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préface 

Si l'Informatique est définie comme la science du traitement rationnel 
de l'information, considérée comme le support des connaissances, il est 
paradoxal de constater que la majorité des ouvrages qui lui ont été consa
crés jusqu'à présent traitent relativement peu de la nature de cette infor
mation, et encore moins de la façon dont elle doit être organisée pour 
pouvoir être manipulée par un automate déterminé selon une procédure 
fixée. 

Certes, les organisations de données dont l'analyste peut disposer sont 
étroitement liées au langage de programmation qui sera utilisé et encore 
plus au matériel sur lequel sera réalisée l'exploitation. 

Aussi est-il couramment admis que l'exposé des différentes méthodes 
possibles de rangement des informations fait partie de la documentation 
technique des constructeurs d'ordinateurs. 

Mais si les systèmes de Gestion des Entrées-Sorties actuellement fournis 
avec les équipements répondent généralement à la plupart des besoins 
d'un concepteur d'application, il s'avère qu'il est bien souvent utile de 
développer des organisations non supportées par le système d'exploita
tion. 

Il en est ainsi dès que l'on procède à des traitements relativement complexes, 
que l'on désire améliorer soit le temps d'exploitation, soit le taux d'en
combrement des mémoires externes, et davantage encore lorsque l'on 
veut équilibrer la répartition des charges entre l'unité centrale et les 
unités d'échange. 

Cette nécessité se retrouve également lorsque l'on utilise des petits sys
tèmes informatiques pour lesquels les procédures de Gestion des Entrées
Sorties sont en général peu développées. 

Aussi nous a-t-il semblé nécessaire de rassembler dans un ouvrage les 
notions essentielles relatives à cette question, afin que chaque informaticien 
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PRÉFACE 

VI 

puisse disposer, condensés en quelques pages, des principes de base de 
l'organisation des données et des critères lui permettant de procéder au 
choix de l'organisation la mieux adaptée à une application. 

Les auteurs ont volontairement donné à cet ouvrage un caractère très 
pratique, afin qae les idées qu'il renferme puissent être utilisées immédiate
ment. Nous espérons qu'il rendra serrice à beaucoup d'informaticiens, 
mais aussi qu'il fera comprendre aux utilisateurs de l'informatique la 
complexité du choix de l'organisation la mieux adaptée à un ensemble 
de données et la nécessité pour l'analyste d'être informé, aussi complète
ment que possible, à la fois de lellrs hesoins, de tél'olution de ces hesoins 
et des spécifications des données. 

C'est la condition à laquelle l'informatique pourra mettre en place des 
applications qui donnent réellement satisfaction aux utilisateurs et ne se 
périment pas prématurément. 

Jacques GIROIRE 

Président-Directeur général de GMV Conseil 
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