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INTRODUCTION



Le but du projet CIVA est de donner 4 l'utilisateur d'un systéme

informatique les moyens nécessaires 4 la réalisation d'un travail en uti-

lisant une formulation unique au cours des différentes phases que sont

la conception, ‘l‘analyse organique, la programmation, la mise au point et

l'exploitation des programmes.

Pour atteindre ce but, plusieurs actions furent men€es :

~ Définir un langage unique permettant d'exprimer les actions
entreprises au cours de l'analyse, de la progranmation et de l'exploita-

tion (DERNIAME [8] ).

~ Etablir un systéme de compilation permettant de traduire ce

nouveau langage (DUCLOY [9] , DENDIEN [7 , PIEGEL fq] ).

~ Proposer aux futursutilisateurs une méthode d'analyse qui les

oriente dans L'utilisation de ce systame (wERTScHUN [14] , cHapRteR [5] ).

En plus de la participation, comme chacun d'entre nous, a la dé-

finition de l'ensemble du projet, notre réle particulier a été d'étudier

les actions 4 entreprendre pour la mise en oeuvre d'une chaine de traite-

ment et de réaliser les outils proposés. Ceci nous a amené a créer les

modules de commande qui regroupent les instructions permettant d'exprimer

quelles sont les actions a entreprendre en vue de l'exploitation des chaines

de traitement.

On trouvera donc ici une premiére partie de présentation des mo-

dules de commande dans le projet CIVA. L'idée d'avoir un langage unique

pour exprimer les actions 4 entreprendre n'est pas nouvelle. Elle 4 déja

&té developpée dans (GURSKI [a6] ) et se base sur latremarque suivante :
les programmeurs ont accepté depuis longtemps le fait que langage de pro-

grammation et langage d'exploitation étaient disjoints et jamais que les

deux pouvaient se regrouper. Mais cette acceptation n'est pas naturelle :

pour se parler et se comprendre deux personnes utilisent généralement

le méme langage quel que soit le sujet de leur conversation. Alors pourquoi

un programmeur devrait-il avoir 4 utiliser deux (ou méme plusieurs) lan-

gages différents pour exprimer 4 l'ordinateur tout ce dont il a besoin de

faire ?



Il est possible de trouver deux réponses 4 cette question :

- Les progrés réalisés dans le domaine des langages de program-

mation depuis une quinzaine d'années ne se sont généralement pas reflétés

cans le domaine des langages d'exploitation. Ces derniers pourtant d'usage

fréquent, sont restés, pour la plupart, primitifs et mal adaptés aux be~

soins actuels (STEPHENSON [28] ).

Cette situation est née certainement du fait que les interprétes des lan-

gages de commande constituent une partie intégrante des systémes d'exploi-

tation. Du fait d'un certain besoin de stabilité éprouvé par les utilisa~

teurs d'un systéme informatique, les possibilités de mise en oeuvre de nou-

veaux langages de commande ont été restreintes et les personnes qui ressen-

taient un intérét 4 leur changement, voire méme 4 leur évolution, ont rare-

ment pu appliquer leurs études. Le développement des systémes 4 usager

unique fonctionnant en mémoire virtuelle (du type GEMAU) aurait, cepen-

dant, présenté l'occasion de modifier librement une ou plusieurs parties

d'un systéme d'exploitation et , par 12-méme, de tenter des expériences

dans ce domaine.

- Une deuxiéme réponse pourrait étre la suivante : aucun des

langages actuels ne permet au programmeur d'exprimer tout ce dont il a

besoin de dire a l'ordinateur. Cette derniére thése a été developper dans

(NEBUT [36] ) qui considére que, pour mener a bien un projet informatique

il est nécessaire d'utiliser au moins trois langages différents : un lan-

gage d'interaction avec la machine du type assembleur dont le but est

de procurer L'utilisation totale des possibilités du matériel, un langage

de production évolué dont le but est de permettre une programmation lisible

et rapide et enfin un langage intermédiaire pour optimiser les patties

privilégiges du projet et pour assurer la communication avec les deux

autres langages.

A ces trois langages nécessaires 4 la réalisation du projet, il est géné-

ralement utile d'ajouter des "paralangages" qui permettent d'assurer la

communication avec le systéme d‘exploitation ou avec des services annexes

tels que l'aide a la mise au point, un éditeur de texte,.....

Cette solution, qui a été utilisée pour la conception et la réalisation

d'un systéme d'exploitation, présente toutefois l'inconvénient majeur

d'obliger le programmeur 4 étre "polyglotte”.

a La deuxiéme partie de cet exposé présente la réalisation des

interfaces nécessaires entre le. langage de commande que nous avons défini

et le systéme d'exploitation de l'ordinateur (ici, nous utiliserons le

systéme SIRIS 7 du CII 10070) qui posséde son propre langage d'exploitation.

Au cours de cette réalisation, nous avons été amené a régler les problémes

de la gestion de la mémoire centrale de fagon a étre compatible avec SIRIS 7

a écrire un générateur de cartes de coumande pour pouvoir exprimer les

actions a entreprendre et gérer les fichiers des utilisateurs, enfin 4

définir les liaisons qui devaient exister entre les différents modules

du systéme CIVA pour permettre l'exploitation du systéme global CIVA-

SIRIS 7.
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I...

Ce chapitre a pour but de familiariser le lecteur avec les

différents constituants de CIVA. Nous nous contenterons de rappeler

briévement ces éléments'et leurs caractéristiques essentielles. Le

lecteur pourra se reporter & (DERNIAME [8] ) pour les :définitions

correspondantes.

LES UNITES DE NOMENCLATURE ET LEURS RELATIONS

(DERNIAME [8] : § Z.1., 1.2., 9.5.)

Comme dans tout systéme de programmation, les utilisateurs de notre projet peuvent

définir des objets désignés par des identificateurs. Ces objets peuvent étre de

trois types différents :

- les objets élémentaires qui sont de type primitif (entier, réel,....)

- les objets structurés qui sont des compositions d'objets élémentaires,

- les objets de type file d'objets élémentaires ou structurés.

Le projet CIVA est un systéme de programmation modulaire : les objets détlarés par

l'utilisateur sont regroupés dans des unités de nomenclature. Ces unités de nomen-

clature, ou plus simplement unités, sont de-deux types différents : les classes

ou les modules. Tiilustrons par des exemples leur utilisation.

- Soit la classe Cl définie de la fagon suivante :

Case CH
S ention ; A entitn ; Bwition = 3;

D entéer ;
Finckasse ;

La classe Cl contient les déclarations de trois objets élémentaires de

type variable entiére désignés respectivement par S, A, et D et d'un

objet élémentaire de type constante entiére désigné par B.

~ Soient deux modules MI et M2 définis de 1a fagon suivante :

moduke MI ; ModuLe M2 ;

utibise CI ; utilise CI ;

S#A+B; S=A-B;

finnod ; dnmod ;

Le module MI “utilise” la classe CI : tous les identificateurs déclarés:

dans Cl sont utilisables dans MI.

Le tiodule M2 "utilise" également C!. Il y a donc partage de la descrip-

tion des identificateurs de Cl. Mais les objets désignés par S, A ou B

dan Mt et M2 sont différents.



- Soit un troisiéme module défini-par :

modute HS ;
utilise Cl ;

M1; M2 ;

fknmod
Le module M3 “appelle” successivement les modules MI et M2. MI et M2

peuvent €tre considérés comme des sous-programmes fermés externes de

M3. M3 utilisant égatement Cl, c'est alors le méme objet élémentaire qui

est désigné par l'identificateur $ dans MI et dans M2. Il y a alors com-

munication de valeur entre les deux modules Ml et M2. La durée de vie

de l'objet désigné par S est égale 4 la durée d'activation du module M3.

Dans le projet CIVA, en plus des possibilités offertes par le langage de programma-

tion, l'utilisateur peut employer un métalangage qui lui permet de générer du texte

source dans ces unités (ce métalangage est défini dans (BENAMGHAR [3] et HARMANT

[73] ). Il permet de déclarer des métavariables, d'utiliser des métainstructions

ou des métafonctions.

Par exemple, si la classe C2 est déclarée comme suit :

Classe C2 ;

S ention ;
$B = "D ention ;";

$C = "DABeL ; " ;

gsi BA>0 Salons $8 ;

$sinon $C; B44 |
(NCLAbSE ;

$B et $C sont des métavariables auxquelles sont affectées des chatnes de caractéres

Teprésentant des éléments du langage de base.

Si la valeur de la métavariable $A est positive, alors le texte de la classe C2 est :

chasse C2 ;

S antion ;

D entier ;
finichasse ;

Par contre si la vakeur de la métavariable $A est négative ou nulle, le texte de

la classe C2 est :

chasse C2 ;

S witien ;
D réek ;

finelasse ;

L'utilisateur peut également utiliser le métalangage 4 l'aide des métamodules.

Ces derniérs permettent également de produire des textes de modules ou de classes.

Ce sont des objets autonomes et l'intérét essentiel de ces métamodules est de sim-

plifier 1'écriture des unités d'une application. De plus, il faut noter que ces

métamodules permettent de rendre conditionnels les utilisations de classes et les

appels de module.

métamod $MM ;

fai $AD0 Satons utibise X ;
F(3) = F(2) + F(t) ;

Bsinon utilise ¥ ;

G{3) = Gl2) GIT) 3 Bad ;

Sfinmod ;

module SOMME ; module MULTI ;

$A = 1; $A = 0;

SSMM ; SBMM ;

finmod ; finmod ;

Les textes de ces modules sont alors ;

module SOMME ; module MULTI ;

utibise X ; utilise Y ;

F(3} = F(2) + F (tf) G(3} = G(2}) * G(T) ;

damod ; dnmod 3

Un objet autonome de type métamodule peut @tre considéré soit:comme une entité indé-

pendante (dans ce cas, il est déclaré comme une classe ou un module et*peut étre

employé par n'importe quelle unité) soit comme une entité locale {dans ce cas, il

est déclaré 4 l'intérieur d'une classe ou d‘un module : la portée de son identifica-

teur est limitée 4 l'unité qui contient sa déclaration).

classe C3 ;

F file (max = 3) entier ;

métamod $M ;

B44 BADO fators F(3) = 2 5 $hse ;

Efimmod ;

finclasse ;

C3 contient la déclaration d'un objet F de type file et d'un objet autonome de

type métamodule,
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Soit le modute M5 déclaré par :

module MS ;

utibibe C3 ;

SM ;

finmod ;

Le module M5 utilise la classe C3 : il peut donc utiliser tous les identificateurs

déclarés dans cette classe. En particulier, il peut contenir une demande de la géné~

ration du texte obtenue par le métamodule #M.

Comme nous Le verrons au chapitre 2, Le systime CIVA & besoin de connaitre L' envi-

nonnement complet de chaque unité x définie par Liutivisateur, c'est-a-dine L’ en-

semble des unités appartenant a Mx) et aBx) o& u désigne La relation "utilise"

et A La hebation "appekte" ,

Cet environnement est connu directement du sydtime si Le texte source de L'unitéd

x est entidrement déterming. Or nous venons de voin que L'utibisateur pouvait em-

ployer Le métalangage et plus particulidnement Les métamodules pour géndrer ce texte

source.

Le aystime CIVA est done obkigé de prendre en considération ces objets autonomes

et pour cette raison, nous assimiLenons Les métamodules & des unités de nomenclature.

En plus des relations de bases du Langage {relations *utibise " et”appelle"),

Liappel d'un métamodule constitue une relation importante pour Le systime. Nous

appellerons cette relation, fa rckation "Sappelle".

NOTION D'APPLICATION (DERNIAME [3] :§ 1.3.)

La notion d'application est & rapprocher de la notion de service dans une entreprise.

Une application renferme l'idée de travail attaché & un groupe d'hommes qui étudie

le méme sujet. Pour notre systéme, l'application est un niveau intermédiaire entre

les objets CIVA et le systéme d'exploitation. A l'intérieur d'une application, l'u-

tilisateur peut définir un certain nombre de traitements et prendre un certain

nombre d'options implicites (valeurs de variables d'exploitation, constantes utili-

sables par tous les programmes ...).

A chaque application correspond une "biblioth&que"appelée classe d'application.

Cette classe particuliére contient les déclarations des unités de nomenclature de

l'application (classes ou modules), ainsi que les déclarations des paramétres im-

p¥icites utilisés par l'application. Elle contient également les déclarations des

objets autonomes de type métamodule qui sont utilisables par toutes les unités.

La classe d'application est utilisée implicitement par toutes les unités de nomen-

clature de l'application : les objets qui y sont déclarés sont donc permanents

pour l'application.

Une premi&re application particuliare est l'application systéme qui con-

tient les modules propres au systéme CIVA (compilateur, éditeur de liens ...).

Cette application posséde elle aussi une classe d'application appelée classe

systéme qui est utilisée imphicitement par toutes les autres classes d‘application.

Cette classe contient :

- les déclarations des unités du systéme

- les déclarations de tous les paramétres du systéme (paramétres

d'exploitation, indicateurs de contréle d'exécution ...)

- les déclarations des procédures de gestion des applications

qui sont commmes A tous les utilisateurs (cf : chapitre 2)

Une deuxiéme application particuliére est l'application modification.

Cette derniére réunit les classes qui contiennent les déclarations de certains

paramétres et de certaines procédures dont l'accés par les utilisateurs est pro-

tégé. Le rOle de ces procédures est de permettre aux utilisateurs de notre projet

de réaliser des opérations de mise 4 jour de leurs applications ou méme de L'appli-

cation systéme (cf : chapitre 2).

Par exemple, un utilisateur pourra supprimer des déclarations de la classe de

l'application dans laquelle il travaille par l'appel d'une de ces procédures. Cette

application, comme toutes les autres, possédent une classe d‘application appelée

classe de modification qui utilise done implicitement la classe systéme.

Il nous est possible de schématiser toutes les entités que nous venons de présenter

dans la représentation suivante :



APPLICATION

MODIFICATION

classe

d'application A

APPLICATION

UTILISATEUR A

classe

module

APPLICATION

SYSTEME

APPLICATION UTILISATEUR B

utilise

I.3.

Dane la suite de cet exposé, nous utiliserons 1a terminologie suivante :

- soit E l'ensemble des unités d'une application :

E= CyMuMM

of C est l'ensemble des classes déclarées dans 1a classe d'application,

M est l'ensemble des modules déclarés dans la classe d'application,

MM est l'ensemble des métamodules déclarés dans cette méme classe.

- Nous noterons égalemeent :

U la relation "utilise"

A la relation "appelle"

$A la relation “Sappelle"

LES RELATIONS EXTERNES A UNE APPLICATION (DERNIAME {3} : § I.IL)

Les relations "utilise", “appelle" et "Sappelle" que nous venons de-rappeler ne

lient entre elles que des unités définies dans une méme application.

Ces relations permettent d'assurer une bonne protection des informations entre

les différentes applications : un utilisateur d'une application A ne peut pas

accéder aux informations d'une application B. Cette restriction peut @tre con-

traignante pour les utilisateurs qui peuvent @tre amenés 4 utiliser des informa-

tions ou des traitements déja décrits dans une autre application.

Pour cette raison, dans le projet CIVA, nous avons autorisé,un certain partage des

informations 4 condition que le propriétaire d'une application en ait donné 1'auto-

risation préalable d'une facon explicite. Ainsi, le propriétaire de l'application

B, lorsqu'il créé des unités dans son application peut indiquer au systéme CIVA

que ces nouvelles unités sont locales 4 son application ou bien qu'elles peuvent

étre utilisées dans une (ou plusieurs) autre(s) application(s) ou méme dans toutes.

Exemple : le module MI est déclaré dans la classe d'application A de la fagon

suivante :

modute MI ;
utilise C de B;

SsE+F;

finnod ;
le module M1 utilise une classe C qui est déclarée dans la classe de

l' application B,



1.4,

Le module M2 utilise la classe X de son application A. Il appelle le module

M déclaré dans la classe de l'application B et le métamodule MM déclaré

également dans cette classe.

Un utibivateur d'une application A peut employer une unité VY déckarée dans fa classe

de L' application B en utilisant Les relations externes que nous venons de présenter.

L'emplod d'une de ces rekations exteanes dans une untté X de L' application A est

équivalent a une déckaration Locale & cette unité X : L'identificateur "Y de B"

ainsd désignéd a une portée Limitée a Liunité X. La durée de vie de L'unité externe

Y dans L'application A est dona Limitée a La durée d'activation de cette unité X.

NOTIONS DE MODULE ET DE CLASSE DE COMMANDE (DERNIAME [8] : § 1.8.)

1.4.1. - Définition du module de commande

1.4.2.

Lorsque l'utilisateur désire travailler dans son application, que ce soit

demander 1'exécution d'une ou plusieurs unités de traitement, ou bien réa-

liser des modifications dans le contenu de L'application, il écrit un

module particulier appelé module de commande et il demande son exécution

pat le systéme CIVA.

Le module de commande correspond donc au paquet de cartes de commande au-

quel nous sommes habitués pour décrire les phases de mise au point ou d'ex-

ploitation d'un travail. Il regroupe les commandes formulées par lL'utilisa-

teur 4 destination du systéme CIVA. Le module de commande est donc un moyen

de communication entre l'utilisateur d'une part et le systéme d'autre part.

Son exécution correspond généralement 4 l'exploitation d'une chafne de

traitement.

Contenu général du module de commande

Nous venons de présenter les modules de commande comme des unités particu+

ligres d'une application qui permettent 1'exploitation des modules de l'u-

Fi ltestanr

Permettre l'exploitation des programmes ne signifie pas seulement offrir

& l'utilisateur la possibilité de gérer ses programmes, d'en lancer 1'exé~

eution et de gérer ses fichiers. L'utilisateur doit égahement pouvoir

faire des catculs, affecter des valeurs 4 des paramétres d'expbditation,

agir sur l'exécution et l'enchainement des programmes.

Ces possibilités sont parfois réalisées dans certains langages de commande :

procédures cataloguées, utilisation de clés ...(cf langage de commande

sous SIRIS 7 [22] » Operating System EXEC 8 ES ).
Comme un langage de programmation, le langage de commande doit donc conte-

nir des instructions d'affectation & des variables de commande, des ins-

tructions conditionnelles, des instructions de saut .... Or tous ces

outils sont déja utilisés pour l'écriture des modules ordinaires. Il est

donc trés important que ces mémes outils puissent @tre retrouvés et sous
la méme forme dans le module de commande. Ainsi nous aurons atteint le

but que nous nous sommes fixé, 4 savoir avoir un langage unique qui permet

de décrire des traitements que ce soit au coura de l’analyse, de la pro-

grammation ou de l'exploitation.

L'utilisateur désirant exploiter, modifier ou méme créer une application

particuliére indique en téte du module de commande le nom de cette appli-

cation.

Ensuite l'utilisateur peut soit créer une classe de commande (voir sa

définition ci-aprés ) soit utiliser une classe existant déja : dans ce

cas, il indique le nom de la classe de commande utilisée. Peuvent suivre,

éventuellement, des demandes de modification de la classe d'application :

introduction de nouvelles unités dans l'application, suppression d'unités

existant déja, mise 4 jour des textes des unités créés...Toutes ces de-

mandes correspondent 4 des appels de procédures de modification.

Comme dans tout autre module, l'utilisateur peut également déclarer des

identificateurs locaux au module de commande : dans ce cas. la durée de

vie des objets ainsi créés sera égale & celle du module de cotmande.

Enfin, l'utilisateur peut utiliser des instructions CIVA dans ce module.

Ces instructions sont de type :

- instruction d'affectation,

- instruction conditionnelle simple

- des table de décision et de sélection...

- des appels de module : l'appel d'un module de l'application

dans le module de commande correspond 4 la demande d'éxécution d'une unité

de traitement. Un module appelé dans un module de commande sera nommé

module directeur.
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1.4.3. - Définition de la classe de commande
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Un module de commande contient donc des instructions CIVA avec quelques

restrictions (pas d'instruction itérative "pour chaque", par exemple). I1

utilise des objets locaux au module de commande, des objets communs 3

celui-ci et 4 toutes les unités de l'application (les objets définis dans

la classe d'application). Il peut également utiliser des objets communs

au module de commande et 4 quelques modules de L'application : cea objets

sont alors décrits dans une classe particuliére appelée classe de commande.

La classe de commande permet alors d'échanger des valeurs entre le module

de commande et certains autres modules de l'application (ceux qui utilisent

cette classe). Elle sert, en quelque sorte, de "boite aux lettres" entre

l'exploitatior (exécution d'un module de commande) et la programmation

(exécution d'ine unité de traitement).

Cleat a cause de ce rGle particulier que la classe de commande est distin-

guée des autres classes dans la nomenclature CIVA.

Liutilisation d'une classe de commande dans un module de commande est ex-

plicite. Pour pouvoir utiliser les déclarations d'une classe de commande,

le module de ‘ommande doit contenir une instruction déclarative d'utilisa-

tion de class: de la forme :

_!TILLSE Nom de la classe de commande > ;

Cette instruc ion permet au programmeur d'utiliser tous les identificateurs

déclarés dans la classe de commande.

Le module de :ommande ne peut utiliser explicitement que cette classe.

Aemangue

A part ce r02» distinct, La 2fasse de commande n'a pas de propniété parti-

culiare. Comm: Les autres classes, elle peut eble-mame utiliser d'autres

chassesd qui difinissent des obfets utibisables dans Le module ade commande.

Liaisons du midule de commarie avec les autrés unités

On peut représenter les liens du module de commande avec les autres entités

définies dans le projet CIVA par le schéma suivant :

classe de

modification

clagse de

commande

module

~~ directeur

classe systame

\

[J
UNITE DE TRAITEMENT.

CHAINE DE TRAITEMENT

APPLICATION

module

directeur

2.

classe d'ap-

plication
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1.4.5. - Les objets utilisés par le module de commande 
1.4.6 Les instructions CIVA du module de commande

Le module de commande peut utiliser des objets élémentaires ou structurés Un module de commande peut contenir les instructions CIVA suivantes :

- L'instruction d'affection (BENAMGHAR [3] )

Cette instruction permet d'affecter une valeur 4 un objet utilisable dans

déclarés 4 trois endroits différents.

~ Les objets peuvent étre déclarés. dans le module de commande lui-

méme. Dans ce cas, ils lui sont locaux et ils se déclarent comme ceux de
un module de commande. Les régles concernant cette instruction sont lesn'importe quel autre module . (DERNIAME [8] + 6 4.22.).
mémes que celles applicables aux instructions d'affectation utilisées dans- 1 a zg 2 t ‘ .Les objets peuvent @tre déclarés dans la classe d application. les autres modules. Toutefois, dans un module de commande on n'autorise pasAlors, ils sont permanents, dans le systéme et peuvent étre utilisés d'un | le traitement dea) £2.63 et des ensembles.

- Linstruction soRTIR (DERNTAME [8] : § 6.4.)

Cette instruction permet de mettre fin 4 l'exécution du module de commande,

nodule de commande 4.l'autre. La vie d'un objet de lazclasse d'tapplication

commence 4 l‘instant méme de sa création (cf la procédure CREER en 2.4.2.)

et se termine lorsque l'utilisateur décide de le supprimer (cf la procédure

SUPPRIMER en 2.5.4.1.).
lorsque cette fin ne correspond pas 4 la fin des instructions du module.

~ L'instruction conditionnelle S!
~ Enfin, les objets utilisés par le module de commande peuvent Le module de commande peut également contenir l'instruction conditionnelleétre déclarés dans une classe de commande. Cette classe de commande devra du langage CIVA : l'instruction SI. Comme dans les autres modules, les

étre utilisée sxplicitement par le module de commande. 
instructions SI imbriquées sont autorisées

- les boucles classiques (DERNIAME [3] : § 6.5.)
cxenple L'instruction décrivant une boucle classique est l'instruction POUR. Ellecontew du module de commande ; 

5permet 4 l'utilisateur de décrire un calcul itératif dans son module de

commande. Ce calcul itératif ne peut correspondre au traitement global
CREER ;

CLasSe com CCOM ;

texte source de .} A ention ; B réel ; es tadLa classe de rommande —— —_— quees sont autorisées,

f aierorgaerae - les tables dé décision et dé sélection (AUBRY [1 » DERNIAME [2]
Lasse ; Chapitre 5).

UTILISE CCOM / Dans le lingage CIVA, ont été définies les tables de décision et les tablesCO L'appel de ITILISE entnaine que Les objets A et B sont utiLisables dans

Le module de commande CO ;

d'une file ou d'un ensemble, car ces types d'objet ne sont pas admis

a ce niveau. Comme dans les autres modules, les instructions POUR imbri-

de sélect on, celles-ci étant une écriture simplifiée des premiéres. Dans

un module de commande, ces tables pourront @tre également utilisées sous
C complexe ; une forme simplifiée : par exemple, on n'autorise pas les valeurs +V ou +FCO Le modu£e dz commande déckare un objet eLémentaine de type complexe.

Cet objet est tocak CO ;

CREER (D décimal 99V9 ; ] ;

CO Lappek de rette procédure permet de déclanrer Ltobjet D dans La classe

dapplication. D peut alors btre utivisé dans n'dmporte quel module de

commande CO ;

dans une entrée de condition. Dans une entrée d'action on ne peut pas avoir

4 la fois un numéro d'ordre et une instruction CIVA....

Ces simplifications sont été faites pour la raison simple que le module

de commanie est interprété par le module initial (voir sa définition en

1.3.) alo-s que les autres modules sont compilés. Le module initial, 4 la

différenc: du compilateur, ne fait aucune optimisation de la traduction

3 de ia table.
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Exemple d'utilisation

| 

the 

Phas 

«
) Composition conditionnelle d'une chaine de traitement

contenu du module de commande

UTILISE CLASCOMMANDE ;
CO la classe de commande contient les définitions des conditions CI, c2
et C3 qui sont utilisées dans le module de commande CO ;

module d'initiabisation de La chaine ;
CO l'appel de ce premier module directeur permet de positionner les
booléens représentant les conditions Cl, C2 et C3 suivant certaines
conditions CO ;

CONDITIONS STWON
cilvlFly;

calvlely ;

c3|V|- |F ;

ATIONS
url ; [1 [-|- |! ;

UF2 3 |3 | 2x2;

U3 5 2 [tla |3

FINTABLE ;

NOP.

Si les trois coiditions Cl, C2 et C3 sont vraies, la chafne de traitement
Tepresentée par le module de commande est formée des unités de traitement

UTI, UT3 et UT2 dans cet ordre.

Si Cl et C2 son: faux, la chaine de traitement est formée des unités de
traitement UT3 >t UT2,

Si Cl et C2 son: vrais et C3 faux alors la chaine de traitement est formée
des unités UT2 :t UT3. L'ordre d'exécution des unités de traitement est in-
différent.

Enfin, dans tous les autres cas, la chaine de traitement est formée de
UTI, UT2 et UT3 dans cet ordre.

2) contréle de 1'exécution d'une unité de traitement

contenu du module de commande :

APPLICATION X ;

unité de traitement A ;

CO l'appel de ce module entraine l'exécution de l'unité de traitement A

Cette unité de traitement utilise la classe systéme dans laquelle sont

déclarés les booléens DBENT qui est positionné 4 yrai en cas de déborde-

ment entier ; DBFIT qui est positionné 4 vrai en cas de débordement

flottant, IHLLECT qui représente le débordement de file pour une file

en position d'émetteur CO ;

SELECTION
OBENT et non IHLLECT| DBELT et non THLLECT | THLLECT ;

Al | Az | A3 ;

SINON A4 ; a

Al = module impression 1 ; s0rtin ;

AZ = module impression 2 ; sortin ;

A3 = module impression 3 ; SoAtin ;

Ad =

suite de L'exéeution de la chaine de traitement

FINMOD ;

L'utilisateur lance 1'exécution de l'unité de traitement A qu'il est

en train de tester.

Si au cours de cette exécution, le syst&me détecte un débordement de

file, le booléen IHLLECT est positionné 4 vrai. Le contréle est alors

rendu au systéme CIVA qui interpréte la table de sélection et exécute

l'action A3. Il lance Alors 1'exécution du module d'impression 3 et 1'in-

terprétation du module de commande est terminée.

Par contre, si au cours de l‘exécution de l'unité de traitement A, le

systéme détecte un débordement entier, alors c'est le module d'impression

1 qui est exécuté, Dans le cas d'un débordement flottant, le module

d'impression 2 est exécuté,

Si ces trois anomalies ne se produisent pas, l'interpréte exécute l'ac-

tion A4 : il continue l'interprétation du module de commande, c'est-a-

dire l'exécution de la chaine de traitement.
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NOTION DE MODULE INITIAL (DERNIAME [8] 2 § 1.9.)

Le module de commande permet donc 4 L'utilisateur d'exploiter une chaine de traite-

ment composée d'une ou plusieurs unités de traitement.

1.5.1. - Définition du module initial

1.5.2.

1.5.3.

Alors que les unités d'une application, qui représentent des traitements

répétitifs, sont compilées, le module de commande représente par contre

des traitements qui varient d'une exploitation 4 l'autre,

Ce module sera done interprété par le syatéme CIVA qui, lui, est permanent

et que nous appellerons module initial ou interpréte des modules de commande

noté Ms a

C'est done a ce module initial que sont soumis les travaux 4 exécuter,

représentés par les modules de commande. Ce module initial constitue donc

un niveau intermédiaire, permanent,entre les applications CIVA et le sys-

téme d'exploitation.

Afin d'avoir accés 4 tous les objets permanents du systéme, le module

initial utilise la classe systéme. Il utilise égahement les classes des

différentes applications afin de pouvoir les mettre A jour suivant les

demandes forrulées par l'utilisateur.

Rdle du module initial

Le module initial a pour rdle essenttel de créer un module de commande, de

l'interpréter (c'est-a-dire de le traduire et de l'exécuter instruction

par instruction), et de le cétruire.

La premiére instruction que doit rencontrer le module initial dans un module

de commande est un appel de la procédure APPLICATION (cf en 2.4.1.) qui

lui indique le nom de l'application 4 laquelle appartient le module de com-

mande. Grace aux procédures de modification ou du systéme, le module inicial

va pouvoir mettre 4 jour la classe application. 11 peut également affecter

des valeurs aux paramétres c'exploitation déclarés dans la classe systéme.

Représentation des liaisons du module initial

On peut également représenter les liaisons du module initial avec les autres

entités définies dans le projet CIVA par le schéma suivant :

module de

commande

classe systéme

application ij

module de

commande

application}]

classe d'ap-

plication n

module de

commande

application k



LE MODULE DE COMMANDE

ET

LA GESTION DES APPLICATIONS
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Les rappels du chapitre | sur les notions devéloppées dans le

projet CIVA nous permettent de constater que: l'application peut étre

considérée comme la plus grande entité connue de notre systéme,

A chaque application est associée une classe d'application

unique qui représente cette application. Dans ce chapitre nous allons

voir quelles sgnt les liaisons de cette classe d'application avec le

module de commande et comment il est possible au module initial d'as-

surer automatiquement une partie de la gestion des applications.

Dans un premier temps, nous regarderons en quoi consiste la

gestion des applications dans un systéme classique. Puis, nous défini-

rons les bases de la gestion des applications mise en place dans le

systéme CIVA.

LA GESTION DES APPLICATIONS DANS UN SYSTEME CLASSIQUE

La gestion de toutes les applications est la piéce maitresse des activités opé-

rationnelles d'un centre de traitement de l'information. Nous allons donc analy-

ser, dans un premier point, les composantes de cette gestion. Ensuite, nous ex-

Poserons comment cette gestion est réalisée actuellement dans la plupart des

centres de traitement de l'information.

2.1.1, ~ Les composants de la gestion des applications (BURNIAT [39] )

La gestion &s applications dépend de trois grands moyens :

~ la mise en oeuvre des programmes élaborés par l'utilisateur,

- le fonctionnement des diverses unités de l'ordinateur, c'est-

a-dire du matériel,

- l'intervention des programmes du constructeur parmi lesquels

le superviseur. :

Le deroulement des programmes, leur bonne exécution, la fagon de prépa-

ver celle-ci, tout cela est étroitement 1ié 4 divers facteurs matériels

tels que :

- la connaissance des applications elles-mémes, c'est-a-dire des

différentes phases de leur réalisation, de leur délai d'achévement et

des volumes 4 traiter,

~ les variations dans le flux des informations,

~ la possibilité de travailler en simultanéité (monoprogramma-

tion ou mltiprogrammation) et la possibilité de répartitions des acti-

vités en systémes ON-LINE et OFF-LINE.
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2.1.2. - Présentation du systéme classique de gestion des applications

Une application, au sens général du terme, peut @tre considérée comme

un ensemble fini de sorties, une sortie étant une collection de données

fournie par le systéme de traitement de l'information (HERSCHUH [4] 155.2)

L'application est composée de la réunion de sous-ensembles appelés chaines

de traitement. Chaque chaine de traitement a pour réle de fournir des sor-

ties ayant méme périodicité. Une chaine peut elle-méme étre découpée en

subdivisions appelées les unités de traitement. Une unité de traitement

est un ensemble qui se forme dans une application selon des critéres va-

riables et notamment selon l'objectif poursuivi. L'unité de traitement

peut elle-méme se diviser en opérations élémentaires, chaque opération

étant une transformation d'une ou de plusieurs notions d'entrée pour ob-

tenir une notion différente, le résultat de l'opération.

2.1.2.1. Les instructions d'exploitation

L'énumération des différents facteurs de la gestion des applica-

tions que nous avons vu au ‘paragraphe précédent justifie l'utili-

sation d‘instructions d'exploitation connues 4 la fois par les

utilisateurs et par le service d'exploitation.

En effet l'exécution d'un programme de l'utilisateur, les mani-

pulations techniques (changement de support par exemple), le re-

cours 4 des programmes de service et d'une maniére générale 1l'exer-

cice d'une activité quelconque réclame, de la partdes utilisateurs

des directives claires et précises pour l'exploitation de leurs

programmes.

Le responsable de l'exploitation est amené 4 fournir 4 l'ensemble

des utilisateurs des consignes pour l'exploitation de tous leurs

travaux : par exemple chaque utilisateur doit indiquer le planning

de i'tenchainement de ses unités de traitement dans le cadre de

l'exécution d'une application. Le but de ces consignes d'exploi-

tation est done de définir sans ambiguité les différentes taches

& accomplir afin de simplifier l'enchainement et l'exécution des

travaux. Ces consignes sont fournies par l'utilisateur a diffé-

rents niveaux comme l'indique le schéma ci-dessous :

SSF
chaine de traitement

As

instructions d'enchainement

des U.T. dans l'application

as

unité de unité de unité de

traitement traitement traitement

instructions d'enchainement

Hes opérations dans les U.T.

opération opérations opérations

2.12%2..

instructions d'exécution

d'une opération

A partir des instructions d‘enchainement fournies par les utili-

sateurs au niveau de l’application et au niveau de chaque unité

de traitement, le service d'exploitation peut alors organiser les

traitements sur l'ordinateur pour la journée, ou bien pour la

semaine, afin de répartir la charge des travaux. Pour cela, le

responsable d'exploitation tegroupe les opérations 4 effectuer

dans la journée et créée un document appelé feuille de route qui

indique aux opérateurs les différentes opérations qu'ils ont a

réaliser et l'ordre dans lequel elles doivent étre réalisées.

Les dossiers de l'utilisateur

Noug pouvons remarquer que ce systéme oblige l'utilisateur 4 con-

server, pour chaque application, toute une documentation supplé-

mentaire qui lui fournit les consignes pour l'exploitation de ses

travaux. Cette documentation est regroupée dans les dossiers que

nous allons analyser. Ces dossiers sont décrits dans (REIX fer] ws
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- le dossier d'application

Ce dossier permet de renseigner l'utilisateur sur le fonctionnement

général de son application. Il contient en particulier :

a) un document qui définit la matiare

traitée par l'application et son réle par rapport aux autres appli-

cations du systéme d'information.

b) un document indiquant globalement le

matériel nécessaire 4 l'exploitation de l'application (pour chaque

fichier, par exemple, figurera le nom du u des) support utilisé).

c) la découpe de l'application en unités

de traitement ainsi que les relations qui lient ces unités de trai-

tement entre elles et leur enchainement.

- le dossier d'unité de traitement

Ce dossier permet de regrouper toutes les instructions qui concer-

nent l'exploitation d'une unité de traitement. Il contient donc :

a} une description générale de 1'unité

de traitement avec ses relations avec les autres unités de l‘appli-

cation.

b) la division de l'unité en opérations

élémentaires.

c) pour chaque opération, les besoins

en matériel nécessaires 4 l'exploitation de l'opération ainsi que

l'état du programme dans le systéme (état source, compilé ou

édité...).

Grace & ces documents, l'utilisateur peut done fournir tous les

renseignements nécessaires au service exploitation,

2.2.3. - Critique de la méthode

Liavantage de cette méthode, qui esi beaucoup utilisée, est de fournir au

service d'exploitation un planning complet des opérations 4 effectuer et de

fixer les relations existant entre ce service et tous les utilisateurs du

centre de traitement de l'information. Mais on peut relever deux inconvé-

nients importants.

drt

D'une part, l'utilisateur est obligé de gérer toute une documentation, qui

peut tre trés importante, pour pouvoir exploiter ses applications. De

plus, en cas de modification, adjonction ou suppression d'unités de trai-

tement, l'utilisateur est amené 4 mettre continuellement A jour cette

documentation, ces opérations pouvant méme 1'amener 4 refaire compléte~

ment ses dossiers. Cette méthode est donc assez lourde 4 employer mais son

utilisation a été répandue car elle correspond 4 la seule possibilité of-

ferte aux utilisateurs par desisystémes qui n'assurent pas la gestion au-

tomatique des unités formant une application et qui ne leur offrent aucun

service documentaire.

Le second inconvénient de la méthode peut @tre décelé d'autre part: en

effet, pour que cette méthode soit rentable, il faut que toutes les exé-

cutions de travaux soient connues A l'avance, prédéterminées de facon

statique afin que le service d'exploitation puisse constituer un planning

de fonctionnement. Or il s'avére dans la réalité que certaines exécutions

sont conditionnelles et dépendent des résultats des opérations précédentes.

La charge du systéme peut done varier considérablement par rapport aux

prévisions : & certains instants, elle sera trés faible car un travail

prévu ne pourra étre effectué, et 4 d'autres moments, elle sera trop forte

car certains travaux non prévus 4 l‘avance devront étre exécutés.

LA GESTION DES APPLICATIONS DANS LE PROJET CIVA

Dans notte systéme, les unités formant une application sont liées entre elles par

des relations définies dans le langage : les relations "utilise" et "appelle". Si

le syatéme peut relever ces relations au cours de la création des unités dans l'ap-

plication, alors une bonne partie de la gestion des applications peut étre automa-

tisée. C'est sur cette possibilité que s'appuie le systéme CIVA pour ‘gérer les ap-

"oy Z °° i he ID = S a = c a we mt@4plications, en partie A la T1 faut aiouHeidT iter gue cette

n'est compléte que si elle est facilitée par l'emploi d'un systéme documentaire.

Ce systéme automatique de documentation sera défini par ailleurs. (BARTHELEMY [2] ’

PHILIPPE [2] ).

En partant de la critique exposée précédemment, nous avons mis en place une ges-

tion des applications dans le projet CIVA en conservant les avantages que pouvait

tirer l'utilisateur de la méthode classique et en essayant de réduire les incon-

Vénients de célle-ci.
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2.2.1, - Les relations de l'utilisateur avec le service exploitation

2.2.2.

Dans la méthode classique, ces relations sont matérialisées par l'utilisa-

tion des instructions d'exploitation. Ces instructions, qui doivent étre

suffisamment claires et précises, sont nécessaires pour fixer une fois

pour toutes les relations entre les utilisateurs d'une part et le service

d'exploitation d'autre part et elles constituent un avantage certain.

Dans notre systéme, nous pouvons penser que ces instructions continueront

d'étre utilisées et nous n'en parlerons pas d'avantage ici, le but que nous

nous sommes fixé étant d'apporter une aide maximale 4 l'utilisateur quant

4 ses problémes de maintenance de programmes ou de documentation.

L'automatisation des dossiers de l'utilisateur

L'utilisateur a besoin d'une documentation pour pouvoir gérer ses applica-

tions. Il est naturel de penser 4 automatiser la production de tels dossiers.

- Par exemple, le dossier d'application contient un document

définissant la matiére traitée par l‘application. Ce document peut étre

entré dans l'ordinateur une fois pour toutes, sous une forme précise, et

étre géré par le systéme automatique de documentation. Ce dossier contient

également les indications sur le matériel necéssaire A 1'exploitation de

L'application. Or lorsqu'un module appartenant 4 1'application a été trai-

té par le syst@me de compilation, par exemple, il est possible de savoir

Melle est la place nécessaire 4 son implantation en mémoire centrale. De

plus, si l'utilisateur indique au systéme quels sont les fichiers physiques

utilisés, c'est-a-dire les supports de l'information manipulée par 1'appli-

cation, le systéme peut alors stocker ces renseignements et les communiquer

a l'utilisateur lorsqu'il le désire.

- Reprenons L'analyse du contenu du dossier d'unité de traitement.

Celui-ci contient la description des relations qui lient l'unité avec les

aitres unités de l'application. Or nous avons vu au chapitre | que ces re-

lations que nous avons appelées "utilise’, “appelle", et "Sappelle" font

partie du langage. Le systéme peut donc les relever dans les textes sources

des programmes et les communiquer 4 l'utilisateur lorsque celui-ci le sou-

haite. Un deuxiéme document contient 1'étude du découpage de l'unité de trai-

tement : l'étude de ce découpage, pour le systéme CIVA, revient 4 l'étude

du graphe formé par les relations liant les unités d'une part et les unités

de L'application d'autre part.

Le systéme CIVA, aidé du systéme documentaire, peut donc automatiser les

dossiers de l'utilisateur.

2.2.3, - L'intégration des commandes du systéme

Pour exploiter des traitements, l'utilisateur a besoin d'outils permettant :

~ de déclarer des variables dites d'exploitation (par exemple,

temps maximum d‘exécution, variables de contréle du: déroulement des

exécutions des programmes ...)

- d'exprimer des actions & réaliser sur ces variables (par exemple,

calcul, affectation, instructions conditionnelles...)

- de lancer l'exécution de certaines fonctions d'exploitation

bien déterminées (par exemple, compilation d'un programme, lancement d'une

exécution, listage du contenu d'un fichier....).

Pour décrire les actions 4 entreprendre par un systéme classique, l'utili-

sateur emploie un langage d'exploitation différent du langage de program-

mation. Ce langage dépend étroitement du systéme considéré et une change-

ment de ce dernier oblige l'utilisateur & réexaminer les commandes néces-

saires 4 l'’exploitation de ses chaines de traitement.

De plus dans un tel systéme bilangage (ou méme multilangage), les infor-

mations d'exploitation sont décrites de fagon différente des informations

utilisées dans les traitements et généralement il n'y a pas d'interaction

possible par partage d‘informations entre la commande du syst&me et 1'exé-

cution des programmes,

Le but que nous avons poursuivi en-concevant les modules de commande

était de réaliser en partie l'intégration des commandes du syst@me. Nous

avons vu au chapitre 1 que le module de commande était un module particu-

lier d'une application. Comme tout module, il contient des instructions

et des déclarations d'objets d'exploitation,

~ La description des objets d'exploitation est en tout point

identique 4 celle des objets utilisés dans les modules de traitement.

Nous avons donc un systéme unique de description des informations, que

celles-ci soient utilisées pour l'exploitation ou pour la programmation.

De méme les instructions qui opérent sur ces objets d'exploitation sont

celles du langage de base.
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~ De plus, grace 4 la classe de commande et 4 1a classe d'appli-

cation, le systéme CIVA autorise un certain passage des informations entre

un module de commande et les unités de traitement : il y a done possibili-

tés d'influencer les commandes du systéme 4 partir des programmes.

- Il faut toutefois noter que l'utilisateur, pour exploiter ces

jrogrammes, a besoin de fonctions particuliéres d'exploitation. Les outils

qui implémentent ces fonctions ne sont accessibles que dans un module de

commande et c'est pourquoi ce dernier contient obligatoirement des ins~

tructions particuliéres. Mais, dans notre systéme, les commandes de ces

fonctions sont simplifiées. Par exemple, lorsqu'un utilisateur désire

lancer l'exécution d'une unité de traitement, il indique seulement le

nom du module directeur et le systéme CIVA gére automatiquement les tran-

sitions d'état des unités : il lance les opérations de compilation et de

reliure et ceci de fagon transpatente & l'utilisateur. Néanmoins, pour

celui-ci, les problémes de contréle ‘restent bien qu'ils soient également

simplifiés : l'utilisateur n'a 4 se soucier quede la présence des diffé-

rentes unités formant l'application, c'est-a-dire de l'accessibilité du

texte source de ces unités au module initial.

Critique de la méthode

Liavantage de cette gestion en partie automatisée est important pour L'u-

tilisateur : celui-ci n'est plus obligé de mettre 4 jour une documentation

importante 4 chaque fois qu'il apporte des modifications 4 ses applica-

tions, tous les renseignements utiles pouvant 6tre fournis par le systéme.

De plus, le lancement de l'exécution simplifié et la gestion des transi-

tions d'état automatisée permettent de lancer des unités de traitement

de facon dynamique. En effet, Ltutilisateur peut manipuler des variables

soit du systéme, soit propres 4 ces traitements, faire des calculs sur

ws variables et lancer des exécutions si certaines conditions sont

remplies.

On peut toutefois noter que cette gestion automatisée peut se révéler

moins souple pour le service d'exploitation qui ne peut donc pas planni-

fier A l'avance les traitements 4 effectuer, puisque ceux-ci peuvent

Stre conditionnels. Mais la gestion automatisée des traitements n'empéche

pas l'utilisateur de prévoir le déroulement des opérations et de fournir

au responsable de l'exploitation une certaine prévision des opérations

&fectuées.

Qi3ie

De plus, le systéme d'exploitation peut étre muni d'un atalyseur

de charge qui permet de régulariser le fonctionnement global de l'ins-

tallation.

Dans la suite de ce chapitre, nous allons analyser les différentes

procédures du systéme CIVA que l'utilisateur peut appeler 4 partir

d'un module de commande. Ces procédures ne sont pas les seuls ser-

vices mis 4 sa disposition pour la gestion des applications. En effet,

un systéme documentaire doit accompagner chaque application de ltutili-

sateur. L'utilisation de ce systéme sera décrite dans (BARTHELEMY [2] :

PHILIPPE [2] ).

LES MECANISMES DE PROTECTION DES OBJETS DEFINIS DANS LE PROJET CIVA

On désigne par protection le contréle du bon emploi de l'information et, d'une

maniére plus générale, des ressources dans un systéme informatique (FERRIE (32) yu

Un systéme de protection n'a pas comme réle d'empécher la production des erreurs,

ou des malveillances, mais seulement leurs incidences sur les objets protégés.

La difficulté d'assurer une protection efficace tient aux multiples objets 4 pro-

téger, ou tout au moins 4 surveiller, et aux nombreux accés aux objets définis, 4

savoir : ~ les objets élémentaires, structurés ou de type file,

- les unités de nomenclature,

- les applications,

- les fichiers.

Pour chacune de ces catégories, il est donc nécessaire de‘définir des mécanismes

de protection. Nous étudierons donc les mécanismes mis en place pour. les applica~

tions. Puis nous nous intéresserong aux mécaniemes de protection des objete nrimi-ction des objete on

tifs et des unités de nomenclature. Le systéme de protection des fichiers fera

l'objet d'un chapitre spécial (cf le chapitre 3).

2.3.1. - Les mécanismes de protection des applications

Le systéme de gestion des applications que nous avons voulu mettre en

place dans le projet CIVA doit refléter la réalité fonctionnelle qui

existe dans tout service informatique.
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2.3.1.2.

L'organisation fonctionnelle d'un service informatique

Si nous analysons la structure fonctionnelle d'un service infor-

matique, nous pouvons constater qu'il existe deux catégories de

personnel :

~ Une premiére cat&égorie a pour rdéle essentiel d'as-

surer la maintenance du systéme d'exploitation. Généralement

cette équipe est dirigée par un responsable qui prend toutes les

décisions de modification importante du systéme et qui en assure

la pleine responsabilité.

- D'autre part, il existe des personnes travaillant

sur des applications mises en place dans l'entreprise. Ces per-

sonnes sont groupées par équipes,une équipe ayant pour réle de

créer, de tester, d'exploiter et de maintenir une application

particuliére. Chaque équipe posséde un dirigeant qui assure la
responsabilité du fonctionnement de 1'application.

Du fait de cette distinction fonctionnelle du personnel infor-

matique, tout systéme automatisé de gestion des applications

doit pouvoir refléter ces différents niveaux de responsabili-

tés et de séparation des pouvoirs. Les mécanismes de protection

des applications mis en place dans notre projet ont donc été

créés en vue de représenter cette réalité fonctionnelle.

Les différentes phases de la vie d'une application

Au cours de sa vie, toute application passe par différentes

étapes :

- La premiére action menée dans le cadre d'une appli-~

cation est la création : les personnels de l'équipe attachée 4

l'application réalisent l'analyse des traitements et introduisent

les unités dans le systéme en vue de réaliser des tests avant de

passer 4 l’exploitation courante.

- Lorsque toutes les unités définissant 1'application

ont été créées, testées et sont done opérationnelles, celle-ci

entre dans une deuxiéme phase qui est son exploitation : 3

périodes fixes et prédéterminées, une personne se charge du lance-

ment de L'exécution des différentes unités de traitement et con-

tréle le bon fonctionnement général de cette exploitation.

2.3.0.3,

- Toute application doit étre évolutive pour s'adapter

aux besoins de la clientéle informatique. Il est donc nécessaire

de temps en temps, de faire passer 1'application dans une phase

intermédiaire qui est la maintenance. Nous désignons sous le mot

“maintenance” l'ensemble des travaux qui sont effectués sur une

application alors qu'elle était dans sa phase d'exploitation. I1

s'agit soit d'entretenir les programmes, soit de corriger les

erreurs, soit de les adapter en vue de nouvelles applications,

ou de les améliorer (SAVARY [42] ).

Or 1a modification d'un programme ou d'une définition d'une in-

formation peut entrainer des changements importants dans 1'en-

semble des unités de l'application. Par exemple, dans une appli-

eation de facturation, le changement d'une constante représentant

la valeur d'un taux de T.V.A. nécessite la recompilation de toutes

les unités qui peuvent accéder A cette constante,

Généralement, c'est donc au dirigeant de l'équipe attachée 3 L'ap-

plication de prendre les décisions de modification et d'assurer

la responsabilité de la maintenance générale des programmes,

Enfin on peut remarquer que ces différentes phases existent égale-

ment pour l'application systéme : la création correspond 4 ce que

l'on appelle généralement la génération du systéme. L'exploitation

du systme est réalisée par 1'équipe systéme, La maintenance est

assurée par le constructeur avec contréle du responsable de 1'é-

quipe systéme.

Conséquences sur l'aspect fonctionnel des modules de commande

Suite aux remarques précédentes, il est aisé de constater qu'il

peut exister trois types de modules de commande d'in point de vue

fonctionnel :

- Un premier type de module de commande permet de réa-

liser les opérations de création. Les demandes de ces opérations

correspondent 4 l'appel de procédures accessibles 4 tous les

membres de l'équipe attachée 4 1l'application. Ces outils sont

communs 4 toutes les applications et il n'est alors pas nécessaire

de mettre en place une protection particuliére pour eux : ces ou-

tils seront donc définis dans la classe systéme qui est utilisée

implicitement par toutes les classes d'application.



Toutefois 1'exécution de telles procédures entraine des créations
de déclarations dans la classe de l'application. Or, si nous
voutons représenter la séparation des pouvoirs des personnels du
service informatique, il faut que cette classe d'application ne
Puisse tre accessible qu'aux membres de l'équipe chargée de
l'étude de 1'application,

Pour cette raison, l'accés a une application est protégé par deux
mécanismes de protection. Le Premier mécanisme assure une protec-
tion par hom : seuls les utilisateurs connaissant le nom de l'ap-
plication peuvent opérer dans cellerci. Comme nous l'avons vu au
chapitre 1, cette protection est une protection d'accés aux uni-
tés définies dans une application. Les relations "utilise",
"appelle” ou "Sappelle" ne permettent de relier entre elles que
des unités d'une méme application. Tout accés venant de l'extérieur
doit étre préalablement autorisé. Ce mécanisme est permanent : i1
est toujours mis en place par le systéme (cf la procédure applica-
tion en 2.4.1.). Si cette protection ne semble pas suffisante,
le responsable de l' application peut demander au systéme de mettre
en place un deuxiéme mécanisme qui assure une protection par mot
de passe : au moment de la création de l'application, 1'utilisa-
teur déclare éventuellement un mot de passe qui doit étre rappelé
avant chaque exploitation de l'application. La mise en place de
ce mécanisme est facultative et c'est le responsable de l'applica-
tion qui décide si son application doit Stre protégée ou non par
ce systéme de mot de passe,
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* - Un deuxiéme type fonctionnel de module de commande

permet d'assurer l'exploitation de l'application. Une demande

~d'exploitation ‘peut @tre un appel de module directeur d'une uni-

—————

module de

té de traitement ou un appel de procédure d'exploitation. Toute

personne travaillant dans une équipe chargée du contréle du

fonctionnement d'une application doit pouvoir utiliser ces outils.

Ceux~ci ne font done pas l'objet d'une protection particuliére

et sont définis dans la classe systéme.

Toutefois nous pouvons remarquer, si l'application fait l'objet

d'une protection par mot de passe mise en place au moment de sa

création, toute demande d'exploitation doit étre précédée de l'in-

dication du mot de passe assurant cette protection,

commande
Sees

fi
/

/

/

& . .outils ater) pérent application
ploitation /

/

classe systéme //

/

protection évan- ;
tuelle par mot protection

de passe par nom

~ Un dernier type fonctionnel de module de commande

permet d'exprimer les demandes de maintenance de l'application,

Ces demandes correspondent & des appels de procédures de mise

a jour de la classe de l'application. Or nous avons vu que cer-

taines modifications pouvaient avoir des conséquences importantes

sur les traitements définis dans l'application. I1 est done sou-

haitable que certains outile mis 4 la disposition du utilisateurs

pour maintenir une application ne soient pas accessibles 4 tous

ces utilisateurs. Seuls les responsables des applications doivent

avoir la possibilité de les utiliser.



Pour cette raison, certains outils seront déclarés dans la
classe systéme et done accessibles a tout utilisateur, d'autres
outils seront déclarés dans la classe de l' application modification.

Cette application poss&de toujours un mécanisme de protection

Par mot de passe, mis en place au moment de sa création, c'est-a-

dire de la génération du systéme. De ce fait, pour pouvoir accéder
4 un outil de maintenance, il est nécessaire d'indiquer le mot
de passe de l'application modification.

De plus ces objets opérent sur L'application concernée par la

mise 4 jour. Si celle-ci est protégée par le deuxiaéme mécanigme
de protection, il faut également indiquer le mot de Passe de cette
derniére pour pouvoir réaliser les opérations de maintenance.

/ protection par nom

outils de

maintenance
module de

commande application

protection par 
!

mot de passe fe Z
protection éventuelle

par mot de passe

On peut remarquer que la protection mise en Place pour les appli-

cations des utilisateurs est tout aussi valable pour 1' application
systéme : tout programmeur ne doit pas pouvoir modifier une partie

du compilateur ou méme de l'interpréte des modules de commande.

Au moment de sa création, l'application syst&me pourra également

étre protégée éventuellement par un mot de passe. Pour pouvoir

opérer une modification dans les unités du systéme, il est alors

nécessaire de connattre le mot de passe de l'application modifi-

cation et le mot de passe de l'application systéme,

2.3.2.

Toutefois, il faut noter que la classe systéme doit pouvoir étre

accéder par toute personne : la classe systéme est donc la seule

unité du systéme CIVA qui n'est pas protégée par la protection

éventuelle de L'application systéme. Tout utilisateur peut y

eréer des objets, en détruire d'autres ....

La protection des objets et des unités

Comme dans tout systéme de programmation, la protection des objets é1é-

mentaires, structurés ou de type file définis dans le langage CIVA est

une protection d'accés : un objet est protégé de l'extérieur stil n'y

a pas de fonction d'accés pour l'atteindre.

Les régles de portée des identificateurs que nous avons rappelées au

chapitre 1 assurent la plus simple des protections : un objet local 4 un

module ne peut @tre accédé par un autre module. Un objet déclaré dans une

classe ne peut étre.accédé que par une unité qui utilise cette classe.

Les mécanismes de protection mis en place pour les unités d'une applica-

tion se basent sur les types de relation entre ces unités et sur la portée

des identificateurs.

L'identificateur d'un métamodule déclaré dans une classe a une portée

limitée 4 cette classe : il ne peut donc pas 6tre accédé par une autre

unité qui niutilise pas cette classe.

Généralement les unités sont déclarégsdans la classe d'application : la

portée de leurs identificateurs est done limitée a l'application. Tout

accés venant de l'extérieur est inopérant du fait qu'il n'y a plus de

fonction d'accés 4 L'unité.

Toutefois nous avons vu en 1.3. qu'il était possible d'enfreindre expli-

citement cette régle de protection. Seul le responsable d'une application

moment de la ergaticn d'uns unité, de la pavtageabillic
rant décider au

Ce aS

de l'unité entre les autres applications présentes dans le systéme.

LES OUTILS DE CREATION

Pour permettre la création d'applications ou d'unités dans une application, l'uti-

lisateur dispose d'outils particuliers qui se présentent sous la forme de procédures

@éfinies dans la classe systéme. Pour utiliser ces procédures, il suffit d'en écrire

un appel dans le module de commande qui utilise implicitement cette classe systéme.



Celle~ci, comme nous venons de le voir, ne fait L'objet d'aucune protection particu-
liére.

Nous allons définir les procédures de cette classe utilisables dans un module de com-
mande en précisant leur réle.

2.4.1, - La procédure APPLICATION

Son appel constitue la premiére instruction d'un module de commande et est
obligatoire. Cette procédure permet au module de commande d'indiquer 4
quelle application il appartient et done de fixer au systéme la classe
d'application utilisée.

APPLICATION (<hom de t' applications, NOUVELLE

[> (passe, choot de passe>)] );
Le nom d'une application est une chatne d'au plus IO caractéres

alphanumériques.

- Pour ¢réer une nouvelle. application, cet appel s'écrit :

L'interpréte, & la rencontre de cet appel, doit vérifier que le nom de
l'application déclaré par l'utilisateur ne désigne aucune application
existant déja dans le systéme, Stil trouve un nom identique, 1'interpréte
get un message d'erreur 4 l'utilisateur et l'interprétation du module
de commande est terminée. Par contre, s'il ne trouve pas de nom identique,
l'interpréte créé une nouvelle application et il donne comme valeur i la
variable APPLICATION COURANTE de la classe syst&me, le nom de l' application.
L'utilisateur a la possibilité d'indiquer un mot de passe 4 la création
d'une application, mot de Passe qui servira & sa protection. En effet,
pour toutes les utilisations ultérieures, tout programmeur devra indiquer

ce mot de passe au systéme CIVA. Un mot de Passe est une chaine d'au plus

8 caractéres alphanumériques.

~ Pour travailler dans une application déja existante, l'appel de

la procédure APPLICATION s'écrit :

APPLICATION ( <hom de L'application>

[; (easse, <hot de passé>) | V3
Dans ce cas, lL'interpréte vérifie que le nom indiqué désigne

bien une application existante. $i c'est le cas, il vérifie alors que
l'utilisateur a bien indiqué le mot de passe correct si une protection
avait été demandée au moment de la création de 1'application.

2.4.2.
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Il donne alors le nom de l'application comme valeur 4 la variable

APPLICATION COURANTE,

Si le nom ne désigne aucune application ou si le mot de passe est incor-

rect, L'interpréte envoie un message d'erreur 4 l'utilisateur et 1'inter-

prétation du module de commande est terminée.

L'adjonction de déclarations dans la classe d'application

Une fois que l'utilisateur a indiqué dans quelle application il voulait

travailler, le module de commande peut utiliser la classe d'application.

Comme ce module utilise également la classe systéme, l'utilisateur va

pouvoir, en appelant une procédure de cette classe, créer des Aéclara

tions dans la classe d'application. Ces créations vont étre réalisées

par l'apple de la procédure CREER.

2.4.2.1. Adjonction de déclarations d'unités

L'utilisateur peut tout d'abord créer des unités dans son applica-

tion, que ce soit des classes, des modules ou des métamodules.

Chaque unité est repérée par un identificateur qui est le nom

de cette unité. Si une unité de méme nom existe déja dans l*appli-

cation, 1'adjonction n'est pas réalisée par l'interpréte et un

message d'erreur est envoyé : en effet, si l'utilisateur veut

remplacer le texte source d'une unité déja créée, il peut soit

supprimer cette unité et la recréer avec le nouveau texte {voir

la procédure SUPPRIMER en 2.5.4.1.), soit changer le texte de son

unité (voir la procédure CHANGER en 2.5.3.1.1.). L'appel de la

procédure CREER peut s'écrire de trois fagons différentes, en ce

qui concerne la création d'unités.

= CREER 3;

suite des textes sources des différentes

unités 4 créer.

Par cet appel, toutes les unités dont le texte source suit L'appéd

de la procédure sont ajoutées 4 la classe de l'application et elles

ne pourront pas étre utilisées ou appelées par des unités apparte-

nant & d'autres applications. Ces unités seront donc protégées des

utilisations éventuelles demandées par des personnes travaillant

sur d'autres réalisations.
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La suite d'unités 4 créer s'arréte 4 la premiére ligne du module

: 1 zs .de commande qui n'est pas une déclaration de classe, de module

ou de métamodule,.

- CREER (COMMUNS) ;

suite des textes aeurces des diffé-

réfites unités 4 créer.

Par cet appel, l'utilisateur décide que ses unités sont utilisables

par tous les utilisateurs, quelle que soit l'application sur la-

quelle ils travaillent. Done toute unité pourra employer les uni-

tés ainsi créés (en utilisant les relations internes ou externes

@finies dans le langage).

- CREER (<Tiste de noms d' applications » 5

suite des textes sources des unités a

cr€at.

Dans ce cas, l'utilisateur décide que ses unités ne sont utilisa-

bles que par des unités appartenant 4 des applications bien défi-

nies, dont les noms figurent dans la liste indiquée. Evidemment,

elles pourront étre employées par toute unité de l'application

courante dans laquelle travaille actuellement l'u#ilisateur.

Dans la liste des noms d'application, chaque nom est séparé du

suivant par une virgule.

APPLICATION PERSONNEL ;

CREER (PATE, FACTURE) ;

moduke ALPHA ; utilise chussex ;

pour chaque x de Liste faire

A= A+ 1 fe ¢ fenmod ;
L'unc#é ALPHA est créée dans L' application PERSONNEL. E22e ne pourra etre

employee que par Les unités déclarées dans Les applications PERSONNEL, PATE

et FACTURE,

1) Si, au cours des utibisations ultinteures de son application,

Liutivisateur se rend compte qu'il n'a pas donné La bonne protection & une

ou plusieurs unités, 2 ne peut pas modifier directement cette protection.

S'ik désine changer La protection d'une ou plusieurs unités, La seule pos-

Sibi bite est de‘détrine La ou Les unitts conrespondantes de L'application

a de Les créer a nouveau avec, cette fots-ct, La bonne protection. Cela

LtobLige done & avoin a 4a disposition Le texte source de cette ou de

ces unites. Le systime CIVA ne fournit aucune procédure peramettant de mo-

difier directement La protection d'une untté, par soucts d'efficacité.

2) Si, au cours de L'opération de création d'unités, Le module

initia£ nencontne une nouvelle unité désignée par un identif{icateur déja

présent dans La classe d'application, <2 met un message d'erreur. L'unt-

té est ignonde et Le module initial Lance Ltopération de création de

Lunité suivante. L'unité ainsd ignorée pourra bire ajoutée a L'applica-

tion par un nouvel appel de La procédure CREER dans un autre module de

commande.

2.4.2.2. Adjonction de déclarations d‘objets élémentaires ou_structurés

La classe d'application contient également des déclarations

d'objets primitifs. C'est également dans le module de commande

que l'utilisateur va pouvoir créer de tels objets dans la classe

d'application. Ces objets ainsi créés sont permanents dans le

systéme,c'est~-a-dire que leur durée de vie est supérieure en

général 4 celle d'un module de commande.

La création d'un objet dans la classe d‘application se fait par

l’appel de ta procédure CREER qui s'écrit :

CREER ( <fiste de déclarations>>) ;

Chaque déclaration est séparée de la suivante par un point virgule

qui est le séparateur habituel des instructions CIVA.

Si, au cours de l'analyse syntaxique d'une déclaration, le module

initial reléve une erreur, il émet un message 4 destination de

l'utilisateur.
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La déclaration est ignore et l'interprétation du module de

de commande se poursuit par l'analyse de la déclaration suivante :

Exemple

CREER (1 ention ; J file (max = 10) car;

A neh = 3.14; ) ;

Cet appel crée 3 obfets ELémentaines dans La chasse d'apphication. A

partir de cet appel, ces objets sont utilisabLes dans tous Les modules

et dans toutes Les chasses de Liapplication et donc, en particulier, dans

Le module de commande.

Adjonction d'une unité définie dans une autre application

Nous avons vu en 2.4.2.1. que, grace 4 la procédure CREER, l'utilisateur

pouvait ajouter dans son application, des unités nouvelles dont il vient

décrire le texte source. Les unités ainsi ajoutées constituent des é1é-

ments permanents de l'application, car elles sont déclarées dans la classe

d'application.

Nous avons également vu en I.3 que, grace & l'utilisation des relations

externes, l'utilisateur pouvait également ajouter des unités externes,

déclarées dans d'autres applications, en écrivant dans le texte source

d'une de ses unités, une des déclarations suivantes :

UTILISE cfiom de classé> DE fom d'application> ;

APPEL <fiom de modulé> DE <thom d'applicatiot>;

ou £ <ffom de métamodulé> DE <fiom d'applicatiog>;

Or, nous avons remarqué que l'unité externe ainsi employée avait une durée

de vie au plus égale 4 celle de l'unité qui ltemploie. L'identificateur

de l'unité externe est local 4 l'unité qui contient son occurence. Une

telle utilisation ne correspond donc qu'a une exécution particuliére d'un

module de commande.

L'utilisateur peut également souhaiter que les unités externes qu'il emploie

deviennent des objets permanents de son application. Dans ce cas, il écrira

dans un module de commande, un appel de la procédure AJOUTER définie dans

la classe systéme. Cette procédure a un réle analogue a celui de la procé-

dure CREER. Elle permet d'ajouter une déclaration dans la classe de 1'appli-

cation courante, c'est-a-dire de créer un objet permanent.

La différence entre ces deux procédures réside dans le fait que l'unité

ainsi créée doit avoir été préalablement déclarée dans une autre applica-

tion. De plus le propriétaire de cette autre application a di donner

son autorisation préalable.

L'appel de la procédure AJOUTER s'écrit :

AJOUTER (<fom d'unité Dy, <fom d'application>,

iy ; <om d'unité >) ;
ENVIRONNEMENT.

on d‘unite b désigne une certaine unité v qui doit étre déclarée

dans 1l'application B de nom <fiom d' application.

Le module initial vérifie que l'unité v est effectivement déclarée dans

l'application B et que le propriétaire de B a donné l'autorisation de

l'utilisation de v. Si c'est le cas, le module initial prend une copie

de v dans B et l'ajoute dans l'application courante A. Si ce n'est pas le

cas, M, émet un message d'erreur et interpréte l'instruction suivante

du module de commande.

Une adjonction pose toujours un probléme d'homonymie. Ce probléme doit

étre résolu par l'utilisateur : c'est-a-dire qui si une unité de nom

<fom d'unité Tbs figure déja dans 1'application en cours,il est nécessaire

que l'utilisateur change le nom de l'unité v. Pour cela, il utilise le

quatriéme paramétre de 1a procédure AJOUTER. L'unité v désignée par

<hom dtunité [> dans l'application B, sera alors désignée par <hom

d'unité > dans L'application courante A, Si l'utilisateur ne modifie

pas le nom de l'unité v, un message d'erreur lui est communiqué.

Une fois L'adjonction réalisée, l'utilisateur pourra se servir de l'unité

v comme de toute autre unité créée dans l'application courante. Cette uti-

ligation ae fera par 1l'intermédiaire de l'identificateur <hom dtunité Ms

si aucune modification de nom n'a été nécessaire, ou par 1'intermédiaire

de <fiom d'unité Z> si une modification du nom a été réalisée. Liunité

vest alors déclarée dans la classe de l'application et est un objet

permanent pour cette application.

L'unité v “utilise’ , “appelle” ou"Sappelle" certainement d'autres unités

de l'application B dans laquelle elle a été déclarée.



L'adjonetion de v dans A nécessite donc, en général, 1'adjonction de

toutes les autres unités de B, faisant partie de l'environnement de v,

clest-a-dire les unités appartenant 4 :

Tove (wv)
Si l'utilisateur emploie l'option SEUL, l'unité v, et seulement elle,

sera ajoutée 4 l'application A.

Par contre, si l'utilisateur emploie l'option ENVIRONNEMENT, le module

initial ajoute A A l'unité v et l'environnement de v précédemment défini.

Pour chaque unité w de cet environnement se pose également le probléme

de l'homonymie : l'unité w n'est ajoutée 4 A que s'il n'existe pas déja

une unité de méme nom déclarée dans la classe de l'application A. Si une

telle unité existe, l'adjonction de w ne peut é@tre réalisée et le module

initial communique 4 l'utilisateur le nom de w. cette unité pourra alors

@re ajoutée aA ultérieurement par un appel de la procédure AJOUTER

avec modification de nom.

Dun point de vue pratique, iL faut enfin remanquer que L'utilisation de

La procédure AJOUTER avec L'option ENVIRONNEMENT ne peut porter que sur

une unite qui est déja a L'état "compile" dans son application origine

afin que Le module initial putlsse connaiine tout son environnement.

LES OUTILS DE MAINTENANCE D’*UNE APPLICATION

Les outils de maintenance sont des services annexes introduits par le systéme

CIVA pour renseigner et guider l'utilisateur dans 1'élaboration de son application.

Un systéme de traduction doit toujours mettre 4 la disposition des programmeurs

un ensemble de services leur permettant d'atteindre rapidement les objectifs qu'ils

se sont fixés dans leurs programmes.

D'aprés (NEBUT [36] ), ces services peuvent se situer 4 deux niveaux :

~ Lorsqu'un programme est en cours de réalisation, le systéme

doit offrir au programmeur les outils d'aide 4 la mise au point.

~ Lorsqu'un programme est correct, l'utilisateur doit disposer

d'un ensemble de services lui permettant d'étudier le comportement de ce programme

dans l'ensemble de 1'application.

- A ces deux niveaux, il parait souhaitable d'ajouter un troi-

si8me niveau de services 1 ce dernier regroupe les services permettant d'assurer

la maintenance des applications d'un service de traitement de l'information.

En effet, toute application doit évoluer dans le temps et il est nécessaire qu'un

systéme automatique de gestion d'applications offre aux utilisateurs des outils de

mise a jour des programmes.

2.5.1. - Les outils d'aide & la mise au point

Lorsqu'une nouvelle application est en cours de réalisation, le programmeur

doit tester la validité du texte source de chaque unité créée. Dans la

plupart des mises au point de nouveaux programmes, on peut constater qu'il

existe deux types caractéristiques d'erreurs qui peuvent tre commises :

~ des erreurs dans la logique méme du programme,

- des erreurs de syntaxe dues 4 une mauvaise utilisation du

langage de programmation.

Le premier type d'erreurs ne peut étre détecté qu'au cours de L'exécution

du programme. Cette détection peut @tre faite par le systéme lui-méme en

relevant, par exemple, une anomalie dans le déroulement de 1'exécution.

Elle peut également étre faite par le programmeur, par suite d'une produc-

tion de résultats érronés.

Afin de faciliter la tache du programmeur dans la recherche des erreurs de

ce type, le systéme de traduction doit avoir la possibilité de mettre en

place des aides 4 la mise au point qui fonctionnent au moment de l‘exécution.

Dans notre systéme, le compilateur CIVA est prévu sous deux versions diffé-

rentes : le mode "exploitation" peut @tre utilisé lorsqu'un programme

a fait ses preuves, le texte objet étant alors optimisé. Le mode “mise au

point" permet au programmeur de demander la mise en place des outils d'aides

a la mise au point. Ces outils ont été décrits dans (DUCLOY [9] }) et nous
pouvons les rappeler rapidement : ce sont les mécanismes de trace d'une

variable, de chafnage des appels aux différents modules 4 partir du module

directeur, d'impression 4 des instants déterminés de 1'état de la machine...

En plus de ces services classiques, le systéme de traduction doit détecter

rapidement les erreurs syntaxiques commises dans le texte d'une unité. Dans

l'état actuel de notre systéme, l'utilisateur, pour pouvoir tester la syn-

taxe d'une unité, est amené 4 demander la création de 1'unité, demander

€gatement le lancement de la compilation en mode "mise au point”, pour

s'apercevoir enfin que le texte de l'umité est erroné et que celle-ci

doit @tre modifiée partiellement ou méme globalement. Cette "procédure”

est donc assez lourde A mettre en oeuvre et la rapidité du systéme est

miea an anes
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Si l'utilisateur désire éviter toutes ces opérations cofiteuses, il peut

alors faire appel 4 la procédure ANALYSER de la classe systéme. L'appel

de cette procédure s'’écrit :

ANALYSER ;

si texte source de L'unité ou des unités 4 analyser.

La demande d'analyse syntaxique du texte d'une unité est différente de

l'opération de création. La procédure ANALYSER n'entraine aucune création

de déclaration dans la classe de l'application. L'unité ne peut donc pas

étre considérée comme un objet permanent de cette application et, lors-

qu'elle aura été mise au point syntaxiquement, cette unité devra faire

l'objet d'une demande de création.

A l'appel de 1a procédure ANALYSER, le module initial lance 1'exécution

du compilateur CIVA. Celui-ci vérifie la portée des noms des objets ainsi

que leur type et la syntaxe des instructions. Cette opération terminée,

le module initial reprend l'interprétation du module de commande.

On peut remarquer que cette procédure ANALYSER étant déclarée dans la

classe systéme ne fait l'objet d'aucune protection particuliére de la

part du systéme CIVA.

Etude du comportement des programmes

Lorsqu'un programme est correct, le systéme de traduction doit mettre 4

la disposition d'un utilisateur un ensemble de services qui le renseignent

sur le comportement du programme. Ces renseignements se présentent généra-

lement sous la forme de mesures statistiques.ou comptables: par exemple,

nombre de fois qu'un module ou une certaine séquence d'instructions a

été exécuté, nombre d'accés réalisés 4 un objet au cours d'une exécutiony

pourcentage d'utilisation des enregistrements d'un fichier en accés direct..

L'utilisateur ne doit pas étre amené & programmer 1'obtention de ces

renseignements : l’introduction d'instructions supplémentaires dans le

langage alourdit la tathe du compilateur et elle peut engendrer des erreurs

extérieures au programme mesuré. Le compilateur doit donc introduire de

fagon systématique, s'il travaille en mode “exploitation”, des instruments

de mesure de fréquence, transparents 4 l'utilisateur,

2.543.

Par exemple, le compilateur CIVA et plus particuliérement le traducteur

de table de décisions implante des compteurs transparents 4 l'utilisateur

qui permettent de mesurer les fréquences d'exécution des actions d'une

table de décision ou de sélection. Ces renseignements seront exploités

par le compilateur, lors d'une recompilation du programme, pour optimi-

ser les temps d'exécution (AUBRY 0] J.

Grace au systéme automatique de documentation, l'utilisateur peut alors

disposer des mesures réalisées :

~ fréquence d‘entrée dans un module,

- fréquence d'utilisation d'une donnée, ou d'un champ de données..

L'obtention de ces renseignements sera décrite dans (BARTHELEMY [2] et

PHILIPPE [2] ).

EVOLUTION ET CONTROLE DE L!APPLICATION

Enfin, le syst€me CIVA doit permettre a l'utilisateur de faire évoluer

les programmes de son application et de controler cette évolution. Trois

ensembles de services annexes sont mis 4 sa disposition dans ce but :

- l'éditeur de texte regroupe les services permettant de modifier

le texte source d'une unité ;

~ les aides 4 la modification des programmes permettent de connat-

tre la répercussion d'une modification sur l'ensemble des modules de 1'ap-

plication, Cela évite done d'introduire des erreurs de programmation

en modifiant un programme déja opérationnel. Ces services seront décrits

dans BARTHELEMY [2] et PHILIPPE [2] );

- les services d'obtention de renseignements généraux sur 1'appli-

cation.

2.5.3.1. Liéditeur de texte du projet CIVA

L'éditeur de texte mis 4 la disposition des utilisateurs du

systéme CIVA permet de réaliser trois types de modification du

texte source d'une unité : modification globale de tout le texte

de l'unité, modification partielle, instruction par instruction,

ou encore modification du nom de l'unité,

Cet éditeur de texte se présente sous la forme d'un ensemble de

procédures déclarées dans la classe de modification.



Comme nous l'avons vu en 2.3.1.2., toute modification du texte

source d'une unité peut avoir des conséquences graves sur l'en-

semble de l'application. C'est pour cette raison que les procé-

dures d'édition de texte font l'objet d'une protection particu-

ligre de la part du systéme CIVA, étant déclarées dans la classe

de modification.

Pour pouvoir utiliser ces procédures dans un module de commande,

il faut faire la déclaration préalable du mot de passe de l‘appli-

cation modification. Cette déclaration consiste 4 affecter 4 la

variable systéme MODIFICATION la chaine de caractéres représen~

tant le mot de passe. Ce mot de passe est fixé une fois pour

toutes au moment de la génération du systéme par les responsables

des applications. Si, au cours de l'interprétation du module de

commande, le module initial rencontre un appel d'une procédure

d'édition de texte alors que la variable MODIFICATION n'a pas

été affectée ou a recu une valeur incorrecte, l'interpréte du

module de commande émet un message d'erreur et continue son

interprétation.

2.5.3.1.1, Modification globale du texte source

Au cours de ses travaux, l'utilisateur peut étre amené

a changer globalement tout le texte source d'une unité

de son application. Pour faire cette opération, il

pourrait supprimer son unité de l'application et la

recréer ensuite avec le nouveau texte (cf les procédures

CREER en 2.4.2. , SUPPRIMER en 2.5.4.1.). 11 est donc

obligé d'appeler deux procédures différentes.

Afin de rendre l'opération de changement de texte

source plus rapide et plus simple pour l'utilisateur,

nous avons créé la procédure CHANGER dans la classe

de modification. L'appel de cette procédure s'écrit de

la facon suivante :

CHANGER ( nom d'unité>> ) !

‘ nouveau texte source

2.5.3.1.2.

Liunité désignée par l'identificateur a df étre

précédemment créée dans 1l'application. Si ce n'est pas

le cas, le module initial émet un message d'erreur et

passe 4 l'instruction suivante dans le module de com-

mande.

On peut remarquer également que, si la procédure

CHANGER facilite la tache de l'utilisateur pour réali-

ser une modification globale, elle est également utile

a l'implémenteur qui n'a pas 4 effectuer toutes les

opérations nécessaires pour une suppression et une ad-

jonction de déclaration d'unités.

Modification partielle

Dans le module de commande, l'utilisateur peut également

demander au systéme de faire des corrections dans le

texte source d'une unité de son application. Pour cela

il peut utiliser un jeu de procédures de la classe de

modification. Ces procédures de modification de texte

permettent de construire un nouveau texte source 4

partir d'un texte existant déj4, en conservant le

méme nom 4 l'unité. Ces procédures sont décrites dans

(PAYAFAR [17] ). Nous n'avons fait que reprendre ces

- procédures pour les adapter 4 l'environnement du module

initial et en particulier 4 la présentation du texte

source de L'unité.

Toute demande de modification partielle commence par

l'instruction :

CORRIGER ( chom d'unité>) ;

L'appel de cette procédure permet au systéme de donner

une valeur 4 la variable TEXTE-A-MODIFIER définie dans

la classe systéme. Aucune modification de texte n'est

effectuée,
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L'appel de CORRIGER est suivi par un ou plusieurs appels

d'une des trois procédures suivantes :

- INSERER ( <Localisatiots , fombre D>) z

g n enregistrements

La procédure INSERER permet d'ajouter des instructions

CIVA au texte source de l'unité désignée par la variable

TEXTE~A~MODIFIER. Les instructions ajoutées sont celles

qui figurent dans les n lignes qui suivent 1l'appel de

la procédure. L'insertion ést réalisée aprés la ligne

de l'ancien texte repérée par la localisation.

- OTER ( <focalisatio®s , <fiombre >);

La procédure OTER permet de supprimer des instructions

du texte source de l'unité désignée par la variable

TEXTE-A-MODIFIER. Les instructions supprimées sont celles

qui figurent dans les n lignes de l'ancien texte source,

a partir de la ligne repérée par 1a localisation.

= MODIFIER ( <Localisatioits 7 <fombre D>) ;

n enregistrements

La procédure MODIFIER permet de remplacer une ou plu-

sieurs instructions de l'ancien texte source de 1'unité

désignée par TEXTE-A-MODIFIER par une ou plusieurs nov-

velles instructions. Ces nouvelles instructions doivent

suivre immédiatement l'appel de MODIFIER, dans ‘les n

lignes anivantes dit module de commande. Ta modification

a lieu 4 partir de ligne repérée par 1a localisation.

Pour déterminer L'endroit o& doit tre faite la mise 4

jour de l‘ancien texte source, nous avons prévu trois

types de localisation :

- la localisation absolue qui représente le numé-

ro de l'enregistrement le premier 4 traiter avec OTER

et MODIFIER ou juste aprés lequel on ajoute des instruc-

tions avec INSERER.

- la localisation relative qui situe 1'emplace-

Ment actuellement traité dans le texte source (l'utili-

sation de la localisation relative est matérialisée par

le caractére "astérisque").

- la localisation par identité en écrivant tout

simplement l'ancien texte source.

La correction du texte source de l'unité désignée par

TEXTE~A-MODIFIER se termine lorsque le module initial

rencontre dans le module de commande une instruction

autre qu'un appel d'une de ces trois procédures.

Lorsque le module initial interpréte les appels de ces

procédures, il peut détecter plusieurs erreurs :

- si l'identificateur indiqué dans 1'appel de

CORRIGER ne désigne pas une unité dans l'application,

le module initial émet un message d'erreur. Aucune

modification de texte n'est effectuée. L'interprétation

du module de commande se poursuit 4 la premiére ins-

truction qui n'est pas un appel d'une des trois procé-

dures de modification,

- si la localisation indiquée dans une procédure

de modification de texte est incorreete (par exemple,

le systéme ne retrouve pas l'instruction indiquée dans

le cas d'une localisation par identité), le module ini-

tial émet un message d'erreur et arréte les opérations

de modification de texte. L'interprétation du module de

commande se poursuit 4 la premiére instruction qui n'est

pas un appel d'une des trois procédures citées.
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numéro d! enregdstrement nouveau texte source

numéro d'enregistrement ancten texte source

a DR oH mR we
module prime ;

utibise structure ; nbpe ention ;

nope = coek (code, nb, assurance) ¢

num de résultat = num de assunré ;

pour ide | a nb faire
Ampression ; §p ;

dnmod ;

mo ws Bw WN & WMS
Hodube prime ;
utilise type ;

nb réek ;

utilise structure ; nbpe entier ;

nbpe = coek (code, nb, assurance) ;

pour j de 1 am faire
dmpression ; fp 3

finmod ;

contenu du module de commande :

3 debut du module de commande
CORRIGER (PRIME) ;

CO La variable texte~d-modifien regott la valeur : PRIME CO ;

INSERER (1, 2) ;

utilise type ;

NB A622 ;

CO L'appel de INSERER permet d'afouter 2 enregistrements aprds L' enregis-

tnement numéro 1 de L'ancten texte source CO ;

OTER (‘num de résubtat = num de L'assuré'; , ft) ;

CO Liappek de OTER permet de supprimenr L'enregistrement de Llancien texte

source qui contient L' instruction indiquéec. Apres cet appel, La Locabisa-

tion relative pointe vers Ll emegistrement suivant (c'est-a-dine £' enre-

gtistrement 5} CO ;

MODIFIER (a, 1) ;

pour fdelam faire

CO L'appek de MODIFIER remplace L'enregistrement 5 par celui indiqué CO ;

Z suite du module de commande

Apris ces corrections, Le nouveau texte source sora Le suivant :

2.5.3.1.3. Changement du nom d'une unité

Dans un module de commande, l'utilisateur peut égale-

ment changer le nom d'une unité déja créée dans son

application.

Cette possibilité peut @tre trés utile si, au cours de

l'analyse d'une application importante, l'utilisateur

s'apercoit que deux unités ont le méme nom et que l'une

d'entre elles est déja créée. Il peut alors en changer

le nom. Cette opération peut aussi étre effectuée dans

le cas of L'utilisateur veut ajouter des unités d'autres

applications sans leur changer le nom et que ces noms

figurent déja dans sa propre application (cf la procé~

dure AJOUTER en 2.4.3.).

Le changement de nom se fait par l'appel de la procédure

REMPLACER de la classe de modification. Cet appel s'é-

crit :

REMPLACER ( hom 1 d'unité,

<fiom 2 dtunité>

[ REFERENCE | dy;

Aprés L'appel de cette procédure, <hom Z d'unité >

désigne l'unité qui, avant l'appel, était désignée par

<fom 1 d'unite> .



Cette unité a du Stre précédemment créée dans 1'appli-

cation. Si ce n'est pas le cas, le module initial émet

un message d'erreur et passe a l'instruction suivante.

Si l'utilisateur emploie l'option "REFERENCE", le mo-

dule initial lui communique la liste des identificateurs

de l'environnement, 4 savoir la liste des noms des uni-

tés appartenant 4 (UuwAUA) (v) puis la liste des noms

appartenant a (iy Ay BA)! (v), o8 v est ltunité dési-

gnée par <tom 2 dtunité>.

2.5.3.2,Obtention de renseignements sur les unités d'une application

L'utilisateur peut avoir besoin de renseignements sur les unités

qui lui appartiennent pour pouvoir suivre 1'évolution de son appli-

cation. Afin de satisfaire ce besoin, la classe systéme met 4 sa

disposition deux procédures : LISTER et SOURCE. Toutefois, nous

sommes conscients que ces procédures ne fournissent pas tous les

renseignements qui pourraient @tre utiles 4 l'utilisateur. D'autres

services lui sont offerts grace au service de documentation décrit

dans (BARTHELEMY [2] ) et dans (PHILIPPE [2] ). Ces procédures

étant déclarées dans la clagse systéme ne sont pas protégées :

tout module de commande peut les appeler.

2.5.3.2.1. Obtention de renseignements généraux

Lorsqu'une application est importante et que plusieurs

personnes travaillent a sa réalisation et 4 son exploitation ,au

bout d'un certain temps, il s'avére difficile de connaitre trés

exactement quelles sont les unités qui font partie de l'applica-~

tion et quelles sont les relations qui les lient entre elles.

De plus, si les unités sont 4 l'état "compilé) l'utilisateur peut

avoir besoin de connaitre la place qu'elles occuperont en mémoire

(éf l'automatisation du dossier d‘application en 2.2.2.).

Tous ces renseignements peuvent @tre obtenus par l'appel de la

procédure LISTER de la classe systéme. L'appel de cette procédure

s'écrit en régle générale de la facon suivante :

LISTER [(<tiste a'optiond | [: (<diste de noms
d'unités> ) ;

- premier type d'appel

LISTER ;

Dans ce cas, l'utilisateur demande au module initial la liste

des noms des unités qui sont crééesdans son application.

- deuxiéme type d'appel

LISTER (<Tiste d'options>) ;

Dans la liste d'options, chaque option est séparée de la suivante

par une virgule. Dans ce cas, l'utilisateur demande au module

initial la liste des noms des unités qui sont créées dans 1'appli-

cation, ainsi que certains renseignements concernant chaque unité.

L'effet de la procédure LISTER est le suivant selon les options :

TYPE : donne le type de l'unité (classe, module, métamodule).

ETAT : donne son état actuel dans l'application (source, compilé

en mode mise au point, compilé en mode exploitation, édité en

mode mise au point, édité en mode exploitation).

ERREUR : fournit le degré maximum d'erreur que le compilateur

a trouvé aprés traduction de l'unité (évidemment, ce renseigne-

ment n'est indiqué que si l'unité n'est pas 4 l'état source).

CONSTANTE : donne la taille de la zone des constantes nécessaires

A l'implantation de l'unité. Ce renseignement ne peut étre obtenu

qu'aprés compilation.

VARIABLE : donne la taille de la zone réservée aux variables de

lfunité. Ce renseignement ne peut @tre obtenu lui aussi qu'aprés

compilation de l'unité.

METAMOD : fournit la liste des noms des métamodules qui sont appe-

1és par L'unité.

CLASSE : fournit la liste des noms des classes utilisées par l'uni-

té.

MODULE ; fournit la liste des noms des modules appelés par L'unité

(si l'unité n'a jamais été compilée, cette liste contient les

noms des modules et des procédures sans paramétre appelés par

L'unité).



UNITE : cette option regroupe les trois options précédentes. Elle

fournit la liste des noms des modules et métamodules appelés ainsi

que les noms des classes utilisées.

PROTECTION : donne la protection inter-application qui a été affec-

tée 4 i'unité au moment de sa création dans l'application.

~ troisiéme type d'*appel

LISTER (liste d'options>), (Cliste de noms dtunités>) 3

Dans la liste des noms d'unité, chaque nom est séparé du suivant

par une virgule.

Si l'utilisateur emploie ce type d'appel, il désire connaitre des

renseignements coticernant seulement quelques unités créées dans son

application, celles dont il a indiqué les noms.

Les options sont alors les mémes que celles du deuxiéme type d'appel.

- quatriéme type d'appel

LISTER (<Liste d'optionS>), (CLASSE APPLICATION) ;

Par cet appel, l'utilisateur peut obtenir des renseignements sur le

contenu de la classe d'application. Ces renseignements sont de deux

types suivant l'option choisie :

IDENTIFICATEUR : donne la liste des identificateurs d'objets pri-

mitifs déclarés dans la classe d'application ainsi que le type de

ces objets.

FICHIER : donne la liste des noms des fichiers physiques déclarés

dans la classe d'application ainsi que tous les renseignements con-

cernant ces fichiers : localisation, protection ...(cf : la défi-

nition d'un fichier physique en 3.4.).

1) Sé une option est inconnue du module initial, celut-ct bmet

un message d' erreur et passe a Llindtruction suivante du module de commande.

L'appel de LISTER est alors ignoré.

2) Si, dans un appel du trotsiime type, Le module initial rencontre

un ddentificateur inconnu, 42 émet un message d'erreur et passe a 2) identi-

ficateur suivant dans La Liste des noms d'unttés.

Exemphes diutitisation

contenu du module de commande

LISTER ;

CO cet appel permet d'obtenir La Liste des unités crétes dans L' application

CO ;

7 LISTER (ETAT, UNITE, TYPE) ;
CO cet appel permet d'obtenin, pour chaque unité créée dans L'application,

Le type de Liunité, Les noms des métamodules et des modules appelés, Les

noms ded classed utilisées ainsd que L'état actuel de L'unité dans L'appli-

cation CO ; j

2.52302.1. Obtention du texte source

Nous avons vu que, grace & une procédure de la classe

de modification, la procédure CORRIGER, l'utilisateur pouvait

modifier le texte source de ses unités (cf en 2.5.3.1.2.). Aprés

avoir fait plusieurs modifications, l'utilisateur peut avoir be-

soin de connaitre le texte source de ces unités qu'il a modifiées,

tel qu'il se trouve présent dans le systéme.

Pour cela, il appelera la procédure SOURCE de la classe systéme.

L'appel de cette procédure s‘écrit :

SOURCE (<{iste de noms d'unité>) ;

Dans la liste de noms d'unité, chaque nom est séparé du suivant

par une virgule.

Si le module initial rencontre un nom inconnu, il émet un message

d'erreur et passe 4 l'identificateur suivant.

2.5.4. - Les opérations de suppression

Aprés avoir vu les outils permettant de créer des déclarations et de mo-

difier les unités, il nous reste 4 présenter les outils de suppression de

déclarations qui sont également des outils de maintenance.
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D'aprés la structure des constituants de notre projet, on peut remarquer

qu'il existe trois types de suppression :

~ suppression d'un objet élémentaire ou structuré déclaré dans

la classe d'une application.

- suppression de la déclaration d'une unité de nomenclature dans

la classe d'une application.

- suppression de la déclaration d'une classe d'application dans

la classe systéme.

Ces opérations de suppression pouvant avoir des répercussions importantes

sur l'ensemble du systéme, il est nécessaire que les outils qui les réali-

sent ne solent pas accessibles 4 tous les utilisateurs. Ils seront

donc déclarés dans la classe de modification et seuls, les modules de

commande ayant affecté le mot de passe de l'application modification

&@ la variable systéme MODIFICATION pourront les utiliser.

2.5.4.1. Suppression de déclarations dans la classe d‘application

Les suppressions de déclarations dans la classe de l'application

@urante sont réalisées par l'appel d'une procédure de la classe

de modification, la procédure SUPPRIMER.

2.5.4,1.1. l'appel de la procédure SUPPRIMER

L'appel de cette procédure s'écrit :

SUPPRIMER (<Histe d'éléments 4 supprimer>) fi

Dans la liste d'éléments 4 supprimer, chaque élément

est séparé du suivant par une virgule. Chaque élément indique

quelle est la déclaration de la classe de l'application courante

a supprimer.

- Un élément peut représenter un objet primitif (@lémentaire ou

structuré)de la classed‘application : dans ce cas, 1'élément

est une occurence de l'identificateur de l'objet 4 supprimer.

- Un élément peut également représenter une unité de l'application,

que ce soit un module, une classe ou un métamodule. L'utilisateur

indique alors le nom de l'unité.

Si une suppression d’unité est:demandée, seule cette unité est dé-

truite. Mais, afin de faciliter la tache de l'utilisateur pour la

mise 4 jour de l'application, le systéme peut lui indiquer quelles

sont les unités appartenant 4 l'environnement de l'unité supprimée.

Pour cela, l'utilisateur indique l'option REFERENCE dans 1'appel

de la procédure.

L'utilisateur peut préciser cette option pour une ou plusieurs

unités de la liste. L'interpréte communique alors la liste des

identificateurs des unités appartenant atu A u BA) (v) puis a

(So Auda) (wy, oi v désigne successivement les différentes uni-
tés supprimées sur lesquelles porte l'option REFERENCE.

<€lément a supprimer>i:= <identificateur d'objet primitif>

| <fom d'une anité>

[Liste des noms d'unité> , REFERENCE)

ExempZe

SUPPRIMER (I, J, (M1, MZ, REFERENCE), M3) ;

(et appel permet de supprimer Les déclarations :

- de deux objets tkémentaines I et J,

- de deux unités de Ll application MI et M2. Pour chacune de ces

unités, Lintenprate communique La Liste des noms des unités de Leur en-

vizonnement.

- de Liunité M3.

du systéme. Si Le module initial rencontre un identificatanr inconnu, 42

amet un message d' erreur et passe a L'identificateur suivant.

2.5.4.1.2. Le probléme de la suppression d'une unité

Pour supprimer une unité de l'application, l'interpréte

des modules de commande a deux possibilités.

L'interpréte peut faire des contréles sur les suppressions dewau~

dées, c'est-A-dire vérifier que la ou les suppressions n'’entrai-

nent pas d'erreurs qui ne seraient détectées qu'a 1a compilation

ou pendant la reliure, donc a un instant qui peut @tre lointain

de celui de la suppression.
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Linterpréte peut également ne faire aucun contréle sur les

suppressions demandées. L'utilisateur est alors libre de supprimer

n'importe quelle unité de son application et l'interpréte ne véri-

fie pas les mises 4 jour réalisées par l'utilisateur sur les uni-

tés touchées par la suppression. Si l'opération de suppression

entraine des erreurs, celles-ci ne seront détectées que plus tard

par une autre module du systéme.

Cette possibilité de contréle de la part de l'interpréte oblige

l'utilisateur 4 respecter un certain ordre pour réaliser ces

suppressions.

Par exemple, considérons le graphe suivant d'une unité de traite-

ment :

MI

oT LRH

“

4 nt
M2 / M3 \ M4

/
‘N

? \
- ~

a i ee‘ XN

' \
| MS oD M6 |
\ 3
R !

Nse- ee LL eK

Supposons que l'utilisateur veuille supprimer les modules M3, M5

et M6. Si des contréles sont effectués, l'utilisateur est obligé

de supprimer :

- dans M3, l'appel de M5 (1)

- dans M3, L'appel de M6 (2)

- dans M5, l'appel de M6 (3)

- dans MI, l'appel de M3 (4)

- les unités M3, M5 et M6.

L'opération est donc assez longue et trop contraignante pour l'u-

tilisateur.

Par contre, si l‘interpréte du module de commande ne fait pas de

contr6le, l'utilisateur supprime seulement :

- les unités M3, M5 et M6

- l'appel de M3 dans le module MI (4).



evident2 -38

Liinterpréte peut également ne faire aucun contrGle sur les

suppressions demandées. L'utilisateur est alors libre de supprimer

n'importe quelle unité de son application et l'interpréte ne véri-

fie pas les mises 4 jour réalisées par l'utilisateur sur les uni-

tés touchées par la suppression. Si l'opération de suppression

entraine des ‘erreurs, celles-ci ne seront détectées que plus tard

par une autre module du systéme.

Cette possibilité de contréle de la part de l‘interpréte oblige

l'utilisateur 4 respecter un certain ordre pour réaliser ces

suppressions.

Par exemple, considérons le graphe suivant d'une unité de traite-

ment :

Mi

ere

4 \
y \

M2 / M3 \ M4

/ N
, \og a

/ N

/ \

| M5 ( M6 |

\ 3)
; !
\ /

TM a, —

Supposons que l'utilisateur veuille supprimer les modules M3, M5

et M6. Si des contrdles sont effectués, l'utilisateur est obligé

de supprimer :

- dans M3, l'appel de M5 (1)

~- dans M3, l'appel de M6 (2)

- dans M5, l'appel de M6 (3)

- dans Ml, l'appel de M3 (4)

- les unités M3, MS et M6.

Liopération est donc assez longue et trop contraignante pour 1l'u-

tilisateur.

Par contre, si l'interpréte du module de commande ne fait pas de

contréle, l'utilisateur supprime seulement :

- les unités M3, M5 et M6

~ l'appel de M3 dans le module M1 (4).

2.5.4.2,
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L'opération est done plus courte.

La possibilité de contréle a donc été abandonnée. L'interpréte

ne vérifie pas l'ordre des suppressions demandées.

La vérification de la validité de l'unité de traitement ainsi

modifiée est done 4 la charge de l'utilisateur.

Suppression d'une application du systéme

Lorsqu'une application n'a plus aucune utilité dans un centre de

traitement de l'information, par suite de 1'évolution des besoins

des utilisateurs, il faut mettre fin 4 ses jours. Le fait de tuer

une application périmée n'est pas une opération obligatoire en

elle-méme, mais elle est utile A l'implémenteur qui détruit alors

tous les objets rattachés 4 cette application, ce qui permet

d'alléger sa gestion des applications.

Pour pouvoir réaliser cette opération, les utilisateurs disposent

d'une procédure particuliére déclarée dans la classe des modifi-~

cation , la procédure SUPAPPLICATION. L'appel de cette procédure

s’écrit :

SUPAPPLICATION ( <nom de 1'application>

[ (Passe. <fot de passe> | 3

Par mesure de ptotection, l'opération de suppression de la décla-

ration d'une application dans la classe systéme ne peut @tre réa-

lisée que si l'utilisateur connatt le mot de passe de l'applica-

tion 4 supprimer.

A la rencontre de cet appel, le module initial vérifie que le nom

de l'application indiqué par l'utilisateur désigne bien une appli-

cation existant dans le systéme et que le mot de passe est correct.

Si ce n'est pas le cas, le module initial émet un message d‘erreur

et continue l'interprétation. Si les paramétres de l'appel de la

procédure sont corrects, l'interpréte supprime l'application du

systéme CIVA : il détruit done tous les objets déclarés dans la

classe de l'application (objets élémentaires ou structurés, unités,

fichiers permanents) ainsi que cette classe d'application.
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LES OUTILS D'EXPLOITATION i

2.6.1, - Présentation générale de l'exploitation d'une unité de traitement.

Les outils d*exploitation mis 4 la disposition des utilisateurs du systéme

CIVA permettent simplement de réaliser le lancement de l'exécution des

unités de traitement. Ces exécutions peuvent dépendre de valeurs affectées

& des paramétres d'exploitation, ces paramétres étant accessibles 4 tout

utilisateur. Ils seront done définis dans la classe systéme.

Comme dans n'importe quel module, l'utilisateur peut appeler dans un

module de commande d'autres modules de son application. L'appel d'un mo-

dule M dans le module de commande correspond 4 une demande d'exécution

d'une unité de traitement, les différents appels de modules contenus dans

un module de commande constituant une chaine de traitement.

Une unité de traitement de premier module M, ou de module directeur My

est constituée du sous-ensemble {XM) des classes et du sous~ensemble A(M) des

nodules de 1'application, @ et @ désignant respectivement les ferme-

tures transitives de la relation UTILISE et de la relation APPELLE.

Nous avons vu au chapitre | que, contraitement au module de commande, les

unités d'une application étaient compilées. Donc, pour pouvoir étre exé-

cutée, une unité de traitement doit se présenter sous la forme d'un module

de chargement produit par 1'éditeur de liens, c'est-a-dire que le module

directeur de cette unité doit @tre 4 l'état édité. Pour pouvoir éditer

L'unité de traitement, il faut que le systéme posséde la traduction de

toutes les unités qu'elle contient : toutes les unités de T(M) et de AQ

doivent donc étre 4 l'état compilé.

Le module initial est donc amené a gérer l'ensemble des unités d'une appli-

cation. Il assure automatiquement tous les changements d'état nécessaires

pour pouvoir lancer les exécutions.

La demande d'exécution d'une unité de traitement

La demande de L'exécution est formulée par l'utilisateur dans le module

de commande en indiquant simplement le nom du module directeur de l'unité

de traitement. Comme nous le verrons en 5.5., cette demande correspond,

pour le systéme CIVA, a la création d'un travail indépendant et 4 son

adjonction dans le train des travaux qui sont entrés dans le systéme

d'exploitation. £

Pour pouvoir lancer l'exécution d'un travail, le systéme doit disposer

de certains paramétres d'exploitation (par exemple la valeur affectée &

un de ces param&tres correspond 4 la taille de mémoire désirée par 1l'uti-

lisateur pour exécuter son programme). Ces param8tres sont déclarés dans

la classe systéme et ils sont initialisés a des valeurs implicites au

début de l'interprétation du module de commande par le module initial.

Les modules de commande utilise la classe systéme et peut donc avoir

accés 4 ces param8tres. L'utilisateur peut donc modifier les valeurs

attribuées par le systéme a ces paramétres en utilisant des instructions

d'affectation de la méme facon que pour tout autre objet élémentaire

accessible au module initial.

2.6.2.1. L

Les paramétres d'exploitation accessibles 4 l'utilisateur pour

la demande dtexécution d'une unité de traitement sont au nombre

de cinq.

a) Un premier param&tre permet 4 l'utilisateur d'indi-

quer au systéme dans quel mode doit @tre compilé l'unité de trai-

tement.

Nous pouvons rappeler que le systéme de compilation mis en place

dans le projet CIVA poss&de deux modes de compilation (pucLoy [9] ):

- le mode"mise au point" permet de réaliser des contréles sur

le déroulement de 1'exécution et fournit 4 l'utilisateur des ren-

seignements utiles lui permettant de retrouver des erreurs dans

la logique de ses programmes,

- le mode "exploitation" permet par contre au systéme de compi-

lation d'optimiser la traduction des programmes, ceci afin de

rendre minimum le temps d'exécution.

Ce paramétre est une variable de la classe systéme de type chaine

de caractétes. Cette variable est définie de la fagon suivante :

MODE-COMPIL file (max = 12) car ;

Les valeurs susceptibles d'étre affectées 4 ce paramétre sont

prédéfinies ;

"MISE AU POINT" pour obtenir des compilations en mode

"mise au point"

“EXPLOITATION pour obtenir des compilation en mode

"exploitation"
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Cette derniére valeur est la valeur implicite prise par le systéme

a l'initialisation.

b) Dans un module de commande, l'utilisateur peut égale-

ment indiquer au systéme quel est le type de travail qui corres-

pond 4 l'unité de traitement. Dans le systéme CIVA, les unités

de traitement sont classées en trois types :

- les unités dont le temps d'ex@cution est court (de l'ordre

de 5 4 10 mm maximum),

- les unités de traitement dites"scientifiques", c'est-a-dire

dont le temps d'unité centrale est trés supérieur au temps d'at-

tente. Parmi cette classe d'unité de traitement on distingue les

unités peu encombrantes (dont la taille n'exéde pas 20K mots)

et les unités encombrantes de taille plus importante.

- le troisiéme type d'unités de traitement regroupe les unités

dites "de gestion", c'est-a-dire dont le temps d'unité centrale

est de l'ordre de grandeur du temps d'attente :

temps U.C.

$

temps d’attente =

Dans cette classe d'unités de traitement, nous ferons la méme dis-

tinction entre les unités peu encombrantes (dont la taille est

inférieure 4 20K mots) et les unités plus encombrantes.

Le paramétre d'exploitation correspondant est un objet de la classe

systéme de type chaine de caractéres. Cet objet est défini par :

TYPETRAV file (2) car ;

s

Les valeurs que peut donner l'utilisateur 4 ce paramétre sont les

suivantes :

\ f

TC’ pour les travaux "courts",

ven?

SY pour les travaux "scientifiques" peu encombrants,
\ f 4 ‘gs

$2. pour les travaux "scientifiques" encombrants,

\ :
GI’ pour les travaux "de gestion" peu encombrants,
Van’ ,
G2 pour les travaux "de gestion’ encombrants.

s

La valeur implicite donnée 4 ce param&étre par le module initial

est ‘TC’,

ey

Dans le tableau suivant, nous avons indiqué, pour chaque type

d'unité de traitement quelle est la taille mémoire maximum

donnée au programme et quel est le temps d'exécution qui lui

est accordé (A titre d'exemple nous avons fait le rapprochement

avec les classes de travaux du systéme CII SIRIS 7).

TYPETRAV TAILLE MEMOLRE TEMPS MAXIMUM CLASSE

MAXIMUM SIRIS 7

"tc! 20K mots IO m T ou C

"st! 20K mots 900 mm D

'g2' 50K mots 900 mon E

(4)

"el! 25K mots 10 mi B

'G2' 50K mots 900 mn A

(AR)

(#%) = 50K mots est la taille maximum de mémoire mise 4 notre

disposition actuellement. Cette valeur est donc appelée a étre

modifiée par la suite.

c) Le troisiéme paramétre d'exploitation relatif au

lancement d'exécution d'une unité de traitement est XNBPAGE qui

indique au systéme le nombre de pages maximum que l'unité de

traitement est susceptible de fournir sur 1'imprimante.

Ce paramétre est défini dans la classe systéme de la fagon sui-

vante :

XNBPAGE entier ;

La valeur implicite est 30,



d) Du fait que la demande d'éxécution d'une unité de

traitement est considérée par le systéme comme le lancement d'un

travail indépendant, il peut @tre intéressant pour l'utilisateur

de continuer l'interprétation du module de commande sans attendre

la fin de l'exécution de l'unité de traitement. Cette possibilité

de continuer l'interprétation permet un gain de temps assez im-

portant, l'interprétation du module de commande et 1'éxécution

de l'unité de traitement se déroulant alors collatéralement.

Toutefois,pour pouvoir bénéficier de ce service, il ne faut pas

que l'unité de traitement modifie des valeurs affectées a4 des

objets déclarés dans une classe commune 4 l'unité et au module

de commande : ces modifications n'auraient alors aucune consé-

quence sur la suite de l'exécution du module de commande, n'étant

pas prises en considération par le module initial.

Le r6le du quatriéme paramétre d'exploitation est de permettre

aA l'utilisateur de faire part de son choix au systéme. Ce para-

métre est un booléen déclaré dans la classe systéme, de nom

ATTENTE. Si l'utilisateur désire que l'interprétation du module

de commande continue aussitét aprés avoir lancé l'exécution de

l'unité de traitement, il positionnera ATTENTE 4 la valeur "faux".

Par contre, si le module initial doit attendre la fin de 1'exécu-

tion de l'unité de traitement avant de reprendre l'interprétation

du module de commande, l'utilisateur affectera 4 ATTENTE la valeur

"vrai". C'est cette derniére valeur qui est la valeur par défaut

prise par le systéme.

e) Nous avons vu au chapitre | qu'un module de commande

correspondait 4 la demande d'exécution d'une chaine de traitement.

En général, cette chaine de traitement est composée de plusieurs

unités de traitement et les demandes d'exécution de ces unités

se succédent dans le module de commande. Si 1'exécution d'une de

ces unités se termine mal, le systéme doit savoir s'il doit con-

tinuer l'interprétation du module de commande, c'est-a-dire lancer

les exécutions des unités suivantes dans la chaine,ou non.

Le réle du dernier paramétre d'exploitation est d'indiquer au

systéme le choix de l'utilisateur quant 4 l'enchainement des exé-

cutions des unités de traitement.

2.6.2.2,

Ce paramétre, de nom ENCHAINEMENT, est un objet 4lémentaire de

type booléen, déclaré dans la classe systéme.

- Si l'utilisateur affecte & ENCHAINEMENT la valeur "vrai",

lorsque l'exécution d'une unité de traitement se termine mal (a

cause soit d'une erreur, soit d'une anomalie), le module initial

reprend le contréle de l'unité centrale et continue 1'interpréta~

tion du module de commande. La suite de la chatne de traitement

est alors exécutée, L'unité de traitement érronée pouvant de

nouveau étre exécutée dans un autre module de commande, aprés

correction des erreurs.

- Par contre, si l'utilisateur affecte la valeur "faux" au

booléen ENCHAINEMENT, en cas d'erreur dans l'exécution d'une

unité de traitement, le module initial arréte l'interprétation

du module de commande : il réalise alors les opérations de sau-

vegarde du systéme. L'utilisateur pourra donc reprendre, aprés

correction des erreurs, l'exploitation de la chaine dans un

autre module de commande & l’endroit ot celle-ci s'était arrétée.

Exemple de lancement d'exécution

Supposons que l'utilisateur désire exécuter une chaine de trai-

tement formées de trois unités de traitement :

- la premiére unité de traitement est de type travail

court.

- la deuxiéme unité est de type scientifique peu en-

combrante,

- la troisiéme, en cours de mise au point, est de

type gestion encombrante.
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a ir ee Se eyDans le module de commande, on peut trouver :

ATTENTE = faux ;

ENCHAINEMENT = vrai ;

UNITRAIT-1 ;

CO c'est la demande d’exécution de la premiére unité de traitement.

MODECOMPIL indique le mode "exploitation", TYPETRAV indique un

travail court co ;

TYPETRAV = ‘SI’;

XNBPAGE = 10 ;

UNITRAIT—-2 ;

MODE COMPIL = "MISE AU POINT " ;

XNBPAGE = SO ;

TYPETRAV =‘G2’;

UNITRAIT-3 ;

finmod ;

2.6.3. - Demandes explicites de compilation ou de reliure

Nous venons de voir que le module initial assurait la gestion des unités

d'une application et qu'il assurait automatiquement tous les changements

d'état nécessaires, langant les opérations de compilation et de reliure.

Toutefois il peut @tre souhaitable, pour l'utilisateur, de demander expli-

citement la compilation ov l'édition d'un ou de plusieurs modules. Cette

possibilité lui est nécessaire dans le cas of il veut utiliser une unité

dans une autre application (voir les relations externes au chapitre 1).

En effet, nous avons signalé que, dans ce cas, l'unité externe doit étre

a l'état compilé.

Cette possibilité peut lui étre également utile pour faire la mise au point

de ses programmes et relever les erreurs de programmation.

2.6.3.1. Demande explicite de compilation

La demande explicite de compilation peut tre formulée par I'uti-

lisateur pour un module ou pour une classe (ou méme plusieurs).

Cette demande s'écrit dans le module de commande de la facgon

suivante ;

SEUL MISE AU POINT

COMPILER ( ’ ,
ENVIRONNEMENT EXPLOITATION

<Cliste des unités a compiler>>) ;

2.6.4.

Cet appel permet de demander la compilation des unités désignées

dans la liste.

L'utilisateur indique également s'il veut que la (ou les) unité

soit compilée seule (option SEUL) ou avec son environnement

(option ENVIRONNEMENT), c'est-a-dire avec les unités de B(x)

et de Xx).

2.6.3.2. Demande explicite de reliure

La demande explicite de reliure peut étre formulée par 1'utilisa-

teur pour un ou plusieurs modules de son application. Cette de-

mande s'écrit :

RELIER ( <aille mémoire> , <iste des unités a relier> ) 5

Cet appel permet de demander la reliure de chacune des unités

indiquées dans la liste.

L'utilisateur indique quelle est la taille maximum en mémoire

qu'il réserve 4 l'implantation de chacune de aes unités. En effet,

dans une reliure implicite, cette taille est connue du systéme

par le paramétre d'exploitation TYPETRAV (voir § 5.2.). Pour

une demande explicite, cette taille doit é@tre indiquée.

Le eontréle de 1l'exécution.et le retour dans le module-de econmande

Une fois les unités formant l'unité de traitement compilées et éditées,

le module initial lance l'exécution. Cette exécution peut se dérouler

normalement mais il peut également arriver des incidents plus ou moins

graves qui la perturbe. Le systéme est donc amené A contr6ler 1'exécution

des programmes utilisateurs. Ce contrdle de l'exécution a été décrit

dans (DUCLOY [9] éhapitre 6), Nous ne faisons, ici, qu'en rappeler brié-

vement le fonctionnement.

Le contrdle opéré par le systéme est rattaghé & la nation d'évanements :

la réalisation d'un événement est caractérisé par le changement d'état

d'un objet survenant 4 un instant non défini et souvent non prévisible.

. . Lo ¥
On peut distinguer 3 types d'événements :

a) Une anomalie est un événement détect@ par le matériel qui,

le plus souvent, ne constitue pas un danger pour 1'éxécution de l'unité

de traitement. A chaque anomalie possible, le systéme associe dans la

classe systéme, une variable contrélable ANOM{) qui prend la valeur ‘vrai’

lorsque l'anomalie "i" est détectée.
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Parmis les anomalies détectées par le systéme, on peut citer :

- le débordement entier,

~ le débordement flottant,

- l'erreur arithmétique décimale...

b) Une erreur est un événement détecté soit par le matériel soit

par le syst@me. Elle entraine généralement l'arrét de l'unité de traite-

ment. Certaines erreuts peuvent étre récupérées par le systéme : 4 cha~-

cune d'elles est associée une variable contrélable comme pour les anomalies.

‘Dbutefois, il existe des erreurs qui ne permettent pas de reprendre le

contréle de l'ordinateur. Pour celles-ci, une seule variable controlable

est associée : la variable ERREUR.

c) D'autres événements sont également décrits par des variables

systéme : ce sont les événements qui sont liés aux compteurs de temps ou

a L'intervention de l'opérateur.

Pour chaque événement ainsi décrit, le systéme associe 4 la variable

contrélable une séquence standard de récupération. Mais dans son unité de

traitement, l'utilisateur peut définir une autre séquence de recupération

grace a l'instruction QUAND.

Lorsque 1'exécution de l'unité de traitement est terminée, le module

initial peut continuer l'interprétation du module de commande (si le

paramétre d'exploitation ATTENTE avait la valeur vrai). Il indique alors

& l'utilisateur les renseignements suivants :

- le temps nécessaire 4 L'exécution de l'unité de traitement

- le nombre de pages de mémoire que prend l'unité de traitement

pour son exécution.

Ces renseignements peuvent @tre particuliérement utiles 4 l'utilisateur

pour savoir dans quel type de travail 11 pourra alors ranges Lfuuité de

traitement pour les exploitations futures.

LE MODULE DE COMMANDE

ET

LE SYSTEME

DE GESTION DE FICHIERS



3.1. ROLE DU _SYSTEME DE GESTION DE FICHIERS DANS LE PROJET CIVA

3.1.1. - Présentation générale

Les fichiers , dans un systéme informatique de taille importante, peuvent

@tre nombreux et trés variés. Il faut donc trouver un moyen de les ordon-

ner. Tous les fichiers sont rangés dans les mémoires secondaires et, au

cours des traitements, peuvent @tre amenés 4 se déplacer dans une éven-

tuelle hiérarchie de mémoire. Le but de l'organisation que nous allons

décrire est de permettre l'utilisation de fichiers pendant 1'éxécution des

unités de traitement.

Tout ordinateur posséde son systéme d'exploitation qui peut étre activé

par l'utilisation des instructions de commande. Une partie du systéme

assure la gestion des fichiers des utilisateurs (par exemple, le SGF du

systéme SIRIS 7, 1'I0CS du systéme IBM 360). Le but de la gestion des

fichiers dans le systéme CIVA est donc double :

~ jouer un réle d'intermédiaire entre l'utilisateur et le systéme

d'exploitation pour les déclarations et les tréitements de fi-

chiers et si possible en permettant 4 l'utilisateur é' employer
le méme langage que celui utilisé pour la programmation. Ce rdle

est donc simplificateur.

~ assurer 4 l'utilisateur des services complémentaires qui n'existent

pas dans les systémes d'exploitation classiques.

Le systéme global composé du systéme d'exploitation d'une part et du

systéme CIVA d'autre part doit donc assurer l'organisation des fichiers

& l'insu de l'utilisateur. Tout ce que ce dernier doit faire, c'est de

créer des fichiers, d'en supprimer d'autres,de changer des caractéris—

tiques, de traiter un ou plusieurs fichiers. Le fonctionnement du systéme

de gestion de fichiers doit lui étre transparent.
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3.1.3. -

—— ae
Définitions préliminaires

sen
Pour pouvoir présenter le systéme de gestion de filtiiers de CIVA, 41 ;
nous faut donner 2 définitions pour introduire la notion méme de fichier .
Nous dirons done que :

~ un fichier logique est une collection, généralement structurée,

de données sana précision de Support. Il représente uniquement

la valeur informationnelle.

- un fichier physique est un support bien précis, conditionné

pour recevoir les informations logiques. 
f

Pan exemple, une entreprise peut avoir un certain "fichier" PERSONNEL.
L' ensemble des renseignements qui dl constitue neprésente Le fichier
Logique. Ces informations peuvent Etre méemoriséed & la fois sur cartes,
sur bande magnétique et sur disque. Ces trois formes constituent 4204s
fichiers physiques du méme fichier Logique.

Dans le systéme de gestion de fichiers que nous allons définir, nous
nous appuyons sur cette distinction. Nous allons donc étudier comment

sont définis en CIVA} les fichiers logiques d'une part, les fichiers
physiques d'autre part. Nous indiquerons ensuite les opérations réali-
sables sur ces deux entités,

Les fonctions 4 exprimer

Dans un systéme de gestion de fichiers, on est toujours amené & régsoudre
le probléme de pouvoir désigner, créer, supprimer et manipuler des fi-
chiers sur un ordinateur particulier muni de son systéme d'exploitation (
SGF de SIRIS 7 (sz] » OS de IBM 360, EXEC 8 de UNIVAC 1100 [38] ;
ESOPE Ba 5] ) ou m@me sur un réseau d'ordinateurs (les études déja
réalisées sur les réseaux ont été présentées par DU MASLE [25],
DE CALUWE [21] wees)
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Certaines manipulations font l'objet de fonctions concernant un

"traitement" global du fichier. Ces fonctions sont généralement appelées

“utilitaires" dans les systémes classiques et permettent :

~ la copie d'un fichier

- la concaténation de plusieurs fichiers en un seul

- l'impression du contenu d'un fichier

- le tri d'un fichier

En fait, la plupart de ces fonctions se raménent A des copies d'une facon

ou d'une autre, si on raisonne sans tenir compte des types d'unités qui

y interviennenti Nous exploiterons cette remarque dans notre systéme. Elle

a d'ailleurs été déja exploitée dans le syst@me MTS (FLANIGAN [33] ).

D'autres manipulations concernent les traitements des enregistrements du

fichier. Elles font l'objet de fonctions, généralement appelées "procédures

systéme" et permettent :

~ d'avoir accés 4 un enregistrement donné du fichier,

~ de traiter un fichier enregistrement par enregistrement : posi-

tionnement en début de fichier, passage d'un enregistrement au

suivant, positionnement en fin de fichier...

Il faut remarquer que la plupart des systémes d'exploitation sont des

systémes multilangages. Or le probléme des accés aux informations est

un probléme commn aux différents langages. Dé filus, il peut &tre utile

de permettre des échanges de fichiers entre programmes écrits dans des

langages différents. Pour ces raisons, les fonctions d'accés aux enre-

gistrements sont réalisées au niveau du systéme. Mais quel que soit le
langage de programmation utilisé, le programmeur doit pouvoir exprimer

dans son programme la demande d'accés aux informations :ce besoin est

donc satisfait par un "interface" entre le langage de programmation et

le systéme, cet interface contenant des instructions spéciales appelées

instructions d'antréeecsortics,



3.2.

3-4

Ces instructions n'ont de sens que du fait du décalage entre 1a demande

d'accés aux informations exprimée dans un programme et la fonction

d'accés elle-méme réalisée dans le systéme.

Le projet CIVA se place dans l'optique d'un systéme monolangage qui

veut aborder tous les problémes de mise en oeuvre d'un travail. Dans

cette optique aucune instruction d'entrée-sortie n'est nécessaire et

nous verrons qu‘aucune instruction particuligre n'a eu besoin d'étre

ajoutée au langage pour traiter les enregistrements d'un fichier.

ROLE DU MODULE DE COMMANDE DANS LE SYSTEME DE GESTION DE FICHIERS

3.2.1. - Principe général de l'utilisation des fichiers

Dans la définition du systéme de gestion de fichiers mis en place dans

le projet CIVA, notre but principal a été d'établir une certaine indé-

pendance entre d'une part la description des traitements (définis dans

les unités formant une unité de traitement) et d'autre part leur exécu-

tion (lancée par 1'éxécution d'un module de commande).

Lorsque l'utilisateur écrit ses programmes, la question du support de

l'information ne 1'intéresse guére : la seule chose qu'il peut savoir

c'est que tel objet peut étre en mémoire centrale, tel autre doit

étre en mémoire secondaire. Ce choix de l'implantation d'un objet dépend

de deux critéres : la durée de vie de l'objet et sa taille. Un objet de

taille importante ou de durée de vie supérieure 4 celle d'une unité de

traitement devra étre implanté sur mémoire sécondaire. Or, nous venons

de voir qu'un fichier logique était une céilection d'informations sans

précision de support. Ce seront donc les fichiers logiques qui seront

déclarés et traités dans les unités autres que le module de commande.

Ce n'est qu'au moment de l'exploitation des programmes que l'utilisateur

va se poser la question de savoir sur quelle unité périphérique il va

installer ses fichiers et c'est done dans le module de commande qu'il

fera part au systéme de ce choix. Aussi, le module de commande doit

permettre & l'utilisateur de définir les supports sur lesquels il veut

travailler, c'est-a~dire les fichiers physiques.
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Ce module doit également lui permettre d'établir la liaison entre un

fichier logique traité dans les modules de son application et un fichier

physique déclaré dans le module de commande.

3.2.2. - La liaison entre fichier physique et fichier logique

Cette liaison est établie lorsque L'utilisateur, dans son module de

commande, écrit un appel de la procédure LIAISON définie dans la classe

du qystéme . Cet appel s'écrit :

LIAISON ( Céentificateur de fichier logique> ,
<identificateur de fichier physiqué>,

<Uitilisation de fichier >

[> PeRmawewme] > 5

L'appel de cette procédure permet donc au systéme CIVA d'établir le

lien entre d'une part un ensemble d'opérations définies sur un fichier

physique dans un programme et d'autre part les informations enregistrées

sur unm support. Pour représenter cette liaison nous utiliserons la ter-~

minologie présentée dans (VERJUS 49] )

identifica-

teur de fi-

nye chier | logi-
TRAITEMENT conduit

conduit

identifica- valeur
teur de fi-

EXPLOITATION chier physi- repére

ue

support

Une fois cette liaison établie, l'utilisateur peut alors demander 1'éxé-

cution d'une unité de traitement qui contient les opérations définies sur

le fichier logique.
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| Exemple ;

, LIAISON (F1, FICHPHY, LECTURE) ;Comme dans les systémes d'exploitation classiques il nous a semblé bon | Par cot appel, L'utilisateun indique au systime que L'identificateur Fide définir une protection des informations contre des opérations non 
du fichier Logique conduit a La meme valeur que Ll identificatenrsouhaitées par l'utilisateur, opérations définies dans les programmes, 
FICHPHY du fichier physique. La fonetion "conduit" de FI & cette valeurLe fichier physique doit étre protégé 4 l'intérieur méme de l' application. n' existe que pour Les optrations de Lecture du fichion Logique. DansCette protection est assurée par la déclaration du type d'utilisation . L'unkté de traitement, toutes Les optrations de Lecture de Fi b'Ehfec-

qui est fait du fichier au cours d'une certaine exploitation, 
tueront sur Le support repéné par La valeur. Toute autre operation

sut Fl n'auka aucune action sur Le support.
Ltilisation du fichie®> tie Eve d'utilisation, |

(liste de type d'utilisaticds ) 3.3. DEFINITION ET UTILISATION D'UN FICHIER LOGIQUE<ire d'utilisation> ::= LECTURE | ECRITURE | MISE A JOUR

Un fichier logique est un ensemble d'informations sans précision de support. Ces

. . . 

2 

. * ‘ 
: a 

~ 
: so 

“ 
a 

' 
i i

Le fait d'indiquer un ou Plusieurs types d'utilisation d'un fichier per- 
informations peuvent étre traitées dang n'importe quel module d'une application,

a” oo ts \

met au. systéme de n'établir la liaison entre l'identificateur du fichier 
autre que le module de commande, le réle fondamental de celui-ci n'étant pas la

logique et la valeur repérant lé support que pour les utilisations indi- 
manipulation de fichier logique.

quées. Si au cours de L'exploitation d'une unité de traitement, le syst&éme
est sollicité pour réaliseér une opération qui ne correspond pas A un 

3.3.1, ~ Classification des fichiers logiques
type d'utilisation déclaré dana l'appel de la procédure LIAISON, il
n'y a pas de fonction d'accés ay support : le module initial émet un 

Il existe deux types de fichiers logiques (CHABRIER [5] )
message d'erreur et L'exploitation de L'unité de traitement est abandonnée,

- un fichier logique est dit interne au syst&éme si ce fichier
Dans certains traitements, un fichier logique peut désigner toujours le 

est le résultat d'une exécution d'un module CIVA, que ce soit
méme support, c'est-a-dire le méme fichier Physique d'une exploitation 

un module d'acquisition ou non, excepté les modules d'édition.a l'autre. 
- un fichier logique est dit externe au systéme CIVA dans tous les

Alors que dans les systémes d'exploitation classiques, il est tgujours 
autres cas. Il contient des informations brutes qui ne peuvent

nécessaire de rappeler la liaison entre le fichier logique et te support, | 
étre traitées directement par un module CIVA, sinon par un

dans le systéme CIVA, l'utilisateur a la possibilité de déclarer que cette 
module d‘acquisition.

liaison est permanente en indiquant le paramtre PERMANENTE dans l'appel.
Dans ce cas, la liaison est conservée par le systéme d'une exploitation 

3.3.2. ~ La déclaration d'un fichier logique
a l'autre et l'utilisateur n'est pas obligé de la rappeler. La liaison
ainsi établie ne sera détruite par le syst&me CIVA que lorsque l'utilisa- 

3.3.2.1. Fichier logique externe
tcur feva un nouvel appel a la procédure LIAISON avec pour paramétre le 

La déclaration d'un fichier logique externe est réalisée par

fichier logique concerné, ou bien lorsque le fichier logique sera détruit.

Z aLl‘instruction "Z FICHIER" qui figure dans un métamodule d'ac

quisition.

Nous ne parlerons pas d'avantage de ces fichiers ici, leurs

déclarations et leurs traitements ayant été déja présentés

par ailleurs (CHABRIER [s} De



a) un fichier logique est une file,

Un fichier logique est une collection d'informations : or,

dans le projet CIVA, un tel objet a déja été défini sous

sous le nom de file qui est un ensemble d'emplacements

totalement ordonnés.

Il semblerait done raisomnable de réunir ces deux entités

en disant que les fichiers logiques sont des files de CIVA pos~

sédant certaines particularités. L'avantage de regrouper

la notion de fichier logique et la notion de file est trés

grand : nous n'avons pas alors 4 introduire dans notre

langage une nouvelle entité et un nouveau type de déclara~

tion pour les fichiers logiques. De plus, en considérant

que file et fichier logique ne font qu'un, toutes les

instructions applicables aux files, le sont aux fichiers

logiques. Nous n'avons donc pas 4 définir de nouvelles ins~-

cructions dans le langage.

Un fichier logique est done défini par l'utilisation de

la déclaration : FILE.

Une file peut &tre considérée comme un ensemble d'objets

élémentaires contenant un ensemble de valeurs et un ensemble

d'emplacements, sans précision de support. Dans l'ensemble des

files, nous distinguerons deux sous-ensembles

~ le sous-ensemble des files internes qui sont des

objets créés par un module autre que le module initial ou

le module de commande. Une file interne est done un objet

temporaire dont la durée de vie est au plus égale 4 celle du

module qui le crée. Une file interne est implantée en mé-

moire centrale. Tous les éléments d'une telle file sont donc

présents en mémoire 4 un instant donné.

- le sous-ensemble des files externes ou fichiers

logiques qui sont des objets créés par le module initial (dans

ce cas, ils sont permanents) ou par un module de commande

(ilg sont alors temporaires). La durée de vie des informations

rangées dans un fichier logique peut done étre supérieure 4

une exécution d'une chatne de traitement.

Pour cette raison, ces informations seront stockés sur

des mémoires secondaires. Les éléments d'un fichier lo-

gique appelés enregistrements ne sont donc pas tous pré-

sents simultanément en mémoire centrale.

b ~ Différence entre file interne et fichier logique

Le but de cette réunion des files internes et des fichiers

logiques sous la méme identité est de réduire les diffé-

rences qui existent entre ces deux notions 4 des différences

d'implantation uniquement. Du fait de leur implantation dif~

férente, la méme opération réalisée sur une file interne ou sur

un fichier logique au niveau du langage évolué n'entraine

pas les mémes opérations physiques au niveau de la machine.

Par exemple, l'opération qui consiste a passer d'un élément

d'une file interne 4 1‘élément suivant correspond 4 un

changement de la valeur du pointeur associé 4 la file, car

tous les éléments sont présents en mémoire. Par contre

cette méme opération réalisée sur un fichier logique, utilisé

par exemple en lecture, consiste 4 amener 1'enregistrement

suivant en mémoire centrale et 4 écraser la valeur affectée

a l'enregistrement qui vient d'étre traité.

Cette différence d'implantation peut @tre constaté dans la

plupart des langages de programmation dans lesquels ont été

définis des opérations sur les files internes (par exemple,

positionnement au premier élément, passage 4 1'élément sui-

vant ...) et d'autres opérations sur les fichiers logiques

(lecture d'un enregistrement, écriture...), ces deux types

d'opérations s'écrivant avec des ordres différents.

Par exemple, en FORTRAN, une ile interne correspond a La notion de

tableau et on bering :

Ts]

T (I) = ...... (positionnement au premier eLément)

Te1+7

T (1) = ...... (passage a L’ élément suivant)



Pan contne Les fichiers Logiques sont traités avec des indtructions

d' entrbes-sorties :

READ (100,200) ......... (Lecture de Li emegistrement suivant}

Dans Le Langage ALGOL W (CHTON [43] ), Le programmeur dispose EgaLement

d'instructions d'entrbes-sorties pour Les files externes :

SORTIR (A, B, C) (éeriture d'un enregistrement)

ENTRER (X, ¥, Z]} (Lecture d'un enregistrement)

Ces instructions sont différentes pour Les fikes internes :

CHAINE (20) TABLEAU T

1-1 {positionnement d'un enregtstrement)

T (1) = “ABCDE"

T=1+] (passage & L'éLbment suivant]

Mais pour l'utilisateur’ d'un langage de haut niveau, il

est bon de n'avoir qu'un seul jeu d'instructions permettant

de réaliser ces opérations que ce soit sur des files internes

ou bien sur des fichiers logiques. En effet, pour lui, dans

son programme, ce qui L'intéresse c'est de pouvoir accéder

a la valeur correspondant 4 un élément de file, que celui-ci

soit en mémoire centrale ou non. I1 est donc souhaitable que

ce soit le systéme qui génére les opérations nécessaires dans

tous les cas de maniére transparente 4 l'utilisateur.

c) le fichier logique dans le projet CIVA

Dans le projet CIVA, un fichier logique est donc une file :

les opérations définies sur les files sont donc applicables

a la fois aux files internes et aux fichiers logiques. Le

programmeur a 4 sa disposition un jeu unique d'instructions

pour les deux cas. Celui-ci se contente d'indiquer quel est

1’élement de la file sur lequel il veut travailler et c'est

le compilateur CIVA qui génére les ordres correspondants

suivant le cas oii cet élément est implanté en mémoire cen~

trale ou bien en mémoire secondaire.
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Nous voyons donc que le compilateur, pour traduire une opéra-

tion demandée sur une file est amené 4 générer soit une opéra-

tion de changement de la valeur du pointeur associé (cas d'une

file interne) soit une opération d'entrée-sortie (cas d'un

fichier logique). Il est donc nécessaire que dans le texte

méme du programme, ce compilateur puisse savoir 4 quel type

de file il a a faire.

Le systéme doit connaitre l'implantation de la file. Pour

satisfaire ce besoin, deux possibilités nous sont offertes :

- Une demande d'opération sur une file quelle que soit

son implantation se traduit par le compilateur par l'appel

d'un module systéme. Dans son module de commande, avant de

demander une. exécution, le programmeur indique quelles sont

les files déclarées qui correspondent 4 des fichiers logiques.

A chaque file déclarée par l'utilisateur, le systéme associe

un bit qui est positionné par le module initial lorsque la file

correspondante est un fichier logique. Au cours de 1'exécution,

le module systéme appelé teste l'état du bit et il exécute soit

une opération de changement de valeur d'un pointeur si le bit

n'est pas positionné, soit une opération d'entrée-sortie si

le bit est positionné.

- La deuxiéme possibilité est la suivante : le program-

meur indique dans L'unité de traitement, avant de pouvoir uti-

liser une file, quelle doit @tre son implantation. A la rencon-

tre d'une demande d'opération sur cette file, le compilateur

peut alors générer soit une instruction de modification de

pointeur si la file est interne, soit une instruction d'entrée-

sortie si la file est un fichier logique.

L'avantage de la premiére solution réside dans le fait que le

programmeur, lorsqu'il écrit des modules, ne se soucie pas

du tout de 1l'implantation des files qu'il utilise. C'est sea-

lement lorsqu'’il demande une exécution qu'il se pose la question

de savoir oti doivent étre implantés les éléments de 1a file.



La chasse A

Par contre, cette solution présente un inconvénient important :

le systéme est alourdi par la gestion des files et les temps

d'éxécution s'allongent d'autant,

La deuxiéme possibilité oblige le programmeur 4 se poser la

question de l'implantation d'une file pendant L'écriture de ses

programmes. Il doit savoir si.une file doit étre implantée en

mémoire centrale ou en mémoire secondaire. Mais l'avantage de

cette méthode est l'amélioration des temps d'éxécution, le

systéme tant beaucoup plus performant.

Nous avons choisi la deuxiéme possibilité car la performance

du syst@me est un des buts que nous avons poursuivis. De plus,

on peut facilement constater que pour l'utilisateur la question

de L'implantation d'une file se pose bien avant la programma-

tion (en général au cours de l'analyse) et l'inconvénient de

la solution choisie est donc peu contraignant.

Afin de pouvoir reconnaitre les files internes des fichiers

logiques, nous avons introduit deux éléments nouveaux dans le

langage.

- au moment de la déclaration d'une file, le compi-

lateur doit reconnaftre une file interne d'un fichier logique.

Pour cette raison novs avons ajouté un attribut supplémentaire

dans la déclaration : 1'implantation. Cet attribut peut prendre

deux valeurs INTERNE ou EXTERNE, la premiére valeur étant

prise par défaut.

Classe A 3 utibise C ;

F ¢tke exteane type ENREGISTREMENT ;

X file (max = 10) ontion 5
Y file interne (35) bookéen ;

fin chasse ;

contient Les déclarations :

- d'un fichier Logique F

- de 2 files internes X et ¥.

- de plus, lorsque le compilateur rencontre un

fichier logique, il doit connaitre le type d'utilisation

réalisée sur ce fichier. Pour cette raison, dans un module,

au moment de l'utilisation d'un fichier logique, le program-

meur @crit un appel 4 une procédure particuliére, la procédure

UTELISATION définie dans la chasse systéme. Cette procédure

admet deux paramétres : le nom du fichier logique et le type

d'utilisation. Son appel s'écrit :

Appel de la procédure UTILISATION> : :=

UTILISATION ( <identificateur de fichier logiqué>,

fiode d'utilisation>) ;

<fhode d'utilisation>::= LECTURE | EcRITURE | MISE A JOUR

chasse A ;
utibise C ;

F fite externe type ENR ;

fin classe ;

moduke M ;
utibiae A;

UTILISATION (F, LECTURE) ;

L'application des opérations définies sur les files aux fichiers

Les opérations sur les files définies dans (DERNIAME -[8] : chapitre 7)

sont done utilisables que la file soit un fichier logique ou non.

Illustrons ici leur utilisation dans le cas des fichiers logiques.

Celles-ci concernent un traitement global des files, c'est-a-

dire qu'elles peuvent @tre exécutées sur le fichier dans sa

totalité par opposition aux opérations qui ne concernent qu'un

élément.

La premiére instruction globale est la concahénation qui permet

de réunir deux ou plusieurs files en une seule.
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La deuxiéme instruction globale est 1'instruction d'affectation

qui permet de transférer les valeurs contenues dans les emplace-

ments d'une file dans les emplacements d'une autre file.

Exemples

1) Fl = Fe

Cette instuetion permet d'affecter une valeur au fichier Logdque Fl.

Chaque enregistrement de FI recoit comme vakeur celle contenue dans

L ELoment conrespondant de F2. F2 peut dine une file interne ou un

fichier Logique.

a) Fl = F2 (1:15), F3, F2(1é:.)

Dans ce cas, au fichier Logique Fl est affectéela suite de valeurs compo-

soe des 15 premiers enregistrements de F2, de fa totakité de F3 et des

denniers enregistrements de F2.

- dans Les optrations globales, Les fichiers Logiques dndiqués

& gauche et a droite du signe "=" dodvent désigner des fichiers physiques

ayant méme type d'enregistrement : Les Longueurs des emegistracments

Logiques et physiques doivent etre Egales.

- Blindication du mode d'utibisation du fichier est facultative,

i ce fichier fait Liobjet d'une operation globake :

+ Le fdohion Logique dont Le nom figure a gauche du

signe "=" a impticitement un mode d'utivisation MISE A

JOUR ou ECRITURE

+ Le lou Les) fichion(s) Logiquels} dont Le lou Les) nom[s)

figure(nt) & droite du signe "=" ont Amplicitement Le

mode d'utilisation LECTURE

Fl = Fl;

est analogue a :

UTILISATION (F1, ECRITURE) ;

UTILISATION (F2, LECTURE) ;

Fl = F2 ;

En plus de ces deux instructions globales, il a été défini des

instructions particuliéres aux ensembles, un ensemble au sens

CIVA étant une file munie d'un préordre.

Exemple

Si B est un fichier Logique composé d'emegtstrements de type structure

dont C, D, E, sont des champs,

B par C erodssant, 0, E décrodssant ;

est une opiration qui trie Le fichier B selon Les eritines dndiqués.

-3.3.2. Les opérations sur _un élément de file

BD'autres opérations ont été définies sur les files. Ce sont les

opérations permettant de manipuler un élément. Lorsque la file

est un fichier logique, les opérations sur un élément portent

donc sur des enregistrements. Un élément de file est repéré grace

a 1'élément courant affecté 4 la file : c'est un identificateur

qui "pointe" vers un objet de la file.

Nous pouvons rappeler briévement les principales opérations.

3.3.3.2.1) instructions définies sur les éléments courants

- ltinstruction 'en" permet d'attribuer 4 1'élément

courant le nom d'un emplacement de la file par l'in-

termédiaire d'un identificateur de variable indicée

ou par rapport 4 l'emplacement actuellement pointé.

Par exemple, si X est 1'élément courant d'un fichier

logique, 1'écriture de: Xen X+1 ; permet

de passer d'un enregistrement 4 l'enregistrement

suivant dans le fichier logique.

- l'instruction "premier" a pour effet de faire pointer

a l'élément courant le premier emplacement de sa file

attachée,

Exemple

UTILISATION (F, LECTURE) ;

X de F (10, .) 3 premier X ;

Liinstuuction "premier" peamet de pointer vers Le 1Qme enregistrement

de F. F tant utilisé en Lecture, cette instruction améne donc Le 10éme.

enregistrement en mémoine centrale.



- de méme, l'instruction "dernier" permet de faire

pointer 4 1'élément courant le dernier élément de la

file associée. Si la file est un fichier logique,

cette instruction peut @tre utile pour les ralion-

gements du fichier.

ExempZe

UTILISATION (F, MISE A JOUR) ;

XdeF ;

dernier X ;

positionne sur Le dernier enregdstrement du fichier Logique.

XenxX+] ;

X = (DUPONT, JEAN, 3100) ;

permet de crber un nouvel entegistrement en fin de fichier.

- toutes les instructions que nous venons de voir con-

cernent lL'accés séquentiel dans un fichier logique.

Toutefois, dans le projet CIVA, nous admettons égale-

ment les fichiers d'organisation séquentielle indexée.

D'autres instructions ont été définies pour permettre

l'accés direct 4 un élément de file.

- Si le programmeur désire utiliser 1'élément courant

de la file, il peut réaliser un accés direct grace

a l'instruction SOIT.

Sinon il est toujours possible d'utiliser la clé

de 1'élément.

ExempZe

UTILISATION (F, LECTURE) ;

X de F;

Soit X tek que A= 3 3
permet de pointer vers Le promienr emregistnement du fichier Logique F

dont Le champ A contient La valeur 3A peut etre considéré comme une clé

de L'emregistrement, au sens habituel du terme.

Le programmenr aurait pu serite :

F(A) = 3;

Le résultat aurait été identique.

3.3.3.2.2) instructions définies sur les éléments eux-mémes.

‘= la premiére instruction est l'affectation. Cette

instruction permet d'affecter une valeur @ un

élément de file.

F file externe type A ;

type A structure (X ention, ¥ Réel, 2 (ike (5) car) ;

UTILISATION (F, ECRITURE} ;

X de F ; premion X;

X = (3, 5.2, "ABCDE") ;

CO : cette indtruction agfecte une valeur au premier emegistrement de

FCO ;

Xanxe+l;

X = (4, 3.1, "X¥ZWU") ;

CO: Llinstruction en permet d'éerire Le premier enregistrament de F

et fait pointer X vers Le deuxtame emregistrement CO ;

- une autre instruction définie est 1l'instruction

"“aupprimer".

Exemple

UTILISATION (Fl, MISE A JOUR} ;

Supprimer X tek que A>35 et Acc42 dans FI ;

Cette instruction permet de supprimer dans Fi tous Les enregistroments

teks que Le champ A de X est compris entre 35 et 42.

3.3.3.3, Les cabculs itératifs : l'instruction "pour chaque"

Une instruction permettant de définir des calculs itératifs sur

pour chaque
" "les files est lL'instruction
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Exemple

On désine Lmprimer certains emregistrements d'un fichier Logique rAemplis-

sant Les conditions suivantes :

- A ttant un champ a valeur entiine de L'emegistrement, A ne

doit pas etre me.

~ A doit ttre infirieur a 100

Pour cela 42 suffit déerine :

UTILISATION (F, LECTURE) ;

pour_chaque X de F tek que A¢0 et A100 faire

dmprimer (X} 3 fpe ;

On peut trouver un exemple général d'utilisation des fichiers

logiquesdans le projet CIVA dans (HERTSCHUH [i 4] ~ Annexe : ana~

lyse en CIVA d'une application "la paie du lait").

DEFINITION ET UTILISATION D'UN FICHIER PHYSIQUE

Un fichier physique représente d'une part un support bien déterminé et d'autre part
‘ * z s t

un ensemble d'informations enregistré sur ce support. Comme nous l'avons vu en 3.2.1.,

les fichiers physiques sont déclarés dans un module de commande.

3.4.1. - Classification des fichiers physiques

Dans le projet CIVA, les fichiers physiques sont classés en deux catégories :

~ un fichier physique est dit catalogué si tous les renseignements

permettant de décrire et de retrouver ce fichier sont permanents

dans le systéme. Un tel fichier est donc créer par le module

initial qui est le seul élément permanent défini dans CIVA. Les

fichiers catalogués sont donc, en général, des fichiers enregis-

trés sur support magnétique dont la durée de vie est, en principe,

supérieure & celle d'un module de commande (Cette notion corres-

pond sensiblement 4 la notion classique de fichier permanent ca-

talogué). Mais l'utilisateur peut trés bien cataloguer un fichier

de type périphérique (carte ou imprimante) s'il désire que le

systéme conserve les renseignements le concernant.

~ un fichier physique est dit non~catalogué si les renseignements

le concernant ne sont pas permanents dans le systéme. Un tel

fichier est créer par le module de commande et sa durée de vie

est donc gale 4 celle de ce module. Avant chaque utilisation

de ce fichier, l'utilisateur est donc obligé de définir ses

paramétres (cette notion correspond donc a la notion de fichier

temporaire).

3.4.2. - La déclaration d'un fichier physique

Un fichier physique est entiérement défini par un objet déclaré dans un

module de commande ou dans la classe d'application de type structurée

fichier.

La déclaration d'objets de types implicites dans un langage d'exploitation

a déja &té utilisée pour le langage du systéme OSL - 2 (ALSBERG {20] )

~ Si l'objet structuré de type fichier est déclaré dans un module

de commande, alors il est local 4 celui-ci et est détruit & la

fin de 1'éxécution du module. Un tel objet ne peut donc repérer

qu'un fichier physique non catalogué, c'est-a-dire de type tem-

poraire,puisque les renseignements le concernant ne sont pas

conservés par le systéme.

- Par contre, si l'objet structuré est déclaré dans la classe d'ap-~

plication, alors son nom ainsi que la valeur qui lui est affectée

est conservé par le syst@me d'une exploitation 4 l'autre, ce qui

est le propre de la classe d'application. Dans ce cas, l'objet

repére un fichier physique de type catalogué, L'utilisateur peut

affecter 4 cet objet une valeur qui définit le fichier au mo~

ment de la création de celui-ci. Cette valeur reste constante

pendant les exploitations suivantes et L'utilisateur n'est pas

obligé de la répéter avant chaque utilisation du fichier.
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Le type fichier est déclaré dans 1a classe systéme de la fagon suivante :

type fichier structure (

localisation type localisation,

spécification type spécification,

identification type identification

protection type protection) ;

L'iobjet structuré de type fichier est déclaré par :

<aentificateur> type fichier ;

L'identificateur est une chaine de caractéres qui indique le nom du fichier

physique. Cette chafne est affectée au fichier physique au moment de sa

création et doit étre rappelée chaque fois que l'on voudra accéder au

fichier.

Exemples

1) FICHPHY type fichier ;

Cette instruction déclare un fichier physique de nom FICHPHY. Ce fichier

est non catalogué, La déckaration étant faite dans Le module de commande.

2] CREER {FICHI type fichion ;};

L'appek de CREER permet de créer une déckaration d'objet dans fa classe

d'application. Cette déiclaration concerne un fichier physique de nom

FICH]. Ce ftehter est catalogué.

Une structure de type fichier contient quatre champs, chacun de ces champs

permettant de définir le fichier physique. Nous allons donc analyser chacun

de ces champs.

La localisation d'un fichier physique

Le premier type d'information permettant de définir un fichier physique est

la localisation de ce fichier, c'est-a-dire la définition de son support.

La localisation est définie en CIVA comme un objet d'un module de commande

ou de la classe d'application de type structuré localisation.
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Le type de cette structure est défini dans la classe systéme par :

type localisation structure (

UNIT file (max = 5) car,

NUM f£i@ type NUMUNIT) ;

type NUMUNIT file (max = 6) car 3

Le premier champ, UNIT, introduit le type d'unité sur laquelle est implanté

le fichier physique (bande, disque, imprimante...).

Le deuxiéme champ, NUM, introduit le numéro de volume ou la liste des

numéros de volumes (dans le cas d'un fichier multivolume) qui contiennent

le fichier physique.

Liobjet structuré de type localisation est déclaré par :

<dentificated? type localisation ;

Les valeurs susceptibles d'étre affectées 4 une localisation de fichier

physique ne sont pas quelconques. Le premier champ de la localisation ne

peut recevoir que des valeurs prédéfinies qui sont les suivantes :

"BANDE" indique que le fichier physique est enregistré sur bande

magnétique.

"IMPR" pour ‘un fichier sur imprimante

"CARTE" yay iu sur lecteur de cartes

"DIMAS" vos ue sur disque amovible DIMAS

"RAD" ce a " sur disque inamovible RAD.

Exemples

1) LOC type Localisation ;

Loc = ("IMPR") ;

LOC est un objet strcturé du module de commande. La valeur de LOC repré-

dente une Localisation de fichier physique sur inprimante. ”

2} CREER {LOC type Localisation ;) ;

LOC = ("BANDE", {BO1, BOZ} } ;

LOC, dé{inie par La procédure CREER, est done une variable de La classe

d'application de L'application courante. C'est done un objet permanent et

accessible dans toute L'application. Sa valeur pourra done etre utilisée

& nouveau dans n'imponrte quel autre module de commande.
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3.4.4. ~ La spécification d'un fichier physique

Le deuxifse type d'information permettant ce définir un fichier physique

est ke apécification de ce fichier, c'est~a-dire la définition du type

dienregistrement du fichier sur son support. En CIVA, la spécification

est également définie comme un objet d‘un module de commande ou de la classe

d'application de type structuré spécitication.

Si l'objet est déclaré dans le module de commande, la valeur affectée 4 cet

objet ne peut tre conservée par le systéue, Par contre si l'objet appartient

& la classe d'application, il est permanent et sa valeur peut étre utilisée

dans n'importe quel module de commande.

Le type spécification est défini dane la classe systéme par :

type spécification structure (

ORG file (2) car,

ENR structure (FORMAT file (2) car,

TENRL entier,

TENRP = antier),
TAILLE file (2) entier) ;

~ le premier champ, ORG, permet d‘introduire le type d'organisatioa

du fichier. Nous pouvons signaler que, dans le langage CIVA, deux

types d'organisation sont envisagés : l'organisation séquentielle

et l'organisation séquentielle indexée.

~ le deuxiéme champ, ENR, indique le type des enregistrements du

fichier :

+ FORMAT définit le format de l'enregistrement logique

(longueur fixe, variable ou indéfinie)

+ TENRL permet de définir la longueur de 1'enregis-

trement logique

+ TENRP permet de définir la longueur de l'enregistre-

ment physique.

Pour un enregistrement Logique de Longueur fixe, TENRL et TENRP

comtespondent aux Longueurs effectives respectivement de L' enregis-

trement Logique et physique. Pour un emegistrement Logique de

Longueun variable ou indéfinde, TENRL et TENRP correspondent aux

Longueurs maxtnales.

- le troisiéme champ de la stwucture appelé TAILLE introduit la

taille du fichier sur son support. Cette taille n'est utile

que pour les fichiers implantés sur disque. La premiére valeur

entiére de la file définit la taille de la partie primaire du

fichier (c'est-a-dire des blocs "données" du fichier). La

deuxiéme valeur entiére définit la taille de la partie secon-

daire du fichier (c'est-&-dire,pour un fichier séquentiel, la

taille de l'espace supplémentaire 4 allouer en cas de déborde~

ment ; pour un fichier séquentiel indexé, la taille de l'espace

a réserver aux blocs index et aus blocs de débordement).

sur Le CII 10070, Les taikles indiqueée senont exprimées en

quanta (i quantum = 8192 octets = & K octets).

L'objet structuré de type spécification est déclaré par :

Laentificared®>type spécification ;
Les valeurs susceptibles d'étre affectées 4 une spécification de fichier

physique ne sont pas quelconques.

- le champ ORG de la structure ne peut recevoir que les valeurs

prédéfinies suivantes :

"SE" pour un fichier d'organisation séquentielle

"SI" pour un fichier d'organisation séquentielle

indexée,

~ le champ FORMAT doit lui aussi des valeurs prédéfinies qui sont :

"LX" pour une longueur fixe

"LV" pour une longueur variable

"LI" pour une longueur indéfinie

1) SPE type specification ;

SPE = ("SE", ( "LX", 80, 800], (5, 3) ) ;

SPE est un objet structuré déclaré dans un module de commande donc Local.

& cefur-cr, La valeur affectde & SPE définit une specification d'un

fichier physique d' organisation séquentietle, d'enregistrement Logique de

Longueur fixe de &0 octets, d'emegistrement physique de Longueur &00

octets,



3.4.5. ~ Liidentificacion d'un £3

Ce fichier a une zone primaire de 5 quanta et une zone secondaire de

3 quanta.

2) CREER {S type spbeification 5) ;

S= { “SE, ( "LU", 132, 132) ) ;

S, défini pan un appek de ka procédure CREER, est donc un objet de la

chasse dtappki o pewminent ef accessible dans toute L'ap-

plication. Sa valeur pourra done dine uti€istecdans un autre module de

cuimnande. Cette valeur cbjdnig fa spderf{ication d'un fichier d'onganisa-

tion sbquentiekle. indexés, déevnesisinements Logiques et physiques de

Longueur variable, inférteure ou gale & 132 octets.

Aon. S wt ¢

Tieation comple rs ¢'un tiehie: physique est composée de deux types

de reascignements :

- un tenseignewent obligatoire est ie nom du fichier. Ce nom est une chaine

de cavactéres alphanumeriques qui est affectée au fichier physique au

moment de sa création et qui doit @tre rappelée avant chaque utilisation

du fichier. Comme nous 1'avons vn en 3.4.2, le nom d'un fichier est

lidentificateur de L'objet élémentaive de type structuré fichier qui

déclare le fichier physique.

le devxiéme type de renseignements regvoupe 1'identification complémen-

taire qui est facultative, Celle~ci regroupe trois éléments :

+ le nom de i!application spécifie 1"identité de 1'application

propriétaire du fichier. Si un utilisateur d'une application

veut utiliser un fichier défini dans une autre application, il

devra indiquer le nom de cette application pour que le systéme

puisse retrouver le fichier et faire les contréles de protec-

tion.

+ le numéro de génération est une extension du nom du fichier.

Lorsqu'il est précisé, il permet de distinguer plusieurs géné-

rations différentes d'un fichier de nom donné. Si un fichier

est conservé sous plusieurs générations, son nom représente alors

+ le numéro de version est attribué par le propriétaire du fichier

au moment de sa création. S'il est spécifié, c'est forcément 2

la suite du numéro de génération et il permet de demander 4 ce

que le contréle d'identification porte non seulement sur le

nom et le numéro de génération mais également sur le numéro de
version. Cela permet de s'assurer que l'on accéde bien a une

version spécifiée d'une génération donnée.

Liidentification complémentaire d'un fichier physique est définie en CIVA

comme un objet d'un module de commande ou de la classe d'application de

type structuré identification.

Le type identification est défini dans la classe systéme de la fagon

suivante :

type identification structure (

nom application file (max = 10) car,

num génération entier,

num- version entier) ;

Un objet structuré de type identification est déclaré par :

<identificateur type identification ;

Les valeurs susceptibles d'étre affectées 4 une variable de type identifi-

cation sont entiérement libres.

Exemples

1) FICHPHY type fichier ;

1 type identification ;

T= ("PERSONNEL") ;

FICHPHY = (1) ;

La variable d'identification 1 est déckaré dans Le module de commande.

Elle est done Locake & celui-ci. Cette variable permet d'identifier un

fichier physique déckaré dans une autre application de nom PERSONNEL.

FICHPHY est L'identificateur d'un objet du module de commande de type

fichier. FICHPHY est done Le nom d'un féchion physique. Ce fichier est

déclané dans L'application PERSONNEL.



2) Sodt un groupe généalogique de nom FPHYSTQUE possédant 3 géntrations

{pan exemple : grand-pere, pore et ffs}, chaque génération atant prt-

Sente sous deux versions différentes. On peut reprdsenten ce groupe de

fa facon suivante :

— TS sg
wa ae

génération 2)génération 1

—z
| version 1 | [version 4

Sk on veut désigner fe fichier hachurt, on bering :

F PHYSIQUE type fichion ;

TD type identification ;

10 =(,3, 1) ;

FPHYSTOUE = (10) ;

ou plus simpLement :

FPHYSTQUE type fichion ;

FPHYSTOQUE = { (, 3, 1} };

3.4.6. - La protection d'un fichier physique

Le dernier type d'information utile 4 la définition d'un fichier physique

est sa protection. Dans le projet CIVA, nous avons défini deux niveaux de

protection d'un fichier.

3.4.6.1. La protection du fichier 4 l'intérieur de l'application

Un fichier physique doit étre protégé 4 l'intérieur méme de 1'ap-

plication qui 1'utilise. Comme nous l'avons vu en 3.2.2, cette

protection est assurée au niveau de la connexion d'un fichier

physique avec le fichier logique qui le désigne.

3.4.6.2.

Lorsque l'utilisateur écrit un appel de la procédure LIAISON, le

systéme établit la liaison entre les opérations d'entrée-sortie

@rites dans les programmes et le fichier physique décrit dans le

module de commande ou la classe d'application. Cette liaison n'est

établie que pour certains types d'utilisation. Si au cours de

l'exécution, une utilisation non voulue du fichier physique est

demandée, le systéme émet un message d'erreur et l'exécution est

arrétée.

La_protection du fichier vis-a-vis des autres applications

Nous venons de voir dans la présentation de l'identification d'un

fichier physique en 3.4.5 qu'il était obligatoire d'ajouter le

nom de l'application propriétaire lorsque l'on veut utiliser un

fichier déclaré dans une autre application afin que le systéme

puisse faire les contréles de protection. Cette protection inter-

application du fichier physique est définie par le propriétaire

au moment de la création du fichier. Elle indique au systéme la

liste des applications autorisées 4 lire le fichier et la liste

des applications autorisées A écrire dans le fithier.

On peut tout de suite remarquer que 1'indication de la protection

inter-application pour un fichier non catalogué n'a aucun sens

celui~ci a une durée de vie inférieure ou égale 4 celle du

module de commande qui le crée et ne peut donc pas étre utilisé

de 1'extérieur.

Pour un fichier catalogué, l'indication de protection inter-appli-

tion est facultative. Si elle ne figure pas dans la définition

d'un fichier physique catalogué, le fichier est alors protégé

contre tout accés venant de l'extérieur de l'application proprié-

taire.

Dans le projet CIVA, la protection inter-application d'un fichier

est également définie par un objet de ta classe d'application

ou du module de commande de type structuré protection.



Le type de cette structure est déclaré dans la classe systéme

par :

type protection structure (

lecture file (max = 5) type nom-application,

écriture file (max = 5) type nom-application) ;

type nom-application file (max = IO) caractére ;

L'objet structuré de type protection est alors déclaré par :

<identificateut> type protection ;

La file "lecture" de l’objet de type protection peut recevoir

comme valeur la liste des noms des applications autorisées a4 uti-

liser le fichier en lecture (la liste est limitée 4 5 noms). Si

le fichier est commun 4 toutes les applications en lecture, il

suffit d'écrire la valeur prédéfinie :

"COMMUNS"

La file "écritureTM peut recevoir comme valeur la liste des noms

des applications autorisées A utiliser le fichier en écriture. DE

méme, si le fichier est commin 4 toutes les applications en

€criture, il suffit d‘écrire la valeur prédéfinie : "COMMUNS".

PRO type protection ;

PRO = { ("COMMUNS"), (PATE, PERSONNEL) } ;

PRO est Liidentificatenr d'un objet de type protection déclaré dans Le

module de commande. La valeur affectie a PRO déf{init La protection d'un

fichier physique. Ce fichier est commun & toutes Les applications en

Lecture. Seules, Les applications PATE, PERSONNEL et L'application

courante sont autorisies a y éerine.
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3.4.7. ~ Les opérations définies sur les fichiers physiques

Aprés avoir vu comment était défini un fichier physique dans le projet

CIVA, nous allons présenter les différentes opérations qu'il est possible

de réaliser sur ces fichiers dans le module de commande. Ces opérations

sont de trois types : la eréation, la destruction et la copie d'un fichier

physique dans un autre.

3.4.7.1. La destruction d'un fichier physique

La destruction d'un fichier physique peut 6tre implicite ou

explicite.

~- La destruction du fichier est implicite au moment

de la suppression de l'objet structuré de type fichier qui défi-

nit ce fichier.

Les fichiers non catalogués sont définis par des objets déclarés

dans un module de commande donc qui lui sont locaux. A la fin

de l'exécution du module de commande, le module initial détruit

ces objets ainsi que tous les autres locaux. Les fichiers physiques

non catalogués sont donc détruits 4 cet instant-14, puisqu'il

n'existe plus de fonction d'accés pour eux.

Les fichiers catalogués sont définis par des objets déclarés

dans la classe d'application, Ces objets sont permanents dans

le systéme. Toutefois, comme n'importe quel autre objet déclaré

dans cette classe, l'utilisateur a la possibilité de supprimer

un objet structuré vepérant un fichier par l'appel de la procé-

dure SUPPRIMER (voir en 2.3.3). Le fait de supprimer un objet dé-

finissant un fichier entraine la destruction de ce fichier égale-

ment puisqu'il n'existe plus de fonction d'accés.

- Toutefois, il peut étre intéressant pour l'utilisa-

teur de détruire un fichier catalogué sane pour cela @tre obligé

de détruire l'objet élémentaire dans la classe d'application.

L'utilisateur peut désirer conserver les renseignements de ce

fichier afin d'en recréer un nouveau, ayant absolument les

mémes caractéristiques que l'ancien. Pour pouvoir réaliser cette

opération, nous avons défini une procédure particuliére dans

la classe de modification: la procédure DETRUIRE.

3.4.7.2.

3.4.7.3.
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Etant définiedans la classe de modification, cette procédure

fait l'objet d'une protection de la part du systéme. Seuls,

les modules de commande ayant donné le mot de passe de l'appli-

cation MODIFICATION peuvent explicitement détruire un fichier

physique.

La création d'un fichier physique

L'opération de création d'un fichier physique est toujours im-

plicite. Cette création peut avoir lieu dans deux cas :

~- la création est implicite pour une opération de

transfert de fichier physique réalisée par la procédure COPIER

(voir ci-aprés en 3.4.7.3). A l'appel de cette procédure, le

systéme copie un fichier physique émetteur dans un autre fichier

physique récepteur. Ce dernier est donc créé 4 ce moment~-14

par le module initial,

- la création est également implicite lorsque l'uti-

lisateur demande 1'exécution d'une unité de traitement qui mani-

pule un certain fichier logique dont le mode d'utilisation est

l'écriture (voir en 3.2.2). Dans ce cas, l'exécution de l'unité

de traitement entraine la création du fichier physique qui est

désigné par le fichier logique. Cette création est réalisée par

le module initial si le fichier est catalogué, et par le module

de commande s'il est non catalogué.

Le copie d'un fichier physique

Les transferts de fichiers physiques d'un support 4 un autre sont

des opérations fréquentes, surtout en informatique de gestion. I1

est cependant regrettable de constater que, dans la plupart des

systémes d'exploitation actuels, il existe toute une "panoplie"

d'instructions du langage de commande pour réaliser ces transferts.

Nous appelerons donc copie d'un fichier l'opération qui consiste

a transférer le ¢ontenu d'un fichier physique dans un autre fichier

physique.
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3.4.7.4. Les procédures de traitement de fichiers physiques

Les procédures réalisant les opérations définies sur les fichiers

physiques sont au nombre de 2 :

~ la procédure DETRUIRE de la classe de modification

qui ne peut _done @tre appelée que par un module de commande

habilité 4 utiliser l'application MODIFICATION. L'appel de cette

¢ Gaentif icateuE>) 7
L'identificateur est celui d'une variable de la classe de l'appli-

procédure s'écrit :

DETRUIRE

cation courante, variable de type fichier. Cette variable définit

un fichier catalogué et l'appel de DETRUIRE entraine la destruction

du fichier mais pas celle de l'objet : la variable n'est pas dé-

truite et conserve donc sa valeur dans la classe d'application.

———» valeur ><> fi dhier
‘conduit /wepate ‘

identificateur

~ la procédure COPIER de ia classe systéme réalise la

copie d'un fichier. L'appel de cette procédure s'écrit :

COPIER ( <identificateur | de fichier physiqué> ,

<identificateur 2 de fichier physique>) 5

Cet appel réalise la copie du fichier physique émétteur repéré

par l'identificateur |! dans le fichier physique récepteur repéré

par l'identificateur 2.

1) CREER (A type chia ; B type fichter ; } ;

LOCA type Locakisation ; LOCA = ("RAD") ;

LOC B type Localisation ; LOC B= ("BANDE", (B01) } ;

CREER (SPE type specification ; | ;

SPE = ("SE", {("LU", 60, 800) } ;

A ={LUC A, SPE, ("“PEKSONNEL") | ;

B = (LOC B, SPE) ;

COPIER (A, B) ;

Cet appel permet de copier le fichier physique de nom A appartenant a

Llapplication PERSONNEL dans Le fichter physique de nom Bde L' application

couzante.
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Evidenment, cette copie n'est r€aliséeque si L'application courante est

habilitée & Line Le fichier A.

2) Dans Le projet CIVA, i£ n'extste pas d'ordne spécial pour imprimer

Le contenu d'un fichter physique. En effet, L'opiration d'impression d'un

fichier physique est une opsration de copie d'un fichier a imprimen dans

un fichier physique Localisé sur Llimprimante.

On écrina donc, par exemple ;

A type fichier ;

A= { ("IMPR'}, ("SE", ("LX", 132, 132) } ) ;

COPIER (FICHTER, A) ;

FICHIER est Lidentificatenur d'un objet structuréd précédemnent déclaré

dans la chasse d'application. Cet objet définit done un fichier catalogue

de nom FICHTER. Pan L'appek de La procédure COPIER, Le contenu de ce

fichier est Lmarimé dans Le fichier A.

- Les operations de transfert de fichiers physiques non autorisées

sont Les suivantes :

+ he fichier émetteur edt un paquet de cartes et Le

fichier rnécepteur est Localisd sur L'dmprimante. Cette

opération est interdite car elke peut etre rbalisie

directement en demandant au service d' exploitation

Li impression d'un paquet de cartes {par exemple, a

Liaide d'une tabulatrice).

+ £e fichier émetteur est un paquet de cartes et Le

fichier nécepteur est un fichter d'onganisation séquen-

tielle indexée focakisé sur disque.

~ dans certains cas, Le fichier récepteur ne peut pas etre utilisé

directement. Ces cas correspondent a4 des operations de sauvegarde. Par

exemple, si Le fichier émetteur est un fichier d' organisation séquentielle

indexée et Le fichier récepteur est Localisé sur bande magnétique. Ce

dernier ne peut etre utilisé directement par des programmes CIVA. L'opé-

nation inverse de restauration du premier fichier doit btne effectude dans

Le module de commande.



3.55 Li D'UTILISATION DU_SYSTEME DE GESTION DE FICHIERS

Un utilisateur posséde une chaine de traitement composée de deux unités de traitement.

La premiéve, de module directeur CREATION, permet de créer un fichier d'organisation

matielle. La deuxiéme unité de traitement, de module directeur EXPLOITATIONsEque¢

utilise les renseignements regroupés dans ce fichier.

Le contenu du module de commande permettant de lancer cette exploitation peut étre

le suivant :

LOC type localisation ;

SPE type spécification ;

CREER (A type fichier ;) ;

Loc = ("DIMAS", (DOL) ) ;

SPR = ("SE", ("LX", 80, 800), (5, 3) ) 3

A = (LOC, SPE,, ( ('COMMUNS”), (PATE, PERSONNEL) ) ) ;

LIAISON (F1, A, ECRITURE) ;

CREATION ;

CO Lappee de La promidne unitd de traitement Lance L'éxéeution des ondnes d'écri-

ture dans Le fichier Logique Fl. Ces optrations engendrent La création du fichier

physique catakogué sous Le nom de A. Ce fichier séquentiel est créé sur Le DIMAS

de numéro 001. 12 est commun & toutes Les applications en Lecture. Seules, Les

appkications PAIE, PERSONNEL et L'application courante peuvent y eerine CO ;

OUT type fichier ;

OUT = ( ("IMPR"), ("SE", ("LX, 80, 80) ) ) ;

COPIER (A, OUT) ;

CO L'appek de cette procédure permet a L'utivisateur d'obtenin Le conten des

emegistrements du fichier A qui vient d'etre cnrbé CO ;

LIATSON (F2, A, LECTURE} ;

EXPLOITATION ;

CO La 2éme unité de traitement manipule Le fichier Logique F2. Ce fichier désigne

Le fichier physique qui vient d'étre eréé CO; .
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Lorsque nous avons présenté d'une fagon générale les modules

de commande, nous avons dit que ces derniers étaient interprétés par

le module initial noté x (cf Paragraphe I.5.). My peut tre considéré

comme le principal module du systéme, c'est-a-dire de l'application sys-

téme du projet CIVA.

En fait’ le syst®me CIVA a une taille relativement importante

et nous avons pensé qu'il serait intéressant d'appliquer les principes

mémes de la programmation modulaire présentés dans notre projet & la

conception et 4 la réalisation du systéme, 4 savoir description modulaire

des informations et des traitements. Cette analyse nous a donc amené

a réaliser un ensemble de modules qui représente le “module initial" vu

par l'utilisateur et un ensemble de classes qui déclarent les informations

de l'environnement de ce “module initial".

Toutefois, les modules et les classes de l‘application systéme

peuvent parfois utiliser des notions qui n'ont pas été introduites dans

notre langage. Nous donnerons cependant leur description en langage CIVA,

essentiellement pour pouvoir bien exprimer les relations qui lient ces

unités entre elles.

C'est pour cette derniére raison que les programmes eux-mémes

sont écrits soit dans le langage METASYMBOL, langage symbolique du

CII-10070, soit dans le langage CIVA, qui est un langage intermédiaire

entre le langage symbolique et le langage CIVA (FIEGEL [2] ).

De plus, nous ne donnerons pas dans cette seconde partie,

l'analyse compléte du "module initial" et de son environnement, certaines

parties ayant été ou seront décrites par ailleurs (CRIDLIG [6] :

sretues [4] , annexes). Nous nous limiterons donc & certains modules

et a certaines classes qui nous ont parus les plus intéressants et qui

montrent bien le fonctionnement général de l'interprate.
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4.1.

Dans ce chapitre, nous allons présenter 1'analyse de 1'environ~

nement du "module initial", clest~a-dire 1'’analyse des différentes classes

utilisées par le systéme CIVA ainsi que des objets qu'elles déclarent.

L'étude de la représentation des informations constituant cet environnement

nous a conduits & concevoir d'une part la représentation d'une classe

d'application et d'autre part la représentation de la classe systéme.

De méme que le "module initial" est représenté par un ensemble

de modules de 1'application systéme, les classes "d'application" et

"systéme" seront également représentées par un ensemble de classes résul-

tant de l'application méme du principe de la programmation modulaire.

De plus, ce découpage nous semble nécessaire pour éviter

la propagation des erreurs, qu'elles proviennent d'un utilisateur ma-

ladroit ou méme d'un module du syst&8me. Ce besoin de protection peut

également étre ressenti d'une autre maniére : en effet, bien que la

"classe systéme” et la "classe d'application" soient utilisées implici-

tement par tout module écrit par un utilisateur, ces derniéres doivent

contenir des informations propres aux modules du systéme, ou des informa-

tions qui ne doivent pas étre directement accessibles 4 l'utilisateur.

Celui~ci, pour y accéder, devra écrire dans son module de commande

des appels desprocédures que nous avons décrites dans les chapitres

précédents. De tels appels se traduiront par le lancement de 1'exécu-

tion de modules du systéme qui ont le pouvoir d'accéder & ces objets.

LA_ REPRESENTATION D'UNE CLASSE D'APPLICATION

Nous avons vu au chapitre | qu'a chaque application créée dans le systéme CIVA

est associée une "classe d'application" qui contient les définitions des para~

métres communs 4 toutes les unités de l'application ainsi que les déclarations

de ces unités (cf §1.2.).

Cette classe est implicitement utilisée par toutes les unités de L'application

et en particulier par les modules de commande, dans lesquels l'utilisateur peut

modifier soit des déclarations d'unités, soit des définitions de paramétres, Le

“module initial" doit donc utiliser toutes les "classes d'application" pour pou-

voir accéder & toutes ces variables ou unités.
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Une "classe d’application" est représentée dans le systéme comme une bibliothéque

formée de plusieurs fichiers ou partitions de fichiers partitionnés. La premiére

indication fournie par un utilisateur dans le module de commande est le nom de

l'application dans laquelle i1 veut travailler (cf: la procédure APPLICATION =

2.4.1.). Le "module initial Mos une foig qu'il connait l'application, doit gérer

la classe de cette application et done retrouver tous les renseignements conte
nus

dans celle-ci.

4.1.1, ~ Définitions préalables

Ces définitions concernent la situation d'une unité CIVA par rappor
t au

systéme :

~ nous dir ons qu'une unité est créée (ou interne au systéme)

dans une application si cette unité a été l'objet d'un appel 4 la pro-

cédure CREER (cf en 2.4.2.1), c'est-a-dire si le systéme en posséde le

texte source.

- nous dixons qu'une unité est présente dans une application

si le nom de cette unité a déja été rencontrée par le “module initial",

alors qu'il n'en posséde pas encore le texte source.

En effet, lorsqu'on donne le texte source d'une unité qui

“appelle ou"utilise” une autre unité qui n'a pas encore été créée, celle-

ci devient"présente" sans &tre encore “créée”.
: Lctione

- Dans tous les autres cas, nous dirons que l'unité est

"absente" de l'application.

4.1.2. - Représentation des objets de la "classe d'application"

Dans un module de commande, l'utilisateur peut créer ou détruire des

objets élémentaires ou structurés dans sa “classe dtapplication" (cf :

la procédure CREER en 2.4.2.2 et la procédure SUPPRIMER en 2.5.4.1).

Leur durée de vie peut donc étre celle de L'application, ou plus petite

& cause des créations et destructions explicites. Nous dirons encore

que ce sont des objets permanents et le syst€me CIVA doit donc les c
on~

‘ : i 5

server d'une activation 4 l'autre.

a x 7 ro

Les objets élémentaires et structurés déclarés dans les classes d'appli

é ichi i éré ; fichiercation sont representég dans un fichier unique gere par My le fi

des objets des classes d'application.
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Ce fichier a une organisation partitionnée. Chaque partition de ce fichier

@ntient la représentation des objets d'une "classe d'application”. Le

nom de la partition est le nom de l'application correspondante.

4.1.3. - Le fichier dictionnaire

A chaque unité créée ou présente dans une application, l'interpréte du

module de commande associe un numéro particulier : le numéro de matricule.

Ce numéro de matricule définit l'unité de facon unique dans 1'application

et il suit L'unité tout au long de sa vie dans le syst@me (il est utilisé

par tous les modules du systéme, que ce soit le module initial, le compi-

lateur ou le relieur.

Ces numéros de matricule ont été introduits dans notre systéme car il

est plus rentable de gérer les unités d'une application en utilisant

des numéros plutét que les noms de ces unités. En effet, un numéro de

matricule est alloué 4 une unité lorsque le systéme rencontre pour ia

premiére fois son nom et il suit cette unité pendant toute sa vie. Il

ne change pas. Par contre, le nom d'une unité peut changer au cours de

son existence (cf : la procédure REMPLACER gn 2.5.3.1.3). De plus, un

numéro peut servir d'indice par exemple et cette possibilité sera trés

souvent utilisée par le "module initial".

La correspondance entre le nom d'une unité et son matricule est représen-

tée dans le fichier dictionnaire, défini pour chaque application. De plus

pour chaque unité, le fichier dictionnaire contient un indicatif qui si-

gnale si l'unité est créée dans l'application ou seulement présente. Rap~

pelons en effet qu'une unité peut étre présente avant d'avoir été créée

(cf § 4,.1.1.).

Btun point de vue pratique, ce fichier a une organisation séquentielle. De

pius, ayant une taille assez réduite, te fichier dictionnaire est implanté

en mémoire centrale au moment de l'initialisation de la bibliothéque de

l'application (cf § 5.1.2.). En effet, ce fichier étant trés souvent con-

sulté au cours de L'interprétation du module de commande, son implantation

en mémoire (et plus particuliérement dans la zone dynamique locale au

module initial) permet d'améliorer les performances globales du systéme.



4.1.4. ~ Le fichier descriptif

Crest le fichier descriptif des classes et des modules d'une application

qui contient tous les renseignements nécessaires au systéme CIVA aux

différents niveaux (module initial, compilateur, relieur) essentielle-

ment, le type de l'unité (module, classe ou métamodule), sa protection,

les classes qu'elle utilise et/ou les modules qu'elle appelle ....

Ce fichier a une organisation séquentielle indexée : chaque enregistre-

ment peut étre accédé directement en indiquant sa clé, celle-ci étant

le numéro de matricule de l'unité décrite dans l'enregistrement.

classe fichier descriptif ;

type ADESC file (max = 10) caractére ;

DESC file structure (

PROTDESC entier,

NUMEROVERSION entier,

NOMDESC type ADESC,

MATDESC entler,

ERRDESC entier,

TYPEDESC code (module, classe, procédure, métamodule,,,,

elassecom),

ETATDESC code (source, exploitation, mise au point,

édité),

CONSTDESC entier,

VARDESC entier,

MODDESC file (128) bit,

APPLDESC file (max = 5) type ADESC,

NEMETA entier,

METADESC file type MATDESC,

NBCLAS entier,

CLASDESC file type MATDESC,

NBMOD entier,

MODDESC file type MATDESC) ;

DESCRIPTIF de DESC ;

finclasse ;

4~5

D'un point de vue pratique, chaque enregistrement posséde en téte un

octet d'effacement. En effet, si l'utilisateur décide de supprimer une

unité de son application (voir la procédure SUPPRIMER en 2.5.4.1), le

module initial doit effacer 1'enregistrement correspondant du fichier

descriptif. Sous le systéme d'exploitation SIRIS 7 du 10070, 1'enregis-

trement d'un fichier doit posséder un octet spécial dit d'effacement

si on veut pouvoir effacer des enregistrements de ce fichier (cf : systéme

de gestion de fichiers SCF sous SIRIS 7 r] ).

~ PROTDESC indique la protection de l'unité qui a été demandée par

son propriétaire au moment de la création (voir la pro-

cédure CREER en 2.4.2.1).

PROTDESC = - | si l'unité est protégée

O si l'unité est commune 4 toutes les

applications

a si un certain nombre d'applications

sont autorisées 4 employer l'unité

(a = nombre d'applications autorisées

0 Ka & )
~ NUMEROVERSION est un numéro qui permet d'identifier la version

de l'unité dans l‘application. Lors de la création

de l'unité, ce numéro est initialisé 4 1. Ensuite,

a4 chaque fois que l'utilisateur fait une modifica-

tion du texte de l'unité (modification globale ou

partielle), ce numéro est incrémenté de 1. Ce ren-

seignement est utilisé par le "module initial" pour

les opérations d'inclusion d'unités externes, lors-

que l'utilisateur demande l'exécution d'une unité

de traitement (cf § 2.6.1).

- NOMDESC indique le nom de l'unité.

- MATDESC contient le numéro de matricule de l'unité. C'est la clé

de L'enregistrement.

~ ERRDESC contient le degré d‘erreur détecté aprés compilation de

l'unité (le degré d'erreur est 0 lorsqu'il n'y a aucune

faute, de l'ordre de 3 pour des erreurs mineures apparem-

ment récupérées par le compilateur, 7 lorsque 1'éxécution

est hasardeuse mais possible, de l'ordre de 12 lorsqu'a

priori il parait inutile de passer 4 l'exécution.
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TYPEDESC est le code indiquant le type de l'unité.

ETATDESC est le code qui indique 1'état actuel de l'unité dans

l’application.

CONSTDESC contient la taille en octets de la zone réservée pour

les constantes de l'unité, cette taille étant détermi-

née aprés compilation et servant au relieur (DENDIEN Pp

VARDESC contient la taille en octets de la zone réservée pour

les variables de l'unité. Cette taille est également

déterminée par le compilateur et est utilisée par le

relieur.

MODDESC est une file de bits, jouant le réle de booléens. Cette

file est garnie par le compilateur. Elle indique au

relieur quels sont les sous-programmes de la librairie

CIVA qui sont appelés par l'unité. On peut raisonnable-

ment supposet que la librairie contiendra au plus 128

sous—progranmes.

MODDESC (I) = vrai si le sous~programme I de la librairie

est appelé par L'unité

= faux sinon.

~ APPLDESC est la liste des noms des applications autorisées 4

employer l'unité. Cette liste n'est créée qui si

PROTDESC = a> 0, ctest-a-dire que si le propriétaire de

l'unité a indiqué, lors de la création, que son unité

n'est partageable que par un nombre restreint d'appli-

cations.

- NBMETA est le nombre de métamodules appelés par l'unité. Ce

nombresest déterminé par le module initial 4 la création

de L'unité.

- METADESC est la liste des numéros de matricule des métamodules

appelés par L'unité. Cette liste n'existe que si

NBMETAD 0.

- NBCLAS est le nombre de classes utilisées par l'unité. Ce nombre

est aussi déterminé par le module initial 4 la création

de l'unité.

- CLASDESC est la liste des numéros de matricule des classes utili-

sées. Cette liste n'existe que si NBCLAS>O.
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~ NBMOD est le nombre de modules appelés par l'unité. Ce nombre

n'est déterminé que partiellement par le module initial.

Il est exact lorsque l'unité a été compilée. En effet,

nous verrons en annexes que le module initial ne diffé-

rencie pas dans le texte source de l‘uniré un appel de

module et un appel de procédure sans paramétre.

- MODDESC est la liste des matricules des modules appelés par

Liunité. Cette liste n'est créée que si NEMOD> 0.

4.1.5. - La représentation des textes sources des unités

4.1.5.1.

4.1.5.2.

Le fichier des textes sources

Lorsqu'un utilisateur désire créer une unité dans son application,

le module initial doit rendre cette unité interne au systéme CIVA.

En plus de la création d'un enregistrement dans le fichier des-

eriptif et dans le fichier dictionnaire (ou bien du positionnement

de l'indicatif de création si l'unité était déja présente),

l'interpréte des modules de commande doit conserver le texte

source de cette unité afin de pouvoir le soumettre ultérieurement

au compilateur.

Les textes sources des différentes unités d'une application se-

ront rangés dans un fichier propre 4 chaque application : le

fichier des textes sources. Ce fichier a une organisation parti-

tionnée. Chaque partition contient le texte source d'une unité

de L'application. Le nom d'une partition est le numéro de matri-

cule de l'unité. Ainsi le systéme peut done accéder au texte

source de cette unité, par l'intermédiaire du ditionnaire.

La forme du texte source

Le texte source d'une unité est rangé sous forme de chaine com-

pressée dans une partition du fichier des textes sources.

Nous n'avons par utilisé le prog: amme de compression de SIRIS 7

{cf : normes de programmation SI'IS 7 [46] ) car la forme com-

pressée obtenue ne pouvait pas s tisfaire tous nos besoins.
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Pour nous, une chaine compressée est une suite continue de

caractéres sans coupurelogique. Physiquement, elle est découpée

en articles de longueur égale 4 1016 octets. La fin du texte

source d'une unité est marquée par un enregistrement de longueur

nulle. Le code des caractéres formant la chafne compressée est

le code EBCDIC des caractéres lus sur les cartes.

Cependant, la chaine compressée comporte 3 différences essen-

tielles avec le texte lu sur les cartes :

~ Le texte source est dit compressé car les caractéres

blancs inutiles ont été supprimés. En effet, on sait que 1l'écriture

des ordres CIVA a un format entiérement libre, la seule contrainte

étant qu'un identificateur ne doit pas tre contenu sur 2 cartes

consécutives. Nous considérons que le séparateur d'instructions

CIVA est le point virgule et que le séparateur de mots est le

caractére blanc.

- Afin de permettre 4 l'utilisateur de pouvoir modifier

le texte source de ses unités (cf : § 2.5.3.1.), nous avons ajouté

au texte un compteur de cartes. Ce compteur est matérialisé par

les caractéres :

= = numéro d'ordre

Le numéro d'ordre est rangé sur 2 octets, ce qui permet 4 L'utili-

sateur d'avoir des unités dont le texte source a une taille consi-

dérable (65 533 cartes au plus).

- Enfin, afin de permettre 4 l'utilisateur de changer le

nom d'une de ses unités (cf la procédure REMPLACER en 2.5.3.1.3),

il est nécessaire que la taille réservée pour ce nom soit fixe

et @égale a 10 caractéres. En effet le systéme de gestion de

fichiers de SIRIS 7 ne permet pas les mises 4 jour d'enregistre-

ments qui modifient leur longueur, pour les fichiers partitionnés.

Done lorsque le module de compression de texte rencontre le nom

de L'unité, il réserve automatiquement une place d'une longueur

égale 4 10 octets, méme si l'identificateur a une taille inférieure.

4.1.6.

4.1.7.
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Le fichier des textes compilés

Avant de lancer l'exécution d'une unité de traitement, le module initial

doit vérifier que le module directeur est a l'état édité : tous les modules

de l'unité de traitement ont du étre compilés et édités ensemble. Si ce

n'est pas le cas, le module initial doit lancer les compilations des unités

qui sont & 1'état source. Le compilateur prend alors pour donnée le texte

source de chacune des unités 4 compiler et fournit pour résultat un module

objet pour chaque unité compilée. Ces textes objets sont alors tangés dans

un autre fichier partitionné déclaré dans la classe d'application : le

fichier des textes compilés. Chaque partition:contient le texte objet d'une

unité et son nom est le numéro de matricule de cette unité. Le texte objet

se présente sous la forme d'une chatne de caractéres. C'est le résultat

du compilateur CIVA et. la’ chaine a la forme standard décrite dans ("Normes

de programmation SIRIS 7" [a6] ).

Le fichier des textes édités

Enfin, une fois que toutes les unités formant l'unité de traitement ont

été compilées, le "module initial” demande au relieur de faire la préédition

et l’@dition de liens, c'est-3-dire la reliure. Le relieur admet pour don-

née l'ensemble des textes objets et fournit comme résultat un module de

chargement exécutable.

Ce module de chargement est également conservé par le systéme CIVA en vue

d'exécutions ultérieures de l'unité de traitement. Tous les modules de char-

gement des différentes unités de traitement composant l'application sont

conservés dans un fichier propre 4 chaque application : le fichier des

textes édités.

Ce fichier a une organisation partitionnée. Chaque partition contient le

module de chargement correspondant 4 une unité de traitement, le nom de

cette partition étant le numéro de matricule du module directeur de l'uni-

té de traitement. Le texte édité d'une unité de traitement se présente

sous la forme d'une chaine de caractéres dont le format standard est décrit

dans ("Normes de programmation SIRIS 7" [46] Ns



4.1.8. - Le fichier catalogue
4.1.9,

Le fichier catalogue permet au systéme CIVA de gérer les fichiers logiques

d'une application. Dans les systémes d'exploitation classiques, avant

chaque utilisation particuliére d'un fichier, l'utilisateur doit établir

le lien entre les noms des fichiers utilisés dans son programme (sous

SIRIS 7, les noms des DCB) et le fichier réel situé sur un support par

|Yintermédiaire d'une carte de liaison (carte ! ASSIGN de SIRIS 7). Le

nom du fichier réel n'est en général pas catalogué pour les fichiers

sur supports externes (sous SIRIS 7, les fichiers sur bandes magnétiques

ne sont pas catalogués, les fichiers sur disque pouvant 1'étre).

Dang le systéme CIVA, tous les fichiers peuvent @tre catalogués (cf :

§ 3.4.2.) quel que soit leur support. De plus, nous avons vu en 3.2.2

que l'utilisateur avait la possibilité de déclarer que la liaison qu'il

désirait établir entre un fichier logique et son support était permanente,

clest-a-dire conservée par le systéme CIVA d'une exploitation 4 l'autre.

Le fichier catalogue est une "table" des fichiers logiques déclarés par

l'utilisateur dans les programmes de son application . Ce fichier regroupe

les renseignements utiles au systéme de gestion des fichiers de l'utilisa-

teur + 4.1, 10.-

- le nom du fichier logique,

~ les modes d'utilisation du fichier logique, modes

déclarés par l'utilisateur dans ses programmes (cf : la procédure UTILISA-

TION en 3.3.2.2.).

Te plus, si le fichier logique a été l'objet d'un appel 4 la procédure

LIAISON (cf en 3.2.2.), le module initial ajoutera les renseignements

suivants ¢

~ le nom du fichier physique en liaison avec le fichier

logique, fa

- le type de liaison établie (temporaire ou permanente),

- les modes d'utilisation du fichier physique ainsi

relié.

Ce fichier est donc exploité principalement par le compilateur CIVA (qui

range les renseignements contenus dans 1'appel de la procédure UTILISATION) ,

par l'interpréte des modules de commande (qui range les renseignements con-

tenus dans l'appel de la procédure LIAISON) et enfin par le module de lance-

ment (qui vérifie que tous les fichiers logiques de l'unité de traitement

sont bien mis en relation avec un support avant L'exécution).

Nous avons vu au chapitre t (§i-3) que, dans son application, l'utilisateur

pouvait employer des unités d'autres applications, grace aux relations

externes. Ces unités ne sont pas ajoutées 4 i'application de fagon défini-

tive mais elles ne sont incluses que pour une demande d'exécution d'une

unité de traitement.

Ceci est réalisé par le "module initial" qui dispose, par application,

d'une table contenant, pour chaque unité de traitement, la liste des

unités externes a inclure au moment de la demande d'exécution. Chaque

élément de cette table matérialise une relation entre une unité de 1'appli-

cation et une unité d'une autre application.

D'un point de vue pratique, l'image de cette table est conservée d'une

exploitation 4 l'autre dans une partition d'un fichier partitionné unique

pour toutes les applications. Le nom de la partition contenant une image

de table des unités externes est le nom de 1'application concernée.

L'image de cette table est rangée en mémoire (dans la zone dynamique

locale au "module initial") au moment de l'initialisation de la biblio~

théque représentant la classe d'application.

Le fichier des sauvegardes

Avant de pouvoir rendre opérationnelle une chaine de traitement d'une

application, l'utilisateur a di mettre au point les différentes unités

de son application, regrouper ces unités pour former une chaine et en-

fin tester le comportement global de la chaine de traitement. Au cours

de ces différentes phases, l'utilisateur est amené 4 utiliser les ser-

vices de l'aide A la mise au point du projet CIVA. L'ensemble de ces ser-

vices sont décrits dans (DUCLOY [3] ).

Parmi tous les services décrits, on peut rappeler les métamodules :

$ sauvegarder

et $ restaurer

qui permettent a l'utilisateur de programmer un ou plusieurs points de

reprise dans la chaine de traitement, c'est-a-dire plus particuliérement

de sauvegarder un certain nombre d'informations et de les récupérer ul-

térieurement.



Les appels de ces métamdules s'@ciivent i

% $ sauvegarder ( <noa> , dliste de sortie> yey
$ % vestaurer (<nom> , Cliste d'eatrée>) ;

feu est une variable ow ume conatante de type chaine de caractéres.

La liste de sortie (ou liste d'entrée) indique quelles sont les infor
ma-

tions qui doivent étre ‘sauvegardez (qu restaurer).

Les informations désignées dans la liste vont alors constituer des enr
e-

gistrements d'un fichier séquentiel indexé. Ce fichier est transpar
ent

pour l'utilisateur et en particulier tous les blocages d'enregistremen
ts

wont réalisés par des modules de sezvice appelés par les métamodules
.

Le fichier des sauvegardes est unique pour une application et il est
 per-

menant : il est donc déclaré dans la classe d'application.

ies matrices des graphes des, relations

Dans le projet CIVA, nous avons défini entre les unitéa d'une application

3 types de relations : la relation “ytilige", la relation "appelle” et la

relation "$ appelle" (cf § 1.1).

A rout instant, ]’interpréte du module de commande est obligé de connaitre

queiles sont les unités qui sont jiées entre elles par ces relations. Par

exemple, si l'utilisateur décide de supprimer une unité, nous avons
 vu

(cf § 2.5.4.1.) que L'interpréte pouvait lui communiquer la liste des

unités qui sont en relation avec L'unité supprimée. I1 est donc nécessaire

de représenter les relations citées.

4,1.TI.1. Définitions des geaphes Gl _et G2

Dans une application, le "module initial" connait toutes les

unités qui y sont déclarées.

- Soit E l'ensemble des unités déclarées dans la “olasse- d'ap-

plication”

B= CuMuMM

avec, définis au niveau de l'application :

C = ensemble des classes, y compris la (ou les) classe de

commande

M = ensemble des modules

MM = ensemble des métamodules.

Un métamodule peut etre déclaré dans une chasse autre que celle de L'ap-

plication. Tet, nous ne nous intéresserons quiaux métamodules déclaris

dans La chasse d'application, qui sont done utilisabLles par toutes Les

unttés d'application. Les autres métamodules peuvent ne pas etne pris en

compte par Le "module initial” comme nous Le verrons ultinrieurement en

57 eZ.

- soit R la relation définie par :

R= UvAu$a

oi U désigne la relation "utilise"

A désigne la-relation "“appelle"

$A désigne la relation "$ appelle"

+ AN
- soit ‘R’la fermeture transitive de la relation R.

- nous pouvons alors définir deux graphes :

+ le graphe Gl = (E, R) qui admet pour points les

unités d'une application et pour arcs les liens

créés par la relation R.

+ le graphe G2 = (E, ®) qui est le graphe de la

fermeture transitive de la relation R.

1) Diapnes Lea définitions des refations (of : DERNIAME [8] ,

DENDTIEN (7 ), nous n'acceptons pas de cincutt, meme réduit & une boucke,

dans Les graphes GI et G2. Tout circuit sera détecté et considéiré comme

une erreur.

2) Les relations R ot R sont des relations d'onrdre partied.
Comme iL n'y a pas de cineuit, on peut déduine de Run ondre total en

définissant un ordre arbitraine entre Les ELoments du graphe qui ne sont

pas ordonnés. Le cheminement dans ced graphes sera done défint.

4.1.11.2. Représentation des graphes en mémoire

Les graphes Gt et G2 sont représentés respectivement par les

matrices de bits M1 et M2.

Les indices de ces matrices sont les numéros de matricule des

unités de l'application.



4.1.I1.3.

Nous avons :

MI (i, j) = 1 si L'unité de matricule i est en relation

l'unité de matricule j par la relation R.

= 0 sinon.

M2 (i, j) = 1 si l'unité de matricule i est en relation

‘L'unité de matricule j par la relation ®.
= 0 sinon.

On peut constater que :

- les bits positionnés 4 1 sur une ligne i de
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avec

avec

la

matrice Ml (ou M2) représente l'ensemble des successeurs de

L'unité de matricule i dans le graphe GI (ou G2).

- les bits positionnés 4 1 sur une colonne j de la

matrice Ml (ou M2) représente l'ensemble des prédecesseurs de

L'unité de matricule j dans le graphe G1 (ou G2).

Les traitements réalisés sur les matrices

1) La matrice MI est créée au début de 1'interpréta-

tion du module de commande, 4 partir du fichier descriptif.

module création de M1,;

T entior ;

aype A fibe bét ;
M1 file type A ;

utilisation (DESC, Lecture) ;

MI (% ,%) = 0;

44 INDICATIF {APPLICATION COURANTE, 1) alord

CO cet indicatif a La valeur vaad si Le fichier deseriptif de

Ltapplication courante est non vide CO ;

pour chaque DESCRIPTIF de DESC faire

si tAj ou ij oud $A f ators MI (4, f) = 1 |;

2) La matrice M2 n'est pas présente en mémoire de

fagon permanente, pendant l'interprétation du module de com-

mande. En effet,cettesolution évite des traitements assez

lourds pour assurer 1a maintenance de cette matrice. Seule

done la matrice Mi est présente continuellement en mémoire et

est modifiée au cours de 1l'interprétation.

Le "module initial" ne créé la matrice M2 que lorsqu'il veut

connaitre l'environnement d'une unité (c'est par exemple le cas

dans l'opération de suppression d'une unité : le systéme commu-

nique 4 l'utilisateur les noms des unités appartenant 4 1'envi-

ronnement de l'unité v supprimée c'est~-a-dire ae (v) et 4

a" (v) )
Suite aux remarques que nous avons faites en 4.I.II.I, il n'est

pas nécessaire de créer toute la matrice M2 en mémoire mais seu-

lement une ligne et une colonne de cette matrice pour connaitre

l'environnement d'une unité. Cette ligne et cette colonne sont

créées 4 partir de la matrice Ml, et implantées en zone dynamique

locale de la mémoire.

~ construction d'une ligne X de la matrice M2

Etant donné un point X fixé, on désire déterminer

l'ensemble :

® (x)

Cette détermination est obtenue de facon récursive

par les constructions successives de :

R (X)

R(x)
R(x)
"

"

RT! xy

R(X) = R(X) yu R(x) ae Deeg Rg! xy car le graphe
Gl est sans circuit.

L'algorithme est alors le suivant :

M2 (X,#e] = MI (X,ae] ;

ur T de 1 &N~- 1 faire

pour I det aN faire

pout Y del aN faine
b4 (M2 {X,Z) = 1 et MI (Z,¥) = 1) atone

M2 (X,Y) = 1 3 4d ;

Ap 3

bP 5

de



3)
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En remarquant que les lignes des matrices Ml et M2

sont représentées en mémoire par des suites de bits

on peut diminuer le nombre d'opérations en obtenant

une variante de l'algorithme précédent :

proc construction d'une Ligne de M2 (X} ;

X ention 3
M2 (X,#) = MI (X,%);

pout I det a Nt faire

pout Z de 1 aN faine
si M2 (X, 2) = akons

M2 (X,#] = M2 (X,®) ou MI (Z2,%) ; {4d ;

fp i

dp;

AnPLOG 3

Cet algorithme demande : N (N~-1) tests

et N (N-1) opérations OU sur des

suites débits.

construction d'une colonne Y de la matrice M2

Le probléme est analogue au précédent : on désire

maintenant déterminer 1'ensemble © ! (Y)

®layertay e’m ... RMD

L'alogorithme est alors le suivant :

proc construction d'une colonne de M2 (¥)

Y entier ;
M2 (#%,Y) = MI (48,Y) ;

pour Ide 1 AN- ! faire

pour 2 de | 4 W faire

ai M2 (Z, Y) = | alors

M2 (3 ,Y) = M2 (#,Y) ou M2 (#,Z)°5 fsi ;

fps ,

fp ;

finproc 3

Les autres traitement réalisés sont :

~ L'adjonction d'un are dans le graphe G1.

- la suppression d'un arc dans le graphe G],

- L'adjonction d'une unité dans le graphe Gl,con-

naigsant le nom de l'unité et la liste de ses succes-

geurs,

~ la suppression d'une unité dans le graphe Gi

(cette opération entraine la mise 4 0 de la ligne

et de la colonne correspondant 4 l'unité dans la ma-~

trice M1)

- la modification des successeurs d'une unité

dans G1

- la recherche des successeurs d'une unité de

matricule donné dans le graphe G2

~ la recherche des prédesseurs d'une unité de

matricule donné dans le graphe G2

Les algorithmes de ces traitements étant triviaux,

nous ne les avons pas indiqués ici.

4.1.12. ~ Shémas généraux du systéme CIVA

Aprés avoir décrit les différents éléments de la "classe d'application",

éléments qui permettent au "module initial" de gérer les unités de l'uti~

lisateur, nous allons montrer 4 l'aide de shémas comment s'articulent ces

éléments entre eux.

4.1.12.1. Représentation des classes de gestion d'une application

fichier des

sauvegardes

fichier

catalogue

table des

unités externes
fichier des

textes &édités

fichier des

textes compilés
gestion

een eee a"

d'une application

"classe d'applica- y

tion” \



(1)

4.1.12.2.

diction= |

——,

table des

identifi

Seuls les objets définis dans la "classe d‘application” sont

accessibles & l'utilisateur (c'est lui qui les crée, les dé-

truit...). Leg autres objets ne sont accessibles qu'au systéme

CIVA et sont utilisés par lui pour gérer L'application courante.

Organisation générale du_systéme CIVA

ym passage du contréle

"exécution
module ee

de

S ae a“ échanges d'informations

* module

A initial
MW
a

compilateur compilé relieur

source

modules

de

librairi (2)

(1) Ce fichier n'est pas décrit ici. Sa description compléte

est donné dans (MANSUY).

(2) Le fichier contenant les modules de librairie est décrit

dans (FIEGEL).
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4.1.12.3. Schéma_d! l'entrée et du traitement d'une unité par le systéme

cIVA

module

de

commande

descrip-

tif

CREER ;

texte source du

métamodule

module

initial

CREER,

module

initial

erreurs et

texte sour

source

texte de la classe

texte sour

ce et

diction-

naire

compilateur

compilé

erreurs

source

utilise

isting ob-

et et er-

reurs
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| 4.2.MODULE LA REPRESENTATION DE LA CLASSE SYSTEME
s=x==> appel d'un module systé

i L'environnement du "module initial" est composé d'une deuxiéme catagorie d'informa~

texte du module tions, celles déclarées dans la "classe systéme".

module : . = —_As CREER: Cette classe contient tout d'abord des variables systéme quel‘utilisateur peut modi-
3

commande fier dans son module de commande.

De plus cette classe contient les descriptions des informations qui sont utilisées

x cs ; : : ~ sys
a - par tout le systéme CIVA. Ces informations ne sont pas accessibles 4 l'utilisateur.

eS. es rT—orT__ “~~

Bae emer | erreurs Parmi ces informations, nous décrirons plus particuliérement

SSH module initia : :
| Z| et texte - la table des applications ,
\ source ; vas
i - la table des identificateurs.

n-
4.2.1. - La table des applications

C > A différents instants de son exécution, ltinterpréte du module de commande
Aeseng= a besoin de savoir si une certaine application existe dans le systéme et

tif il a besoin de renseignements sur les différentes applications.

Ces renseignements sont groupés dans une table gérée par le module initial :

la table des applications.

Pour chaque application existante dans le systéme, l‘interpréte doit con-
relation

listing naitre les renseignements suivants :

objet et

erreurs

compilateur
utilise

Es ~ le nom de l'application;
\tificate’

- un mot de passe éventuel permettant d'assurer la protection de

l'application ;

- 1'état de chacun des fichiers systéme, utilisés pour la gestion

compilé de l'application (l'état permet d'indiquer si le fichier a été cré& ou non).

En-effet, il se peut trés bien que dans une application en cours de création,

le fichier des textes compilés, par exemple, n'a pas encore été créé. Le

traitement de ce fichier ne sera alors pas le méme que si ce fichier existe

B

s

déja. A chacun de ces fichiers est donc associé un indicatif qui permet 4

connattre 1’état du fichier.
relieur

- le nombre d'unités créées dans l'application ;

- le plus grand numéro de matricule accordé ;

! - enfin, nous avons vu que le propriétaire d'une application par-

i ticuliére pouvait protéger ses unités contre des utilisations éventuelles

édité demandées par des utilisateurs d'autres applications (voir la procédure
1

1

\ CREER).
1

'

I

Pa

exécution



4.2.2.

Afin de rendre plus rapide le systéme de protection, l'interpréte peut

connaftre le nombre d'unités qui sont protégées dans i'application contre

tout eccés de l'extérieur.

En effet, si un utilisateur désire employer une unité d'une autre applica-

tion, l'interpréte vérifie tout de suite qu'il existe des unités non proté-

gées dans cette application (c'est-a-dire que le nombre d‘'unités protégées

contre tout accés est différent du nombre d'unités créées). Si ce n'est

pas le cas, il émet un message d'erreur a J'utilisateur, sans avoir besoin

de rechercher l'unité demandée dans l'application et de faire des contréles. 4.2.2.2,

La table des identificateurs

Dans un module de commande, le "module initial" peut rencontrer des identi-

ficateurs qui désignent des objets élémentaires ou structurés. Ces objets

ont 6té déclarés soit dans la classe systéme, soit dans la classe de modi-~

fication, soit dans la classe d'application, soit dans la classe de commande

ou bien encore dans le module de commande.

Avant de pouvoir faire des calculs sur les valeurs affectées @ ces objets,

il faut que le"module initial" puisse retrouver les emplacements de ces

objets en mémoire centrale. C'est le but de la table des identificateurs.

4.2.2.1.

Lorsque le module initial rencontre un identificateur d'objet

élémentaire, il doit pouvoir accéder a la valeur contenue dans

l'objet. Le rdle de la table des identificateurs est de faciliter

sa recherche.

Cette table est organisée suivant le principe du hashing : on dis-

pose de 16 classes d'équivalence représentées chacune par ‘un é1é-

ment qui pointe vers une partie secondaire. Chaque identificateur

est représenté, en partie secondaire, par un élément composé de

trois parties :

- la premiére partie contient soit un pointeur vers ltiden-

tificateur suivant de la classe d'équivalence, soit 0 si l'identi-

ficateur est le dernier de la classe.

- la deuxiéme partie contient le descripteur de l'obje:

désigné par l'identificateur. Le réle de ce descripteur a déja

été défini dans (PAYAFAR [17] }). Nous n'avons fait que reprendre

sa structure pour l'adapter 4 nos besoins.

- enfin, la derniére partie contient la chaine de ca-

ractéres représentant 1l'identificateur.

(La description compléte de cette table est donnée en annexe).

Le module initial doit manipuler les objets élémentaires auxquels

peut accéder le module de commande. Ces objets sont implantés

dans la zone dynamique de la mémoire pour les raisons indiquées

ci-aprés.

- Les objets déclarés dans le module de commande sont

locaux 4 celui-ci. Ils ne peuvent pas é@tre utilisés dans les au-

tres modules du systéme CIVA ou dans les unités de traitement de

l'utilisateur. De plus 4 priori, le module initial ne connait pas

la taille et le nombre de ces objets. Ils seront donc implantés

dans la zone dynamique locale de la mémoire. Cette zone sur le

CII 10070 a pour caractéristique essentielle d'étre sauvegardée

lors de la demande d'exécution d'un programme (cf la procédure

M:LINK définie dans [aa] }. Les objets qu'elle contient n'existent

done que pendant l'interprétation du module de commande.

A la rencontre de la déclaration d'un objet dans le module de

commande, le module initial demande au systéme SIRIS 7 de lui

allouer de la place en zone dynamique locale (cf la procédure

M:GP définie dans we Celui-ci retourne au module initial 1l'a~

dresse du premier mot disponible ; cette adresse est alors rangée

dans le descripteur de la table des identificateurs (zone "pointeur'

- Les objets déclarés dans la classe systéme ou dans la

classe de modification sont en nombre connu du systéme et leur

taille est parfaitement déterminée. Mais ces objets peuvent étre

utilisés par les autres modules du systéme et par les unités de

de traitement de l'utilisateur (seulement pour la classe systéme).



C'est pourquoi ces objets seront également implantés en zone

dynamique et pour qu'ils soient partageables, en zone dynamique

commune .

A ltinitialisation du systéme, le module initial demande de la

place au systéme SIRIS ? pour ranger tous les objets déclarés

dans ces deux classes : l'adresse du premier mot réservé 4 la

classe systéme est rangé dans DEBSYS, l'adresse du premier mot

de la classe de modification est rangé dans DEBMOD. Grace 4 la

zone "localisation" du descripteur il est facile de retrouver la

valeur affectée 4 un tel objet (il suffit d'ajouter le déplace-

ment 4 L'adresse de la classe correspondante).

- Les objets déclarés dans la classe d'application

sont utilisables par tous les modules,qu'ils appartiennent au

systéme ou a l'utilisateur : ils seront donc implantés en

zone dynamique commune. Toutefois, la gestion de ces objets est

différente pour la raison suivante : comme tous les objets décla-

rés dans le module de commande, le module initial n'en connait

pas, a priori, le nombre et la taille, l'utilisateur pouvant 4

tout moment créer des objets dans cette classe. 11 serait donc

nécessaire d'avoir la méme gestion que celle des objets locaux

au module de commande. Mais, il faut penser que ces objets de

la classe d'application peuvent également @tre utilisés dans les

unités de traitement. Il faut donc que le compilateur dispose

d'un syst&me de gestion de la classe d'application identique

4 celui des classes systéme et modification. C'est pour cette

raison qu'il y a deux types de descripteurs d'objet de la classe

d'application.

A ltinitialisation du systéme, tous les objets de cette classe

sont implantés les uns 4 la suite des autres dans une zone con-

tigiie de la mémoire. Le module d‘initialisation demande la place

nécessaire en zone dynamique commune. L'adresse du premier mot

affecté 4 la classe d'application est rangé dans le paramétre

DEBAPPL. Tous les objets sont représentés par un descripteur de

type 2 qui indique le déplacement de l'objet par rapport au début

de la zone.

Lorsque l'interpréte du module de commande rencontre la déclara-

tion d'un objet dans la classe d'application par l'appel de la

procédure CREER (cf § 2.4.2.2.) il crée un élément dans la table

deg identificateurs, associe 4 l'identificateur créé un descrip-

teur de type 1. I1 demande alors au systéme d'exploitation de la

place pour implanter l'objet en zone dynamique qui lui retourne

L'adresse du premier mot disponible dans cette zone. I1 la range

alors dans la zone "pointeur” du descripteur de la table des

identificateurs.

Lorsque le module initial lance l'exécution du compilateur, ou

d'une unité de traitement, ou bien lorsqu'il termine 1'interpré-

tation du module de commande, il réorganise alors la classe d'ap-

plication en ajoutant les nouveaux objets qui viennent d'étre

déclarés 4 la suite de ceux qui figuraient déja dans la classe.

Tous les descripteurs de type | sont alors remplacés par des

descripteurs de type 2.

Lorsque, enfin, Ltutilisateur décide de supprimer un objet de

cette classe, aucun tassage de la zone correspondante n'est

effectuée afin d'éviter au systéme de recompiler toutes les

unités de l'application.

- Les objets déclarés dans la classe de commande sont

connus en nombre et en taille par le systéme, une fois cette

classe compilée. Ces objets peuvent étre utilisés soit par le

module de commande soit par une unité de traitement qui utilise

cette classe. L'implantation et la gestion de ces objets seront

done identiques 4 celle des objets de la classe systéme et de la

classe de modification, c'est-a-dire en zone dynamique commune.

L'adresse du premier mot réservé 4 cette classe est rangé dans

DEBCOM.
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Le "module initial" se compose de trois grandes parties que nous

allons analyser dans ce chapitre :

- l'initialisation du systéme (cf§5.1),

- l'interprétation du module de commande (cf§5.2),

- les opérations de terminaison (cf£§5.3).

Le "module initial" est déclaré dans l'application systéme.

Cette derniére regroupe tous les programmes du systéme de programmation

CIVA. Nous présenterons done dans ce chapitre les liaisons de 1'inter-

préte des modules de commande avec ces autres programmes (cf§5.4).

De plus le principal réle du “module initial" est d'interpré-

ter les modules de commande. Parmi toutes les instructions qu'il peut

rencontrer dans ce dernier, une est particuliérement intéressante 4

analyser : c'est la demande d'exécution d'une unité de traitement.

Nous étudierons done dans ce chapitre les liaisons du module initial

avec les unités de traitements (cf : § (5, 5), la gestion des transitions

d'état (cf : § 5.6) ainsi que le lancement des compilations (cf : § 5.7).
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L' INITIALISATION DU SYSTEMER

E

 

SI STEME

Lorsqu'un module de commande lui est soumis, le module initial doit faire les
opérations d'initialisation du systéme. Ces opérations sont réalisées en deux
temps : l'initialisation de la classe systéme et de la classe de modification,
puis l'initialisation de la bibliothéque représentant 1a classe de l'applica-
tion.

Dalal -

module initialisation du systéme ;

initialisation des classes systéme et modification ;
initialisation de la bibliothéque ;

finmod ;

L’initialisation des classes systéme et modification

Nous avons vu que, dans la Classe systéme, étaient déclarés des para-
métres d'exploitation (voir la demande d'éxécution d'une unité de trai-
tement en 2.6.2). Certains de ces paramétres doivent étre initialisés
a des valeurs implicites par le module d'initialisation du systéme. Dans
cette classe, sont également définies les variables contr8lables qui per-
mettent de réaliser le contréle de L'exécution des unités de traitement.
Ces variables doivent également initialisées au début de 1'exécution du
module initial (voir le contréle de l'exécution en 2.6.4.). Nous venons
de voir que cette classe conténait aussi les déclarations de la table des
plications et de la table dea identificateurs, Entre deux exploitations,
les représentations de ces tables sont conservées par le systéme CIVA sur
le disque systéme, dans le fichier des sauvegardes de l'application sys-
téme. Enfin, la classe systéme contient les déclarations des autres modules
du systéme CIVA : le systéme de compilation (codifieur et générateur) et
le systéme de reliure (prééditeur et éditeur de liens). Le module initial
va é&tre amené 4 lancer l'exécution de ceg modules : il faut done que les
paramétres d'exploitation du syst@me servant de communication entre ces
différents modules sofent initialisés,

La classe de modification contient, elle, les déclaration des procédures
de modification qui ont été définies au chapitre 2, Certains paramétres
de ces procédures doivent également &tre initialisés au début de L'inter-
prétation du module de commande,

= wr ame
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Nous avons dit (§ 4.2.2.2.) que des objets élémentaires déclarés dans la

classe systéme et dans la classe de modification étaient implantés en zo~

ne dynamique commne. Le module d'initialisation de ces classes doit donc

demander au systéme d'exploitation de lui réserver de la place dans cette

zone pour pouvoir implanter ces objets. En retour, le systéme d'exploita-

tion renvoit au module d'initialisation L'adresse du premier emplacement

réservé 4 la classe de modification.

L'initialisation de la classe application

La premiére ligne d'un module de commande contient un appel de la procédure

APPLICATION (cf : § 2.4.1.). Cette procédure permet d'indiquer au systéme

dans quelle application le module de commande va travailler. Une fois cet

appel réalisé, le module de commande peut utiliser la classe d'application.

L'appel de la procédure APPLICATION a pour effet de donner une valeur 2 la

variable de la classe systéme définie par :

APPLICATION COURANTE file (max = 10) car ;

L'interpréte, a la rencontre de L'appel de la procédure, doit rechercher

dans la table des applications le nom de l'application. Ensuite, i2 con-

tréle la syntaxe de l'appel et réalise les opérations d'initialisation de

la biblioth&que représentant la classe de l'application qui sont ;:

~ déterminer les noms des fichiers systéme déclarés dans la

classe d'application et permettre au module initial d'utiliser

ces fichiers ;

- vegarder si la classe d'application contient des déclarations

d'objets élémentaires ou structurés et si ctest le cas, implan-

ter ces objets en mémoire et leur affecter les valeurs qu'ils

possédaient 4 la fin de la derniére exploitation :

- enfin regarder si la classe d'application contient des éléments

dans la table des unités externes et si c'est le cas, implanter

cette table en mémoire centrale.
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L'INTERPRETATION DES INSTRUCTIONS DU MODULE DE COMMANDE

Une fois les opérations d'initialisation réalisées, le module initial My interpréte

les instructions du module de commande. Ces instructions sont de deux types :

- les instructions du langage CIVA,

- les appels des procédures de 1a classe systéme et de la

classe de modification.

L'interprétation des instructions du langage CIVA est réalisée de fagon trés clas-

sique : nous ne nous étendrons donc pas sur cette partie. Signalons simplement que

l'interprétation de L'instruction SI se fait a l'aide d'une pile qui autorise donc

les instructions SI imbriquées. L'interprétation de 1'instruction POUR est également

réalisée 4 l'aide d'une pile pour permettre l'utilisation de POUR imbriqués. L'inter-

prétation des tables de décision et de sélection utilise la méthode de la création

d'un masque. Il existe deux phases dans le traitement. Au cours de la premiére

phase, l'interpréte créé un vecteur booléen (appelé masque) qui regroupe les

résultats des tests des différentes conditions. Dans un deuxiéme temps, 1'inter-

préte détermine toutes les régies (dans le cas d'une table de décision) ou la

la premigre régle simplement (pour une table de sélection) qui correspond 4 14

valeur du masque. L'interpréte exécute alors l'interprétation des actions qui cor-

respondent 4 ces régles. Si aucune régle n'a été trouvée, 1'interpréte exécute

alors les actions correspondant 4 la régle "sinnn",

L'interprétation des appels des procédures de la classe systéme et de la classe

de modification est analyséeen annexes C et D.

LA FIN DE L' INTERPRETATION DU MODULE DE COMMANDE

Lorsque le module initial rencontre, au cours de son interprétation, la fin du

module de commande (matérialisée par une instruction "FINMOD ;") ou bien 1l'ins-

truction "SORTIR;", il doit alors réaliser les opérations de sauvegarde du sys-

téme. Comme toute application, l'application syst&éme posséde un fichier des sau-

vegardes. Le module initial va donc tirer une photagraphie des objets permanents

et ranger celle-ci dans le fichier des sauvegardes.

- les objets déclarés dans les classes systéme et modifica-

tion ‘he peuvent subir aucune modification quant a leur nom, leur taille et leur

structure (pas d'adjonction ni de suppression d'identificateur),

Aen en
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La partie de la table des symboles qui contient les représentations de ces identi-

ficateurs n'a donc pas lieu d'étre sauvegardée 4 la fin de chaque exploitation. I

suffit que cette partie figure une fois pour toutes dans le fichier des sauvegardes.

De plus ces classes sont toujours initialisées par l'interpréte du module de com-

mande au cours de l'opération d'initialisation du systéme : les valeurs affectées

aux objets qui sont déclarés dans ces classes n'ont donc pas a étre sauvegardées

a la fin de l'exploitation de l'application.

- Par contre, la classe d'application, peut, elle, subir des

modifications au cours de l'interprétation du module de commande (modification de

structure par l1'adjonction ou la suppression de déclaration, modification des va-

leurs affectées aux objets déclarés dans cette classe) : le module initial va donc

ranger l'image des objets élémentaires de cette classe. Il sauvegarde également la

table des unités externes ainsi que le fichier dictionnaire qui ont été mis en

mémoire afin d'améliorer le rendement global du systéme.

- Enfin, le module initial doit détruire les objets déclarés

dans le module de commande : ceux-ci sont détruits automatiquement car ils sont

implantés dans la zone dynamique locale au module initial. Lorsque 1'exécution

de ce dernier est terminée, cette zone est détruite.

De plus, si,parmi ces objets, figurent des déclarations de fichiers, alors le

module initial est obligé de détruire les fichiers ainsi déclarés (cf : le systéme

de gestion de fichiers au chapitre 3).

LIAISONS DE L'INTERPRETE DU MODULE DE COMMANDE AVEC LES AUTRES MODULES DU

SYSTEME CIVA

Lorsque l'utilisateur désire lancer 1'exécution d'une unité de traitement, le sys-

téme CIVA doit avant tout vérifier que le module directeur est A 1'état édité. Si

ce n'est pas le cas, 1l'interpréte du module de commande doit pouvoir lancer 1'exé-

cution des autres modules du systéme CIVA (compilateur, relieur). Pour cela, il

doit charger ces programmes en mémoire, leur fournir des paramétres et récupérer

le contréle de l'unité centrale, une fois ces programmes exécutés.

Le moniteur SIRIS 7 du CII 10070 permet @ un programme appelant (ici, l'interpréte

du module de commande) de demander 1'alimentation en mémoire et 1'exécution d'un

programme appelé, avec préservation du programme appelant dans un fichier temporaire

du disque systéme.



5-6

Cette opération est effectuée par l'appel de la procédure du systéme M:LINK, '
L'espace mémoire occupé par le programme appelant et l'espace mémoire qui lui
eet alloué dans la zone dynamique locale sont libérés et préservés sur le disque
systéme. Le programme appelé est alors chargé en mémoire et lancé 4 son adresse
de départ. La zone dynamique commune n'étant pas affectée par ces opérations,
peut étre utilisée pour transmettre des informations entre programme appelant et
programme appelé. De plus, la plupart des registres ne sont pas modifiés par ces
cpéyations et peuvent donc eux aussi étre utilisés pour le passage des paramétres,

‘ovsqne le programme appelé a été exécuté, celui-ci rend le contrdle au programme
appelant par un appel de la procédure SIRIS 7 appelée M:RETURN. Le programme appe-
lant est alors rechargé en mémoire, et son exécution reprend 4 l'endroit oti elle
avait été arrétée (c'est-a-dire, juste aprés l'appel de la procédure M: LINK).
La encore, le programme appelant peut récupérer les valeurs des paramétres soit
dans les registres non affectés par l'opération, soit en zone dynamique commune.
C'est donc cette opération qui sera utilisée par le module initial pour passer le
contréle soit au compilateur soit au relieur,

5.4.1. - Liaisons du module initial avec le compilateur

Si une ou plusieurs unités doivent étre compilées, l'interpréte du module
de commande doit lancer 1'exécution du compilateur CIVA. La compilation
s'effectue en deux temps :

- Au cours d'un premier passage, le compilateur transforme le
texte source d'une umité de nomenclature CIVA en une chaine codée.

~ Lors du 28me passage, le compilateur CIVA reprend cette chaine
codée et la transforme en un texte objet qui contient toua les ordres

machine correspondant 4 ltunité compilée. C'est la génération proprement
dite. Ce texte objet est alors rangé dans la partition du fichier des
textes compilés (cf : § 4.16, DUCLOY [3] ).

On peut schématiser ces liaisons de la facon suivante ;:
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4 module

“ initial x

texte texte
source objet

4

codifieur générateur
(ler passage (2éme passage)

* 
a

a 
’

x 
f

s ‘

aa appel de module

a :chaine -° échange d'informa-
. codée “ tions

De plus, le compilateur CIVA est concgu de facon 4 pouvoir réaliser des

compilations "en rafale", c'est-a-dire, qu'il peut compiler plusieurs

unités en un seul appel, ces unités étant compilées les unes aprés les

autres (cette possibilité permet un gain de temps appréciable car le com~

pilateur garde toujours le contréle de l'unité centrale).

5.4.1.1. Liaisons avec le codifieur

L'interpréte du module de commande doit fournir au codifieur

‘des renseignements de trois types :

- des renseignements lui permettant de trouver les

données sur lesquelles le codifieur doit travailler. Ce sont

Fa Ie - : oo

donc essentiellement les noms des fichiers systéme de l'appli

cation en cours de traitement.

~ le codifieur doit pouvoir traiter plusieurs unités

en un seul appel. Le module initial lui fournira done la liste

des numéros de matricule des unités 4 compiler et dans l'ordre

ot elles doivent @tre compilées ainsi que le mode de compilation

ili ité i figureradésiré par l'utilisateur pour chaque unité. Cette liste fig

en zone dynamique commne.
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5.4.1.3
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ne
~ pour pouvoir compiler les unit&és, le codifieur &

besoin d'avoir acc&s aux variables de la classe systéme et de
la classe d'application. L'interpréte doit done lui fournir
également la table deg symboles dans la zone dynamique commune,

Exécution du codifieur

Par leur matricule fourni par le module initial, Le codifieur a
accés aux textes 4 traiter. Il géndte alors une chaine codée
dans la zone dynamique commune et met & jour l'enregistrement
du fichier descriptif correspondant 4 cette unité (par exemple,
modifier l'état, mettre 3 jour la liste des huméros de matricule
des modules appelés shame) «fel e

Enfin le codifieur repére dans le texte source les déclarations
et les utilisationg de fichiers logiques, grace A l'appel de la
procédure UTILISATION. Pour chaque fichier logique déclaré, le
codifieur créé un enregistrement dans le fichier catalogue . Ii
range le nom du fichier logique, ainsi que les différents types
d'utilisation demandés par l'utilisateur, A chaque type d'utili-
sation, il affecte pour le fichier une étiquette logique, ce qui
permettra au générateur de générer une table DCB dans le texte
objet d'une part et au module initial de générer les cartes de
commande d'autre part,

Loreque le codifieur a terminé son travail pour les différentes
unités indiquées, il doit passer le contréle au générateur,

Exécution du générateur

Pour lancer le générateur, le codificur utilise lui aussi la
procédure M:LINK. Cette procédure peut en effet étre utilisée
a plusieurs niveaux.

Le générateur récupére la chaine codée qui se trouve en zona
dynamique commune, génére le texte objet et déctruit la chaine
codée. Le code objet est alors rangé dans le fichier des textes
compilés (cf § 4.1.6.) dans une Partition ayant pour clé le
matricule de l'unité,.

5.4.2.

De plus, le générateur met A jour chaque enregistrement du fichie

descriptif (en particulier, la taille de la zone des constantes,

i i ' é é apréstaille de la zone des variables, le niveau d'erreur détecté ap

compilation).

Retour dans le module initial5.4.1.4.

Par un premier appel de la procédure M:RETURN, le générateur rend

le contrdéle au codifieur. L'environnement de celui-ci est alors

restauré en mémoire. Le codifieur fait 4 son tour un appel de la

procédure M:RETURN qui rend le contrdle 4 l'interpréte du module

de commande. L'environnement de l'interpréte est restauré en mé-

moire. Le fichier temporaire qui avait servi 4 le préserver sur

a . re een na aie o6

le disque systéme est détruit. L'exécution de l'interpréte

poursuit.

Liaisons du module initial avec le relieur

i ité i "i &te doitlancer 1l'exécution de l'unité de traitement, l'interpréteAvant de |

vérifier que le module directeur, ainsi que tous les modules appelés, son

. . ' Len"reliés" entre eux. Si ce n'est pas le cas, l'interpréte doit lancer 1'exé

cution du relieur CIVA.

Le relieur travaille en deux temps (cf DENDIEN [7] 5 FIEGEL [1] dQ:

- dans un premier temps, a lieu la préédition de liens. Cette

Wan ier

opération a pour but de déterminer quelles sont toutes les unités 4 relie

i é é aire de faire, con-et quel est le type de recouvrement qu'il va étre nécess ,

naissant la taille de la zone mémoire disponible et la taille de chaque

: past — f

unité (cette derniére étant fournie par le fichier descriptif). On peu

rappeler que, dans le systéme CIVA, trois types de recouvrement sont prévus

+ recouvrement des zones de variables uniquement,

+ recouvrement des zones de variables et des zones de

constantes des modules seuls,

recouvrement des zones de variables et des zones de+

constantes des modules et des classes.
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Le choi a 
éali

ix d'un recouvrement est réalisé par le prééditeur en fonction dela taille de 1'espace mémoire disponible (cette taille est connue du
systéme grace au param&tre TYPETRAV). Le premier t:
est rapide & l'exécution , le deux

contre,

ype de recouvrement

iéme est déja moins performant. Par
le traitement dans le cas du troisiame type de recouvrement

est encore plus lourd et il ne doit tre entrepris q'en cas de nécessité
absolue.

~ Dans un deuxiéme temps a lieu 1'édition de liens. L'éditeur
de li “adie liens est l'éditeur SIRIS 7. IL prend les codes objets des différentes
unités 4 relier et édite ces unités. Le résultat de 1'édition est un mo~dule de chargement.

En génér, i "
Benéral, le relieur n‘aura qu'un module de chargement 2 créer.

module

initial

textes

édités

prééditeur

de liens

\ .
param’~

a appel de module eg 7 &change d'informations

5.4.2.1,

5.4.2.2,

5 11

Renseignements a fournir_au relieur

L'interpréte du module de commande fournit au relieur des rensei

gnements de trois types :

- les noms des fichiers systéme de 1'application en

cours de traitement qui permettent au relieur de retrouver les

données 4 traiter.

- les valeurs des paramétres d'exploitation suivants

+ PAGE qui indique le nombre de pages de mémoire

que l'utilisateur désire se voir allouer

pour 1'exécution de son unité de traitemen:

(cf § 2.6.2.1).

+ XADBIAS qui indique l'adresse du premier mot dis-

ponible pour l'exécution de l'unité de tra

tement (ce paramétre est une constante don

la valeur est fixée au moment de la généra~

tion du systéme).

~ enfin la liste des unités a relier entre elles. Cette

liste est composée des numéros de matricule des unités formant

Vunité de traitement. Elle est implantée en zone dynamique com-

Le lancement de 1'exécution du prééditeur de liens est réalisé

par l'appel de la procédure systéme M:LINK. Le prééditeur dispose

de tous les renseignements nécessaires dans le fichier descriptif

et il détermine le type de recouvrement.

A son tour, le prééditeur passe le contréle 4 1'éditeur de liens

par un appel de la procédure M:LINK. L'éditeur de liens fournit,

comme résultat, un module de chargement qu'il range dans la par-

tition du fichier contenant les textes édités, cette partition

ayant pour clé le numéro de matricule du module directeur. Lors-

que 1'éditeur a terminé son travail, il rend le contréle au

prééditeur par un appel de la procédure systéme M:RETURN.
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Celui-ci positionne trois paramétres d'exploitation :

~ XNIVERR qui contient le niveau maximum d'erreur

rencontré au cours de l'’édition de liens.

~ KINDEDIT qui indique 4 l'interpréte du module de

commande comment s'est déroulé la reliure.

Si XINDEDIT a la valeur vrai, il y a eu erreur au cours de 1'é—
dition. Le module de chargement n'est pas créé. Si XINDEDIT a
la valeur faux, l'exécution de l'unité de traitement peut avoir
lieu.

~ Dans ce dernier cas, le module initial peut connattre

le type de recouvrement qui a été effectué,. Pour cela, le relieur
positionne le param&tre XTYPREC,

XTYPREC = 0 si la place mémoire est insuffisante pour

lancer l'exécution de l'unité,

= 1 si le relieur a fait un Yecouvrement uni-

quement sur la zone dea variables,

2 si le relieur a fait un recouvrement sur la

zone des variables et sur la zone des ins~

tructions des modules,

= 3 si le relieur a fait un ‘recouvrement sur

+ La zone des variables,

+ la zone des constantes des modules,

+ la zone des constantes des classes,

Le_retour_ dans le module initial

A son tour, le prééditeur rend le contréle au module initial par
l'appel de la procédure M.RETURN,

Aprés avoir été rechargé en mémoire, l'interpréte du module de

commande récupére les valeurs affectées aux paramBtres a!

tation et décide s'il lance

exploi-~

l'exécution de l'unité de traitement
(clest-a-dire si XINDENTT = favx) ou non.
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5.5. LIAISONS DU MODULE INITIAL AVEC LES UNITES DE TRAITEMENTanejtpged TBTAIUT atnpom

{ Nous avons vu (en 2.4.) que, loreqye le module initial rencontre le nom d'un

module dans le module de commande, il doit alors lancer l'exécution de l'unité

: de traitement. Pour lui, une unité de traitement est un module de chargementanbt3e 9s auoz qu'il doit amener en mémoire et qu'il doit exécuter.

5.5.1. - Le principe da lancement de L'exécution

Pour pouvoir réaliser cette opération, deux possibilités s'of-

fraient & nous :SUOTIINIAA SUT
~ La premiére possibilité était de réaliser la méme

opération pour une unité de traitement que pour un module duMOT INIEKe,[ ep ueweoueT oT zest tdde,, ap uotyzsas systéme, a savoir utiliser la procédure systéme M:LINK. Grace

4
2

i

4¥

votzeoT{d -de,p assezpo
4

uoTIeIT FI powap assefo

a cette procédure, le systéme d'exploitation va chercher le mo~

dule de chargement indiqué, 1'am@ne en mémoire centrale etao oora aTqe3 l'exécute. Le controéle de l'unité centrale est rendu automati-
NX

quement au module initial 4 la fin de l'exécution.a{npou ne xneo0T sjefqo tweukp auozepurummos op
- La deuxiéme possibilité est de considérer la de~NYMLLEY h ANIT'W

mande d'exécution d'une unité de traitement comme la création

d'un travail indépendant dans le systéme. Lorsque le module ini~BLROOT an
tial doit lancer l'exécution d'une unité de traitement, il va

créer un travail en générant les cartes de commande nécessaires

a la bonne exécution de l'unité, de la m@éme facon que l'utilisa-

sateur aurait opéré dans un systéme classique de gestion d‘appli-

cation. Le module initial est done amené A créer un fichier per-

manent sur disque qui contient les images des cartes de commande.

Lt ashS as8selTo Ay 39 [W SeoTIIEMap ssseToashs OsSselT qshs asses
ewe

Dans uu deuxiéme temps, il lance L'exécutiou de ce tivavail ea

ama aue
l'ajoutant au train des travaux qui sont introduits d'une maniére

classique dans le systéme d'exploitation. L'adjonction du travail

€ 23 puremmo 1

au train se fait par l'appel d'une procédure du systéme SIRIS 7 :

la procédure M:BATCH. Le travail ainsi généré est alors considéréasuntmoD onbdpimendp Buo0zuorjzeot{d 1P asseqto,
~de k¥ par le systéme d'exploitation comme un travail classique et il estuorzeottd -de,p assero

pris en compte aprés l'interprétation des cartes de commande.

FTpow
ap esseto

Parmis les étapes de ce travail figure la demande d'exécution de

l'unité de traitement.WOTABIT FT pow ep essezo DOTIEIT



5.5.2.2

a ce
Le module de chargement est alors amené en mémoire et son exécu~-
tion est lancée par le chargeur du systéme d' exploitation.

Critiques des solutions et choix

- Dans la premiare solution, la zone dynamique commune
n'est pas concernée par l'opération. Donec, les classes systéme,
modification et application étant implantées dans cette zone, Ll'u-
nité de traitement peut avoir atcés aux objets déclarés dans ces
classes. L'inconvénient de cette méthode est que chaque fichier uti-lisateur déclaré et utilisé dans L'unité de traitement doit faire
l'objet, au Préalable, d'une définition pour le systéme d'exploi-
tation dans une carte de commande ! ASSIGN. La définition des sup-~
ports utilisés ne peut donc @tre que statique, la procédure M: ASSIGN
permettant de faire des modifications dynamiques n'autorisant pas
le changement de désignation de support. Or il est impossible au
module initial de connaitre, 4 Priori, avant d'étre exécuté, les
localisations des fichiers physiques de l'utilisateur. Cette solu-tion ne permet donc pas au module initial de remplir son réle de
systéme de gestion de fichiers.

- La deuxiéme solution présente l'avantage de pouvoir
assurer @ l'utilisateur la possibilité de manipuler des fichiers,
les cartes de commande étant généréag par le module initial. Par
contre l'inconvénient de cette solution réside dans le fait que
l'utilisateur, dans son unité de traitement, doit aussi avoir
accés aux objets déclarés dans les classes communes au module
de commande et 4 l'unité. or si on considére une exécution d'u- |nité de traitement comme un travail indépendant, il n'y a plus de
liaisons entre les objets déclarés dans ces classes et les trai-
tements réalisés,

D'aprés cette critique, nous voyons donc que la premiére solution
doit 6tre rejetée et que la deuxiéme, pour pouvoir &tre acceptée,
doit tre aménagée. Il est en effet nécessaire que 1'unité de
traitement puisse avoir accas aux objets des classe systéme ou
d'application, L'unité de traitement doit donc réétablir les liai-
sons détruites au début de son exécution,

C'est pour cette raison que le module initial va tirer une

. 
a onacopie de l'implantation des objets de la zone dynamique c

mune et ranger cette copie dans un fichier permanent.

Lorsque l'unité de traitement est lancée, son ae ;

est de récupérer l'image conservée par le module initial et d‘im
planter les objets des classes systéme, application a /

dans la zone dynamique commune. Ainsi pendant l'exécution, 1 omnes

de traitement peut avoir accés aux valeurs affectées 4 ces objets.

Lorsque l'exécution est terminée, l'unité de erat ae

contréle au module initial qui va alors pouvoir continuer 1’in

i é 'exploita-terprétation du module de commande (si le paramétre d'exp

tion ATTENTE est positionné 4 vrai).

Le retour dans le module initial se fait par Mappel de la pro-

cédure systéme M:LDTRC qui a un rdle analogue a celui de la pro

cédure M:LINK. La seule différence est que le programme ena

(ici l'unité de traitement) n'est pas conservé par le systéme

d'exploitation. Cette destruction n'a aucune importance car ve

module initial conserve le module de chargement dans le fichier

des textes édités. Le programme du module initial est alors rer

chargé en mémoire et son exécution est — La zone a s.

commune n'étant pas affectée par cette opération, le module ini

é j communes.tial peut de nouveau avoir accés aux objets des classes

5.5.2, - Représentation schématisée

On peut schématiser ces opérations de la fagon suivante :



travail module initial 
travail unité de traitement

5~18

génération du travail unité
de traitement dans un fichier
permanent

copie de la zone dynamique
commune

lancement du travail unité
i s le trai

de traitement dans ie train M: BATCH

Sm Se we bere ee ee

| récupération de la zone dy-mise en attente (si attente = vrai) Namique commune

exécution de L'unité de
traitement

activation du module initial]
et destruction du travail
unité de traitement

suite de l'interprétation
‘du module de commande

M:LDIRC

Le schéma général de fonctionnement du module de commande te] qu'il a été
présenté au chapitre 1 doit done &tre légérament modifié par l‘introduction
d'un module supplémentaire a l'unité de traitement : le module d'initialisa-tion d'unité de traitement. C'est lui qui est considéré coume "le programme
principal" de l'unité de traitement. De toutes fagong,la création de ce
module était obligatoire cas tous les modules, qu'ils soient directeurs ou
non, sont traités par le compilateur comme des sous~programmes ferm&és exter-
nes.

aamenbaiialie oe
5-19

module de

commande

module d‘ini-

tialisation

d'U.T.

module

directeur

initiali i Tunité traitement est entiére-[existence du module d'initialisation d'unité de

ment transparente 4 l'utilisateur.
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LA GESTION DES TRANSITIONS D'ETAT DES UNITES

Nous avons vu en 2.6.2. que dans le systéme CIVA, l'utilisateur n'a pas 4 se préoc~

cuper de la gestion de ses unités de programmes, il lui suffit de soumettre un text

source et d'en demander 1l'exécution : les différentes transformations du texte soure

en programme exécutable sont prises en charge par l'interpréte des modules de com-

mande. Dans ce paragraphe, nous allons analyser quels sont les états possibles d'une

unité et comment l'interpréte gére les transitions d'Etat.

5.6.1. - Les états possibles des unités

Nous avons distingué trois types d'unités dans une application : les classex.

les modules et les métamodules.

5.6.1.1. Les classes

Une classe est un ensemble de déclarations (identificateurs, cons~

tantes, déclaration de types, procédures ....). L'ensemble des dé

clarations fait dans une classe peut @tre utilisé par un module.

On peut donc envisager deux états possibles d'une classe :

~ l'état source : dans ce cas, le systéme CIVA ne con~

nait que le texte source de la classe, ce texte étant rangé dans

le fichier systéme des textes sources de L'application.

- l'état _compilé : la classe a été traitée par le com

pilateur CIVA. Celui~ci lui associe une table des identificateurs

ainsi que divers renseignements utiles pour les autres opérations

(taille de la zone des constantes, taille de la zone des variables

etc...). Le texte résultant de la compilation est rangé dans le

fichier systéme des textes compilés de l'application.

Quelle que soit son état, une classe est représentée dans le sys~

da

i

téme par un élément epistrementans le dictionnaire et par un enr

dans le fichier descriptif.

5.6.1.2. Les modules

Un module correspond 4 la notion de sous-programme fermé telle

qu'elle est définie dans les autres langages de programmation.

C'est une suite de déclarations et d'‘instructions du langage CIVA.



Un module peut exister sous trois états :

~ l'état source : seul le texte source est connu du

systéme CIVA.

~ l'état compilé : le module a été traité par le com-

pilateur CIVA. Celui-ci a donc généré un texte objet rangé dans

le fichier systéme des textes compilés.

~ [état Sdité : l'état édité signifie que le module

a ensuite été traité par le relieur. Ce module peut alors étre

considéré comme un programme principal dont toutes les références

externes ont été satisfaites. Le texte résultant de la reliure

est le module de chargement qui peut @tre exécuté. Ce module de

chargement est rangé dans le fichier systéme des textes édités de

l'application. Seul un. module directeur peut @tre dans cet état.

De méme que pour les classes, les modules sont représentég dans

le systéme par un élément dans le dictionnaire et par un enregis~

trement dans le fichier descriptif,

5.6.1.3. Les métamodules

Un métamodule peut tre considéré comme un module dont le texte

n'est généré que lors de la compilation de son appel, texte qui

peut dépendre de paramétres connus 4 1'appel. Ua métamodule

permet de générer du texte source dang un module ou une classe.

Il résuite qu'un métamodule ne peut exiater dans le systéme

qu'a 1'état source.

5.6.2. ~ Relations entre les unités et conséquences

Au chapitre 1, nous avons rappelé les différentes relations qui peuvent

lier les unités d'une application. Ces relations sont au nombre de trois.

Soit x une unité et y une classe:

x VU y ss tous les identificateurs déclarés dans y sont

utilisables dans x,

Avant de pouvoir compiler x, il faut donc que y soit déja a

l'état compilé. Si y est modifié, quelles sont les conséquences

sur x ?

Exemple

Ds TIE an EE RI) 158 oa

On voit tres bien que La modification apportéie & ta chasse yt

5-2

- si x est un module, x est 4 recompiler. Enveffet 1°)

tilisateur a trés bien pu changer, par exemple, des types de déci

ration dans y. Ces types doivent donc étre changés dans x.

~ gi x est un métamodule, son état bien entendu ne

change ‘pas puisque x est toujoure 4 1'état source.

- si x est une classe, x est 4 recompiler car toutes

les déclarations de y sont utilisables dans x.
4 : lanité

Done nous pouvons constater que, quel’ que soit le type de l°unit

ERTS s 4tg

x, si y est modifié, x passe 4 l'état source.

On peut remarquer toutefois que La recompilation de x, dans Le

cas of x est une chasse ou un module, n'est pas obligatoine.

textes avant modification textes aprds modification

chasse y j Chasse y ;

1 ention ; T ention ;
Jnéek ; K enkienr j

: 
R réel ;finckasse ; ==

fanclasse ;

module x ; Module x ;

utiise Yy 3 wee? i

Tel; Pets

Anmod ; fAnmod 5

nlontnaino

pas de modifications sur Le texte compile de x. En effet, Léquivalence

on METASYMBOL du résultat du compétateur ost La suivante (Ductoy[9] } :



5.6.2.2.

chasse y classe y

DEF $y DEF $y
$y EQU $ $y FOU 3

RES 1 (1) RES 1 (1)

RES 1 (J) RES 1 (kK)
RES 1 {R)

module x module x

REF By REF Sy

DEF x DEF x
x OU 3 x FOU 3

11,9 1 11,9 1

STW,9 $y (T=T] STU,9 By (T=1)

Une étude plus fine pourrait donc essayer de déterminer automati-

quement si oui ou non, l'unité x est A recompiler (l'interpréte

du module de commande pourrait, en particulier, s'appuyer sur les

résultats fournis par le systéme automatique de documentation

(cf BARTHELEMY [2] et PHILIPPE 2}.

Dans une premiére version, le module initial recompile systéma-
7 tot ge 0

tiquement l’unité x, si x est un module ou une classe.

Soient x un module ou un métamodule et y un module:

xAYy SS y est un sous-programme fermé externe de x.

~ Si un module x appelle un autre module y, le compi-

lateur génére alors dans le texte objet de x, 1'équivalent

METASYMBOL suivant (pUcLOY {91 )

x EQU $ -
n

tt

REF y

BAL,15 y (instruction d'appel de sous-programme).

a

5.6.3.

5.6.2.3.

L'appel

y devient alors une référence externe qui n'est satisfaite qu'au

moment de 1'édition de liens. Nous pouvons alors constater qu'une

modification apportée au texte de y n'entraine aucune modifica-

tion dans le texte compilé de x.

Mais tout module x tel que x & y et dont 1'état est édité doit

revenir 4 1'état"compilé". Ce qui signifie en particulier que

si z est une classe modifiée, tout module x 4 l'état "édité"

et tel que x a U = z doit revenir 4 1'état "compilé".

En conséquence, si x est un module :

+ si x est 4 l'état source, x reste 4 l'état source,

+ six est 4 1'état compilé, x reste & l'état compilé,

+ si x est 4 l'état édité, x passe a 1'état compilé.

- gi x est un métamodule, une modification du texte

de y n'entraine aucune modification dans x. Le métamodule est

toujours a 1'état source.

Solent x une unité quelconque et y un métamodule.

x fy — y permet de générer du texte source dans x.

Donec, nous pouvons dire que, quel que soit le type et l'état

de l'unité x, celle-ci doit passer 4 1'état source si y est

modifié et éventuellement, les textes compilés et édités de x

présents dans le systéme doivent étre détruits.

auimodule de gestion des transitions d'état

Aprés avoir présenté lee différentes transitions d'état des unités, le

probléme qui se pose 4 nous est de savoir quand doit-on lancer 1'exécu-

tion du module de gestion des transitions d'état. Ce probléme admet deux

solutions possibles

qu'il a

dure de

CORRIGER (cf :

- Le module initial lance la gestion des transitions d'état dés

repéré dans le texte du module de commande un appel 4 une procé-

modification de texte, que ce soit CHANGER (cf: 2.5.3.1.1.),

2.5.3.1.2.) ou REMPLACER (cf : 2.5.3.1.3).



- Le module initial, lorsqu'il rencontre un appel d'une telle

procédure, se contente de conserver dans une liste le matricule de l'u- SS
nité modifiée. C'est seulement avant de lancer L'exécution d'une unité

de traitement ou avant de réaliser les opérations de terminaison du sys-

téme que l'interpréte lance l'exécution du module de gestion des transi-

tions d'état.

Or, dans un module de commande, l'utilisateur peut opérer plusieurs

modifications de la méme unité (par exemple, changer son nom avec REMPLA-

CER puis changer quelques instructions avec CORRIGER). Le choix de la

premiére solution oblige le systéme CIVA 4 réaliser autant d'appel au

module de gestion des transitions d'état qu'il y a de modifications réa-

lisées. Par contre la deuxiéme solution ne réalise qu'un seul appel 4 ce

module. :

De plus, pour chaque unité y modifiée par l'utilisateur, le module ini-~

tial doit appliquer les régles de transitions que nows avons donné

précédemment a4 chacune des unités de :

<= @®! vy)
Les unités deo sont les prédecesseurs de l'unité y dans le graphe 62

5.7.

défini en 4.1.11. Ce graphe est représenté en mémoire par la matrice de

bits M2. Or cette matrice n'est construite que lorsque le systéme désire

l'utiliser. Le choix de la premiére solution nécessite donc que, pour

chaque unité modifiée, le systéme CIVA construise cette matrice M2 et

explore le graphe. Par contre, dans le cas de la deuxiéme solution, cette

matrice M2 n'est construite qu'une’ seule fois pour toutes les unités qui

ont subies une modification de texte depuis la derniére gestion de tran-

sition d'état.

A la suite de ces deux remarques, la deuxiéme solution s'avére la plus

rapide et c'est cette derniére que nous avons adoptée dans notre réali-

sation.

Un probléme similaire se présente également quant au choix de l'instant

de la recompilation ou de la réédition des unités qui ont subi un change-

ment d'état par suite d'une modification.

De wéme, ce probléme admet deux solutions : ou bien la recompilation (ou

la réédition) est réalisée dés que la transition de l'état de l'unité est

connue, ou bien cette recompilation (ou réédition) n'est réalisée que

lorsque l'utilisateur a fait une demande de'éxécution d'une unité de trai~

tement contenant cette unité.

Pour la méme raison que celle que nous venons d'indiquer, 4 savoir que

l'utilisateur peut réaliser plusieurs modifications sur une méme unité

dans un module de commande, nous avons retenu la deuxiéme solution dans

la réalisation de notre projet : si une unité était compilée et si le

module de gestion des transitions d'état la fait passer 4 1'état"source’;

le texte objet de cette unité est supprimé, Le nouveau texte ne sera

obtenu que lorsque l'utilisateur aura fait une demande d'exécution d'une

unité de traitement contenant cette unité (la recompilation de l'unité

peut bien entendu avoir liev avant, sur demande explicite de l'utilisateur

dans son module de commande grace 4 la procédure COMPILER présentée en

2.6.3.1.).

LE LANCEMENT DES COMPILATIONS DES UNITES

Lorsqu'il rencontre une demande d'exécution dans un module de commande, le module

initial vérifie que le module directeur est crée dans i'application et qu'il y fi-

gure 4 l'état "édité",

Si le module directeur n'est pas crée dans l'application, c'est une erreur et le

module initial émet un message d'erreur 4 destination de l'utilisateur. S'il est

créé mais n'est pas 4 l'état "édité", il faut 1'y mettre.

Or un module x ne peut passer 4 L’état "&dité" que si tous les modules appartenant

a ® (x) et toutes les classes appartenant att (x) sont créés dans l'application et

y figurent 4 1L'état"compilé". Si l'un d'entre eux ou l'une d'entre elles est absent,

c'est une erreur et l'exécution ne peut avoir lieu. Si toutes les unités sont créées

Mais si au moins l'une d'entre elles n'est pas 4 l'état "compilé", le systéme CIVA

doit d'abord lancer les compilations nécessaires. C'est cette opération que nous

allons analyser maintenant.

5.7.1. - Détermination de l'ordre des compilations

Pour pouvoir compiler une classe ou un module x, il faut que toutes les

classes de @ (x) soient créées et compilées de facon que le codifieur

puisse inclure leur table des identificateurs dans celle de l'unité x.

(DUCLOY C9] ).



4

A la demande d'exécution d'une unité de traitement non éditée, le module |
initial doit done déterminer un certain ordre de compilation des unités

qui sont a 1'état"source", avant méme de pouvoir lancer leur compilation.

Pour pouvoir déterminer cet ordre de compilation, on peut se baser sur {

plusieurs remarques : '
- les compilations des modules sont indépendantes les unes des i

autres. Il n'y a donc»pas d'ordre imposé pour compiler une série de modules. |

~ les classes utilisées par un module x doivent tre compilées i
avant ce module et dans un ordre qui peut étre obtenu grace au graphe 1

de la relation Fy od x est un module. Cette relation constitue un
pré-ordre sur l'ensemble des classes : les classes équivalentes seront

|

|
donc compilées dans un ordre arbitraire. |

Exempee

Soét L'U.T. suivante, of M est Le module directeur :

gee
M

| __-
Mi M2

Supposons que toutes Les unités sont & L’ttat "source".

- Les modules M, MI, M2 peuvent etre compilds dans un ordre

anbitnaines mais :

- avant de Lancer La compilation de M, i faut compiler Les

chasses Cl, C2, C3 et C4.

+ Cl et C4 sont Bquivatentes;

+ C2 et C3 sont equivamentes mais Leur compilation

doit précéder celle de Cl.

5.7.2. ~

avant de Lincer La compilation de M2, 42 faut compiler C5. Un

ondre de compilation peut cone étre :

C2, C3, Cl, C4, M, C5, M2, MI

Modification apportée 4 la solution précédente

La solution qui vient d'étre décrite est satisfaisante si nous connaissons

toutes les relations liant les unités entre elles et que ces relations sont

fixées. Par contre, cette solution doit @tre légérément modifiée, 4 cause

de la possibilité dans le langage d'utiliser des classes de facon condi-

tionnelle.

En effet dans le texte d'un métamodule, l'utilisateur a la possibilité

d'utiliser des classes de fagon conditionnelle grace 4 la métainstruction

8 SI (I1 peut également ‘réaliser des appels conditionnels de modules).

Cette possibilité crée des contraintes importantes pour le module initial.

Exemple

chasse % ;
ention 1; 121;

SSM;

fénckasse ;

métamod $M ;

BSI 1 1 atons utilise y sinon utivise z ;

dnmod

Lonsque Le codifiour thaduit La chasse x, 4k passe Le contrdle & Liinter-

prote du métakangage qui géndre Le texte source. Le métamodule $M peut en-

MNainer une génération de "utibise x" ou de "utilise z" suivant Les cas.

A priori, Le module initial ne sait pas quelle chasse est utilisée par x,

donc 42 ne sait pas que y (ou z) doit etre compilé avant elle.

Une solution apportée afin de remédier 4 cet inconvénient peut étre la

suivante.

- Le module initial divise l'ensemble des métamodules en deux

sous-ensembies :

+ le premier contient les métamodules déclarés dans

la classe d'application (ce sous-ensemble correspond donc 4 1'en-

semble “M défini précédeniment).



+ le deuxiéme contient les métamodules déclarés dans

les autres classes.

A?la rencontre de la déclaration d'un métamodule dans la classe

d'application, son nom est mis dans le fichier descriptif ainsi

que les numéros de matricule des classes qui figurent dans des

“utilise” de ce métamodule (utilise conditionnel ou non : dans

l'exemple précédent on mettrait y et 2).

A la rencontre de la déclaration d'un métamodule dans une classe

C autre que la classe d'application, le module initial ne crée

pas d'enregistrement particulier pour le métamodule dans le fi-

chier descriptif, car il n'est pas utilisable par toutes les

unités de l'application. L'interpréte traite donc le métamodule

comme un objet élémentaire quelconque déclaré dans la classe.

- A la déclaration d'une classe ou d'un module dans la classe

d‘application, le module initial créé un enregistrement dans le fichier

descriptif qui rassemble le nom de l'unité, les appels de métamodules, les

utilisations de classes (conditionnelles ou non, déclarées dans un méta-

module interne ou non), les appels de modules.

- A la demande d'exécution d'un module directeur, un certain

nombre de classes et de modules ne sont pas encore compilés. Le module

initial, avant de lancer la compilation d'un module examine 4 l'aide

du graphe de la relation (uh, l'ensemble des classes 4 compiler

et en déduit un ordre de compilation 4 respecter.(L'algorithme de cette

ordre sera vu en 5.7.4.). Les classes sont alors compilées dans cet ordre.

Si une classe est absente de l'application (elle peut n'avoir pas été

créée), le compilateur passe 4 la classe suivante. Ce n'est pas forcément

une erreur, la classe pouvant ne pas @tre utilisée effectivement. Si c'est

une erreur, celle-ci sera découverte plus tard, au cours de la compilation

d'un module par exemple, ou bien au cours de la reliure. Pendant 1'opéra-

tion de compilation et plus précisément pendant la premiére phase, le

métatraitement est entrepris et il n'y a plus que des utilisations effec-

tives de classe. Le fichier descriptif est alors mis A jour.

5.7.3. — Exemple de lancement de comoi lation

Prenons L'unité de traitement, de module directeur H2, composée des

éléments suivante :

— —
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[ gai I-------7- 77
ere gcc _
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gaz (P< ee oo
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oo ow ~ — Le oo \

fe D \

L i | ~ ‘ M2
> awm NN

i
pret heat

E |

Ce ~ = a
Légende

(0 classe => gappelle

_——>
module appelle

~ nae nD utilise

[ métamodule la lettre "c"' indique une relation
conditionnelle

D'aprés le schéma précédent, l'unité de traitement contient deux méta-

modules ;

$A\ est un métamodule interne a la classe A et il ne peut étre

appelé que par les unités utilisant la classe A.

#A2 est un métamodule déclaré dans la classe d‘application (il

a donc été créé par un appel de la procédure CREER) et il peut étre

appelé par toute unité de 1'application.



Le fichier descriptif contient alors les renseignements suivants
- compilation de M4ieee ae

—
M4 n'utilise pas de classe donc M4 peut @tre compilé.

~ compilation de Ml
Ml n'utilise pas de classe donc MI peut étre compilé.

L'ordre de compilation pour toutes les unités sera alors :

D, B, A, M2, BE, M3, M4, MI.

i Les opérations de compilation sont lancées et le module initial

aprés avoir repris le contrdle, peut lancer L'opération de re-

liure avant l'exécution de L'unité de traitement.

5.7.4, - Algorithme de détermination de l'ordre de compilation des classes

nom de J métamodules;) classes modules
he type état 4 santa _

Ltunité appelés utilisées appelés
'

| A classe | source $A2 B

B classe source D

L D classe | source

. ” gag méta-
moatife source D M)

; MI module source
I.

\ M2 module | source A M3, M4

M3 module | source D, E

M4 module | source

E classe | source

Pour déterminer l'ordre de compilation des classes, le "module initial"

Fj Lg onTM.pourrait affecter 4 chaque sommet du graphe G = ( {n} vu CuMM, U w$A)

ol m est un module 4 compiler, un certain nombre qui représente la lon-

gueur du plus grand chemin du module 4 compiler 4 ce sommet.

Alors on peut remarquer que l'ordre des classes a compiler est obtenu

Supposons que l'utilisateur demande l'exécution du module M2. Toutes les

unités doivent donc étre éditées. Pour cela il faut les compiler.

~ compilation de M2

Avant de lancer la compilation de M2, il faut lancer les con-

pilations des classes utilisées ou susceptibles d'étre utili-

(M2) et tfor-

dre de compilation peut étre donné par la relation inverse.

sées par M2. Ces classes appartiennent a (Uy #s

On obtient le schéma suivant pour la relation inverse :

M2 <——— A<—-— 3 €—_p

“ $A2 =

L'ordre de compilation sera : D, B, A, M2

- Compilation de M3

Le module initial doit lancer les compilations des classes de

(eed (13).

M3 <----__—- D
eh .

L'ordre de compilation est done D, E, M3.

4 partir de ces longueurs : la premiére classe A compiler est celle qui

a la plus grande longueur, la classe suivante est celle qui a une lon-

gueur immédiatement inférieure....Lorsque deux classes ont des longueurs

égales, l'ordre de compilation est alors arbitraire.

Exemp£e

gat [La-" /
L /

@)= Longueur du plus grand chemin du sommet au module.

Liondne de comptfation des classes est alors :

¢3, ce, fect.



L'algorithme de détermination de l'ordre de compilation des classes se
raméne done A un algorithme de détermination de la longueur du plus grand
chemin d'un point de graphe & un autre.

Dans (DERNIAME - PATR [47] ), plusieurs algorithmes sont proposés pour
résoudre ce probléme :

- l'algorithme de FORD ou de BELLEMAN~KALABA,

~ la méthode de DEMOUCRON qui consiste A classer les points

par "niveaux",

- un algorithme utilisant une pile annexe du graphe,
ces deux derniéres méthodes permettant également de détecter les circuits,

La méthode de DEMOUCRON demande un nombre d' opérations proportionnel 4 e
ot n est le nombre de points du graphe G, alors que l'emploi d'une pile
demande un temps proportiennel au nombre m des arcs du graphes. C'est pour
cette raison que nous avons choisi un algorithme utilisant une Pile.

La pile annexe utilisée par l'algorithme est une suite finie (a), apreeea)
sur l'ensemble des points du graphe, a; étant un état de la pile.

~a se (e est la suite vide)

(1 est L'entrée du point représentant le module

a compiler)

- pour i>2 :

+ sii- 1 est une entrée de p:

a) s'il s'agit de la premiére entrée de p et si

(U u $a) (Pp) #0, i est une entrée du premier

élément de (Uu Ba) (p) ;

b) s'il s'agit d'une entrée de Pp autre que la

premiére ou si (Uy $A) (p) = 4, i est une

sortie de p +

+ si i- 1 est une sortie de pet si a,_, ntest pas

vide et admet pour sommet p!

a) sip n'est pas le dernier point de (UU$A) (p')

i est une entrée du point qui suit p dans

(Uy $A) (p') ;

b) si p est le dernier élément de (Uy $A) (p'),

i est une sortie de pi;

+ si ay_, est vide, as) est le dernier état de la pile,

Liemploi de cette pile annexe permet alors de déterminer l'ordre des com-
pilations : c'est l'ordre de sortie de la pile.

ree er ecwyeerieese — ee | Exemp£e

Reprenons L' exemple précédent.

En apotiquant L'atgorithme, Les btats de La pile sont Les sutvants

Ad ay

0

1 
m

g 
m, CT

3 
m, C1, C2

4 
m, CI, C2, C3

5 
m, Cl, C2

6 
m, Cl

; 
m

é 
m, SAT

9 
m, SAT, C4

10 
m, $Al, C4, C2

11 
m, SAT, C4

12 m, SAl
14 

m, SAT, C5

1A 
m, BAT, C5, C3

15 
m, SAI, C5

1é 
m, $Al

17 
i

18

L'ordne de compc£ation obtenu est alors

C3 - C2 - Ci - C4 - C5

5-35

i A 4 i L 4 i rapheCet algorithme permet de détecter la présence de circuits dans ie grapi

G. Si a, = (ys Dyyeree ey) et si 1

le graphe posséde un circuit.

n, Pour lgngk et Ler: alors
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Exemple

c2

7 ‘Sy
4 ~

foTM a

cl wr artt ee e

a

ci

C3 C3 C3

c2 c2 ¢2 C2 C2

creicrcircrcrc: cs

mmmmmmmm m m m

Ay Ay Oz Oy Oe By Oy Og My Bq Ay,

L'état a, montre La prosence du cineuit CI - C2 - (3 - Cl.

CONCLUSION



Les modules de commande, tels que nous venons de les définir,

permettent donc 4 un utilisateur d'exprimer les actions qu'il désire

voir réaliser en vue de l'exploitation de ses traitements. La concep-

tion et 1'implémentation des outils que nous avons proposés nous ont

amenés 4 un certain nombre de réflexions relatives 4 1'exploitation

des programmes et plus particuliérement aux définitions et aux utili-

sations des langages de commande.

On peut remarquer tout d'abord qu'il est a déplorer que la

définition de langage d'exploitation de haut niveau ne soit pas un

des principaux soucis des constructeurs de logiciels. L'application

d'une telle idée donnerait naissance 4 des systémes d'exploitation

d'utilisation beaucoup plus simple et plus fonctionnelle que ceux que

nous connaissons actuellement.

Par exemple, lorsqu'un utilisateur désire exécuter un program-

me qui se présente sous la forme d'un texte source, pourquoi doit-il

rappeler 4 chaque exploitation qu'il est nécessaire de faire une compi-

lation puis une édition de liens avant de passer 4 1'exécution propre-

ment dite, les deux premiéres étapes étant obligatoires ?

Si l'on veut faire un pas de plus dans le domaine de l'aide a

l'exploitation, il semble que la constitution d'un systéme de gestion

automatique des applications des utilisateurs offrent des perspectives

nouvelles. Il paraft en effet plus aisé et plus fiable d'assurer des

opérations telles que gestion des transitions d'état des programmes,

lancement des compilations, mise 4 jour des dossiers de l'utilisateur...

de maniére automatique plutdt que manuellement.

La deuxiéme remarque que nous ferons permet de ressituer notre

travail par rapport aux études qui ont déja été réalisées sur les langages

d'axploitation de haut niveau.

Dans notre systéme, la notion de "travaii" est remplacée par ia

notion de "module de commande" qui correspond généralement 4 la demande

d'exécution d'une chaine de traitement. Les objets manipulés par ce mo-

dule ont des types définis dans le langage de base. Les instructions qu'il

contient sont en tout point identiques & celles des modules de traitement.

De plus, grace aux classes de commande, d'application et systéme, le

programmeur peut contrdler l'exécution de ces programmes et réaliser des

exécutions conditionnelles de ses unités de traitement.



il soit implanté sur mémoires auxiliaires ou non, la possibilité deconserver d'une exploitation & l'autre la connexion entre un fichier lo-gique et un fichier Physique et enfin 1" assimilation d'un fichier logique

rer l'utilisation du systéme proposé,

Les modules de commande donnaet l'accés aux procédures de modi-fication, des calculs pouvant y étre exécutés, des compilations pouvantétre demandées en mode mise au point, des informations Pouvant étre échan~Bées entre les modules de commande et les unités de traitement ou mémeavec le systéme, le systéme CIVA constitue done un systéme d'aide a laconception d'unités de traitement. Le systéme de documentation qui seraProposé dans (BARTHELEMY [2] ), assocté aux procédures de modificationsen fait un systéme d'aide 4 la maintenance de ces unités,

demandes qu'il Propose au systéme et d'agir en conséquence,
De plus, l'interprétation interactive du module de commande per-Mettrait également d'assurer 3 l'utilisateur un accés direct aux données,La possibilité de réaliser les caleuls au niveau du module de commande etd'accéder interactivement aux informations Permettrait alors d'étendre

Dans un avenir plus lointain, il serait également intéressant

d'étudier la possibilité d'utilisation du langage ~ dans by reese

d'ordinateurs. Nous pensons que grace 4 la aa =e es

traitements et des informations, ce langage pourrait trés bien etre

utilisé comme outil d'aide 4 la conception d'un aysténe implanté _

un réseau : un ordinateur pourrait générer un ou plusieurs modules hes

commande 4 destination d'autres ordinateurs du réseau, ce ou ces modu

‘ itation d'un site aux autres.représentant alors les demandes d‘exploitati
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ANNEXE A: Les fichiers systémes d'une application

Pour gérer les unités et les objets élémentaires déclarés dans une classe d'applica-

tion, le module initial assure la gestion des fichiers systémes d'une application

(cf. 4.1.). Dans cette partie, nous présentons la définition de ces fichiers.

A.1) Le fichier dictionnaire :

classe fichier dictionnaire ;

NBDIC@ entier ;

CO NBDICD contient le nombre d'unités figurant dans le fichier dictionnaire de

Liapplication GD ;

UNITE CREEE booléen ;

UNITE PRESENTE booléen ;

AJQUTE booléen ;

CO ces objets sont utilieés par les procédures définies ci-aprés Cp ;

DIC# file externe structure (

NOMDIC file (max = 10) caractére,

N@M2DIC file (max = 10) caractére,

MATDIC entier,
TYPDIC code (module, classe, procédure, métamodule,,,, classe+com),

INDIC booléen) ;

DICTIPNNAIRE de DIcf ;

P NPMDIC contient le nom de L'unité.

NOMEDIC est utilisé pour les procédures ou les métamodules qui ne sont pas

déclarés dans la classe d'application mais dans wie classe quelconque. Dans

ce cas, NOM2DIC regoit le nom de cette classe,

MATDIC conttent le numéro de matricule de l'untté.

TYPDIC indique le type de l'mité.

INDIC est L'tndicatif de eréation de l'unité dane l'application. Cet indicatif

est postttionné d "vrai" st L'unité a été créée dane L'application, a "faus"

stnon oD 3

procédure recherche dans dictionnaire (NOM, CLE) ;

NOM file (max = 10) car ; CLE entier ;



CO cette procédure permet de chercher le numéro de matricule d'une wnité ainst

que son rang, conmnatssant son nom. Elle posttionne ¢

UNITE CREEE @ vrat st L'iuntté est créée,

UNITE PRESENTE a vrat st L'umtté figure dana le fichter_Cf ;

UNITE CREEE = faux ;

UNITE PRESENTE = faux ;

soit DICTI@NNAIRE telque N@MDIC = NOM ;

si DICTIPNNAIRE ¢ NBDIC@ alors UNITE PRESENTE = vrai ;

CLE = MATDIC ;

UNITE CREEE = INDIC ; fsi ;

finproc ;

procédure recherche nom dans dictionnaire (NOM, CLE) ;

N@M file (max = 10) car ; CLE entier ;

CB cette procédure permet de chercher le nom d'une wiité connatseant gon nwnéro

de matricule C ; ,

soit DICTI@NNAIRE telque MATDIC = CLE ;

si DICTIPNNAIRE ¢ NBDIC@ alors UNITE PRESENTE = vrai ;

NOM = N@MDIC ;

UNITE CREEE = INDIC ;

Sinon UNITE PRESENTE = faux ; fsi ;

finproc ;

procédure ajouter 4 dictionnaire (N@MI, NOM2, TYPE, BOPL) ;

NOMI, N@M2 file (max = 10) car ; TYPE entier ; BOZL booléen ;

CO cette procédure permet d'ajouter une wmité au dietionnaire. NOMI indique le

nom de L'untté, NOM2 le nom de la elasse dans laquelle est déclarée cette umtté

st ce n'est pas la classe d'application, TYPE est le type de L'unité, BOOL est

un paramétre posttionné a vrat et Liuntté que l'on dott ajouter est en course de

eréation, d@ faux stnon CB ;

CLE entier ;

Recherche dans dictionnaire (NOMI, CLE) ;

Si non UNITE PRESENTE alors

si NBDIC# = 0 alors positionner indicatif (application courante, 'DIC@')

fei;

CO st aucun élément ne figuratt encore dane le dietionnatre, la procédure post-

tionne L'indicatif de eréatton du fichier de l'applieation courante (ef. § 4,

2, 1) OB;

A.2

3

NBDICO = NBDIC® + | ;

PGMAT = PGMAT + 1 ;

dernier DICTI@NNALRE ; DICTI@NNAIRE en DICTIONNAIRE + 1 ;

N@MDIC = NOMI ;

NOM2DIC = NOM2 ;

MATDIC = PGMAT ;

INDIC = BS@L ;

AJQUTE = vrai ;

I

sinon si non unité créée et BOPL alors

INDIC = BOGL ; AJ@UTE = vrai ;

sinon AJ@UTE = faux ; fsi ; fsi ;

fin proc ;

procédure supprimer de dictionnaire (NOM) ;

N@M file (max = 10) car ;

CH cette procédure permet de ‘epprines une untté du dictionnatre. Loreque t'utt-
iieepenp supprime une wuntté, le module initial dott mettre L'indicatif de eréation
a faux. De plue, st cette untté est we classe, tt faut également enlever les

procédures et métamodules déclarés dans cette classe @ ;

recherche dans dictionnaire (N@M, CLE) ;

si non unité présente alors sortir ; fsi ;

INDIC = faux ;

si TYPEDIC = 'classe' alors

pour chaque DICTI@NNAIRE de DIC® telque

N@M2DIC = NOM faire

INDIC = faux ; fai 3

fin proc ;

fin classe 5

4.2) Le fichier descriptif :

La définition de ce fichier a été présenctée par ailleurs (cf. 4.1.4.) pour des

raisons de clarté et de compréhension de ce rapport.



A.3) Le fichier des textes sources ;

A.4)

A.5)

classe fichier texte source ;

FICHIER-S@URCE file externe structure (

MATS@UR entier,

TEXTES@URCE file caractére) ;

finclasse ;

Le fichier des textes compilés :

classe fichier texte compilé ;

FICHIER-CGMPILE file externe structure (

MATCQMP entier,

TEXTECOMPILE file caractére) ;

fin classe ;

Le fichier des textes édités :

classe fichier texte édité ;

FICHIER-EDITE file exterme structure (

MATEDITE entier,

TEXTEEDITE file caractére) ;

fin classe ;

Le fichier catalogue :

classe fichier catalogue ;

FICHCATAL file externe structure (

IDFICH file (max = 10) caractére,

LISTETI file (3) file (max = 4) caractére,

LISTUTILISATION file structure (

NUMMAT entier,

UTILISATION file (3) booléen) ,

IDPHY file (max = 10) caractére,

TYPELIAIS@N booléen,

LISTUTI file (3) booléen) ;

CATALOGUE de FICHCATAL ;

fin classe ;
EES

A.4

Chaque enregistrement de ce fichier contient les renseignements concernant un

fichier logique déclaré dans une unité de l'application :

~ le nom du fichier logique (IDFICH).

~ la liste des @tiquettes logiques attribuées 4 ce fichier par le compila-

teur (il y a une étiquette logique par type d'utilisation possible =

lecture, @criture ou mise 4 jour du fichier).

- la liste des unités qui manipulent le fichier logique.

Pour chaque unité, L'enregistrement contient le numéro de matricule de l'unité

ainsi que 3 indicatifs, chaque indicatif caractérisant un mode d'utilisation du

fichier dans cette unité : le premier indicatif regoit la valeur "vrai" si le

fichier est utilisé en lecture, la valeur "faux" sinon, Le deuxiéme indicatif

correspond 4 l'écriture, le troisiéme au mode "mise 3 jourt

Tous ces renseignements sont fournis par le compilateur. Les renseignements

suivants sont fournis par l'appel de la procédure LIAIS@N et sont exploités par

le générateur de cartes de commande.

- le nom du fichier physique qui est désigné par le fichier logique,

- le type de liaison établi par l'utilisateur (temporaire ou permanente) ,

- le type d'utilisation indiqué par l'utilisateur dans le module de commande.

Le fichier des sauvegardes :

classe fichier sauvegarde ;

FICHIER“SAUV file externe structure (

NOMSAUV file (max = 10) car,

TEXTESAUVE file caractére) ;

finelasse ;

AS



A.6

ANNEXE B ;: Description des tables du systéme

Dans cette partie, nous présenterons les analyses en CIVA décrivant les tables

définies dans la classe systéme :

- la table des applications

- la table des unités externes

- la table des identificateurs.

B.1) La table des applications :

Cette table regroupe les renseignements concernant les applications des utili-

sateurs connues du systéme CIVA. Son utilité a été présentée en 4.2.1.

classe table des applications ;

NBAPPL entier ;

CO NBAPPL contient le nombre d'applications présentes dane le systéme CO ;

XAPTAB file structure (

NQM file (max = 10) caractére,

PASSE file (max = 8) caractére,
sink (Et garaotere,

INDICATIF file (9) booléen,

NBUNIT entier,

PGMAT entier,

NBPRGT entier) ;

APPLICATION de XAPTAB ;

C@ INDICATIF contient la liste des indicatifs d'état des fichiers ou partitions

de fichier affecté par le systéme @ L'application, Chaque indicatif regott la

valeur "vrat" st le fichter correspondant est eréé "faux" sinon.

Les indiecatife sont les suivants :

INDICATIF (1) pour le fichter deseriptif,

INDICATIF (2) pour le fiehter des textes sources,

INDICATIF (3) pour le fichter des textes compilés,

INDICATIF (4) pour le fichter des textes édités,

INDICATIF (5) pour le fichter dretionnaire ,

INDICATIF (6) pour le fichier catalogue,

INDICATIF (7) pour le fichier des sauvegardes.

INDICATIF (8) est L'indicattf de la présence de la partition contenant la re-

présentation des objets élémentatres dans id fichier partitionné

des classes d'applications.

INDICATIF (9) est l'indicatif de lta présence de la partition, contenant la



sinon supprimer APPLICATION ;
veprésentation de la table des unités externes dans le fichier BML = vrai ;

~ >
partitiomné correspondant B;

fei 5

fei 5IND booléen ; A
— 

finproc $

@ ce booléen est utilisé par lee procédures qui suivent Cp ; procédure positionner l'indicatif (NPMAPPLICATIQN, FICHIER) ;
NQ@MAPPLICATIQN file (max = 10) car ;

FICHIER file (max = 4) car ;

procédure ajouter l'application (NSMAPPLICATION, MATPASSE) ;

NOMAPPLICATION file (max = 10) car ;

MOTPASSE file (max = 8) car ;

CO cette procédure permet de posttionner d la valeur vrat l'indicatif d'un

CO cette procédure a pour but de créer un nouvel élément correspondant 4 we fichier d'une application Cp ;

application nouvelle dans la table Cp;

I entier ;

Soit APPLICATION telque NGM = N@MAPPLICATIQN ;

si APPLICATI@N > NBAPPL alors imprimer ('APPLICATION INC@NNUE') ;

soit APPLICATION telque NOM = N@MAPPLICATION ;

si APPLICATIZN ¢ NBAPPL alors

imprimer (‘application déja existante') ; io eu
= ,

IND = faux ; sortir ; fsi ;

sinon IND = vrai ;
IND = vrai ;

NBAPPL = NBAPPL + 1 ;

dernier APPLICATION ;

APPLICATI@N en APPLICATIAN + 1 ;

NOM = NOMAPPLICATION ;

PASSE = M@TPASSE ; 
fin table ;

INDICATIF (#) = faux ;

NBUNIT = NBPROT = PGMAT = 0 ;

sélection sinon

‘EXTE'

9

'Dicg'

5

"CATA'

6

*S@uR'

2

‘EDIT’

4

‘camp!

3

"DESC!

!

FICHIER

I

"SAUVE' | 'APPL'

7 8
Ul

Si I= 0 alors imprimer (‘nom de fichier inconnu') ;

; 

IND = faux ;

eatapre cle: at sortir ; fsi ;
procédure supprimer l'application (N@MAPPLICATIGN, M@TPASSE, BE@L) ; __.. _

NOMAPPLICATION file (max = 10) car ;

MOTPASSE file (max = 8) car ; BOL booléen ;

CB cette procédure a pour but d'enlever 1'élément représentant ume certatne

INDICATIF (1) = vrai ; fsi ;

finproc ;

procédure recherche de l'application (N@MAPPLICATIGN, BOPL) ;

NQMAPPLICATIGN file (max = 10) car 3
application a supprimer de la table Cp ; BAGL booléen ; —

Soit APPLICATIAN telque NOM = N@MAPPLICATION ;

si APPLICATIQN 2 NBAPPL alors imprimer (‘application inexistante') ;

BOGL = faux ;

sinon si PASSE # M@TPASSE alors

imprimer ('mot de passe incorrect") ;

BO@L = faux ;

CO cette procédure permet de chercher me application de nom donné dans la

table des applications. Si L'application n'ewiste pas, elle postttonne

BOL & faus, 5t L'appiteation existe, le booléen BAGL est posttionné a

vrat et L'élément courant de la table des applications pointe vers 1'élément

correspondant d@ L'application cherchée cp 5
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Soit APPLICATION telque NOM = N@MAPPLICATION ;

si APPLICATI@N > NBAPPL alors RO@L = faux ;

Sinon BO@L = vrai ;

fsi ;

finproc ;

finclasse ;

B.2) La table des unités externes :

Cette table contient, pour chaque unité de traitement, la liste des unités

externes 4 inclure au moment de la demande d'exécution. Elle a été présentée

en 4.1.9,

classe table des unités externes ;

TABEXT file structure (

NUMMATINT entier,

NUMMATEXT| entier,

NUMMATEXT2 entier,

NOMUNIEXT file (max = 10) caractére,

N@MAPPEXT file (max

TYPEEXT entier,

INCLUEXT file file (2) entier) ;

EXTERIEUR de TABEXT ;

PREMIEREXT entier ;

10) caractére,

finclasse ;
eee oS Es

Chaque élément de la table représente une relation externe :

- NUMMATINT est le numéro de matricule de I'tmité interne 4 L' application

courante.

~ NUMMATEXT! est le numéro de matricule de 1'unité externe, numéro qui lui a

om té attribué dans l'application courante.

~ NUMMATEXT2 est le numéro de matricule de i'unité externe, numéro qui lui a

été attribué dans son application origine.

- N@MUNIEXT est le nom de L'unité externe.

- NOMAPPEXT est le nom de l'application origine de l'unité externe.

- TYPEEXT est le type de l'unité externe.

- INCLUEXT permet au systéme de savoir quelles sont les versions de l'unité

externe qui ont été incluses dans chacune des unités de traitement

qui l'utilise. Chaque élément de cette liste est formé du couple

B. 3)

composé d‘une part du numéro de matricule du module directeur de l‘unité de

traitement, d'autre part du numéro de version de l'unité qui a été incluse.

Remarque :

Diun point de vue pratique, l'tmage de cette table est conservée dans me

partition d'un fichier partitionné de la classe systéme.

La table des identificateurs :
e
e
 

EE ee eR COLeUnS

B.3.i) Organisation de la table :

Cette table permet au module initial d'accéder 4 um objet élémentaire

accessible par le module de commande (cf. 4.2.2.).

La table des identificateurs est organisée suivant le principe du

hashing : on dispose de 16 classes d'équivalence. Le numéro de la

classe d'équivalencé & laquelle appartient un identificateur estgq q PP

obtenu 4 partir de l'identificateur lui-méme de la fagon suivante :

soit x la représentation en hexadécimal de la lére lettre de l'identi-

ficateur, y la représentation de la 2&me lettre (y = O si l'identifi-

cateur n'est composé que d'une lettre). Le numéro de la classe d'équi-

valence est alors le 2éme chiffre de la suite de caractéres hexadéci-

maux obtenus en additionnant 16 *# X et y.

Exemple :

soit l'identificateur IDENT.

I représenté en hexadécimal donne 'C9'.

D représenté en hexadécimal donne 'C4',

€9 0

+C 4

p[s}4

L'identificateur IDENT appartient 4 la classe d'équivalence numéro 5.

La table des identificateurs est composée de 2 parties comme 1'indique

le schéma suivant :



tlasse

partie primaire partie secondaire

ointeur 
cripteur identificateur

Chaque classe d'équivalence est représentée par un élément dans la partie
primaire. Cet élément contient soit un pointeur qui indique 1'adresse du
premier identificateur appartenant A la classe d'équivalence, soit 0 si
aucun identificateur de la classe d'équivalence n'a encore été déclaré.

Les identificateurs d'une mame classe sont chainés entre eux,

Le deuxiéme élément de la partie secondaire contient le descripteur de l'objet
désigné par l'identificateur. Ce descripteur a une forme variable suivant
l'endroit of est déclaré L'identificateur qu'il décrit,.

Objet de la classe sys téme

octet octet demi~mot

| type 0

Objet de la classe de modification

L type | ~3

localisation

localisation |

Objet _de_la classe d'application

type | type 2

| type | a , | localisation | type | aa. 4 | pointeur |

Objet du module _de commande

| type -4 pointeur

Objet de la classe de commande

localisation || type | ou 3

Objet d'ume unité quelconque de l'application

localisation |type | nun ro

. Le type est un nombre entier qui indique le type de l'objet désigné par

l'identificateur.

- 9 $type ¢- 1 pour les objets de type élémentaire

type = 0 si l'objet est une variable conditionnée

type = 1 si clest ume structure de type identification

type = 2 si c'est une structure de type localisation

type = 3 si c'est une structure de type spécification

type = 4 si c'est une structure de type protection

type = 5 si c'est une structure de type fichier.

- Le numéro permet de savoir dans quelle classe ou dans quel module l'objet

élémentaire a 6té déclaré et si cet objet est ume constante ou une variable.

Ce numéro recoit les valeurs 2 n + | si l'objet est une constante



ANNEXE C : Les procédures de la classe systéme
B.3.2) La classe "table des identificateurs" :

Cette classe déclare la table des identificateurs. Nous n'en donnons pas

ici le contenu dans le langage CIVA pour la raison simple que cette table

Les procédures déclarées dans cette classe ne font l'objet d'aucune protection deest formée d'octets, de demi-mots et contient des pointeurs. Toutes ces

la part du systéme : tout module de commande peut les appeler (cf. 2.3.).entités ne sont pas définies dans le langage CIVA.

Cette classe contient également un certain nombre de procédures utiles

au module initial dont nous pouvons indiquer les principales : : C.1) La procédure APPLICATIGN :

L'appel de cette procédure est la premiére instruction d'un module de commande.~ La procédure "Ajouter élément simple" permet d'ajouter A la table

Il a pour réle d'initialiser la classe de l'application dans laquelle travailledes identificateurs, un identificateur de variable ou de constante de
. 

l'utilisateur (cf. 2.4.1.).type simple. Les paramétres de cette procédure sont les suivants :

- une chaine de caractéres contenant 1'identificateur 
Z .

i C.1.1.) Le texte de la procédure :~ un entier TYPE indiquant le type de la variable

(ou de la constante) 
procédure APPLICATION ;

PASSAPPL file (max = 8) car 3

APPLICATION PRESENTE booléen ;

INDAPPL entier ;Cette procédure positionne un booléen AJ@UTE a vrai si l'adjonction de

TAILLE entier 3L'identificat & la tabl st réalisé af L q
identificateur 4 la ee éalisée, 4 faux sinon 

APPLICATION COURANTE = AF (1) ;

recherche de l'application (APPLICATI@N C@URANTE, APPLICATI@N PRESENTE),

~ un entier LIEU qui indique le numéro de la classe ou

du module dans lequel est déclaré l'objet.

~ La procédure "Ajouter file" permet d'ajouter l'identificateur d'une
7 

- 
; . 

décisionvariable de type file 4 la table des identificateurs. Les Paramétres de 
opal

conditionscette procédure sont analogues 4 ceux de la procédure précédente.

ELSE

~ La procédure "Ajouter structure" permet d'ajouter l'identificateur d'une
; 

NUM (AF) Ivariable de type structure.

NUM (AF) 2

~ La procédure "Supprimer identificateur” permet de supprimer un identi- NUM (AF) = 3
ficateur de la table et par la-m@me de détruire l'objet désigné. Le

AF (2) = 'N@UVELLE'résultat de cette procédure est le Positionnement d'un booléen SUPPRIME

° 
= ta la valeur vrai si l'identificateur est supprimé, 4 faux sinon. AF (2, 1) = 'PASSE

AF (3, 1) "PASSE'
~ La procédure "Rechercher identificateur" permet de rechercher un identi-

7 oe 
APPLICATISN PRESENTEficateur dans la table. Si lL'identificateur est absent, le booléen

IDENTIFICATEUR PRESENT recoit la valeur faux. Sinon, le booléen M@IPASSE ¢ ' ' ;
IDENTIFICATEUR PRESENT recoit la valeur vrai et ADRESSE contient d' adresse

de l'emplacement affecté A l'objet désigné par 1l'identificateur. 
it

A2

A3

Fin tahla +
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Cf L'action Al correspond a la situation on llutilisateur déstre travatller
. dans une application qut extste déjd dans le aystéme CIVA, Il faut done

réaltser les opérations d'inttialtsation. de la classe d'application CO ;

Al: déterminerles noms des fichiers systéme de l'application ;

assignation des fichiers systéme de 1' application A

si INDICATIF (5) alors

mettre le fichier dictionnaire en zone dynamique locale ;

sinon NBDICB = 0 ; fsi ;

si INDICATIF (1) alors

créer la matrice MJ en zone dynamique locale ;

sinon MI (#, #) = 05 fei ;

si INDICATIF (8) alors,

ajouter les identificateurs des objets élémentaires 4 la table 8

TAILLE = taille de la classe d'application ;

demander de la place en zone dynamique commune (DEBAPPL, TAILLE)

initialiser les objets de la classe d'application ; fsi ;

si INDICATIF (9) alors

créer la table des unités externes en zone dynamique locale ;

fsi ;

sortir ;

GB U'action A& correspond a la situation on L'lutilisateur désire créer une

nouvelle application dans le systéme CIVA. Dans ce eas, la procédure dott

eréer un élément dane la table des app lications oh

AZ : si NUM (AF) = 2 alors PASSAPPL = '
,

sinon PASSAPPL = AF (3, 2) s fsi ;

ajouter l'application (APPLICATIGN COURANTE, PASSAPPL) ;

déterminer les noms des fichiers systéme de l'application ;

assignation des fichiers systéme de L'application ;

NBDICG = 0 ;

Ml (#, %) = 0;

imprimer (‘application', APPLICATION COURANTE, '‘créée')

sortir ;

5

CQ enfin L'aetion A8 correspond 4 me erreur de la part de l'utilisateur dane

t’appel de la procédure. Dans ce cas, la procédure envote um message

dlerveur d l'utilisateur. Conme cette erreur porte sur la détermination

de L'applteation dans laquelle l'utilisateur veut travatller, le module

initial ne peut continuer son travail. Il arréte alors L'interprétation

Cb:

: imprimer (‘erreur dans l'appel de la procédure application') ;J apEmer

lire les lignes jusqu'd la fin du module de commande ;

finproc ;

C.1.2.) Détermination des noms des fichiers systéme de 1'application ;:

Chaque application connue du systéme CIVA posséde ses propres fichiers

qui assurent la gestion des unités de l'application. La premiére

action que doit mener le systéme, une fois le nom de 1l'application

connu, est la détermination des noms de ces fichiers.

Classe classe des fichiers ;

identificateur du fichier descriptif file (max = 16) car 3

identificateur du fichier source file (max = 16) car ;

identificateur du fichier compilé file (max = 16) car }

identificateur du fichier édité file (max = 16) car ;

identificateur du fichier dictionnaire file (max = 16) car 3

identifieateur du fichier catalogue file (max = 16) car ;

identifieeteur du fichier des sauvegardes file (max = 16) car ;

finclasse ;

module déterminer les noms des fichiers systéme de l'application ;

utilise classe des fichiers ;

identificateur du fichier descriptif = application courante .'-DESC' ;

u y source = a .'-S@UR' ;

" " compilé = " .'-COMP' ;

" " dite = " .'-SAUV' ;

a ” dictionnaire = ” .t-DIch' ;

" " catalogue = " '=CATA' ;

" des sauvegardes = ul '-SAUV' ;

finmod ;
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*

C.2) Analyse de la procédure CREER :

C.1.3.) Assignation des fichiers systéme de 1'application :

: : oes ~ 2 23 7 7 
é 

é Lté "application ou 4 créer des
Une fois les noms des fichiers systéme déterminés, l'interpréte des La procédure CREER sert 4 créer des unités dans 1'app1 ° g

B : 3 et j ; ;

modules de commande doit indiquer en plus au systéme d'exploitation de a@éclarations d'identificateurs dans la classe de l'application (cf. 2.4.2.).

s tag : ota = : Bat 
y é i ry es type d'appel 4 la procé-

l'ordinateur le type d'utilisation de ces fichiers, 4 savoir création, Lianterpréte doit avant tout reconnattre quel & de ie ppel P
lecture ou mise 4 jour du fichier dure CREER qui est demandé par l'utilisateur.

Si aucun paramétre ne figure, il s'agit de la création d'unités protégées. Si

module assignation des fichiers systéme de 1' application ; le paramétre COMMUNS est spécifié, il s'agit de la création d'unités non proté-
si INDICATIF (1) alors assigner fichier descriptif en mise A jour ; gées. Si une liste de paramétres est donnée, alors la procédure analyse les

sinon assigner fichier descriptif en création ; séparateurs et le contenu du premier élément de la liste. En effet, si l'utili-

fsi ; sateur déclare des identificateurs dans la classe d'application, les séparateurs

finmod j oe sont des points virgules et chaque élément de la liste est formé d'au moins
2 mots CIVA (le nom de l‘identificateur suivi du type de la variable qu'il

Sous le systéme SIRIS7, les renseignements concernant un fichier sont : J... 2 a* , a désigne). En cas de non-conformité, la procédure émet un message d'erreur.
groupés dans une table du programme de l'utilisateur : la table DBC

(Data Control Block). Normalement tous ces renseignements sont fournis
procédure CREER ;t ae 

1 2 ’ 
' + 'par l'utilisateur avant 1'exécution du programme par l'emploi d'une si NUM (AP) = 0 alore protection = - 1 ;

carte de commande ! ASSIGN (cf. langage de commande sous SIRIS7/SIRIS8

haz} 2

Toutefois, il est possible 4 l'utilisateur de préciser certains para-

lire la ligne suivante ;

création d'unités ;

sinon si AF (1, !) = 'COMMUNS' alors protection = 0 ;> t 4 \eyé uv —co =métres d'une fagon dynamique, pendant l'exécution du programme. Pour lire la ligne suivante ;

cela, il utilise la procédure systéme M : ASSIGN (cf. procédures création d'unités ;

systéme sous SIRIS7 [44). Ces renseignements sont alors mis dans la sinon si AF (1,1) ne contient qu'un seul mot et le séparateur est une
table DCB par le moniteur. La procédure M: ASSIGN permet donc d'établir THEEMS

dynamiquement la liaison entre l'étiquette logique indiquée par l'uti- alors protection = NUM (AF(1)) ;

lisateur dans une carte ! ASSIGN qui repére la table DCB et une défi-
pour I de | & protection faire

APPL (1) = AF (1, 1) 3 fp ;

lire la ligne suivante ;

nition de fichier réel. C'est cette possibilité qui est utilisée par le

module initial. La phrase CIVA "assigner fichier..." se traduit en

MET. é f ' : rie
ASYMBZL par un appel de la procédure M : ASSIGN création @'uaivés ;

sinon création d'identificateurs ; fsi ;
(sion eee 7

fsl 3

fs1 ;

finproc ;

C.2.1.) La création d'unité dans 1' application

C.2.1.1.) La_syntaxe_des_unités

<module> : : = module ¢nom du module> 3

<corps du moduley finmod ;
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“ compresser le texte source et le ranger dans une partition du fichier
: : . 

1 
3

Le corps du module est une suite de déclarations et d'instructions 
des textes "sources:séparés par des points virgules. 

o, a a- enfin, créer um enregistrement dans le fichier descriptif pour repré
<classe>:: = classe < nom de la classe> ; 

senter 1'unité dans 1! application.< corps de la classe> finclasse ;

Le corps de la classe est une suite de déclarations séparées par des 
module création d'unités ;points virgules. 

TYPE = 0;

< métamodule >:: = $MOD < nom du métamodule > 
sélection

[ (< liste des paramatres formels>) } ; 
cede Prong

“¢ corps du métamodule> $FINM@D ;

premier mot de la ligne = | "MODULE ' | "CLASSE! | "gmap" | *CLASSECOM'
Le corps du métamodule est une suite d'instructions ou de : 

actions TYPE = | | | 2 | 4 | 8
métainstructions séparées par des points virgules. Le nom du mét amodule

s dt 

fintable ;

commence par le caractére 2 ; 

od 
\

si TYPE = 0 alors imprimer (‘TYPE UNITE INC@NNU') ;
<classe de commande» :: = CLASSEC@M <nom de la classe>; 

lire le texte source jusqu'd finmod, finclasse ou ffinmod ;€corps de la classe> FINCLASSE ; 
sinon XCREN@M = nom de l'unité ; BOGL = vrai $

i ifi 
jouter 4 dictionnaire (XCRENGM, ,TYPE,B@@L) ;

Les identificateurs déclarés dans la classe de commande sont utilisables Hee 
ad dule d d d dul it t f. 1 

3 «hat o bat 9 *

veoBdate tetgteg ent ot dans un module de traitenent (cf. 1a CO L'appel de cette procédure permet d'ajouter L'unité au fichier déietionnatre ws
Procédure UTILISE en 1.4. et la table des identificateurs en 4.2.2.). _
Pour cette raison, la classe de commande fait l'objet d'une déclaration

si non AJQ“UTE alors imprimer (‘UNITE DEJA EXISTANTE D@NC IGN@REE') ;
ticuliére. 

=o = 
. :“ee lire le texte source jusqu'3 finmod, finclasse ou $finmod ;

sinon compresser le texte source ;

soit APPLICATI@N telque NOM = APPLICATIGN C@URANTE ;Si L'utilisateur a écrit un appel de création d'unités, pour chaque 
NBUNIT = NBUNIT + 1 ;unité x 4 créer, 1a procédure doit : 
si PROTECTION = - | alors NBPR@T = NBPRAT + 1 ; fei 5

si INDICATIF (1) alors utilisation (DESC, mise & jour) F

dernier DESCRIPTIF ;

DESCRIPTIF en DESCRIPTIF + | ;

sinon utilisation (DESC, écriture) ;

- vérifier que l'unité x n'existe pas déja dans l'application, ctest~
a-dire qu'aucune unité de méme nom ne figure déja dans le fichier
dictionnaire avec l'indicatif de création positionné 4 vrai.

i RSCRIPTIF :
‘ : . : 

premier DRS :

~ demander un numéro de matricule pour l'unité x si celle-ci nien a

INDICATIF (1) = vrai 3; fsi ;
—

pas déja un. En effet, il se peut trés bien que l'unité x soit déja
z 

' + : 
Ri 

. 

ogee

presente dans l'application avec un numéto de Matricule sans pour 
CD at le fichier desoriptif a déja été oréé, le module de oréation L'utiltee

en vallongement, Sinon, le module oréé le premier enregistrement dane le

fichier et tl posttionne l'tndteattf de eréation Bb;

cela avoir été créée. Il suffit que, lors du traitement de la

création d'une unité y, cette unité y appelle ou utilise l'unité x.
Dans ce cas, L'enregistrement du fichier descriptif représentant y

contient les numéros de matricules des unités appelées ou utilisées,
Tl a done fallu que l'interpraéte donne a x un numéro de matricule et
fasse entrer x dans le dictionnaire.
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PRATDESC = PRATECTION ; NPMDESC = XCREN@M ; MATDESC:-=-CLE.\y-<

TYPEDESC = TYPE ; ETAT DESC = ‘source! ; APPLDESC = APPL
we are

traiter les unités externes |;

traiter les métamodules appelés ;

traiter les classes utilisées ;

traiter les modules ou procédures appelés ;
créer l’unité dans la matrice MI ;

fsi ;

isi; lire la ligne suivante ;

si premier mot de la ligne = 'M@DULE' ou ¢
= \ Ne "ebent ) Sah

alors création.‘d'unités.; .

finmod ‘5 1 : i

C.2.1.3.) La_ compre: (oA :

Le iodule “compresser’ 1é ‘exth sole Y Hobe bub:

Baa © RGB

a) de lire les enregistrements contenan tile: texté. source! une uhité en cours

de création. La fin du texte source d'une unité est matérialisée par les

déclarations : Bas y ‘

FINM@D ; pour un module

PINCEASSE } pout! ude’ classe

et SPINMAD' j- pour dint taniodéle: : ,

de compresser le texte’sourte et ide ranger ‘la chafne ‘de caractéres ainsi

obtenue dans une partition du fichier systéme contenant les textes'des

unités de l'applications © “arugy sere

de relever dans le texte source iles déclarations de métamodules ou de pro-

cédures internes 4 l'umité) créée si‘ cé ‘Lle~civest une classe. Pour chacune

d'elles, il créé un enregistrement dans le ‘fichier dictionnaire. .

Ga Ihe Sard

de relever également :kes dppels dé métabiodules, les utilisations de classes

et les appels de modules ou de procédures sans param8tre.

- L'appel d'un métamodule est €crft.de la fagon suivante :

£,< nom du ‘métamodule >< [stew des paramétres > ) 4

+ L'utilisation d'une classe est écrit :

UTILISE < liste des classes utilisées > ;

+ Enfin, l'appel d'un module est une instruction CIVA qui n'est composée que

d'un seul mot : le nom du module appelé. L'inconvénient est que l'appel d'une

procédure sans paramétre est également une instruction CIVA composée d'un

seul mot : le nom de, 1a procédure. Donc, 4 ce niveau, l'interpréte ne cherche

pas 4 savoir si, dans le texte source, il rencontre un appel de module ou un

appel de procédure. C'est le compilateur qui pourra faire la différence plus

tard, connaissant tout l'environnement des unités.

e) de fournir trois listes au module de création d'unités :

La premiére liste LISTMETA contient les noms des métamodules appelés, internes

a l'application.

La deuxiéme liste LISTCLAS contient les noms des classes utilisées, internes 4

1' application.

La troisiéme liste LISTM@DPRAC contient les noms des modules ou des procédures

sans paramétre appelées.

les unités appelées ou utilisées externes 4 1' application sont traitées d'une

fagon différente. Les renseignements concernant chaque unité externe sont rangés

dans la table des unités externes 4 l'application.

Ace niveau, l'interpréte ne fait que relever les "références" a ces unités et

il leur donne un numéro de matricule, ceci afin de compléter l'enregistrement du

fichier descriptif de 1'unité en cours de création. Afin de différencier dans le

fichier dictionnaire les unités internes des unités externes, ces derniéres au-

ront des numéros de matricule supérieurs ou égaux A 30,000.

Toutes les unités externes 4 l'application ne sont ajoutées a celle-ci que d'une

fagon temporaire, lorsque l'utilisateur demande le lancement de l'exécution d'une

unité de traitement. Il est préférable de traiter globalement toutes les unités

excernes demandées en une seule fois : ceci permet un gain de temps appréciable

pour les contréles de protection dans les autres applications. Le module de

compression fournit une liste LISTEXT contenant les noms des unités externes

employées par l'unité en cours de création.
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C.2.1.4.) Le traitement des unités appelées ou utilisées
exemple de fonctionnement du module de compression :

Nous venons de voir que le module de compression de texte relevait

soit 4 créer l'unité suivante : les noms des unités appelées ou utilisées par l'unité de traitement.

classe C $ Celles-ci doivent étre incluses au fichier dictionnaire.

utilise A, B ;

utilise X de PERS@NNEL ; - Les unités externes 4 l'application :

Brocédure PR&C Les liaisons entre l'unité en cours de création et les unités

externes de l'application sont conservées dans la table des unités
fin proc ; externes.

gmod BA Pour chaque unité externe appelée ou utilisée, le module de création

doit ajouter un élément dans cette table. Il repére également 1'in-

gfinmod 3 , dice de la premiére unité externe ajoutée : cet indice est rangé
fin classe ; dans PREMIEREXT afin de pouvoir ajouter les numéros de matricule

correspondant dans l'enregistrement du fichier descriptif.

Le résultat du module de compression lorsqu'il traite cette unité est le suivant :

classe unité exteme ;

LISTMETA = vide ; LISTEXT file structure (

LISTCLAS = (A, B) ; LIST] file (max = 10) car,
LISTMGDPRAC = vide ; LIST2 file (max = 10) car,

LISTEXT = ((X, PERS@NNEL, CLASSE).) ; 
LIST3 code (module, classe,, métamodule)) ;

finclasse ;
Le contenu du fichier dictionnaire sera le suivant : module traiter les unités externes ;

utilise table des unités externes, unité externe ;

Nom de L'unité] Nom de la Numéro de Type Indicatif de si taille actuelle (LISTEXT) = 0 alors sortir ; fsi ;

ee puracole nenearien PREMIEREXT = taille actuelle (TABEXT) +1 ;

c l classe vrai
A 2 classe faux CO le module conserve L'indice du premier élément ajouté a4 la table OB ;

B 3 classe faux

x 30.000 classe faux sera ey EXTERIEUR 5
Proc | oC 4 Prat. vrai pour chaque élément de LISTEXT faire

| ga C 5 a Sy EXTERIEUR en EXTERIEUR + | ;

NUMMATINT = CLE ;

CO on range le numéro de L'untté en cours de création Cp ;

NUMMATEXT!] = 30,000 + taille actuelle (TABEXT) ;

CO on range le nwnéro de matricule de L'unité externe CO ;

NQMUNIEXT = LIST] ;



CB LIST1 conttent le nom de L'intité exteme CB;

N@MAPPEXT # LIST2 ;

CB LIST2 contient Le nom de L'application ortgine Cp ;

TYPEEXT = LIST3 ;

GB LIST3 contient le nom de L'application ovigine CO ;

ajouter externe 4 dictionnaire (N@MUNIEXT, ,TYPEEXT ,faux,

NUMMATEXT 1) ;

fpc ;

LISTEXT = vide ;

finmod ;

-— Les unités internes 4 l'application :

Le module de compression fournit 3 listes contenant les noms des

modules (ou procédures), des classes et des métamodules employés

dans l'unité en cours de création.

Le fichier descriptif contenant, pour chaque unité créée, la liste

des numéros de matricule des unités employées, internes ou externes,

celles-ci doivent done figurer dans le fichier dictionnaire.

module traiter les métamodules appelés ;

utilise liste métamodules internes, table des unités externes ;

TYPE entier = 4 ; BOOL booléen = faux ; I entier ;

NBMETA = taille actuelle (LISTMETA) ;

si NBMETA 4 0 alorg I= 0 ;

pour chaque ELEMENT de LISTMETA faire L =I +1 ;

ajouter 4 dictionnaire (ELEMENT,, TYPE, B@@L) ;

METADESC (1) = CLE ; fpe ; fsi ;

CO cette premiére partie a pour réle de donner & chaque métamodule appelé

unt numéro de matricule et de ranger ce numéro dans L'enregistrement

du fichier deseriptif CO ;

pour chaque EXTERIEUR de TABEXT telque EXTERIEUR Y PREMIEREXT faire

gi TYPEEXT = 4 alors

NBMETA = NBMETA + | 3

METADESC (NBMETA) = NUMMATEXT! ; fsi ;

fpe ;

CB cette 2éme partite a pour réle d'ajouter les numéros de matricule

des métamodules externes, appelés par Ll'untté en cours de eréatton, a

ltenregistrement du fichter deseripttf CO ;

finmod ;

Les textes des modules "traiter les classes utilisées" et "traiter

les modules ou procédures appelés" sont analogues 4 celui du

module qui vient d'@tre décrit.

C.2.2.) La création d'objets élémentaires dans la classe d'application :

module création d'identificateurs ;

utilise table des symboles ;

UNITE entier = 3;

CO ce paramétre tndtque que les tdentificateurs eréés apparttennent a la

classe d'application C@ ;

CREATION IDENTIFICATEUR = vrai ;

CO ce paramétre indique au systéme que des tdenttficateurs sont eréés dans

la classe d'appltcation. Comme nous L'avons vu, ces tdenttficateurs vont

recevotr des descripteurs de type 1 et le systéme sera done amend &

réorganiser ta classe d'application Cé ;

pour chaque déclaration de liste de déclarations faire

N@M = premier mot de déclaration ;

recherche dans la table des symboles (N@M) ;

si identificateur présent alors imprimer ('identificateur présent dans la

table') ; sortir ; fsi ;

TYPE = deuxiéme mot de déclaration ;

L fyPh = ‘type’ alors N@MIYPE = troisieme mot de déciaration ;

recherche dans la table des symboles (N@MIYPE) ;

wa

si non identificateur présent alors

imprimer (‘type inconnu') ; sortir ; fsi ;

TYPE = type de NOMTYPE ; fsi ;



gi TYPE = ‘entier' ou 'réel' ou 'décimal' ou ‘booléen' ou 'reeldp’ ou

‘complexe' ou 'complexedp' alors

ajouter élément simple 4 la table des symboles (NMM, TYPE, UNITE) ;

sinon si TYPE = 'file' alors adjonction d'une file ;

ginon adjonction d'une structure ; fsi ;

fsi ; fpe ;

finmod ;

Le module "adjonction d'une file" permet d'ajouter le nom de la file 4 la

table des symboles et de réserver de la place en zone dynamique commune.

Le module "adjonction d'une structure" est analogue au module "création

d'identificateurs", une structure étant considérée comme une suite de dé-

claration d'objets de type élémentaire ou structuré,

C.3) La procédure AJ@UTER,

La premiére action que méne la procédure AJ@UTER (cf. 2.4.3.) est la vérifi~

cation de l'appel. Ensuite, elle vérifie que l'application 4 laquelle appar-

tient L'unité externe 4 ajouter existe bien dans le systéme et qu'elle posséde

des unités non protégées.

actions
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APPLICATIQN PRESENTE F yv Vv v v v

NBPRGT = NBUNIT - Vv F F F F

NUM (AF) = 4 = = Vv Vv F F

(l'utilisateur demande un L

changement de nom)

option ENVIRQNNEMENT - ~ Vv F v F

présente .

imprimer ('nom d' application 1

inconnue') ;

imprimer ('unité protégée') ; !

gortir ; 2 2

ALE = vrais vrai} faux; faux;

ENV = vrai; | faux; | vrai; | faux;

XAJGNOM2 = AF (4) ; 1 1

recherche dans dictionnaire i 1

(XAJQNOM1, CLE) ;

recherche dans dictionnaire 2 2

(XAJG@NOM2, CLE) ;

fintable ;

procédure AJSUTER ;

XAJONOMI = AF (1)

XAJ@APPL = AF (2)

“techéfelie del applicatién. (KAJGAPPL) ;

décisions

conditions

si UNITE CREEE alors

imprimer ('unité déja créée dans l'application courante') ;

sortir ; fsi ;

déterminer les noms des fichiers systéme de l'autre application ; assignation

des fichiers systéme de l"*autre application ; ajouter la premiére unité a

l'application ;

CO L'appel de ce module permet d'ajouter L'untté demandée a Lapp lication eou-

varnle. St iladjonetion est fuite, le bovléen ADJONCTION esi positionnd d

vrai, stnon tl est posttionné a faux. De plus, ce module posttionne le

booléen EMPLOI ad vrat st L'untté ajoutée uttlise ou appelle d'autres unités

dé son application, a faux sinon @ F

décision

conditions



ADJO@NCTION F Vv v Vv Vv

ENV - F F v v

EMPL@1 = F v F Vv

»

aétitons sortir ; x x x

A} : x

A2 x

fintable ;

CB L'aetion Al correspond au cas ot L'uttlisateur ajoute ume unité externe qut

posséde un certain enviromnement et ne demande pas L'adjonetion de cet

environnement, La procédure prévient alors l'utilisateur Cp ;

Al : imprimer (‘attention = l'unité ajoutée emploie d'autres unités') ;

pour chague unité employée faire

ajouter 4 dictionnaire (UNITE EMPL@YEE,, TYPE, faux) 3 fpe ;

sortir ;

CO L'aetton A2 correspond au cae ou L'unité ajoutée poseéde un certain envtron-

nement quit dott étre ajouté ausst a L'application courante. La procédure,

aprés avotr inittaltsé les opérations qui trattent l'environnement, Lance

Liadjonction de chaque unité Cp ;

A2 : initialiser l'environnement ;

pour chaque unité de LISTAJOU tantque AJPUT # FLIST

faire ajouter une unité externe 4 l'application ;

ipe 3

Einproc ;

C.3.1.) Ltadjonction de la premiére unité a l'application :

Pour réaliser 1l'adjonction de la premiére unité, le module initial

doit tout d'abord vérifier que cette unité est bien créée dans son

application origine et que l'autorisation préalable a été accordée

par le propriétaire de cette autre application. Si ce n'est pas le cas,

l'adjanction ne peut avoir lieu.

L'opération d'adjonction consiste tout simplement :

- A donner 4 l'unité ajoutée un nouveau numéro de matricule

~ 2 ajouter le nom de l'unité et son matricule dans le fichier

dictionnaire de l'application courante.

- & ajouter les partitions des fichiers contenant les textes source,

compilé et édité (pour la derniére, seulement si elle existe).

- enfin 4 créer un enregistrement représentant cette unité dans le

fichier descriptif.

module ajouter la premiére unité 4 l'application ;
ee

recherche dans le dictionnaire de l'autre application (XAJQN@MI, CLE2) ;

CO Ltappel de cette procédure permet de connattre le numéro de matricule CLE2

eorrespondant @ L'unité dane son application origine Cf ;

si non UNITE CREEE alors imprimer (‘unité absente') ;

ADJONCTION = faux ;

Sortir ; fsi,;

utilisation (DESCRIPTIF ~ AUTRE - APPLICATIQN, lecture) ;

+

Cf ta description du fichier deseriptif de l'autre applteation est analogue a

celle du fichier de l'application courante. Afin de faciliter la elarté de

cet exposé, tous les tdentificateurs du fichier descriptif de l'autre appli-

eation se termine par un 2 CO ;

soit DESCRIPTIF2 telgue MATDESC2 = CLE2 ;

vérifier la protection ;

CO L'appel de ce module permet de vértfier la protection de L'mité, St L'unité

est protégée, le booléen AUTORISATION eat posttionné a faux, stnon a prat Cp ;
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si non AUT@RISATIZN alors imprimer ('l'unité! XAJPNG@M1, ‘est protégée dans

son application") ;

ADJONCTIPN = faux ; sortir ; fsi ;

ADJONCTIQN = vrai ;

CO L'mité & ajouter dott recevoir un nouveau numéro de matricule dane L'application

courante CP ;

BOGL ‘booléen = vrai ;

dictionnaire (XAJ@NQM2,, TYPEDESC2, BO@L) ;

sinon ajouter 4 dictionnaire (XAJ@NGMI,, TYPEDESC2, B¢¢L) ;

forsi ALE alors ajouter

fsi ;

CO cette opération permet de ranger le nouveau nom de L'untté et son nouveau numéro

de matrteule dane le dicttomnatre CO ;

décision

conditions

ETATDESC2 = 'édité' Vv = -

ETATDESC2 = 'compilé' = Vv -

ETATDESC2 = ‘source! - - v

actions recopier la partition (CLE2) du fichier des

textes édités de l'autre application dans la =

partition (CLE) du fichier de l'application

courante ;

uw TT

compilés * *
We tt

" re

~~

source # # *
" "

fintable ;

utilisation (DESC, mise @ jour) ;

dernier DESCRIPTIF ;
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DESCRIPTIF en DESCRIPTIF + | ;

N@MDESC = si ALE alors XAJQN@M2 sinon XAJPNOMI fsi ;

MATDESC = CLE ;

TYPEDESC = TYPEDESC2 ;

ETATDESC = ETATDESC2 ;

C@NSTDESG = C@NSTDESC2 ;

VARDESC = VARDESC2 ;,

MADDESC = M@DESC2 ;

NBMETA NBMETA2 ;

pour I de 1 a NBMETA faire ;

METADESC (I) = PGMAT + I ; £p ;

PGMAT = PGMAT + NBMETA ;

NBCLAS = NBCLAS2 ;

pour I de 1 A NBCLAS faire

CLASDESC (1) = PGMAT + I ; £p ;

PGMAT = PGMAT + NBCLAS ;

NBM@D = NBM@D2 ;

pour I de 1 2 NBM#D faire
MODDESC (I) = PGMAT + L ; fp ;

PGMAT = PGMAT + NBM@D ;

CB, aprés avoir oréé L'enregistrement dana le fichter deseriptif, le module postttonne

te booléen EMPLOY a vrat st l'untté ajoutée utilise d'autres unttés oy 4

EMPL@I = (NBMETA # 0) ou (NBCLAS # 0) ou (NBMOD # 0) ;

finmod ;

C.3.2.) Probléme posé par l'adjonction des unités de 1%environnement :

Si L'unité ajoutée A l'application courante posséde un certain environne-

ment, et si l'utilisateur demande que cet environnement soit également

incorporé 4 L‘application, le module initial doit lancer et contrdler

les opérations d'adjonction pour toutes les unités de cet environnement.

Il est done amené 4 parcourir le graphe ayant pour points, toutes ces

unités et pour arcs, les relations qui lient ces unités dans leur appli-

cation origine.
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L'exploration du graphe des irap €s relations. 
bien établi. En effet, pour chaque unité ajoutée est créé. un enregistre-

ment dans le fichier descriptif. Ce fichier ayant une organisation sé-
La détermination de 1’ algorit i i 

é
g hme d'exploration du graphe est subordonnée 

quentielle indexée, les enregistrements doivent &@tre ajoutés dans
4 deux contraintes : 

‘ 4 Regi él'ordre croissant des clés, c'est-a-dire des numéros de matricule.

~ Lorsque le module qui traite l'environnement parcourt le graphe, il
i i ; + ae . 

L' i : tion du a.

peut arriver 4 un point qu'il a déja traité au cours de son explora- 
algorithms d’exploration graphtion. Dans ce cas, il ne doit pas réali +a : : . 

tat ag

, pas réaliser une deuxiame fois l'adjonction 
Pour les deux raisons que nous venons de citer, nous avons utilisé une

de l'unité 4 laquelie i i ' é 7.quelie 11 vient d'accéder. Le module est done obligé liste particuliére, la liste LISTAJQU, pour explorer le graphe.de conserver en mémoire 1 i ité i
a liste des ' éja i é a 

i i 
:

es unités qu'il a déja incorporé a 
Cette liste contient les renseignements nécessaires concernant les

1" application. : s ‘ wis oe s s 1 : ‘ *unites qui ont déja été ajoutées dans l'application et les renselgne-

ments concernant les unités qui doivent encore @tre ajoutées. Le prin-Exemple : 
. . .~ cipe de gestion de cette liste est le suivant :

~ chaque unité qui doit @tre ajoutée a l'application courante est re-

présentée par un élément de la liste contenant deux renseignements :

» Son ancien numéro de matricule dans son application origine ,

+ son nouveau numéro de matricule dans l'application courante.

~ la liste posséde deux éléments courants :

. L'indice AJ@UT permet de connaitre, a un instant donné, quelle estLe module ajoute d ‘unité a]! i i é
; Joute donc l'unité 25 & 1' application courante A et détermine 

l’unité qui est en cours d'adjonction dans 1'application courante.
l'environnement immédiat de 25 qui est composé de 30, 40 et 28
Ensuite, il aj ‘unité é i q—_ 7 Sjoute Tiunité 30 et détermine l'environnement de cette . l'indice FLIST qui indique le premier élément libre de la liste.unite qui est composé de 40 et 51. Ti doit done ajouter 40 et 51.
Lorsqu'il revient a 1! i tunité i

q 4 l'environnement de 1tunité 25, il ne doit pas 
~ les unités sont ajoutées 4 l'application courante dans l'ordre ofajouter de nouve Tunité i vi 'g i é 

i i

J au l'unité 40 qui vient d'étre incorporée. 
elles figurent dans la liste. L'adjonction d'une unité v de l'envi-

ronnement consiste a :Lorsque le module qui traite l'environnement ajoute une unité a
1‘ application courante, il doit donner a cette unité un nouveau‘ numéro ranger, a partir de LISTAJ@U (FLIST), les numéros de matricule de
de matricule qui la définit de fagon unique dans sa nouvelle application chaque unité appelée ou utilisée par v, & condition que ces numéros
De plus, il doit créer un enregistrement décrivant cette unité dans ne figurent pas déj& dans la listesle fichier descriptif de l' application, Or, nous avons vu (en 4.1.4.) 

ajouter l'unité v a l'application3

ajouter | a l'indice AJ@UT.

que cet enregistrement contenait les numéro de matricule des unités

qui Sont soit utilisées soit appelées par 1'unité ajoutée. Il faut done

cette liste est initialisée au départ de la facon suivante

iz 

orealae 
i é 

é i

”q hacune de ces unités soit affecté un nouveau huméro de matricule
dans 1’ application couran é fonné: ‘ 

i

Pp te. Ces nouveaux numéros sent donnés par ordre 
on range les numéros de matricule des unités employées par l'unitécorgsant. Ensuite, le module doit ajouter chacune de ces unités a la désignée dans l'appel de la procédure AJ@UTER.nouvelle application mais cette adjonction doit se faire dans un ordre 

ein ies S42 : ee ATR ee ET

on initialise les éléments courants e .
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~ la fin du traitement de l'environnement a lieu lorsque toutes les

unités figurant dans la liste ont été ajoutées, c'est-a-dire lorsque

AJQUT = FLIST

Supposons que le premier matricule disponible dans l'application cou-

rante soit le numéro 10. L'opération d'initialisation permet de garnir

le début de la liste.

T T T ;

25110] 28| 11] 30112] aor 13
1 4

¥ f
AJBUT FLIST

A la fin de l'opération, la liste aura la forme suivante :

A (Oe25.610] 28) 11 30} 12 40/13 sit 4 '
rt J 4

AJQUT ebtsr

| 25 110 | 28 ban | 30 112 | 40 113 [51 uf |
lL i 1

AJ@UT rb ST
p-

L'unité 28 qui est utilisée par 1l'unité 40 n'est pas ajoutée & la liste

car son numéro y figure déja.

t 1 1 7 T T

[25 i 10 | 28 ot [30 112 | 40113 | 51 : 14 | ; |

FLIST

AJGUT

C'est la fin du traitement : toutes les unités de l'environnement

ont &té ajoutées 4 L'application courante.

C.3.3.) L'adjonction des unités de l'environnement :

module initialiser l'environnement ;

utilise définition de LISTAJOU ;

LISTAJ@U (1, 1) = CLE2 5

LISTAJGU (1, 2) = CLE ;

B rangement de L'aneten et du nouveau numéro de matricule de L'unité désignée

dens la procédure AJGUTER CO ;

AJPUT = 2 ;

FLIST = 2;

pour I de | & NBMETA faire

LISTAI@U (FLIST, 1) = METADESC2 (I) ;

LISTAJ@U (FLIST, 2) = METADESC (1) ;

FLIST = FLIST + 1 3 fp ;

pour I de | a NBCLAS faire

LISTAJ@U (FLIST, 1) = CLASDESC2 (I) ;

LISTAJ@U (FLIST, 2) = CLASDESC (I) ;

FLIST = FLIST + 1; fp;

pour I de 1 a NBMOD faire

LISTAJQU (FLIST, 1) = MODDESC2 (1) ;

LISTAIGU (FLIST, 2) = M@DDESC (I) ;

FRLST Se (FEES + pl 3 pips

finmod ;

Le texte du module "ajouter une unité extérieure 4 1'application"

analogue au module précédemment décrit "ajouter la premiére unité 4

l'application". Nous avons seulement inséré dans ce module les instructions

permettant de gérer la liste LISTAJGQU.



C.4) La procédure LISTER.

Cette procédure permet 4 l'utilisateur d'obtenir certains renseignements sur son

application (cf. 2,5.3.2.1.), c'est-a-dire sur ;:

- les unités déclarées dans l'application

- les objets élémentaires ou structurés de la classe d'application

- les fichiers permanents de l'application.

procédure LISTER ;

PPTIPN file (10) booléen ;

PPTION (4) = faux ;

sélection

conditions

NUM (AF) =

AF(2) = ‘CLASSE APPLICATI#N'

Al

A2

A3

A4

AS

sortir ;

fintable ;

CO L'action Al correspond au cas ou L'utrtitsateur ne veut comnattre que la liste

des noms des différentes wmttés de L'application Cp ;

Al : pour chague DICTIONNAIRE de DIC# telgue INDIC = vrai

faire imprimer (NQMDIC) ; fpc ;

sortir 3
Sores

CB L'aetion A2 correspond au cas ot L'utilteateur déstre avoir des renseigne-

ments sur des unttés de son application. La procédure dott alors reconnattre

les options indiquéee par l'utilisateur dane L'appel oo

A2 : pour I de | & NUM (AF(i}) faire

sélection

AF (1,1I)= ‘type’ ‘état! ‘erreur' ‘constante' ‘variable’

option(1)=| option(2)=| option (3)= }- eption(4) = option(5) =

vrai ; vrai ; vrai 3 vrai ; vrai ;

"protection'| ‘unité' | 'métamod' ‘module! ‘classe! sinon

option(10)=|option(6)= | option(7)=] option (8)= option(9) = imprimer

vrai ; vrai ; vrai ; vrai ; vrai ; ‘option", I,
, 

‘fausse') ;

fintable ; fp ;

CQ L'aetion A3 correspond au cas ou l'utilisateur veut connaftre les renseigne-

ments demandés pour toutes les wiités de L'appltcation Cp ;

A3 : utilisation (DESC, lecture) ;

pour chaque DESCRIPTIF de DESC faire

imprimer renseignements ; fpe ; sortir ;

CG L'action Ad correspond au cas ov L'uttiteateur ne veut connattre les rensei-

gnements demandés que pour certaines unttés de L'application, celles dont

les nome figurent en paramitre Cp ;

44 s utilisation (DESCut isa n Sle ge OME

pour I de | & NUM (AF(2)) faire

recherche dans dictionnaire (AF(2,I), CLE) ;

si non unité créée alors imprimer (‘unicé', I, ‘absente') ;

sinon soit DESCRIPTIF telgue MATDESC = CLE ;

imprimer renseignements ;

feis fp



CO L'action AS correspondant au cas ov l'utilisateur désire econnattre des

renseignements sur les objets déclarés dans la classe d'application : objets

élémentaires ou objets desertptifs de fichier phystque permanents C@ ;

pour Ide | & 2 faire

sélection

‘FICHIER ' |‘IDENTIFICATEUR ' |

@PTION (2) = vrai ;

AF (1, ID =

@PTION (1) = vrai ;

fintable ; fp ;

pour chague IDENTIFICATEUR de TABLE DES IDENTIFICATEURS

telque NUMERG de DESCRIPTIF = I ov 2 ou ~ 1 ou - 2

faire si TYPE ¢ - 1 et @PTIGN (1)

alors imprimer (IDENTIFICATEUR) ; fsi ;

si TYPE = 5 et PPTIGN (2)

alors imprimer (IDENTIFICATEUR) ; fsi ;

fpc ;

finproc ;

module imprimer renseignements ;

CB ce module permet de fatre L'édition des renseignements demandés par L'uttli-

sateur CH;

CHAINTYPE file (max = 18) caractére ;

CHAINETAT file (max = 21) cagactére ;

imprimer (N@MDESC, MATDESC) ;

si $PTIG@N (1) alors

sélection

TYPEDESC = | ] 2 | 4 &

CHAINTYPE = "MODULE ‘classe’ | 'métamodule'| 'classe
de

commande!

fintable ;

si OPTION (2) alors

sélection

ETATDESC | | 2 | 3 | 4

CHAINETAT = 'source' ‘compilé ‘compilé ‘édité'

exploitation" mise au point'

fintable ;

imprimer (CHAINETAT ) ; fei ;

si @PTION (3) et ETATDESC ¥% 2 alors

imprimer ('degré d'erreur', ERRDESC) ; fsi ;

si @PTION (4) et ETATDESC ® 2 alors

imprimer (‘taille zone constante', CONSTDESC) ; £81 ;

si @PTIQN (5) et ETATDESC Y 2 alors

imprimer ("taille zone variable’, VARDESC) ; fsi ;

si QPTION (6) ou @PTION (7) alors

pour chaque métamodule de METADESC faire

recherche nom dans dictionnaire (N@M, métamodule) ;

imprimer (N@M) ; fpc ; fsi ;

si OPTION (6) ou PPTIPN (8) alors

pour chaque classe de CLASDESC faire

recherche nom dans dictionnaire (N@M, classe) ;

imprimer (NOM) ; fpc 3 isi ;

si SPTION (6) ou @PTION (9) alors

pour chaque module de MPDDESC faire

recherche nom dans dictionnaire (NOM, module) ;

imprimer (NQM) ; fpe ; fsi ;

si GPTIGN (10) alors

décision

PRPTDESC = | -2 | 0 | sinon

| Al | AZ | AS

fintable 3

imprimer (CHAINTYPE) ; fsi ;



A.4]

Al: imprimer ('unité protégée contre tout accés') ;

A2 : imprimer ('unité commune 4 toutes les applications’) ;

sortir ;

43: imprimer (‘applications autorisées 4 utiliser l'unité', APPLDESC) ;

finmod ;

C.5) La procédure SOURCE.

C.6)

Dans cette procédure, l'interpréte vérifie que chaque unité est effectivement

créée dans l'application. Si c'est le cas, il commande 1l'impression du texte

source qui figure dans le fichier des textes sources de 1'application

(cfa Zahn3e 2e2iodvs

procédure S@URCE ;

pour I de 1 a NUM (AF) faire

recherche dans dictionnaire (AF(I), CLE) ;

si non unité créée alors

imprimer ('identificateur', I, 'inconnu') ;

sinon imprimer le texte source figurant dans la partition de clé CLE du

fichier des textes sources ;

fsi 3 fp ;

finproc ;

L'impression du texte source est réalisée de la fagon suivante :

- Le module lit les enregistrements de la partition du fichier des textes

Sources jugqu'd la rencontre d'un enregistrement de longueur nulle qui indique

la fin de la partition.

- Pour chaque enregistrement lu, le module imprime le texte & raison d'une ligne

par image de carte. Chaque ligne contient done la chaine de caractéres ‘compri-

sé entre 2 compteurs d'enregistrement. De cette fagon, le texte source se pré-

sente de la méme fagon qu'il avait été entré dans le systéme.

La procédure ANALYSER.

La procédure ANALYSER (cf. 2.5,1.) est différente de la procédure CREER du fait

que l'unité qui en est le param&tre n'est pas rendue interne au systéme :; son

texte source n'est pas rangé dans le fichier systéme des textes sources, elle

n'est pas représentée dans les fichiers dictionnaire et descriptif.

A.42

procédure ANALYSER ;

compresser le texte source temporaire ;

liste d'entrée (1, 1) = 2 ;

s

CO la procédure indique au comptlateur que L'untté n'est pas a@ compiler mats

seulement d analyser syntaxtquement CP ;

lancer compilation ;

finproc ;

Le module "compresser le texte source temporaire" est analogue au module "compres-

ser le texte source" décrit dans la procédure CREER (en 2.1.1.3.). Toutefois,

dans ce module, on ne reléve pas les unités appelées ou utilisées et celles-ci

ne sont pas rangées dans le fichier dictionnaire. De méme, on ne reléve pas les

déclarations de procédures ou de métamodules. Le fichier dictionnaire est inchan-

gé aprés l'appel de ce module.

Le module “lancer compilation" est analysé dans l'étude de la demande d'exécution

d'une unité de traitement (cf. annexe E.6).

Le fait de positionner le paramétre "liste d'entrée" 4 2, indique au compilateur

que le texte source est rangé dans le fichier temporaire des textes sources et

que l'on demande deulement l'analyse syntaxique de ce texte.

C.7) La procédure UTILISE.

Lorsque le module initial rencontre l'appel de la procédure UTILISE dans le

module de commande, il doit rendre accessible tous les objets déclarés dans la

classe de commande indiquée (cf. 1,4.3.).

Si la classe de commande est 4 l'état source, il doit lancer sa compilation. Le

résultat de la compilation est le rangement dans la partition des textes compilés

de la table des identificateurs de la classe de commande et de la suite des

valeurs des constantes de cette classe. La procédure doit done inclure tous les

identificateurs 4 la table des symboles, demander de la place en zone dynamique

commune, ranger dans cette zone les valeurs des constantes de la classe de

commande.
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brocédure UTILISE ;

NOM file (max = 10) caractére 5
CLE, RANG entier ;

NOM = AF ;

recherche dans dictionnaire (NOM, CLE)

si non unité créée alors imprimer Cidentificateur inconnu) :
gortir ; fsi ;

€ Si TYPEDIC = ‘classecommande' alors

imprimer ("L'identificateur ne désigne pas une classe de commande’) ;
sortir ; fsi ;

utilisation (DESC, lecture) ;
Soit DESCRIPTIF telgue MATDESC = CLE ;

Si état = 'source! alors lancer compilation 3 fsi ;
inclure les identificateurs de la partition (CLE) du fichier des textes

compilés ;

demander de la Place en zone dynamique commune (DEBLOM) ;
initialiser les constantes de la partition (CLE) des textes compilés ;

finproc ;

C.8) La procédure COPIER.

La procédure CQPIER permet de faire la copie d'un fichier physique dans un autrefichier physique (cf, 3.4.7.3.)

brocédure COPIER ;

NOMi, NOM2 file (max = 10) caractére i

N@M1 = AF(1) ;

NQM2 = AF(2) ;

recherche dans la TDS (NOMI) ;

si non identificateur présent alors imprimer (tidentificateur | inconnu') ;

Sortir ; fsi ;
si type (NOM1) #& "fichier! alors imprimer (‘l'identificateur | ne désigne pas

un fichier") ; sortir ; fsi ;
Soreir

a

Techercher la valeur dans la TDS (NOMI) ;

si NQMAPPL (N@M1) #'' alors vérifier la protection du fichier (‘lecture’) ;
Si non autorisé alors

imprimer (utilisation interdite en lecture') ;
Sortir 3 fsi ; fei ;

recherche dans la TDS (N@M2) ;

on] A.44

F 1 .i é i fs ificateur 2 inconnu') ;si non identificateur présent alors imprimer (‘identi

sortir ; fei ;

si type (N@M2) # 'fichier' alors imprimer ('1'identificateur 2 ne désigne pas

~ un fichier') ; sortir ; fsi ;
rechercher la valeur dans la TDS (N@M2) ;

i NOMAPPL (NOM2) + ' ' alors imprimer ('le fichier récepteur doit appartenir

~ ‘ a L'application').; sortir ; fsi ;
t‘indexée' et unité (N@M2) 7 'DIMAS' ou 'RAD

>

si Organisation (N@M2) = oe

~ alors imprimer (‘organisation incompatible avec le type d'unité')
sortir ; fsi ;

Décision

Conditions



Organisation (N@MI) =
"séquentielle’

Unité (NOMI) = 'DIMAS' oy
‘RADt

Unité (NGM1) = 'BANDE'

Unité (NQMI) = 'CARTE'

Organisation (N92) =

"séquentielle!

Unité (N@M2) = 'DIMAS' ou
Rap!

Unité (NOM2) = 'BANDE'

Unité (NgM2) = 'IMPR'

Actions

Généter carte ASSIGN

CEI','OLD' NOMI) ;

Générer carte ASSIGN

CEQ", "NEW NQM2) 5

Générer FMGE CQPY ;

Générer FMGE LIST ;

Générer FMGE MOVE, IN ;

Générer FMGE SAVE ;

Généter FMGE RESTQRE ;

Imprimer (‘fichiers incom-

patibles avec une opéra~

tion de transfert’) ;

Imprimer (‘attention =
le fichier récepteur ne

peut Stre réutilisé

directement.

L'opération inverse
doit étre effectuée') ;

fin table ;

fin proc ;

C.9) La procédure LIAIS@N.

L'appel de cette procédure permet d‘établir le liaison entre un fichier

logique d'une part et un fichier physique d'autre part (cf. 3.2.2.). Pour8:

l'interpréte, cet appel se traduit par la mise & jour du fichier catalogue

en vue de la génération d'une carte de commande par le générateur.

procédure LIAIS{N ;

L9G file (max = 10) car ;

PHY file (max = 10)

UTIL file (max = 3) file (max = 9) car 3

LOG = AF (1) 5

PHY = AF (2) ;

UTIL = AF (3) ;

recherche dans la TDS (PHY) ;

si non identificateur présent alors imprimer ('Identificateur 2 inconnu') 5

sortir ; fsi ;
si type (PHY) # 'fichier' alors imprimer ('l'identificateur 2 ne désigne

pas un fichier') ; sortir ; fsi 5

rechercher la valeur dans la TDS (PHY) ;

si NOMAPPL (PHY) # ' ' alors

pour Ide 1 & taille actuelle (UTIL) faire

vérifier la protection (UTIL(I)) ;

si non autorisé alors imprimer (‘utilisation interdite

en', UTIL (I)) ;

OD lutilisateur désire mantpuler dane 1a chatne de traitement um fichier d'une

autre application. La procédure vérifie que, pour chaque type d'uttlisation

indiqué dane U'appel, le propriétatre a donné son autorisation Cp ;

sortir ; fsi 5

fp;

recherche dans fichier catalogue (LOG) ;

Si non présent alors

si INDICATIF (APPLICATIQN CQURANTE, 6)

alors UTILISATIPN (FICHCATAL, "MISE A JGUR') 5

dernier CATALOGUE ; CATALOGUE en CATALGUE + 1 ;

sinon INDICATIF (APPLICATION COURANTE, 6) = vrai ;



UTILISATION (FICHCATAL, "ECRITURE ')

premier GATALOGUE ; fsi ;

IDFICH = LAG ; ~
sinon UTILISATIPN (FICHCATAL, 'MISE A J@UR')

A.47

soit CATALOGUE telque IDFICH = LOG ; fsi ;
IDPHY = PHY ; Listury (#) = faux ;

pour I de 1a tailde actuelle (UTIL) faire

sélection

—

UTIL (I) = "lecture! '€criture! ‘mise & jour’ E

LISTUTI (1) = LISTUTI (2) = LISTUTI (3) = Al
vrai ; vrai ; vrai ;
—

 

3

sortir +
———. 3

Al -imprimer (‘type d'utilisation incorrect’) ;

finproc ;

ANNEXE D : Les procédures de la classe de modification

Contrairement aux procédures de la classe systéme, les procédures de la classe de

modification sont protégées par le systéme CIVA. L'accés A une telle procédure ne

peut €tre effectif que si l'utilisateur a indiqué, dans son module de commande, le

mot de passe de l'application MODIFICATIGN (cf. 2.3.1.3.).

D.1) Analyse de la procédure SUPPRIMER. ~

Dans cette procédure (cf. 2.5.4.1.), l'interpréte doit savoir si c'est une unité

ou un objet élémentaire que 1'on veut supprimer.

Le systéme fera donc tout d'abord une recherche dans le dictionnaire. $i il

trouve l'identificateur, c'est done une unité qui doit @tre supprimée. Si il

ne trouve pas l'identificateur, le systéme fait une recherche dans la table

des identificateurs. Si il le trouve, c'est bien un objet élémentaire a sup-

primer, sinon c'est une erreur : dans ce cas, le module initial émet un message

d'erreur et passe 4 l'identificateur suivant.

procédure SUPPRIMER ;

XSUPNOM file (max_= 10) caractére ;

NBIDEN entier ; REF booléen ; REF! booléen ; I entier ;

NBIDEN = NUM (AF(1)) ;

si NUM (AF) = 2 alors REF = vrai ; sinon REF = faux ; fsi ;

Pour I de | & NBIDEN faire

décision

conditions



Actions

:

Actions

REF

NUM (AF (1,1)) = 2 et

AF qd, I, 2) = "REFERENCE !

NUM (AF (1,1)) = 1

REFi = vrai ;

REF! = faux s

XSUPN@M = AF (1,1,1) ;

XSUPNGM = AF (1,1) ;

Recherche dans dictionnajaire
(XSUPNQM, CLE)

imprimer ('IDENTIFICATEUR' I
‘INCQNNU') ; a

Passer 4 1'élément suivant
boon

,

fintable ;

décision
cecision

conditions
coher tions

unité créée

Al

A2

A3

Eintable ;

fp ;

GB L'action Al correspond au cas ot 1"

wmtté dans la btbliothéque de 1!

interpréte a trouvé Liuntté d,
stoner detronnatre, cette untté étent eréée dans lL'applicatton,Llint 3 i ,

erpréte dott done Sipprimer tous les éléments représentant cette

application Cf ;

A.50

Al : utilisation (DESC, mise 4 jour) ;

soit DESCRIPTIF telque MATDESC = CLE ;

Décision

Conditions

ETATDESC = édité Vv - -

ETATDESC = compilé a Vv =

ETATDESC = source - = Vv

Actions] supprimer partition (CLE) dans le fichier

des textes édités ; *

supprimer partition (CLE) dans le fichier

des textes compilés ; * ®

supprimer partition (CLE) dans le fichier

des textes sources ; * * *

fintable }

pour chaque EXTERIEUR de TABEXT telque NUMMATINT = CLE

:faire supprimer EXTERIEUR ; fpe ;

C@ la procédure supprime les éléments de la table des unités externes représentant

des ltatsone de L'untté avee des wmités externes Cp ;

supprimer de dictionnaire (XSUPNQM) ;

supprimer DESCRIPTIF ;

si REF ou REF! alors

déterminer les successeurs dans M2 (CLE) ;

CO t'appel de cette procédure a pour but de fourntr la liste LIST1 des numérosP

de muivicule des uniiéa qut succédent d L'untté supprimée dane le graphe

G2 OO ;

imprimer ('liste des successeurs de’, XSUPNZM) ;

pour chaque MAT de LIST! faire

recherche nom dans dictionnaire (N@M, MAT) ;



A. 5! ; 
A.

imprimer (NPM) ; fpe ;

déterminer les prédecesseurs dans M2 (CLE) "

imprimer ("liste des prédecesseurs de ', XSUPN@M) ;

pour chaque MAT de LIST2 faire

recherche nom dans dictionnaire (N@M, MAT) ; 
43: recherche dans la table des symboles (XSUPNOM) ;

imprimer (NOM) ; fpe ; 
si identificateur présent alors

fsi ; 
supprimer de la table des symboles (XSUPN@M) ;

supprimer dans la matrice Ml (CLE) ; si non SUPPRIME alors imprimer ('l'identificateur n'appartient pas

a la classe d'application') ; fsi ;

f L'appel de cette procédure a pour but de vendre isolé le point représentant sinon imprimer (‘identificateur', I, 'inconnu') ; fsi ;
tiuntté supprimée dans le graphe G1 CO 

finproc 3

soit APPLICATION telque NOM = APPLICATION COURANTE ; NBUNIT = NBUNIT - } 5

D.2) Les procédures de modification de texte :

C2 NBUNIT contient le nombre d'unités eréées dans Liapplication CB ; D.2.1.) La procédure CHANGER (cf. 2.5.3.1.1.) :

Pour le module initial, l'opération de modification globale du
Si protection = ~ | alors NBPROT = NBPRGT - | ; texte source d'une unité est sensiblement analogue 4 une opération de

Sortir 3 suppression suivie d'une opération de création. La différence essen-

tielle réside dans le fait que le numéro de matricule étant conservé
CO L'actton A2 correspond au cas ov Liinterpréte a trouvé L'unité dang le par l'unité, le fichier dictionnaire est inchangé et le fichier

fichier dictionnatre mais cette untté n'est pas encore eréée dans l'appli- descriptif est simplement mis 4 jour.
cation. L'interpréte envote done m message @ L'utiltsateur Cp ;

procédure CHANGER ;

42 : imprimer ('unité non créée') ; XCHAN@M file (max = 10) caractére ;

si REF ou REF! alors XCHANQM = AF ;
déterminer les prédecesseurs dans M2 (CLE) ; recherche dans dictionnaire (XCHAN@M, CLE) ;

imprimer (‘liste des prédecesseurs de ', XSUPNGM) ; si non unité créée alors

pour chaque MAT de LIST2 faire imprimer ('unité non créée dans l'application') ;

recherche nom dans dictionnaire (NGM, MAT) ; lire le texte source jusqu'a fin-mod, fin-classe ou #-fin-mod ;

imprimer (N@M) ; fpc ; sortir ; fsi ;

utilisation (DESC, mise a4 jour) ;

£0 Liuntté n'étant pas eréée, le aystéme ne peut connattre les suecesseurs de soit DESCRIPTIF telque MATDESC = CLE ;

celle unité dans ie graphe G2 GY; Decision

~ Conditions
Sortir ;

CB L'action A3 correspond au eas ov Litnterpréte n'a pas trouvé L'unité dans

le fichier dietionnaire. Il recherche done dans la table des symboles Of ;



Actions

ETATDESC = 'éditét

ETATDESC = ! compilé!

ETATDESC = ‘source!

Supprimer Partition (CLE) dangle fichier des textes édités :

Supprimer Partition (CLE) dansle fichier des textes compilég «
>

Supprimer Partition (CLE) dansle fichier des textes sources

ETATDESC = "source! ;

création d'une unité $

fintable ;

pour chaque EXTERIEUR de TABEXT telque NUMMATINT = CLEfaire supprimer EXTERIEUR ;

@ la table des unités externes est mise & jour CB ;+

NUMEROVERS Ign = NUMEROVERSIgN + 1

CB st Lumitéa (288 enployée dans une autre applteation, c'est la dernté
ersion qui dott Etre tneluse ¢ Liuntté de traitement Cp 

.—_—— +

PREMODIF = PREMODIF + 1

LISTMODIF (PREM@DIF) = CLE ;

CB le é: s i

cB : numéro de matricule de Liuntté modifide est rangé dans la list28 unttés qut ont subt une Eficatt 
:.

modt fication, cect aftn desystéme de gérer les transttions d'étate CH; —_—

finproc ;

Le module "création d'une unité" est semblable au module "création

d'unités" décrit dans la procédure CREER (cf. annexe C.2).

Toutefois, ils différent par les points suivants :

~ le module "création d'une unité" n'est pas réentrant puisqu'il

n'a 4 traiter que le texte source d'une seule unité,

~ l'unité existant déja dans l'application, il n'est pas nécessaire

d'ajouter ses caractéristiques dans le fichier dictionnaire et il

suffit de mettre 4 jour l'enregistrement du fichier descriptif.

D.2.2.) Les procédures CQRRIGER, INSERER, @TER, MODIFIER (cf. 2.5,3.1.2.)

Les textes de ces procédures ayant déjai été indiqués par ailleurs

(voir PAYAFAR (17)), nous ne les rappellerons pas ici.

D.2,3.) La procédure REMPLACER (cf. 2.5.3.1.3.)

procédure REMPLACER ;

REMP | file (max = 10) caractére ;

REMP 2 file (max = 10) caractére ;

REMP! = AF (1) ;

REMP2 = AF (2) ;

CLE entier ; RANG entier ; REF booléen ;

recherche dans dictionnaire (REMP2, CLE) ;

CB la procédure REMPLACER vérifie que le nouvel tdentificateur ne

désigne pas déja ume unité eréée dans L'application CB ;

décision

conditions



actions
——,

imprimer

NUM (AF) = 3 et AF (3) = REFERENCE v F

unité créée

REF = faux ;
—

&

Recherche dans dictionnaire
(REMP 1, CLE) 

x *

('IDENTIFICATEUR DEJA PRESENT DANS
L'APPLICATIQN') ; 

=

sortir ; 

#

fintable

B la procédure contréle que L'unité gut dott ch,
exéée dans L'application &;

anger de nom est bien

si non impri ité i
Si non UNITE CREEE alors i Timer (‘unité inconnue') ;

Sortir ; fsi ;

N@MDIC = REMP2 ;

utilisation (DESC, mise 3 jour) ;

soit DESCRIPTIF telque MATDESC = CLE

NG@MDESC = REMP2

décision

conditions

3

>

—

ETATDESC = ‘édité' ¥ > -

ETATDESC = 'compilé' - V -

ETATDESC = ‘source’ - - v

Actions supprimer partition (CLE) dans le fichier

des textes édités ; #

supprimer partition (CLE) dans le fichier * =

des textes compilés ;

modifier le nom de l'unité dans le fichier

des textes sources (CLE, REMP2) ; x x | *

ETATDESC = 'source' ; x x

fintable ;

PREM@DIF = PREM@DIF + I ;

LISTMODIF (PREM@DIF) = CLE ;

NUMER@VERSION = NUMER@VERSION + 1 ;

CB la procédure range le matrteule de l'unité dans la liste des unités

modifiées pour que le module de gestion des transtttione d'état

putsse en tentr compte Cp ;

si REF alors déterminer les successeurs dans M2 (CLE) ;

imprimer (‘liste des successeurs de', REMP2) ;

pourchaque MAT de LISTI faire

recherche nom dans dictionnaire (N@M, MAT) ;

imprimer (N@M) ; fpe ;

déterminer les prédecesseurs dans M2 (CLE) ;

imprimer (liste des prédecesseurs de ', REMP2) ;

pour_chague MAT de LIST2 faire

recherche nom dans dictionnaire (NOM, MAT) ;

imprimer (NOM) ; foc ;

fsi ;

finproc }



La procédure enérer une carte ASSIGN permet de générer une carte de commande

) ( ) 
.

vr g
de SIRIS7 dont le rdle est d assurer la connexion entre un fichier lo ique et

~ 

édure est 1'étiquette

La procédure DETRUIRE permet de supprimer un fichier permanent Sans détruire 
un fichier physique. Le premier p amétre indique le statut du fichier

7 

ae 

re

l"identificateur de la classe d' application qui définit ce fichier, 
logique de cette carte, le deuxiéme p ' fichier existant, 'M@D'(‘NEW' pour un fichier en création, '@LD' pour un fichi

Procédure DETRUIRE ; 

pour un fichier en rallongement).

IDEN file (max = 10) caractére i
IDEN = F ;

recherche dans la TD$ (IDEN) ; 

D.4) La procédure SUPAPPLICATIGN (cf. 2.5.4.2.)

i : ifi 

' i lication du systéme

SL Bon identificateur Présent alors imprimer Cidentificateur inconnu') 

Cette procédure a pour réle de supprimer une ancienne app

Sortir ; fgi ; 

CIVA.

si unité "classe d'a lication’ alors_ = eG i : wept ; 
procédure SUPAPPLICATION ;

imprimer ("L'identificateur n' appartient Pas 4 la classe 
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;

Si type ichier' alors imprimer (‘1 identificateur ne désigne pas un 

:

* oF... . = 
APPLICATIQN CAURANTE = AF (1) ;

fichier’) ; Sortir ; fsi ;

TE) ;

techercher la valeur dans la TDS (IDEN) ; 

herche de L'application (APPLICATIPN C@URANTE, APPLICATION PRESENTE) ;

. 

. 
. 

‘ 
. 

. 

: 
. 

ec

SLNQMAPPL ot t alors imprimer (‘le fichier n’appartient pas 3 l'application') : 
at tion

. 
. 

selec

Sortir ; fsi ; 

—

» £81 5 

ELSE

GENER = vrai F

générer une carte ASSIGN (‘EI', '@LD', IDEN) ; 

Vv =.

‘ 

NUM (AF) = 1

8i NUMGEN #' ' alors 

(AF) 

~ Y

genérer une carte DEFG DELETE ; 

NUM (AF) = 2 et AF (2,1) = PASSE

Vv vAPPLICATION PRESENTE

C@ cette carte de commande eat décrite dans (leg Processeurs assoctés ay 

me Vv

SGP sous SIRIS7 - (45)) op ; 

HODRESSE »= oA (252)

Vv =MOTPASSE # |

Sinon générer une carte FMGE DELETE ; 

7 

%
imprimer ('ERREUR DANS L'APPEL') ;

4 
. 

. 

Sortir ;

E&P cette carte est également déemte dans (les Processeurs assoctés gy

& &

SGP sous SIRIS? - (45)) Cp ; 

Al

finproc ;

fintable ;



: déterminer les noms des fichiers systéme de l'application ;%
Si INDICATIF (1) alors supprimer fichier descriptif 3; fsi ;

si INDICATIF (2) alors supprimer fichier. des textes sources 5 ;
Si INDICATIF (3) alors supprimer fichier des textes compilés ;x

fsi

fsi ;

——

si INDICATIF (4) alors supprimer fichier des textes édités 3 fsi ;
si INDICATIF (5) alors supprimer fichier dictionnaire ; fsi ;

si INDICATIF (6) alors Supprimer fichier catalogue ; fsi ;

si INDICATIF (7) alors supprimer fichier des Sauvegardes ; fsi ;

Si INDICATIF (8) alors

pour chaque identificateur de type fichier de classe application

faire supprimer le fichier de l'utilisateur correspondant 3 ipe ;

supprimer la partition dans le fichier des classes d'application

(APPLICATION CPURANTE) ; fsi ;

Si INDICATIF (9) alors

supprimer la partition dans le fichier des tables des unités externes

(APPLICATION CQURANTE) 3 isi ;

Si NUM (AF) = 2 alors PASSAPPL = ''' ; sinon PASSAPPL = AF (3,2) fsi

supprimer l'application (APPLICATION CQURANTE, PASSAPPL) Fi

finproc ;

2

E.2)

ANNEXE E : Description de quelques traitements réalisés par le

module initial

Le module initial :

module module initial ;

utilise table des applications ;

utilise table des identificateurs ;

utilise définition du module de commande 3;

initialisation du systéme ;

pour chaque instruction de module de commande faire

interpréter l'instruction ; fpc ;

terminaison du systéme ;

finmod ;

Les opérations d'initialisations (cf. 5.1.) :

module initialisation des classes systéme et modification ;

TAILLE entier ;

amener la table des identificateurs en mémoire ;

CO ce module permet de restaurer la table des tdentificateurs en mémoire. Il

60

demande au systéme d'euplottation de la place en zone dynamique commme et

appelle le métamodule @ restaurer qui restaure l'image de la table qui

avatt été sauvegardée. A ce niveau, cette table ne eonttent que les tden-

tiftcateurs des objets déclarés dans les classes systéme et modtftcatton 5

TAILLE = taille de la classe syst&me ;

demander de la place en zone dynamique commune (DEBSYS, TAILLE) ;”

CG lappel de cette proeédure permet d'obtentr des emplacements de mémotre

pour implanter la classe systéme CB ;

TAILLE = taille de la classe de modification ;

demander de la place en zone dynamique commune (DEBMOD, TAILLE) ;



CE cet appel permet d'obtentr des emplacements de mémotre pour implanter les

objets de la classe de modification op i;

initialiser les param&tres d'exploitation 7

initialiser les variables contrélables :

finmod ;

L'initialisation de la classe d'application est réalisée par la procédure

APPLICATION (cf. annexe C.1)

E.3) Les opérations de terminaison (cf. 5.3.) :

module terminaison du systéme ;

si taille actuelle (LISTMADIF) 4. O alors transition d'états ; fsi ;

CO tt se peut trés bien que depuis la demande d'exécution de la derntére

untté de traitement, l'utilisateur att réalisé des opérations de modift~

cation d'unités de son application. Le module initial dott done mettre é

dour Llapplication avant d'en terminer Liexplottation (ef. paragraphe

5.6.3.) CO;

si GENER alors lancer le travail généré dans le train des travaux i]

GD si, depuis la demande d'eadoution de la dermiére unité de trattement,

Lluttltsateur a fait un ou plusteurs appels d la procédure COPTER du

systéme de gestion de fichiers, le module tntttal dott lancer lexécution

de ces opérations (ef. L'analyse de la procédure COPIER en annexe C.8),

pour chaque élément de table des symboles faire

si unité = 'module de commande’ et type = ‘fichier' alors

déiruire le fichier désigné ; fsi ; fpc 3

#8 sauvegarder les identificateurs de la classe d'application ;

recopier l'image de l'implantation des objets élémentaires de la classe

d‘'application dans la partition du fichier des classes d’application de nom

(APPLICATI@N C@URANTE) ;

$2 sauvegarder ( ' ' , table des unités externes) ;

recopier la table dictionnaire dans le fichier dictionnaire 5

finmod ;

A.61 A.62

E.4) Le module de gestion des transitions d'état :

Avant donc de lancer L'exécution d'ume unité de traitement, le module initial

doit gérer les transitions d'état définies ci-dessus.

Pour cela, il a besoin de connaitre la liste des unités qui ont été modifiées

par l'utilisateur. Cette liste appelée LISTMADIF contient la liste des numéros

de matricule des unités modifiées. Elle est garnie au moment de l'appel d'une

des procédures CHANGER, CQRRIGER ou REMPLACER.

Pour chaque unité y modifiée par l'utilisateur, le module initial doit appliquer

les régles de transitions d'état donnée précédemment & chacune des unités de :

~

k= Re! Gy)

Les unités dee sont les prédecesseurs de l'unité y dans le graphe G2 défini

en 4.1.1.1.). Ce graphe est représenté en mémoire par la matrice de bits M2.

Module transitions d'état ;

utilise classe des compilations ;

TYPEY, ETATX entier ; TYPEX entier ;

si taille actuelle (LISTM@DIF) = 0 alors sortir ; fsi ;

CO dons ce cas, aucune modification n'a été faite sur les unités de l'appli-

~ eatton. Cetlles-ci gardent done leur état actuet BB;

créer la matrice M2 ;

utilisation (DESC, mise a jour) ;

pour chaque Y de LISTM@DIF faire

pour chaque X de M2 (Y, #) telque M2 (¥, X) = 1

faire

soit DESCRIPTIF telque MATDESC = Y ;

TYPEY = TYPEDESC ;

soit DESCRIPTIF telque MATDESC = X ;

ETATX = ETATDESC ;

TYPEX = TYPEDESC ;

décision

conditions



ELSE

EE = 'module! F F ; :

wees = 'métamodule' “ F F .

TYPEX = 'module' Vv v F 7

| ees = 'édité! Vv . . +

ETATX = 'compilét - Vv v .

ETATX = 'compilét

ETATX = ‘source!
* & *

supprimer partition du fichier des ®
textes édités (x) ;

supprimer partition du fichier des
textes compilés (x) ; 

* * *NUMERD VERSIPN = NUMER VERSION + 1 ;

J=sJ+1]

PILEMZD (J) =x; x x

M. 2) @) (3) (a)

fintable ;

fpe 3 £pe ;

LISTMODIF = vide ;

finmod ;
eg)

(1) correspond aux cas suivants :

nm

x Ry x €Met x ast édité

y €c Un

Si y est modifié i ir 2 1'6
é, le module x doit revenir & l'état source et les textescoup tia 

ae 
: 

a 

a3
pilés et édités doivent @tre Supprimés. Le numéro de matricule de x est

ajouté @ la liste des modules 4 compiler (voir L'utilité de cette liste
en 5.7.),

(2) correspond aux cas suivants :

a

x Ry x EM UC, x est compilé

y Ec Umm

A.63

le module ou la classe x doit alors passer @ l'état source et le texte compilé

correspondant est supprimé. Si x est un module, son numéro de matricule est

ajouté 4 la liste des modules & compiler.

(3) correspond au cas suivant :

“~ . a
R sy x €M, x est édité

y Em

x

le module x passe 4 1'état compilé et le texte édité est supprimé.

Dans tous les autres cas (4), L'unité x reste au méme &tat.

Le module de lancement des compilations :

Pour lancer les compilations, le module utilise une pile dans laquelle sont

rangéa, au fur et & mesure des traitements, les matricules des modules 4 compi-

ler. Le traitement s'arréte lorsque toute la pile a été explorée, c'est-d-dire

lorsque L'ordre de compilation de toutes les classes et de tous les modules a

été déterminé,

classe classe des compilations ;

PILEM@D file entier ;

J entier ;

CO J est L'indtece du sonmet de la ptle PILEMQD CO ;

MATMOD entier ;

CO Aun instant domné, MATMPD contient le matricule du module en cours de

traitement Cp 3

finclasse ;

module lancer compilation ;

utilise classe des compilations ;

si taille actuelle (PILEM@D) = 0 alors

PILEMOD (1) = CLE ; J = 13 fsi ;

s

CP loreque le module est appelé alors que la pile des modules 2

vide, tl range dans la ptle le numéro de matricule du module directeur Cp ;

compiler est



mw

A. 66

pour K de | 4 * tantque J ¥ 0 faire

MATM@D = PILEM@D (J) 5

J=J-1;

Déterminer ordre des compilations :

Ep;

lancer le compilateur ;

finmod ;
Jinmod

module déterminer ordre des compilations ;———=

utilise classe des compilations ; interface module de commande - compilateur ;+
utilisation (DESC, ecture) ;

soit DESCRIPTIF telgque MATDESC = MATM@D ;

décision

conditions

ETATDESC = 'édité’ Vv = F F F

ETATDESC = 'compilé' 7 v F F F

taille actuelle (LISTMETA) = 0 - - v F =
(le module n'appelle aucun métamodule)

taille actuelle (LISTCLAS} = 0 - - v - F
(le module n'appelle aucune classe)

sortir ; *

ajouter MATMAD 4 la liste d'entrée
du compilateur ; 

* 2 2

déterminer l'ordre des classes ; 1 1

fintable ;

pour chaque X de LISTM@D faire

J=J+ 15 PILEMJD (J) =x;

Exe 3

GB chaque module appelé par le module qut vient d'étre tratté est enpilé sur

la pile des modules & traiter G rs

finmod ;

E.6)

A.67

Le module "déterminer l'ordre des classes" est présenté dans (CRIDLIG (6)).

Il applique l'algorithme que nous avons présenté en 5.7.

Le résultat de ce module est l'adjonction des numéros de matricule des classes

& compiler 4 la liste d'entrée du compilateur. L'adjonction d'un numéro n'est

réalisée que si ce numéro ne figure pas déja dans la liste.

La demande d'exécution d'une unité de traitement ;:

Lorsque le module initial rencontre le nom d'un module directeur, il doit

lancer l'exécution de l'unité de traitement correspondante. C'est cette opé-

ration qui est analysée ici.

E.6.1.) Analyse de la demande dtexécution :

A la rencontre du nom du module directeur, le module initial passe

le contréle au module “demande d'exécution". Ce module a pour paramétre

le nom du module directeur de 1'unité de traitement. Ce nom est rangé

dans la variable NOM déclarée dans 1a classe "unité de traitement”.

module demande d'exécution ;

utilise unité de traitement, classe des compilations ;

recherche dans dictionnaire (N@M, CLE) ;

si non UNITE CREEE alors

imprimer ('unité inconnue') ;

sortir ; fei ;
utilisation (DESC, mise @ jour) ;

soit DESCRIPTIF telque MATDESC = CLE ;

si TYPEDESC # ‘module’ alors

imprimer ('l'unité appelée n'est pas un module') ;

sortir ; fsi ;

transitions d'état ;

Cp le module met @ jour les états des différentes unités de l'applica-

tion comme nous L'avons vu en §8.2. En particulter, ce module

veléve également la liste des nunéros de matricule des modules qut

doivent étre recompilés Cp ;



rechercher les unités externes ;

A.68

C6 ce module a pour réle de veconnattre st l'unité de traitement emplote des
unttés externes d L'applteation. Le résultat est le posttionnement du
booléen "untté exteme" ¢ faus st l'unité de trattement n'emplote aucune
wmité externe, a vrat sinon Co

si ETATDESC = 'édité' et UNITE EXTERNE alors

vérifier les numéros de version des unités externes ;
gi VERSIPN DIFFERENTE alors

supprimer partition fichier édité (CLE)

ETATDESC = 'compilé' ; fsi ;

fsi ;

Ob st L'untté de trattement est déja éditée, elle peut Etre directement
exécutée. Mats si elle enmplote des wmitée externes, il faut que ce sott
les derntéres verstons de celles~ct qut figurent dane le module de charge-
ment veprésentant Lunité de trattement. &¢

derniéres versions dolvent étre ineluses a 1

alors étre de nouveau trattée par le relteur

ce n'est pas le cas, les

‘untté de traitement qut dott

@

si ETATDESC = 'source" ou taille actuelle (PILEM@D) # 0
SL 

Qu far 
é 

2 
y

alors lancer compilation ; fsi ;

Cf si le module directeur oy un des modules de l'untté de trattement n'est
pas comptlé alors le module tntttal dott lancer les opérattone de compt Latton
des unitée CO ;

si ETATDESC # ‘édita! 2t UNITE EXTERNE alors

inclure les unités externes ; fsi ;

Gf st l'untté de trattement n'est pas relife et

externes, celles-et dotvent étre introduites

st elle uttlise des unttés

dans l'epplication,
le résultat de ce module est le postttionnement du booléen INCLU @ vrat
st toutes lea inelustons ont pu @tre réaltsée

tap selubon ach eluodetom ob sorb ash ote)

8, @ faus stnon Of ;

SoG dpe tae

A.69

si non INCLU alors .

mp i i écuti lancée') ;i i 'unités externes non incluses. ex@cution nonimprimer (‘uni

sortir ; fsi ;

si ETATDESC = 'compilé' alors lancer la réliure ;

i UNITE EXTERNE alors supprimer les partitions des unités externes dans lewn

fichier des textes compilés ; fsi ; £81 ;

CD lorsque L'untté de traitement est reliée, lee uittés externes sont supprimées

de L'application Op ;

sélection

conditions | NIVERR W 7 | XINDEDIT = vrai | XTYPREC = 0 | ELSE

, A4actions Al | A2 | A3 |

fintable ;

CB une fots L'untté de traitement reliée, le module vérifie que L'exéceutton

peut avoir lieu Cp ;

a ; 21) .

Al : imprimer (‘erreur maximale y 7 . exécution non lancée') ;

sortir ;

7 ot .impri ‘ i é on non lancée') ;A2 : imprimer (‘erreur pendant la reliure . exécuti

: er Smt)A3 : imprimer ('espace mémoire insuffisant . exécution non Lancée') ;

sortir ;

A4 : lancer l'exécution ;

: si ATTENTE alors se mettre en attente ; fsi ;

finmod ;



E.6.2.) Analyse du lancement de 1'exécution ;

Comme nous 1'avons vu en 5.5.1., le lancement de l'exécution d'uneunité de traitement se fait par la création d'un travail et 1'adjonetionde ce travail dans le train des travaux du Systéme d'exploitation,Le module initial doit donc générer des cartes de commande dans unfichier permanent 7 ¢haque enregistrement de ce fichier contient l'imaged'une carte de commande du travail qui va étre lancé.

module lancer 1'exécution :

générer une carte JOB ;

&@B la premiere carte générée dans le fichier permanent est une cartede commande tndiquant le début dy travatl. Cette carte permet
également d ‘indiquer au systéme d'esplottation quel est le type detravail demandé. Ce type est connu grace au Paramétre TYPETRAVdéfini en 8.6.2.1. Bb;

générer une carte LIMIT ;

geables. Ces valeurs sont obtenues d partir de TYPETRAV Cp 3

générer les cartes ASSIGN ;

&D chaque fichier Logique uttilieé dang Luntté de trattement dott fatrel'objet d'au motns une Carte de commande ASSTGN, Cette carte réaltsela connexion entre um ensemble d'opérationg d'entrées-sortties dé fintdans L'untté de trattement “et un fichter physique qut est défint
dans le module de commande ou la classe d'application. Le module degénévation des cartes ASSIGN parcourt le fichter catalogue et pour
chaque fichier logique manipulé dens Lluntté de traitement, t1
génére une carte de commande par type d'utilisation déclaré dans
Ltappel de la proeédure LIAISON Op ;

si GENER alors générer les appels d'utilitaires 3 tsi ;
—,

E.7)

CO st L'uttlteateur a fait appel a la procédure COPIER du systéme de

gestion de fichiers, alore le module génére des appels aux

processeurs correspondant du syatéme d'eaplottation Bs;

générer une carte RUN ;

OO cette carte générée dans le fichier permanent est une demande au

systéme d'explottation de chargement en mémoire centrale du module

de chargement quit représente l'unité de trattement et de lancement

de son exécuttion OD;

sauvegarder une image de la zone dynamique commune 5

lancer le travail généré dans le train des travaux ;

finmod ;

Le traitement des unités externes :

Comme nous venons de le voir en annexe E.6, le module analysant la demande

d'exécution doit savoir si 1'unité de traitement utilise des unités externes

i it i ités a l' ication.et si c'est le cas, il doit inclure ces unités A 1 applic

E.7.1.) La recherche des unités externes :

module rechercher les unités externes ;

utilise table des unités externes, unité de traitement ;

CO ce module recherche st 1l'untté de trattement de module pecaaie

CLE utilise ou non des unttés externes 3

LIAIS@N booléen ;

UNITE EXTERNE = faux ;

si ETATDESC = 'édité' alors

pay chaque ELEMENT de TABEXT faire .
pour I de 1 & taille actuelle (INCLUEXT) faire

si INCLUEXT (I, 1) = CLE alors

UNITE EXTERNE = vrai 3 fsi ;



E.7.2.)

A.72

CD st lunité de trattement est reliée, elle a été exdeutée ay cours
d'une exploitation précédente. Toutes les unttés externes ont done
été déjd ineluses et le module de recherche peut savoir at Llunttd
de traitement utilise effectivement des unttés externes grace a
ta table op ;

sinon création de la mMatrice M2

Pour chaque ELEMENT de TABEXT telgue

M2 (CLE, NUMMATINT) = 1 faire

LIAISQN = faux ;

UNITE EXTERNE = vrai ;

pour I de 1 4 taille actuelle (INCLUEXT) faire

Si INCLUEXT (I, 1) = GLE alors LIAIS@N = vrai ; fei ; fp ;
Si non MIAIS@N alors INCLUEXT (I, 1) = CLE ;

INCLUEXT (I, 2) = 9 3 fsi ;

fpc ;

fsi ;

CB st l'untté de trattement n'est pas reltée, le module recherche,
grace @ la matrice dy graphe G2, les unités formant L'untté de
traitement. St une witté emplote une untté externe, <1 dott
alors mettre d jour lg table Co ;

finmod ;

La vérification des numéros de version :

Si L'unité de traitement est @ditée et si elle utilise des unités
externes, celles-ci doivent figurer dans le module de chargement sous
leur derniére version. Le module que nous allons présenter a pour but
de vérifier les numéros de version des unités incluses.

module vérifier les numéros de version des unités externes i
utilise table des unités externes, unité de traitement ;

VERSIPN DIFFERENTE = faux i

APPLICATI@N EXTERNE = ' ' ;

pour chaque ELEMENT de TABEXT par N@MAPPEXT croissant

faire pour I de 1 4 taille actuelle (INCLUEXT) faire

si INCLUEXT (I, 1) = CLE alors

- si APPLICATIQN EXTERNE # NPMAPPEXT alors
~ APPLICATI@N EXTERNE =: N@MAPPEXT ;

déterminer le nom du fichier descriptif (APPLICATION

EXTERNE) ;

assigner le fichier descriptif (APPLICATI@N EXTERNE) ;

fsi ;

utilisation (DESCRIPTIF - APPLICATIQN - EXTERNE, lecture) ;

soit DESCRIPTIF de DESCRIPTIF ~ APPLICATI@N ~ EXTERNE

telque MATDESC, = NUMMATEXT2 ;

si NUMEROVERSION = INCLUEXT (I, 2) alors

7 VERSIQN DIFFERENTE = vrai ;
INCLUEXT (I, 2) = 0 ; £si ;

E.7.3.) L'inclusion des unités externes a l' application :

Le module “inclure les unités externes" a pour réle d'amener dana le

fichier des textes compilés de 1'application, les textes des unités

externes utilisées par l'unité de traitement et de mettre & jour la

table des unités externes en indiquant les nouveaux numéros de version

des unités incluses.

écisé ici i eu présLe texte de ce module n'est pas précisé ici car il est a peu p

analogue 4 celui de la procédure AJQUTER qui est analysé en annexe C.3.
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ANNEXE F : Exemples de modules de commande

Présentation générale de l'application "paie du lait":Pp

L'application que nous utiliserons a titre d'exemple concerne la "paie du lait"

dans une société de transformation qui effectue le ramassage du lait auprés des

agriculteurs de la région.

Cette application a été présentée dans (HERTSCHUH ~ (14) : annexes).

L'application consiste 4 établir mensuellement pour chaque agriculteur, un

document (appelé bordereau de paie du lait) comportant :

- le relevé des quantités de lait livré ;

- la facture éventuelle des produits achetés par l'’agriculteur 4 la

laiterie ;

- le relevé du compte de l'agriculteur.

En plus du bordereau de paie de lait, on établit un état de décompte monétaire,

un état de virement bancaire, un état statistique mensuel, un état statistique

annuel.

Les documents d'entrée de cette application sont les suivants :

~ le bordereau des achats effectués par l'agriculteur 4 la société,

~ le bordereau des relevés réalisés par la société chez l'agriculteur,

- le bordereau d'analyse qui indique la qualité du lait collecté

~ le bordereau des opérations financiéres diverses réalisées entre la société

et l'agriculteur (remboursements d'acomptes ou d'avance, retenues pour achats

divers, dfis antérieurs....).

Cette application utilise également deux fichiers provenant d'autres applica-

tions

- le fichier FIP-AGRIC qui contient des renseignements d'état civil des agri-

culteurs provient de l'application FOURNISSEUR.

- le fichier FIP-PRODUIT qui représente le baréme des prix des produits vendus

par la société provient de l’application PRPDUIT.



Les programmes de l' application fournissen
la forme ichi i i

de fichiers logiques internes. Ces résultats doivent faire l'objetd'un traitement d'un “service d'édition"
sortie (cf. CHABRIER - (5)).

pour étre transformés en états de

1 rz 7Les bordereaux qd entrée contiennent des in
directemen itét traitées par les Programmes. Ces informations doivent Stre intro-

a ; 

taeun “service d'acquisition"

| service d' acquisition

APPLICATION

"PATE BY LAIT"

APPLICATION

"FOURNISSEUR"

APPLICATION

PRODUIT service d'édition |

FIP

PRODUIT

état

Statis-

cique

décompte

monétair

CU bet ee ac eg , i

Thue PI eRe ly “ho ap loagvory 3dSiine el ise

t des résultats qui se présentent sous”
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La chatne de traitement mensuelle ;

L'analyse fonctionnelle de cette application met en évidence la présence de

deux chaines de traitement ;

.- une chaine de traitement mensuelle qui permet d'établir les sorties suivantes :

bordereau de paie du lait, état de décompte monétaire, état de virement ban-

caire et état statistique mensuel.

- une chaine de traitement annuelle qui établit 1'état statistique annuel.

Dans la suite de cet exposé, seule la premiére chaine nous intéresse.

L'analyse organique de cette chaine permet de déceler la présence de quatre

unités de traitement :

- l'umité de traitement ! de module directeur UNITE-TRAIT| permet de chiffrer en

valeurs les achats réalisés par chaque agriculteur auprés de la Société.

- l'unité de traitement 2 de module directeur UNITE-TRAIT2 permet d'obtenir

la paie du lait.

- L'unité de traitement 3 de module directeur UNITE-TRAIT3 fournit comme résul-

tats les statistiques mensuelles et le décompte monétaire.

- L'unité de traitement 4 de module directeur UNITE-TRAIT4 fournit les infor-

mations de l'état des virements.

L'enchainement général de ces unités peut @tre schématisé de la fagon suivante :



ACQUISITION
ree = A

FIM-

p LEVE

FIS-

AN FIS-

RECAP

EDITION

F.3) La création de L'application :

L'opération de création de l'application consiste en :

- la création des unités formant 1'application

- la eréation de variables d'exploitation permettant de contréler 1'évolution

de Ll'exécution des chaines de traitement.

~ la déclaration des fichiers physiques manipulés

~ la mise en place des liaisons permanentes entre fichiers logiques et fichiers

physiques.

Création des unités de 1l'application :

Pour la chaine de traitement mensuelle, les unités sont

- les modules d‘acquisition des bordereaux d'entrée

- les unités constituant 1'umité de traitement |

- les unités constituant l'unité de traitement 2

- les unités constituant l'unité de traitement 3

~ les unités constituant l'unité de traitement 4

- les modules de tri (TRI-}, TRI-2, TRI-3, TRI~4)

- les modules d'édition des états.

Pour la création de chacune de ces unités, l'utilisateur doit se poser deux

questions ;

- lfumité existe-t-elle dans une autre application ?

~ quelle est la protection inter-application que doit avoir l'unité ?

Création des variables d'exploitation :

D'aprés le schéma d'enchainement des traitements que nous venons de. donner,

l'ordre d'exécution doit @tre le suivant :

TRI-1, U.T.1, U.T.2, {e, oa ‘Y
TRI-3, U.T. 4

Si t"exécution d'une de ces unités de traitement ne se termine pas correctement,

il est inutile d'entreprendre la suite du traitement de la chaine.



A.79 r

Il paraft done intéressant de mettre en place les contréles d'exécution suivants :

~ & chaque unité de traitement ou module de tri est associé un booléen de la
classe d'application. Ce booléen est initialisé a faux. $i l'exécution d'une
unité se termine de fagon anormale, le booléen associé est positionné & vrai.

Déclaration des fichiers physiques :

Chaque fichier physique qui apparatt sur le schéma précédent doit étre déclaré
par un objet de type fichier, Le probléme qui se pose est de Savoir si cet objet
doit appartenir & la classe d'application (dans ce cas, le fichier est catalogué)
ou s'il doit étre local au module de commande (dans ce cas,
temporaire),

le fichier est

~ Les fichiers physiques correspondant aux bordereaux d‘

sortie sont temporaires : les objets qui les déclarent seront done locaux
aux modulesde commande d'acquisition et d'édition.

entrée et aux états de

~ Les fichiers physiques Provenant des autres applications sont permanents. Ils
Seront donc déclarés par des objets de la classe d'application,

~ Les fichiers FIS-AN et FIS-RECAP utilisés par la chafne de traitement annuel
ont une durée de vie supérieure A celle d'une exploitation de la chaine de
traitement mensuel. Ils seront également déclarés par des objets permanents de
l' application.

~ Les autres fichiers utilisés par la chaine de traitement mensuelle seront éga-
lement catalogués afin q! éviter de déclarer, avant chaque exploitation de cette
chatne, les supports qu'ils repérent,

Mise_en place des liaisons permanentes :

Le fichier FIP-AGRIC est utilisé uniquement en lecture et nous pouvons. supposerte 
5 

5 

Aqu'il repére toujours le méme Support.
STIFF a!

Le fichier FIP-PRODJIT est également utilisé uniquement. an léerure et nar eee

supposer que le baréme des prix des produits est toujours implanté sur le méme

support.

éés a ié é i haineLes fichiers FIS-AN et FIS-RECAP sont créés 4 la premiére exécution de la ¢

‘ 2 2 s ‘ ont
de traitement d'une certaine année. Au cours des exécutions suivantes, ils s

simplement mis 4 jour.

j ' Lai anente avec leur support.Tous ces fichiers feront done l'objet d'une liaison perm

e_de créati
ae Se a

application (PAIE-DU-LAIT, nouvelle) ;

créer

unités d'acquisition

GB tes modules et métamodules d'acquisttion des fichtere ACHATS, ANALYSE,

DIVERS et RELEVES sont rendus internes au systéme CO ;

créer (communs) ;

module de tri-I

CY te module TRI-1 permettant de trier le fichter FIM-ACHATS est eréé dane

~ Liappltcation. Il pourra étre utilisé par d'autres wunités appartenant @
d'autres applications Cp ;

créer (communs) ;

unités constituant L'unité de traitement |

créer ;

unités constituant l'unité de traitement 2

créer (CPMMERCIAL, STATISTIQUES) ;

; unifés congtituant l'unité de traitement 3

créer (FQURNISSEUR) ;

: unités constituant l'unité de traitement 4
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unvté de trattement 2 est. protégée contre toyt aceésles constituants de l'untté de trattement 3 Peuventapplications "COMMERCTAL" et "STATISTIQUES" et seule~les constituants de luntt
aplication "FOURNISSEUR"

venant de Wertérieun,

btre utilisés dans leg

ment elles, Pan contre,

etre uttlisés dang 1! de trattement 4 Peuvent
et seulement. tle cg 3

sJoutee (TRI-2, FGURNISSEUR, seul) ;
ajouter (TRI, PRADUIT, Seul, TRI-3) ;

Sjouter 
aoe

Bt 
=! Leate,

le module TRI-2 de L'application “"FOURNISSEUR"
courante. Le module TRr del!

Dens l'epplication couran te

TRI-@ permet de trier le

FIM-VIR og ;

créer (commns) ;

unités d'édition

est ajoutée ¢ Lapp licationaplication "PRepyrrn

» tle ‘appelle TRI-3,

fichier PIP-REGr | ppr-

est également ajouté,

5 permet de trier le fichter

tton deg fichtére FIS-STAT 7 QMPTE
FIS-PAIE eat FIS-VIR sont eréés dang 2 'applteation oD : , 

'
3

créer (UTI boolé : é
. ooléen ; uT2 booléen ; uT3 booléen ; uT4 booléen ;RI! booléen 3 TRI2 booléen 3 TRI3 booléen )

pene 

—————e 
Le 

,

de traitement CO:

créer (FIP~AGRIC-PHy type fichier -
————ee 

———seums

FIT-VAL-PHY type fichier ;
FIS-AN~PHY type fichier ; seve) §

FIP-A = =GRIC-PHY = ((bande, (P21)) (864 lx, 120; 1000)), crear SgEUR),) - 5.

CO le fichter FIP-AGRIC-PHY est tmplanté sur la bande BO1 et apparttent a

L'application fourntsseur op;

PIT-VAL-PHY = ((bande, (B03)), (x, (1x; 80, 900))) ;

FIS-AN-PHY = ((bande, (BO9, B10)), (x, (lv, 100, 300)),, (COMMUNS)) ;

@ le fichier FIS-AN-PHY est un fichter multivolume : il eat tmplanté sur les

bandes BO9 et B10. De plus, tout programme peut lancer des opérations de

lecture dane ce fichter Cb;

déclarations des autres fichiers physiques utilisés par

la chaine de traitement.

é

liaison (FIP-AGRIC, FIP-AGRIC-PHY, lecture, permanente) ;

liaison (FIP-PROD, FIP-PROD~PHY, lecture, permanente) ;

liaison (FIS-AN, FIS-AN-PHY, (écriture, mise 2 jour), permanente) ;

liaison (FIS-RECAP, FIS-RECAP-PHY, (&criture, mise 4 jour), permanente) ;

Gp tes ltateons entre les fichters physiques et les fichters logiquee indiquées

sont permanentes : elles sont done conservées par le systéme d'une explotta-

tion a l'autre es

UT] = faux ; UT2 = faux ; UT3 = faux ; UTA = faux :

TRI] = faux ; TRI2 = faux ; TRI 3 = faux :

CO inttialtsatione des booléens de contréle de 1'évolution de L'exédaution de

la chatne de traitement op in

L'acquisition des bordereaux d'entrée :

L'acquisition des bordereaux d'entrée consiste en :

- l'acquisition du fichier externe ACHATS,

~ L'acquisition du fichier externe ANALYSE,

~ l'acquisition du fichier externe DIVERS,

- l'aequisition du fichier RELEVES.
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Ces opérations sont indépendantes les unes. des autres : elles peuvent done se
dérouler colatéralement dans l'unité centrale.

Lorsque le module initial a lancé une opération d' acquisition d'un fichier, il
n'a pas besoin d'attendre que cette derniére soit terminée. I] peut lancer aussi-
tét L'opération d'acquisition suivante. Dang le module de commande d' acquisition,
le booléen ATTENTE de la classe systéme sera donc positionné a faux,

application (PAIE-DU-LAIT) ;

CARTES type fichier ;
awe Seer

CARTES = (Ceartes'), ("se? ,('1x',80,80))) -

attente = faux ;

liaison (ACHATS, CARTES, lecture) ;

liaison (FIM-ACHATS , FIM-ACHATS~PHY, écriture) ;
ACQUISITIQN-1 ;

CO lancement de l'aequiettion du fichier ACHATS. Le module tntttal continue
i'interprétation sans attente CO;

liaison (ANALYSE, CARTES, lecture) ;

liaison (FIM-ANALYSE , FIM-ANALYSE-PHY, écriture) ;

ACQUISITION-2 ;

CB laneement de Llacquisttion du fichter ANALYSE. Le module inttial continue
L'interprétation CB;

liaison (DIVERS, CARTES, lecture) ;ason 

we’.

liaison (FIM-DIVERS, FIM~DIVERS - PHY, Gcriture) ;
ACQUISTTIQN-3 ;

Cf lancement de Ltacquisittion du fichler DIVERS 3 le module intttal continue
L'tnterprétation ob ;

F,4)
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liaison (RELEVES, CARTES, ecture) ;

liaison (FIM-RELEVES, FIM-RELEVES=PHY, €criture) ;

ACQUISITION-4 ;

CB lancement de l'acquiattion du fichter RELEVES b;

finmod ;

L'exploitation de la chatne de traitement mensuelle ;:

: 
atin? tle ivant ©Comme nous l'avons dit en F.2, l'ordre d'exécution des unités est le suivan

TRI~2, U.T.3

TRI-3, U.T.4

TRI-], U.T.1, U.T.2,

U.T. 1 doit attendre la fin de 1’exécution de TRI-1 avant d'étre lancée.

U.T. 2 doit attendre la fin de l'exécution de U.T. 1.

Une fois U.T, 2 exécutée, TRI-2 et TRI-3 peuvent &tre exécutés colatéralement.

Lorsque TRI-2 est exécuté, on peut lancer U.T. 3,

Lorsque TRI~3 est exécuté, on peut lancer U.T. 4.

application (PAIE-DU-LAIT) ;

liaison (FIM-ACHATS, FIM~ACHATS-PHY, lecture) ;

liaison (FIM-T-ACHATS, FIM-T-ACHATS-PHY, (lecture, écriture)) ‘

TRI-1 3

CO lancement du trt du fichter FIM-ACHATS QD;

si TRI | alors imprimer ('ERREUR DANS TRI FIM-ACHATS) ;

TRI A = faux ;

sortir ; fsi ;



liaison (FIT-VAL, FIT-VAL-PHY, (lecture, écriture)) ;
UNITE-TRAIT } ;

CO lancement de Llexéeution de luntté de trattement 1 Ce;
’

Si UT I alors imprimer ("UT 1} NON EXECUTEE') ;

UT 1 = faux ;

Sortir ; fsi ;

liaison (FIM-ANALYSE , FIM-ANALYSE-PHY, lecture) ;
liaison (FIM-DIVERS, FIM-DIVERS-PHY, lecture) ;
liaison (FIM-RELEVES, FIM-RELEVES-PHY, lecture) ;

. . 

ie

liaison (FIT-REGL, FIT-REGL=PHY, (lecture, écriture)) ;* : 

i —_ 4 ,

liaison (FIS-PAIE, FIS) PAIE-PHY, écriture) ;
lias - ~VIR- écri

on (FIT-VIR, FIT-VIR PHY, (lecture, écriture)) ;

UNITE-TRAIT2 ;

co lancement de Liexdeution de tinité de traitement 2 CO ;

si UT2 alors imprimer ('UT2 NON EXECUTEE') ;

UT 2 = faux ;

sortir 3; fsi ;

attente = faux ;

liaison (FITR=REGL, FITR-REGL~PHY, (lecture, écriture)) :
TRI-2 ;

a

CB lancement de L'exéeutton du tri du fichier FIT-HEGL. Le module intttallance le trt et continue sane attendre L'interprétation dy module deconmandé we 5

attente = vrai ;

a (FITR-VIR, FITR-VIR-PHY, (lecture, écriture)) ;
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si TRI 2 ou TRI 3 alors imprimer ('ERREUR DANS TRI FIT-REGL OU FIT-VIR') 3

TRI 2 = faux ;

TRI 3 = faux ;

sortir ;

attente = faux ;

liaison (FIS-VIR, FIS-VIR-PHY, écriture) ;

liaison (FIS~STAT,FIS~STAT-PHY, écriture) ;

liaison (FIS-DECOMPTE, FIS-DECQMPTE-PHY, écriture) ;

UNITE-TRAIT3 ;

CB lancement de L'iemécution de l'untté de trattement 3. Le module initial

continue l'interprétation sane attente ow;

attente = vrai ;

UNITE - TRAIT 4 ;

&B lancement de L'exécution de L'unité de traitement 4 Op ;

si UT3 ou UTS alors imprimer ('UT3 ou UT4 NON EXECUTEE') ;

UT3 = faux ;

UT4 = faux ;

fsi ;

finmod ;

F.5) L'édition des états de sortie :
2 £ortion 

des etats de sortie

De méme que pour les opérations d'acquisition, les opérations d'édition des

états de sortie sont indépendantes les unes des autres : elles peuvent donc se

dérouler simultanément. Dans le module de commande d'édition, le booléen

ATTENTE est positionné 4 faux.



application (PATE-DU-LATT) ;

IMPRIMANTE type fichier ;

IMPRIMANTE = (C impr"), Cx", (1x, 132, 132))) ;
attente = faux j 

.

liaison (ETAT-STAT, IMPRIMANTE, écriture) ;
liailaison (FIS-STAT, FIS~STAT-PHY, lecture) ;?
EDITIGN - | ;

CB lancement de l'édttion de L'8tat statistique sans attente Cg ;’

liaison (DEC-MONET, IMPRIMANTE , Scriture) ; -
liaison (FIS-DECQMPTE, FIS~DECBMPTE-PHY, lecture) ;
EDITIOQN-2 ;

@ lancement de t'édition des décompte monétatres sang attente CO ;3

liaison (BORD-PATE, IMPRIMANTE , écriture) ;— ee ’

liaison (FIS~PAIE, FIS-PAIE-PHY, lecture) ;’

&B lancement de L'éditton des bordereaux de bate ; sans attente Cp
t 

7 

y

>

liaison (ETAT-ViR, IMPRIMANTE , écriture) ;
liais FLon (FIS-VIR, FIS-VIR-PHY, lecture) ;
EDITIGN-4 ;

&@ lancement de l'édition de l'état des viremente CO;ee is

finmod ;

F.6) Exemple d'opérations de maint@nance :

A titre d'exemple, nous allons présenter un module de commande permettant de

modifier le contenu de la deuxiéme unité de traitement. Celle-ci peut @tre

schématisée de la facon suivante :

UNITE-

TRAIT2

TR-ART TR-DIV TF~AGRIC

T 7m
TI~AGRI

Les modifications 4 apporter sont les suivantes :

~ remplacement du texte global du module TR-DIV sans changement de nom.

~ changement du nom du module TF~AGRIC : celui-ci doit s'appeler désormais

AGRIC,

Une fois ces modifications réalisées, on désire compiler en mode "mise au

point" les unités ainsi modifiées et les relier entre elles.

Module_de commande de maintenance
EieaSsessass svse ann geawen cece’

application (PAIE-DU-LAIT) ;

modification = 'AUT@RISE' ;

changer (TR-DIV) ;

nouveau texte de TR-DIV

CO Lianeten texte de TR-DIV eat détruit. Le nouveau texte est introdutt dans

L'applteation. TR=DIV passe a L'état "source" CO ;
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remplacer (TF-AGRIC, AGRIC, référence) ;

Ch L'unité TR-AGRIC change de nom. Elle s'appelle désormais AGRIC Cp ;

corriger (UNITE-TRAIT 2) ;

modifier ('TF-AGRIC ; ' , 1)

AGRIC ;

OD dans l'wité UNITE-TRAIT 2, L'appel du module TP-AGRIC eet remplacé par

wi appel du module AGRIC Cp ;

compiler (environnement, mise au point, TR-DIV) ;

CO le module TR-DIC est compilé en mode mise au point avec tout son environne-

ment CB 3;

compiler (environnement, mise au point, (UNITE~TRAIT 2, AGRIC)) ;

relier (50, UNITE*TRAIT 2) ;

CO t'unité de traitement 2 passe d l'état "6dité" = lee modules TRDIV, UNITE-

TRAIT 2 et AGRIC qut la composent sont en mode "mtse au point" oD;

finmod ;
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