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RESUME DE LA THESE

UNE PROCHE POUR CBPTI J; SYSTEMRS

BS ET INTERCONNECTARLES

Cette thése commence par la présentacion des systémes de

production de documents. Les phases du cycle de production

d'un document sont définies. Les outils informatiques aidant

l'utilisateur amener a bien les taches de chacune de ces phases sont

précisés.

Nous démontrons ensuite qu'il est possible de construire un

systéme extensible pouvant étre modelé A tout moment selon les

besoins de l'utilisateur.

Les propositions essentielles formulées se développent

autour de quelques idées clés: systéme minimal, extensibilité et

flexibilité, et espace adressable. Le systéme minimal est le noyau

autour duquel il est possible de développer «!'autres systémes de

puissance et de taille quelconques. Un outil d'extension est donné

par un langage modulaire de traitement de textes. L' extension peut

ainsi étre faite par l'utilisateur lui-méme aussi bien que par le

constructeur.

Une technique d'adressage est utilisée pour spécifier la partie du

texte qui sera affectée par une fonction dornée.

Aprés avoir décrit l'aspect théorique de notre systeme

extensible, une réalisation prouvant la faisadilité de notre idée

est présentée.



Il apparait que le langage de formattage que noug avons

développé, étant a la fois minimal et univerrel, peut otre la base

a'une solution au probléme de l'intercoinexion de systémes

hétérogénes de traitement de textes. Cette étiide constitue la 2eme.

partie de la thése.

Le probléme apparait lorsqu'on veut transférer un texte

(document), créé par un systéme spécifique, pour le diffuser, le ré-

éditer ou reformatter sur un (plusieurs) avtre(s) systéme(s).

Trois solutions proposées dans la bibliographie sont

présentées. Nous proposons ensuite une solution basée sur notre

langage de formattage, et nous la comparons aux autres

propositions.

La faisabilité de cette solution est prouvés par une

réalisation décrite dans le chapitre-IV- de la thése.
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INTRODUCTION: LA PRODUCTION D'UN DOCUMENT

Dans cette introduction, nous étudions les phases du

processus complet de production d'un document. Nous entendons

par "document" une information qui peut éventuellement étre

reproduite sur un support physique (ex. papier, écran) sous

forme de texte, de tables, de graphique, d'image, etc... . La

longueur du document peut varier d'une a plusieurs pages.

Le processus de production d'un document peut se diviser

généralement en plusieurs phases fonctionnellement distinctes.

Ces phases sont définies dans la littérature d'une maniére plus

ou moins compléte <4, 5, 26, 29, 37, 63>. Nous proposons de

définix ces phases comme suit, afin d'avoir. un découpage clair,

et de pouvoir mieux spécifier pour chacune les outils

informatiques utiles:

A. Le recueil d'informations

B. L'élaboration du document

- L'édition

- La révision

- Le formattage du document

Les moyens d'illustrationmreQywtimuoua
i‘élaboration du document.

Cette phase comprend tout le processus par lequel l'auteur

acquiert les informations qu'il va utiliser pour élaborer son

document. Elle comporte deux étapes: la recherche de

l'information puis l'enregistrement de cette information.
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A l'heure actuelle, de nombreuses informations son

mémorisées dans des systémes informatiques. Ceci fait pensé

que les techniques de documentation ou de gestion de bases é

données peuvent étre utilisées pour faciliter, dans cette phasi

le travail humain. Les moyens d'aide au recueil d'informatit

existants dans un systéme informatisé, peuvent donc étre:

1- Un affichage simple sur écran et la possibilité

parcourir un document a une vitesse quelconque.

2- La création et la mémorisation d'un catalogue q

contiendra, par exemple, le titre de chaque document, 3s

résumé, une liste de mots-clés, etc. Il est ensui

possible de rechercher automatiquement des documents répc

dant a des critéres de choix concernant les éléments

catalogue.

3- Un filtrage automatique d'un -ou plusieurs- docum

pour n'afficher que les parties répondant aux critéres

recherche de l'utilisateur.

4- Une constitution automatique de la liste des réf
érenc

Les textes qui intéressent l'auteur seront automatiq
uem

ajoutés a la liste des références utiles.

5- La liaigon entre documents. Cette possibilité perme

L'auteur d'un document de spécifier des parties d'aut

documents comme références (statistiques, docume

originaux, etc... )- Les lecteurs du nouveau docun

auront la possibilité de demander un renvoi vers

sections référencées. Un retour au document initial

fera gur la demande du lecteur.

B- L'élaboration du Document

L'écriture est le moyen de communiquer les idées dans une

forme narrative lisible. Ce processus consiste A copier

quelques parties d'autres documents, organiser un plan, dévelop-

per graduellement un texte autour de chacun des éléments de ce

plan, et créer des tables et des figures.

L'informatique peut aussi étre utile dans cette phase grace

a deux outils:

1- Le matériel de saisie: il comprend 1'outil par lequel

l'utilisateur envoie la donnée au systéme invormatique sous

une forme perceptible par celui~ci. Cet outil peut é@tre un

clavier semblable a celui d'une machine A écrire, auquel

sont ajoutées des touches spéciales représentant des

symboles graphiques spéciaux, ou contrélant directement le

curseur, ou invoquant les différentes fonctions de trai-

tement de textes, etc. D'autres outils d'entrée peuvent

aussi étre utilisés (ex. un lecteur optique, un systéme

d'entrée vocale, etc.)

Quelquefois le matériel de saisie a la capacité

d'afficher les codes entrés. Cet affichage a lieu sur le

papier d'une imprimante ou sur un écran de télévision. Les

outils d'affichage varient selon leur vitesse, les dimen-

sions de la surface lisible, les types des codes affichés

(ex. alphanumérique, graphique), etc. 11 est certain que

le type des documents produits, le type de l'utilisateur et

la destination du document sont les facteurs qui déter-

minent le choix. Par exemple, l'entrée de texte par une

secrétaire nécessite un outil permettant une saisie rapide

d'une grande quantité de caractéres. Un clavier semblable

a celui d'une machine a écrire est plus corfortable. Les

touches de commandes doivent étre claires et: simples.
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2- Le logiciel de saisie: c'est l'ensemble des program

d'application disponibles sur le systéme informatique

destinés a alléger les taches de saisie. Cela peut all

a@'un éditeur ayant une liste de commandes a l'a

desquelles l'utilisateur peut corriger immédiatement

fautes typographiques, A des systémes plus puissants

utilisent des techniques d'intelligence artificielle «

«61>; par exemple: les logiciels de correction automati

des fautes d'orthographe ou de grammaire, les logiciels

aident A améliorer le choix de phrases pour exprimer

idée, et les logiciels qui aident l'utilisateur a dével

per son texte a partir d'un plan d'idées générales.

existe d'autres logiciels qui aident a générer autom

quement des parties du document construites par

répétition des chaines qui existent déja dans ce docum

par exemple: la table des matiéres, la liste des figu

les mots-clé, la liste des références, le lexique, etc.

Il est préférable que le logiciel offre a l'utilisa

la sécurité contre la perte ou un changement involont

du contenu du document qu'il est en train de créer.

c- L'édition

Nous entendons par édition la révision d'une ver

préliminaire d'un document en vue de sa modification éventue

Un éditeur peut proposer la réécriture d'une certaine pa

pour mieux présenter les idées. Il peut faire

tecommandations concernant l'organisation et le contem

document, sa conformité aux normes d'un langage d'écritur

aux normes d'une publication particuliére. Le travail n

saire A la mise en oeuvre de ces suggestions, y compris la s:

de nouvelles parties, peut étre considéré comme une part

processus de l'édition.

Ce cycle peut étre répété, nécessitant ainsi la saisie de

quelques parties du document deux ou plusieurs “ois

Nous présentons ici quelques caractéristiques gu'on peut

rencontrer dans des éditeurs de systéemes informatisés:

1- Le terminal utilisé: 1'éditeur affiche la partie du

document a éditer sur ce terminal. Le terminal peut étre

un téléimprimeur qui imprime cette partie du document et

qui n'a donc pas de moyen de repérer visuellement les

mouvements d'un pointeur virtuel au milieu du document, ce

pointeur étant nécessaire pour désigner l'endroit a éditer.

Le terminal peut également étre un écran de visualisation,

c'est actuellement le genre le plus répandu. La désigna-

tion d'un caractére quelconque dans le texte affiché peut

se faire soit directement a l'aide d'un crayon optique (ou

un appareil similaire),

mouvements d'un curseur

soit indirectement A l'aide des

(touches, souris ou appareil

similaire).

2- La méthode de déclenchement des commandes d'édition:

elle dépend généralement du type du terminal utilisé. une

commande d'édition est déclenchée a l'aide de deux compo-

santes, la fonction a activer et Ll'identification de la

partie du texte qui sera affectée.

Si le terminal utilisé est un téléimprimeur, la commande

est déclenchée en tapant le nom de la fonction (ou son

abréviation). Pour localiser la partie du texte qui sera

affectée, on donne des commandes de manipulation d'un

curseur (virtuel) pour le positionner au début de la chaine

a éditer (ex. on donne le numéro de la ligne ou bien on

demande la recherche automatique d'une chaine de

caractéres).



Dans le cas d'un terminal a écran de visualisation,

commande est déclenchée en tapant le nom de la fone

(avec ou sans affichage de ce nom). Dans les systémes

évolués, une liste des fonctions est disponible sur 1'é

(menu). La simple désignation d'une fonction a l'aide

curseur ou d'un crayon optique déclenche son exécution.

partie du texte qui sera affectée peut étre soit déc

avec la commande, soit désignée par la sélection dan

menu de codes délimiteurs, ou bien un curseur (ou un cr

optique) pointera physiquement vers la partie a éditer

le texte. Cette partie peut avoir une définition 8

dard qui sera prise en compte automatiquement a dé

d'une autre définition.

3- L'ensemble des fonctions d‘édition: les foncl

d'édition sont nombreuses et leur puissance varie selt

systeme et selon la puissance de l'ordinateur utilisé

Les entités traitées par ces fonctions varient d'une él

physique (ex. une ligne physique) aux entités log

composant le document (ex. mot, phrase, paragraphe).

systemes puissants donnent la possibilité d'éditior

entités représentant la hiérarchisation logique

document. (ex. chapitre, section, titre, etc.).

4- La désignation d‘une partie d'un document: les comm

de déplacement a l'intérieur d'un document ainsi g

désignation des entités a déplacer sont définies pa

codes spéciaux ou par des touches directes ajouté

poste de travail ou, encore, par des codes sélection

partir d'un menu affichable. Ces codes spécifie

direction du déplacement dans le document (ex. haut

etc..). L'entité a déplacer peut étre une entité ph)

du document, ou une entité qui représente une sti

hiérarchique dans le document.

Quand les documents sont trop longs, des routin

pagination sont nécessaires pour remplacer le texte

existant dans la mémoire principale par la partie résidant

en mémoire secondaire, en général un disque) que l'uti-

lisateur veut examiner. Ceci peut étre transparent pour

l'utilisateur.

5- La forme du document édité: 1'éditeur peut éditer le

document entré par l'opérateur dans sa forme originale, ou

dans sa forme de stockage sur les supports du systéme, ou

dans sa forme formattée.

6- L'affichage du résultat de 1'édition: dans les systémes

utilisant des téléimprimeurs comme

chaines modifiées ne

terminaux, les

sont imprimées que sur demande de
boas 

.

l'utilisateur afin d'économiser le temps d'impression qui

est relativement long. Dans quelques systémes, le chainage

de plusieurs commandes d'édition est possible.

Dans les systémes utilisant des terminaux a écran, il est

toujours possible de montrer le résultat de l'édition

immédiatement aprés 1'exécution. Quelques commandes né-

cessitent un traitement assez long renvoient. un message

indiquant que l'exécution est en cours.

7- La maniére dont le document est modifié: deux maniéres

générales existent; (a) le systéme crée automat.iquement une

seconde version du document qui contient tous les chan-

gements demandés. La version originale, toujours intacte,

permet a l'utilisateur de se rattrapper en cas de confusion

ou d'erreur. (b) le fichier original est lui-méme modifié

directement par l'éditeur, aprés une commande explicite par

l'utilisateur, ou automatiquement par

chaque fonction d'édition.

le systéme aprés



8- La possibilité d'édition A partir d'une autre pha

dans lea systéemes élémentaires, la phase d'édition |

compleétement séparée des autres phases de production qd

document, sauf pendant la création. Dans ce dernier c

quelques systémes ne donnent accés qu'a quelques-unes (

fonctions principales d'édition. Dans les systémes p

évolués, l'édition peut se faire pendant quelques

toutes les) phases de production de documents. Le syst:

reste dans son environnement initial (ex. formattage) ap

l'exécution des commandes d'édition.

D-_LA_ REVISION:

La révision est le processus consistant a lire

document, l'approuver, le désapprouver, ou faire des prc

sitions de modifications avant l'approbation. Comme 1'éditi

la révision peut se répéter plusieurs fois en cy

consécutifs.

La personne qui fait la révision peut éditer ou demar

lL'édition du texte, mais la révision differe de l'édition pa

position de cette personne, son pouvoir d'approbation ou

aésapprobation, son attention sur le contenu du document.

En général, cette phase n'a pas un module spécial ¢

un systéme de production de documents. En fait, la révision

un cas spécial d'édition.

E__LE FORMATTAGE DU DOCUMENT

Le formattage est la conception de la page imprimée. I1

peut étre simple, comme dans le cas d'une secrétiire tapant un

texte selon des normes prescrites, ou compliqué, comme la mise en

page d'une publication par un spécialiste de conception de

£-1~ LES ETAPES PRINCIPALES DU FORMATTAGE :

(a) La Conception: Le formattage global et le style du

document sont déterminés. En ce qui concerne les

publications techniques, la conception doit respecter

certaines normes. Dans cette étape, le concepteur

fait une structuration générale du document en prenant

en compte plusieurs éléments comme la typographie,

les proportions, les espaces, etc. Ce formattage est

Proposé au client qui donne son avis. Le cycle peut

étre recommencé jusqu'a l'accord sur la forme finale.

Normalement, un systéme de traitement de textes permet

a4 l'utilisateur de concevoir une page avec des marges,

de la diviser en colonnes ou en forme de tableau, en

lui donnant la facilité de définir des en-tétes,

renvois, ou demander la numérotation automatique des

pages, choisir les espacements, le soulignement, la

sélection des polices, etc. Mais il existe aussi une

gamme de systémes utilisant des écrans A haute

résolution, avec lesquels il est possible de concevoir

un format complexe pour une page (ex. une page d'un

manuel de produits mécaniques) sans taper le texte qui

Y sera écrit.

to



(b) L'estimation de la taille: C'est une estimation

arithmétique de l'espace requis par le texte dans sa

forme finale déja& congue. Cette estimation aura un

effet sur la conception du format. Il peut étre

demandé a l'auteur l'expansion ou la compression du

texte selon le cas «37>.

(c) La mise en page: le texte est découpé en

pages selon la conception initiale et selon les

commandes d'impression insérées dans le document.

Sides illustrations doivent étre insérées, elles le

sont dans cette étape.

L'outil le plus utile A ce stade est 1l'affichage

rapide (ex. sur un écran). On peut trouver des

systémes gui donnent la possibilité de voir plusieurs

pages a la fois sur l'écran (avec une échelle

réduite). Ceci aide & voir l'image finale des pages

les unes a cété des autres, ce qui est utile dans la

conception de brochures.

(d) La composition: c'est dans cette étape que le

document est réalisé matériellement. Le document est

composé et préparé pour l'impression. Ceci se fait a

l'aide d'une photocomposeuse ou d'un appareil de cette

classe qui tiendra compte des types et des tailles des

caractéres voulus dans chaque partie. Dans plusieurs

cas, cette étape est omise car le document est

normalement imprimé a l'aide d'une imprimante rapide

E.2- LE LANGAGE DE FORMATTAGE

L'interface entre l'utilisateur et je systéme est le

“répertoire” de commandes permettant A l'utilisateur de

décrire au systéme le formattage qu'il désire. Chacune de

ces commandes évoque l'exécution d'une fonction. Citons

quelques caractéristiques d'un langage de formattage:

a-__L'ensemble_ des fonctions d3_formattage: les

fonctions de formattage sont rombreuses et leur

puissance varie selon l'ordinateu utilisé. On peut

diviser ces fonctions en deux catégories:

-les fonctions qui décrivent les supports physiques

sur lequel le document sort (ex. fonctions spécifiant

les dimensions d'une page, ses marges, sa subdivision

en deux colonnes)

~-les fonctions qui concernent le formattage du texte

qui remplit ces espaces définis sux le support (ex. le

centrage du texte, la police d'impression de chaque

caractére, l'interlignement, l'espace entre les mots,

etc.).

Les entités traitées par les fonctions de formattage

vont de l'entité physique (ex. une ligne physique, une

fenétre sur papier) aux entités logiques (ex. un

caractére, un mot, un paragraphe). Les systémes

puissants donnent la possibilité d'édition des entités

représentant la hiérarchisation lcegique d'un document

(ex. NLS donne la possibilité d'avoir le méme format

pour les entités d'un méme niveau hiérarchique <4,5>).

Un systéme qui offre une longue liste de fonctions

simples de formattage et qui demande de nombreux

efforts pour étre compris et utilisé est appelé

"Systéme Procédural" (ex. pour chaque titre dans un

document L'utilisateur va définir une commande de saut

de ligne, insére les codes de début et fin sou-

lignement, etc.). Par contre un systéme qui offre une
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liste courte de fonctions évoluées de formattage est

appelé "Systéme Déclaratif" (ex. l'utilisateur peul

simplement marquer "TITRE" et le systeme saute automa

tiquement une ligne vide et souligne les caractérel

composant ce titre).

b- L'affichage du résultat du formattage: il y a dew

types d'affichage possibles

-1- l'utilisateur écrit dans le document les fonction

de formattage, qui seront exécutées plus tard (quan

L'utilisateur fait une demande de formattage), ce qu:

implique que l'affichage de leur effet aura lieu dani

cette étape. Un inconvénient de cette technique es

que l'utilisateur ne voit pas immédiatement l'effet di

ses commandes de formattage mais, en méme temps, s'i.

veut changer le formattage, il n'a qu'aé effectuer de

opérations d'édition sur ces commandes qui son

considérées comme du texte au regard de l'éditeur.

-2- Une autre technique consiste 4 permettre

l'utilisateur de désigner ses commandes de formattage.

et l'effet de ces commandes est par contre affich

immédiatement. L'inconvénient de cette technique es
I
|

la nécessité d'un ensemble de commandes inverses pou

annuler l'teffet d'une commande: un autre inconvénien:

i

est que cette exécution monopolise L'unité centrale

ce qui retarde la réponse aux autres utilisateurs dan;

un systéme multi~postes.

c- L'outil utilisé pour l'affichage du formattage: ¢

peut trouver des systémes qui utilisent un écra

simple de 24 lignes pour afficher une partie d'un

page formattée; on trouve aussi des systémes gl

affichent sur un écran “pleine page", ou plusiew

pages en échelle réduite en méme temps.

E.3- L'EDITION EN COURS DE FORMATTAGE

Il existe plusieurs classes de systénes bornées par les

deux suivantes:

~la classe "BATCH": le systéma commence par la

premiére page d'un document et continue jusqu'a la fin

en transformant ce document (suivant les commandes de

formattage incorporées dans son contenu) en un autre

document formatté et prét a sortir sur un support

physique.

-La classe “INTERACTIVE": le systéme permet le

formattage d'une partie du document, par exemple une

page, puis l'affichage de cette partie formattée. A

ce moment 1a l'édition peut avoir lieu. La page

éditée est ensuite reformattée et ainsi de suite

Jusqu'a ce que l'utilisateur passe a la manipulation

d'une autre partie du document.

F LES MOYENS D' [ILLUSTRATION

Les illustrations peuvent étre des schémas, des

organigrammes, des dessins, ou tout autre moyen de

représentation visuelle inclus dans un document. La création

d'une illustration peut se faire A n'importe quel moment durant

les phases de production d'un document, avant la reproduction de

celui~ci.

On peut avoir des systémes qui ne traitent que les documents

contenant uniquement des données textuelles (avec ou sans la

possibilité de sortir des textes en polices de caractéres dif-

férentes). Dans ce cas, les illustrations sont faites sépa-

rément et collées a l'tendroit vide prévu dans le document

imprimé. Un systéme complet inclut la mémorisation numérique

du texte plus les graphiques en noir et blanc ou méme les
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graphiques en tons de gris. 11 peut afficher les deux types

d'images sur le poste de travail et/ou l'imprimer sur son

Ainsi, tout le document est
imprimante ou photocomposeuse.

stocké en forme numérique et il peut donc étre transféré

électroniquemnt d'une station de travail a l'autre, archivé sur

support magnétique et sorti -en entier- sur demande sous le

contréle de l’ordinateur.

— L' IMPRESSION ET REPRODUCTI

La reproduction d'un document est la phase dans laquelle

plusieurs copies sont faites. Elle comprend l'impression, le

tirage, la reliure, etc.

Les systémes puissants dans le domaine de la reproduction

permettent l'utilisation d'outils d'impression de trés haute

qualité (photocomposeuses, imprimantes xérographiques, etc.).

Ils permettent aussi de définir le nombre de copies originales

requises (ex. pour les copies de contrats).

Quelques systemes permettent la sortie du document su

microfilm, ce qui est trés pratique pour le stockage et lh

distribution, quoique trés codteux.

H- LA DISTRIBUTION DU DOCUMENT

La distribution est le processus qui consiste a donner de

copies d'un document disponibles aux lecteurs et/ou au systér

de recueil d'information.

Dans les systémes manuels actuels, une pile de papie
r ef

physiquement a un certain nombre de personne

Le probleme essentiel de cette méthode est 31
transmise

concernées.

impossibilité d'intégration avec les systémes informatisés de

recueil d'information.

Dans les systémes informatisés, la distribution se fait

électroniquement en créant ou rendant accessible un fichier

contenant le document diffusé aux personnes concernées identi-

fiées par des codes quelconques (messagerie).

Avec la distribution se termine le cycle de base de la

production d'un document. Mais ce cycle peut se répéter. Le

document distribué peut servir de référence a d'autres documents

et ainsi de suite.

Au cours des chapitres suivants, nous abordons les divers

problémes rencontrés lors de l'informatisation de quelques

phases essentielles de la production d'un document de type

“textuel". Ces phases sont: 1'édition et le formattage (trai-

tées dans les chapitres I et II) puis la distribution (traitée

dans les chapitres III et Iv).

Quelques propositions sont développées et réalisées pour

prouver leur faisabilité. Les idées principales portent sur:

1- la définition d'un noyau d'un systéme extensible de

traitement de textes (édition et formatteage) .

2- la définition d'une yreprésentation des documents

transmis sur un réseau informatique reliant des systemes de

traitement de textes hétérogenes, cette définition étant

basée sur le langage modulaire de traitement de textes

développé dans la premiére partie.
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Nous avons remarqué que la plupart des systemes de

traitement de textes (STT) commercialisés ne sont ni flexibles

ni extensibles. Il semble qu'ils aient ét$ développés pour

répondre A certains besoins du marché sans qu'on ait donné

beaucoup d'importance A la rationalisation du choix des

fonctions incorporées selon des critéres reposant sur les

relations entre ces fonctions.

Le but principal que nous avons recherché est de concevoir

un STT de base, c'est-a-dire de bas de gamme, tout en ayant la

possibilité d'étendre ce systéme -sans avoir & le modifier- pour

répondre exactement aux besoins des divers utilisateurs. Nous

appelons ce systeme: le "noyau". Pour réaliser ce but, nous

avons introduit le concept de "fonction primitive".

L'extension du systéme doit étre trés simple et faisable

aussi bien par le constructeur du systéme que par l'utilisateur

non-informaticien.

Nous avons pensé gu'une structure modulaire du systéme et

du langage simplifiait énormément la conception et rendait le

systeme réalisable.

Au cours de ce chapitre, nous présentons la philosophie et

la méthodologie de conception proposées pour réaliser le noyau

de ce systéme extensible de traitement de textes. Les détails

de réalisation du prototype sont donnés au chapitre suivant.
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1.2. LA MODULARITE

1.2.1. Les Systémes Modulaires

Un systéme modulaire est un systéme construit a partir d'y

nombre de parties logiquement indépendantes nommées “modules

«35,48,49>.

Parmi ces modules, nous pouvons définir des modules

“essentiels" et des modules "“optionnels": le systéme pet

fonctionner sans l'existence des modules optionnels mais pi

contre, l'absence d'un module essentiel rend le syster

incapable d'exécuter ses fonctions principales.

Les systemes modulaires ont plusieurs avantages «48>:

1. ls sont simples aA concevoir logiquement (i

désignant un module pour chaque tache logiquemei,
j
\

iindépendante) .

2. Ils sont simples a développer car chaque modu}

peut étre congu indépendamment des autres, chaq

module ne se souciant que du "protocole” d'échange :

données avec les autres.

3. La documentation est plus simple et, généralemen

plus lisible.

4. La maintenance est facilitée.

5, Ltextension du systéme se réduit normalement

L'adjonction de nouveaux modules.

&. Ils sont adaptables aux besoins de l'utilisati

par adjonction ou suppression de modules optionnel:

7. Le temps nécessaire au développement du systéme (

réduit par le fait que plusieurs groupes peuv

travailler simultanément sur des modules différents

1.2.2. Les Langages Modulaires

Etant en accord avec la phrase de Hammer <27>: "Un langage

qui convient A une variété de problémes est également non-

pertinent pour tous ces problémes”,nous crcyons a la nécessité

de disposer d'une variété de langages spécialisés, chacun pour

un domaine d'application.

Nous nous sommes donc efforcés de développer un langage de

traitement de textes convenant le mieux possible aA cette

application.

Pour faciliter l'extensibilité du systéme, nous avons

choisi de développer des langages modulaires pour l'édition et

le formattage. Nous avons suivi les principes des langages

modulaires décrits dans <1l4>: un systéme informatique est

modulaire si le niveau linguistique répond a4 ces conditions:

1. Une classe d'objets est associée au niveau

linguistique

2. Ces objets sont des modules de programmes. Chaque

module effectue un changement dans l'état des données

(il exécute une certaine fonctior).

3. Le niveau linguistigue doit fournir un moyen pour

combiner des modules et construire ainsi d'autres

modules plus sophistiqués sans avoir a modifier aucun

des modules utilisés.

4. Le sens d'un module doit étre indépendant du

contexte dans lequel il est utilisé.



1.2.3. Les Modules d'un Systéme de Traitement de Textes

Le systéme est con¢gu comme un ensemble de modules coopi

rant pour exécuter une certaine tache. Les modules essentie!

sont:

1. Appel de et retour A l'environnement du systeme

2. Gestion de fichiers

3. Gestion des entrées/sorties

4. Editeur

5. Formatteur

Notre étude ne concerne que L'éditeur et

formatteur qui sont les modules les plus caractérietiquy

d'une application de traitement de textes.

Des modules optionnels peuvent étre incorporés dans

systeme pour faciliter des applications spécifigques comme lk

lettres personnalisées automatiques, le courrier électronique

etc.

1.2.4. La Structure Modulaire Proposée

La notion de modularité a été poussée encore plus loin,

chacun des modules cités ci-dessus, Aa savoir l'éditeur et

formatteur, aura a son tour une structure modulaire.

Chaque sous-module représente une fonction de traitement |

textes et est responsable de son interprétation.

1.3. LES NOTIONS DE PRIMITIVES ET DE NOYAU

Nous appelons “ensemble de fonctions primitives", ta

ensemble de fonctions réalisant les deux conditions suivantes,

1. L'ensemble est minimal: il ne contient que ik

fonctions gui ne peuvent pas étre réalisées a part

d'une combinaison d'autres fonctions parmi celles g

se trouvent dans ce méme ensemble.

watt

2. Cet ensemble est complet: n'importe quelle fonction

existant sur un systéme puissant ce traitement de

textes est réalisable a partir d'une combinaison d'un

certain nombre de fonctions choisies dans cet

ensemble.

Un tel ensemble constitue le "noyau" du systéme car on peut

construire un systéme de n'importe quelle taille et puissance a

partir des fonctions de ce noyau et des "“opérateurs" suivants:

l- la séquence: on a la possibilité de spécifier une

séquence linéaire de fonctions (encore appellée "“macro”)

qui pourra étre ré-utilisée tout au long du document.

2- la répétition: on a également la possib:1ité de demander

la répétition d'une fonction (ou d'une macro) donnée.

1.4. LA DEMARCHE SUIVIE POUR EXTRAIRE LE NOYAU

Nous avons commen¢gé par étudier plusieurs systémes de

traitement de textes de puissances différentes: IBM <26,30>,

Vydec «65>, ‘DEC «16>, Olivetti <47>, Xerox, Hermés, Secré,

Philips, Wang, Logica, Computext, Siemens, etc.

A partir de cette étude, nous avons pu extraire un ensemble

quasi-exhaustif des différentes fonctions ¢'édition et de

formattage. Nous avons ainsi obtenu deux listes. Nous devions

ensuite définir le noyau de chacune d'elles. Ceci a été fait en

décomposant chaque fonction en sous-fonctions plus élémentaires

et ainsi de suite de manié¢re répétitive. A un moment donné, nous

avons obtenu des fonctions qui ne pouvaint plus se décomposer

sans perdre leur sens de traitement de textes. I1 faut aussi

préciser gu'il y avait parfois plusieurs décompositions pos-

sibles de chaque fonction et qu'il a fallu explorer toutes les

poa#ibiiabes pour élargir le choix des fonctions élémentaires
(voir 1.5.2). Un choix particulier parmi’ces fonctions élémen-

taires a été fait pour assurer la “mimimalité" et la “complétude”

de l'ensemble choisi. Ces fonctions élémentaires sont donc les

primitives, et leur ensemble est le noyau.
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Ensuite, nous avons développé le noyau en écrivant

modules dont chacun exécute une des primitives. I1 est évidw

réalisant directement toutes les fonctions. Par contre, il fa)

s'attendre a une exécution plus lente des fonctions comple

est infime et non perceptible par l'utilisateur.

1. Les fonctions doivent affecter une unité sign:

ficative minimale du texte, afin que le module inte

prétant cette fonction puisse étre utilisé oa)
modifications pour exécuter la méme fonction sur uf
partie quelconque du texte par simple répétition.

Par exemple, l'unité minimale pour la fonction

centrage horizontal est la ligne physique. Si not

voulons centrer “n" lignes consécutives, le systal

répétera automatiquement l'exécution du module de bai

“n" fois sur les "n" lignes en question.

2. Une technique d'adressage relatif est utilisée pol

désigner la partie du texte qui sera affectée par uh

fonction donnée. Nous prenons en considération at

l'utilisateur, en commandant quelques fonctions, i

pourra pas prévoir la position exacte (aprés formal

tage) des chaines de caractéres qui devront oth:

affectées par ces fonctions.

Par exemple, si nous voulons laisser 4 espaces blan

avant le début de la premiére ligne d'un paragraphe |

puis laisser 7 espaces blancs avant toutes les lign

qui suivent, on ne pourra savoir o8 se terminera |

premiére ligne sur le papier qu'apres le découpage di

lignes par le formatteur.

1.5. L'EDITEUR

1.5.1. Les Fonctions Classiques D'édition

Nous avons recencé dans les systénes existants les

catégories suivantes de fonctions d'édition:

éliminer une chaine de caractéres

insérer une chaine de carcteéres

écrire sur une chaine déja existante

intervertir deux chaines de carectéreswm WwW NF repositionner une chaine de caractéres A un autre

endroit dans le texte

6. sauvegarder en mémoire une cheine de caractéres

sans l'effacer de sa place dans le texte

7. insérer dans le méme texte ou dans un autre texte

une chaine sauvegardée en mémoire

8. créer d'un nouveau texte a partir de parties pré-

enregistrées

9. insérer des champs variables dans un texte pré-

enregistré

10. changer des majuscules en minuscules ou vice-versa

li. rechercher automatiquement et sélectionner une

chaine de caractéres donnée

12. remplacer une chaine par une autre

13. compacter un texte

En fait, le nombre de fonctions est beaucoup plus grand

car, par exemple, dans la catégorie insertion, on trouve les

fonctions insertion de caractéres, de lignes, de chaines, etc.

De méme la substitution peut se faire pour la premiére occurrence

de la chaine recherchée, pour toutes les occurrences qui suivent

ou dans tout le texte.

1.5.2. Extraction des Primitives D'édition

Nous avons suivi la démarche décrite dans -1.4.~, et nous

avons trouvé plusieurs décompositions possibles pour quelques

fonctions:



FONCTION DECOMPOSITION
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- Eliminer une chaine

de caractéres

Non-décomposable

. Insérer une chaine Non-décomposable

. Sauvegarder en

mémoire une chaine

de caractéres (sans

l'teffacer de sa place)

Non-décomposable

. Ecrire sur une chaine

déja existante

Le *Sauvegarde) (la nouvelle

chaine)

*Transférer les caractéres

composant cutte chaine, en

une seule fuis, aux octets

de mémoire qui contiennent

les caracté::es de la chaine

a remplacer

*Eliminer la chaine

(a remplace:)

*Insérer (la nouvelle

chaine)

Insérer une chaine

sauvegardée

Non-décomposable

- Rechercher auto-

matiquement une

chatne de caractéres

Non-décomposable

. Repositionner une

chaine de caractéres

dans un autre endroit

dans le texte

*La chaine est transférée

directement (sans sauvegarde

vers sa nouvelle position

*Eliminer (la chaine de

sa position originale)

*Sauvegarder (la chaine a

repositionner)

*Eliminer (la chaine de

sa position originale)

*Insérer (la chaine

sauvegardée dans la

nouvelle pcsition)



-Intervertir deux

chaines de

caractéres

*Repositionner la chain(

"a" a cété de la cha ine}:

"pb" (avant ou aprés).

Automatiquement, cette |

fonction élimine la

chaine "a" de sa place |

originale (voir la fone

tion précédente). |

*Repositionner la chain.

"b" a Ltendroit origina:

de la chatne "a". "pt

sera automatiquement

éliminée de sa place

originale

*Sauvegarder la chaine

wat

*Eliminer "a" de sa

position originale

*Ingérer la chaine saui

gardée "a" A cété de li

chaine "b"

*Sauvegarder la chaine

tpt

*Eliminer "b" de ga

position originale

*Insérer la chaine sau

gardée "b" a l'endroit

original de l'autre

chaine

Création d'un

nouveau texte a

partir de parties

pré-enregistrées

1. *Sauvegarder la partie

pré-enregistrée

*Insérer la chaine sau~

vegardée dans sa nouvelle

position

Ces deux étapes seront répé~

tées pour chaque partie qui

va composer le nouveau texte

Insertion de

champs variables

dans un texte

pré-enregistré

1. *Des code3 spéciaux sont

insérés dans un texte,

représentant les endroits

des champs variables dans

ce texte

*L'utilisateur écrit une

chaine qu: contient

toutes les variables né-

cessaires, séparées par

des délim:teurs

*Le systéme insére

automatiquement chaque

élément de la chaine

a sa place dans le texte

2. *Le systéme (sur une com-

mande spéciale) cherche

la premiére occurrence

d'un champ a remplir

dans le texte, et il

pointe vers cet endroit

*L'utilisateur insére

directement la chaine

qu'il veut insérer dans

ce champ



oe

3. *Chercher 1l'endroit

d'insertion

*Insérer la variable d

cet endroit

Ces deux étapes seront

répétées pour chaque

insertion d'un champ po Pet ae ee er en ogvariable.

Changement des

majuscules en minuscules

ou vice versa

1. *Le systéme effectue le

changement automat ique-

ment sur la chaine

délimitée par deux code:

spéciaux

2. *Eliminer (par exemple |

lettre en majuscule)

*Insérer (la minuscule

de cette lettre)

Remplacer une

chaine par une autre

1. *Transférer directement

en mémoire la nouvelle

chaine, la ot la chatne

remplacer est enregistn

*Si la nouvelle chaine

est plus courte que

l'ancienne les derniers

caractéres de celle-ci

sont éliminés.

Soe eS
Bec

Si la nouvelle chai-~

ne est plus longue, ses

dernisrs caractéres sont

insérés dane le texte

suivant la partie de la

chaine déja insérée

2. *Sauvagarder la nouvelle

chains

*Eliminer l'ancienne

chaine

*Insérer la chaine sau-

vegariée a l'endroit de

l'ancienne chaine

Compacter un texte Répéter:

1. *Chercher un blanc

*Eliminer les blance non

nécessaires qui précédent

chaque mot dans un texte

1.5.3. Les Primitives D'édition

De cette décomposition des fonctions, nous déduisons que

cing fonctions sont non-décomposables et que ces mémes fonctions

peuvent étre utilisées pour réaliser toutes les autres (la

décomposition utilisant ces fonctions a 6té citée en dernier

lieu pour chaque fonction dans la table précédente).

Les fonctions "primitives" d'édition retenues sont donc:

1. Eliminer

2. Insérer

3. Sauvegarder

4. Insérer une chaine sauvegardée

5. Rechercher automatiquement et sélectionner une

chaine de caracteérea
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S| 1.5.4. Le Langage D'édition

6. FORMATTEUR| Les commandes du langage d'édition sont présentées | 1.8. LE _FORNATTEUR
adétail dans la section.3. de l'Annexe A. Elles se divisent |

. F tions De Pormattagetrois catégories principales: 1.6.1. Les Pone mattage

1- Commandes de gestion de l’écran (voir 3.2.) ae t ce alls

incipal clagses de fonctions de formattage u =2- Commandes de recherche d'une chaine dans un texte (vo Les princApates

3.3.)

3- Commandes de modification du texte (voir 3.4.)

sées fréquemment dans la production de documents sont les

suivantes:

ra ition d'un texte en lignes de longueurLes commandes des catégories 2 et 3 sont celles gi in Decenpesita

représentent lea cing fonctions primitives d'édition. Tous |i aoginee

modules exécutant ces cing fonctions ont besoin de de

7 ini la marge gaucheparamétres 2- Définition de la ge g

1- Le premier détermine le début de la partie du tex

- i i e la marge droiteaffectée: c'est toujours la derniére position du curse 3- Definition d 3

= ligneparattra donc jamais dans les commandes. 4- Changement de lig

|
|

|
| précédant la frappe de la commande. Ce paramétre n'3

|
2- Le deuxiéme paramétre a une signification qui dépend (

= ini ébut d'une zone d'ajustement.la fonction; il peut étre: 5- Définition du d J

‘ajustement est utilisée si le formatteur* une valeur (une chaine): c'est le cas des commant La zone d'ajustem

lignes au cours de sa frappe.CHERCHER et INSERER décompose le texte en g

i i dépasse le début d'une zone définie,| * une limite de l'effet de la fonction: c'est le c Si une ligne PB

' i doit choisir une fin de mot ou unedes commandes ELIMINER et SAUVEGARDER. Cette limi itutilisateur

peut étre désignée par: coupure de mot.

une chaine, ou

ification a droite sans justification ordinaire- le nombre de caractéres a manipuler 6- Justificatio J

a gauche.

La chaine affectée par cette fonction apparait avec

* l'adresse d'une chaitne comme dans le cas de

commande INSERER UNE CHAINE SAUVEGARDEE. Cette a

resse étant toujours fixe e é son dernier caractére sur a ge lroite. €@ pr mieri t ia mar cr Li e e
J ' deuxiéme paramé ] r

haine sera quelque part dans la
n'apparait donc pas explicitement dans la commande. caractére de lac q

ligne. Cette fonction peut étre utilisée, par exem-

Des exemples de commandes: ple, dans la numérotation d'équations mathématiques.

?7ESC = Eliminer 5 caractéres

?7E.R = Eliminer jusqu'a la fin du paragraphe

(.R étant le délimiteur de fin de paragraphi

voir la liste compléte dans 4.2 de 1'Annexe/

?7EXY = Eliminer jusqu'a la premiére occurrence de

chaine "XY" (incluse).



7- Justification a droite et A gauche

Alignement d'une ligne sur la marge droite pa

l'insertion d'espaces entre les mots composant cett

ligne.

8- Alignement d'un code donné dans une ligne sur un

certaine colonne.

Exemple: pour un rapport financier on aligne |

virgule sur une certaine colonne.

9- Impression en retrait (décalage de la marge gauche

10- "Wordrapping" d'une ligne

Ex. supposons qu'un texte soit formatté sur des ligne

de 80 caractéres mais qu'on le fasse sortir sur de

lignes de 60 caractéres seulement. sS'il y a "word

wrapping", chaque ligne formattée sortira sur de

lignes physiques, la deuxiéme étant décalée A droit

pour indiquer ce "wordwrapping".

ll- Définition du point de centrage

12- Centrage horizontal

13- Centrage vertical

14- Soulignement automatique

15- Compression d'une ligne par l'élimination de to

les espaces non-nécessaires

16- Double espacement (sur un paragraphe, une pag

etc.)

17- Numérotation automatique des pages

18- Répétition automatique de quelyues chaines spé-

ciales (entéte, date, etc.) dans chaque page

19- Définition d'une zone réservée a l'entéte (ou l'en

bas) d'une page

20- Insertion de lignes vides avant une ligne donnée

21- Pagination automatique par définition d'un nombre

de lignes par page ou l'insertion d'un code changement

de page

22- Pagination conditionnelle selon le nombre de

lignes restantes dans la page.

Exemple: L'utilisateur met un code spécial associé a

une partie du texte (ex. un paragraphe ou un nombre de

lignes vides réservées pour une figure). Si cette

partie du texte se retrouve, pendant le formattage,

en-bas de la page, le systéme décide automatiquement

soit de la mettre dans cette page sont de la transférer

entiérement dans la page suivante.

23- Renvois indexés

Ces renvois peuvent étre créés en délimitant la chaine

de caractéres représentant chaque renvoi par les

délimiteurs appropriés; en méme temps, l'utilisateur

doit déclarer le point ot cette chaine est référencée

dans le texte (par exemple par l‘insertion d'un code

spécial en ce point)

24- Définition des points de tabulation

25- Tabulation sur colonnes de plusieurs lignes (ex.

table de comparaison)
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26- Pages aA plusieurs colonnes (comme dans le

articles des revues)

27~ Elimination des “lignes veuves"

Si la coupure d'une page se fait avant un trés peti

nombre de lignes qui pourraient étre insérées en b:

de la page précédente, le systeéme supprime la pag

insuffisamment remplie, et insére ces quelques ligne

en baa de la page précédente.

28~ Définition d'espace fixe

Il s'agit d'un espace qui ne peut pas étre étend

pendant la justification, par exemple celui qui es

utilisé dans certaines expressions composées de plu

sieurs mots qui ne doivent pas étre séparés.

29- Texte Nul

Si une chaine du texte est entrée et délimitée par le

codes de cette fonction, cette chaine n'apparait pas

l'utilisateur pendant la sortie du texte.

Cette fonction est utile pour délimiter la partie ¢

texte gui représente une entrée dans une autre parti

du document (par exemple, une référence dans |

bibliographie du document). Le systeéme chainera cett

partie du texte dans une liste spéciale et la traiter

en temps approprié.

30~ Texte Libre

Une chaine de caractéres insérée dans un texte ¢

affectée par cette fonction sortira sans aucu

modification aprés le formattage du texte. Cett

fonction peut étre utile pour certaines chaines {

format spécial (ex. expressions mathématiques ¢

chimiques)

1.6.2. Extraction des primitives de formattige

Nous avons pris en compte le fait que guelques fonctions

sont trés coplexes et peuvent étre réalisées d'une maniére semi-

automatique en utilisant des fonctions simples. Ceci est fait

pour améliorer la décomposabilité des fonctions sans avoir a

définir des fonctions gui ne sont pas directement liées au

traitement de textes.

PONCTION Déccmposition

- Définition de la * Non-décomposable

marge gauche

- Définition de la * Non-décomposable

marge droite

- Définition d'une zone * Non-décomposable

d'entéte

- Définition des points *Non-décompesable

de tabulation

- Texte Nul *Non-décomposable



- Justification a droite *Non-décomposable
- Texte libre *Non~-décomposable

. sans justification a

gauche

- Découpage d'un texte *Non-décomposable

en lignes de longueur

- Numérotation automatique *Non-décompcsable
fixe

des pages

~ Insertion de "N" *Répéter N fois: insertion

~ Pagination automatique xNon-décompe sable
lignes vides a@'une ligne vide

~ Soulignement automatique *Non-décomposable
- Centrage horizontal *Non-décomposable

d'une ligne entre deux

limites

~ changement de ligne *Non-décomposable

Cette commande peut étre

associée 4 ja fonction de
- Alignement d'un code *Non- décomposable

daécomposition du texte en
sur une colonne

lignes. Un code spécial (ex.

R.C.) permet. le passage forcé

a une nouvelle ligne.

~ Justification & droite *Non-décomposable

- Compression d'une *Non-décomposable

chaine



- Définition du début

d'une zone d'ajustement

ET

- Définition d'espaces

fixes

* Décomposition d'un text

en lignes selon une iongu

définie

* En voyant cette coupure

de ligne l'utilisateur pe

effectuer le changement qu

veut pour obtenir la coup

de la ligne comme il veut

(par exemple, en utilisan

l'éditeur)

- Impression en retrait * Définition d'une marge

gauche décalée pour la 2

mise en évidence

* Redéfinition de la marg

gauche a la fin de la zor

mise en évidence

~ *Wordwrapping" d'une

ligne

* Définir une marge gauc

"x" pour la premiére ligt

* Définir une marge gauch

"x+n" pour les lignes qu!

suivent la premiére lign

* Redéfinir la marge gaut

Hye

~ Définition du point

de centrage

* Définir une marge gaut

et une marge droite, qui

ont ce point au centre. |

* Centrage horizontal de

la ligne concernée

~ Centrage vertical Une solutior semi-automatique

est toujours possible:

* Le formatteur décompose le

texte en lignes.

kle texte formaté est montré

a l'utilisateur, qui peut

compter le nombre de lignes

qu'il doit insérer pour cen-

trer le texte verticalement

* L'utilisateur introduit la

commande qvi insére le nom-

bre voulu ce lignes vides

avant la premiére ligne du

texte a certrer.

- Double espacement

(sur un paragraphe,

une page, etc.)

* Insertior automatique

Ge lignes vides (dans ce

cas= une ligne} avant chaque

ligne de lé partie du texte

& double espacement.

- Pagination

conditionnelle

ET

~ Elimination de

"lignes veuves"

Si cette fonction n'existe

pas une sojution semi-autom-

atique est toujours possible

*Le formatteur pagine

automatiquement le texte

* Quand les pages formattées

sont montrées, l'utilisateur

introduit la commande qui

change le nombre de lignes

par page pour arriver a la

pagination souhaitée.



- Tabulation sur

colonnes de plusieurs

lignes

* Définir des points de

tabulation

* Insérer des codes spécia

pour définir le début et }

fin de chaque élément du

texte représentant 1' inter

section d'une colonne et

d'une rangée

* Le systéme formatte chagi

élément comme une partie &

texte ordinaire avec toute;

les fonctions de formattag

qui l'accompagnent. Mais |

met obligatoirement deux

fonctions de formattage

pour chaque élément:

i~ Définition de la margt

gauche

ii- Définition de la mary

droite.

Ceci en accord avec

la position de cet

élément dans la tabk

et la définition de

points de tabulation

* Le systéme range les é1é

ments d'une méme rangée de

maniére qu'ils commencent _

tous sur la méme ligne

hor izontale.
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Page a multi-

colonnes

* Définir das points de

tabulation

* Un code sgécial sera mis

au début du texte qui doit

étre formatcé sur plu-

sieurs coloines.

* Le systéms formatte le

texte avec coutes les

fonctions d2 formattage qui

L'accompagnant. Le texte

dans chaque colonne a deux

fonctions de formattage

supplémentaires:

i- Définition de la marge

gauche

ii- Définition de la marge

droite.

Ceci en accord avec

les points de tabula-

tion prédéfinis

* Le texte, au cours du for-

mattage, sera automat ique-

ment continué dans la colon-

ne suivante de la méme page,

ou dans la premiére colonne

de la page suivante.



— Répétition automatique

de quelques chaines

spéciales (entéte,

date, etc.) dans chaque

page

ET

- Renvois indexés

- Texte Nul

i- Les chaines de

caractéres affectées

par ces fonctions sq

insérées dans le text

mais délimitées par

des codes spéciaux.

ii- Le formatteur manipu-

lera ces chaines en

temps approprié (par

ex., une entéte est

mise, au début de cha-

gue page) I1 faut note

gue quand le texte est

formatté, ces chaines

apparaissent dans de

nouveaux endroits et

Pas dans le texte com

elles ont été créées,

1.6.3. Les primitives de formattage

Nous nous apercevong que les différentes fonctions &
formattage sont beaucoup plus distinctes entre elles que le
fonctions d'édition.

tives de formattage suivantes:

Nous pouvons cependant retenir le 8 primi-

i

1l- Définition de la marge gauche

2_ Définition de la marge droite

3- Centrage horizontal d'une ligne entre deux limites

4. Insertion automatique d'une ligne vice avant une ligne

donnée

S_ Alignement d'un code donné d'une chaine sur une colonne

définie

6_ Justification a droite

7_ Compression d'une chaine

8_ Texte justifié a droite sans justification ordinaire a

gauche

9_ Numérotation automatique des pages

10_ Pagination automatique par définition d'un nombre de

lignes par page ou l'insertion d'un code changement de page

ll- Souvlignement automatique

12_ Définition d'une zone réservée a l'en-téte (ou l'ten-

bas) d'une page

13_ Décomposition d'un texte en lignes de longueur définie

ou par une commande de passage obligatoire 4 une nouvelle

ligne

14_ Définition des points de tabulation

15_ Texte Nul

16- Texte Libre



1.6.4. Le langage de formattage

|
\

Les commandes du langage modulaire de formattage s

divisées en cing catégories: |

1. Les délimiteurs de chaines

Ce sont les codes qui délimitent certaines chalj

spéciales, par exemple la fin d'une ligne ou di

paragraphe, ou le début (ou la fin) d'une pat!

soulignée, l'insertion d'une note en bas de la pat

etc. (voir 4.2.1. en Annex A).

2. Les déclarateurs de format physique

Ils sont utilisés pour donner des valeurs a quelg

variables comme, par exemple, les marges gauche |

droite, la longueur de la page, etc. (voir 4.1 et 4,)

en Annexe A).

3. Codes pour la manipulation des tables

Ce sont des codes qui définissent le début et la |

d'une table (et les éléments de cette table), ainsi(

la largeur de chaque colonne de cette table (voir 4)

en Annexe A).

4. Définition des macros

Nous utilisons pour le formattage le concept de mal

utilisé dans 1'édition

5. Commandes explicites de formattage

Ces commandes invoquent les fonctions de format

comme le centrage, la justification, la compr ess}

etc. (voir 4.3.2 et 4.4 en Annexe A). i

)

La description compléte du langags que nous avons

réalisé se trouve en section 4 de l'Annexe A. Voici un exemple

de commande:

CENTRER X Y

X: adresse relative de la premiére ligne qui sera affectée

par la commande

Ce champ peut contenir:

* un blanc ou zéro = la fonction sea appliguée a la

ligne qui suit immnédiatement la commande

OU

* un entier positif N = la fonction sera appliquée a

partir de la (N+l)eéme ligne suivante

Y: définit la limite de l'effet de la fonction

Ce champ peut contenir:

* un blanc ou "1" = la fonction ne s'appligquera gu'a une

seule ligne

ou

* un entier positif N = N lignes seront affectées

OU

* un code spécial indiquant que la fonction sera

appliquée jusqu'a la fin d'un paragraghe ou du texte.

Dans ce chapitre, nous avons montré la méthode que nous

avons suivie pour extraire le noyau d'un systéme extensible de

traitement de textes.

Nous abordons dans le chapitre suivant les aspects de la

réaligation expérimentale de ce noyau.

ae





CHAPITRE -—II-

REALISATION DU NOYAU D‘UN SYSTEME EXTENSIBLE JE TRAITEMENT DE

TEXTES

Dans ce chapitre, nous décrivons la réalisation du noyau

d'un systéme flexible de traitement de textes. Nous commencons

par la description des outils matériels et Icgiciels desquels

nous disposons. Puis nous décrivons briévemert le systéme que

nous avons réalisé. Une description détaillée de ce systéme, de

ses commandes et de son utilisation est donnée dans 1‘Annexe A.

11.1. LE MATERIEL UTILISE

Le systéme sur lequel nous avons développé notre logiciel

de traitement de textes est le MICRO-1 de Plessey. C'est une

Machine basée sur le microprocesseur LSI-11l. Elle a le

répertoire puissant des instructions du mini-ordinateur PDP

11/35 de DEC. Ce répertoire contient pius de 400 instructions.

Il n'y a pas d'instructions séparées pour l'accés a la

mémoire, aux portes d'E/S, ou aux accumulateurs. Ceci donne une

flexibilité de programmation surtout en ce concerne la mani-

pulation des registres des périphériques.

Nous utilisons comme console 1l’écran Hazeltine 1500 (sur

lequel est basé notre éditeur). Nous avons également utilisé

une imprimante a marguerite Diablo 1640. La mémoire externe est

composée de 2 unités de disques, dont un est fixe et l'autre

amovible. Sa taille globale est d'environ 20 4 octets.

La configuration générale du matériel complet est montrée

dans la figure II-l-.



11.2. LE LOGICIEL UTILISE

Le_systéme d'exploitation de la machine utilisée est RSsx-

11M congu initialement comme un systeme de multiprogrammation en THPRVHANTE RAPIDETEMPS - REALEtemps réel pour la gamme PDP-11. Ce systéme sert plusieurs

langages dont MACRO-11 (langage d'assemblage), PASCAL, BASIC,

FORTRAN IV, et COBOL. 
|

La taille mémoire du systéme que nous avons utilisé est de
Pe

28K mots de 16 bits chacun. Une option matérielle KT11 peut |
donner la possibilité d'adressage virtuel des tAches.

Ro es 2 PISQUESYSTE NE DHoODuLE BUSNotre logiciel de traitement de textes a été développé en

langage d'assemblage MACRO-11M pour optimiser la taille du code |

et pouvoir utiliser toutes les routines dv systéme. En outre,

Ls - 14le langage d'assemblage permet de mieux gérer les ressource: =
>matérielles du systéme. Un inconvénient de notre choix est

l'impossibilité de transporter notre logiciel sur une autre ECR Tune f =F OPTIONSNopuce MENaOrRE PO Lee Mopulé Demachine n‘ayant pas un assembleur de MACRO~11M. Misc, INTERFACE
Pour le traitement des fichiers, nous utilisons le system.

logiciel FILES-11. I1 permet de manipuler des fichiers stockés

sur des unités d'enregistrement magnétique (dans notre cas,

PEdisques a téte fixes). On appelle ces unités les "volumes’,

e$I - 44 4Les volumes doivent étre initialisés pour étre reconnus par |: MobuLe D* INTERFACE EN LIGME SERIAL 5CCONSOLE }systéme. Des commandes MCR existent pour cet effet. KHeoeeure

|
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11.3. LA STRUCTURE DES DONNEES |

11.3.1. L'organisation et le stockage des données communes

|
|Dans un systéme de traitement de textes, une partie de |

mémoire vive doit contenir une partie du fichier texte qui ser

traité par les différents modules du systeme. La taille e

cette partie du fichier varie selon la capacité de la mémoin

disponible ainsi que le type et la fréquence des opérat ion

faites sur ce texte. En général, le fichier texte est divis

logiquement en pages et une ou plusieurs pages résident en hidak

temps dans la mémoire principale.

Dans notre systéme nous avons deux fichiers possibles Poll

chaque texte. L'un d'eux contient le texte tel qu'il a été tap

par l'opérateur avec toutes les commandes de formattag.
i

incorporées. L'autre fichier contient le texte formatté com»

il sera imprimé sur le papier. Les avantages cette méthoi

sont: 
'

a) L'espace occupé dans la mémoire externe est en généra

minimal puisqu'il n'y aura pas de lignes vides, d'espa

réservés pour les figures, de paragraphes en retrait, etc.

b) Les commandes de formattage étant stockées, il oul
possible de les modifier a tout moment.

c) Le logiciel est simple puisque le formattage ne se tel
pas en méme temps de 1'édition.

Mais cette méthode de stockage a 1'inconvénient ei
toute correspondance entre l'image du texte stocké et celle i

texte imprimé. Si l'utilisateur veut modifier une parti

I
quelconque du texte ou d'une commande de formattage, il sex

obligé de parcourir le texte pour trouver le mot voulu.

Ce probléme a été résolu en donnant 4 l'utilisateur la

facilité d'éditer son texte formatté juste ap:és le formattage,

page par page, en affichant sur l'écran la patie du texte non-

formatté correspondant a la page formattée. Les commandes de

formattage seront aussi affichées.

Un autre probléme est qu'a chaque impression il faudra

reformatter le texte entier. Pour éviter cela, nous avons donné

a l'utilisateur la possibilité de stocker la version formattée

de son texte. Ceci est recommandé pour les textes révisés et

approuvés qui seront ensuite imprimés un bon nombre de fois.

Nous avons divisé le fichier texte non-formatté en pages de

trés petite taille afin de limiter la partis touchée par une

Panne quelconque du systéme.

Le texte est divisé en lignes. I1 est stocké d'une fagon

contigué. Le texte est donc frappé au kilométre sans que

l'utilisateur se soucie de la coupure des mots en fin de ligne.

Le passage a une nouvelle ligne est commandé par un retour-

chariot. Dans ce cas, un blanc est inséré immédiatement au

début de la nouvelle ligne.

Chaque commande de formattage est insérée sur une ligne

spéciale commengant au début de la ligne et s2 terminant par un

retour chariot. La commande commence par le caractére ";".

Au milieu du texte sont insérés tous les codes spéciaux

délimitant des chaines soulignées, des coupures obligatoires de

pages, de paragraphes, etc. Ces codes commencent par un "." et

sont stockés sur une ligne spéciale pour la clarté au moment de

l'édition méme si cette solution sacrifie un oeu de place de la

mémoire.



En ce qui concerne le texte formatté, la totalité de la page

& imprimer est en mémoire. Ceci facilite la mise en page des

textes a plusieurs colonnes ou des tables. De méme, 1'im-

pression des pages A plusieurs colonnes est possible méme avec

des imprimantes qui ne peuvent pas reculer automatiquement en

arriére.

}

En outre, un tampon est nécessaire pour la ligne a impriner|
Sa taille est le triple de la taille ordinaire d'une ligne pout|

permettre d'enregistrer les 3 codes pour un caractére souligné:|

le caractére, le retour a l'arriére d'un espace, le code du trait

de soulignement.

I1.3.2. L'espacement proportionnel

Pour tenir compte de la possibilité d'imprimer un texte

espacé proportionnellement, une table de 2 colonnes est)

nécessaire. Dans cette table, le code ASCII d'un caractere sera

enregistré dans une colonne tandis que dans l'autre colonne, et

sur la méme ligne, sera marquée la largeur de ce caractére.

Cette largeur peut étre soit une largeur réelle en fractions as

pouce (ou de centimétre), soit un nombre relatif qui, pour

obtenir la largeur réelle, sera multiplié par une constante. |

Cette table sera utilisée par le formatteur pour réaliser|

les coupures de lignes selon la longueur de la ligne physique, dt}

maniére a justifier le texte a droite, ou d'éviter les coupures,

de mots et les débordements. Dans le cas de L' espacement
proportionnel, le nombre de caractéres n'a aucun sens, car c'est.

la largeur gui compte.

11.3.3. Les commandes de formattage

Afin de sauvegarder les fonctions de formattage qui sont

effectives a un moment donné, 3 blocs de mémozisation existent:

a) STA = 10 fonctions de 3 mots chacune

b) STB = 20 fonctions de 3 mots chacune

c) RSTA = 5 fonctions de 3 mots chacune

La sauvegarde de ces fonctions aide a reformatter une seule

page du texte aprés avoir effectué une opération quelconque

d'édition sur cette page. L'influence des pages précédentes sur

la page actuelle est résumée dans cette partie de la mémoire.

STA contient les fonctions qui affectent la ligne en cours

de formattage. Toute commande de formattage trouvée avant une

ligne de texte rentre d'abord dans cette table. Les commandes

qui n'affectent que des lignes suivantes sont enregistrées dans

STB. On cherche aussi dans STB si une des commandes affecte la

ligne en cours pour la transférer a STA.

STB contient les fonctions qui affectent des lignes qui

suivent la ligne en cours de formattage.

RSTA contient les commandes de formattage qui ne changent

que des paramétres de fonctions déja existantes dans STA.

Trois autres tables sont utilisées pour les trois tables

décrites ci-dessus juste au début de chaque page. Ceci

permettra de retrouver l'état concernant la premiére ligne de la

page si on veut la reformatter aprés avoir utilisé la facilité

d'éditer page par page au cours du formattage. Ces tables sont

nommées STAD, STBD, et RSTAD.



11.3.4. La ligne en cours de formattage 
——

Deux vecteurs de 80 octets chacun sont utilisés pow
iformatter la ligne en cours de formattage. }
f

Hopuce 3 “La soaTI= bY SYS TENE“
ARN contient la chaine brute de caractéres qui constitueri Nobu 8 Le CATALOGUE"la ligne. Elle contiendra un nombre de caractéres inférieur *

égal a 80. C'est sur cette chaine que les fonctions 4

formattage agiront pour ajuster, centrer, etc.

“ ELINENATION Ficniee
DianHodure F| 

ARM contient la version formattée de la chaine ARN. Cett

ligne sera ensuite transférée directement vers la place qu)

correspond a son emplacement dans la page formattée stockée et)

d‘interaction Entre Ces Modules
+ 8;

} mémoire centrale. 
w 2y

3 
Ae11.3.5. Autres données 

. 2 s a
‘ “oy =

Wa §
te

Plusieurs autres variables existent pour mémoriser le type 3 2

az Q
| de l‘unité de sortie choisie, le type d'espacement, le nombre de 7 MW es

i 

{ 
us 

wow z
lignes par pages, etc. I1 existe aussi un vecteur de 1600 octet 2 3 a eC

‘Ny
| pour mémoriser au maximum 20 lignes que l'utilisateur voudn) 8 a
| éventuellement Sauvegarer de son texte pour les repos it ionne))

dans un autre endroit (la fonction insertion d'une chain 
ew

| + 3
} w &

| mee11.4. LES MODULES DU_SYSTEME 
re ia

La fig. II-2- présente les différents modules du systén¢

sauvegardée) .

|

<ainsi gue les chemins d'interaction entre ces modules. 
. 3 y

2 xy

xs

Fig-1I.2. Les Modules Du Systéme et Les Chemins
t! Noduce 2 “oe|



11.4.1. Module 1: Le moniteuraaa _oGuie 1: Le moniteur

C'est le module de contréle du systame global. Ila pour)
fonction de déclarer les capacités du systeéme en affichant y
menu des fonctions et des services possibles ainsi que la manier
de demander chacun de ces services. Ce menu est affiché sur }
console.

En cas de demande d'un service, le moniteur est responsabl:
de lancer 1'exécution de la fonction demandée. A la fin d&
L'exécution, le contréle retourne automatiquement au moniteur. |

En cas de panne quelconque dans l'exécution d'un module,
celui-ci rend le contréle au moniteur qui assure la sortie du
Systéme avec indication de mauvais fonctionnement.

Le moniteur est activé imméd iat ement aprés l' initialisation
du systéme par l'utilisateur. I1 contient, outre les rout ines
de contréle, plusieurs petites routines utilisées par plus d'un!
des autres modules. 11 lance l'exécution d'un module a l'aide,
d'un branchement direct vers un point d'entrée de ce module.

I1.4.2. Module 2: Le formatteur

Ce module est responsable du formattage d'un texte brut
selon les commandes données par L'utilisateur. Le texte

formatté page par page est ensuite envoyé vers une unité de
sortie: l'imprimante, l'écran, ou le disque. Le choix de

l'unité se fait par l'utilisateur au moment de la demande de!
formattage.

Le formattage se fait page par page. Aprés chaque page,

l'utilisateur a la possibilité de demander l'édition de cette

page en utilisant le module 4 qui sera app21é automat iquement.

Il pourra done corriger ou modifier la forme ou le contenu de

cette page puis il signalera que l'édition est terminée pour

rendre le contréle au formatteur. Ensuite, il demandera le

reformattage de cette page. Le formattage 3e fera pour la page

concernée seulement, grace a la Sauvegarcie des commandes de

formattage dans TAD, STBD, RSTAD (voir II.3.3.). Ce cycle peut

recommencer autant de fois que voulu.

A la fin du processus de formattage, le contréle sera rendu

automatiquement au moniteur.

11.4.3. Module 3: Le créateur de fichier

Ce module est responsable de la création de nouveau

fichiers textuels sur les disques du systémes. Les fichiers

créés contiendront des suites de caractéres codés en ASCII,

ainsi que des fonctions et des codes de formattage. Chaque

caractére occupera un octet.

Durant la création d'un texte, il est possible d'éditer ce

texte. Si la modification se fait sur la derniére ligne, elle

peut se commander directement. Sinon, on sera obligé de faire

appel a l'environnement d'édition (module 4) qui exécutera

l'édition voulue. En fin d'édition, le retour au créateur se

fait en tapant la commande FE (Fin Edition).

A la fin de la création d'un texte, l'utilisateur tape la

commande ".X" qui signifie "Fin Texte". Le contréle sera ainsi

rendu au moniteur qui affichera le menu.



1.4. Module 4: L'éditeur

Ce module assure deux services principaux A L'utilisateu!

1. I1 lui donne le moyen de se déplacer a 1 intér iey

du texte. |

|
2. I1 exécute les fonctions d'édition disponibles st

le systeéme. |

Nous avons déja défini les fonctions primitives d'éditis

ainsi que le langage d'édition et sa technique d'adressage (vol

1.5.). Ce module est la réalisation de cette conception. |

Puisque ce systeme de traitement de textes est congu poi

utiliser un écran comme console, nous avons pu incorporer dat

l'éditeur plusieurs fonctions permettant les différents di

placements possibles du curseur A l'intérieur du texte. Lb

modifications qui ont lieu pendant 1'édition d'un texte sero

immédiatement exécutées sur le texte affiché de maniére A dont

toujours une image mise a jour du texte. Le curseur sur 1'écti

|

correspond directement au pointeur dans la mémoire.

La sur-écriture d'un caractére sur un autre est autoris

et c'est le dernier caractére qui sera pris en compte.

La fin de l'édition se fait par la frappe de la commam

"FE". La sortie de ce module se fait comme un retour d'une soi!

routine pour qu'on puisse utiliser ce module dans le cas de ©

existence sous le contréle d'un module quelconque. Le retoung

contréle se fera donc 4 ce méme module.

Pourtant, l'éditeur a deux points d'entrée différents. Le

premier lance l'affichage d'un certain nombre de questions

concernant l'ouverture du fichier concerns. Cfest le point

d'entrée utilisé par le moniteur aprés le choix de la fonction

édition du menu.

Le deuxiéme point d'entrée donne directement accés aux

fonctions d'édition disponibles. C'est ce point qui est utilisé

par les modules de création et de formattage.

11.4.5. Module 5: L'impression

Ce module est responsable d'imprimer un fichier texte sur

l'imprimante ainsi que la gestion de celle-ci.

Il permet A l'utilisateur d'utiliser l‘imprimante soit

comme unité de sortie soit comme unité d'entrée. Dans ce

dernier cas, une secrétaire qui ne veut pas utiliser l'écran

parce qu'il est différent de sa machine a écrire, pourra tout de

méme utiliser le téléimprimeur pour taper son texte. Ce texte

entrera ensuite comme un fichier. Ceci peut étre utilisé comme

technique d'apprentissage au systeme car on peut également faire

appel a quelques fonctions d'édition.

Quand le module d'impression rencontre le code “end of

file" il rend le contrdle au moniteur.

11.4.6. Module 6: Changement de nom

Ce module donne a l'utilisateur la possibilité de changer

le nom d'un fichier déja existant sur disque. Il est appelé a

partir du moniteur et, A la fin de l‘texécution, lui rend le

contréle.



11.4.7. Module 7: Elimination d'un fichier

Ce petit module donne la facilité d'éliminer un fichie
existant sur disque. 11 est appelé a partir du Moniteur et ly
rend le contréle.

|

11.4.8. Module 8: Le catalogue

Ce module permet a l'utilisateur de savoir les noms,
ftailles, versions, et date de création de ses fichiers existants

sur le disque. La sortie se fait sur l' impr imante pour ne pas
perdre les noms des premiers fichiers de la liste si celle-ci est
Plus longue que le nombre de lignes sur l'écran. |

Le retour de contréle se fait directement au moniteur aprés,
la fin de 1' impression.

|

|Ce module permet a l'utilisteur de sortir de l'environ-
nement de notre systeme de traitement de textes. Le retour du|

11.4.9. Module 9: La sortie du_systéme global

contréle se fait au module MCR du systéme RSX-11M (voir 11.2.4

L'utilisateur pourra ensuite passer a un autre environ-|
nement informatique ou, simplement, démonter son disque et
terminer son travail.

1.5, SION DU s' PAR LE CONSTRUCTEUR

|

t

'

}
Le systéme que nous proposons est extensible grace a aa

structure modulaire ainsi qu'aux langages modulaires a’ 6d ition!
et de formattage.

Le constructeur du systéme (un progremmeur expérimenté)

pourra trés simplement ajouter des fonctions beaucoup plus

complexes que les primitives proposées. Sa tache est la

suivante:

1. Définir la fonction a ajouter

2. Lui donner un code et mettre ce code dans la table des

codes (ceci pour que la nouvelle fonction soit recon-

naissable par le systeme).

3. Ecrire la routine exécutant cette fonction en utilisant

les modules primitifs que nous avons développés et qui sont

suffisants pour définir n‘importe quelle fonction complexe

par une simple combinaison de quelques uns de ces modules.

Ces nouvelles fonctions sont ainsi insérées définitivement

dans le systéme (plus précisément, dans le module d'édition

ou de formattage).

Pour concrétiser cette possibilité nous avons réalisé trois

fonctions complexes a partir de fonctions primitives. Ces

fonctions ont été insérées par le constructeur (nous-mémes) dans

le systéme que nous avons réalisé sur le LSI-ll. Ces fonctions

sont:

1. Tabulation sur colonnes de plusieurs lignes (comme dans

les tables de comparaison).

2. Mise en colonnes d'un texte (comme dans les articles des

revues).

3. Répétition automatique de quelques chaines constantes en

téte (ou en bas) de chaque page.



Nous allons décrire briévement la réalisation d'une de cx

bfonctions (tabulation sur colonnes de plusieurs lignes) #

utilisant les primitives de formattage(pour comprendre M

représentation d'une table voir 4.2.2 en Annexe A):

1. Les primitives "définition de la marge gauche" ¢.

“définition de la marge droite” sont utilisées pour déf inl

les marges de chaque élément d'une colonne de la table!

formatter. Les valeurs des marges sont déduites auton

tiquement par le ayaa. en utilisant les valeurs d&
points de tabulation.

2. Chaque élément est considéré comme un texte normal mai

sa fin est indiquée par un code spécial. L'élément ef

formatté entre les marges (définies dans (1) ci-dessus)
utilisant éventuellement les primitives de formattage qu

l'affectent

3. A la rencontre d'un code "fin élément" on retourne #

|
début de cette routine pour redéfinir les Marges di

l'élément suivant et ainsi de suite jusqu'a la fin dem

table.

11 faut noter que quelques dispositifs sont prévus dans

formatteur pour permettre l'alignement horizontal des 6lémenti

d'une méme rangée. Pour ce faire, le numéro de la derniére li

de chaque élément de la rangée est enregistré (ce numéro est mi

a jour automatiquement par le formatteur). La longueur max imal

est ainsi déterminée et, par la suite, on définira la ligne

départ de la rangée suivante.

Ii.6. EXTENSION DU SYSTEME PAR L'‘UTILISATEUR

Il n'est jamais possible de construire un systeme "4!

: ofcarte" pour chaque utilisateur. Il faut aussi noter que lt

besoins d'un méme utilisateur varient d'un jour a l'autre.

Il est donc intéressant que l'utilisateur puisse étendre

son jeu de commandes d'une maniére simple et pratique pour

faciliter son travail.

Pour cela nous donnons a l'utilisateur la possibilité de

définir des macro-commandes, c'est-a-dire des commandes comp-

lexes regroupant un grand nombre de commandes simples déja

existantes dans le systeme.

Chague macro-commande (ou macro) est une suite de commandes

simples ou d'autres macros déja définied dans le systéme. Les

commandes simples sont les commandes utilisées par l'opérateur

dans son travail ordinaire. La macro a pour but de lui éviter de

réécrire cette séquence de commandes chaque fois qu'il veut

l'utiliser. Tl lui suffira d'écrire le nom de la macro comme

s'il écrivait le nom d'une commande ordinaire. Cette macro

s'exécutera en exécutant toutes les commandes gui la forment.

Le fait qu'une macro peut contenir une autre nous parait

tres utile. Pour simplifier la tAche du systéme, nous avons

restreint la nomination des macros a une liste que nous

définisgons (par exemple, Ml, M2, ---, M10).

Un utilisateur peut ainsi définir dix macros d'édition et

dix de formattage, représentant les fonctions complexes les plus

utilisées dans son travail. Ces macros ne sont pas implantées

définitivement dans le systeme. Il peut redéfinir une macro en

définissant une autre séquence sous le méme nom. .

Comme exemple d'édition, supposons quien écrivant un texte

on a utilisé le mot "ministre" pour plusieurs personnes puis on

n'est apercu que quelques unes d'entre elles ne sont pas

ministres mals secrétaires d'état.
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On écrit la macro Ml:

DEF MACRO Ml .

ELIMINER m (éliminer mot) = >

INSERER Secrétaire d'Etat « : 2

FIN MACRO \.,

Puis on écrit: 9

DEF MACRO M2 5

CHERCHE Ministre \

FIN MACRO e=

On a maintenant défini deux macros. On procéde ensuite ie
la maniére suivante: on tape la commande "M2". Le curseur 4

positionnera au début du mot Ministre. Si on veut laisser a

mot, on retape "M2" pour chercher le suivant. Sinon, on tape! ;

commande "Ml" qui effectuera le changement nécessaire, puis

retape "M2" et ainsi de suite. 0

°

Comme exemple de formattage, supposons qu'un utilisat :

veut mettre en évidence quelques paragraphes de son texte en |

décalant de 5 caractéres vers la droite. La premiére ligne .

chaque paragraphe sera en retrait de 10 caractéres. Il lhe

suffit de définir une seule Macro comme suit: cE

he
DEF MACRO M5 [

LIGNES VIDES 2 j

MARGE GAUCHE 10 -

MARGE GAUCHE 5 1 P (l=aprés une ligne, P=pour |

paragraphe)

FIN MACRO

Puis il invoquera la fonction MS avant tous les paragr apy

qu'il veut mettre en évidence.

iL.7. Exemple

Un exemple de l'exécution de quelques commandes

formattage affectant un texte est donné dans le listing

dessous. 
.

RUN FORMAT

NOM DU TEXTE A FORNATTER>S TEST. 1xT31
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CHAPITRE -I1i-

Présentation Des Documents Transmis Sir Un Réseau

Til.1. INTRODUCTION

Dans l' introduction de cette thése, noue avons présenté les

différentes phases de la production d'un document. Au cours des

deux chapitres précédents, nous avons présenté des propositions

et une réalisation expérimentale pour résoudre quelques prob-

lemes liés aux phases "édition" et "formattage". Dans ce

chapitre, nous abordons l'autre phase tres importante qu'est “la

distribution d'un document". Nous examinons les problémes tech-

niques rencontrés au cours de son informatisation et nous

proposons une solution dont la réalisation expérimentale est

détaillée au chapitre IV.

La distribution "informatisée" d'un document produit par

logiciel est devenue possible grace aux réseaux d'ordinateurs
et, en particulier, aux réseaux locaux. C'est donc depuis

quelques années seulement que nous pouvons parler de “dis-

tribution électronique de documents" ou "messagerie

électronique”.

Les réseaux locaux permettent l'interconnexion de plusieurs

outils informatiques géographiquement répartis dans une zone

limitée a quelques kilométres (Fig. II1.1.). Parmi ces outils,

on peut avoir:

- des systémes de traitement de textes (homogénes ou

hétérogénes).-

~ des terminaux et des périphériques de différents

types

~ des postes de travail intelligents

- éventuellement, des noeuds (gateways) permettant

l'accés a d'autres réseaux (locaux ou distants).



Il faut noter que le réseau proprement dit: ne fournit que le

service de transport de l'information d'une etation émettrice a

une station destinatrice, toutes deux connectives, évidemment, au

réseau. Nous supposons donc ici que les proklemes de connexion

de matériel au réseau, l'accés a celui-ci, et le "transport" de

\ 4 messages (séquences de bits) sont tous résolus, et nous ne
fl on prenons en considération que les problémes de communication liés

a l'application méme (c'est-a-dire ce qui corxespond aux couches

6 et 7 du modéle de référence ISO pour 1'interconnexion des

Le Systemes Ouverts <33>).

‘\ Imprimante.
111.2. Présentation des problémes

Y, Uis—
‘\ Généralement, un document est susceptikle de contenir des

informations de types différents: texte, grapnismes, voix, image

! en fac-similé, vidéo, etc... Nous optons pour la séparation des

UY différents types et l'attribution d'un “environnement" par-
a ticulier pour la saisie et le traitement de chacun d'eux. Un

moyen de commutation entre ces environnements distincts doit

exister pour permettre la création et la production de documents

we b de types mixtes. Ceci n'est pas banalisé l'heure actuelle, pour

; Conse des raisons de cott et de technologie, mais nous pensons que les

documents de type mixte deviendront faisables trés prochainement

<34,46>.

Comme nous l'avons déja signalé, nous ne traiterons ici que

les informations purement textuelles, l'application des idées

aux autres types d'information pouvant se faire ultérieurement.

Pig-III.1. Réseau Bureautj
autique D'autre part, pour cette information textuelle, une

multitude de systémes de traitement de textes différents peuvent

exister et communiquer a travers le méme réseau. C'est

actuellement 1a que les problémes d'incompatibilité semblent

étre graves.



5- La position des instructions dans le texte:

f

|
1- Au niveau des terminaux et des périphériques: | La position des instructions de formattage incorporées dans

ft

i

Aucune normalisation respectée n'existe, aussi bien pour lq le texte (en forme révisable) varie d'un syvstéeme & l'autre:

fonctions de contréle-et de gestion des terminaux (du mén doivent-elles commencer au début d'une ligne?, occupent-

type) que pour le codage de ces fonctions. Quant al elles une ligne entiére?, sont-elles inséré3s juste avant la

codage de l'information proprement dite, plusieur ligne affectée?, etc....

standards existent «<13,57>.

6- Les attributs de certaines chaines:

2- Au niveau des fichiers: Ce sont les codes qui expriment les qualités logiques

Les systémes de gestion de fichiers peuvent étre incon (hiérarchiques: titres, sous-titres, etc...) ou physiques

patibles ainsi que les formats et la présentation der (par exemple: en téte, souligné, etc.) d'une chaine de
'

fichiers <25>. i caractéres donnée. Ces codes ainsi que leur positionnement

ne sont pas du tout standardisés.

3- La forme du document transmis «53>:

Le document transmis sur le réseau peut étre en forme: 7- La séquence de stockage des différentes chalines:

La plupart des documents ont une structure logique. Par

(i) révisable: le texte brut et les instructions explicita exemple, un livre est structuré en chapitres, sections,
de formattage coexistent dans le document en transnieeion4 etc... Les figures, photos, tables, table des matiéres, et

l'index peuvent aussi étre considérées comme des parties

(ii) finale: le texte est déja formatté, il est donc transmil structurelles d'un document. Les programmes ont auasi une

sous forme d'une suite de caractéres et de codes spéciaw structuration déterminée par la syntaxe du langage de{
!

contrélant le matériel de sortie déterminé. | programmation utilisé. Les équations mathématiques ont

aussi une structure logique qui est reflétée dans les

(iii) semi-révisable: c'est-a-dire que quelques foncticns "conventions" de notation mathématique.

formattage sont exécutées sur le texte brut tandis que li! Cette structure logique peut étre facilement "aplatie" pour

reste des fonctions (surtout les codes) restent incorportel donner la structure linéaire selon laquelle le contenu d'un

explicitement dans le texte semi-formatté. document est stocké sur les supports magnétiques ou
transféré électroniquement d'un site a l'autre. Par exem-

4- Les fonctions de formattage: ple, les chaines représentant la table des matiéres d'un
Aucune normalisation n'existe dans ce domaine. Les font- document sont stockées, puis les chaines dv chapitre 1, puis
tions sont différentes d'un systeme a l'autre et, de plus, 3] 2, et ainsi de suite.

la méme fonction existe sur deux systémes, elle est 4 Mais cette linéarisation est quelquefois détruite. Prenons,
général évoquée par des instructions de forme et de syntatt par exemple, un renvoi indexé sur lequel pointe une chaine de

différentes. Par ailleurs, il est souvent impossible it caractéres. Le positionnement de ce renvoi dans la struc-
faire une traduction simple des instructions de formattay ture logique (et done sa linéarisation par rapport aux

autres chaines) n'est pas unigue. On peut le stocker a un

endroit spécial dans le document, ou juste aprés la chaine

gui pointe vers lui, ou bien encore juste aprés les



caractéres de liaison dans la chatne gui pointe vers lui,

La seule relation stre est qu'il doit apparaitre en bas de ly

page ot la chaine qui pointe vers lui est Placée. Le mém

cas se présente pour une figure référencée dans une chain,

Donc, la position de stockage de certaines chaines de

données a l'intérieur d'un document varie d'un systeéme i}

l'autre.

Dans le souci de réduire ces incompatibilités et 4

simplifier ainsi la connexion et les communications entre le

divers systemes informatiques de traitement de textes, certaines

propositions ont été faites et, parfois réalisées.

En ce qui concerne les terminaux, des protocoles d'appareils

virtuels (PAV) ont été développés pour les différents réseau

«13>, mais il faut noter que, malheureusement, ces PAV ne sont

pas "universels"!

Pour gérer le transfert de fichiers, des protocoles existent

également (nommés PTF) «25>. Récemment, des systémes d'exp-

loitation ont été développés de maniére gu'ils puissent étre

différentesimplantés sur des machines (comme UNIX, CP/M,

etc...).

En ce qui concerne le document lui-méme (sa forme, ses

fonctions de formattage, etc...), quelques travaux ont été

entrepris pour définir une forme standard pour la présentation

des documents <22,41,53>. Une sorte de “Protocole de Document

Virtuel" est vraisemblablement dans l'esprit des chercheurs,

Ceci veut dire que les solutions proposées tournent autour de la

spécification d'une forme unique (ov un nombre

formes) décrivant comment les informations d@'un document seront

représentées et transmises sur le réseau. Des "“protocoles" et

des “adaptateurs" permettront ensuite la transmission de cés

minimal de}

I1l.3. Etude Bibliographique de Solutions Existantes

Dans cette partie, nous présentons une 3ynthése de travaux

publiés concernant la normalisation de ln présentation des

documents.

De chaque proposition, nous avons extrait les aspects

suivants:

sa décomposition, les

la hiérar-~

1l- La structure logique du document:

objets conceptuels logiques qui le constituent,

chisation de ces objets.

2- Les types des informations contenues dans le document: quels

sont-ils? Peuvent-ils coexister dans un méme document?

3- La description du document: en général, un document stocké

dans un systeme informatisé est représenté par une suite

linéaire de codes (ou d'octets). A l'intérieur de cette suite,

et dans des endroits relatifs particuliers, des codes spéciaux,

insérés pour spécifier les différentsou descripteurs, sont

aspects de la représentation du document La syntaxe, la

sémantique et l'emplacement de ces descripteurs forment les

régles d'un langage de description. Les aspects a décrire sont:

3.1. Le contenu du document et sa structure logique interne

3.2. Le format de la présentation externe du document lors de

sa sortie sur un support faisant l'interface avec l'utili-

sateur humain.

3.3. Bien que la structure interne et le format externe d'un

document soient deux aspects distincts, une relation existe

entre eux et doit donc étre spécifiée. ar exemple, on doit

pouvoir spécifier que les chaines désignées comme étant des

renvois doivent apparaitre au bas de la page dans laquelle

elles sont référencées.



4_ Les propriétés d'un document en transmission sur le réseau: §

représentation (langage de description), son type, sa for

(révisable, finale, etc...).

5_ Les traitements a effectuer sur un document avant son émissi{o

et aprés sa réception (par exemple, traduction des descripteur

ajout de nouveaux descripteurs, transformation de forme 4

représentation, etc...).

Iii.3.1. Proposition A

Ti1.3.1.1 Structure Logique

Dans <40,41> des protocoles de présentation d'w

document sont proposées. La structuration du contenu @'u

document est basée sur les 3 objets suivants (voir Fig!

TII.2.).

- Les "Atomes": ce sont les "cellules" adressables le

plus élémentaires d'un document.

- Les "Unités": ce sont des chaines d'atomes.

- Les "Segments": ce sont des ensembles d'unités ou/el,

d'autres segments.

Un segment peut étre représenté scus la forme d'un

arbre structuré avec un nombre variable de niveaux.

Un segment ou une unité a un "Nom Unique”, qui indique

son emplacement dans le document et sa relation avec le

schéma général.

II1.3.1.2. Types des données:

Différents types de données sont définis dans un

document, a raison d'un type par “unité" de donnée. Le type

est déterminé par la nature des "atomes" contenus dans cette

Punité".

Ces types sont:

l- TEZTE: Les “atomes" qui constituent "l'unité® sont

des caractéres considérés comme étant dans des boites

rectangulaires.

2- FORMULAIRE: semblable au type texte mais avec

l'existence de champs protégés.

3- GRAPHIQUE (MATRICE DE POINTS): Les "atomes" sont des

"pels" qui peuvent étre groupés et exprimés en formes

élémentaires pré-définies.

4- GRAPHIQUE (VECTEUR): Les "atomes” sont des segments

qui peuvent étre groupés et exprimés en fonctions

élémentaires graphiques pré-définies.

5- IMAGES PHOTOGRAPHIQUES: Les "“atomes* sont des "pels"

représentés sequentiellement sans aucun groupement de

formes élémentaires (ex., image en fac-similé).

6- VOCAL: Les “atomes" sont des "phonémes” (ex. messages

vocaux accompagnant un texte ou une image, etc...).

Puisqu'un segment est composé d'une (ou plusieurs)

unités, il est normal que le type d'un segment varie selon

les types des unités qui le composent. On peut donc avoir

des:



‘l- Segments a Mode Unique: qui contiennent une (ihe

Plusieurs) unités du méme type (ex. message vocal).

2- Segments Multi-Mode: qui contiennent des unités
types différents (ex., un document avec texte+image);

111.3.1.3. Description du Document

Des champs sont définis pour contenir les descr iptew
@’un "segment" donné constitué par une seule unité d'un typi
donné. Chaque "primitive" est formée par un segment et
champs descripteurs et elle constitue la plus petite enti!

pouvant étre transférée. Le format des "primitives" variil

selon le type du segment qu'elle contient:

(a) Description d'un Segment du Type Texte

Le format général d'une primitive "Texte" est:

<OPEN-SEGMENT > <SEGMENT~TYPE > « SEGMENT-NAME > «ATTRIBUTES > <T XT > « CLOSE-S3
ou: 

<POSITION>

** (OPEN-SEGMENT> : annonce le début de la primitive. Seay

effet se termine par un «CLOSE-SEGMENT> .

** <SEGMENT-TYPE > indique le type (texte).

** <« SEGMENT-NAME > c'est un binéme (numéro du niveau,|,
numéro d'ordre dans ce niveau) dans l'arbre de hiérar|

chisation logique des données d'un document .

L'apparition (ou pas) du nom unique d'un segment sur lt

** <ATTRIBUTES>

Les attributs statiques sont créés une seule

Ils peuvent étre dyiamiques ou sta-

tiques.

fois par un des partenaires communiquants. Les attributes

dynamiques sont modifiables, par des comnandes spéciales.

Trois classes d'attributs sont définies par ]'auteur:

(1) Attributs de Caractéres

- Indiquant:

*La direction de l'écriture des caractéres (gauche

a droite ou droite & gauche)

*Le jeu de caractéres utilisé

*Le mode d'affichage des caractéres (soulignés,

foncés,...)

*L'espacement entre les caractéres (et les mots)

sur le support de visualisation.

*<CHANGE ATTRIBUTE> pour le changement des at-

tributs de caractéres. Les attributes des carac-

téres peuvent étre modifiés dans un segment par la

<CHANGE-ATTRIBUTE> . Les attributs decommande

caractéres du premier caractére du segment s'ap-

pliquent sur tous les caractéres suivants jusqu'a

la rencontre d'une commande «CHANGE-ATTRIBUTE>.

(2) Attributs Globaux

Ils indiquent les caractéristiques du rectangle de

visualisation dans lequel le contenu de ce segment

sera affiché. Ils indiquent:

*Les dimensions (X, Y) du rectancle

*Justification (gauche, droite)

*Affichage du Nom du Segment (oui ou non)

*Espacement entre les lignes

(3) Attributs de PAGE

Ils indiquent le position du rectangle de visua-~

lisation sur la surface du support physique de

visualisation. Ils indiquent:
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*La marge gauche de la lére ligne du segment

*La marge gauche de la 2éme ligne du segment

*L'espacement entre les différents segments

*La marge de l'en téte de la page

*La marge de l'en bas de la page

*Numérotation des lignes

*Numérotation de la page

*En téte (oui ou non)

Les attributs de page sont dynamiques, et peuvent

varier selon le support de visualisation.

Il faut noter que chaque segment doit avoir ces

attributs. S'ils ne sont pas indiqués dans le format

général de la primitive qui contient un segment, les

attributs du segment du niveau précédent seront cun-

sidérés commes étant les attributs de ce segment.

**La fonction <POSITION>

Elle déplace un pointeur dans le texte, et le positionne

sur un "atome". Il faut noter que le déplacement du

pointeur peut étre basé sur une entité logique d'un texte

(par exemple: mot, phrase, ...).

(b) Description d'un Segment de Type Formulaire

Le format général de la primitive d'un segment de type

formulaire est:

«OPEN-SEGMENT > «SEGMENT-TYPE> «< SEGMENT-NAME > <SEGMENT-ATTRIBUTES>

<F TELDS > <« CLOSE-SEGMENT >

ou:

<OPEN-SEGMENT>, <CLOSE-SEGMENT>, <SEGMENT-NAME> sont les mémes

que pour le type texte.

** <SEGMENT-ATTRIBUTES> : Ce sont les “Attributs Globaux"

et "Attributs de Page" et ont le méme sens que pour le

type texte.

**< FIELDS» : est une sequence ayant le format suivant:

<FIELD~ID><POSITION> «ATTRIBUTES > <TEiTE>

ou:

<FIELD-ID> : est un identificateur unique pour le

champ a spécifier.

<POSITION> : donne les coordonnés (X, Y) de la

position du ler caractére de ce champ sur la surface

physique de visualisation.

<ATTRIBUTS> : Ils indiquent:

1. Les caractéristiques d'affichage concernant

* la visibilité des données du champ

* la mise en évidence des données du champ

* le jeu de caractéres

* ltespacement entre les caractéres (et les

mots)

2. Le contréle d'acceés:

* la protection (ou non-protection) des données

du champ

* les valeurs acceptables povr remplir le champ

(par exemple: numérique, entier, positif).

Les primitives des segments d'autres tyses sont détaillés

dans «41>.

1J1.3.1.4. Le Document en Transmission

Le document a transmettre est décomposé en primitives (voir

II1I.3.1.3). qui peuvent étre de types différents.

Le document peut étre en forme "révisable" (voir III.2.).

Dans ce cas, les attributs spécifieront son formattage.

Malheureusement, les détails du langage de spécification de
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ces attributs n'ont pas été développés, nous ne pouvons donc pas

étudier la facilité de traduction entre ce langage unique et les

langages de description spécifiques aux STT connectés au réseau

I1I.3.2. Proposition B

C'est la proposition présentée dans <22>.

TI1.3.2.1. Structuration logique

Le document est décomposé en "unités" plus élémentaires

composées de "cellules” (cells) et dont chacune représente

un code écrit en c-bits. Chaque unité est monotype.

111 .3.2.2. Les types des informations

- entiers : (essentiellement, des codes de contréle non

impr imables)

- texte

~ audio (vocal)

- graphique

- video

~ structure : (c'est le document tout entier, composé

d'unités de types hétérogénes)

~ array : (c'est le document tout entier, contenant de 1 4

n unités et toutes du méme type)

~ pointeur : (pointant vers une autre entité soit dans le

méme document ou dans un autre qui le précéde). Il est

utilisé pour la transmission d'un message a faible

redondance destiné a plusieurs destinataires.

TkI.3.2.3. Description du document

Des champs de descripteurs sont utilisés pour les différents

types d'unités. Voici ceux des types textuels:

(a) Texte

Il a le format suivant

<TYPE><LEXICAL ADDRESS> <SIZE><CRYPTO><CHARACTER ATTRIBUTES) Wh

#2

ou:

<TYPE> : spécifie le type de donnée tlans cette unité.

Dans ce cas il est un "entier' indiquant une

information qui encode des informations de contréle en

forme compactée.

«LEXICAL ADDRESS> : son adresse unique en termes de

hiérarchisation logigue dans le message. I1 se compose

de:

(i) niveau lexique dans le messag3, plus

(ii) index (numéro de séquence de cette unité

d'information dans le niveau lexicue par rapport au

message entier).

<SIZE> : nombre de cellules incluses dans cette unité

a@'information trouvée dans le champ “VALUE”

<CRYPTO> : Ce champ indigue si le champ <VALUE> des

informations est encrypté ou pas, et dane l'affir-

Mative, quelle technique est utilisée pour

l'encryptage.

«CHARACTER ATTRIBUTES> : décrivent

* l'ensemble des caractéres (par exemple, ASCII)

* l'apparition des caractéres (par exemple, jeu,

foncé, couleur, taille, soulignement)

* espacement inter-caractéres

<VALUE> : chaine de caractéres qui représente

L' information

Dans la suite de cette section nous écrirons «X> a la

place de

<TYPE> «LEXICAL ADDRESS> <SIZE><«CRYPTO>

(b) Array

Le format général est:

<X><DIMENSIONS><SIZE DIMENSION 1>..<SIZE DIMENSION N>

«NESTED TAG><FRAMING ATTRIBUTES» <VALUE COMPONENTS OF DATA TYPES>

ou:



| <X> : voir ci-dessus 
|111.3.3. PROPOSITION C<DIMENSIONS><SIZE DIMENSION 1>..<SIZE DIMENSION WN):

représentent les tailles (nombres de cellules) de 
|le est présentée dans <53>.

chaque unité dans ce tableau. Elle PB

<NESTED TAG>: représente le type (unique puisque lesP mr q line I111.3.3.1. Structure logique du document |6: it q 
i

unités sont homogénes) de unités composant le tableau Pour chacune des formes d'un document: révisable, finale |
Par exemple Si un <NESTED TAG> est une haine 

5 \3ail ° (texte), finale (melange de plusieurs types), une structure atextuelle, ceci indique que sa valeur <VALUE COMPONENT | a 
|

éciale est proposée:++.> est de type texte. 
spec r

<FRAMING ATTRIBUTES»: décrit le formattage d' 
7 : ., i ie “e oe Eee (a) Structuration d'un document en forme révisable: |qui contiendra les informations si le «NESTED TAG Le document est décomposé en “entités" disjointes

est texte, autrement ce champ est vide. 
i‘ : contenant les informations et tous les codes décrivant sa<VALUE COMPONENTS OF DATA TYPES>: les unités de} 

re létement
présentation externe. Chague entité est compdonnées composant le tableau. 

4 traitement
indépendante des autres en ce qui coicerne son ra

et son affichage. Par exemple l'entité peut représenter(c) Pointeur

un chapitre d'un document textuel.Le format est: 
\

<X> «NESTED TAG> REFERENCED LEXICAL ADDRESS> «COMMAND one ||
(b) Structuration d'un document en forme finale (texte): |

ou:

i}

|

Le document est considéré comme étant une suite de<NESTED TAG>: un cham our aider a la détection des 
: ;PP "pages" formées de “lignes" gui sont des suites deerreurs. Ce champ et le crypto (dans <X>) doivent étre

caractéres".identiques aux champs correspondants dans l'unité vers

i / . La page est l'unité minimale transmissible d'une stationlaquelle pointe ce type de donnée. 

|
a l'autre.«REFERENCED LEXICAL ADDRESS>: l'adresse hiérarchique

de l'unité vers lequelle ce type de donnée pointe.

(c) Structuration d'un document en forme finale (mélange |
<COMMAND INDENTIFIER>: identificateur d'autres types

‘ de plusieurs types): |de commandes concernant le systeéeme de messagerie. —-

Le document se compose de "pages" contenant des "obje |

|

|

élémentaires" qui sont formés de "champs" contenant soit| Iti.3.2.4. Caractéristiques du document en transmission

Les documents transmis doivent étre en forme "finale" des "données" affichables soit ces “informations de

contréle".(voir II1I.2.). Il ne sera done pas possible de re-éditer un

texte regu par une station destinatrice.

III.3.3.2. Types de données |

Ils ne sont pas définis de maniére 2xplicite mais il est |
| document dés sa réception de maniére qu'il soit comp- |

. . i claix que la proposition s'applique aux données de type |

D'autre part, un PAV sera utilisé pour transformer le

textuel pour le document a circuler en forme révisable. |



Mais pour un document en forme finale d'impression la

proposition s'applique aux données de type textuel ou mixte

(texte + graphiques), quoique les autres types ne soient pas

exclus. ,

III .3.3.3. Description du document

A chaque forme du document correspondent des descripteurs

particuliers.

(a) Forme révisable

La syntaxe et la sémantique définies pour les des-

cripteurs sont communes pour tout document en

transmission.

Les descripteurs (déclarations de formattage) et les

instructions de traitement de textes sont insérées sous

forme de champs structurés a l'intérieur du texte

proprement dit.

Quelgques descripteurs sont insérés avant le début du

texte (et aprés l'indicateur de début de l'entité), ce

Sont ceux qui affectent le texte de l'entité tout entier.

Par exemple, les paramétres de tabulation, les marges,

numérotation des lignes ou pages, etc.

D'autres descripteura sont insérés a l'intérieur du texte

et affectent des parties de celui-ci.

Les descripteurs sont codés sur un ou plusieurs octets,

ou méme dans des champs structurés normalisés.

Exemple d'un champ structuré dans Fig.1II.3.:

FORMAL LUINLT SRE FAX

Nun UME NT PAR ARSE TERS,

CQRRMAE UNIT PHEED.

| PRIMARY KAS TL FOHKAT INDICATOR
HAGE IMAGE UARAML ILS
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| TINE HANAN Ths END Utdit PREEIK

{RH VARAME fy HS

Ta Madi er PAM ARS TERS

t 2: t t th

| That
‘ sare a REPEAT Canny ey

is mein } any CERT UNIS, over —
i oe at That vet AS MEOUIREL FORMAT crar.

1 ve i

4 ' f

é} ume | ras | UNE | seit | opeRATOR Jee met basenton teswrmoouce| ge | PARA. | FARA [NUMBER | JeDiuM) aEssace
METERS] METERS] ING Pe Pett es

Thal Nt! Petite HOM RIAL MAM PAG AT Cite

dekh ante

IST TEXT LINES

ENT
PAGE

Qu
PAGE IMAGES.

I

DEPTH

PAGE
AST TEXT (INE

IMAGEwioTH IST PAGE IMAGE

LAST

TEXT

AINE
fees

Page tmage Pasameters,

intoducer specities the type of parameter and tts tength

Page Image Width specities how wide the page image 15

0

Page Image Depth specilies how deep the page mages The combimateon of iia and Ihe previgus parameter

specity the jogical page size

Fast Tex: Lines Fors Page image species where the {erst line of text 15 to appear on the Inst Oage

frst Ter Lines Subsequent Page Images species where the (urs! Ine of text rs 10 appear on all pages alter the

fel past

Fig.1I1.3.Las} Text Lane specifies where the last ling of text rs lo appeer on each page image.

(b) Forme finale (texte)

insérés dans des endroits

du texte.

Des codes de contréle sont

spécifiques a l'intérieur Ils provoquent

l'activation des fonctions de contréle gui produisent le

résultat voulu. Certains codes peuvent activer des

processus algorithmiques ou des fonctions matérielles

d'un appareil. Tous les codes de contrile utilisés sont

diférents des codes de caractéres.

Un exemple de ces codes est donné ici:

R

SEP CODE GRAMME CHARAL TER SEL TEER ETE nto

AEE UHAWALTELCLUNE (to NUTT ATE HY

Se LINE SECEDE Het] CURT FOOL
ALE TINE SPACEY

SPT TZUN EAL MBN

NUPrE OE Trae

PALEAsaf ade ha HOM Hn aT PA

nt BASTEINE QP DRST AN OY AST INES
rts
EOTUE

TELE EUR

Fig-I11.4.



| (c) Forme finale (mélange de types de données)

chaque objet élémentaire et de chaque page.

sont applicables 4 une page sont écrites au début de cette

page,de méme que celles qui ne s'appliquent qu'a un objet

élémentaire se trouvent juste au début celui-ci.

| Une fonction n'affecte que l'entité au début de laquells

elle est insérée. Une entité sans fonctions propre:

n'est donc affectée que par les fonctions de l'entité

hiérarchiquement englobante. Un exemple est donnée cti-

dessous.

en en oe ee
bo} sap he we

| | a Pe Tl Ce te

jou

Fig. I1I.5.

|

III .3.3.4. Caractéristiques d'un document en transmission

Pour simplifier la manipulation des différentes formes de

documents, le choix s'est porté sur la transmission det

documents sous une des trois formes présentées ci-dessus

Quelques informations doivent étre ajoutées avant chaque

f partie du document transmis pour identifier cette partie

forme,(type, encryptage,

facilitant son traitement et sa distribution.

Des indicateurs spéciaux marquent le début et la fin &

Les fonctions de contréle sont hiérarchisées. Celles qui

=

etc...) et donner des directives |.

I11.3.3.5. Traitement a effectuer sur_12 document transmis

formes différentes de

canaux de traitements"

documents peuventPuisque trois

exister, on a besoin de "trois

paralléles pour manipuler les documents transmis.

Avant l'émission d'un document, il y aura besoin de 3

“transformateurs" différents A chaque site pour “exprimer"

un document selon le modéle standard correspondant a sa

forme.

Il est toutefois possible de transformer un document textuel

révisable en un document en forme finale ou semi-révisable

dés sa réception par le destinataire selon ses possibilités

(par exemple, si c'est une imprimante il faudra qu'elle le

recgoive en forme finale). Dans ce cas, la communication

doit assurer la bonne interprétation des données, mais pas

nécessairement une exécution compléte des fonctions imp-

liquées ou exprimées. Si une fonction est exécutée comme

spécifiée, ou signalée si non exécutée, l'tinterprétation est

bonne.

Il est également possible de transformer un document en

forme finale "texte" en un document en forme finale “mixte".

Dans ce cas, un protocole d'appareil virtuel (PAV) sera

utilisé pour transformer le document a sa réception de

maniére qu'il soit compréhensible par les terminaux du

destinataire.
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Ttve.

Thre

Iil.4. Solution Proposée (Proposition D)

Pour résoudre le probleme de la transmission des documents sur un

réseau local nous proposons l'approche suivante:

111.4.1. Structure Logique

Le document tel que nous le concevons se compose essentiellement de

"“paragraphes", ceux-ci étant des entités logiques indivisibles

(par exemple; untitre, un paragraphe, etc.). Dans le reste de ce

chapitre c'est ce sens large du mot “paragraphe" qui est sous-

entendu.

Ces paragraphes sont regroupés en sections, qui sont

regroupées, a leur tour, en sections plus globales, et ainsi de

suite jusqu'a ce qu’on arrive a regrouper le tout en document

entier.

Ceci correspond a une structure hiérarchique d'un document sous

Fig. I11.6. Structure arborescente d'un document

Dans cette arborescence, la racine représente l'intégralité

du document, les sommets représentent der structures logiques

(chapitres, sections, etc...) et les feuilles (qui sont les

sommets sans succeaseurs) représentent a la fois la structure

logique la plus élémentaire (qui est le paragraphe) ainsi que

son contenu physique (c'est-a-dire les chaines de caractéres

qui forment le paragraphe).

Les arcs (ou branches) de l'arboresceince représentent la

relation d'inclusion. Un sommet inclut. (ou contient) tous

ses successeurs. Les successeurs d'un sommet quelconque sont

tous disjoints et l'union de ces successeurs est représenté

par leur sommet pére.

Pour éclaircir ceci, prenons l’exemple suivant (Fig.

TII.6.): um document contient un titre et deux chapitres.

Chapitre-l- contient son titre et deux sections dont l'une

contient trois paragraphes et l'autre deux (remarquez que

l'un des deux paragraphes peut étre le titre de la section).

Chapitre-2- contient aussi un titre et trois sections, etc.

Notez que "document", "chapitre" et "section" n'ont qu'un

sens logique et sont représentés par des sommets. La

relation d'inclusion et la disjonction des successeurs d'un

sommet sont évidentes dans cet exemple.

Le niveau hiérarchique d'un sommet S est le nombre de sommets

parcourus pour arriver a S en partant de la racine (c'est-a-

dire la longueur du chemin dont l'extrémité initiale est la

racine et l'extrémité terminale est le sommet 8S).

La profondeur hiérarchique d'un document est le nombre de

sommets entre la racine et la feuville la plus éloignée de

celle~ci (= le niveau hiérarchique de cette feuille). La

profondeur hiérarchique du document représenté en Fig.III.6.

est égale a 3.
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Il existe une relation parmi les successeurs d'un sommet

quelconque (fréres): c'est une relation “d'ordre relatif de

naissance" basée sur uncritére de position (naissance) physique

relative d'un des Successeurs par rapport aux autres: un

successeur doit apparaitre (naitre) sur le support de sortie avant

ceux gui sont représentés A sa droite dans l'arborecence. Dans

l'exemple de la figure.III.6., le titre doit apparaitre avant

chapitre~l-, qui apparait a son tour avant chapitre-2-. Ceci

implique aussi gue tous les Successeurs de chapitre-l-

apparaissent avant ceux de chapitre-2-.

L'adresse hiérarchique

Nous introduisons un concept d' adresse hiérarchique qui permet de

donner un nom unique & chaque sommet (et & chaque feuille). Cette

adresse est un n-uplet (ol n est le niveau hiérarchique du sommet

adressé Sa). Chaque élément de cet n-uplet représente donc un

sommet Sj du chemin entre la racine et Sa, et il a comme valeur

l'ordre de naissance de Sj parmi ses fréres. Comme exemple, voir

les adresses hiérarchiques associées aux sommets en Fig. II1.6.

Le sommet $3/2/1, par exemple, est atteint en parcourant le

chemin sguvant:

~ 53: le sommet d'ordre 3 parmi les successeurs de laracine

“document”

~ S3/2 : le sommet d'ordre 2 parmi les successeurs du

dernier sommet atteint s3

~ $3/2/1 : le sommet d'ordre 1 parmi les successeurs du

dernier sommet atteint 83/2

Ce sommet est du 3éme niveau (donc, n=3 et son adresse

hiérarchique est le triplet [3/2/1].

On remarque que ce triplet détermine complétement le chemin

d’accés a la feuille concernée a partir de laracine. D'autre

part, il est évident que chaque adresse de ce genre ne désigne

gu'un seul sommet.

Ce systéme d'adressage refleéte toutes les relations

hiérarchiques (a le niveaun) et horizontales (par les valeurs

Les paragraphes de clarification

Reste un probléme arésoudre, c'est celui des renvois, des figures,

de numérotation, et des références a des "paragraphes" qui ne font

pas partie intégrante du texte d'un docunent «6,8>.

En fait, entre ces "paragraphes de clarification" et le reste du

document, iln'existe qu'une relation logique de “subordination”

& un ou plusieurs paragraphes du document cui, de leur part, les

utilisent comme moyen de clarification. C2tte relation ne doit

pas étre confondue avec les relations hiérarchiques qui existent

parmi les paragraphes essentiels. Nous pensons que les

paragraphes "subordonnés" ne doivent pas étre inclus dans 1' arbre

du document au méme titre que les autres paragraphes, mais ils

seront “attachés" aux sommets (ou feuilles) qui leur font

référence.

Le probléme d'adressage de ces paragraphes de clarification

peut étre résolu en donnant 4 chacun d'eux la méme adresse

hiérarchique que la feuille (=paragraphe essentiel) qui le

subordonne. Si plusieurs paragraphes essentiels subordonnent

un paragraphe de clarification donné, celui-ci prendra l'adresse

de la section contenant ces paragraphes (= adresse du plus grand

ancétre commun). Par conséquent, on peut avoir plus d'un

paragraphe ayant la méme adresse. Pour pouvoir les dif-

férencier, le paragraphe de clarification est marqué par un

indicateur de subordination qui apparait dans ses attributs (voir

1I1.4.3.).

Dans certains cas, un paragraphe de clarification peut apparaitre

physiquement plusieurs fois en relation avec une section donnée

(par exemple, une en téte répétée sur toutes les pages d'un

chapitre).

Ce rapport entre subordination et position est, en principe, une

des caractéristiques d'un document donné et doit figurer dans les

attributs de sa représentation.



“|
| Ii1.4.2. Le type des données d'un Gocument La structure et le formattage d'un document sont repré- |

Un document peut généralement contenir des paragraphes de type sentés par des descripteurs insérés dans le texte lvi-méme | |

différents choisis parmi les suivants: dans les endroits suivants selon le type du descripteur:

i. "Texte Simple" - Au début du document ou d'une se:tion (c'est-a-dire
2. "Expression": une chaine de caractéres générée auto- avant le premier paragraphe de cette <ection) |

matiquement aprés le traitement d'une expression donnée (pat - Au début d'un paragraphe

exemple, numéro de page auto-incrémenté) <8. - Au début et & la fin d'une chaine de caractéres (a !
3. "Pointeur": une chaine représentant une section du texte et l'intérieur d'un paragraphe). | |
signifiant qu'elle doit étre "recopiée" a la place de ce f 

|
pointeur (pour éviter la redondance: par exemple, pour F En général, notre idée est de ne mettre «les descripteurs que |

l'écriture d'une table des matiéres) «22>. pour déclarer le changement d'un attribut donné. Par consé-

Nous n'avons approfondi que les documents dont le type principal quent, les descripteurs n'apparaissent qu'un minimum de fois |
est "textuel". Par contre, nous n'excluons pas les autres types, et les champs de description ne sont pas réguliérement |

surtout en ce gui concerne les paragraphes de clarification qui insérés avant tout paragraphe.

peuvent étre "graphiques" ou autre. Mais une étude des

représentations spéciales doit étre menée pour la généralisation ; Le format général d'un document avec ses descripteurs est le |
des concepts que nous développons ici. suivant:

<document> = {<bloc section>}<fin texte> (ok "{ }" indiquent
I11.4.3. Les descripteurs du document la répétition) 

|

ou:

Puisque le langage de formattage que nous avons développé «fin texte> = ".x "

(voir chapitre.1.) est complet et capable de décrire une <bloc section» = <descripteur format>{<bloc paragraphe> }

fonction de formattage quelconque, il nous a paru adéquat de Les différents champs peuvent étre définis formellement comme suit:

l'utiliser comme un langage standard de description de 
|

formats de documents. ** <descripteurs format>

D'autre part, nous avons besoin de décrire des propr 1étés D'un point de vue matériel, le document se compose de pages

| autres que le format d'un document, par exemple, le type de divisées en cadres rectangulaires destinés a contenir les

| données, le traitement des paragraphes de Clarification, différentes parties du document «28> (Fig.III.7.). Des
l'encryptage, etc... Les descripteurs correspondants doi- | descripteurs de format sont introduits au début du

vent donc accompagner le document transmis. document, d'une page, d'un paragraphe ou d'un caractére.

Dans cette section, nous développons le format de repré-

sentation d'un document transmis. Les divers champs de

description sont définis formellement en détail. Pour clari-

fier ces formules (écrites en pseudo-BNF) nous avons traité
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Page l Page 2

(et suivantes)

Fig.1II.7. Format des pages et des cadres

Le champ <descripteur format» définit des formats standard

des pages

et des cadres dans chaque page.

<deacripteur format» = «indicateur début><type de support»

{<format page i>{<format cadre j de la page i>} }
j=1 4 nj i=l ani

<indicateur début> = "“descripteur format" «nombre de formats

de page, i>

«ctype support> = "écran" ou "papier"

<format page> = <numéro du format de page>< longueur><largeur>

«snombre de cadres dans la page>

<format cadre> = «numéro cadre><coordonnés du coin gauche>

x% «bloc paragraphe>

Le «bloc paragraphe> se compose principalement de champs descripteurs 1
suivis du texte méme du paragraphe. Ce texte peut contenir des

codes de formattage indiquant la qualité d'impression d'une chaine

(exemple: soulignée) ou un découpage en chaines particuliéres |
(exemple: éléments d'une table). La fin d'un bloc paragraphe est

indiquée par un code qui signifie en méme temps le début éventuel |
du bloc suivant. Les définitions formelles du <bloc paragraphe> et

de ses composants sont les suivantes:

<bloc paragraphe>» = <«indicateur début paracraphe>

<descripteur interne du paragraphe> |

[<descripteur format du paragraphe> ]

<valeur> <code fin parzgraphe>

"{]" indigque la possibilité d'absence d'un champ

ot:

* <indicateur début parag.> = <indicateur encryptage>

cindicateur de subordination><type><longueur d'adresse>

<indicateur encryptage> = un bit mis 4 1 s'il y a encryptage,

indiguant qu'un champ «technique d'encryptage> existe

<indicateur subordination> = un bit mis a 1 pour les

paragraphes de clarification. Ceci indique en méme temps

ltexistance du champ <code affichage d'un paragraphe subordonné>

«type» = un bit mis a 1 si le type des données incluses est

différent de celles du paragraphe précédent. Ceci indique en

méme temps gu'un champ «type de données> existe



&

* <descripteur format du paragraphe> = <indicateur début format

<descripteur interne du Paragraphe> = [<technique d'encryptage> }

(<type de données>] «adresse hiérarchique>

paragraphe>(<séquence des cadres a remplir>][<«code affichage

d'un paragraphe subordonné>][{«commandes de formattage>}]

slongueur d'adrease> = 4 bits représentant le nombre

d‘'éléments de 1’

de la feuille).

adresse hiérarchique ( = le niveau hiérarchiqu

La profondeur hiérarchique d'un document ne

peut donc pas dépasser 15 (ceci nous semble largement suff isan!

mais il est possible d'étendre ce champ si nécessaire).

<indicateur début format paragraphe> = "format Paragraphe"<nP;

(ou nP = nombre de Pages standards utilisées dans la séquence

des cadres & remplir)

«séquence des cadres A remplir> = {<cnuméro du format de page>

«nombre des cadres utilisés dans cette page>{c«numéro de cadre)

Exemple:

la <séquence des cadres> peut étre définie par la suite:

«pagel>«2><cadre5><«cadre6><page2><1><«cadrel>

Ceci signifie qu'a partir du paragraphe courant, on remplira

l'espace correspondant aux cadres 5, et 6 d'une page ayant le

format numéro 1 puis le cadre 1 d'une page ayant le format

numéro 2. Si ces cadres sont insuffisants, le reste du texte

sera écrit dans le format de la derniére page utilisée (dane

ce caS «page 2><l><cadre 1>).

<code affichage d'un Paragraphe subordonné» ="code" désignant

les propriétés et les conditions d'affichage (physique) d'un

paragraphe subordonné. Surtout en ce qui concerne sa répétition

en relation logique avec une section donnée et sa liaison

physique avec une page, cadre ou ligne.

<commandes de formattage> = une des commandes décrites dans les

sections 4. de l'Annexe A.

i

* ewaleur> = {<chaine>}

<chaine» = [<code de formattage>]<texte>

«code de formattage> = Dans le champ <code de

formattage> on peut insérer des descripteurs de

qualité d'affichage (souligné, double intensité,

etc...)

données,

ou de contréle d'accvus (protection des

types des valeurs acceptables dans un

paragraphe vide, etc...) ou un code de liaison avec

un subordonné (ex. renvois). Nous terminons l'ef-

fet de chaque descripteur par un code «fin effet»

particulier a chaque qualité (voir 4.2. en Annexe

A).

<texte> = <chaine de caractéres>/<adresse

hiérarchique>(si le type est "Pointeur")/<valeur

initiale><pas d'incrémentation>(si le type est

"Expression" )

* <fin paragraphe» = ".R" (voir 4.2.1. en Annexe A)

I11.4.4. Caractéristigues d'un document en Transmission

Nous préconisons une seule forme standard du document

circulant sur le réseau, forme uniquement révisable.

Nous avons choisi cette forme pour les raisons suivantes:

l- Elle permet de représenter des documents existants sous

une forme quelcongue (en utilisant un déformatteur si le

document existe en forme finale (voir III.4.5).

2- Elle simplifie la modification d'un document ou son

reformattage dans une station gquelconque du réseau

(puisqu'il est révisable).

Notons gu'il serait souhaitable d'avoix un moyen d'accés 4

une section quelconque d'un document en utilisant son

adresse hiérarchique.



3- La taille du document transmis est optimisée (puisqu'il

ne contient pas d'espaces ou lignes vides inutiles).

4- Le nombre de traducteurs nécessaires pour N stations

différentes est 2xN (et pas Nx(N-1)

traducteurs ad-hoc).

dans le cas de

5~ Un inconvénient: un document en forme finale sera

traduit inutilement dans les deux sens. Ceci est toute-

fois compensé par les avantages cités ci-dessus.

I11.4.5. Traitement d'un document

Avant qu'un document soit transmis, il est traité par un

traducteur qui le met en forme standard (décrite dans

TI1.4.3.) en insérant les descripteurs appropriés.

se présentent:

Deux cas

1- Le document original est en forme révisable:

Chague commande de formattage explicite ou implicite

est traduite en une (ou plusieurs) commande(s) stan-

dard(s) mise(s) a l'endroit approprié.

2- Le document est en forme finale:

Un "déformatteur" se charge de la représentation du

document formatté en termes d' instructions de format-

tage affectant des données non-formattées. Une réali-

sation d'un déformatteur est décrite au cours du

chapitre .IV. (prouvant ainsi la faisabilité de cette

idée). Elle utilise le langage de formattage standard

décrit au chapitre .1.

D'autre part, un document recu par une station est toujours

en forme révisable standard. Il doit étre "“traduit" en

termes du langage de formattage de cette station réceptrice

afin qu'elle puisse éventuellement le traiter ultérieurement.

La station doit également changer les codes de contréle en des

111.5. COMPARAISONS ET CRITIQUES

Dans cette section, nous présentons une comoaraison générale

des divers aspects des propositions A,B,C et D.

I11.5.1. La structure logique

a) Les propositions A et B représentent la hiérarchie par

deux paramétres qui sont le niveau et le rang dans le

niveau (Fig.111.2.)-

Ceci est criticable car:

1. La hiérarchie logique n'est pas représentée.

2. La relation de subordination n'existe pas et n'est

pas représentable.

3. Il ntexiste pas de relation directe entre cette

numérotation et les positions physigues relatives de

deux entités appartenant a des niveaux différents.

b) La proposition C ne se préoccupe pas beaucoup de la

aéfinition de structures logiques clair2s.

c) Dans la proposition D, la structure logique d'un

document est clairement définie par les relations diverses

représentées par l'adresse hiérarchique (n-uplet) et le

bit de subordination.

L'inconvénient de cette méthode est la longueur de

l'adresse (n octets) et son association a chaque “para-

graphe" mais, généralement, le surplus d'octets ne

dépassera pas 1% de la longueur du document et permettras

par contre, toutes les opérations d'acces a une ont ike

quelconque (Fig-III.6.). En plus, une relation directe

existe entre l'adresse hiérarchique d'un paragraphe 
et sa

position relative sur le support de soctie.



II11.5.2. Les types de données

Lia) Les propositions A et B présentent la notion de type
d'une maniére détaillée

nouveaux types).

(surtout B qui introduit de

b ) La proposition Cc ne tolére l'hétérogénéité des types
que dans la forme finale d'un document

c 

;} La proposition Dp permet la co-existence de Plusieurs
t 

- 

'

ypes mais ne traite en détail que les types textuels (elle

en définit trois).

I11.5.3. Descripteurs d'un document

D 

.ans toutes les Propositions, les descripteurs apparaissent

avant l'unité minimale du document. Par contre '

position D permet la suppression de quelques

la pro-

champs en
Signalant leur absence dans i'<indicateur du début>

L 

noees techniques de description du formattage sont légérement
‘différentes mais en gros équivalentes D. 

a

formé d'un minimum de
commandes et utilisant une technique q'

Toutefois,

l'avantage d'utiliser un langage

adressage puissante.

L 

7

€s propositions A et D permettent de définir des cadres ov

boites a 1'j i iintérieur d'une page. En plus, D permet la

définition de la séquence de remplissage des cadres

111,5.4. Le document en transmission

Contrairement a la proposition C, les propositions B et Dne

transmettent des documents qu'en une seule forme (finale pour

B et révisable pour D). Ceci a ses avantages (surtout

traducteurs) et ses incon-l'optimisation du nombre des

vénients (surtout la nécessité de tout trarsformer en cette

lesforme choisie). Le choix de B est plus utile dans

systeémes de messagerie ot les documents ne sont pas ré-

éditables, et celui de D est meilleur sion prévoit des

modifications des textes dans les différent2s stations.

La proposition D est la seule & avoir traité le probléme du

*“déformattage” d'un document, ce qui permet la transmission

et la ré-édition de documents créés sur des systémes n'ayant

pas de logiciel de traitement de textes 2.u créés par des

personnes ne sachant pas utiliser ce logiciel s'il existe.

Il faut ajouter que le choix des commandes de formattage

dans la proposition D facilite largement la traduction des

commandes des différents systémes de traitement de textes

ainsi que le "déformattage" d'un document.





REALISATION D'UN TRANSFERT DE ])OCUMENT

ENTRE DEUX SYSTENES HETERCC SNES

Au cours du chapitre précédent, novs avons examiné les

problémes posés par le transfert d'un document entre deux

systemes de traitement de textes hétérogines, et nous avons

proposé une solution consistant en une forme standard des

documents.

Le présent chapitre décrit une partie des outils néces-

saires a la mise en oeuvre de cette soluticn.

Par ces réalisations, nous avons voulu prouver la faisa~

bilité de notre proposition et, en méme temps, résoudre le

probleme concret posé par le projet cG'informatisation du

bulletin de liaison du Centre de Recherche en Informatique de

Nancy <51l>. Il s'est avéré souhaitable gue les auteurs des

différents articles puissent éditer et/ou formatter leurs textes

sur des postes de travail différents, puis <ransférer ces textes

a travers un réseau vers le poste du rédacteur- en-chef (REC).

Le REC est souvent amené 4 re-éditer un texte, modifier son

format pour l'inclure dans le bulletin, ou, tout simplement,

l'insérer entre deux articles pour créer un fichier texte

contenant l'ensemble des articles d'un num$ro du bulletin.

Normalement, la modification d'un texte entraine la
nécessité de le reformatter. Deux classes de textes peuvent-

étre regues par le REC:

1. Texte formatté prét a l'impression.

2. Texte compacté accompagné des commandes de format-

tage appropriées.

1Wy)



Si le texte est regu sans commandes de formattage, il est

impossible de le reformatter sans la réinsertion de celles-ci.

Si le texte est regu avec des commandes de formattage non-

connues du poste du REC, il faut les traduire avant de pouvoir

les interpréter.

Tl apparait nécessaire de disposer d'un "transformateur'

qui traduit le document créé en une forme standard de repré-

sentation d'un document transmis. Et de l'autre cété, un autres

“transformateur" transforme le document transmis (en forme

standard) en un document dont la forme est spécifique du systéme

récepteur.

Deux tels "transformateurs" sont présentés aprés une bréve

description du matériel destiné a les supporter et sur lesquels

ils ont été réalisés.

Iv.2. Le Matériel Utilisé

Les deux systémes hétérogénes utilisés dans cette expérience

sont:

(a) Un micro-ordinateur MICRAL 80/30 construit autour du

microprocesseur Z-80 et exploité sous le systéme multi

tAaches PROLOGUE. Cette machine dispose de:

1. 64K RAM.

2. Deux unités de disques (l'une fixe et l'autre

amovible) d'une capacité de 10M octets chacune.

3. Deux unités de minidisquettes (5 pouces) de 130k

octets chacune.

4. Une imprimante a aiguille.

5. Un écran-clavier non-intelligent, géré par hl

machine elle-méme.

Le Micral 80/30 est également le site central d'un réseau

homogéne étoilé (SOR) comprenant deux machines Micral

80/21.

Le logiciel existant sur le 80/30 comperte un assembleur

AZM-80, un éditeur de textes et de programmes (Word Star),

un systéme de mise au point de programmes, un éditeur de

liens, et un systéme de gestion de fichiers. Un certain

nombre d'interpréteurs et de compilateurs de langages de

haut niveau existent également mais ne nous intéressent pas

dans cette réalisation.

(b) Un micro-ordinateur North-Star Horizon construit autour

du micro processeur 2-80 et exploité sous le systeme CP/M

(multi-utilisateurs). Cette machine dispose de:

1. 64K RAM.

2. Deux unités de mini disquettes (5 pouces) de 360K

chacune.

3. Une imprimante SANDERS a 10 polices de caractéres

simultanées.

4. Un terminal semi-graphique FALCO TS1 permettant

a'afficher simultanément a l'écran deux jeux de

caractéres complets.

Le logiciel existant sur cette macnine comporte les

utilitaires CP/M, et un logiciel "Scientexte” adapté au

traitement de textes scientifiques.

wey



IvV.3. Le Déformatteur

Un "déformatteur" est un programme qui transforme un texte

formatté en un autre texte non formatté (donc, plus compact)

accompagné des fonctions de formattage décrivant le format

dtorigine.

IV.3.1. Idée générale du déformatteur

Un texte, dans sa forme finale de distribution, se compose

d'un ensemble de chaines alphanumériques, qui expriment les

idées de l'auteur.

Un langage naturel est utilisé pour construire ces chainea.

Pour chaque langage, des régles particuliéres définissent la

ponctuation de ces chaines: c'est-a-dire A la fois leur

sémantique et leur syntaxe.

Lors du déformattage (ou compactage) d'un texte, il faut

absolument garder la trace des passages obligatoires aA une

nouvelle ligne car ce découpage -Aa la fois physique et log ique-

du'texte en paragraphes (et donc, en idées distinctes) est tres

important du point de vue sémantique.

Notons aussi que les commandes de formattage ne pouvant

étre insérées qu'au début d‘tune nouvelle ligne, on peut donc

décrire ~au moyen de ces commandes- l'état des nouvelles chatnes

qui suivent jusqu'au prochain point de coupure obligatoire.

Il est essentiel que le déformatteur distingue entre deux

types de Retour Chariot. "R.C." qu'il peut rencontrer dans un

texte imprimable. Le premier concerne la coupure a l'intérieur

d'un paragraphe ou d'une phrase A cause du manque d'espace dans

ia ligne physique actuelle; on est donc obligé de "“continuer" sur

Par contre, l'autre type de "R.C." est utilisé, justement, pour

marquer la "discontinuité" entre deux phrase; (ou en fait deux

paragraphes, ou deux alinéas dans le méme paragraphe).

Il faut donc gue le déformatteur cherche une “carac-

téristique" associée au "R.C." pour distinguer entre le R.C. qui

ne coupe pas une ligne obligatoirement et l:s autres types de

"R.C." gui coupent une ligne obligatoirement pour avoir un

nouveau paragraphe ou un nouvelle alinéa dans le méme parag~

raphe. Et, aprés cette étape, le déformatteur insére les

fonctions de formattage décrivant chaque paragraphe rencontré.

Terminons enfin par les langages de programmation les plus

couramment utilisés : LISP (ou INTERLISP), APL. PL/1, PROLOG.

Le premier présente le danger de mal séparer le modéle de <= et

représentation de sa programmation, mais offre des facilités. Le & pee
dernier constitue 4 lui seul un résolveur de problemes, sans offrir

cependant de traitement des échecs ni de détection des boucles. Il faut

la encore se méfier et essayer de faire des mesures, comme on lta

déja dit pour les formalismes de représentation des connaissances.

Les nozuds sont reliés entre eux par un réseau fortement maillé de canaux rapides : entre

deux neeuds reliés, il y a au moins deux liaisons & 72000 bauds [ADM-78 f]. E7. Roye

Enfin une surveillance permanente du réseau est assurée au niveau des centres de

gestion nationaux (gestion du réseau) et locaux (contréle des noguds).
“m Gupure Fa pagres -

b) Accés au réseau

Les utilisateurs peuvent étre raccordés directement aux nceuds du réseau TRANSPAC ou

y accéder dans le cadre d’un abonnement au réseau téléphonique ou télex (fig, 10.6).

FIG.1V.1. Coupure des lignes dane un texte

1V.3.2. Description Générale du Programme

Ce programme est réalisé sur le systéme Micral en

Assembleur 2-80. Le schéma général du traitement est donné en

Fig.IV.2.
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Nous décrivons ci-dessous les fonctions assurées par les

différents modules.

Module Rl

~ Détecte la fin du paragraphe commencé ct passe au module

R2 quand cette fin est détectée.

- Indique si un code "Fin-texte" est rencontré.

- Elimine les lignes vides précédant un paragraphe et les

remplace par la commande primitive adéquate.

- Indigue si un tableau commence. Dans ce cas il termine le

paragraphe actuel et utilise le module R4 pour transforme
r

un tableau entier en une suite de colonnes contigués. 
Ces

colonnes sont découpées en paragraphes (éléments) par les

procédures normales de Rl.

Module R4

~ Est appellé par Rl, si celui-ci rencontre un tableau.

- Lit un tableau complet et le mémorise sous forme d'une

suite de colonnes consécutives.

~ Retourne A Rl pour découper chaque colonne en paragraphes

nl“ fodule R2 -

- Détecte les points de passage obligatoire A une nouvelle

ligne dans un paragraphe donné et insére les codes

“nouvelles lignes".

- Compacte le texte par élimination des blancs non

nécessaires.

Module R3

- Insére les commandes primitives dz formattage (voir

organnigramme en Pig.1V.3.)-

~ Compacte le texte (élimine les lignes vides a L'intér
ieur

du paragraphe courant).

- Enregistre -dans un nouveau fichier texte standard- 
le

140
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I1V.3.3. Détails dea traitements effectués
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PK FP co! du texte en paragrapne i

Le lecteur humain a la possibilité ce reconnaitre les

Now topace met aifférents paragraphes, nouvelles lignes, etc....
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- , AL Dwvestiin tile Maia pour une machine, il est nécessaire de définir des

Sen te ge LY rept? texte Mhve indicateurs explicites (reconnaissance de syntaxe) permet-
: * Pere Qva pheanes tant au programme de détecter les coupures obligatoires et

mettre le code nécessaire.

Nous avons remarqué que la reconnaissance d'un début de

a paragraphe peut étre associée a:

fis tycs wh gk Now Voutine - test des (a) Une indication implicite par l'insertion d'un code

Supe oe ot pe at FF de coupure obligatoire d'une page.
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Seal) mo ou changement des points de tabulation). Un exemple

est donné dans la Fig.IV.4.
Our

a4 seep : Buck insertion eke |p
Senn net ab prem tat Sur corocten ty

== Bot See Ste Sos

Trseation ad Chaat eee eee Bee Le

meee lee Se ose

Ingeabo ole [Po 2 2 2 eee nee een e-

| agua. MR

Cakenk MOVGr Gauche

at insertion te ode,

seo “e ck |
Peragvaphe can,

he Paik tote Fig.1V.3. Module R3
$s on



(c) Une désignation spéciale au début de la premiére
ligne d'un Paragraphe indiquant le début d'une
nouvelle entité logique. Cette désignation peut dtre

un (ou plusieurs) caractére(s) special(ux), précédé(s)

éventuellement par un(des) Caractére(s) indiquant une
numérotation de ces entités. Un exemple est donné dans MG DF frente
la Fig-IV.5.

nouvelle HG: KG preccdente

‘Lo, we precéclude
ni, =F be WY Ma oo pare
desiyncbow of cate

Fig.iv.s5.

(ad) Un changement de la marge gauche.

donné dans Fig.Iv.6.

Un exemple est 
Continue temg

{
| Fig.1v.7.

Fig.1V.6.

Les divers cas possibles si un changement de marge

gauche est détecté sont schématisés dans l'arbre de
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Fig. IV.8.

2. Découpage d‘un

(e) L'insertion d'un nombre de lignes vides avant le

nouveau paragraphe. Supposons que "n2" est le nombre

de lignes vides avant la ligne actuelle, et "nl" eat le

Pas précédent (en lignes vides).

présenter (voir Fig.1IV.8.)

Deux cas peuvent ee

ie en alinéas

Tl faut noter qu'il m'est apparu difficle de déterminer

si une ligne se terminant par un point implique un passage A

une nouvelle ligne aprés celle-ci, ce point pouvant étre

mis par exemple a cause d'une abréviation.

Le systéme examine donc chaque ligne dans le paragraphe

actuel, et il met un code de passage obligatoire a une

nouvelle ligne dans les cas suivants:

(a) Aprés une ligne contenant un seul mot

exemple dans la Fig.IV.9.)

@ Le réseau TRANSPAG

(voir

a) Architecture <<
TRANSPAG est un réseau public de transmission de données par paquets ouvert au publicen janvier 1979 (fig. 10.5). Ce réseau est composé de neeuds assurant les fonctions deconcentration et de commutation des données (chaque noeud comporte 2 types dematériel

"a 16.000 lignes d’abonnés. Afin de garantir un
€Nn 2 exemplaires,

hombre de neeuds prévus pour TRANSPAC.

FIG.IV.9.

(b) Aprés une ligne ne contenant pas des lettres

minuscules, par exemple, un titre ou les exemples

donnés dans Fig.IV.10.

5) Définition du site de Stockage d’ informationsTout langage de commande local posséde une commande Purticuliére permettant dedécrire un ensemble de données. L'accés & des informations non locales nécessiteégalement l'introduction du paramétre SITE dans cette comminde.Exemple : 1. utilisation en A d'un fichier stocké en 8 dans un réseau de systéme:OS-360 sous JCL 
° = .@ OD... (SITE=B) ~<¢——______

La carte DD (Data Definition) contient alors I'indication du site2. méme utilisation mais dans un réseau de systémes SIRIS 7-8! ASSIGN... (SITE = B).

Fig.IV.10.

(c) Aprés une ligne ne contenant pas des mots

commengant par une lettre minuscule, par exemple, un

d'adresse. Voirtitre ou des lignes exemple dans

Pig. IV.11.

jirection : De I'ETO. Coriwe ten . . :

tas email transmis Sur ce circuit indlquent silya une probabilité raisonnable d'erreur
dans les données recues sur la voie de données. la qualité de signal indiqué est conforme

aux spécifications appropriées de I’Avis relatif a l'ETD. . ,

L'état FERME indique qu'il n'y 2 pas de raison de croire qu'une erveur s'est produite
L’état OUVERT indique qu'il y a une probabilité raisonnable d’erreur.

7”

Fig.Iv.1l.

(d) Avant une ligne ne commengant pas par une lettre

minuscule et dont le premier mot pouvait étre inséré a

la fin de la ligne précédente sans débordement de

celle-ci (découpage volontaire par l'auteur). Voir

exemple dans la Fig.IV.12.

Pour les chitfres les positions de zone sont a 1-et les positions numériques constituent le

code pondéré 8 - 4 - 2 - 1 du chiffre considéré. wy \ ;

NW faut Foter que, comme le code ASCII, le code EBCDIC permet'ie codage des majuscules
et des minuscules et contient également les fonctions de commande pour la transmission

de données. Beaucoup de configurations restent inutilisées,

Fig.Iv.12.



En plus de ces conditions,

d'une entité logique,

chaque ligne du Paragraphe actuel si:

(a) Chaque ligne commence par une lettre majuscule

(éventuellement des lignes @'adresse).

dans Fig.1V.13.

7-1 Multiplication

~» Le multiplicande est dans HL

<< Ce pune F kk.
—» Le multiplicateur est dans A

wt

~— Coupore F ons— Le résultat est rangé dans DE 3

Fig.IV.13.

(b) Le premier caractére du paragraphe n'est pas une

lettre majuscule (paragraphe anormal). Voir exemple

dans la Fig.Iv.i4.

— > ou m est le nombre de bits utiles par mot du code de n bis.

— le taux de transmission TT. Rappelons que la proportion moyenne de bits utiles par bit
émis est

m
T=—

fn

: ‘ : it ist Re boyfA est le nombre moyen de bits transmis avant la decision fir le. 4

Fig.IV.14.

IV.3.3.3. Insertion des commandes de formattage

Cette tache est généralement simple car les formats

impliguant l'utilisation des primitives de formattage sont

facilement détectables. Deux cas sont ambigis:

1. $1 un groupe de lignes a des marges gauche et droite

dans le cas particulier d'un

Paragraphe ne commengant pas par une désignation spéciale

on passe a une nouvelle ligne apres

Voir un exemple

ajustées a droite, ou tout simplemen’. si elles forment

un groupe normal justifié par hasard. Dans ce cas, ce

groupe est traité comme étant un groupe normal. Voiz

exemple dans la Fig.Iv.15.

2.321. Saut amplitude

L'onde porteuse a pour équation a(t)=A sin (wt +). En gardant constants w et ® nousmodifions A selon ta suite de signaux binaires a transmettre. Par exemple :

r A=Osilebitestuno | «—
A =1 si le bit est un 1.

Fig.1IV.15.

2. Si un paragraphe contient une ligne formée

entiérement de caractéres spéciaux (impliquant une

certaine forme graphique), tout le paragraphe est pris

comme un texte libre pour ne pas détruire une figure

éventuelle. Voir un exemple dans la Fig.1V.16.

- Programme principal

| CALL SPRG
' VAL DEFS 1

Fig.1Iv.16.

IV.3.3.4. Traitement des tablezux

Le module R4 est appelé pour décomposer un tableau en une

séquence de colonnes entiéres de celui-ci. Cette décom-

position se fait de la maniére suivante:



R4 lit tout le tableau (c‘est-a-dire toutes les lignes ©

ayant les mémes points de tabulation) et le range dans

un tampon en mémoire.

Ensuite, il demande A Rl de lire dans ce tampon en

considérant que les marges sont les limites de la

premiére colonne, puis la deuxidéme et ainsi de suite.

Rl fera appel A R2 puis R3 apres la détection de chaque

paragraphe.

R4 se charge également de l'insertion dea codes

indiquant les débuts et fins des colonnes pour les

éléments composant le tableau.

Un_exemple est donné dans la Fig.IV.17.

5 Ed 25 Jo a usr 5O 63 et

{caractéres fsignification} utilisation}

5 es . EG ;
jr} f-point virgule} -définit une ligne}

commentaire

Fy ey 63

4b t {-un ou plusieurs} \-separe les champs ou
blancs termine les symboles

Elo En ee

5 rt f-virgule} Y genet les opérandes \
dans le champ opéran-

de ‘

Fig.IV.17.

Le tableau précédent composé de 3 colonnes de 4 éléments

chacune.

5 25 30 45 50 61

El F2 ; 53

E4 ES x6

E7 FS e

E10 Ell Hz

Sera décomposé en une suite:

Points de tabulationa

;PT,5,25,30,45,50,61

= Début colonneat

El E4 E7 E10 = Transformé en forme standard

FC = Fin colonne

Cc

E2 E5 E8 Ell

-FC

.Cc

E3 E6 E9 El2

«FC

IV.3.4. Extension Possible

Quelques extensions peuvent éventuellemenc étre ajoutées au

programme pour traiter des cas plus compliqués. Par exemple:

1. Détection et traitement des en tétes et des notes en

bas d'une page.

2. Détection et traitement des numéros de page.
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Ce programme écrit en Assembleur Z-80 effectue la trans-

formation d'un document a sa réception par 1: machine NORTH-

STAR. Le document regu est en forme standard et est transformé

en forme compatible avec le systéme de tra:tement de texte

Scientexte.

L'organigramme du traducteur est donné en Fig.Iv.18.
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CG)
Pig.IV.18. Organigramme du traducteur
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Présentation des données

Nous considérons que le document re¢cu se trouve dans un

fichier "Document Recu" (DR). Il a le format standard tel qu'il

est décrit dans 11.3 et section 4 de l'Annexe A. Les blocs de ce

fichier sont appelés en RAM l'un aprés l'autre pour étre

transformés et réécrits consécutivement dans un nouveau fichier

"Document Transformé" (DT).

Opérations effectuées

1. Au début du DT, on insére les descripteurs de page

(longueur, largeur).

2. Au début’ de chaque paragraphe de DR, on détecte les

commandes de formattage, et on les traduit en une (ou

plusieurs) commandes de Scientexte qui sont insérées avec

le texte du document et le tout est enregistré dans DT.

3. Les codes délimitant des chaines spécialee (par exemple,

début d'en téte) sont également traduits en codes

Scientexte,

4. Découpage du texte en lignes (car ceci n'existe pas dans

la forme standard).

5. Execution du transcodage des caracteres de contréle

inclus dans le texte.

Un_probléme: La traduction des commandes ayant des champs

G‘adressage

Le systéme Scientexte ne reconnaissant pas 1l'adressage

logique d'un texte, quelques décisions ont été prises pour

pallier cela:

| hob}

1. Une commande dont l'effet ne commence pas a la ligne qui

la suit immédiatement est insérée just: avant la premiére

ligne qu'elle affecte. (aprés le décotpage en lignes).

Exemple:

En langage standard:

7MG,3,,1L

:MG,0,1,FR

En Scientexte ce sera:

aX ma. memotke, mos

SSS SS SSS SS eas lére ligne coupée selon la longueur

des lignes

SE I a partir de la 2éme ligne

2. L'adressage de la limite logique de l'effet d'une

commande se traduit par la répétition de l’insertion de la

commande correspondante avant les lignes contenant l'entité

logique définie.

Exemple:

En langage standard:

;CT,,,FR

4. Crm >

Sean >

<enGe =~" ieee >



3. Les fonctions qui n'existent pas dans Scientexte (co

la tabulation) sont exécutées sur le texte qui

enregistré en forme finale (chaine de caractéres plus

de contréle de points de tabulation).

Exemple

En langage standard:

sAL,.,20,FR

33.555

555.876

40999.33

R

En Scientexte ce sera:

-Y,o+ .. +++ TM pas de justification

vvv¥ 33.555

vy 555.876

40999.33

Les trois lignes sont précédées par les bila

nécessaires pour faire le justification
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i. du

Etant donné que nous avons développé notre systéme sur une

machine héte non-spécialisée (Le MICRO-1 de Plessey), on est

obligé de suivre les commandes nécessaires pour le démarrage de

cette machine avant d'entrer dans notre systéme lui-méme.

La séquence d'initialisation et de démarrage du MICRO-1 se

trouve dans les manuels de cette machine. Novus la résumons en ce

qui suit:

1. Démarrer le MICRO-1 et les terminaux en appuyant sur les

boutons ON/OFF.

2. Mettre le disque de l'utilisateur dans son emplacement

spécial en le manipulant avec attention.

3. Utiliser le bouton “boot" pour charger le systéme

d'exploitation dans la mémoire vive.

4. Le systéme RSX-11M affiche une étoile (*) sur la console.

Ceci marque le début d'une séquence interactive entre

l'utilisateur et le systéme comme suit (les caractéres

soulignés sont entrés par l'utilisateur, et le code "Retour

Chariot" est symbolisé par "«").

* RK

RSX-11M V3.1 BL22 28K

> RED DKO: = SY0: |

> RED DKO: = LBO: |

>» MOV DKO: = SYSTEM

> a (1,2) START UP



14:50 «

A

>» * PLEASE ENTER TIME AND DATE (HR:MN DD-MMM-YY) (S): AS-MAY-80

> TIM 15-MAY-80 14:50

>» ASC SY: /BLKS = 300

> A <EOF>

>» MOU DK2 ou 3:<

>» SET/UIC = ( . )«

> ASN DK2 ou 3:=sy0;<

> SET/BUF=TTO:120<

> SET/CRT=TTO: «

> TIM _14:50:05< optionnel

> RUN SYSTEM<

5. La commande "RUN SYSTEM" appelle notre systeme de

traitement de textes. Le menu principal est affiché et

l'utilisateur a a taper le numéro de la fonction choisie:

SYSTEME DE T.T.

1l- CREATION

2- EDITION

3- FORMATAGE

4- IMPRESSION

5~ LISTE DES NOMS DES TEXTES CREES

6- EFFACEMENT D'UN FICHIER

7- RENOMMER UN FICHIER

8~ SORTIE DU SYSTEME

TAPER LE NUMERO DU TRAVAIL CHOISI >

6. Si l'utilisateur tape le caractére "8", le contréle

retourne au systeme RSX-11M (plus précisément au sous-

systéme MCR) qui affiche le caractere ">*. L'utilisateur

peut écrire:

>» DMO DK2 ou 3:<«

pour terminer le travail.

Si oun autre chiffre est tapé (1 Aa 7), le module

correspondant a la fonction choisie est évoyué. Dans le reste

de ce manuel, nous décrivons l'utilisat:on des différents

modules.

2. La Création de Fichiers

( Fonction numéro 1 du menu principal)

L'écran est effacé et seul le message:

ENTREZ LE NOM DE TEXTE A CREER>xxxx<

apparait. L'utilisateur répondra par la frappe du nom du texte

a créer (en lettres majuscules). S'il fait une erreur de

frappe, il peut se rattrapper en utilisant une des 2 possibilités

suivantes:

i- effacer autant de caractéres qu’il veut en tapant une

fois pour chaque caractére sur la toucie "DEL" du clavier.

ii- enfoncer simulitanément les touches "Contréle" et "U".

Ceci efface la chailne entiére.

Un code "Retour Chariot” marque la f.n du nom du nouveau

fichier.

Les caractéristiques des noms de fichier scnt les suivantes:

1- Le nom doit étre formé de 1 a 9 caractéres alphanumériques.



2- Un type doit étre associé au nom du fichier. Par défaut le

type est ".TXT".

3- La version est supposée étre 1 par défaut 8i le nom du fichier

a créer n'existe pas dans le catalogue de la face du disque

utilisée. Par contre, si un fichier existant porte le nom

proposé pour le nouveau fichier, la version doit étre spécif iée

par l'utilisateur et doit étre différente de la version apsociée

au fichier portant le méme nom. Par défaut de spécification de

version, une valeur n+l est donnée, n étant la version du

fichier portant ce méme nom.

Une erreur de syntaxe est signalée par le message:

ER SYNTAX

et le contréle retourne 4 l'affichage du menu principal.

En cas de syntaxe correcte, le message suivant est affiché:

ENTREZ LE TEXTE A CREER

Le curseur se positionne au début d'une nouvelle ligne, le

systeme est prét a recevoir le texte et l'affiche immédiatement

sur l'écran. Le curseur se positionne toujours a l'endroit ot

le caractére suivant sera affiché.

La frappe au kilométre est possible et l'utilisateur ne se

soucie pas des fins de lignes. Il n'a a taper "Retour Chariot"

que s'il veut un passage obligatoire a une nouvelle ligne.

A-6

Le dernier caractére tapé avant le code "Retour Chariot"

déterminera le nombre d'espaces blancs laissés avant le premier

caractére de la nouvelle ligne:

i- Un point "." = 2 espaces

di- Un trait d'union "-" = aucun espace

iii~ Tout autre code = un espace

La seule exception a cette régle est quand un code de

formattage est entré dans la nouvelle ligne. 11 est toujours

enregistré dans la premiére position de cette ligne.

Aprés l'écriture de 20 lignes sur l'écran, le systéme les

transfére sur le disque et efface l'écran sour recevoir une

nouvelle “page” de 20 lignes. Le message "SNTREZ LE TEXTE A

CREER" est toujours affiché. Le découpage du texte en petites

"pages" est fait pour prévenir contre la perte de grandes parties

du texte en cas de panne quelcongue.

Les commandes et les codes de formattage sont mémorisés

avec le texte mais toujours chacun sur une ligne séparée. Ces

lignes commencent par le code ";" pour les commandes et "." pour

les codes. A la fin de la commande, il faut toujours taper

"Retour Chariot".

Deux méthodes existent pour éditer un texte au cours de sa

création.

La premiere méthode est "l'édition de la derniére ligne”.

Au cas ot l'on veut modifier la ligne en cours de frappe, on peut

utiliser la touche "DEL" pour éliminer le dernier caractére ou

les touches “Contréle” et "U" simultanément pour effacer toute



La deuxiéme méthode consiste a utiliser les commandes | L'utilisateur doit alors taper le non du fichier (commed'édition (voir la section "A.3." de cette annexe) pour modifier dans le cas de la création, mais le type ".txt" doit étre fourniune partie quelcongue du texte déja créé. Pour ce faire, l'uti- explicitement).
lisateur doit taper "g¢" puit "Retour chariot" pour sortir du mode
“saisie". L'image de l'écran est changée pour l'affichage des Si une erreur de syntaxe est faite, un message est affichélignes de la page en cours de création a partir de la premiére et un retour s'effectue vers l'affichage du menu principal.
ligne de l'écran et le message suivant:

Si le nom fourni n'existe pas dans le cetalogue, le message
"EDITION DISPONIBLE" 

| "PICHIER INEXISTART’ est affiché avant le retour au menu

principal.
est affiché sur la 23eme ligne de l'écran. L'utilisateur peut

utiliser, a partir de ce moment, toutes les fonctions d'édition | Si deux fichiers ont le méme nom, et la version n'est pas

(voir section "A.3."). Les messages de l'éditeur apparaissent spécifiée par l'utilisateur, c'est la derniére version qui sera
dans les 4 derniéres lignes de l'écran. 

considérée par défaut.

A la fin de 1'édition (commande: "FE"), le contréle | Dans le cas de commande correcte, les 20 premiéres lignes du

retourne au début d'une nouvelle ligne pour permettre a | fichier sont affichées sur 1'écran.
l'utilisateur de continuer la frappe du reste de son texte.

L'édition se fait & l'aide des fonctions qu'on peut diviser
On quitte le module création quand on frappe le code de | en trois catégories:

formattage ".X" (Fin Texte). A ce moment-1a, le menu principal

est réaffiché sur l'écran et l'utilisateur choisit sa prochaine l- Commandes de gestion de l'écran.
tache.

2- Commandes de recherche dans un texte.

3. L'EDITION

|

|

| . .
3- Commandes de modification du texte.

(Fonction 2 dans le menu principal)

U 7| Avant chacune de ces commandes on tape d'abord “Contréle
4:1. Appel de_]'éditeur | et "G" en méme temps. Le systéme affiche "*>" sur la 23éme ligne

de l'écran et attend un mnémonique pour déterminer la commande a

i " chariot".
L'entrée dans ce module entratne l'effacement de l'écran et exécuter. Chaque commande se termine par tn "retour

l'affichage de la requéte:

Nous présentons les commandes en détail dans le reste de

ENTREZ LE NOM DU TEXTE A EDITER > 
cette section



3.2. Commandes de gestion de 1’écran

Ry

ip)

wy

SEY

®>

ky

wk»

ty

H = (HOME) le curseur se positionne dans le coin

supérieur-gauche de 1'écran

U = (UP) le curseur se déplace verticalement vers

la ligne précédant la ligne courante

B = (BAS) le curseur se déplace verticalement vers

la ligne suivant la ligne courante

Ax,y = (x= 1480, y= 1a 20) le curseur se positionne

dans la colonne x de la ligne y

Zz = Effacement de l'écran

L = Effacement a partir de la position du curseur

jusqgu'a la fin de la ligne courante

F = Effacement a partir de la position du curseur

jusqu'a la fin de l'écran

E£ = La ligne sur laquelle le curseur est positionné

est éliminée et les lignes suivantes défileront

vers le haut, laissant une ligne vide a la fin

de la page

ad CT Une ligne vide est insérée avant la ligne sur

laquelle le curseur est positionné. Cette ligne

ainsi que toutes les lignes qui la suivent

défileront vers le bas pour laisser une ligne

vide. Le curseur se positionne au début de cette

ligne vide. La 20éme ligne disparaitra de l'écran

Quant au déplacement du curseur vers la gauche et la droite

sans insertion de blancs, il se fait a l'aide des deux codes

directs suivants (qui ne sont pas des commandes):

"Back Space" : Le curseur se déplace un? position vers la

gauche. Si le curseur est dans la premiére postion de la

premiére ligne de l'écran, il ne bouge das.

"Shift + Back Space” : Le curseur se déplace une position

vers la droite. S'il est dans la colonne 80 de la 20éme

ligne de l'écran il ne bouge pas.

3.3. Commandes de recherche dans un texte

*> 2?€<chaine> : Le systéme cherche et affiche la

premiere page (de 20 lignes) du texte

contenant la chaine spécifiée. Le

curseur se positionne au début de

cette chaine. Si la chaine n'est pas

trouvée jusqu'a la fin du fichier, le

message: "CHAINE NON TROUVEE" est affiché

au dessous de la page du texte ou

l'utilisateur a demandé la recherche.

Note: La commande suivante ne correspond pas a une primitive.

Elle est optionnelle et est ajoutée pour simplification.

®> 2+(ou-)<noB : (mn est un entier > ou = 1)

La n-ieéme page, de 20 lignes, suivant (si

le signe est +) ou précédant (si le signe

est -) la page actuelle est trouvée et

affichée.

Sin n'est pas spécifiée, la valeur 1 lui

est donnée par défaut. Le signe + est

aussi donné par défavt.

Si la valeur de n est trop grande, la

premiére page est affichée (signe ~-) avec

le message "PREMIERE PACE” apparais—

sant au bas de l'écran. Dans le cas d'un

signe +, la derniére page est affichée

avec le message "DERNIERE PAGE" apparais~

sant au bas de l'écran.



3.

Ry

Ry

ky

4. Commandes de modification du texte

?1<CHAINE>

?E «moc

ou

?E<CHAINE>

5.4. Commandes de modification du texte

+ Tout le texte affiché & partir de la

bosition du curseur est décalé pour

permettre l' insertion de la chatne

Spécifiée avant la position du curseur.
Si la chaine insérée se termine par "gr
ceci signifie que ce qui suit doit

commencer sur une nouvelle ligne.

Si la chaine insérée est trop longue,
plusieurs lignes sont défilées vers le
bas. Les derniéres qui disparaissent de
l'écran réapparaitront au début de la
Page suivante.

Cette commande efface une partie du

texte. La position du curseur avant la

frappe de cette commande détermine le
Premier caractére de la partie a effacer.

La fin de cette partie est déterminée par
une des deux méthodes suivantes:

i) nC: n est un entier (> ou = 1) qui

représente le nombre de Caractéres a

effacer. Par défaut, sa valeur sera l,

ii) Une Chaine d'au moins 2 Caractérea

qui sont les 2 premiers caractéres de la

ligne jusqu'a laquelle l'effacement aura
lieu. Cette ligne sera elle aussi effacée

A défaut d'une chaine, le texte sera

effacé jusqu'a la fin ay fichier.

= ee =e
Ry

®>

ey

?S<no€

ou

?8<CHAINE>

2P

:Cette commande est utilisée pour

sSauvegarder une chaine de caractéres dans

un endroit prédéfini dans la mémoire. Elle

n'entraine aucun chancement dans 1' image

de l'écran. La technique d'identification

de la chaine a sauvegzrder est indentique

A celle utilisée pour (?E). La longueur

maximale d'une chaine sauvegardée est une

page de 20 lignes de 80 caractéres. I1

faut noter que la commande “liste des

fichiers dans le catalogue" (existant

dans le menu prinicipal) détruit l'espace

de gauvegarde et, donc, il ne faut pas

l'utiliser avant de remettre cette chaine

dans le texte actuel su un autre texte en

utilisant la commande d'insertion de

cette chaine (?P).

Cette commande cause l'insertion d'une

chaine sauvegardée dans un endroit qui

précéde immédiatement la position du cur-

seur avant la frappe de cette commande.

La chaine sauvegardée se trouve dans un

endroit pré-spécifié dans la mémoire. Le

texte suivant la chaine insérée est

décalé et les lignes suivantes sont

éventuellement défilées vers le bas.

3.5. La sortie de 1'éditeur

Elle se fait par la commande “fin éditionTM

* En tapant "Contréle” et “"G" par l'utilisateur

* Le systeme affiche "*>" en bas de l’écran. L'utilisateur

doit ensuite taper:

* UEECS = FIN EDITION



Le contréle retourne ainsi au point auquel l'appel de l'éditeur a

été fait. Ceci peut étre:

1. Pendant la création d'un fichier.

ou

2. Pendant le formattage.

ou

3. Pendant le choix du menu principal (dans ce cas, le menu

est réaffiché).

4. Le Formattage

(Fonction 3 dans le menu principal)

4.1. Procédure d'initialisation et de déclaration du format

physique

L'écran est effacé et le message suivant est affiché:

NOM DU TEXTE A FORMATTER >

L'utilisateur a donc A spécifier ce nom en Suivant les mémes

régles utilisées dans l'édition.

Le systéme commencera par afficher consécutivement quelques

questions pour spécifier quelques paramétres:

NUMEROTATION DE PAGE? (O/N) >

L'utilisateur doit donc taper O ou N suivie d'un "Retour Chariot"

. ;C"R.C."). S'il ne tape que "R.c.", la réponse est considérée

comme étant "OUI".

Si la réponse est "OUI", les 3 messages stiivants sont affichés,

s8inon ils ne le sont pas:

NUMERO DE LA PREMIERE PAGE >

Un entier doit étre spécifié, sinon la valeur "1" est considérée

par défaut.

NUMERO DE LIGNE SUR LAQUELLE LE NUM. DE LA PAGE SERA MIS>

Un entier doit étre entré. Par défaut, la valeur est l.

MARGE GAUCHE POUR LE NUMERO DE PAGE>

Un entier doit étre entré. Sa valeur sera 76 par défaut.

Ensuite le message suivant est affiché:

NUMERO DES PAGES A FORMATTER>

Il faut taper ces numéros, par ordre ascendant, séparés par des

virgules. La liste se termine par un "R.C.". Si seul la touche

"R.C." est tapée, tout le texte est formatté.

Aprés cela, le formatteur cherche ces pages une A une, et exécute

toutes les commandes de formattage puis imprime la page

Ensuite, la question suivante apparait au bas de
formattée.

l'écran:

EDITION OU FORMATTAGE (E/F)>

La lettre "E" évoque l'appel de l'éditeur et affiche les 20

premiéres lignes (non-formattées) de la page actuelle. A la fin

de l'édition, le formatteur reprend le contréle et reformatte la

page. Ce cycle peut étre recommencé plusieurs fois.

Si l'utilisateur tape "F", le systéeme formatte la page suivante.



Quand le texte se termine, le menu principal est affiché.

Si un nombre de lignes vides est demandé mais ne peut pas tenir

sur le reste de la page en cours de formattage, les lignes

restantes sont mises au début de la page suivante. Pour

signaler ceci a l'utilisateur, le message suivant est affiché au

bas de l'écran:

COUPURE EN FIN DE PAGE

Le formatteur réserve automatiquement 6 lignes au début et a la

fin de chaque page pour la numérotation des pages, les chatines

apparaissant sur toutes les pages, c'est~a-dire les en-téte et

les renvois.

4.2. Les Codes de Formattage:

Ii faut noter que chaque code de formattage doit étre écrit sur

une ligne séparée et suivie par "R.C.". Ces codes sont:

4.2.1. Les délimiteurs de chaines

Ils sont insérés pour désigner les limites d'une chatne

(ligne, en téte, etc.). Les codes qui indigquent la fin d'une

ligne, paragraphe, ou page impliquent une coupure physique

obligatoire dans le texte.

-L : Fin de ligne obligatoire

-R >: Fin de paragraphe

.G : Fin de page

.X : Fin de texte

.s : Début d'un soulignement d'une chaine de caractéres

FS

-FT

.FB

Fin de soulignement d'une chaine de caractéres

Début d'une "en-téte" constante

Fin d'une "en-téte" constante

Début d'un *en-bas" constant

Fin d'un "en-bas" constant

4.2.2. Les codes pour la manipulation des tables

«FC

.PT

Début d'un élément d'une table

Fin d'un élément d'une table

La ligne qui suit indique la marge gauche et la

marge droite pour les colonnes d'une table



Exemple: Le texte suivant est entré

utilisateur ( "c" = *R.C.");

-PT<

3,20/25,40/45, 60<

-C<

3 20 25 40 45

(non-formatté) par un 4.3. Les Commandes Primitives De Formattaq:

La forme générale d'une commande de formatiiage est:

ou:

7<¢F>,¢m>,<ny, <¥Yo"R.C."

«<F> = Code de la fonction

<m> = est le premier paramétre. Sa signification varie

selon la commande. 11 peut prendre les valeurs suivantes:

cm> = Entier supérieur ou égal a 0 (ler paramétre)

ou

= Vide

<n> = est le deuxiéme paramétre. 11 signifie l‘adresse

relative de la ligne a partir de laquelle la fonction

prendra effet. <n» peut prendre les valeurs suivantes:

Entier supérieur ou égal a 0.<ne=

effective apres n lignes; c'est a dire a partir

de la ntl éme ligne suivant cette fonction).

ou

= Vide. (la premiére ligne suivant cette commande

sera affectée).

ou

= Code alphanumérique. (en cas d'utilisation de

<n> comme code d'alignement: commande 3 dans

4.3.2 ci-dessous)

(la fonction sera



<¥Y> = définit la limite de la partie du texte affectée

par la commande. <y> peut avoir les valeurs suivantes:

<Y> = <koL, k=entier positif (k: est le nombre de

lignes affectées).

ou

= Vide (une seule ligne est affectée)

ou

= <koG k: entier positif (k est le nombre de

pages affectées)

ou

= FR (La commande affecte le texte jusqu'a

la premiére détection d'un code fin

paragraphe)

ou

= FX (la commande affecte le texte jusqu'a sa

fin)

11 faut noter que chaque fonction de formattage doit étre écrite

Sur une ligne séparée.

4.3.1. Les commandes de déclaration de format physique
—— 

es Ce declaration de format physique

1) NOMBRE DE LIGNES PAR PAGE (60 PAR DEFAUT)

?NL,<m,, "RC,"

m est un entier =1 ou >] qui définit le nombre de

lignes par page.

2) MARGE DROITE

*MD,<m>,<n>,<Yo "RG #

3) MARGE GAUCHE

7MG,<m>,<n>,<Y>» "R.C."

m = le numéro de la colonne considérée comme la marge

gauche.

4.3.2. Les commandes de formattage

1) TEXTE LIBRE

iNT, ,,<Y> "R.CL”

2) INSERTION DE LIGNES VIDES

;LV,<m>,<«n>,<¥> "R.C."

m = nombre de lignes a insérer avant chaque ligne du

texte

3) ALIGNEMENT SUR UNE COLONNE DONNEE D'UN CODE CONTENU

DANS UNE CHAINE

;LA,<m>,<n>,<¥> "RC."

m = numéro de la colonne d'alignement

n = «<code>, c'est-a-dire le code alphanumérique sur

lequel se fait l'alignement

4) CENTRAGE

7CT,,<«n>,<¥> "R.C."

5) COMPRESSION

*CD,,<n>,«Y> "R.C."



1) CHANGEMENT DU NOMBRE DE LIGNES PAR PAGE6) AJUSTEMENT A DROITE

(exemple: les numéros des équations) 
7 +L, <i> "Rc."

7-L,eem>,, "R.C."*AJ,,<m>,<Y> "Ric.®

2) CHANGEMENT DE LA MARGE DROITE7) JUSTIFICATION

7+D,«m>,,<Y> “R.C."‘JT, <em>, <¥Y> "RC l®

7-D,«m>,,<Y> "R.C."

4.4. Commandes Auxiliaires de Formattage 
3) CHANGEMENT DE LA MARGE GAUCHE

Les commandes suivantes ne correspondent pas a des 
2+C,<m>,,¢Y> "R.C."
r , afonctions primitives mais elles sont incorporées dans le systéme 7-G,cm>,,¢Y> "RC."
’ e tpour faciliter le travail de l'utilisateur. Elles lui permet-

tent de changer certains paramétres (marges, etc...) pour une 4) CHANGEMENT DE NOMBRE DE LIGNES VIDES INSEREES AVANT UNEpartie donnée du texte sans avoir a connaitre les valeurs de ces LIGNE 

|paramétres en dehors de la partie du texte concernée. Par

|

exemple, s'il veut mettre en évidence une ligne en décalant 8a 
:+V,<m>,,<Y> "R.C."marge gauche de 5 espaces vers la droite, il n'a pas & chercher

7-V,cm>,,<¥> "R.C." |la valeur actuelle de la Marge gauche, puis & la modifier, mais

il peut simplement écrire la commande suivante avant la ligne 5. L' IMPRESSION D'UN FICHIERconcernée:

(Commande 4 dans le menu prinipal)
7+G6,5,,1L "R.c."

Quand l'utilisateur choisit cette fonction en tapant le
Dans cette commande, 5 est la valeur du décalage et 1,

chiffre 4, l'écran est effacé et le message suivant apparait:
Signifie la ligne suivante.

NOM DU TEXTE A IMPRIMER>
La forme générale de ces commandes est identique a celle des

: 3 1 i que son

commandes primitives de formattage (voir 4.3.) sauf le fait que L'utilisateur doit done écrire le nom du texte ainsi q
le champ «n> est toujours vide pour signaler un effet immédiat de

type (.TXT) et la version & imprimer. Si la version est omise, |
la commande.

: . . 
|

la derniére version est imprimée.

i<F>,<m>,,<Y> "RG ®

Ici <m> est la différence (positive ou négative) entre la

valeur voulue et la valeur actuelle du paramétre concerné

rere a



6. LISTE DES NOMS DES FICHIERS EXISTANTS |

(Commande 5 dans le menu principal)

Quand l'utilisateur tape le chiffre 5, l'écran est effacé

et le message suivant apparait:

A L'APPARITION DE ">" TAPEZ "& INDEX R.C.*

LA LISTE SORTIRA SUR L'IMPRIMANTE

L'utilisateur a donc a taper les 6 caractéres AINDEX puis

retour chariot "R.C.". La liste des noms des fichiers existants

sur la face utilisée du disque est affichée sur l'écran et

imprimée sur l'imprimante. Cette liste est ensuite effacée de

l'écran pour l'affichage du menu principal.

7. EPFACEMENT D'UN FICHIER

(Commande 6 dans le menu principal)

Le message suivant est affiché sur l'écran:

NOM DU FICHIER A EFFACER >

L'utilisateur doit donc écrire le nom, le type, et la version a

effacer. Le retour se fait au menu principal.

8. UN FICHIER

(Commande 7 dans le menu principal)

Le message suivant est affiché sur l'écran:

NOM DU FICHIER A RENOMMER >

Aprés la spécifiction du nom, type (.TXT), et version du fichier,

le message suivant est affiché:

NOUVEAU NOM DU FICHIER >

L'utilisateur doit done écrire le nouveau nom et le type (.TX
T).

La version est spécifiée automatiquement.

|



ANNEXE B

| Exemple de Représentation d'un Fichier en

Forme Proposée dans la Solution D

Soit un document dont la structure logique est la suivante:

“ensLenny &)

et dont les formats des pages sont les suivants:

Coolve 4 —4> (2a jefe

Gare alesse -_——_—

Cadve & titre. . Cake 3-> hate

abstrach

Codre3 TO

|

Page 2-n
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<descripteur format»

<indicateur début> = "deacripteur format", 2

<type de support> = "papier®

Page 1

<format page l> = 1,60,80,3

numéro de page = 1

longueur = 60

largeur = 80

nombre de cadres dans la page = 3

<format cadre 1 page 1> = 1,5,20,4,40

numéro cadre = 1

coordination: y=5 et x=20

longueur = 4

largeur = 40

«format cadre 2 page 1> = 2,10,10,3,60

<format cadre 3 page 1> = 3,20,10,25,60

Page 2>

<format page 2> = 2,60,80,4

<format cadre 1 page 2> 1,3,10,2,40

«format cadre

<format cadre

ven)

8% _{<bloc paragraphe> }

® «bloc parag.l» (nom et adresse de 1l' auteur)

<indicateur début> = "x0010001

<indicateur encryptage> = 0

<indicateur subordination» = 0

<type> = 1

<logueur d'adresse hiérarchique> = 0001
«descripteur interne» = "chaine de carac.",1

<type de donnée» ="chaine de caractéres

<adresse hiérarchique> = 1

sdescripteur format du parag.> =

<indicateur début format» = "format parag",1

<séquence de cadres 4 remplir> = 1,1,1

<commandes de formattage> = ;CT,,,FR

<valeur> =

<code de formattage> = .S (début soulignement)

<texte> = texte du nom et adresse

<code de formattage> = .FS (fin ssulignement)

«code fin paragraphe> = .R

* <bloc parag.2> (titre du document)

<indicateur début parag.» ="x000001"

<descripteur interne» = 2 (= adresse hiérarchique}

<descripteur format du parag.> =

<Indicateur début format» = "format parag",1

<séquence de cadres a remplir> = 1,1,2

<commandes de fromattage> = ;---- ;-----

<valeur> = (texte titre)

<code fin parag.>» = .R

B-5



* <bloc parag.3> (abstract)

<indicateur début parag.> = "x0000001"

<descripteur interne> = 3 (adresse hiérarchique)

<descripteur format de parag.> =

<indicateur début format» = "fromat parag",1

<séquence de cadres A remplir> = 1,1,3

<commandes de formattage> absentes

<valeur> = (texte d'abstract)

<code fin parag.> = .R

* «bloc parag.4> (entéte constante = le titre du doc.)

<indicateur début parag.>» = "x011001"

<indicateur encryptage» = 0

cindicateur subordination> = ]

<type> = 1 (changé)

<longueur d'adresse hiérarchique> = }

<descripteur interne> = "Pointeur" , 4 (adresse hiér.)

<descripteur format de Paragraphe> =

<indicateur début format> = "format Pparag.”", 1

<séquence de cardes a remplir> = 2,1,1

<code affichage d'un Parag. subordonné> = code "cl"

(Cl = répéte + chaque page)

<valeur> = 2 (adresse hiérarchique du titre du

document, qui est le paragraphe désigné par le "Pointeur!

<fin parag> = .R

B-T

® <bloc parag.5> (numéro de page)

<indicateur début parag.>» = "xX0110001"

<descripteur interne> =

<type de donnée > = "expression"

<adresse hiérarchique> = 4

<descripteur format parag> =

<indicateur début» = "forme parag.",1

<séquence de remplir des cadres» = 2,1,2

<code affichage du parag. subordcnné> = "Cl"

<valeur> =

<valeur initiale> = 2

<pas d’incrémentation> = +1

«code fin parag.» = .R

* <bloc parag.6> (renvoi)

<indicateur début parag.> = "x0110011"

<descripteur interne du parag.> =

<type de donnée> = "chaine de caractéres"

<adresse hiérarchique» = 4,1,2

<descripteur format> =

<indicteur début format parag.> = "format parag.",1

<séquence de cadres a remplir> = 2,1,4

<code affichage d'un parag. subordonné> = "C2"

C2 = 4 afficher une seul fois sur la méme

page qui contient le paragraphe essentiel (4,1,2),

et plus précisément la ligne contenant le

code de liaison du renvoi

<commande de formattage> = ;JT,,,FR

<«valeur> = (texte du renvoi)

<fin parag.>» = .R



ba)

sbloc parag.7> (titre du chapitre 1)

<indicateur début Parag.>» = "x0000011"

<descripteur interne > =

<adresse hiérarchique> = 4,1,1

<descripteur format Parag> =

<indicateur début> = "format parag",1

<séquence des cadres» = 2,1,3

<commande de formattage> = .¢ (changement de page)

iMG,12,,FX

<valeur> = (texte du titre)

<fin paragraphe> = .R

* <bloc parag.8> (texte)

<indicateur début Parag.> = "x0000011"

<descripteur interne d'un Parag.> =

<adresse hiérarchique> = 4,1,2

<descripteur format Parag.> =

<indicateur début> = "format Parag.",0

0 = ce parag. est continué aprés le précédent

«commande de formattage> = 7+6,3,,1L

<valeur>=(texte du parag.)(code de liaison avec renvoi) (text
«code fin parag.>» = .R

* <bloc parag.9> (texte)

<indicateur début parag.> = "x0000011"

<descripteur interne du Pparag.> =

<adresse hiérarchique> = 4,1,3

<valeur> = (texte du paragraphe)

B-9

* <bloc parag.10> (titre du chapitre 2)

<indicateur début parag> = "x0000011"

<descripteur interne du parag> =

«adresse hiérarchique> = 4,2,1

<descripteur format du parag> =

<indicateur début du parag.> = "format parag",1

<séquence des cadres 4 remplir> = 2,1,3

<commandes de formattage> = .G (changement de page)

iCT,,-FR

<valeur> = texte du titre

<code fin parag> = .R

® <bloc parag.11l> (texte chap2)

<indicateur début parag> = "x0000011"

<descripteur interne du parag.> =

<adresse hiérarchique> = 4,2,2

<descripteur format du parag.> =

<indicateur début> = "format parag",0

<commande de formattage> = ;+G,3,,1L

<valeur> = (texte)

<fin parag> = .R
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TRANSFERT DE DOCUMENTS ENTIRE ST. Ta

HETEROGENES

NTRODUCTION AU PROBLEME

Je m’intéresse plus spécialement au problé du

ransfert entre systémes de traitement de t s (3TT)

atérogénes de textes formattés (ou non-formattdés

ccompasnés de fonctions de formattase). L. STT weu

ent ¢videmment tre connectés ear un meme réseau

cal ou & travers un réseau distant * ceci na aucune

ofluence sur notre étude.

Le erobléme arearattra lorsau’on veut révdditer ou

e-formatter un texte déJja formatté sur une autre machine.

NW exemple se présente dans I’édition du bulletin de tiatson

#riodiauge du laboratoire CRIN & NANCY <1),0u les auteurs

wurront écrire leurs articles sur des postes de travall

lifférents puis transférer ces textes a travers un réseau

ers le poste du rdédacteur en-chef (REC).
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80, FR ‘
WSFERT DE DOCUMENTS ENTRE S.T.1.

}17, FR
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frobléme aprarattra lorsaw’on veut ré-dditer ou re-vormatter un texte désk

atté sur une autre machine. Un exemele se présente dans 1’éurtion du bulle

Ye Liatsan périodiaue du laboratoire CRIN & NANCY (1)>,00 les auteurs Pourron

trrire teurs ticles sur des postes de travall di’ferents puis ctransférer oc

wxtes & travers un réseau vera le poste du rédactcur en-chef (REC).



Texbe + Condes C Sciewharhe ) |

1 120 6 48 1 255 8 1 0 72 46 0 11 285 80
NSFERT DE DOCUMENTS ENTRE S.T.1.
1120 6 48 1 255 17 1 0 63 46 0 11 255 80 4
JEROGENES 

{

14120 6 48 4 255 0 4 0 80 46 O 414 255 BO
MRODUCTION AU PROBLEME

1120 6 48 1 255 3410 54 46 0 44 255 80
u’intéresse plus spécialement au probléme du
(1120 6 48 4 255 01 0 54 460 11 255 80
msfert entre systémes de traitement de textes (STT) hétérosénes de textests
ittés Cou non-formattés accompasnds de fonctions de formattage). Les STTre
it évidemment elztre connectés ear un me!zme réseau local ou a travers unrés
"distant? ceci n’a aucune influence sur notre étude.

(1120 6 48 4 255 31 0 57 446 0 41 255 80
jprobléme apparai!ztra lorsau’on veut ré-dditer au
1120 6 48 1 255 0 1 0 60 46 0 41 255 80
formatter un texte déja formatté sur une autre machine. Un exemple seprése
i dans 1’édition du bulletin de liaison eé¢riodiaue du laboratoire CRIN ANANC
‘t),o% les auteurs rourront écrire leurs articles sur des postes detravail c
lérents puis transférer ces textes & travers un reseau vers le postedu rédac
wo en-chef (REC).
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TRANSFERT DE DOCUMENTS ENTRE S.T.T.

HETEROGENES

NTRODUCTION AU PROBLEME

| Je m'intéresse plus spécialement au probleme du

gansfert entre systémes de traitement de textes (3TT)

ltérogénes de textes formatés (ou non-formattés

compagnés de fonctions de formattage). Les STT

fuvent évidemment étre connectés par un méme réseau

‘bcal ou & travers un réseau distant: ceci n'a aucune

influence sur notre étude.

| Le probléme apparaitra lorsqu'on veut ré-éditer ou

‘e-formatter un texte déja formatté sur une autre nachine.

jn exemple se présente dans l'édition du bulletin je liaison

yiriodique du laboratoire CRIN 4 NANCY <1>,o0 les auteurs

jourront écrire leurs articles sur des postes de travail

lifférents puis transférer ces textes a travers un réseau

jers le poste du rédacteur en-chef (REC).
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wme utilisation mais dans un ré
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ol m est le nombre de bits utiles par mot du code de o bits
n est le nombre moyen de bits transmis avant Ja décision

sl le bit est un O

si le bit est un 4.

Prosramme principal

CALL SPRG
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jis >

O, +FR

$59, »FR

gctiont De 1’ETD |

signaux transmis sur ce circuit indiauent $711 y a une probablité ratsonnaly
erreur dans les données reSues sur la voie de données. La qualité de sist

indiaué est conforme aux sedécifications areropriges de L’Aavis relatif a 1’E)

iLrétat FERME indiaue au’il n'y a pas de raison de croire su7une erreur s7es |

yoduite.

tat OUVERT indiaue au’il y a une prababilité raisonnable d’erreur.

7FR

7FR

les chiffres les positions de zone gont a 1

jtuent le code pondéré 8-4-2-4 du chiffre considérd.

nos pts
et les Positions numéridues coSin yc a

Paut noter quer comme le code ASCII, le code EBCDLC permet le codage des may

les et des minuscules et contient également les fonctions de commande Pour

hransmission de donnée. Beaucour de configurations restent inutilisées.

las
a1eT FR

pO, FR

p29, FR

gultiplicande est dans HL

multiplicateur est dans 4

résultat est ransé dans DE

ny 7

2Or +FR

80, +FR

m est te nombre de bits utiles par mot du code den bits

dG, -FR

§,80, + FR
gst le nombre moyen de bits transmis avant la ddéci sian

rte

B71 FR

arB0r +FR
it

; si le bit est un O
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1 rFR

' Programme princiral

iE
:
:

» CALL SPRG

nO. FR
(20, 7FR
DEFS i

weet
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Texte ~ Co wench u cs eietaxte)

1420 6 481 255 0 10 60 46 0 14 255 80

frehitecture

NSPAC est un réseau public de transmission de données par paauets ouvert au

lic en janvier 1979. Ce réseau est composé de noeuds assurant les fonctions

concentration et de commutation des données. Un noeud peut recevoir Jusau’
000 lignes d’abonnés. Afin de garantir un haut desré de disronibilitésch

lo matériel existe en 2 exemplaires. Le tableau euivant indiaue le nombrede

euds prévus pour TRANSPAC.
1

4 120 6 481 255 0 1 0 14 46 0 44 255 80

| NNNNNN

2 SSSssss

|

i 40 60 46 0 14 255 80
informations

11120 6 48 1 255 0

une commande particuliére rermettant de
loéfinition du site de stockagse d”

it langage de commande lacal posséde

trire un ensemble de données. ement 1’introduction dura)accés & des informations non locales nécessite égal

aetre SITE dans cette commande. 
|

4120 6 481 255 010 64 460 14 255 80 éseau desystéme
mmelet 4. utilisation en A d’un fichier stocké en 8 dans un rr

0$-360 sous JCL

4420 6 48 1 255 010 60 460 11 255 80 :
OD ... (SITE=B) 

7

carte DD (Data Definition) contient alors l’indication du 
sit

4 4120 6 4841 255 O01 0 51 46 O 44 255 80 
9 2

melzme utilisation mais dans un réseau de systémes SIRIS 7
-8

4120 6 48 1.255 010 80 46 0 11 255 80
ASSIGN... (SITE=B).

14 120 6 48 7 255 64.0 12 460 14 255 80
‘o ANN ANN
yn ann nano A=1 Ann Anon 

ie

14206481295 01059 460 11 255 80

erection? De 1’ETD
es sisnaux transmis sur ce circuit indiauent s’7il y a une probabil
>» d’erreur dans les données reSues sur la voie de données. 

Laauallt
i indiaué est conforme aux epécifications aprroprides de 

1’Avisne
Lrétat FERME indiaue au7il n’y @ Pas de raison de craire

au’y

iproduite. 
‘

Pétat OUVERT indidue qu’il y a une probabilité raisannable d’erreurs

les chiffres les positions de zone sont
pondéré 9-4-2-4 du chiffre considéré. - :

7comme le code ASCIT, le code EBCDIC perme
t contient égatement les fonctions .<

Beaucour de confisuratlons restentinutt



| OL On CORNER AORN NITE SISA TE MN NEARY. EM Yi AAR ge

120 6 48 1 295 8 10 ay 64 GoM wen yO
multieticande tC dans Hl, 

femultiplicateur est dans A
résultat est range dans DE

ims RUE IN EERE,

1120 6 48 1 255 0 1 0 80 46 0 14 255 80
mest le nombre de bits utiles par mot du code den bits
1420 6 48 1 255 3.10 77 460 44 255 BO
ast te nombre moyen de bits transmis avant la décision

ey tsp

4120 6 481 255 7 1 0 #29 46 0 41 255 80

isi le bit est un 0

{si le bit est un tT.

4120 6 48 4 255 0 4 0 80 32 0 11 255 80

Programme princieal

EXTRN SPRG

CALL SPRG

55 0 1 0 80 46 0 11 255 80



“lexte Kesth rut

) Architecture

RANSPAC est un réseau public de transmission de données par

aguets ouvert au public en Janvier 1979. Ce réseau est

omposé de noeuds assurant les fonctions de concent:ration et

le commutation des données. Un noeud peut recevoir jusqu'a

6 000 lignes d'abonnés. Afin de garantir un haut degré de
lisponibilité, chaque matériel existe en 2 exemplaires. Le

ableau suivant indique le nombre de noeuds prévus pour
RANSPAC.

#1 NNNNNN

#2 SSSSSSS

}) Définition du site de stockage d'information

tout langage de commande local posséde une command >

warticuliére permettant de décrire un ensemble de jonnées.

acces A des informations non locales nécessite éyalement.

\'introduction du paramétre SITE dans cette commanie.

emple: 1. utilisation en A d'un fichier stocké e1 B dans un

iéseau de systémes OS-360 sous JCL

1/ DD ... (SITE=B)

a carte DD (Data Definition) contient alors l' indication du

lite.

l- méme utilisation mais dans un réseau de systémes

sIRIS 7-8

ASSIGN... (SITE=B).

A=0 ANN ANN

nnn nnn annn

A=1 Ann Annn

Direction: De 1‘ETD

Les signaux transmis sur

probabilité raisonnable a

sur la voie de données.

conforme aux spécifications app:

L'EBTD. L'état FERME indique qu

croire qu'une erreur s'est produite.

L'état OUVERT indique qu'il y a une probabilité raisonnable
d'erreur.

ce circuit indiquent s'il y a une

‘erreur dans les données regques

La qualité de signal indiqué est
ropriées de l'Avis relatif a

‘il n'y a pas de raison de

rt les

4-2-1 du

les et des minuscules et contient
de commande pour la transmiseion de

gurations restent inutilisées.



| multiplicande est dane HL

}multiplicateur est dans A

) résultat est rangé dans DE

im est le nombre de bits utiles par mot du code de n bits

n est le nombre moyen de bits transmis avant la d$cision

A=0 si le bit est un 0

A=1 si le bit est un l.

Programme principal

cn
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AUTORISATION DE SOUTENANCE DE THESE DE DOCTORAT-D' INGENTEUR

VU LE RAPPORT ETABLI PAR :

Madame 2e Professeur QUERE Maryse

le Président de 1'Institut National Polytechnique de Lorraine autorise :

Madame TANTAWI Magda née MOURAD

A soutenir, devant 1'I.N.P.L., une thése intitulée :

"UNE APPROCHE POUR LA CONCEPTION DE SYSTEMES DE TRAITEMENT DE TEXTES |

EXTENSIBLES ET INTERCONNECTABLES."

en vue de l'obtention du titre de DOCTEUR-INGENIEUR

Spécialité "INFORMATIQUE"

Fait A NANCY, le 30 Juin 1982


