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CHAPITRE =I

INTRODUCTION



I. 1 - PRESENTATION DU PROBLEME.

Le but de ce travail est de réaliser un systene de docurientation

concernant 1'Assistance Cardio-Circulatoire sur 1a demande/1]'Institut de Re-

cherches Chiruraicaies (CHU de Brabois - Yandoeuvre-les-Nancy. Directeur :

Pr. R. BENICHOUX).

Nous introduisons notre propos par quelques mots sur 1'Assistance

Cardio-Circulatoire.

Le but de cette technique est de prendre en charge une part plus ou

moins grande du travail d'un coeur défaillant pendant le temps nécessaire au ré-

tablissement d'une fonction myocardique satisfaisante. I1 s'aqgit de mettre en

oeuvre des procédés mécaniques susceptibles d'augmenter le débit ou/et la pres-

sion systémique sans pour autant accroitre les besoins Gnergétiques du myocarde.

De nombreux systémes ont été réalisés et expérimentés sur 1'animal

(chiens, porcs, veaux) et sur 1'homme avec des succés variables. Les systéme

différent suivant qu'ils fonctionnent en régime continu ou pulsé, avec ou sans

dérivation du sang, avec ou sans synchronisation. Des appareillages variés sont

mis en oeuvre tels que des poupes, des oxygénateurs, des échangeurs thermiquas,

des ballonnets intra-aortiques, etc... Le bon fonctionnement de 1'assistance

dépend en grande partie du réglage de ces appareils.

L'assistance cardio-circulatoire est employée dans diverses circons-

tances telles que des insuffisances ventriculaires (gauches ou droites), des

chocs nypovolémiques ou cardiogéniques, des syndromes de bas débit cardiaque

aprés circulation extra-corporelle, etc...

I] est difficile d'appréhender dans son ensemble les problémes de

l'assistance cardio-circulatoire étant donné le grand nombre d'articles publiés

tant en France qu'a 1'étranger, la diversité des procédés expérimentés, Ta mul-

tiplicité des conditions d'application.
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Les personnes intéressées par les problémes de 1'assistance ont res-

senti la nécessité d'avoir 4 leur disposition un outil de travail qui puisse les

aider 4 répondre 4 une question précise 4 bref délai et sans avoir a consulter

manuellement la littérature existante.

Exemples de questions.

- Dans des conditions pathologiques et avec une méthode d'assistan-

ce déterminées, quel est le taux de mortalité obtenu sur T'animal ? sur 1'hom-

me ?

- Dans ces mémes conditions, quelle est la valeur maximale obseryée

d'un certain paramétre ?

Les réponses 4 ces questions aident les chercheurs a déterminer les

meilleures méthodes 4 employer dans des conditions déterminées, a définir les

paramétres les plus importants, 4 diriger les nouvelles recherches dans les

voies intéressantes, etc...

Le systéme de documentation que nous mettons au point doit donc per~

mettre non seulement de sélectionner des documents qui répondent a certains cri-

téres mais aussi de faire des traitements sur leur contenu (calculs de moyenne,

de maximum, de minimum, de pourcentage, etc...).
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{I. 2 - CHAINE DOCUMENTAIRE.

: Nous voulons aboutir 4 une chaine documentaire dont le schéma trés

général est donné ci-dessous.

documents —-————--—_~__-| COLLECTE |!:

Documents

analysés

| CONSERVATION |
es ee

Données 4

axpjoiter

4

Produits j ;
documentaires ¢ PESPLOMTAT ION §

Un systéme documentaire apporte une solution aux différentes taches

| encadrées sur ce schéma, certaines pouvant étre traitées par des moyens informa-
tiques. Nous allons étudier trés rapidement ces diverses étapes en indiquant

Tes solutions que nous avons retenues pour notre propre systéme.



A - Collecte des documents.

Cette phase de la chaine documentaire est manuelle, Tongue, cotteu-

se et souvent malaisée. Elle demande une organisation solide si 1'on vent ten-

dre vers une collecte quasi-exhaustive des documents qui concernent Je domaine

d'application retenu par le systéme documentaire.

En ce qui nous concerne, ce maillon de 1a chaine n'a pas été orga-

nisé, mais davra 1'atre dans I'hypothése d'un élaraissement du cadre des utili-

Ssateurs (d'autres CHU par exemple).

Cette phase est 1a plus importante de la chaine et est lTargement

conditionnée par les voeux des utilisateurs quant 4 1'exploitation ultériecure

que l'on veut faire des documents et par la décision d'utiliser des moyens in-

formatiques ou non pour Je stockage des informations. Le travail d'analyse est

souvent difficile et conditionne Ja qualité de l'exploitation que l'on fera des

documents.

Une méthode d'analyse et de description des documents courante est

l'utilisation de mots-clé (ou descripteurs). Le systéme MEDLARS (Medical Lite-

rature Analysis and Retrieval System) mis au point par la National Library of

Medecine de Bethesda (U.S.A.) en offre un exemple connu dans Tes milieux médi-

caux. Les deScripteurs sont souvent répertoriés dans un thesaurus de maniére

conceptu.}1..,c'est-d-dire par affinités sémantiaques et sont reliés par des no-

tions de hiérarchie et d'association.

Hous avons quant a nous retenu une méthode d'analyse un peu plus

fine afin de pouvoir répondre aux voeux des utilisateurs (voir I. 1). La méthode

de description que nous avons mise au point est inspirée au dénart par le tra-

vail quaMme dcj ary a fait pour traiter des fiches de relevés géologiques a la

demande du CRPG (Centre de Recherches Pétrcgraphiques et Glochimiques - Nancy)

et qui fait l'objet d'une thése de spécialité.



Le stockage des documents analysés par des moyens informatiques exi-

ge que leur description soit trés concise autant dans le fond que dans la forme.

D'ot la définition d'un langage de description des documents auquel nous consa-

crons tout le chapitre II.

C_~ Conservation des documents analysés.
OD me ee me oe Md eee ee om ee ma

Les documents analysés et décrits sont stockés automatiquement en

machine a partir de cartes perforées en ce qui nous cancerne. Cette opération

est décrite dans le chapitre III. Nous y décrivons aussi les lexiques qui sont

nécessaires pour effectuer ce travail.

DJ - Exploitation.
SoS cm com ee ee oe eee ee oe ee

Jeux modes d'exploitation sont généralement mis en ocuvre dans les

systémes documentaires.

Le premier est la création d'index envoyés périodiquement aux uti-

lisatcurs (diffusion générale). Une diffusion plus fine consiste 4 éditer des

index personnalisés en accord avec le profil scientifique de l'utilisateur (dif-

fusion sétactive).

Le deuxiéme mode d'exploitation est la recherche rétrosnective,

c'est-d-dire la recherche de documents parmi ceux qui existent et qui répondent

a des critéres généralement exprimés sous forme d'expressions logiques de des-

cripteurs.

C'est ce deuxiéme mode d'exploitation que nous avons adopté pour

notre systéme dont la vocation premiére est la recherche rétrospective sur des

critéres de sélection (plus affinés que ceux permis par les descripteurs). En

outre, nous voulons pouvoir faire des traitements sur les informations sélec-

tionnées. Nous appelons interrogation catte exploitation des documents (chapi-

tre IV).



1.6

E_- Kéalisation.

La conception de co systéme 2 demandé un long travail de concerta-

tion entre médecins et informaticiens, les premiers n'ayant pas de cahier des

charges 4 soumettre aux seconds. D'autre part on concoit les difficultés soule-

vées par des expressions telles que “mode d'évolution de" ou “influence de...

sur..." usitées dans les textes médicaux.

La progranmation a été faite en langage COBOL - CII et les progranm-

mes ont eté testés sur la machine CII-10 070 de 1'IUCA (Institut Universitaire

de Caicul Automatique - Chateau du Nontet - 54500 Vandoeuvre-les-Nancy. Direc-

teur : Monsieur PAIR).



CHAPITRE II

DESCRIPTION DES DOCUMENTS



2.1

1_-_ INTRODUCTION.Il.

Les documents sont décrits 4 l'aide d'un langage de description dont

la mise au point n'a pu étre faite que grdce 4 la collaboration de M. SZTUKA

compétent en matiére médicale. Ce travail a été long et a demandé que s'instay-

re un dialogue presque constant entre médecin et informaticien. Nous avons es-

sayé de définir un lanaage dont la syntaxe soit facilement assimilable par un

médecin. Nous allons dégager les notions fondamentales de ce langage.

L'information : "La quantité de sodium est de 140" sera trans-

crite de la maniére suivante dans notre langage :

NA = 140

Remarquons tout de suite que les unités sont implicites.(mEq/1 pour NA).

Une telle information est souvent une composante d'une information

plus complexe. D'ou la dénomination de composante pour une telle information

(NA est le nom de la composante). Prenons 1'exemple : "Trois chiens de cing

ans d'age". Nous écrirons :

ESPECE = CHIEN ;

AGE = 5;

NOMBRE = 3

Cet ensemble de composantes est appelé vecteur. Notons que la si-

gnification d'un vecteur ne dépend pas de l'ordre d'écriture de ses composan-

tes. On aurait tout aussi bien pu commencer par donner le nombre ou 1'age des

chiens.

Les différents vecteurs qui décrivent un document sont ventilés

dans des rubriques appelées des paragraphes. Le vecteur précédent est rangé

dans le paragraphe dont le nom est PATIENT.

PATIENT = ESPECE = CHIEN ;

AGE = 5 3

NOMBRE = 3 /

Un paragraphe peut regrouper un ou plusieurs vecteurs. Si en plus

des chiens i] y a aussi un porc, je paragraphe devient :



PATIENT = ESPECE = CHIEN ;

AGE = 5 3

NOMBRE = 3

at

ESPECE = PORC

NOMBRE = 1 /

I] est 4 remarquer que les deux vecteurs qui composent ce paragraphe n'ont pas

le méme nombre de composantes.

Un document va étre décrit par une suite de paragraphes. I] se pose

un probléme de liaison entre les vecteurs des différents paragraphes. En d'autres

termes, i] faut pouvoir exprimer que tel vecteur du paragraphe Pl "va avec" tel

autre vecteur du paragraphe P2. Si pour les patients décrits précédemment le do-

cument donne plusieurs séries de résultats, chaque série sera décrite par un

vecteur. Ces vecteurs sont rangés dans le paracraphe RESULTAT. I1 faut alors

pouvoir faire le lien entre les résultats qui concernent les chiens et ceux

qui concernent le porc. Ce point sera développé en II. 3 - A.

Nous devons également pouvoir donner des descriptions de tableaux

qui figurent dans les documents (Par exemple, des tableaux de résultats).

Avant de répondre 4 ce probléme, nous avons voulu fixer les régles

de syntaxe de notre langage (II. 2). Puis nous expliquons comment utiliser ce”

lanaage (II. 3), c'est-d-dire que nous 1'abordons sous 1'angle sémantique.

Ce chapitre doit étre lu attentivement par l'utilisateur qui veut

décrire des documents et constitue en quelque sorte une notice explicative. En

outre, nous donnons en II. 4 le format d'un bordereau de perforation (les docu-
Ments sont perforés sur cartes pour leur entrée en machine) et en II. 5, le

lecteur trouvera un exemple de description de document.



II. 2 - LANGAGE DE DESCRIPTION DES DOCUMENTS,
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Nous avons choisi d'utiliser les cartes syntaxiques pour donner les

régles de syntaxe de notre langage. Celles-ci nous semblent étre d'une lecture

plus facile pour Jes utilisateurs que les notations de Bacchus. Cette notation

a d‘ailleurs été utilisée dans les rapports d'Algol 60 et ne présente pas un ca~

ractére original.

Une carte syntaxique est destinée 4 donner les régles d'écriture

d'un langage &@ l'aide d'un dessin constitué :

- de cercles qui contiennent les symboles de base du langage,

d'ovales qui contiennent des notions définies 4 cet endroit,

de rectangles qui contiennent des notions définies ailleurs,

de fléches horizontales qui signifient : “suivi de",

de fléches descendantes qui signifient : "peut étre".

Exemple de carte syntaxique (voir schéma n° 1, page 2.4)

Cette carte exprime que la notion V peut étre :

- soit le symbole de base U,

- soit la notion W suivie de U.

Mais V ne peut pas Gtre la notion W toute seule. Remarquons que 1a notion W est

définie ailleurs puisqu'elle se trouve dans un rectangle.

Carte syntaxigue du_nombre entier (voir schéma n° 2, page 2.4)

La carte syntaxique (schéma n° 2) doit étre lue de la maniére sui-

vante :

Un nombre entier est :

- soit un entier sans signe,

- soit un signe suivi d'un entier sans signe.

Un entier sans signe est :

- soit un chiffre,

- soit un entier sans signe suivi d'un chiffre.

Un signe est :

- soit le symbole de base +,

- soit le symbole de base -.



Schema n® 1

Schéma_n? 2

( Nombre entier )

Entier sans signe

Entier sans signe | chiffre



Un chiffre est :

- soit le symbole de base 0,

- soit le symbole de base 1,

~ ae. Etc,

- soit le symbole de base 9.

REMARQUE

Nous attirons l'attention du lecteur sur la définition de "entier

sans signe". Celle-ci est récursive, c'est-ad-dire que dans la définition de

cette notion (dans l'ovale), nous retrouvons la méme notion (dans le rectangle).

Donnons un exemple de formation d'un entier sans signe :

8 est un entier sans siane (car un entier sans signe peut étre un

chiffre). |

82 est un entier sans signe (car c'est l'entier sans signe 8 suivi

du chiffre 2).

827 est un entier sans signe (car c'est l'entier sans signe 82 sui

vi du chiffre 7).

B - 1. Document (voir schéma n° 3, page 2.6)

La forme Ja plus compléte d'un document est donc :

% identification liste de paragraphes % % commentaire x

La partie essentielle d'un document et la plus intéressante est la

liste de paragraphes. Toutefois, nous allons d'abord expliciter ce qu'est un

commentaire (B - 2), puis l'identification (B - 3) afin de nous libérer de ces

notions.

B - 2. Commentaire

Le commentaire est une chaine de caractéres alphanumériques autre

que 1'étoile (*) de longueur quelconque. Notons que le caractére "blanc" est si-

gnificatif et sert de séparateur. Le commentaire permet a l'utilisateur de préci-

ser le sens d'un document ou d'y porter une appréciation par exemple. Précisons

que le commentaire ne pourra pas faire l'objet de questions au moment de 1'inter-

rogation. I] est tout de méme intéressant de le donner car il sera restitué dans

les réponses fournies.



( Document )

c

corps }-3(®)—3 commentaire |

identification liste de paragraphes

2.6



2.7

B - 3. Identification. (voir schéma n° 4, page 2.8)

L'entéte permet de donner des précisions sur le document. Chacune

d'elles doit étre présente conformément 4 la carte syntaxique précédente.

Codeur,

Il s'agit d'un caractére numérique ou alphabétique. Celui-ci per-

met d'identifier 1a personne qui a fait la description du document. Ce rensei-

gnement sera utile au moment de la correction des documents que 1a machine

déclare erronés (voir chapitre III).

Numé10.

Ce numéro est un nombre entier de trois chiffres exactement. I] est

attribué au document par le codeur qui en a fait 1a description. Chaque codeur

numérote ses documents et ceci par ordre croissant 4 partir de 1. On évite ain-

si les problémes d'attribution de numéros corrects aux documents puisque chaque

codeur s'occupe de son numérotage. En outre, cela permet d'utiliser moins de

caractéres pour attribuer des numéros aux documents.

Référence.

La référence est un nombre entier de trois chiffres. Celui ci dé-

signe le nom de la revue ou du livre dont est extrait le document. Nous évitons

ainsi 4 l'utilisateur de recopier des noms assez lonas qui apparaissent fréquem-

ment.

Année.

C'est l'année de parution de l'article donnée sur quatre chiffres,

Tonie.

Ce numéro de trois chiffres représente soit un numéro de revue,

soit un numéro de tome suivant Ta provenance du document (revue ou livre).

Page de début.

C'est le numéro sur 4 caractéres de la page de début du document

dans la revue ou dans le livre dont il est extrait.



Schéma n° 4

( Identification )

Indicatif

codeur numéro tome (x )

A page de fin

2.8



2.9

Page de fin.

C'est le numéro sur 4 caractéres de la page de fin du document dans

la revue ou dans le livre dont i] est extrait.

Titre.

Le titre est une chaine de caractéres alphanumériques de longueur

quelconque aqui permet de donner le titre du document. Le caractére "blanc" est

Significatif et peut donc servir de séparateur. Précisons que les noms d ‘auteurs

quant 4 eux sont donnés dans le paragraphe de nom AUT (car leur nombre est va-

riable et sont classés en deux catégories : auteur et co-auteur).

B - 4. Liste de paragraphes. (voir schéma n° 5, pane 2.10)

Un nom de paragraphe comnorte au plus cine caractéres alphabéticues

ou numéricues. Ces noms ont été choisis une fois pour toute et sont répertoriés

dans le lexique des noms de paragraphes. Actuellerent une vinetaine de termes

ont été retenus, ce nombre pouvant aller sans probléme jusqu'a cinquante (nom-

bre prévu dans les procrammes). hous donnons ici quelques exemples de noms de

paragraphe oui seront utilisés dans la suite de 1'exposé :

AUT auteur

BALPG balloon pumpince

PATT patient

RESUL = result

Le choix des noms de paragraphagn'a pas été facile a4 faire car,

comme nous 1l'avons mentionné dés l'introduction (11. 1), un paragraphe corres-

pond a un découpage du document en rubriques.

Pour un document donné tous les noms de paragraphesne sont pas né-

cessairement présents. Seuls figurent dans la liste de paragraphes ceux dont on

a besoin pour décrire le document. Par exemple le paragraphe de nom ANEST {anes-

thésie) est absent d'un document qui ne parle pas d'anesthésie.

B - 5. Liste de vecteurs. (voir le schéma n° 6, page 2.10)

Nous donnons un exemple formel de liste de paragraphes of les Pi

sont des noms de paragraphe et les Vi des vecteurs :

Pl = Vigg V2 @4V3 / P2 = V4 / P3 = VOpe VE /
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Schéma n° 5

Liste de paragraphes

Liste de paragraphes Paragraphe

x
Nom de paragraphe L__sf ~ )-sf Liste de vecteurs

Schéma_n° 6

Liste de vecteurs Vecteur

¥
Liste de composantes



i - 6. Liste de composantes. (Voir le schéma n° 7, page 2.12)

Un nom de composante comporte au plus cing caractéres alphabéti-

ques ou numériques. Un nom de composante n'est en cénéral usité que dans quel-

ques paragraphes, voire un seul. L'utilisateur dispose, pour chaque paragraphe,

de la liste des composantes qui y sont utilisables. Un autre intérét de classer

les noms de composante par paragraphe est de pouvoir faire des contréles au mo-

ment de l'entrée des documents en machine.

Par exemple, quelques uns des noms de composantes attachés au pa-

ragraphe des patients (PATT) sont :

SPEC specious

NBR number

AGE age

WGHT weight

SEX sex

L'utilisateur est tenu, pour un paragraphe donné, de se servir uniquement des

noms de composante oui y sont rattachés.

B - 7. Liste de valeurs. (Voir le schéma n° 8, page 2.13)

Nous allons préciser les notions de mot, de nombre et de valeur

standard.

Mot.

Un mot est une chaine de vingt quatre caractéres alphabétiques ou

numériques au plus, le premier étant oblicatoirement une lettre. Un mot ne

peut pas étre l'une des chaines de caractéres suivantes :

E—E, I, A, BD, P, MS, PC.

Les mots que l'utilisateur peut employer pour décrire des documents

sont répertoriés dans un lexique dont une copie est &@ sa disposition. Les mots

permis y sont classés par nom de composante afin de simplifier le travail de

description des documents. Notons que l‘orthographe des mots donnée par le le-

xique doit étre respectée, en particulier les mots sont toujours écrits au

singulier.



Schéma n° 7
me

( Liste de composantes )

Liste de composantes (3)

Nom de composante | Liste de valeurs
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Schéma n° 8

Liste de valeurs | Valeur

Valeur élémentaire Valeur élémentaire 5} Groupe adjectif

Valeur standard Fourchette Valeur exacte

Mot Nombre



La construction de ce lexique nous a posé des prohlémes que nous

évoquerons plus loin (en III. B) au moment de sa description détaillée. Signa-

Tons que ce lexique est organisé, nous y avons en effet introduit une relation

de hiérarchie entre les mots.

Nombxe.

Un nombre est :

- soit un nombre entier

- soit un nombre réel

Le format d'un nombre entier est : +n

Un nombre réel a trois formats possibles : + n.d

t+ndE:is

tnEsts

n : série de neuf chiffres décimaux au plus, d'un chiffre au moins

d : série de neuf chiffres décimaux au plus

E : symbole qui désigne 1‘exponentiation de base 10

s : série de deux chiffres décimaux au plus qui représente 1l'exposant de 10.

+ : désigne soit +, soit -. Le signe + peut étre omis aussi bien devant le nom-

bre que devant 1'exposant (s).

Exemple de nombres.

1E1 vaut 1X 10! = 10

- 12.36 E-1 vaut -(12,36 X 0,1) = - 1,236

Valeur standard.

— : Une valeur qui a été étudiée mais qui n'a pas pu étre détermi-

née est décrite par la valeur E. On a par exemple essayé de doser la quantité

d'un produit X sans y parvenir. On écrira 1a composante suivante :

X = E (ot X est un nom de composante)

I: Certaines valeurs peuvent ne pas étre précisées dans un docu-

ment. Elles sont alors décrites par I (indéfini). I1 arrive par exemple qu'il

y ait des cases blanches dans un tableau de nombres, celles-ci sont alors dé-

crites par I. Cette valeur standard est souvent utilisée pour satisfaire 4 la

régle que les composantes d'un méme vecteur doivent avoir le méme nombre de va-

leurs. Nous y reviendrons dans ta partie II. 3 (Utilisation du langage de des-

cription).
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Nous expliquerons dans cette partie (ern II. 3 - D) l'utilisation

des autres valeurs standard.

I] nous reste 4 étudier Jes fourchettes pour terminer 1'étude des

valeurs élémentaires (voir schéma n° 8, page 2.13).

Fourchette.

(Voir le schéma n° 9, page 2.16)

Les exemples suivants montrent les trois types d'utilisation des

fourchettes.

< 1.2 : 4.3 > désigne une valeur comprise entre 1,2 et 4,3 tornes incluses.

>4E2 désigne une valeur supérieure ou égale a 400.

< 36 désione une valeur inférieure ou égale 4 36.

Remarquons qu'une borne est toujours incluse dans une fourchette.

Ce choix a été fait car les informations se présentent ainsi dans les documents

médicaux. D'autre part une fourchette du type > x désigne dans l'esprit des mé-

decins une valeur supérieure 4 x mais relativement proche de x. ‘léme remarque

pour les fourchettes de type < x.

Pour terminer 1'étude de la syntaxe de notre langage, i] reste 4

définir les groupes adjectif.

PB - 8. Groupe adjectif. (Voir schéma n° 10, page 2.17).

Une valeur élémentaire suivie d'un groupe adjectif sera dite adjec-

tivée. Les adjectifs de niveau 1 se rapportent 4 la valeur élémentaire adjecti-

vée. Un adjectif de niveau 1 peut lui-méne étre précisé par une liste d'adjec-

tifs de niveau 2.

Exemples.

Les prénoms d'auteurssont donnés a l'aide d'adjectifs de niveau 1.

Les noms de composante “AIN (principal) et C@R (co-worker) con-

cernent resrectivement les auteurs principaux et les co-auteurs.

AUT = AIH

COUR

DOPMANDY (JA) jx

GOETZ (RK), KRIPKE (JC) /ul



Schéma_ n° 9

Fourchette

terme

terme

Nombre

2.16



Schéma n° 10

Groupe adjectif

2.17

liste d'adjectif de niveau 10)

Liste d'adjectifs de niveau 1 (3K adiectif de niveau 1 )

Valeur élémentaire Valeur élémentaire liste d'adjectifs

de niveau 2

_J u
Liste d‘adjectifs de niveau 2HG pC adiectif de niveau 2 )

oa
Valeur élémentaire
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Autre exemple :

PATT = SPEC = 00G (MONGREL, GREY (VERY)) ;

WGHT = 15 ;

NBR = 4 /

Le vecteur du paragraphe de nom PATT (patient) ci-dessus décrit

4 chiens batards d'un gris soutenu et de 15 kg.

Autre exemple :

“YOC - INFARCT (ACUTE)

Nous donnons en II. 3 - D tout ce qui concerne l'utilisation de

l'adjectivation (point de vue sémantique).

Remarques.

1) Une fourchette peut étre adjectivée, mais non pas ses termes :

<x: y> (z,¥ (h, j)) est correct

<x: y (j) > est incorrect

< y (z) est correct. L'adjectif z concerne 1a fourchet-

te < y et non pas le terme y.

2) Une fourchette peut étre utilisée en tant qu'adjectif de niveau

1 ou 2



II, 3 - UTILISATION DU LANGAGE DE DESCRIPTION.

Aprés 1'étude de la syntaxe du langage (II. 2) nous abordons ici

Ja maniére de s'en servir.

Nans un méme document, il y a en général 1'étude de plusieurs ex-

périences sur des patients différents, avec des appareillages différents... etc

Toutes ces informations sont décrites par des vecteurs eux-mémes ventilés dans

des paragraphes. Les informations qui concernent une méme expérience sont donc

disséminées dans la description du document. I1 est donc nécessaire d'avoir a

sa disposition un moyen de désigner les vecteurs d'une méme expérience.

Dans un premier temps, nous définissions les différentes expérien-

ces par 1'énumération des vecteurs qui Ja composent. Cette méthode s'est rapi-

dement révélée lourde et surtout fastidieuse 4 mettre en oeuvre pour T‘utili-

sateur. D‘ou 1a recherche d'une autre solution.

Nous avons alors pensé que la plus simple serait d'imiter ce que

fait en réalité une personne organisée qui prend des notes concernant une ex-

périence.

Les expériences sont numérotées et les numéros ainsi définis sont

attachés aux informations qui concernent chacune d'entre elles. Prenons un ‘

exemple.

Exemple.

Un document décrit deux expériences.

1. Sur des chiens de 15 4 20 ka ayant subi un infarctus du myocarde expérimen-

tal, i] a 6té réalisé une assistance cardio-circulatoire au moyen d'un ballon-

net intra-aortique de volume 20 cc et de longueur 28 cm 4 une seule chambre. 0

a mesuré la pression aortique moyenne (entre 100 et 120 mm Hg) et la pression

artérielle moyenne en oxygéne (120 mm Hg).



2. Des chiens de plus de 25 kg dans les mémes conditions (infarctus plus assis-

tance) et de fréquence cardiaque supérieure 4 110, ont donné les mémes résultats

que ceux de la premiére expérience. En outre le débit cardiaque est de 1,1 1/

minute.

Dans le schéma n° 11 (pace 2.21), les rectancles représentent les

informations “qui vont ensemble". Ce sont pour nous des vecteurs. Les numéros

a droite de ces rectangles désianent leur appartenance 4 1'expérience n° 1 ou

n° 2. Quant aux accolades, elles regroupent les vecteurs en paragraphes.

A partir de ce schéma, nous allons décrire ce document 4 1]'aide de

notre langage. Pour chaque vecteur, nous précisons son appartenance 4 une expé-

rience 4 l'aide de 1a composante de nom EXP. Les autres noms de composante

utilisés sont :

SPEC specious

WGRT weight

BALCA balloon capacity

LENG length

CHAMB chamber

MAQP lean aortic pressure

APO2 arterial partiel pressure 02

co cardiac output

COND condition

HRATE heart rate

Les noms de paragraphe utilisés sont :

PATT patient

EALPG balloon pumping

RESUL result

PROC procedure

PATT = SPEC = DOG ; WGHT

SPEC = DOG ; WGHT

< 15: 20> 3; EXP=1 #

> 25 3 EXP =2 /



:t

‘

(
(
(

Patients

~ i
(
(

(

Pompage par (

Eallonnet —

(
(

(

(
(
(

|
Résultats +

(
(
(
(
(
(

(
(

Procédure ——

chiens de 15 & 20 kg

chiens de plus de 25 kg
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volume = 20
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pression en oxygéne

120

débit cardiaque

1,1

condition : infarctus expérimental

fréquence cardiaque

plus de 110

let 2

let 2

let 2
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BALPG = BALCA = 20 ; LENG = 28 ; CHAMB = 1 3; EXP = 1,2 /

PROC = COND = MYOC - INFARCT (EXPERIMENTAL) ;

EXP = 1,2

HRATE = > 110 ; EXP = 2 /

RESUL = MAOP = < 100 : 120 > ; EXP = 1,2 #

CO = 1.1 ; EXP =2 4%

APO2 = 120 ; EXP = 1 /

n

Rappelons que 1'ordre d'écriture des composantes dans un vecteur n'a

pas d'importance, EXP peut donc figurer 4 n'importe quelle place (dans le vec-

teur concerné).

L‘écriture EXP = 1, 2 signifie : pour Jes expériences 1 et 2. La

liste de valeurs de Ja composante EXP est obligatoirement constituée de numéros

(ceux-ci peuvent aller de 1 4 99).

Un méme vecteur peut donc appartenir a plusieurs expériences. Cette

commodité n'est pas de pure forme car i] arrive souvent qu'un vecteur soit com-

mun 4 plusieurs expériences et par conséquent cela évite de recopier plusieurs

fois la méme chose (et les vecteurs peuvent étre longs).

On remarquera aussi que plusieurs vecteurs d'un méme paragraphe peu-

vent appartenir a la méme expérience (deux des trois vecteurs du paragraphe RESUL

concernent l'expérience n° 1 dans 1'exemple).

Cet exemple sert d'introduction 4 la notion d'expérience (au sens ot

nous 1'entendons).

Notion d'expérience.

Une expérience est décrite par un ensemble de vecteurs qui se dis-

tingue d'un autre ensemble par un vecteur au moins.

Il y a des expériences (au sens of nous ]'entendons) qui n'apparais-

sent pas a priori a4 la lecture d'un document.
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Exemple :

Dix chiens males de race Beagle de 10 a 15 kg, de plus de 3 ans

d'dge ont subi la méme expérimentation. Trois d'entre eux ont donné tel résul-

tat, sept ont donné tel autre résultat.

Nous sommes amenés dans un tel cas 4 décrire deux expériences (au

sens défini ci-dessus).

PATT= SPEC = DOG (BEAGLE) ; WGHT = < 10 : 15 > 3

NBR = 3; AGE => 3; SEX=TMM 3 EXP=1#

SPEC = DOG (BEAGLE) ; WGHT = < 10: 15> 3

NBR = 7 ; AGE => 3 3 SEX =TM 3 EXP = 2/

Description de 1'expérimentation

RESUL = EXP = 1 3--------- H EXP = 2 3 -o---- /

Les deux vecteurs du paragraphe PATT ont toutes leurs composant
es

identiques sauf NBR et EXP. Nous verrons plus loin (II. ‘3 - E) que 1'
écriture

de ce paragraphe peut étre notablement allégée en utilisant une fac
ilité offer-

te par notre langage lorsque deux vecteurs ont beaucoup de rensei
gnements en

commun.

I] découle de la facon de décrire les expériences qu'un vecteur qu
i

ne contient pas la composante EXP n'est attaché 4 aucune expérience. En d'aut
res

termes, toutes les expériences sont concernées par un tel vecteur, Gén
éralement

la donnée des noms d'auteurs par exemple concerne tout le document, et donc cha-

que expérience (11 est d'ailleurs possible d'attacher des noms d'au
teursd upe

expérience en utilisant la composante EXP, si besoin est)-

Nous allons donner un résumé de ce qui concerne J'utilisation de
 la

composante EXP.

Résumé.

1. EXP peut étre utilisée dans n'importe quel paragraphe.

2. Les valeurs de la liste de valeurs de EXP sont obligatoirement des
 nombres

entiers entre 1 et 99, bornes incluses. Le nombre des valeurs de la list
e n'est

pas limité (un méme vecteur peut appartenir a plusieurs expériences
).
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3. L'utilisateur est libre de numéroter les expériences comme i] 1'entend (pas

nécessairement 4 partir de 1 et par ordre croissant comme dans les exemples).

4. EXP fait exception 4 la régle déja signalée que les composantes d'un méme

vecteur doivent avoir le méme nombre de valeurs. |

5. Plusieurs vecteurs d'un méme paragraphe peuvent concerner la méme expérience

6. Un vecteur qui ne contient pas EXP concerne toutes les expériences.

I} arrive souvent que des informations soient données scus forme

de tableau dans les documents. Notre langage permet de les décrire. Mais pre-

nons d'abord un exemple. Le tableau suivant donne 1'évolution de T'hémoglobine

du plasma et du porbre de globules rouges en fonction du temps.

i
Temps 1 2 3

RKémoglobine 40 80 102 (mg/100m1)

Globules rouges 4,2 4 3,5 (million/mnm:

Les instants sont repérés par les numéros 1, 2 et 3.

Dans notre langage, ce tableau est décrit 4 l'aide d'un vecteur,

dont chaque composante représente une ligne. Les noms de composantes a utili-

ser sont :

TIME temps

PHR plasmatic hemoglobin

RBC red blood cells

d'o@ la description du tableau :

TIME = 1, 2,3;

PHB = 40, 80, 102 ;

RBC = 4.2, 4, 3.54
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Les valeurs des composantes doivent étre décrites dans l'ordre o
t

elles apparaissent dans les lignes du tableau. En effet, les valeurs
 de méme

rano des différcntcs composantes sont en relation. En conséquence, tout
es les

listes de valeurs doivent avoir le ménie nombre d'élaments. Des cases "“blanc
hes"

peuvent exister dans un tableau. Elles sont remplacées dans la desc
ription par

la valour standard I (voir II. 2 - 8B - 6).

Si l'on veut exprimer que l'on a obtenu les valeurs 20, 110, 102

pour la fréquence cardiacue et les valcurs 52, 48, 45 pour l'hémato
crite sans

qu'il n'y ait de relation entre les deux listes de valeurs, on fabriquera deux

vecteurs :

HRATE = 80, 110, 102 A HTE = 52, 48, 45 #

(PRATE signifie heart rate et HTE hematocrit)

En d'autres termes, un vecteur formé de plusieurs composantes décri

en réalité un tableau. Le vecteur suivant :

SPEC = DOG ; KGET = < 18 : 20> 3 AGE = 4 #

peut étre considéré comme la description du tableau :

SPEC poG |
i

'

WGHT {| <18 : 20>|

4
AGE 4 |

11 existe bien une relation entre les valeurs de méme rang des dif

férentes composantes.

Pour indiquer ]'appartenance d'un tableau A une expérience, i1 suf

fit d'utiliser la composante EXP. Pour exprimer que Te tableau donné en
 exemp]

ci-dessus fait partie de 1'expérience n° 7 on écrira : :

TIME = 1 , 2,3 3

pHa = 40 , 80 , 102 ;

Rec = 4.2 , 4 , 3.53

EXP = 7 #
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La composante EXP fait exception 4 la régle qui veut que Jes compo-

santes d'un méme vecteur doivent avoir le méme nombre de valeurs.

Il convient d'ailleurs de ne pas interpréter 1'écriture :

NA = 140, 145 ;

K = 3.8, 4.5 5

EXxP= 3,34

comme étant la traduction du tableau :

}

NA 140 145 |

i
K 3,8 4,3

EXP 3 9 |
: i

Le vecteur ci-dessus signifie en effet que Te tableau ci-dessous est commun aux

expériences n° 3 et n° 9:

NA 140 | 145

Remarquons aque dans un méme tableau, les éléments peuvent étre n'in

porte quelle valeur, c'est-a-dire des mots, des nombres, des fourchettes, des \

leurs standard, avec adjectivation ou pas.

Nous donnons un résumé de ce qui concerne la description des tar

bleaux .

Résumé.

1. Un tableau est décrit par un vecteur dont chaque composante correspond 4 un

ligne (ou bien 4 une colonne si le tableau est présenté différemment).
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2. Il existe des relations entre les valeurs de méme rang des composantes d'un

méme vecteur (relation implicite).

3. Les composantes d'un méme vecteur doivent avoir le méme nombre de valeurs,

La valeur standard I permet de satisfaire 4 cette récle si le tableau posséde

des cases “blanches".

4. La composante EXP fait exception aux points 2 et 3.

C - 1. Schéma de 1'échelle das temps.

Nous abordons ici le probléme qui est de définir la chronologie des

événements qui sont survenus pendant le déroulement d'une expérimentation.

Les instants sont souvent définis par rapport 4 des événements alé-

atoires. Par exemple : telle injection a été faite cing minutes aprés le début

de l'infarctus du myocarde, ou encore : 1a pression partielle artérielle en oxy-

géne était de 150 mm Ka 10 minutes avant la mort du patient.

D'un document 4 l'autre, voire 4 ]l'intérieur d'un méme document,

les repéres qui concernent le temps n'ont rien de comparables. Par conséquent

i] serait impossible d'interroger les documents sans 1'établissement d'un sys-

téme général de représentation de 1'échelle des temps.

Nous avons été amenés a représenter la suite des événements concer-

nant une expérience 4 l'aide d'un schénia (qui est ensuite traduit 4 l'aide de

notre langage de description). Notons que ce schéma n'est pas indispensable

pour coder un document. I] offre cependant une méthode de travail a l'utilisa-

teur (bien utile pour certains documents of les informations concernant la chro-

nologie sont trés disséminées).

Les événements sont représentés au dessus d'un axe des temps orienté

de gauche a droite. Les événements ponctuels sont matérialisés par une croix,

ceux qui durent sont représentés par un segment de droite. En dessinant sur plu-

sieurs niveaux, i] est facile de représenter des événements qui se chevauchent.

Les extrémités des seqments et les croix sont projetées sur l'axe. Les repéres

ainsi obtenus sont numérotés 4 partir de 1 et de gauche 4 droite.
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Exemple.

Pendant le bypass effectué dans une expérimentation, i} y a eu une

fibrillation ventriculaire qui a duré cing minutes. Elle s'est terminée par

une défibrillation par choc électrique. Le bypass a été arrété entre cing et

dix minutes avant la mort du patient qui est survenue quatre heures aprés le

début du bypass.

La représentation des événements est la suivante :

i Bypass

| 7 |
événements fibrillation

\ . i ; : ‘ xmort
| -& « défibrillation |

i ' ‘ eaxe

i j , j j +

1 2 3 4 5

Lorsquc le texte précise certaines durées, celles-ci sont représen-

tées par des segments de droite que l'on dessine en dessous de l'axe des temps.

Ces durées sont exprimées en minutes.

Complétons le schéma précédent :

| Eypass

: 
j

' A : a 
;

événements ‘ fibrillation

j i ; : x mort

! x défibrillation , :

i ' axe

; —, she —
4 2 3 4 5

i ; 1

, 2 15 a 10,

durées 1 _— i

| 240 a

Un tel schéma permet donc de replacer les événements les uns par

rapport aux autres et de préciser les durées qui sont connues.
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C - 2. Description du _schéma de 1'échelle des temps.

Un tel schéma peut se résumer 4 l'aide de deux tableaux. Un premier

tableau définit les repéres :

Repére de 1 a 4 de 2 4 3 5 3

Evénement Bypass Fibrillation | Mort | Défibrillation

Un deuxiéme tableau définit les durées connues

en fonction des repéres :

exprimées en minutes

|
Laps dela 5ide243

Durée 40 5

Yous savons décrire des tableaux (voir II. 3 -

a utiliser sont :

REP repére

EVENT event

LAPS lapse

DUR duration

B). Les composantes

Les vecteurs qui décrivent ces tableaux sont ventilés dans le para-

graphe de nom CHRON

CHRON =

(chronology)

REP = <1 : 4 >, <2:3> ,5,3;

EVENT = BYPASS, FIBRILL (VENTRICULAR), DEATH,

DEFIBRILL (SHOCK (ELECTRIC)) #

LAPS = <1:5> , <2:3> , <4:5> ;

DUR = 240 ,5, <5:10> /

Si dans un vecteur d'un autre paragraphe, on veut donner une indica-

tion concernant le temps, celle-ci doit obligatoirement faire référence aux re-

peres définis dans le paragraphe CHRON.
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Pour exprimer que le sodium était de 136,1 au début du bypass, on

écrira le vecteur :

NA = 136,1 ; TIME = 1 #

Pour exprimer cue le sodium était de 138 4 140 pendant la fibril-

lation, on écrira :

NA = <138:140>, TIME = <2:3> #

Les valeurs de la liste de valeurs de la composante TIME sont

obligatoirement :

- soit des repéres

- soit des fourchettes dont les termes sont des repéres,

Ces valeurs peuvent étre adjectivées par un nombre ou une fourchette. Les ad-

jectifs (de niveau 1) expriment un -di--lage en minutes par rapport 4 la valeur

adiectivée.

Donnons des exemples (les repéres sont ceux définis ci-dessus).

TIME = 2(3) : 3 minutes aprés le début de la fibrillation.

TIME = 3(-10) : 10 minutes avant la fin de la défibrillation.

TIME = 3(<5:10>) : 5 4 10 minutes aprés la défibrillation.

TIME = 1(<-5:10>) : 5 minutes avant 4 10 minutes aprés le début du bypass.

C - 3. Remarques.

Remarcue 1.

Si plusieurs événerents ont méme extrémité, celle-ci ne détermine

qu'un seul repére. Dans 1'exemple, la fin de la fibrillation et la défibrilla-

tion correspondent au seul repére numéro 3.

Remarque 2.

Le systéme de repérage utilisé permet de définir sans ambiguité

les extrémités de deux événements de méme nom qui se chevauchent.

événements :
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Ce cas ne s'est pas présenté jusqu'd présent dans les documents étu-

diés. D'ot 1'événement de nom X dans le schéma ci-dessus.

Remarque 3.

Lorsque plusieurs expériences d'un méme document ont des chronolo-

gies différentes, c'est-a-dire que les repéres des expériences ne sont pas com-

muns, i] suffit de les décrire toutes en précisant dans les vecteurs obtenus

(du paragraphe CHRON) les expériences concernées (4 l'aide de Ja composante EXP).

Il y a alors lieu de veiller &@ la bonne utilisation des repéres. Un

méme numéro peut en effet représenter des événements différents suivant 1'expé-

rience concernée.

D - Utilisation des adiectifs.
Sew ee re eet eee lees wee weenl

Pour que l'inventaire soit complet, nous citons les utilisations

déja signalées.

D- 1. Qualifier un mot.

Exemples : MYOCARD-INFARCT (ACUTE)

SZTUKA (JC)

D - 2. Donner _un décalage par rapport 4 un repére de 1'échelle des

temps.

Le lecteur se reportera au paragraphe précédent (II. 3 - C).

D - 3. Préciser si le variation entre deux valeurs est sionificative

ou pas.

La variation entre deux valeurs peut étre due en partie au hasard, Si

la probabilité que la variation entre deux valeurs soit due au hasard est grande,

on dit que cette variation est non significative. Dans les documents médicaux, cé

indications existent sous deux formes :

- la mention NS (non significatif)

- la donnée de la probabilité précitée.
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Jans notre langage, nous procéderons comme suit :

a) Pour indiguer que la variation entre deux valours n'est pas significative, on

fait suivre Ja deuxiéme par la valeur standard NS. (adjectivation)

Exemple : MAOP = 98, 101 (NS), 110

La variation entre 98 et 101 n'est pas significative. Les deux va-

leurs doivent bien sdr appartenir 4 1a méme liste de valeurs et étre consécu-

tives,

b) Pour donner la probabilité pour que la variation soit due au hasard, on uti-

lise l'adjectif P (valeur standard). Celui-ci est adjectivé au deuxiéme niveau

par la valeur de cette probabilité (donnée en général par une fourchette).

Exemple : MAOP = 95, 105 (P (<0.05))

La probabilité pour que 1a variation entre 95 et 195 soit due au ha-

sard est inférieure 4 0,05. A remarquer que cette écriture est quasiment identi-

que 4 celle trouvée dans le texte des documents of les auteurs écrivent :

(P<0,05).

c) Le nombre d'adjectifs n'étant pas limité, les deux indications ci-dessus

peuvent étre combinées :

Exemple : MAOP = $8, 103 (NS, P (>0.05))

fh - 4. Décrire une valeur par ses variations.

I] arrive que la donnée d'une valeur soit faite sous la forme d'une

variation (augmentation ou diminution) par rapport 4 une autre valeur. Par exem-

ple : la pression systolique dans 1'aorte a augmenté de 30 mm Hg par rapport a

une valeur initiale non chiffrée. Fuis elle a diminuée de 50 mm Ha par rapport a

Ja derniére valeur relevée.

Nous avons trois valeurs a décrire :

- la valeur initiale

~ Ya valeur obtenue aprés 1 'auamentation

- 1a valeur obtenue aprés la diminution.

Nous pouvons représenter ces valeurs sur un schema :



Valeurs de 1'AOSF (Aortic Systolic Pressure)

ean pr
Nous nous pronosons de montrer sur cet exemple 1'influence de V'in-

terrogatior sur les choix des métiiodes de description. Dans un premier temps,

nous voulions donner les valeurs de 1'AOSP de l'exemple par :

AOSP = I, 30 (A), 50 (D)

(AOSP est un nom de composante)

Les valeurs standards A et D (voir schéma n° 8, page 2.13) sont

utilisées en tant qu'adjectifs de niveau 1 et précisent que 30 et 50 ne sont pa

des valeurs de 1'AOSP mais le résultat d'une augmentation (A) puis d'une dimi-

nution (D). Cette solution est mauvaise du point de vue de l‘interrogation. Ime

ginons qu'un utilisateur demande la sélection des documents dans lesquels i]

existe AOSP = 120. Le programme d'interrogation doit alors systématiquement

verifier chaque fois qu'il trouve 120 pour AOSP s'il ne s'agit pas d'une varia-

tion de 120. Et ceci devra étre fait pour toutes les demandes de ce type (sélec

tionner une valeur). D'od une perte de temps.

Nous avons retenu une autre solution :

AOSP = 1, A (30), D (50)

Une valeur qui est le résultat d'une variation est décrite par A ot

D, ce qui évite les inconvénients cités ci-dessus. La valeur de la variation e

donnée par un adjectif de niveau 1.

Dans 1'exemple précédent, les variations sont données par rapport

la valeur précédente de Ja liste de valeurs. Mais une variation peut étre donn

par rapport a une autre valeur que celle qui la précéde jimmédiatement dans la

liste de valeurs.
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Si une variation est donnée par rapport 4 la i@TM@ valeur qui Ja pré-

céde (dans la liste) sa valeur est adjectivée par i (au deuxiéme niveau). Par

défaut de cet adjectif de niveau 2, 7 vaut 1.

Exemple.

cE A.
AOSP = 130, 1, A (20), D (45(2)), A (10 (2))

ft
i i

Hoe |

hie

i

a

D(45(2)) : valeur résultante de 1a diminution de 45 mm Hg par rapport 4 la

deuxiéme valeur qui précéde, c'est-d-dire I.

Le schéma suivant représente les valeurs de AOSP :

1300 +}

{

A remarquer que 1'on peut décrire des valeurs résultant de varia-

tions non chiffrées :

AOSP = 130 , A, D (I (2))

La deuxiéme valeur est Je résultat d'une augmentation par rapport

4 130. La troisiéme valeur est le résultat d'une diminution par rapport 4 130.

I] a été nécessaire d'utiliser I afin de pouvoir préciser par rapport 4 quelle

valeur se situe la diminution (car cette information est nécessairement un ad-

jectif de niveau 2).
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Remarques.

1. Les valeurs des variations peuvent étre des fourchettes :

AOSP = I, A (<15:20>), D (<50:70>(2))

La deuxiéme valeur représente le résultat d'une augmentation de 15 4

20 mm Hg par rapport 4 Ja premiére valeur (I). La troisiéme valeur représente

le résultat d'une diminution de 50 4 70 par rapport a 1a premiére valeur (I).

2. Le programme qui prend en compte les documents et les range en machine fait

les calculs possibles 4 effectuer. Si la description de l'utilisateur contient 4

AOSP = 135 , A (5) , D (<10:20>(2))

cette composante sera en réalité rangée sous la forme :

AOSP = 135 , 140 , <115:125>

Cela nécessite moins de place de rangement, mais surtout facilitera Ja recher-

che d'une valeur au moment de 1'interrogation dans la mesure 00 si les valeurs

standards A ou D sont rencontrées, cela signifie que les variations correspon:

dantes ne sont pas calculables.

D - 5. Indiquer qu'une valeur est un pourcentage.

Nous avons vu que les valeurs quantitatives sont exprimées dans une

unité propre 4 chaque composante et choisie une fois pour toute. I] arrive qu!

une valeur représente un pourcentage d'une autre valeur de la méme liste de va-

Jeurs.

Dans ce cas, on utilisera la valeur standard PC que 1'on adjectivera

au premier niveau par la valeur numérique du pourcentage. Pour indiquer par rap-

port 4 quelle valeur ce pourcentage est donné, on procédera exactement de la

méme maniére que pour les variations (voir paragraphe précédent).

Exemple. AOSP = I, PC (80), PC (105 (2))

La deuxiéme valeur de la liste représente 80 % de la premiére va-

leur, la troisiéme 105 %.

Remarques.

Nous faisons des remarques analogues 4 celles qui terminent le pa-

ragraphe précédent :
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1. Une valeur de pourcentage peut étre une fourchette :

AOSP = I , PC (<80:90>)

2. La composante suivante :

AOSP = 150 , PC (<80:90>)

est rangée en machine sous la forme ci-dessous :

AOSP = 150 , <120:135>

D - 6. Combinaisons d'adjectifs.

Il est possible pour l'utilisateur de combiner plusieurs adjectifs

pour une méme valeur (puisque les listes d'adjectifs ne sont pas limitées en lon-

gueur).

Exemple. AOSP = I , 130 , A (10 (2), P (<0.05))

La troisiéme valeur est une augmentation de 10 par rapport 4 la

valeur initiale. La variation entre la valeur 130 et la derniére valeur de la

liste a une probabilité inférieure 4 0,05 d'étre due au hasard.

Cette composante a été introduite pour apporter des commodités d'é-

criture 4 l'utilisateur dans la mesure ot elle permet d'éviter d'écrire plu-

sieurs fois la méme composante dans des vecteurs différents.

Précisons que dans un méme paragraphe, les vecteurs sont implicite-

ment numérotés 4 partir de 1 (dans leur ordre d'‘écriture).

Plagons nous dans le vecteur n° j d'un paragraphe. Si dans ce vec-

teur, nous écrivons la composante : :

MODIF =n avec n< j

la taéche suivante est entreprise automatiquement au moment de l'entrée des docu-

ments en machine :

- toutes les composantes du vecteur n° n sont recopiées dans le

vecteur n° j 4 1'exception de celles dont le nom existe dans le vecteur n° j.
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Reprenons le paragraphe PATT d'un exemple donné en II. 3 - A.

PATT = SPEC = DOG (BEAGLE) ; WGHT = <10:15>;

NBR = 3 ; SEX = M ; AGE = 3 ; EXP = 1 #

SPEC = DOG (BEAGLE) ; WGHT = <10:15> ;

NBR = 7 ; SEX = TM 3; AGE = 3 ; EXP = 2 /

Nous avions signalé que cette écriture pouvait étre simplifiée :

il suffit d'écrire :

PATT = SPEC = DOG (BEAGLE) ; WGHT = <10:15> ;

NBR = 3 ; SEX =“ ; AGE = 3 ; EXP = 1 #&#

MODIF = 1 ; NBR = 7 5; EXP = 2 /

La composante MODIF = 1 a pour effet de recopier les composantes

SPEC, WGHT, SEX et AGE du premier vecteur dans le deuxiéme conformément aux ex-

plications données ci-dessus. D'ot une écriture moins lourde.

Afin qu'il soit plus facile 4 lire, nous donnons un exemple forme}

d'utilisation de MODIF :

- Pl est un nom de paragraphe

- les lettres majuscules sont des noms de composantes

- les lettres minuscules sont des listes de valeurs.

Nous voulons décrire trois vecteurs, chacun attaché 4 un numéro

d'expérience :

ly aganroanaw#es
Pour l'expérience n° 3 A

B

Cc

D

E

F

G

Pour 1'expérience n° 7, nous avons a4 décrire 1a méme chose mais avec F = k.



Pour 1'expérience n°
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4, nous avons a décrire la méme chose que pour 1'expérience

n° 7, mais en ajoutant K = h.

En utilisant MODIF, on obtient la description suivante :

Pl=Az=aj;3Be=b 3;

MODIF = 1; F =

H=h ; “0DIF =

MODIF = 1 du vecteur

C=c;D=d;E=2=e3;3F =f ;G=g3 EXP=3 #

k ; EXP = 7 #4

2; EXP = 4 /

n° 2 a pour effet de recopier toutes les composantes du

premier vecteur, sauf F et EXP. Le vecteur n° 2 est donc équivalent 4 :

Quant au

. provient du vecteur n° 1
ay,

7 oOomvooO wo yp
u a op aonoTr ww
it yaa

EXP 7

vecteur n° 3, i117 est équivalent 4 :

-—=provient du vecteur n° 2

zruaooemvoow Y»
EXP = 4

On aurait d'ailleurs pu écrire le vecteur n° 3 comme suit :

MODIF = 1; F =k;H=h ; EXP = 4 /

Remarques.

Liutilisation de MODIF n'est possible que si les composantes des

deux vecteurs concernés ont le méme nombre de valeurs. Ceci pour ne pas enfrein-

dre ta régle qui veut que les composantes d'un méme vecteur aient le méme nom-
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-bre de valeurs. Nous avons vu que EXP faisait exception 4 cette régle, i] en

est de méme pour MODIF qui a d'ailleurs obligatoirement une seule valeur.

Aprés l‘enregistrement des documents en machine, i1 ne subsiste plus

de trace de 1a composante MODIF. On obtient d'ailleurs un gain de place car

seuls sont en réalité recopiés les noms de composantes d'un vecteur a 1'autre

(les listes de valeurs ne le sont pas - voir III. C).

Nous recommandons vivement aux utilisateurs l'emploi de cette com=

posante, si possible évidemment. Outre une écriture moins longue (et donc moins

de perforations 4 faire) elle permet des économies de place en machine (voir

alinéa précédent).



Il. 4 - PRESENTATION D'UN BORDEREAU DE FERFORATION.

Les documents doivent étre décrits (4 l'aide de notre lanaage de des-

cription) sur des bordereaux dont le contenu est ensuite perforé sur carte (une

ligne par carte).

Les cartes d'un méme document sont numérotées par ordre croissant a

partir de zéro. Ce numéro occupe les deux premiéres cases de chaque ligne du bor-

dereau. Ce numérotage permet de faire des vérifications 4 la lecture.

Les différents renseignements de 1'entéte d'un document sont écrits

sur Te bordereau en format fixe, c'est-d-dire en respectant scrupuleusement Te

schéma n° 11, page 2.41.

L'entéte peut étre suivie d'un titre. Celui-ci est écrit A partir de

la colonne 32 de la premiére carte du document. Le titre peut se prolonger sur

une ou plusieurs lignes suivant sa longueur (les lignes doivent étre remplies

entiérement et numérotées). Rappelons que le titre se termine par un slash (/).

Si l'identification ne contient pas de titre, on met ce slash en co-

Tonne 32.

Cette partie du document est écrite aprés le slash qui termine 1'iden

tification. L'écriture en est libre, c'est-a-dire que l'utilisateur peut présen-

ter son document comme 71 T'entend (en suivant bien sir les régles de syntaxes),

Les blancs ne sont pas significatifs ce qui permet "d'aérer" 1'écriture (intéres-

sant pour les corrections). En particulier, l'utilisateur peut commencer cette

partie en allant a Ja ligne.
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D_-_Partic commentaire.

Rappelons que te corps d'un document se termine par %. S'il n'y a

pas de commentaire, 1a description du document se termine 1a.

S'il y a un commentaire, celui-ci est écrit aprés le % qui signale

Ja fin du corps. I] est délimité par deux étoiles. Le nombre de blancs entre %

et la premiére étoile est indifférent (on peut aller 4 la ligne). Entre les

étoiles, les blancs sont significatifs. Dans ce cas, le document se termine sur

la deuxiéme étoile.

Nous donnons sur le schéma n°12 pace 2.41 un exemple de dispo-

sition sur un bordereau.

Il. 5 ~- EXEMPLE DE DESCRIPTION D'UN DOCUMENT.

Dans les pages suivantes le lecteur trouvera d'abord le texte d'un

article dans son intégralité, puis sa description 4 l'aide de notre langage.
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CHAPITRE IIT

CHAINE D'ACQUISITION DES DOCUMENTS



Ill

3.1

- 1 - INTRODUCTION

Le chapitre précédent nous a appris 4 décrire les documents 4 1'ai-

de d'un lannage de description et 4 les présenter sur des bordereaux. Cette for-

me des documents est dite externe.

La chaine d'accuisition des documents a pour but de ranger ces docu-

ments (apr@s perforation sur cartes ~ fichier .FCARTE) dans un fichier FDOCD

(fichier définitif des documents) sous une fornie que nous appellerons interne.

Le passage de la forme externe a la forme interne d'un document est

effectué par un programme de traduction (de nom TRD). Ce programme détecte les

erreurs commises par l'utilisateur et ne conserve que les documents non erronés

dans un fichier de transition FDCC. Un tel document peut encore contenir des

erreurs que le programme ne peut détecter (par exemple 3.01 au lieu de 30.1),

Celles-ci sont corrigées sur la forme externe (cartes) qui est ensuite soumise

a une nouvelle traduction. La nouvelle forme interne ainsi obtenue va automati-

quement remplacer 1'ancienne version sur le fichier FDOC.

Les documents de FDOC sont périodiquement transférés sur le fichier

FDOCD (fichier définitif) par un programme de nom TRF.

La description détaillée de la forme interne des documents et des

fichiers FDOC et FDOCD est donnée en II1.3 - C.

Le programme de traduction fait des consultations du lexique des

noms de paragraphes et de comnosantes (fichier FLPC) et du lexique des mots _

(FLM). Ces deux lexiques seront décrits dans la troisiéme partie de ce chapitre

consacrée aux fichiers. En particulier nous parlerons de la création et la mise

a jour de ces fichiers.

Les directives d'utilisation de cette chaine d'acquisition des docu-

ments sont exposées en III. 2 et intéressent tout particuliérement les utilisa-

teurs.

Le schéma n° 1 de la page 3.2 montre l'organisation générale de la

chaine.



Schéma n° 1 : Organigramme de la chafne.

{ FCARTE FLM
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3.3

Ill. 2 - DIRECTIVES D'UTILISATION DE LA CHAINE.

Nous nous adressons ici 4 l'utilisateur qui, ayant décrit sur des

bordereaux un ou plusieurs documents, veut les faire entrer en machine.

Aprés perforation les documents sont mis dans le fichier d'entrée

FCARTE dont nous avons parlé dans 1‘introduction.

Le programme de traduction (TRD) les prend en charge et produit un

listing 4 l'usage de l'utilisateur. Celui-ci y trouvera 1'impression de Ja for-

me externe des documents (celle qui se trouve sur cartes) ainsi que des messa-

ces que nous explicitons plus loin (III. 2 - B).

Le dépouillement de ce listing conduit 4 deux taches :

- corriger les cartes qui correspondent 4 des documents erronés (que

ce soit des erreurs de syntaxe signalées par le programme ou des erreurs séman-

tiques détectées par l'utilisateur). Ces documents sont remis dans le fichier

d'entrée CARTE pour une nouvelle traduction.

- archiver les cartes qui correspondent aux documents corrects

(c'est-a-dire les mettre dans un bac réservé 4 cet usage).

Le schéma n° 2, page 3.4, est destiné 4 l'utilisateur et représente

les tdéches qu'il a 4 entreprendre. Ce schéma n'est pas un organigramme classi-

que et ne fait pas intervenir les fichiers dont nous avons parlé dans 1'intro-

duction et dont l'usage est transparent 4 l'utilisateur.

Les fléches pleines matérialisent 1a marche 4 suivre. Les fléches

en pointillé montrent le trajet des documents (sur cartes) entre différents bacs

(représentés par le dessin d'une carte). Les taches sont encadrées.
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3.5

B - 1. Décrire les documents et les perforer.

Tout le chapitre II est consacré 4 ce travail de description.

E - 2. Demander i'activation du programme de traduction.

Cette demande est a faire auprés de 1'"informaticien".

B - 3. Dépouiller le listina produit par le programme TROD.

Le texte des documents (celui qui est sur cartes) est restitué sur

ce listing. A ce texte s'ajoutent des messages émis par le procramme et que nou:

allons étudier maintenant.

Ces messages suivent Ja liane dans laquelle les erreurs ont été dé-

tectées. Pour faciliter le travail de dépauillement, ces messages ne sont pas

codés et indiquent l'endroit of l'erreur a été trouvée.

Nous donnons en exemple un petit extrait de listing :

04 PATT = SPEC = D%G (MONGREL ; WGHT = 18 ; EXP = 1 #

ERREUR DE PARENTHESES....... ».DPG (MPNGREL

ERREUR DANS PARTIE ENTIERE....19

05 SPEC = D@G (BEAGLE) ; WGHT = >10:15> /

ERREUR DANS UNE FOURCHETTE..... >10:15>

- Le premier message signale qu'il manque une parenthése fermante apri

Te mot MONGREL.

- Le deuxiéme message signale une erreur dans le nombre 1%. Le prograi

me y a en effet trouvé la lettre "9". I] y a eu une erreur de perforation (lett

"O" au lieu du chiffre zéro). Pour éviter ce genre d'erreurs, nous demandons au:

utilisateurs de barrer le caractére "0" pour désigner la lettre afin de la dis-

tinguer du zéro (quand i] écrit sur des bordereaux).

~ Le troisiéme message signale une fourchette incorrecte. Le premier

symbole doit en effet étre < et non pas >.



Nous ne pensons pas qu'il soit utile d'expliciter ici tous les mes-

sages de ce type. Leur texte est assez précis pour que l'utilisateur puisse re-

médier sans trop de peine a ses erreurs (en se reportant éventuellement aux

cartes syntaxiques du chapitre II).

Signalons que si plusieurs erreurs sont découvertes dans une méme

ligne, elles font toutes l'objet d'un message (voir 1'exemple).

Lorsque J'utilisateur a corrigé ses erreurs, 11 demande une nouvel -

le traduction de son document (voir le schéma n° 2, page 3.4).

Nous rappelons que l'utilisateur est tenu d'employer les mots consi-

gnés dans le Texique dont une copie écrite est a sa disposition.

Le programme de traduction sianale les mots du document qui ne figu-

rent pas dans le lexique. Le message édité suit la ligne ot Te mot inconnu a été

trouvé.

Exemple.

08 PROC = AOSP = <100 ; COND = HEMORHAGE #

MOT INCONNU 22... .ccceeee HE“MORHAGE

Ce mot s'écrit an effet avec deux "R".

Un tel message recouvre en fait trois cas :

1. Le mot signalé est mal orthographié par l'utilisateur ou a été mal perforé

(erreur de frappe). L'utilisateur corrige la carte correspondante.

2. Le mot sianalé est bien celui que l'utilisateur a voulu employer mais i] ne

figure pas encore dans le lexique des mots. I] demande son introduction dans Te

lexique (i] aurait di Je faire avant de l'utiliser, voir III. 3 - B).

3. Le mot signalé est synonyme d'un mot qui existe déja. L'utilisateur est invité
+

a utiliser le mot existant.

nons_de_paragraphes et_de_composaniee ee ae ee Oe Oe ee ee ee ae en me ce am ae ee ne Te

Les erreurs commises dans 1'écriture des noms de paragraphes ou de cc

posantes sont signalées par un message suivi du nom erroné.
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Exemple.

04 PAT = SPEC = DOG ; WGKTT = 10 ; AGE = 4 #

NOM DE PARAGRAPHE INEXISTANT ..... PAT

NOM DE C@MPOSANTE INEXISTANT...... WGHTT

Les noms corrects sont respectivement PATT et WGHT.

Une autre erreur consiste 4 utiliser un nom de composante dans un

paragraphe o& elie ne peut figurer.

Exerple.

06 VENT = MAIN = KANTROWITZ ; MODE = MECHANICAL /

COMPOSANTE INTERDITE DANS CE PARAGRAPHE ..... MAIN

L'utilisateur a utilisé MAIN (nom d'auteur principal). I1 voulait

probablement donner Je nom de l'auteur de l'appareil de ventilation qui se don-

ne avec Ta composante MARK.

Aprés la fin du texte de chaque document l'un des deux messages sui-

vant est imprimé :

1. x%*% DOCUMENT INCORRECT %4% INDICATIF : xxxx

Le programme a détecté une ou plusieurs erreurs dans le document ;

dont 1l'indicatif est xxxx. La forme interne pour le document en question n'est

pas conservée dans le fichier FNOC (ce qui exclut automatiquement la conserva-~

tion par mégarde d'un document erroné). Les erreurs signalées doivent étre corri

gées et le document soumis 4 une nouvelle traduction.

2. mee DOCUMENT CORRECT x INDICATIF : xxxx

Le listing d'un document est suivi de cette mention quand le progran

me de traduction n'y a trouvé aucune erreur. Un tel document est rangé (sous Sa

forme interne) dans le fichier des documents (FDOC).

L'utilisateur est invité a relire le document afin de détecter d'éve

tuelles erreurs de description ou de perforation en se reportant au texte inté-

gral de l'article (exemple d'erreur : 10.5 au lieu de 1.05). En particulier, ta

partie identification doit étre lue afin d'y vérifier 1'exactitude des rensei-

gnements qui y sont donnés (référence, année,... etc).
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Si le document est jugé correct aprés cet examen, l'utilisateur ran-

ge les cartes correspondantes dans les archives. C'est le seul travail 4 entre-
prendre dans ce cas. Si par contre l'utilisateur veut modifier une information,

il peut le faire et remettre le document rectifié dans le fichier de départ

(FCARTE). La nouvelle traduction obtenue remplace automatiquement Ja version

précédente dans Je fichier des documents (FDOC) en signalant l‘opération par un

message (voir B - 3.5), sauf si en faisant ses corrections l'utilisateur a in-

troduit une erreur (le remplacement n'a alors pas lieu).

B_-_3._5 - Message_ "DOCUMENT _REMPLACE".

Ce messaqe ne peut apparaitre au'aprés le message "DOCUMENT CORRECT".

Sa forme exacte est la suivante :

yore DOCUMENT RESIPLACE xxx INDICATIF : xxxx

Ce messace intervient dans deux cas :

1. L'utilisateur remplace un document déja enregistré dans le fichier FOUC par

une nouvelle version (voir P - 3. 4).

2. L'indicatif que l'utilisateur a attribué 4 un nouveau document existe déja

dans le fichier des documents. Dans ce cas, i] aura écrasé un document et compet

une erreur qui peut étre réparée comme suit :

- le document corressondant 4 1'indicatif signalé par le message

est recherché dans les archives (cartes).

- le document qui est cause de l'erreur est corrigé (attribution

d'un indicatif correct).

- les deux documents sont mis dans le fichier FCARTE pour une tra-

duction (le document détruit est donc reconstitué).

(ee me eee eee ee eee ae ee ee Ne me ee ae ee oe ee ee re ee ee ee ne SO em NS OE SDD OOP mS YO we em me ate Oe

Rappelons que pour chaque document les cartes sont numérotées 4 par-

tir de zéro. Si une erreur de séquence se produit, elle est signalée par le mes-

sage :

ERREUR DE NUMEROTAGE

Le document en cours de traitement est abandonné et les cartes rejetées sont

listées accompagnées de la mention :

RECHERCHE DEBUT ENREGISTREMENT.

La traduction des documents qui suivent est entreprise.
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Un autre message sianale quant 4 lui une erreur de fin de fichier,

c'est-a-dire que le dernier document ne se termine pas correctement. Le libellé

du message est :

ERREUR FIN DE FICHIER.

Ces messages n'intéressent pas directement l'utilisateur. Ils signa-

lent des débordements de tableaux ou de piles auxquels l'informaticien peut ap-

porter des remédes et non l'utilisateur. Si un tel message est imprimé, le docu-

ment est suivi par la mention "DOCUMENT INCORRECT" et doit étre 4 nouveau tra-

duit aprés une petite intervention (augmenter des bornes de tableaux) sur le

programme TRO.

Remarque 4 propos du fichier cartes.

Le fichier FCARTE peut contenir un nombre quelconque de documents

d'utilisateurs différents et aussi bien des documents qui vont subir leur premié-

re traduction que des documents qui ont déja été traduits mais pour Tesquels une

erreur a été détectée (soit par la machine, soit par l'utilisateur). Nous permet-

tons ainsi aux différents utilisateurs de travailler indépandemment Jes uns des

autres dans la mesure of ils peuvent 4 tout moment faire entrer un document en

machine.
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II]. 3 - LES FICHIERS.

Dans cette partic, nous nous intéressons aux différents fichiers déja

mentionnés.

L'utilisateur peut trés bien se passer de la lecture des parties tech-

niques décrites sous la rubrique "Description" pour chacun des fichiers. I] est

par contre invité a lire les rubriques "Création" et "Mise-a-jour".

Les noms attribués aux différentes zones sont ceux utilisés dans les

programmes. La taille et le type de ces zones sont donnés 4 1'aide des notations

COBOL, langage dans lequel sont écrits les programmes.

X(n) : zone de n caractéres alphanumériques

CBMP =: entier binaire sur un mot machine

COMP-1: nombre flottant sur un mot machine.

9 (n) : zone de n caractéres numériques.

A - 1. Généralités.

Les noms de paragraphes et de composantes sont répertoriés dans ce

lexique dont l'utilisateur dispose d'une copie (sur papier) 4 utiliser pour dé-

crire un document.

Ce lexiaque doit permettre quatre opérations :

a) Trouver le code d'un nom de paragraphe ou de composante (coder).

b) A partir d'un code (nombre entier) trouver Je nom de paragraphe ou de composan-

te qui lui correspond (décoder).

c) Pour chaque nom de composante, donner la liste des noms de paragraphes ov i]

peut Gtre utilisé.

d) Pour chaque nom de paragraphe, donner la liste des noms de composantes qui y

sont rattachés.

Ces deux derniers points permettent d'une part de faire des vérifica-

tions dans la phase de traduction des documents et d'autre part d'améliorer le

programme de recherche (interrogation).
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A - 2. Description du fichier FLPC

Ce fichier est 4 accés séquentiel et son support est la bande magné-

tique. Comme 1a consultation des noms de paragraphes ct de composantes est fré-

quente, nous avons décidé que ce fichier serait intégralement en mémoire centra-

le lors de son utilisation. Pour le moment, i] ne comporte qu'un seul enregistre-

ment logique constitué des tableaux présentés ci-dessous. S'i] s'avere que cet

enregistrement unique devicnt trop grand, i] sera “éclaté" sur plusieurs enre-

agistrements (probléme 11@ 4 la tailledes blocs physiques autorisée sur bande).

Tableau TLP (Tableau Lexique des Paragraphes)

Chacue nom de paragraphe occune une ligne de ce tableau. L'indice de

Ya ligne constitue le code du paragraphs. D'od un décodage efficace.

ligne J: | RESUL |

X(5)

Le code de RESUL est j.

Tableau TLPA.

Les noms de paracraphes sont rangés dans ce tableau par ordre alpha-

bétique afin de réaliser efficacement un codage par recherche dichotomique.

Le dessin d'une ligne de TLPA est le suivant :

liane j: nom de paragraphe code

X(5) CPF

A remarquer que le code n'est pas conservé sous forme de caractéres

afin d'améliorer le temps d'exécution des programmes.

Tableau TLC (Tableau Lexique des Composantes) et TLCA.

Le mode de rangement des noms de composantes se fait de maniére ana-

logue :

ligne j de TLC SPEC | le code de SPEC est j

ligne ide TLCA : | nom de composante|code

K(5) COHP
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Tableau “AT (Matrice)

Ce tableau 4 deux dimensions a autant de colonnes qu'il existe de nom

de paragraphes et autant de lignes qu'il existe de noms de composantes. La tail-

Te d'un élément du tableau est d'un caractére (X). Si le nom de composante de

code i est autorisé dans le paragraphe de code j, 1'élément (i, j) contient 1

sinon 0.

Ce tableau répond 4 Ja fois aux exisences c) et d) formulées ci-

dessus.

Dans l'avenir, i] faudra transformer cette matrice d'octets en matri-

ce de bits pour gagner de la place (Notre point de vue a été d'écrire les program

mes rapidement dans un lanoage approprié (COBOL) qui ne permet pas la manipula-

tion au niveau du bit).

Dans ce fichier sont en outre conservés les nombres de noms de para-

craphes et de composantes dans deux mots (sous forme d'entiers C@MP)

RTLP : remplissage de TLP

RTLC : remplissage de TLC

Las tableaux sont surdimensionnés de facon 4 pouvoir entrer 50 noms

de paragraphes et 200 noms de composantes. Actuellement nous avons une vinotaine

de noms de paragraphes et environ 150 noms de composantes (on pourra bien str

augmenter les limites prévues si nécessaire).

A - 3. Création du fichier FLPC.

Les noms de paragraphes et de composantes choisis par les utilisa-

teurs sont écrits sur les bordereaux de perforation conformément au dessin qui

suit. Les lettres "b" représentent des blancs. Les noms de paragraphes et de

composantes doivent &tre cadrés 4 aauche (colonne 5).

Le numérotage correspond en fait aux codes des noms de paragraphes

et de composantes. Ces numéros sont surtout utiles en cas de destruction acci-

dentelle du fichier FLPC qui peut étre reconstruit trés facilement et sans au-

cun risque d'erreurs (attribution d'un autre code 4 un nom par interversion de

deux cartes ce qui serait catastrophique pour les documents déja codés).
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O00 O;]bjPARA blb

001] |noms de pa-

ragraphes

80

numé-

rotagde

0 0 O}bjC OH P bib

001 noms de

composantes

008] INAbbb *

Pour exprimer qu'une composante est autorisée dans le paragranhe de

code k, i] suffit de mettre une étoile dans la colonne de rang k + 10. Dans le

dessin ci-dessus, 1a composante NA peut étre utilisée dans les paragraphes de

code 11 et 19. Notons que cette méthode qui peut sembler naive, a donné satis-

faction 4 l'utilisateur de par sa simplicité et sa clarté. '

Le programme de création de ce fichier (son nom est LPC) ne présente

aucun intérét particulier. I1 produit pour l'utilisateur un listing du lexique

qui est présenté par noms de paraagraphes. C'est-a-dire que pour chaque paragra-

phe sont donnés les noms de composantes qui y sont autorisés. Cette présentation

simplifie bien sir Ja taéche de l'utilisateur quand i] décrit des documents.
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B - 1. Généralités.

La constitution de ce lexique a &té délicate et nous pensons qu'il

est intéressant de montrer comment nous en sommes arrivés a4 la solution retenue.

A l'origine, nous avions pris pour option de construire ce fichier

de fagon automatique, c'est-a-dire que chaque fois qu'un mot nouveau (mot qui

n'existe pas dans le lexique) apparaissait dans les documents, le programme de

traduction TRD lui attribuait un code et le ranceait dans le lexique. Cette me-

thode a présenté plusieurs inconvénients :

- introduction dans Je lexique de mots synonynes

~ introduction dans le lexique du méme mot sous des orthographes

différentes (erreur de ]'utilisateur ou de perforation)

- les deux points précédents sont encore bien plus graves si plu-

sieurs utilisateurs décrivent des documents (chacun d'eux introduit alors "ses

mots).

1] était alors nécessaire d'avoir un programme de gestion de ce lexique

des mots qui, entre autres opérations, permette de supprimer des mots. Mais la

chaine d'acquisition des documents en était considérablement alourdie pour évi-

ter que les documents soient conservés en machine avec des codes correspondant

a des mots supprimés.

Nous avons effectivement travaillé de cette maniére pendant quelque

temps. Les inconvénients cités nous ont fait opter pour la création de ce lexi-

que indépendamment du programme de traduction. Cette phase de démarrage a toute-

fois été trés utile dans la mesure of elle a permis de dégager une liste de mots

qui une fois épurée des mots indésirables, a fourni Ja base de notre lexique. L'

introduction de mots nouveaux est faite au fur et a mesure des besoins et devien

dra d'ailleurs de moins en moins fréquente avec l'accroissement du nombre des

documents analysés.

Ce lexique doit permettre de coder et de décoder les mots utilisés

dans la description des docunents. Pour ce faire, nous avons utilisé une méthode

de classement par ordre alphabétioue 4 l'aide d'un arbre binaire (voir ITI. B -

La méthode utilisée dans le lexique des noms da paragraphes et de composantes

n'offre en effet pas de bonnes prestations ici pour deux raisons :
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~ Les mots sont longs (24 caractéres) et la méthode précédente deman-

de de les &écrire deux fois.

- nous pensons qu'il y aura des adjonctions de mots nouveaux relati-

vement fréquentes (a4 chaque fois, i] faudrait remanier la liste par ordre alpha-

bétique).

Le lexique doit également permettre de hiérarchiser des mots. Pre-

nons un exemple simple. Imaginons que 1'on veuille sélectionner les documents

qui contiennent le mot HERBIVORE. Ii serait mauvais que des documents qui par-

Tent de LAPIN ou de VACHE par exemple ne soient pas sélectionnés de facon auto-

matique (c'est-d-dire sans que l'utilisateur précise ces mots quand il pose la

question). D'ot 1'introduction de relations de hiérarchie entre les mots. Voir

le paragraphe III. B - 3 4 ce sujet. :

B - 2. Méthode de classement par ordre alphabétique a4 l'aide d'un

arbre binaire.

Un arbre binaire est une arborescence telle que chaque noeud posséde

au maximum deux fils appelés fils gauche et droit. Méme si un noeud n'a qu'un

descendant, on précise s'il est gauche ou droit.

A chaque noeud nous attacherons un mot. Un fils gauche est alphabéti

quement avant son pére et un fils droit est alphabétiquement aprés son pére.

«+ pére

oN

"avant" 7 \. “aprés"

. Z XS .

fils gauche fils droit

Chaque fois q'un mot nouveau est introduit dans ce lexique, i1 est

attaché 4 un noeud d'un arbre binaire suivant cette régle.

Exemple.

Pour plus de brieveté dans 1]'exposé, nous représenterons les mots

par leur initiale (étant entendu que le classement se fait compte tenu de tous

les caractéres du mot).
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Imaginons aque les mots suivants soient introduits dans le lexique

(dans l'ordre of ils sont écrits) :

D,C,F,A,B, £E, H

L'arbre construit aura successivement les états représentés sur

le schéma n° 3, page 3.17.

Nous donnons sur le schéma n° 4, page 3.18, 1'organigramme de 1'al-

gorithme d'introduction d'un mot dans l'arbre. L'arbre est construit en itérant

cet algorithme pour chaque mot nouveau.

Cette méthode revient a faire un classement par dichotomie.

Pour représenter un tel arbre en mémoire, nous utilisons une méthade

classique de chainage des lignes d'un tableau. Une ligne de ce tableau corres-

pond a un noeud et contient :

- le mot attaché au noeud

- l'indice du fils gauche s'il existe, sinon zéro

- l'indice du fils droit s'il existe, sinon zéro.

Pour l'arbre précédent donné en exemple, on obtient :

mot fils gauche fils droit

1 D 2 3

2 C 4 0

3 F 6 7

4 A 0 5

5 B 0 0

6 E 0 0

7 H 0 0

Remarques.

1. Un mot nouveau est rangé dans la premiére ligne libre du tableau.
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Schéma n° 3.



Schéma n° 4.

3.18

(32 fils gauche

comparer

mot i a mot A

noeud : = fils gauche

mot

mot

?fils droit

W
noeud : = fils droit

am

acrocher ; acrocher

mot é a mot é a

gauche droite
mcs

He

i = mot 4 introduire

me mot du noeud
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| 2. I] est possible de représenter plusieurs arbres dans le méme tableau a coridi-
tion de savoir o® se trouvent les racines (dans l'exemple 14 racine est impli-

citement représentée dans la premiére ligne).

Compte-tenu de ce qui précéde, nous avons choisi de coder un mot par

| son ordre d'arrivée dans le lexique. Ainsi donc 1'opération de décodage est effi-
cace puisque le code d'un mot correspond précisément 4 1'indice de la ligne ot

| il est rancé (pour 1'exemple le code de F est 3).

Pour coder un mot, i1 suffit de le rechercher dans le tableau et de

retenir le numéro de ligne of i] a été découvert (s'il existe). Cette recherche

se fait bien évidemment en parcourant l'arbre binaire 4 partir de la racine (de

1a méme maniére qu'au moment de 1'introduction d'un mot) ce qui revient 4 fire

une recherche dichotomique.

Mais revenons plus précisément 4 notre Jexique des mots.

Nous avons classé les mots par composante afin d'améliorer les per-

formances de la mise-a-jour et du codage. Ainsi donc pour rechercher un mot, i]

suffit de consulter ceux qui sont attachés 4 la composante 4 Taquelle il appar-

tient lui-méme (inutile d'aller rechercher un nom d'auteur parmi les espéces

d'animaux). Pour chaque composante Jes mots qui y sont attachés sont classés

par ordre alphabétique 4 J'aide d'un arbre binaire, la représentation de ces

arbres étant faite dans le méme tableau.

Un autre avantage de ce classement des mots par composante apparai-

tra plus loin pour les problémes de hiérarchie.
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8 - 3. Relation de hiérarchie.

Ce probléme a été posé dans 1'introduction. Pour y répondre, nous

avons introduit la possibilité d‘exprimer qu'un motestun cas particulier d'un

autre mot du lexique. Par exemple : le mot HERBIVORE est un cas particulier de

MAMMIFERE. (Pour faciliter la lecture de 1'exposé, nous donnons des exemples de

mots qui n'existent pas en réalité dans le lexique).

Nous imposons toutefois qu'un mot ne soit le cas particulier que

d'un seul autre mot (structure d'arborescence en termes de graphe).

Exemple.
MAMAIFERE

4ooN

HERBIVORE CARH IVORE
/ \ . A

/ \ / \ ~~ ~.
LAP Tit VACHE LION TIGRE CHIEN

Une telle arborescence ne peut étre définie que pour des mots qui

sont attachés a 1a méme composante (voir fin de B - 2). En outre, il ne peut

exister qu'une seule arborescence de hiérarchie au plus par composante. Une ar-

borescence peut ne hiérarchiser que certains mots parmi ceux qui sont attachés

a une composante (tous les mots ne le sont pas oblicatoirement).

Cette organisation pose certains problémes dans Ja mesure oo un mot

ne peut pas étre le cas particulier de plusieurs mots. Cet inconvénient est

nettement atténué dans la mesure o& l'on construit une arborescence par compo-

sante et que chaque mot est vu sous un seul éclairage.

Reste 4 adopter une représentation en mémoire d'une telle arbores-

cence. Une méthode classique en documentation consiste 4 attribuer 4 chaque mot

un code qui rend compte de sa position dans 1l'arborescence. Pour 1'exemple

précédent, les codes pourraient étre :

100

fo \
110 120

fN ZN.
111 112 121 122 9123
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Cette méthode offre l'avantage de ne pas avoir 4 représenter 1'arbo-

rescence par ses liens. Nous lui avons trouvé trois inconvénients

1. Le nombre des descendants d'un mot est limité a 9. Ce n'est pas

grave dans la mesure of 1'on peut faire le méme codase dans un systéme de numé-

ration de base supérieure a 19 (En base N on a N-1 descendants possibles).

2. Ce codage ne permet plus d'‘accéder directement 4 un mot par son

code comme nous le faisons (voir B - 2) car il y a des "trous".

3. Nous abordons l'inconvénient le pius s@érieux. La suppression ou

l'adjonction de mots dans l'arborescence peut modifier certains codes déja exis-

tants. Et par conséquent, i] faut dans de telles circonstances faire un trans-

codage sur les documents déja entrés en machine. A priori on peut penser que cei

inconvénient s'atténue avec le temps car le lexioue se stabilise. Mais par con-

tre, le transcodage devient plus long car le nombre de documents enregistrés en

machine quant 4 lui augmente.

Cette méthode est bonne quand le lexique existe dés la mise en routs

du systéme informatique de documentation car les modifications sont alors rares

(par exemple automatiser un systéme existant et par conséquent bien rodé).

Nous avons préféré utiliser le codage déja défini et choisi une

autre méthode ce représentation des arborescences de hiérarchie.

Notre but est de représenter une arborescence de facon 4 ce qu'a: °

partir d'un mot M, nous ayons accés rapidement a tous les descendants de M. La

représentation préfixée répond 4 ce critére. Elle s'obtient en énumérant les

noeuds dans l'ordre du passage préfixé (passer par le pére avant de passer par

Yes fils) et en associant 4 chaque noeud son demi-degré extérieur (c'est-a-dire

le nombre de ses descendants). é

Exemple : Les pointillés représentent l'ordre de parcours de 1'arbo-

rescence.

bdebut | A
SS Cf ye \

san Le i we fin
if i : i

BF S$ R MM
woe * \, i

“H
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Représentation préfixée.

noeud : Al x| DiFis

0
aad

LiR{ HII [Hiv

2/0 fO}0 |:0
1

degré : 3/310; 0; 0 i

En réalité ce ne sont pas les mots qui figurent dans le tableau

mais leur code.

Rappelons que les mots sont classés par ordre alphabétique 4 1'aide

d'un arbre binaire (voir B - 2). Si un mot fait partie d'une arborescence de

hiérarchie et s'il posséde des descendants, nous lui associons un pointeur vers

sa position dans l'arborescence. Ceci afin de pouvoir disposer rapidement de

tous les descendants d'un mot. Nous avons représenté les pointeurs par des poin-

tillés dans le schéma ci-dessous.

Arbre binaire Arborescence

(ordre alphabétique) (hiérarchie)

ordre d'arrivée :

F,D, R, L, H, I, My A, Vy, S, X

° F ~ - os A
’ ff N oY \

0 “R _ 2x L

LS ye aa
A L SY D .R S

/ ‘ / \ / X .

H MS X - H I
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La représentation de ces pointeurs est faite dans le tableau qui

répertorie les mots.

Nous venons de voir les méthodes que nous utilisons pour Ja constj-

tution du lexique des mots.

Ce lexique est conservé sur deux fichiers :

- le fichier des mots (FLM) contient la représentation des arbres bi

naires,

- le fichier hiérarchique (FK) contient la représentation des arbo~

rescences de hiérarchie.

Nous avons scindé ce lexique en deux fichiers car au moment de la

traduction des documents, seule la premiére partie nous intéresse. Pour 1'interr

gation, les deux fichiers sont utilisés afin de répondre aux questions, compte-

tenu des structures hiérarchiques. Nous décrivons maintenant ces deux fichiers.

B - 4. Description du fichier FL.

Ce fichier est séquentiel et conservé sur bande magnétique et i] est

amené intégralement en mémoire centrale au début d'un travail qui y fait réfé-

rence (ceci afin d'éviter de nombreux échanges entre périphérique et mémoire

centrale).

Avant de donner la description de ses enregistrements logiques, nous

décrivons la maniére dont i] est ranaé en mémoire centrale aprés lecture.

Tableau TL (Tableau Eexique des Mots)

Ce tableau permet de ranger les arbres binaires de classement des

mots par ordre alphabétique. Chaque ligne a le dessin suivant :

Le AVANT APRES EIER

2 ° s oa ; ; ;

ligne n° j: | , |

i i i

K(24) CMP COMP = COMP

- LM contient le mot cadré 4 qauche et complété par des blancs 4

droite s'il fait moins de 24 caractéres.
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- AVANT et APRES contiennent respectivement l'adresse (c'est-a-dire

un indice de ce méme tableau) des fils gauche et droit (zéro pour un fils inexis-

tant).

- HIER (hiérarchie) est un pointeur vers 1'endroit o& se trouve le

mot dans la représentation préfixée de ]'arborescence de hiérarchie. HIER con-

tient :

*» z6ro si Je mot n'appartient a aucune hiérarchie ou si le mot est

une feuille de 1'arborescence (c'est-a-dire s'il n'a pas de descendants).

* l'adresse de Ja position du mot dans la représentation préfixée

de l'arborescence si Je mot est un noeud non terminal (c'est-d-dire s'il posséde

au moins un descendant).

Tableau TTETE.

Ce tableau a autant de lianes que de composantes prévues (actuelle-

ment 300).

TETE

ligne n° i: CO
f
3

COMP

TETE contient 1l’indice de la ligne du tableau TLM of est ranaée la

racine de l'arbre binaire de classement par ordre alphabétique des mots attachés

a la composante dont le code est i.

RTLM (Remplissage du tableau TLM)

contient l'indice de la derniére ligne occupée de TLM (sous forme -

d'entier CgMP).

Enregistrements logiques de FLM.

Le premier enregistrement contient Je tableau TTETE et le renseigne:

ment RTLM soit 300 x 4 + 4 = 1204 octets.

Les autres enregistrements contiennent chacun 33 lignes du tableau

TLM soit (24 + 3 x 4) x 33 = 1188 octets.

La taille du bloc est de 1208 octets.
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Lecture de FLM.

La lecture de ce fichier est faite par un appel du module LECFLM

(ordre PERF@RM de COBOL). Ce module lit le fichier et le range en mémoire cen-

trale de la maniére décrite ci-dessus.

PB - 5. Description du fichier Fy.

Ce fichier est séquentiel et conservé sur bande magnétique. I] est

amené intéqralement en M.C. (mémoire centrale) au début d'un travail qui y fait

référence.

Aprés lecture, i] se présente de la maniére suivante en MC :

Tableau TARBO (Tableau Arborescences).

Ce tableau permet de rancer les arborescences sous leur forme pré-

fixée (voir B - 3). Une ligne de ce tableau a le dessin suivant :

NOEUD DEGRE

liane i: —— _q ®©®©6

COMP cCpMP

- NOEUD contient le code d'un mot (et non pas Te mot lui-méme comme

dans 1'exemple B - 3).

- DEGRE contient le nombre de fils du noeud.

Les différentes arborescences sont ranaées de facon séquentielle dans

ce tableau. Leur racine est repérée grace au tableau suivant.

Tableau THEAD.

Ce tableau a autant de licnes que de composantes prévues.

HEAD

ligne i:

COMP

HEAD contient 1'indice de la ligne du tableau TARBO ot est rangée la

racine de l'arborescence de hiérarchie des mots de 1a composante de code i.

RTARBO (Remplissage de TARBO).

contient 1'indice de la derniére liane occupée par les arborescences

dans TARBO (entier C@MP).
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Enregistrement de FH

Le premier enregistrement de FH contient le tableau THEAD et le ren-

seignement RTARB@ soit 300 x 4 + 4 = 1204 octets.

Les autres enregistrements contiennent chacun 150 lignes du tableau

TARBO soit 150 x 8 = 1200 octets.

La taille d'un bloc est de 1208 octets.

Lecture de FH

La lecture de FH est faite par appel du module LECFK (ordre PERFORM).

Ce module lit le fichier et le ranae en M.C. de 1a maniére décrite ci-dessus.

B - 6. Exemple de rangement de mots et de leur structure hiérarchique

Nous donnons ci-dessous une liste de mots avec Jeur rang d'arrivée

dans le lexique. Pour chacun d'eux, nous précisons la composante 4 laquelle i]

appartient.

1 CHIEN SPEC

2 DURAND MAIN

3 ARTHUR MAIN

4 CARNIVORE SPEC

8 LAPIN SPEC

S HERE IVORE SPEC

10 JEAN MAIN

16 BERNARD MAIN

i7 LION SPEC

18 MAMMIFERE SPEC

19 ANDRE MAIN

Les arbres binaires de classement par ordre alphabétique sont :

pour SPEC : CHIEN

4 N
CARNIVORE LAPIN
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pour MAIN : DURAND

a N
?

ARTHUR ‘JEAN
7 3

ANDRE BERNARD

D'autre part les mots de la composante SPEC ont une structure hié-

rarchisée :

MAMMTFERE

/ NO

CARNIVORE HERBIVORE

CHIEN LION LAPIN

Nous allons représenter le contenu des différents tableaux dont

nous avons parlé (aprés lecture des fichiers FLM et Fi).

Le code de la composante SPEC est 8, celui de MAIN est 87.



TTETE

8 1

87] 2

THEAD

8 21

87 0

10

16

7

18

19

3.28

TLM

LM AVANT APRES HIER

CHIEN 4 8 0

DURAND 3 10 0

ARTHUR 19 16 0

CARNIVORE 0 0 22

LAPIN 3 17 0

HERBIVORE 0) 0 250 |

JEAN 6 0 0

BERNARD 0 0 0

LIOM 0 18 0

MAMMIFERE 0 0 21 | F

ANDRE 0 0 0

TARBO

21

22

23

24

25

26

NOEUD DEGRE

18

4 2

1 0

17 0

9 1

8 0

i
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B - 7. Création et mise a jour du fichier FLM

b_- 7._1_- Création de FL.

La création du lexique des mots est faite 4 partir de cartes perfo-

rées par un programme de nom CLi¥. Ce programme peut aussi servir 4 reconstituer

le fichier en cas de destruction accidentelle.

L'utilisateur dresse la liste des mots 4 entrer dans le lexique sur

des bordereaux en donnant pour chacun d'eux :

- son code (c'est-a-dire son rang d'apparition)

- le nom de la composante 4 laquelle il doit étre attaché.

On utilisera une ligne du bordereau par mct avec le format suivant :

1 |5

code }nom de composante / mat /

~ le code est sur 4 chiffres a4 partir de 1a colonne 1

- le nom de composante est suivi d'un slash (les "blancs" sont non

significatifs ).

- le mot est suivi d'un slash (les “blancs” sont non significatifs)

- le code sert éaalement de numérotage par ordre croissant des ligne

L'attribution n'est pas faite automatiquement pour éviter toute

erreur en cas de reconstitution du fichier aprés destruction accidentelle. I]

serait en effet catastrophique d'attribuer un autre code 4 un mot, les documents

dans leur forme interne perdant alors toute signification (cette forme contient

le code des mots). Le programme sianale les erreurs de séquence dans les cartes.

Aprés création, les cartes sont conservées dans des archives.

Le programme de mise 4 jour du fichier FLM permet d'effectuer deux

types d'opérations :

- introduire des mots dans le lexique aprés sa création (B - 7. 1)

- remplacer un mot par un autre mot.

1. Introduire un mot dans le lexique.

Cette introduction se fait 4 partir de cartes dont le format est le

méme que lors de la créaticn du lexique (voir B - 7. 1). En particulier, le cade

attribué au mot doit étre correct (code non encore utilisé dans le lexique).
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Plusieurs mots peuvent étre introduits en méme temps dans le lexique par le pro-

cramme. Les cartes correspondantes sont mises ensuite dans les archives des mots.

2. Remplacer un mot par un autre.

Le cas se présente quand un rot a été introduit dans le lexique sous

une orthographe incorrecte ou si l'on veut remplacer un mot par un Ssynonyme que

l'on juge meilleur que Je mot initial. Pour une telle opération tle code du mot

nouveau est le méme que celui de T'ancien et par conséquent 1a forme interne de:

documents n'a pas 4 Gtre modifiée.

Le format des cartes qui permettent cette opération est le méme que

celui de l'introduction de mots mais le dernier slash doit étre suivi de Ja let-

tre R.

Exemple.

Le mot HEMORHAGE a été introduit dans le lexique sous le code 101

et pour la composante COND (condition). On veut le remplacer par HEMORRHAGE

(orthographe correcte).

On écrira :

| 0101 | COND / hESGRRHAGE / R

Aprés l'opération de remplacemernt, les cartes de ce type vont rem-

placer dans les archives des mots les anciennes versiors de ceux-ci. Ainsi la

reconstruction éventuelle du fichier des mots aprés destruction accidentelle

fait intervenir la bonne version d'un mot (Le programme de création ne tient

pas compte des indications qui suivent le deuxiéme slash du format d'entrée).

Remarques.

1. Lorsqu'une opération de remplacement est entreprise, 17 y a bien sdr réorga-

nisation de l'arbre binaire qui rend compte de l'ordre alphabétique des mots

(le mot nouveau n'occupe pas en général la méme place dans l'arbre que le mot

remplacé). Les mots ne sont pas déplacés par ce remaniement, seuls des poin-

teurs sont modifiés et par conséquent aucun code n'est modifié.

2. Nous avons interdit la suppression pure et simple d'un mot du Texique pour

éviter que des documents puissent contenir des codes qui ne correspondent plus

a rien.
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B - 8. Création et mise 4 jour du fichier FH.

B_-_8:_1_-_ Création.

Le programme de création (CFH) de ce fichier ne fait qu'initiali-

ser le tableau THEAD et RTARBO a zéro (premier enregistrement). Les arbores-

cences sont construites 4 l'aide du programme de mise 4 jour (MFH).

Les opérations permises sont de deux types :

a) création d'une arborescence de hiérarchie

b) modifier une arborescence déja existante.

Nous allons d'abord donner une méthode de représentation "linéaire'

d'une arborescence nécessaire pour son entrée en machine.

- Les mots sont énumérés dans 1'ordre du passage préfixé

- Une famille de mots (c'est-ad-dire l'ensemble des mots ayant le

méme pére) est écrite entre parenthéses.

~ Les mets d'une méme famille sont séparés par des virgules.

Exemple.

Description : A (EB (Z, X, Y), F (Hs I (J, K))» S)

Les opérations de mise a4 jour sont effectuées 4 partir de cartes

dont nous allons donner le format général. Puis nous expliciterons ces opéra-

tions.

Eormat général].

La demande d'exécution d'une opération sur une arborescence peut né

cessiter plusieurs lignes du bordereau.

Le format de la premiére ligne est le suivant :

1 {3 {5

0 0| ' | nom de composante / arborescence

opération

ED

|

ES
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~ Les colonnes 3 et 4 précisent la nature de l'opération a effectuer.

- L2 nom de composante concerné par l'opération est écrit a partir

de la colonne 5 et est suivi d'un slash (les blancs sont non sionificatifs).

Si une ligne ne suffit pas pour décrire l'arborescence, on continue

sur les lignes suivantes en les numérotant par ordre croissant et en répétant le

nom de 1'opération dans les colonnes 3 ct 4. Les blancs sont ignorés dans la par:

tie qui concerne Ja description des arborescences. Le format d'une telle ligne

est :

1 [3 [5

| | | arborescence (suite)
opération

numéro de s@équence

a) Création d'une arborescence.

1] s'agit, pour une composante, de créer une structure hiérarchique

entre certains mots. Cette opération ne peut étre entreprise que s'il n'existe

pas encore d'arborescence pour Ja composante en question (nous avons en effet

imposé qu'il n'y ait qu'une seule arborescence par composante, se reporter en

III. B - 3).

Les colonnes 3 ect 4 contiennent alors les caractéres c :

Exempte.

Création de la structure suivante pour la composante SPEC (specious)

MAMMIFERE

CARNIVORE HERBIVORE

a“ ‘ i2 NY q

CHIEN LION LAPIN

On @écrira :

00 csr / MAMMIFERE (CARNIVORE (CHIEN, LION),
O 1jC:|HERBIVORE (LAPIN))

1] est bien sir nécessaire que les mots cités dans une arborescence

que l'on veut créer existent déja dans Je lexique des mots. Sinon le programme

Signale une erreur.
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On peut Gtre amené 4 entrer dans Tc lexique des mots qui ne sont pas

utilisés dans les documents mais qui servent a construire ces structures. Dans

notre exemple, le mot MAMMIFERE peut ne pas apparaitre dans les documents car

i] est trop général. “ais a l'interrocation, il permet de sélectionner les docu-

ments cui contiennent un de ses descendants.

b) Modikications d'une arborescence.

Elles sont de deux types

- compléter une arborescence par une sous-arborescence sans pertur-

ber ]'existant.

- supprimer les descendants d‘un mot d'une arborescence.

Cette opération permet d'accrocher une sous-arborescence 4 un mot

qui fait déja partie d'une arborescence, ce mot pouvant Gtre a n'importe qucl

niveau. "Sans perturber l'existant" signifie qu'aucun lien de l'arborescence 4

compléter ne doit étre détruit.

Réqles a observer

- la racine de la sous-arborescence doit appartenir a 1'ar-

borescence existante.

- tous les autres mots de la sous-arborescence ne doivent

pas encore appartenir a 1'arborescence.

Si ces régles ne sont pas respectées, le programme sianale une erreu?

La demande d'exécution d'une telle opération se fait a 1'aide du for-

mat général déja défini avec les caractéres A: (adjoindre) dans les colonnes 3

et 4.

Exemple.

arborescence existante sous-arborescence arborescence
a introduire apres I "opération

A ¥ JA
oe i Sy 4 \ f ms

x Y Z S I Xx Y Z
a vy In

oN) - WHS I
yi K T L rin J

é j ‘ Lf { ~~ ; \

CD OE; Cc D ET OL
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Pour obtenir ce résultat, i] aura suffit d'écrire :

[0 ofa: |e /-Y (S, I (T, L))

On a supposé gue Tes mots sont attachés a la composante Cl.

Exemple 2.

Un cas particulier cansiste a introduire un seul mot dans une arbo-

rescence :

je ofa: ]ca / 7 (F)

Le mot F va Gtre accroché au mot Z de l'arborescence précédente.

Exemple 3.

La demande suivante :

jo ofa:|ca / # (S)

est erronée car S appartient déja 4 1'arborescence.

Cette opération a été introduite pour permettre la destruction de

liens hiérarchiques.

La zone opération du format aénéral contient S:

La zone arborescence du format contient Je mot dont on veut suppri-

mer les descendants (nous entendons par descendants les mots de Ja sous-arbores-

cence qui a pour racine le mot en question).

Exemple.

Supprimer les descendants du mot C dans 1'arborescence de Ja compo-

sante C2.

|o ofs:|cz 1c

Pe



Avant Aprés

A A

fir sir,
B C OD B ¢C O

an
yy

E F

Lf | ws

G H I

Les liens hiérarchiques sont supprimés, mais les mots eux-mémes res-

tent bien évidemment toujours dans le lexique.

Pour demander Ja destruction pure et simple d'une arborescence, on

laisse a blanc la zone de description d'arborescence du format général.

Exemple.

Supprimer la structure hiérarchique des mots de la composante C3

jo 0}: |¢3/

Les deux opérations précédentes (A: ct $:) permettent de remanier

complétement une arborescence.

Exemple :

arborescence existante on veut obtenir :

A A

vd “\ 4 i \Y
B c OD B Cc OD

LAS, Hy

EOF X F

/ \ \ vA " _
I J GH E SG ¢H

ry

I J

On écrira (on suppose que la composante C4 est ooncernée) :

00

090

S:

A:

C4 /8

c4 / P (X (E (1, 9), S), F (G, k))
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Les onérations sur les arborescences de hiérarchie mettent également

en cause le fichier des mots FL. Rappelons en effet que dans le tableau TLM

qui répertorie les mots, nous avons introduit un pointeur (HIER) vers 1a repré-

sentation des arborescences. Le programme de mise 4 jour du fichier FM modifie

aussi le fichier FLM. Nous tenions a le signaler.

C - 1. Généralités.

Le programme de traduction TRO prend en compte les documents perfo-

rés sur cartes (FCARTE) et les traduit dans une forme qua nous avons baptisée

"interne".

La forme interne a 6té choisie de facon a satisfaire deux critéres :

- permettre une consultation rapide d'un document (le but final de

l'entreprise est d'interroger ces documents).

- occuper une place mémoire de taille raisonnable.

En cas de conflit entre ces deux critéres, nous avons donné la pri-

orité au premier, estimant que la vitesse de consultation était essentielle. .

Notons qu'une fois entré en machine, un document n'a plus 4 étre

modifié. Cette romarque a également influé sur le choix de la forme interne. En

particulier, le code d'un mot reste toujours le mame, ce qui n'est pas vrai si

T'on choisit de faire un codage qui rend compte de la structure hiérarchique du

lexique.

Nous allons expliquer d'abord en C-2 Ta facon dont sont ranaés les

listes de paragraphes dans des tableaux au cours de la traduction d'un document.

Nous décrivons ensuite en C-3 les fichiers FDOC et FDOCD dont la

partie essentielle des enregistrements est constituée par regroupement des ta-

bleaux dont nous partons en C-2.

C - 2. Forme interne des listes de paragraphes.

Au cours de la traduction des documents, le programme TRD construit

des tableaux.
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La ligne n° j de ce tableau concerne le paragraphe dont le nom est

codé par j.

NV ADTCO :
: lo lére composante du

ligne n° j | | paragraphe j
9(2) COMP

- NV: nombre de vecteurs du paragraphe j.

- ACDTCO : adresse de la premiére composante du paragraphe j (les

composantes sont rangées dans le tableau TCO). Cette zone est 4 zéro si le para-

graphe j n'est pas présent dans le document.

Ce tableau posséde 50 lignes (nous prévoyons que le nombre de para~

graphes n'excédera pas ce nombre). Ce tableau permet de détecter immédiatement s

le paragraphe de code k est présent dans le document (par un test sur ADTCO) et

si oui accéder a son premier vecteur (important pour les performances de 1'inter

rogation).

Chaque liane de ce tableau concerne une composante.

CO ADTVA

ligne n° i

COMP COMP

- CO : contient le code d'un nom de composante.

- ADTVA : contient un nombre entier dont la valeur absolue est 1'adr

se de la premiére valeur de la liste de valeurs de 1a composante dont le code es

CO (les valeurs sont rangées dans un tableau TVA).

Les composantes d'un méme vecteur sont rangées séquentiellement dans

Te tableau TCO. La fin d'un vecteur est marquéeen rendant négative Ja valeur con

tenue dans ADTVA. .

Exemple.
Le paragraphe de code 36 est constitué de deux vecteurs. Le premier

vecteur a deux composantes de codes 60 et 64, le deuxiéme vecteur a trois com-

posantes de codes 1, 7, 12.



Tableau TP Tableau TCO

_NV__ADTCO _ CO ADTVA

36 | 2 i |

| i ~ 60 | ky

64 | =k

1 k3

7 ky

12 | -ks

- 38

Les ky (kj>0) sont des indices du tableau des valeurs TVA que nous

allons étudier maintenant.

Ce tableau sert 4 ranger les listes de valeurs (suite de valeurs é1é

mentaires adjectivées ou non).

L'accés 4 ces listes de valeurs se fait par le contenu de ADTVA

donné dans le tableau TCO qui vient d'étre décrit.

Une ligne de ca tableau a le dessin suivant :

VE/VR ADJ MN IND

COMP/COMP-1 COMP X X

Zone VE/VR. Cette zone contient :

- soit le code d'un mot

- soit un nombre

Cette zone est désignée par YE (respt VR) si son contenu est entier

(respt réel)

Zone HIN. Cette zone contient un caractére qui précise le contenu de VE/VR.



M : le contenu de VE/VR est le code d'un mot (c'est-a-dire un nombre

entier, rappelons le)

R : le contenu de VE/VR est un nombre réel

N : le contenu de VE/YR est un nombre entier.

Les valeurs standards (voir carte syntaxique en II. 2 - B) sont ran-

aées de maniére particuliére. La zone VE/VR n'est pas utiliséc, seule la zone

MN contient 1'un des caractéres suivants :

A pour Ja valeur standard A (augmentation)

PD uw NM " D (diminution)

» ue 8 2 P (probabilité)

a " 4 PC (pourcentage)

a: 6G 2 NS (non significatif)

cf 8 : E (étudié)

os f 8 “ I (indéfini)

Pour ces valeurs le contenu de VE/VR est indifférent.

1a mmo ~o
Zone IND.

Le rangement d'une fourchette nécessite une ou deux lignes du tableat

TVA suivant le nombre de ses termes. La zone IND est un indicateur qui contient

l'un des caractéres suivants :

F VeyVR contient le premier terme d'une fourchette a deux termes.

T VE/VR contient le deuxiéme terme d'une fourchette 4 deux termes.

S$ VE/VR contient le terme d'une fourchette de type supérieur 4.

I VE/VR contient le terme d'une fourchette de type inférieur 4.

"blanc" /ne se trouve dans aucun des cas précédents.

Zone ADJ.

Cette zone contient un nombre entier dent 1a valeur absolue est :

- 1000 si le contenu de VE/VR n'est pas adjectivé.

- l'adresse du premier adjectif de la liste si le contenu de UE/UR

est adjectivé.

Le tableau TVA est subdivisé en 3 tranches. La premiére contient des

listes de valeurs élémentaires, la deuxiéme des listes d'adjectifs de niveau 1 ai

la troisiéme des listes d'adjectifs de niveau 2. Les valeurs élémentaires sont

rangées de facon séquentielle dans TVA. Pour marquer la fin d'une liste ia zone

ADJ de la derniére valeur est rendue négative.

Nous allons donner un exemple de rangement de composantes.



Cl =1, <2, >3, <1:5> (10.2), H (B, C, L),

X (HM (<12 E +30: 15 £ + 3> , -36), Z (Y, W)) 3

ot Cl est un nom de composante et les lettres des initiales de mots. Dans le ta-

bleau TVA nous ne remplacgons pas Tes mots par leur code.

3.40

_CO_ ADTVA VE/VR ADJ MN IND

Cl s

— D =P i ipo i p listes de
2 1000 N I valeurs
3 1000 N S élémentaires
1 1000 N F

5 k N T

H k+1 M b

X ~(k+4)| M b

k 10.2 -1000 R b listes d'adjectifs

k+1 1000 4 b de niveau 1

1000 M b

-1000 M b

k+4 ul 1 M b

Zz -(1+3) M b

1 {22000 1000 | RF | tistes d'adjectifs
15000 1000 R T a5 niivead &

-36 -1000 N b

143 Y 1000 M b

W -1000 “4 b
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Rappelons rapidement que 1'on neut attacher un numéro d'expérience

a l'aide de la composante EXP. Etant donné un vecteur on sait donc 4 quelle ex-

périence i] appartient. Mais il est utile de connaitre au moment de 1'interro-

gation la liste des vecteurs concernés par une expérience. Au fur et a mesure

de la traduction sous forme interne, le programme va dresser cette liste pour

chaque numéro.

Ces listes sont rangées dans le tableau TEX dont chaque ligne est

découpée comme suit :

EXPAR ADVEC NEXP

COMP COMP 9(2)

Zone WEXP contient le n° de 1'expérience.

Zone ADVEC contient 1'adresse du vecteur concerné par 1'expérience (c'est-d-

dire un n° de ligne du tableau TCO)

Zone EXPAR contient le code du nom du paragraphe auquel appartient le vecteur

(J'accés au vecteur par ADVEC ne le donne pas).

Les lignes de ce tableau sont triées par numéros d'expérience

croissant.

Donnons un exemple :



PATT = SPEC

SPEC

PUMP = TYPE

TYPE

DOG ; NBR = & ; EXP = 1 #

CALF ; EXP = 5,8 /

X ; EXP = 1,5 #

Y 3; EXP =8 /

Le code de PATT est 1, celui de PUMP est 7.

iP TCO
iV ADTCO cO__ADTVA

2/1 1/sPec | 1 1

NBR 2 2

EXxP_| -3 3

4|spec | 4 4

EXP | -5 5

__| 6[TYPE | 7 6

shall EAE TE ae 7
B|TYPE | 10 8

eo tierra EXP | ~12 9

10

11

TEX

EXPAR _ADVEC _NEXP

1 1 1

7 1

i 5

7 5

1 8

7 8

3.42

TVA

VE/VR__ADJ “N__IND

poc_| -1000 a] ob

6 -1000 K{ ob
1 -1000 N |b

CALF | -1000 mM |b

5 1000 N |b

a -1000 nf} ob
X -1000 M |b

1 1000 N b

5 -1000 N| ob
v -1000 M |b
8 -1000 n{ ob
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eo eee ne me eee ee es ee de ee ee ee ee ee ee se ed a fw ee ee ae ee ee

Nous avons déja siqnalé qu'aprés l'entrée d'un document en machine,

i] ne subsistait plus de traces de la composante MODIF (voir les remarques de

Il. 3 - E).

Le lecteur aura deviné que lorsque nous disions que les composantes

sont recopiées cela consiste pour Ja forme interne 4 recopier uniquement des li-

gnes du tableau TCO (Deux lignes de ce tableau pointent alors vers la méme liste

des valeurs).

Lorsque le programme "recopie" la composante EXP, il met a jour le

tableau TEX. En effet, le vecteur résultant est alors attaché 4 une ou plusieurs

exnériences.

Exemple.

Pl =Cl=1, 2; C2 = 3, 4 (5, 6, 7) A

MODIF = 1; C3 =7,8/

iP Ico TVA

KV ADTCO CO =ADTVA UE/UR ADJ MN IND

2 | S | s Cl 1
C2 | -(1+2) 1 1 1000 | ft b

C1 1 2 -1000 | N b

ez 142 1+2 3 1000 | N b

C3 | -(143) 4 -k N b

143 7 1000 b

8g -100C | N b

_ k 5 1600 | b

1000 | N

7 -1000 | N b

Nous allons passer maintenant 4 la description des fichiers de docu-

ments aprés avoir vu comment étaient rangées les listes de paragraphes. :



3.44

C - 3. Description des fichiers FDOC et FDOCD.

cae ee eee ee ee oe we ee et ee ne te

Le fichier FDOC est de type séquentiel indexé, 1]'indicatif d'un do-

cument faisant office de clé. Le support de ce fichier est Ie disque magnétique.

Le fichier est exploité en accés direct pour les opérations de mise a jour :

- insertion d'un nouveau document.

- remplacement d'un document existant par une nouvelle version
(voir III - 2 - B - 2).

Au moment du transfert des documents sur le fichier définitif FDOCD

i] est exploité en accés séquentiel.

Les enregistrements logiques sont de taille fixe et contiennent cha-

cun la forme interne d'un document. Celle-ci étant de Tongueur variable, la

taille de l'enregistrement a été choisie assez grande pour pouvoir les contenir

(la taille fixe est exigée pour les opérations de mise a jour).

C ~ 3. 2 - Fichier_FDOCO.

Le fichier FDOCD est un fichier de type séquentiel sur bande magné-

tique. I] est mis 4 jour périodiquement 4 partir de FDOC, c'est-a-dire qu'il

est rallongé.

Le fichier est exploité en accés séquentiel par 1'interrogation.

Les enregistrements logiques de ce fichier sant de taille variable

et sont constitués de Ja partic utile de ceux de FOOC.

eee eee eee Mie ee ee ie ole ee

Les enregistrements logiaues de FDOC et FDOCD ne différent que par

leur taille.

Un tel enregistrement est constitué de deux zones :

- la zone des renseignements

- Ja zone des tableaux

Nous verrons plus loin ce que sont les renseignements

Zone des tableaux.

Il ne subsiste plus que deux tableaux dans l'enregistrement :

- TP (tableau de paragrapnes)

- TVA (tableau des valeurs).
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Le tableau TP est identique 4 1a description que nous en avons faite

précédemment.

Le tableau TVA contient dens ses premiéres lignes le titre de l'ar-

ticle. Le nunéro de la derniére ligne occupée par ce titre est conservée dans

un mot de nom FTi.

Les lignes aqui suivent contiennent les listes de valeurs élémentaire

les listes d'adjectifs de niveau 1 puis celles d'adjectifs de niveau 2. (il ya

"tassace" des zones décrites précédemment).

4 Ja suite se trouvent les tableaux TCO et TEX.

Enfin le commentaire (s'il existe) est rangé dans les lignes de

TVA qui suivent.

Le schéma de la page suivante montre les différentes zones du ta-

bleau TVA.

Motons aue lorsque le tableau TVA est construit dans cette forme

définitive, tous les pointeurs sont mis a4 jour. En d'autres termes, ce tableau

peut étre utilisé sans qu'il soit besoin de 1'éclater (4 1'interrogation).

Ces opérations de translation permettent de compenser les tailles

relatives des différentes zones et de construire des enregistrements de Ton-

gueur variable (COROL Cii exice au'il n'y ait ou'un seul tableau de Jongueur

variable par enrecistrement). D'oti un gain de place.

Zone des renseionements.

Tis sont de deux sortes :

1. Les données de la partie identification d'un document :

CODEUR X n° du codeur

NUDOC X(3) n° du document

REF X référence

AN1 X(4) année de parution

TOME X(4) tome ou n° de revue

PGD X(4) page début

FGF X(4) page fin

= fe
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TITRE

FTi X(10)

VE/VR ADJ MR | IND

COMP/COMP-1] COMP X X

listes de valeurs élémentaire

FTVA

listes d'adjectifs de riveau

FTVA1

lists d'adjectifs de niveau 2

FTVA2 . TCO

AL ff,
fe # ff co ADTVA

Oy fs Z comp COMP

SL LLY
4 f f
oY of cA

FTCO f oS s

TEX

— | ExPAR | ADVEC] NEXP
COMP | COMP} 9(2)

FTEX

COMMENTAIRES

X(10)

NBLTVA

Zone inoccupée par le document

et qui n'existe pas dans les

enregistrements de FDOCD

Tableau TVA



2. Les renseignements qui indiquent la fin des différentes zones de TVA :

3.47 |

|

|

|

FTi : derniére ligne occupée par le titre : |

FIVA : & par les listes de valeurs élémentaire

FTVAL : " par les listes d'adjectifs de niveaul
FIVA2 : " par les listes d'adjectifs de niveau2

FICO : " par le tableau TCO

FTEX : " par le tableau FTEX

NBLTVA: nombre total de lignes du tableau TVA.
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Ill. 4 - REALISATION.

Les programmes ont été testés sur la machine CII 10 070 de 1'IUCA

pendant les cessions d'exploitation sous SIRIS-7 (multiprogrammation) et sont

écrits en lanoaage COBOL 65 CII.

Nous ne reproduisons pas ici leur description détaillée {dossier

de programmation), celle-ci ne présentant d'intérét que pour les personnes ame-

nées 4 faire leur maintenance.

La liste des prodrammes cités au cours de ce chapitre est la sui-

vante:

1. LPC. Création du lexique des noms de paragraphes et de composantes (FLPC).

Se reporter a III.3 - A, page 3.10.

2. CLM et MLN. Création et mise a jour du lexique des mots (FL). Se reporter 4

IlI. 3 - E, pace 3.29.

3. CFHK et MFH. Création et mise a jour du fichier des arborescences de hiérar-

chie (FE). Se reporter 4 III. 3 - B - 8, page 3.31.

_ des documents . .
4. TRO. Traduction/en forme interne 4 partir de leur forme externe et conserva-

tion sur le fichier FDOC.

I] est intéressant dc noter que ce programme fait 987 cartes dont

640 pour la partie PROCEDURE DIVISION. L’exécution de ce procramme nécessite

43 pages en mémoire centrale (1 page = 512 mots de 32 bits) soit en qros 22 K

mots.

Le temps d'exécution (temps d'Unité Centrale) pour traduire un docu

ment est de l'ordre de 1.2 secondes soit une cinquantaine de documents 4 la mint

te (Ce nombre a été détcrminé sur un petit nombre d'exemples).

5. TRE. Transfert du fichier FOOC sur le fichier FOOCD. Voir schéma n° 1, page
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CHAPITRE IV

INTERROGATION DU FICHIER DES DOCUMENTS



4.1

Iv. 1 - INTRODUCTION.

Neus appelons interrogation 1'exploitation que nous voulons faire

du fichier des documents et questionsles demandes d'exploitation.

L'interrogation est prévue pour travailler en batch, c'est-a-dire

qu'un train de questions est rassemblé et traité en une seule fois. Les ques-

tions sont entrées en machine par cartes et s'adressent 4 l'ensemble des docu-

ments du fichier FDOCD (i1 est possible de donner des limites afin de n'inter-

roger qu'une partie du fichier).

Nous avons entrepris de dépasser le stade de la sélection habituel-

lement retenue par les systémes documentaires, ce qui explique ja description
relativement riche que nous avons faite des documents (La sélection a pour but

de rechercher les documents qui répondent 4 un ou plusieurs critéres formulés

dans la question, le résultat d'une sélection est 1a donnée des documents qui

satisfont aux critéres. On qualifie ces documents de pertinents). Nous voulons

en outre faire des traitements sur les documents pertinents (par exemple cal-

culs de moyennes).

Pour chaque document du fichier, une question est entiérement exéct

tée avant de passer au document suivant. Une question présente une succession (

sélections partielles suivies éventuellement d'un traitement 4 effectuer. Par

exemple : si le document (en cours d‘étude) parle de chiens, de leur age et de

leur nombre alors calculer leur moyenne d'age sinon abandonner le document. .et:

Nous nous sommes attachés 4 trouver une formulation des questions

qui soit facile 4 mettre en oeuvre par l'utilisateur. Nous avons abouti a une

représentation sous forme de table de sélection et de traitement (voir IV. 2),

T'inspiration étant vanue des tables de décision.

Une telle table a l‘avantage de dissocier la description des sélec

tions et des traitements bien qu'il y ait imbrication 4 1'exécution. La partie

sélection est définie a ce jour. I] reste 4 approfondir la définition des trai

tements qui n'est que partielle. Ce travail ne pourra étre mené a bien que par

une coopération entre utilisateurs et informaticiens comme ce fut le cas pour

mise au point du langaga de description des documents. Ces recherches pourront
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alors aboutir a un langage adapté aux types de traitements demandés par 1'utili-

sateur (Nous voulons éviter la solution qui consiste 4 écrire ces traitements:

dans un langage évolué tels que/COBOL ou FORTRAN, afin de donner 4 l'utilisateur

un outi] de travail adapté 4 ses compétences). Ces recherches ont été démarrées

par M, TUETEY.

D'autre part, nous envisageons de définir des traitements globaux

(par opposition 4 ceux de la table que nous appelons locaux) et qui porteraient

sur l'ensemble des documents pertinents pour une question. De tels traitements

permettraient de faire des études statistiques par exemple.

Une question compléte est constituée de cing parties :

1. Identification de la question

2. Limites d'exploitation du fichier des documents

3. Sélection sur l'entéte d'un document

4. Table de sélection et de traitement

5. Traitement global.

Les parties 1, 2, 3 seront exposées en méme temps que Ja maniére

de présenter une question sur un bordereau de perforation (IV. 3).
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IV. 2 - TABLE DE SELECTION ET DE TRAITEMENT.

La table de sélection et de traitement est la partie essentielle

d'une question et présente quatre subdivisions disposées comme le montre le

dessin ci-dessous.

Texte de la Ordres de

question sélection

. Ordres de

Traitements traditement

Nous allons étudier les quatre subdivisions de cette table.

A - 1. Description et régles d'écriture.

La subdivision "texte de la question" permet de décrire les infor-

mations & sélectionner (l'ordre d'exécution des sélections est donné dans Ja sut

division “ordres de sélection").

Le texte d'une question reprend les notions du langage de descrip-

tion des documents (paragraphes, vecteurs, composantes, valeurs) décrites au

chapitre I] et sur lesquelles nous ne revenons pas ici.

Cette subdivision de la table a trois colonnes que nous identifiero

de gauche a droite par les lettres P, C et V. Chaque ligne est donc découpée en

trois parties P, C et V qui contiennent respectivement un nom de paragraphe ou

des blancs, un nom de composante ou des blancs, une liste de valeurs (avec la

syntaxe du chapitre 11) ou des blancs.

Avant de donner les régles précises d‘écriture de cette subdivision

nous présentons un exemple afin de fixer les idées. Les informations 4 sélec-

tionner sont :

- des chiens de moins de 3 ans d'age et qui pésent. de 10 a 20 kg.

- des veaux.
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- un pompage par ballonnet intra-aortique dont le diamétre est don-

né ainsi que la longueur. :

- la pression aortique moyenne donnée par les résultats.

- les informations qui concernent 1'anesthésie.

Nous utilisons les noms de paragraphes et de composantes disponibles

c'est-d-dire ceux qui servent déjd pour la description des documents.

P c V

PATT SPEC DOG

AGE <3

WGHT <10:20>

SPEC CALF

BALPG DIAM

LENG

RESUL MAOP

ANEST

Le lecteur reconnaitra la structure que nous avons donnée a la par-

tie liste de paragraphes des documents, avac une différence de présentation.

Les vecteurs sont marqués par des traits horizontaux (qui remplacent les sépara-

teurs #4 et / du langage de description). Les traits verticaux qui définissent

les colonnes permettent de remplacer quant 4 eux les séparateurs = et ;. Un

début de paragraphe est signalé par la présence de son nom en colonne P et une

composante occupe une seule ligne.

Dans 1'exemple, le paragraphe PATT a deux vecteurs. Le premier a

trois composantes (SPEC, AGE, HGHT), le deuxiéme une seule (SPEC).

On remarquera qu'une liste de valeurs (colonne V) peut étre rempla-

cée par des blancs (on veut faire une sélection sur un nom de composante seule-

ment).
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D'autre part, un paragraphe n'a pas nécessairement une liste de vec-

teurs comme le paragraphe ANEST de 1'exemple le montre. La sélection porte alors

uniquement sur son nom.

Il existe 8 configurations différentes pour une ligne suivant que

ses parties P, C et V soient blanches ou pas. Le tableau ci-dessous les passe

en revue. Un "0" représente une partie blanche, un "1" une partie non blanche.

correspond a ur trait horizontal par convention

combinaison interdite (erreur)

composante sans liste de valeurs (sélection d'un nom de composante)

composante avec liste de valeurs

paragraphe sans vecteurs (sélection d'un nom de paragraphe)

combinaison interdite (erreur)

premiére composante d'un paragraphe sans liste de valeursPe RK HF OO oO O]|vV wee OOF FH oO OIO ~ Or OF OF O]< premiére composante d'un paragraphe avec liste de valeurs
9

Les récles d'écriture d'une suite de lignes se résument a : (avec

des notations évidentes)

1. Une ligne de type lxy est obligatoirement précédée d'un trait

horizontal (ligne 000)

2. Une liane de type lxy ne peut pas étre suivie d'une autre ligne

de type Ixy.

3. Une ligne de type 100 est obligatoirement suivie d'un trait ho-

rizontal.

4. Un trait horizontal ne peut pas étre suivi d'un autre trait ho-

rizontal.

Nous retrouvons également une autre régle analogue 4 celle donnée

pour la description des documents :

Les listes de valeurs des composantes d'un méme vecteur doivent ayoi

le méme nombre de valeurs.

Exemple.
Pl 1, 2,3

5, 6,7

C0Ow,Yr 8, 9, 10

o@ Pl est un nom de paragraphe et A, B, C, D des noms de composantes (1a compo-

sante C n'a pas de liste de valeurs et répond a la derniére régle énoncée).
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A - 2. Vecteur pertinent.

Etant donné un vecteur de la question, i] nous faut préciser quels

sont les vecteurs des documents qui y répondent. Un tel vecteur est qualifié de

"pertinent",

Le vecteur VD d'un document est pertinent pour le vecteur VQ de la

question si les trois conditions suivantes sont satisfaites:

1. Le nom de paracgraphe auquel appartient VQ existe dans le documen

2. Pour chaque composante de VQ :

a) son nom existe dans VD

b) Si elle posséde une liste de valeurs alors chaque valeur

de cette liste est en accord avec une valeur de 1a composante de méme nom de VD

sinon le point b est toujours satisfait.

3. Les valeurs de mame rang de V@ sont en accord avec des valeurs

de méme rang de VD, ces rangs n'étant d'ailleurs pas nécessairement égaux (Rap-

nelons que le rang d'une valcur est sa place dans la liste de valeurs dans la-

quelle elle figure).

Nous préciserons le sens de “étre en accord" plus Join. Nous allons

illustrer d'abord ces conditions de pertinence d'un vecteur par des exemples

simples.

Exemple. Vecteur de la question : Tp) A 1, 2

10, 20

Vecteurs du paragraphe Pl du document :

a= 3, [2) 24, i];
11, 12 ,13, 1 3

21, 22 ,23, 24 3

30,/20}; ,40, |10

vecteur pertinent
X

C

B

vecteur non pertinent

(condition 2 - a non satisfaite)

7 iT] [eH] Cs] ~~

~< It >Oo
- onSo
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vecteur non pertinent

A- 3, (2). (; (condition 3 non satisfaite)
c= 2l, 22 =, «23

#

Remarque.

Nous attirons l'attention des utilisateurs sur le fait que lorsque

les listes de valeurs de la question deviennent Tongues, le systéme d'interro-

gation devient trés sélectif. I] est primordial de rédiger correctement ses

questions. Prenons 1a question suivante :

PATT SPEC DOG, CALF

WGHT

Pour au'un vecteur du document soit pertinent, i] faut entre autres

conditions que les mots DOG et CALF apparaissent dans la méme liste de valeurs

de 1a composante SPEC, ce qui est extraémement sélectif. En particulier si dans

le méme document un des vecteurs parle de chiens (et de leur poids) et un autre

de veaux (et de leur poids), aucun des deux n'est pertinent pour le vecteur dé

la question. Par contre les deux vecteurs de la question suivante auraient cha-

cun une réponse positive :

PATT | SPEC DOG

WGHT

| SPEC | CALF

| HGHT |

Remaraue.

Pour un paragraphe de la question qui ne posséde pas de liste de

vecteurs, i] suffit que son nom existe dans le document pour que la sélection

soit pertinente.

I] nous reste 4 définir ce que sont des valeurs "en accord".
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A - 3. Valeurs "en accord".

La définition de "en accord" est indispensable pour pouvoir vérifie

la condition b - 2 de pertinence d'un vecteur d'un document pour un vecteur d'

une question.

A la réflexion, i] nous. est apparu que l'adjectivation des valeurs

d'une question n'était pas souhaitable pour deux raisons :

- dans de nombreux cas, elle ne présente aucun tntérét. Par exem-

ple : sétectionner une liste de deux valeurs numériques dont la différence n'as

pas significative (indication faite par adjectivation au moment de la descrip-

tion des documents).

- dans d'autres cas, l'adjectivation conduit a trop de sélectivité

Une demande telle que MYOC-INFARCT (ACUTE) exigerait que l'adjectif ACUTE soit

présent dans le document, ce qui est trés sélectif.

Nous avons donc interdit, tout au moins pour le moment, 1'adjectiva

tion des valeurs d'une question.

Une conséquence est 1'élimination des valeurs standard normalement

utilisées en tant qu'adjectifs (P, NS). Quant aux valeurs standard E, 1, A, D,

PC, elles ne présentent aucun intérat dans une demande. Ceci est clair si l'on

se rappelle que l'on entrainerait la recherche de ces valeurs dans Jes docu-

ments qui, rappelons-le, existent car on n'a pas pu faire de description plus

précise.

L’'adjectivation et les valeurs standard de la description des docu-

iments ne sont évidemment pas inutiles pour autant (il en est tenu compte pour

faire les traitements tels que calculs ou éditions).

Ces restrictions étant apportées, nous sommes amenés 4 comparer

entre elles des valeurs élémentaires (c'est-a-dire non adjectivées).

Deux cas sont 4 envisager :

1. La valeur élémentaire de 1a question est un mot.

- Seuls des mots du document sont susceptibles d'étre en accord

avec le mot de Ja question 4 1l'axclusion de tout autre type de valeur.
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- Les mots du document en accord avec celui de la question sont soi

Te méme mot, soit les descendants (du point de vue de l'arborescence de hiérar-

chie du lexique) de ce mot.

Comme nous l'avions signalé au moment de Ja description du Texique

des mots, nous offrons ainsi des possibilités de sélection plus performantes. F

exemple les mots du document en accord avec Je mot CARNIVORE d'une question sor

CARNIVORE

LION

TIGRE

CHIEN

en considérant J]'arborescence de hiérarchie donnée page 3.20.

2. La valeur élémentaire de la question est un nombre ou une fourchette.

Les seules valeurs du document susceptibles d'étre en accord avec

celles de la question sont lcs nombres et les fourchettes. Ainsi nous Timitons

le tableau explicatif ci-dessous 4 ces deux types de valeurs. Les entrées ver-

ticales correspondent aux valeurs de la question, les entrées horizontales 4

celles du document. A 1l'intersection d'une ligne et d'une colonne nous indiquor

sous quetles conditions les valeurs correspondantes sont en accord.

~ na désiagne un nombre de 1a question.

- nd désigne un nombre du document.

no <ng >n¢ <ng,> nQ2>

nd nd = na nd < ng nd >. ng nqisnd< ndo

<nd nq < nd nd < na nd > nq nq,<nd< ndo

>nd ng > nd nd < ng nd > nq nq,<nd< nqo

<nd, ind > ndi<na<nd> nd,<nq<nd> ndi<nasnd, | ndz<nqgo et ndo>nq)

Nous justifions le choix de ces conditions par le fait que la four

chette <3 désigne une valeur “un peu inférieure 4 3" et non pas |‘intervalle

) - ~, 3). Si la fourchette <3 figure dans une question, la valeur <4 d'un do-

cument n'est pas en accord avec elle.
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Si ces conditions ne donnent pas satisfaction 4 l'usage, c'est-a-dire |

que si l'on estime qu'elles provoquent trop de silence, on pourra Jes modifier

en considérant que les fourchettes 4 un seul terme sont des intervalles dont une

des bornes est infinie. Les conditions pour cue deux valeurs soient en accord

se traduisant alors par une intersection non vide de ces intervalles. Le systéme

devient alors moins sélectif et provoquerait par contre du bruit. Les fourchettes

<nq et <nd seraient alors toujours en accord.

Notons qu'une telle modification ne poserait aucun probléme du point

de vue du programme de sélection, cette éventualité ayant eté prévue.

Nous pouvons constater une fois de plus qu'un tel systéme ne peut

étre mis au point sans une phase de rodage.

Cette subdivision permet de lancer 1'exécution des sélections des

informations décrites dans la subdivision "texte de la question" que nous venons

d'étudier.

Les ordres de sélection sont donnés dans des colonnes baptisées

“colonnes de sélection". Ces colonnes sont découpées en autant de cases qu'il

existe de vecteurs dans le texte de la question (ces cases ont une ou plusieurs

lignes suivant le nombre de composantes du vecteur correspondant).

Donnons d'abord un exemple avant de passer aux explications :

P C Vv Sl S2 S3_ S4

PATT SPEC DGG X}| XX] 8

AGE <3

VWGHT < 10:20 >

SPEC CALF N

BALPG X{| N}] XX

RESUL | “AOP 1} 1] xX|{ xX
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B - 1. Case marquée.

a) Une case d'une colonne de sélection est dite marquée quand une

au moins de ses lignes contient :

- soit une croix (X)

- soit la lettre "N"

- soit un numéro.

Une case marquée donne l'ordre d'exécuter la sélection du vecteur

correspondant (ou du nom de paragraphe correspondant) de la subdivision "texte

de Ja question"(quelle cuwsoit la maniére dont elle est marquée). |

b) Un numéro j écrit sur une ligne d'une case en regard d'une com-

posante (avec ou sans liste de valeurs) commande en outre le stockage des valeurs

de ta composante sélectionnéecorrespondante dans une zone identifiée par le numé-

ro j. On pourra effectuer des traitements sur une telle zone par Ja suite (dans

T'exemple, les valeurs de MAOP sont stockées dans la zone n° 1).

Le méme numéro ne peut apparaitre qu'une seule fois dans une méme

colonne de sélection.

Dans une méme case, i] peut y avoir plusieurs numéros (stockage des

valeurs de plusieurs composantes).

Les numéros sont choisis au gré de l'utilisateur dans les limites 1

a 99 (bornes incluses).

c) La croix (X) écrite dans une case est utilisée quand on ne veut

pas faire de stockage de valeurs. I] est indifférent d'écrire une ou plusieurs

croix dans une case. Une croix peut étre écrite dans une case qui contient déja

des numéros (elle est alors inutile, mais nous avons voulu que te marquage des

cases soit trés souple).

d) Dans chaoue colonne de sélection, i] doit exister au moins une

case marquée par X ou / et des numéros.

e) La lettre N figure obligatoirement seule dans une case. Nous ver-

rons son utilisation plus loin.



B - 2. Sélection de vecteurs d'une méme_expérience.

mw

Pour demander la sélection de plusieurs vecteurs d'une méme expérien-

ce (au sens défini dans le chapitre II), on marquera les cases (Gui correspon-

dent 4 ces vecteurs) d'une méme colonne.

Dans 1'exemple donné ci-dessus, dans Ya colonne de sélection n° 1

(£1), on veut sélectionner des chiens d'ége inférieur 4 3 ans et de poids cori-

pris entre 10 et 20 ko et qui ont été traités & l'aide d'un pompage par ballon-

net intra-aortique (BALPG). En outre, on veut que Ja pression aortique moyenne

soit donnée pour ces chiens 14 dans les résultats. Tous les vecteurs corresp
on-

dants doivent appartenir 4 1a méme expérience du document.

Pour sélectionner un vecteur indépendamment de son appartenance a

une expérience, on ne marquera qu'une seule case d'une méme colonne.

3. Colonne de sélection pertinente.

Une colonne de sélection est dite pertinente si les conditions sui-

vantes sont toutes satisfaites :

a) Pour chaque case de 1a colonne marquée par X ou/et des numéros

- si la sélection porte sur un vecteur alors i] existe un vecteur

pertinent dans le document.

- si la sélection porte sur un nom de paragraphe alors ce nom exis-~

te dans’ le document.

b) Les résultats des sélections marquées par X ou/et des numéros

appartiennent tous 4 Ja méme expérience numéro p du document

- si un résultat est un vecteur, il appartient 4 T'expérience n° p.

- si un résultat est un paragraphe, un au moins de ses vecteurs

appartient 4 1'expérience n° p.

c) Pour chaque case marquée par No:

~ si la sélection porte sur un vecteur alors aucun vecteur pertinent

n'appartient 4 1’expérience n°p.

- si la sélection porte sur un nom de paragraphe, alors :

- soit ce nom n'existe pas

- soit ce nom existe et aucun de ses vecteurs n'appartient 4
l'expérience n° p.
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Remarques.

- Rappelons qu'un vecteur (d'un document) qui ne contient pas la

composante EXP dans sa description concerne toutes les expériences préseiices

dans le document.

- Le marquage d'une case par N doit étre utilisé prudemaent et en

toute connaissance de cause. L'utilisation de N revient a éliminer les exné-

riences gui contiennent certains vecteurs. La colonne de sélection n° 2 de 1!

exemple montre une bonne utilisation de 8. En clair, on veut sélactionner les

chiens pour Tesquels MAOP est donnée mais qui n'ont pas été traités pzr Lallon-

net intra-aortique (contrairement 4 1a demande de la colonne n° 1).

La colonne n° 3 donne un exemple of l'utilisation de N est plus dé-

licate. En fait, i] faut bien voir quelles sont les expériences qui sont élimi-

nées des réponses aux questions par ce marquage. Conformément da ce quc nos avon:

dit, ce sont celles qui contiennent un vecteur pertinent pour celui de la Gtes-

tion. Dans le cas qui nous préoccupe, le vecteur suivant du document :

SPEC = 0G ;

AGE = 8;

WGHT = <10:20>

#4

ne constitue pas un critére d'élimination puisqu'il n'est pas perti:. .¢ pour ce-

lui de la question (a cause de la composante AGE).

Dans la colonne $4, on veut éliminer toutes les expériences wi par-

lent de veaux (bonne utilisation de N).

Nous demandons aux utilisateurs d'étre prudents et de n'utiliser le

manquage d'une case par N qu'a bon escient. Les deux cas les plus internsssnts

étant le marquage soit d'un nom de paragraphe, soit d'un vecteur 4 une scule

composante.

Remarauons enfin que N ne peut pas figurer seul dans une colonne ce

qui n'aurait pas de sens (ceci est exprimé par 1 - d).



B- 4. Réponses a une colorne de sélection.

Nous appelons réponse 4a une colonne de sélection, un ensemble de

vecteurs pertinents pour cette colonne (compte-tenu bien entendu des cenditions

de B-3).

Au moment de T'exécution des ordres de sélection d'une colonne, toutes

les réponses sont recherchées.

Remarques.

La comnosante de nom EXP ne doit pas étre utilisée peur rédiger les

questions. En effet, rechercher les vecteurs pour lesquels EXP = n n'a pas de

sens puisque Je choix des numéros d'expériences est arbitraire au moment de la

description des documents. Voir 4 ce propos le pointB-2 ci-dsssus.

Pour un méme vecteur de la question, i] peut exister plusieurs vec-

teurs pertinents du document (puisque toutes les réponses sont recherchées). Par

conséquent, i] peut exister plusieurs composantes pertinentes pour une méme conm-

posante de la question. Si un stockage des valeurs a été demandé toutes le sont

dans la zone désignée (qui est découpée en sous-zones contenant chacune les va-

leurs d’une liste, mais ceci est transparent 4 l'utilisateur).

C - Subdivisions "traitements" et “ordres de traitements".
Seo ew Oe EOE RE EE EE eS Se

Les traitements 4 entreprendre sont décrits dans la partie "traite-

ments" de la table. I] sont séparés les uns des autres par des traits horizon-

taux.

Les demandes d'exécution des traitements se font dans la subdivision

“ordres de traitements". Celle.-ci est découpée en autant de colonnes qu'il y a

de colonnes de sélection (par le prolongement de celles-ci}). Une colonne de

traitement est elle-méme découpée cn autant de cases qu'il y a de traitements

prévus dans la subdivision correspondante.
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Exemple.

X X

matt X
texte de la question

X K

X

traitement n°l 2 | X

traitement n°2 X |ol

traitement n° 3 X

Une colonne de traitement peut avoir une ou plusieurs cases marquées

par des croix. L’ordre d'exécution des traitements correspondants se fait alors

de haut en bas (pour la troisiéme colonne, i] y a exécution du traitement n° 1,

puis du traitement n° 3). Pour obtenir un ordre différent, on marque les cases

& l'aide de numéros croissants (a partir de 1) (pour la colonne n° 2, il ya

exécution du traitement n° 2 puis du traitement n° 1).

Nous parlerons des traitements eux-mémes un peu plus loin (en £).

oo we ce ea ae ae cae we co ate ee a eee et ee ee me ee ae mo oe me wee Ce i Weer teed Sk

Nous allons voir ici comment se succédent les ex&écutions des sélec-

tions et des traitements.

1. Les colonnes de sélection sont explorées successivement de gauche a droite

sauf contre ordre (donné éventuellement dans un traitement) et jusau'a la der-

niére.

2. Si une colonne de sélection est pertinente, les traitements marqués corres-

pondants sont exécutés. Puis la régle 1 est appliquée.

3. Si une colonne de sélection n'est pas nertinente, la régle 1 est appliquée

(sans exécution des traitements marqués).
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Soit la table suivante :

S1 $2 $3 S4

texte de la question ordres de
sélection

traitement n° i 
2 X

traitement n° 2 
X

traitement n° 3 
1 X

Imaginons que dans le traitement n° 2, i] y ait une instruction d'

aller & la colonne de sélection n° 4. Le déroulement des onérations se ferait

alors comme le montre l'orcanigramme de Ja page 4.17.
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Organigramme du _déroulement de 1a question de Ja page 4.16.

La notation &) signifie : 1a colonne de sélection n°i:

est-elle pertinente ? 
‘

non oui

Chat

traitement n°3

traitement n°l

traitement n°2

traitement n°l

non Be oui
a 2

traitement n°3
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Nous parlons ici des traitements qui figurent dans la table de sé-

lection et de traitements et que nous avons appelés locaux car ils sont exécu-

tés au niveau d'un document. (voir le fonctionnement de la table en D).

Comme nous 1'avons déja signalé, cette partie "traitements" n'est

pas entiérement définie 4 ce jour et nous donnerons ici les grandes Tignes qui

guiceront la définition de ces traitements.

Les traitements sont des listes d'instructiors dont nous allons spé-

cifier rapidement les différents types.

E - 1. Instructions de gestion de la table de sélection.

Les deux instructions définies ci-dessouspermettent de modifier 1'or-

dre normal d'exploration des colonnes de sélection.

a) Instruction STOP.

Lorsque cette instruction est exécutée, elle entraine 1'abandon de

de 1'étude du document en cours (toutes les colonnes de sélection ne sont donc

pas nécessairement explorées).

b) Instruction SELECT (i).

L'exécution de cette instruction provoque 1'exploration de la colon-

ne de sélection n° i (les colonnes sont numérotées implicitement a partir de 1

et de gauche 4 droite). Le numéro i doit étre strictement supérieur au numéro

de la colonne de sélection qui a entrainé 1'exécution du traitement dans lequel

cette instruction se trouve. Dans 1'exemple donné en 9D page 4-15, le traitement

n°2 contenait : SELECT (4).

E - 2. Instruction de répétition d'une liste d'instructions.

Rappelons gu'une sélection peut fournir plusieurs réponses pour une

méme colonne. Nous avons introduit en conséquence une instruction de répétition

d'un méme traitement pour chacune des réponses obtenues.

Cette instruction (FCR) aura la syntaxe suivante :

PCR (liste d'instructions autre que PCR)

Lteffet de cette instruction est d'exécuter la liste d'instructions

entre parenthéses pour chaque réponse.
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E - 3. Autres instructions.

Nous pensons définir les instructions suivantes :

1. Instructions d'édition.

Ces instructions devront permettre d'éditer des paragraphes, des

composantes, des zones de stockage de valeurs, des résultats de calculs, des

libellés, etc...

2. Instructions de conservation de valeurs locales.

Une valeur locale est :

- soit le résultat d'un calcul d'un traitement local,

- soit une valeur stockée au moment de la sélection (case marquée par

un numéro) et dont la durée de vie n'excéde pas celle de 1'étude d'un document.

Pour pouvoir faire des traitenonts sur des valeurs provenant de 1'en-

semble d2s documents, nous introduirons des instructions qui permettent de con-

server les valeurs locales dans des zones que nous appelons globales. Ces zones

elobales sont donc “remplies" au fur et A mesure du déroulement du fichier des

documents et constituent des tableaux de résultats (exploitables par un traite-

ment global).

On veut relever sur l'ensemble des documents les valeurs de “AQP ob-

tenues sur des chiens traités par ballonnet intra-aortique de capacité 20 cc

afin d'en &tablir Ta moyenne.

PATT SPEC DOG X

PALPG BALCA 20 X

RESUL 4A0P 1

globale numéro 1)
PCR (conserver 1a zone 1 dans la zone | X

|

Traitement global.

- faire la moyenne des valeurs de Ja zone globale n° l.

- Editer cette moyenne
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3. Instructions de traitements.

Ces instructions permettent de faire des calculs sur des listes de

valeurs stockées dans des zones locales (Par exemple : calculs de moyennes, re-

hherches de maximums et de minimums).

4. Instruction de style "langage évolué".

S'il s'avére que les traitements demandés par ies utilisateurs de-

viennent complexes et variés, les instructions précédentes ne suffisent plus a

résoudre leurs problémes. Dans ce cas nous introduirons des instructions de

stvle FORTRAN ou COBOL par exemple (avec affectation, calcul arithmétique, tests,

bouclages, etc...).

futant que possible, nous aimerions éviter ] ‘introduction de ces

instructions car nous avons le soucis de fournir un outil de travail adapté aux
a

compétences de ]T'utilisateur.

Exemple.

On veut connaitre la pression aortigque moyenne (MAOP) minimum ayant

été relevée sur des chiens de plus de 10 kq ayant eu un infarctus du myocarde

dans deux cas de traitements : avec ou sans pompage par ballonnet intra-aortique.

PATT SPEC DOG X | X

WGRT 10

PROC COND AYOC ~ IRFARCT X | X

BALPG X | B

RESUL | MAOP 1} 1

PCR (rechercher et éditer la valeur minimum de la 2) 2

zone n° 1)

Editer le texte ‘AVEC BALLONNET' 1

Editer le texte 'SANS BALLONNET' 1

Pour la colonne de sélection n° 1, on demande d'imprimer d'abord le

texte 'AVEC BALLONNET' puis, pour chaque réponse d'imprimer la valour minimum

de MAOP. Pour la deuxiéme colonne, on veut imprimer le texte 'SANS BALLONNET',

puis faire le méme traitement.
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IV. 3 - ENTREE D'UN TRAIN DE QUESTIONS Ei! MACHINE.

Nous venons d‘étudier la partie essentielle d'une guestion qui est

la table de sélection et de traitements. Comme nous 1'avionsannoncé dans 1'in-

troduction, une question comporte en outre les parties suivantes :

1 - Identification de la question

2 - Limites d'exploitation du fichier des documents

3 - Sélection sur l'entéte d'un document.

Les parties 2 et 3 ne sont d'ailleurs pas nécessairement présentes,

Nous allons donner en méme temps que des explications, la maniére

de présenter les questions sur un bordereau de perforation (les questions sont

entrées par cartes).

La premiére liane d'une question est toujours réservée 4 cet effet,

L'utilisateur en dispose pour y inscrire ses noms et prénoms ou tout autre ren-

seignement qu'il juge utile de donner (pour sa gouverne personnelle).

Cette ligne a le format suivant :

1 | 3 | 8

00 QUES = | chaine de caractéres

La cnaine de caractéres ne peut pas se poursuivre sur une deuxiame

ligne.

E_zbimites_d'exploitation du fichier des documents.
L'utilisateur peut demander que le fichier des documents ne soit pas

déroulé entiérement pour répondre a sa question. Il peut, s'il le désire, donner

les limites d'exploitation suivantes :

1. Le nombre maximum (MAXI) de documents a étudier. L' interrogation

du fichier des documents s'arréte alors (pour sa question) quand ce nombre est

atteint.



2. Le nombre de documents pertinents (PERT) a partir duguel i] estime

étre suffisamment renseigné. L'interrogation s'arréte quand ce nombre est atteint.

Ces clauses sont optionnelles. Par défaut tout le fichier des

documents est 6tudié. Si les deux limites sont présentes a la fois, 1'interro-

gation s'arréte dés que l'une d'elles est atteinte.

kégles de présentation.

~ Ecrire un seul de ces renseignements par liane

- Numérotage des lignes dans les colonnes 1 et 2 (a partir de Gl car

la premiére carte de la question porte le numére zéro. Se reporter a4 1'identifi-

cation de la question).

- Le nombre taximum de documents a étudier est donné par :

4AXT = nombre entier sans signe

~ Le nombre satisfaisant de documents pertinents est donné par :

PERT = nombre entier sans signe

- Ces limites sont données 4 partir de la colonne 3

- Si les deux limites sont présentes, leur ordre d'écriture est indif-

férent.

Exemple.

i js | §

00 | QUES = | SZTUKA - ETUDE DE BALPG -

O01 | MAXI = | 300

O02 | PERT = | 56

eee es ie ee ee ae ee ee ee ee oem

Parmi les renseignements donnés dans 1l'entéte d'un document, nous

avons retenu la référence et l'année de parution comme éléments de sélection.

C - 1. Sélection sur la référence.

Rappelons que la référence est un numéro a trois chiffres qui dési-

gne le nom d'un livre ou d'une revue.

L'utilisateur peut demander cue l'on ne tienne compte que des docu-

ments ayant paru sous certaines références dont il précise les numéros sur la
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premiére liene vierge du bordereau (a partir de la colonne 3) de la maniére sui-
vante :

REFS = liste de références.

Les différentes références de la liste sont séparées entre elles par
des virgules.

Une telle ligne ne peut pas se poursuivre sur la ligne suivante ce
qui permet donc de donner au maximum une liste de 18 références (nombre larqe-
ment suffisant). Il va numérotace d'une telle liane.

Exemple.

1 {3 | 8

00 | QUES = | puPonT

Ol] REFS = | 101, 104, 105

C - 2. Sélection sur l'année de parution.

On peut demander que l'interrogation ne se fasse que sur les docu-
ments dont Ja parution est antérieure, postérieure ou égale 4 une certaine année.

On @crira sur la premiére ligne libre du bordereau (a partir de la
colonne 3) :

~ soit PARU = année

~ soit PARU x année

~ soit PARU < année

cu "année" est un nombre entier sans signe de 4 chiffres.

Exemple.

1 | 3 | 8
00 QUES = DURAND

01 MAXI = 200

02 PARU > 1570

Szuls sont pris en compte les documents dont la parution est posté-
rieure 4 1970.

Remarque.

Si les deux éléments de sélecticn REFS et PARU sont simultanément
présents, l'ordre dans lequel ils sont écrits, est indifférent.

!
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. Nous avons pensé qu'il serait agréable pour l'utilisateur de présen-

ter cette table sur des bordereaux de maniére analogue 4 1a représentation gue

nous en avons faite en IV. 2. En contre partie, cette facon de procédor impose

des limites a4 la taille de cette table (a cause du format du bordereau). En par-

ticulier, le nombre maximum de colonnes de sélection est 10 (ce qui semble lar-

cement suffisant par ailleurs).

~ Les deux premiéres colonnes servent au numérotace des lignes.

~ Les colonnes 3 4 7 sont réservées pour les noms de paragraphes (zone P).

- Les colonnes $ 4 13 sont réscrvées par les noms de composantes (zone C).

- Les colonnes 15 4 60 sont réservées pour les listes de valeurs (zone V) qui

ne peuvent pas se prolonger sur une deuxiéme ligne.

- Les colonnes 61 % &0 sont réservécs pour dix colonnes de sélection (chacune

ayant donc 2 caractéres de largeur).

- Les traits horizontaux de la taodlo sont remplacés par une ligne blanche (le

numérotage étant toutefois respecté) ce qui explique notre convention sur les

types des lignes (voir A - 1, page 4.3).

~ Les colonnes 8 et 14 restent blanches et matérialisent les traits verticaux qui

délimitent les zones P, C et V.

- La subdivision "traitement" de la table est annoncéc par les caractéres "TRAIT"

écrits dans les colonnes 3 4 7 aprés le trait horizontal (ligne blanche) qui

termine la subdivision "texte de la question”.

- Nous n'avons pas encore précisé la facon d'entrer les traitements puisqu'ils

ne sont pas entiérement définis.

1 {3 lg |9 13{ [15 61 80

~ |{ oo
| zone P zone C zone V 10 colonnes de

(listes de valeurs) sélection
numérotage

des lignes

TRAIT

SS

eee
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Remarque.

On peut envisaser, pour l'avenir, de faire imprimer des bordercaux

spécialenent étudiés pour entrer des tables de sélection et de traitements en

machine.

Comme nous 1'avions signalé dans 1'introduction, l‘interrogation du

fichicr des documents se fait en batch, c'est-a-dire cu'un train de questions

est rassemblé et traité en une seule fois.

Aprés perforation sur cartes des questions décrites sur les borde-

reaux (suivant les directives que nous venons de donner). celles-ci sont ras-

semblées en un fichier (TRAIN) qui est pris en compte par le systéme d'interro-

gation. Ce fichier peut contenir un nombre quelconque de questions.

Nous allons dire quelques mots sur la réalisation de ce systémo d'in

terrocation.

Sar S rere: ct an en Or ce GE
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IV. 4 - REALISATION DU SYSTEME U' INTERROGATION.

Actuellement, la réalisation du systéme d'interrogation est faite

en partie seulement puisaue les traitements gue nous voulons introduire dans

les questions ne sont pas entiérement définis a ce jour.

Nous avons toutefois voulu démarrer rapidement l'exploitation du

fichier des documents en nous limitant a la partie "sélection" des questions.

Ainsi donc le systéme peut é&tre utilisé comme un systéme stricterient documen-

taire, c'est-d-dire qui fournit une liste de documents pbertinents pour des cri-

téres formulés dans des questions.

Un train de question est exploité en deux phases :

1. Création d'un fichier de cuestions codées (FQST)

c. Exploitation du fichier des documents a partir des questions

codées (de FQST).

Nous donnons l'organigramme général du systéme d'interrogation,

pane 4.28

Az Création d'un fichier de questions codées (FST).
Les questions d'un train sont codées et conservées dans le fichier

FQST en vue de la phase d'interrogation proprement dite. Ce travail est effec-

tué par un programme de nom QST. Dans cette phase :

- Il y a vérification de la syntaxe (présentation correcte de la

table de sélection et de traitement). En cas d'erreurs des messages sont 6dités.

- Le codace des questions est fait par consultation du lexique des

noms de paragraphes et de composantes, du lexique des mots et écalement du fi-

chier qui rend compte de Ja structure hiérarchique des mots (voir III. £ - 8) .

Les descendants d'un mot sont adjoints a celui qui existe dans la question qui

Sse trouve donc complétée. I] en sera donc tenu compte dans la phase de sélec-

tion.

~ Chaque question correcte est conservée sous sa forme codée dans

le fichier FOST et en constitue un enrecistrement logique.
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- Nous ne décrivons pas les enregistrements de FOQST ici. Bisons sim-

plement qu'ils sont organisés par colonne de sélection puisque l'exploration de

Ja table de sélection se fait colonne par colonne (voir fonctionnement de la ta-

ble en IV. 2).

- Le programme QST produit un listing des questions avec éventuelle-

ment des messages d'erreurs. Nous avons soigné ces éditions et en particulier

les tables de sélection sont présentées avec des "traits".
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Cette exploitation des documents est faite par un programme de nom

REP qui répond 4 chacune des questions /FOST. Le programme fait les sélections

demandées par les questions.

Pour chaque question :

-~ Il y a édition de toute la partie identification des documents

pertinents.

- Pour chaque document pertinent i1 y a édition des numéros des

colonnes de sélections pertinentes.

- Il y a édition du nombre total des documents pertinents et du nom-

bre total de documents étudiés.

jee eee me ae et ee

Le lecteur trouvera un exemple simple de question et la réponse ob-

tenue dans 1'état actuel du systéme d'interrogation a4 la page 4.29.
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Organigramme général du _systéme d'interrogation.
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CONCLUSION

Gu'il nous soit permis,a 1'issue de ce travail, d'attirer 1'atten-

tion du lecteur sur les quelques points suivants :

- Dans son état actuel notre systéme de documentation n'est pas

pleinement opérationnel et sa mise au point se poursuit.

- La réalisation d'un tel systéme est une oeuvre de longue haleine;

elle nécessite des entretiens fréquents et une collaboration approfondie entre

"lutilisateur-médecin" et l'informaticien, afin de résoudre les problemes qui

se posent tant sur le plan de la communication que sur celui de la définition
d'objectifs précis.

- Il semble qu'on gagnerait 4 travatiler en équipe plus nombreuse.

- Sur la base d'une collaboration suivie au sein d'une telle équi-

pe on pourra alors parfaire ce systéme et le compléter.

- Bien que ce systéme ne prétende pas étre universel, nous espé-

rons toutefois qu'il pourra étre appliqué, sans gros problémes, 4 d'autres

domaines que celui de 1'Assistance Cardio-Circulatoire.
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