méta-module

traitement

erreur de compatibilité

individue lle

appel de méta-module

de choix de l'exécution du module

suivant et initialisations.
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appel de méta-module de traitement

de compatibilités mutuelles sur

l'article logique externe et trai-

tements des erreurs

Grass)

appel de méta-module de choix de

T'exécution du module suivant et

initialisations

appel de méta-module de transfert de

l'article externe vers l'article inter-

ne et contréle de capacité de la zone

tampon de l'article interne

!

appel de méta-module

de traitement des

erreurs de transfert

appel de méta-module d'écriture et

de choix de I'exécution du module

suivant, initialisations
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Nous ne détaillerons pas plus chacun des méta-modules donnés

dans les schémas précédents car leur contenu dépend de l'application

traitée. Toutefois, nous donnerons quelques précisions utiles sur deux

méta-modules particuliers :

AMLCM S 1 et TFIN

AMLCM S1 : est un méta-module de lecture, de choix de 1'exécution

du module suivant avec les initialisations mécessaires.

Ce méta-module (comme les méta-modules AMCMS2, AMCMS3, AMECMS4)

comportera une table de décision qui permettra de tester :

- la détection d'une erreur de séquence de cartes d'une erreur

de dépassement de capacité ou encore de la fin de la constitution normale

de l'article externe dans la zone tampon.

Dans chaque cas sont envisagés la lecture d'un enregistrement

physique, (si la fin de fichier est détectée, le branchement a TFIN)

et les initialisations nécessaires pour l'exécution du module suivant,

soit AM1, soit AM2.

of

TFIN : c'est un méta-module d'édition qui ne comportera que des

instructions d'écriture de résultats de calculs statistiques sur le nombre

de cartes traitées, le nombre d'articles internes acquis, le nombre d'

erreurs des différents types.

Remarques :

La description modulaire des traitements 4 1'Acquisition doit en

outre donner la possibilité a4 l'utilisateur de mieux adapter les contréles

d'erreurs en fonction de 1'importance attachée 4 ta fiabilité des données

et du cout des traitements.

En effet, les tests par jeux d'essais de chaque phase de contréles

AM1, AM2, AM3, AM4, paraissent pouvoir étre mis en oeuvre assez facilement

du fait de Ja modularité.



CHAPITRE 5. SERVICES D'EDITION DE FICHIERS



51. Introduction.

En CIVA, chaque fois qu'un fichier interne doit étre "sorti"

de l‘ordinateur selon un format externe, l'utilisateur ne pourra le faire

qu'avec un service d'Edition de fichiers externes.

I] importe alors de signaler que les fichiers internes seront

traités séquentiellement et que tous les totaux partiels ou généraux

devront étre calculés en interne.

Le réle d'un Service d'Edition est de donner la possibilité

a l'utilisateur de définir facilement 1'Edition et 1'impression d'états

de sortie simples comme des changements de supports et de formats ou plus

élaborés comme nous 1'étudierons en 5.6.

Aussi avons-nous rencontré, pour 1a conception de tels services,

les mémes sortes de problémes que pour 1'Acquisition de fichiers externes,

notamment dans Jes transferts d'informations de format interne selon un

format externe.

I] existe un trop grand nombre de conventions possibles pour

définir, ici aussi, une seule instruction de transfert.

Nous définirons donc une instruction d'affectation d'objets

internes selon un format externe en utilisant les conventions de trans-

ferts "courantes". L'utilisateur doit ici encore avoir la possibilité

de définir des instructions plus complexes avec le méta-langage CIVA.

Nous définirons dans ce chapitre les instructions d'écriture

de fichier externe nécessaire 4 la conception des Services d'Edition.

Les possibilités de tels services, comme nous l'avons déja

dit sont trés vastes : changement de supports et de format, états de

sortie avec impression de totaux partiels ou généraux, édition de tableaux

statistiques, édition automatique d'un texte de documentation.

5.2.

Dans ce chapitre, nous ne présenterons que quelques aspects

possibles des Services d'Edition CIVA. Notre démarche a surtout pour

but de fournir & l'utilisateur un moyen simple pour décrire les

résultats de l'analyse exposée en 2.5.2. La description des fichiers

externes utilisera d'ailleurs de nombreux éléments de 1'Editeur COBOL [4]-

Instruction d'écriture de fichier externe CIVA,

Syntaxe :

instruction d'écriture de fichier externéy:: = ECRIREXT aQdentificateur

de groupe de sortie?;

Cette instruction provoque 1ecriture d'une ou plusieurs
Tignes d'imprimante composant le groupe de sortie.

Nous donnerons un exemple en 5.6.
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5.3. Instruction d'Affectation d'objets internes a des objets externes de CIVA. - variable interne de type file d'éléments simples.

| 5-5

|
+

Quelle que soit la nature des files (maximum, fixe ou variable), nous

esi prendrons la convention d'affecter la file de valeurs aprés conversionSyntaxe : :

‘ et édition dans l'ordre de leur emplacement en mémoire a la variable

instruction d'Affectation interne-externey:: = a <identificateur externe?:: = externe de méme nom. Le transfert s'arréte dés que le format de la variable
<identificateur interne>; externe est "rempli" ou dés que tous les éléments de la file interne auront

été"utilisés",

Si des éléments internes n'ont pas été affectés, ils seront
Sémantique : 

perdus

L'identificateur externe pourra désigner une variable externe f
éditée -avec un format d'édition- ou une variable externe non éditée. 5.3.2.2. Variable interne de type structure.

Nous conviendrons d'affecter la suite des valeurs des

feuilles de la variable interne dans l'ordre d'accés lors de 1'analyse

de la structure, 4 la variable externe de m&éme nom.

Les variables externes en sortie seront de types élémentaires ou

structures - Les variables internes seront de types simples, structures ou
files.

Toutefois, dans la définition de l'affectation, nous n'envisa-

gerons que les cas énumérés ci-dessous avec 1a convention suivante : si Remarques :

un identificateur externe est présent dans plusieurs groupes de sortie,
i] pourra @tre qualifié,

L

Nous n‘acceptons qu'un nombre trés limité d'affectations corres-

pondant aux restrictions essentielles suivantes:les files internes ont

toutes des éléments de types simples ; les structures ont toutes des
La variable externe en sortie sera toujours considérée de type feujlles de types simples.

externe élémentaire.

Si l'utilisateur veut redéfinir les affectations précédentes,

modifier les conventions de transfert, ou encore définir des affectations

plus complexes dans le cadre d'Editions plus élaborées, i] pourra le

faire au moyen du méta-langage de CIVA.

5.3.1. Variable interne de type simple ou file d'éléments simples.

- variable interne de type simpie :

La valeur interne de type simple est affectée aprés conversion et adition

a la variable externe de méme nom. Les conversions autorisées seront celles 5.4. Langage de description des fichiers externes CIVA en sortie.
couramment utilisées dans PL1 (46). 

i iLe langage que nous présentons doit permettre de décrire faci-

lement les groupes de sortie résultats de l'analyse que nous avons donnés

en 2.5.2.



Cette description, comme pour les fichiers externes de ]'Acqui-
sition commencera par % FICHIER suivi d‘un identificateur externe dénotant
le nom du fichier externe en sortie. Cette description est composée de
deux sections :

% DPR : description de mise en page et de contréle de variables

de rupture internes

2 DGS : description des groupes de sortie.

Seule la section % DGS est obligatoire, cependant si la section % DPR est

utilisée, elle devra précéder % DGS. 
,

Syntaxe

<description fichier externe en sortiey :: = % FICHIER Cidentificateur fichier

externe>, Guite sectiony

suite section>:: = % 0GS<suite groupe sortie> ;

% DPR <suite contrainte; % DGS suite groupe sortie? 5

suite contrainte’ :: = <contrainte page> /

<contrainte pages <contrainte rupture >

contrainte page>:: = LIMIT PAGE <occur> LIGNES /

PRLIGNE <occur> DRLIGNE<occur> /

LIMITPAGE Coccur> LIGNES, PRLIGNE ¢occur> /

LIMITPAGE occur LIGNES, DRLIGNE <“occur> /

LIMITPAGE occur LIGNE 2 PRLIGNE Coccur> y ORLINGE<occur>

contrainte rupture>:: = <rupture logique> Krupture page> /

rupture logique> ,<rupture page»

Crupture logique> :: = RUPTURE SOURCE < suite d'identificateur interne >

suite d'identificateur interne>:: =<identificateur variable interne > /

. x
Cidentificateur variable Tntarned (suite d'identificateur variable )

interne >

<rupture page :: = RUPTURE PAGE {suite d'identificateur interne 9

<suite groupe sortie> :: = Cidentificateur externe >: <suite groupe ligne > /

Cidentificateur> : <suite groupe ligne>(, suite groupe sortie)”

<suite groupe ligne>:: =<groupe sortie simple>/¢groupe sortie 4 saut > /

<groupe sortie simple> (,<suite groupe ligne >)” /

groupe sortie & saut> (.¢suite groupe ligne> "

<groupe sortie & saut>:: =< description saut <groupe sortie simple> /

Cidentificateur externe><description saut> <groupe sortie simple >

Cgroupe sortie simplé>:: =<description “Fubrique> |

Cidentificateur externe> description rubrique >/

< description rubriqué> (¢groupe sortie simple >) /

q identificateur externe><description rubriqué> <groupe sortie simple>

<descriptton rubrique> :: = COL <occurl> <format> <origine>

gorigine interne> Korigine Tibel1é >tlorigine >

dorigine interne > SOURCE identificateur interne >

<origine externe > VALEUR constante externe >

ttéconstante externe 7 a Cidentificateur externe> |! ¢libellé> |

Ciibellé >

dchaine de caractére> :: =¢caractére EBCDIC>/<caractére EBCDIQ@ehaine carac-

téreg{sauf caract. (') et ('))

<chaine de caractéres >



<description saut > 3:1 = SAUT ¢ identificateur canaT>y SAUT goccur>

<identificateur canaly:: = € <occur>

occur > = ofilel.—fol <occur> <¢occur>

Loccur 1> =o/1.l2} -----/160

goccur 2 :: = ¢signe> <occur>

<signe > re +]-

Remarque :

Nous n'avons pas spécifié < format) car nous pouvons utiliser Tes
spécifications de format élémentaire de PL1 avec toutes les possibilités
d'édition - symboles d'insertion, de suppression et de remplacement.

5.5. Utilisation des services d'Edition.

Le but recherché est de donner la possibilité 4 l'utilisateur
de définir dans un langage unique de yea progressive et modulaire
de l'analyse générale 4 la programmation des services d'Edition.

Au niveau de l'analyse générale, i] suffira de déclarer un module
Wectteatna

d'édition, par exemple : module EDIT 3 ce module pouvant alors étre présenté
ultérieurement :

module EDIT ;

utilise classe D1, 02, D3 ;

$ EDITER (FICHINT, FICHEDIT) ;

fin module ;

Les classes D1, D2 contiendront tes descriptions, respectivement

du fichier interne FICHINT, du fichier externe FICHEDIT.

Le méta-module $ EDITER peut alors étre défini dans une classe D3

de la maniére suivante :

$ DEF MOD EDITER (X,Y) ;

$ LOCAL Z ;

$ Ze $ NOMCHAMP (X,1l)esi le fichier interne ne posséde qu'un

seul article x

Pour chaque Z de X faire

$ SORTIR (Z, FICHEDIT) ;

fe 5

$ FIN MOD ;

Le méta-module 6 SORTIR coréistera alors selon les conventions

retenes 4 traiter des transferts qui seront généralement des transferts

élémentaires d'informations internes vers des groupes de sortie.

5.6. Exemple d'analyse et de description d'un fichier externe en sortie.

Considérons le probléme suivant, somme toute assez caractéristique

des éditions courantes dans tes applications d'informatique de gestion.

Une société de distribution en gros désire obtenir un état sta~

tistique trimestriel des ventes effectuées aux différentes entreprises

clientes de maniére 4 disposer pour chaque entreprise du chiffre d'affaires :

pour le trimestre, pour chaque mois, pour chaque jour et pour chaque article.
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Nous pourrons avoir l'état de sortie ci-dessous :
\.

ENTREPRISE xxxxx

ETAT STATISTIQUE TRIMESTRIEL DES VENTES

DATE

© ENTREPOT CODE-ARTICLE QUANTITE TOTAL TT

8 { Octobcroore @ | 003 1 421 10 158,15
004 1 421 12 173

007 1 421 14 3 052

@

TOTAL ARTICLE 36 3 383,15
003 1 422 8 35,12

006 1 422 10 1 800

TOTAL ARTICLE. 18 1 835,12

© nee JOUR 5 218,27

f Octobre 005 1 423 10 53,00
® {, Octobre

4 002 1 421 10 158,15

QO \ oral PAGE 21 315,12

@ Love3 ENTREPOT CODE-ARTICLE QUANTITE TOTAL TT
8 Octobre

003 1 421 14 173,96

aan MOIS pg

Ot ror GENERAL +4

nenrtenar enolate AE
reat

5 - 11

En utilisant l'aide 4 l‘analyse décrite en 2.5.2., nous

déterminons facilement sur cet état de sortie : 9 groupes de sortie

que nous avons repéré par les numéros 1, 2, ...... 9.

La description du fichier externe EDITION associé & cet état

de sortie serait alors :

% FICHIER EDITION,

% DPR LIMITPAGE 60 Tignes,

PRLIGNE 10, DRLIGNE 50,

RUPTURE SOURCE ENTR, MOIS, JOUR, ART,

RUPTURE PAGE LR ; % de lignes restant 4 écrire dans

ja page *

% DGS

STL: L11 SAUT C1,

col 18 X (10) VALEUR ‘ENTREPRISE',

col 30 X (7) SOURCE ENTR,

L12 SAUT +1,

col 10 X (39) VALEUR 'ETAT STATISTIQUE TRIMESTRIEL DES

VENTES ¢
»

ST2 : L21 SAUT + 2,

col 1 X (4) VALEUR 'DATE',

L22 SAUT +1,

col 7 X (8) VALEUR 'ENTREPOT',

col 16 X (12) VALEUR ‘CODE ARTICLE",

col 28 X (8) VALEUR ‘QUANTITE',

col 40 X (10) VALEUR' TOTAL TT ',



ST3

ST4

ST5

ST6

ST7

ST8

L31

col

col

L41

col

col

col

col

le El

col

col

col

L61

col

col

L71

col

cot

L81

col

col

Saas le

SAUT + 2,

1 29 SOURCE JOUR,

4 X(8) SOURCE MOIS, 7

SAUT + 1,

7 X(8) SOURCE ENTREPOT,

16 X(12) SOURCE ART,

28 2(3)9 SOURCE QUANTITE,

40 Z(8) 9. V99 SOURCE TOTAL TT,

SAUT + 2,

16 X(12} VALEUR ‘TOTAL ARTICLE',

28 Z (5)9 SOURCE TOT-QUANTITE,
40 Z (9) 9. V99 SOURCE TOT-ARTICLE,

SAUT + 2,

28 X(10) VALEUR 'TOTAL JOUR',

40 Z (9) 9. ¥99 SOURCE TOTAL-JOUR,

SAUT + 1,

28 X (10) VALEUR ‘TOTAL PAGE',

40 2(9) 9 V¥.99 SOURCE TOTAL~PAGE,

SAUT + 2,

38 X (40) VALEUR 'TOTAL MOIS",

50 Z(10) 9. V99 SOURCE TOTAL-MOIS,

ST9 : L911 SAUT + 4,

col 40 X(13) VALEUR 'TOTAL GENERAL',

col 55 Z(10) 9. V99 SOURCE TOTAL-GEN,

$710: L10 SAUT C1,

SAUT + 10 ;

Dans cette description figurent des variables de totaux partiels

SOURCE de deux natures :

1. TOT-QUANTITE, TOT-ARTICLE, TOTAL-JOUR, TOTAL MOIS, TOTAL-GEN.

2. TOTAL-PAGE.

1] importe de bien préciser que le service d'Edition n'effectuera

qu'un type de total sortie partielle ; Te TOTAL-PAGE sur l'indicatif de

plus haut niveau est spécifié dans RUPTURE SOURCE, c'est 4 dire dans notre

exemple ENTR.

En effet, ce total partiel de type interne incrémenté 4 chaque

total partiel dépend uniquement de Ja mise en page sur |'imprimante.

Un compteur de lignes (qui sera en fait un registre) restant a écrire

dans la page identifiée ici par LR sera utilisé par le service d‘édition.

Lorsque LR deviendra égal 4 5, alors le TOTAL-PAGE sera converti, édité

en format externe puis imprimé. Lorsque la valeur de l'indicatif de plus

haut change, nous disons alors qu'il y a une rupture sur l‘indicatif ENTR

le compteur TOTAL-PAGE est remis & zéro.

Les autres totaux partiels (1) sont des données du fichier

interne correspondant & des ruptures d'indicatifs[ 1] :
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2 ; Exemple :

Utilisation d'une table de Décision comme aide a l'analyse et a la description

de l'impression des groupes de sortie,

Le service d'édition devra analyser d'une part, pour chaque
article du fichier interne les indicatifs spécifiés dans la description
externe du fichier en sortie par la contrainte RUPTURE SOURCE ; d'autre

part la rupture page spécifiée par RUPTURE PAGE.

En effet, en fonction des résultats des tests effectués sur

les changements de valeur : ( entr, mais, jour, art et Ir; dans Te
cas de l'exemple 5.5.) qui prendront ja valeur 0 $'i] n'y a pas de rupture

sinon 1.

T] nous a paru alors intéressant pour déterminer les impressions
a entreprendre, en fonction des expressions logiques déterminées par les

conditions précisées ci-dessus, d'utiliser une table de Décision, que

nous illustrons sur 1'exemple donné en 5.5.

PRECEDENT

i

‘pécision
| naa

PRECEDENT

Ir

10 10 w

entr = =

mois

jour ma <)<|> nn <<< To =T=T=— Ta
aT

<af<—p7 NiL_—/=— | wo
7 ~

art <a) <|<|/7 WY = <=) <—) 7
—= 7

<|<|/<|</< |w =|<|/=/<|—7 mil<c <jacj[< a= STS. or <)/o << =< in
Sinon ;

\Actions

ECRIREXT ST1

PRECEDENT =

ECRIREXT ST2

PRECEDENT =

ECRIREXT ST3

PRECEDENT =

ECRIREXT ST4

PRECEDENT =

ECRIREXT ST5

PRECEDENT =

ECRIREXT ST6

PRECEDENT =

ECRIREXT S17

PRECEDENT =

ECRIREXT ST8

PRECEDENT =

ECRIREXT ST9 3;

PRECEDENT =

ECRIREXT ST10 ;

bi = 0;

PRECEDENT =

Retable ;

“ PO we 2

ow

> ses

3

9

10};

= =

wi ee

1 |

11

22

33
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Cette table de décision pourrait étre simplifiée.

Toutefois, sous cette forme elle permet de mieux voir la des-

cription du résultat de l'analyse détaillée en 2.5.2.

La variable PRECEDENT, qui doit étre initialisée a 0 avant la

premiére entrée dans la table de Décision, permet de 'retenir' dans la

suite d' impression des groupes de sortie, le dernier imprimé.

La régle d'impression utilisée dans cette table, si l'on

convient de noter I le iéme groupe de sortie imprimé, GSK1, GSK2, ....

GSKN, la suite des groupes de sortie 4 imprimer peut étre :

SI PRECEDENT = I et CONDITION alors imprimer GSK1, imprimer GSK2,

+ s imprimer GSKN.

Exemple :

dans le cas de la régle 2 de la table de Décision :

Si PRECEDENT = 1 et Ir alors imprimer S12, imprimer ST3 ;

Remarque :

Nous n'avons pas spécifié les décrémentations du compteur de

lignes restant 4 imprimer dans la table de Décision, précisons seu-

Jement qu'il est initialisé au nombre de lignes maximum de la page, moins

le nombre de lignes réservé a 1]'écriture du total page.

Dans notre exemple, le compteur ligne restante LR, serait

initialisé a 45.

5.8.

Sie 17

Le Service d'Edition que nous proposons n'est qu'une approche

du type de Service que l'utilisateur pourra mettre en oeuvre dans CIVA.

Toutefois, les techniques d'aide 4 l'analyse détaillée et la

programmation modulaire de 1'Edition permettent de décrire dans un langage

unique un Service d'Edition. Ceci est important car nous devrions obtenir

une amélioration importante dans la réalisation des programmes. En outre,

nous apportons une amélioration de la documentation des dossiers d'‘analyse,

puisque nous utilisons une seule formulation.

Nous avons fait allusion en 5.1. a d'autres possibilités des

Services d'Edition. Citons, I'Edition automatique de texte [45}, 1! Edition

automatique de tableaux statistiques {a2}.
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Le travail que nous venons de présenter n'est qu'une étape

dans 1'étude des problémes d'analyse des données, d'Acquisition et d'‘

Edition des fichiers externes. Zé

Notre but, dans cette étude, était de montrer la faisabilité

des outils proposés, Pour cela, i] nous a semblé qu'il était logique

de réaliser effectivement ces outils dans les cas d'Acquisition et

d'Edition.

Néanmoins, plusieurs points nous paraissent particuliérement

intéressants 4 développer dans le sens d'une plus importante formalisa-

tion, ensuite d'une généralisation des méthodes proposées et d'une plus

grande automatisation des phases d'analyses.

Notamment, il serait intéressant de pouyoir entreprendre 1'

Acquisition d'un fichier externe logique composé de plusieurs fichiers

externes.



Quant aux problémes d'édition, plusieurs voies semblent intéres-
santes pour automatiser un peu plus l'analyse des états de sortie, 1'

Edition proprement dite.

En effet, c'est parce que nous avons pu assez facilement recon-

naftre la structure de présentation de 1'état de sortie en 5.5. que

nous pouvons espérer développer des heuristiques permettant d'une part

de faciliter 1a conception de maquettes d'état de sortie, d'autre part

de reconnaftre une maquette a partir d'une syntaxe de présentation des

objets externes (textes, tableaux, ...) en vue de 1'Edition. Citons

quelques systémes d'Edition existants FORMAT [43], scrteT( 44}, [45].

oy

ANNEXES



ANNEXE 1.

Procédure de résolution.

Les modalités pratiques nécessaires pour décrire la procédure de

séparation et d'Evaluation sont les suivantes :

- Les piles d‘éléments de A. et By peuvent respectivement étre représen-
Pp

tées par des tableaux 4 une dimension IAP, IBP ; en effet,leur hauteur

respective IHAUTAP et IHAUTBP est majoré par n nombre d'éléments de

- Le tableau ILPreprésentant l'ensemble des éléments qui appartiennent

4 Lb ou a AUB, est défini de la facon suivante :

ILP (I) (= 0. si Te AUB,

#0 si Tel,

- Pour garder la pile des informations nécessaires lors de la

sélection en chaque point de l'arborescence, nous avons introduit le tableau

IPILE dont Ja hauteur est donnée par IHAUTPILE.

- La pile des couvertures gardées est représentée par le tableau

ICOUY dont ja hauteur est donnée par IHAUTCOUV.

- Le poids des couvertures gardées IPOIDS sera initialisé 4 une

valeur maximale ; a la fin de la procédure, IPOIDS représentera le poids

minimum des couvertures minimales.

- Pour représenter les relations élémentaires de nous intro-

duisons la matrice IG (M, N) o N est le nombre d'éléments de > M Te nom-

bre de relations de maniére que, si la léme relation est

T (Cha ¢ 5) =Q,, alors IG (I, k) = 1.

- Afin de savoir si l'on analyse la branche de gauche ou de droite

de l'arborescence, nous utilisons un booléen bo égal 4 0 ou 4 l.

- Le dernier element 2 pe 3- A, ~ B, choisi sera gardé dans ILUP.
,

Dans ce cas, nous serons amené 4 considérer successivenent Q pe Ay et
,

Pip ® Bp.



ay JNTEGER F

ay LOGICAL B1sB2

3: DIMENSISN 16(39930) LAP(20),1BP( 70) es ILP (AD)
4 DIMENSTSN ITPILE(100)2ICSUV(10010TA6(59)2TAR(5) 0 1TA7(5)
53 1092 FSRMAT(9L2) 5

6F 9009 FYRMAT(S6HCSIVERTURE MINIMALE DE P@IDS MINIMUM)
2s 500% S9RMAT(2014)
& 4099 FSRMATC7HPILE 8P. 14)
ok 3000 FSRMAT(7HPILE APs 14)

oF I4AUTAP 1

113 T4AUTBP sl

124 THAUTPIL #2

43: .. 1PH1DS2100

er Tée24

152 _ Las.

46s Ma

172. Ned
ig: D8 1 tataNn

193 1 ILP(T)e!
29: READ (10541009) ((1G( Ie J) edetoNyalets)

2h: READ (10501009) (1AG(K)s Kale I6)

eet o8 @ Tatan

23% 130

a4: D3 3 paieTM

253 3 ISeIS+19(Psl) ’

26: TF(TSeEQ00) LAP CTHAUTAP) wT yp THAUTAP®THAUTAP S43 LPC 8s

27: 1,RITE(1082 30900) 1
aks 2 CONTINUE

a3: D9 22 LelsN

30% CALL APPART(TAPs te IHAJTAPSBY)
31: IF (B1)G9 16. 22

323 39 23 Kalsl6

331. IF(1eEQeTAG(<))G8 TH ap
342. 23 CONTINUE
352. TaPCJHAUTBP) 21

36: THAUTBRe FHAUTBP +1

372. ILP( I) #90

383 WRITECEDBs 4090)1

392 22 CONTINUE

aot 1LUP st

443 20 IFCILPLILUP)+NE+O)GS TS at

42t IF(ILGPeEQeN)GS Te 50
433. ILUPRiLJP+1
ai S64 Te 20

45. 21 08 8 Kalan

46% TPTLECEHAUTPIL) #ILP(K)

473 & THAUTPIL@IHAJTPILedL

434 IPTLEGCIMAUTPTL) aT HAUTAP

49% IHAUTPIL a THAJTPILGL

500 TPILECIMAUTPIL) sTHAUTSP

bi: THAUTPILETHAJTPIL et
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66
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63
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73

74

TOTLE CLHASTPTL) # ILUP

ARTTE (10845099) (IHAUTAPs THAUTBPs ILUPs (ILP(K))KadoTM))

TF(L2eNEeL) TPTLECTHAUTPIL) se IPILEC IHAJTPIL)

1HAUTPIL®IHASTPIL 44

IF(L2cEQ¢0)L 204358 TH 85

TAPCTHAYTAP) sILUP

I4AUTAPsI]HAUTAP +1

ILPCILOP) a0

NZITE( 19823090) IL UP

a3 Te 18

5.99 61 Jielsm

TECTG( dhe TLUP)©EO20)G9 TS 61

CALL Adds TAGs TA7)

Miel

Nie TA7(41)

IF(NLeEDeO)GS TE 41

95 63 J2"isM
IFC TG(J24N1) 6ED09)GG TS 63

CALL AC Jes TAge TAB)

Meal

N22 TAR (M42)

IF(N2eEQ°O)GS Th 64

IF(N@eEQ*ILU9)G8 Te 63
MeuM2od

38 Té 65

CONTINUE

CALL APPART(TAPa ita THAUTAPZ 91)

1F(B1)Ge TB 44

TAP (IHAUTAP) a Ni
THAUTAP® IHAUTAP 41

ILP(Nt)20
WRITE(198s3090)N4

MiaMiedl

Ga T6 66

C8NTINUE
D8 74 T]elsTM

CALL ACII+1A5s1A8)

Jleat

IFCIAB( JT) ¢ES00)G8 T? 74

CALL APPART( IAPs TASC UT )s THALITAPS AL)

IF(B1)G8 16 72

68 Te 74

&

2 Jtadled

68 Te 73

08 75 [Pelyn

TPC IG(TIsIP) «EQ0)G8 TS 75

CALL APPART( IAPs IP, THAUTAP»AL)

1£(B1)69 TE 75

CALL APPART(IBP, [Ps THAUTBP, AQ)
IF(B2)G3 Ie 7o

TaP(lHAJTBP) #IP
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16

15

19

14AUTBPs [HAUTRP 44
ILP(IP) 20

ePITECLIRS4O30) TF

C8NTINUE

CANT INUE

uy 180

28 9 Kales

TSeIS+ILP(K)

IF(ISeE9*9)G9 TA 30

ILUPSILJP+

3° 78 29

IFC THAUTAP 1 eGTefPOICSIGS TA 15

TF (THAUTAP#4-EQe1P9105)G9 Ta 16

THAUTCBAUS2

IPQIDSs]HAUTAP #4

D9 417 Kelis THAUTAPS1

TCBUV (TAAUTCSU) a FAP(K)
T4HAUTCAJaIHASTCAU+1

IF (THAUTPIL +2 Q01)G6 T9 12

TAHAUTPILSLHAJTPIL|S

ILUPWIPILE(I4AUTSIL)

THAUTPILeIHAJTPIL|4
T4AUTBPwIPILE( THAUTPIL)

TH4AUTPIL#IHAJTPIL#4

T4AUTAPsIPILE( THAUTPIL)

D9 11 KeNeleed

I4AUTPIL#IHASTPILet

TLP(K) #TPILE (THAUTPIL)

CANTINUE
WRITE (190845090) (7HAUTAP, JHAUTBPs TLUPs (I LP(K) sKelsr))

IF(TLUPeLT+0)G8 T9 15

TAP (THAUTSP) eI LJP

I4AUTBPaIHAUTBP OL 2

ILP(ILUP) #9
ARITE (19824090) ILUP

L2esd

33 T8 21
Jet

Te (JeGTeIHAUTCSU@1)GE TS 19

w21TE (19829099)
ARITE (19825095) (1CBUV(K) aKa Js J+ POTOS1)

J2J+IPBIDS

3916 23

grap

END
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ANNEXE 2,

FORMAT D'UNE CHAINE CODEE ASSOCIEE A UNE AFFECTATION DE VARIABLE EXTERNE

VERS UNE VARIABLE INTERNE.

La chaine codée produite par le codifieur sera composée d'un code

suivi de la taille de la variable externe et de la liste des descripteurs

des variables internes puis externes.

, Le descripteur d'une variable externe (resp- interne)est un mot

contenant les renseignements sur le type, la classe ou le module auxquels

elle appartient, sa valeur, son adresse ou servant de pariteur vers des

tables contenant les renseignements.

Exemple de chafne codée :

€

|o4 | 5 { descripteur de X | = | descripteur de e11 | 3 |
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