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INTRODUCTION (*) 

L'activité de programmation possède un privilège redoutable: c'est l'un des 
derniers refuges de l'artisanat, mais un artisanat hautement abstrait. 

Par une étrange déviation, de nombreux praticiens tendent il en faire une 
activité sauvage et farouchement individuelle. C'est renier les grandes traditions de 
l'artisanat: utilité, solidité et communicabilité de l'ouvrage, et compagnonnage; tout 
artisanat est une activité sociale de production et, loin d'être sauvage, obéit aux 
« règles de l'art ». 

Très vite, des hommes ont senti le danger de prendre l'ésotérique pour génial, 
le biscornu pour beau et l'acrobatique pour efficace: ils se sont forgé leurs propres 
règles de l'art et, pour certains, ont codifié et enseigné le savoir-faire qu'ils avaient 
acquis. 

La « programmation structurée» fait partie de ce courant d'efforts. Fondée sur 
des bases mathématiques dues à Bôhm et Jacopini [8] (**), elle en tire les conséquences 
pratiques pour tous les aspects importants de l'activité de programmation: elle ne se 
limite pas à la structuration des programmes mais rend compte aussi des aspects liés 
au langage de programmation ct à l'organisation du travail, tant pour la production des 
programmes que pour leur documentation et leur maintenance. 

Les grands noms qui lui sont attachés sont, entre autres, ceux de Dijkstra et 
de Mills. La réussite la plus marquante est le système d'interrogation en temps réel 
réalisé par IBM pour le New York Times [5], [6] : 83000 lignes de PLl1 écrites à une 
moyenne de 35 par homme et par jour, avec une fiahilité telle qu'il n'y a eu qu'une 
seule perte de contrôle pendant les 13 premiers mois de fonctionnement opérationnel 
du système. 

(*) Le présent ouvrage a pour origine le Rapport de Synthèse et Formation n° 84 de la Direction 
Scientifique de la SEMA. 

(.') Les numéros entre crochets renvoient aux références bibliographiques (p. 163). 
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LA Pt{()GRA~IMATION STHn:1THI-:t·: E;>'; I;>';FOR~IATIQI'E 

Le pré.sl'nt ouvragt' est organisl' dl' la façoll suivante: 

l:ne prernii'l'C' partie comprend les c.hapitres 1 ct Il ainsi que ll's annexes 1 et IL 

Le chapitre 1 prl'senlt' la llIl-thodl' dl' structura tion dcs programmes. Le cha
pitre II, quant ù lui, fait apparaître les cOllsL'quences de la m{,thode sur l'outil de 
lïnrorm:lticiell que constituent il's difl'l'rl'nts langages de prograJnmation. l:n exclIlph, 
a l'tl- traitl' d:llls l'CS difll'rcnts langages dl' f:l(;on ù pcrlllettrl' ulle comparaison plus 
cOllcri,te des racilit{,s dl' struclul'ation ofll'rks par ("l'S dernil'rs. 

Cette premii're partil' l'st dOllc plus spl'Cialel1ll'llt dcstin{'c aux professionnds de 
l'informatique, dans toute S:I varid{' .. \insi l'anllexe l, COll1pll'lIH'nt du chapitre T, 
est-elle destinl-c aux informaticiens intlTessôs par les fondements muthhllatiques de 
la méthode ct qui souhaitent trouver les d{,monstrations des difrérents fhèorhllcs 
utilisés. L'allnexe II s'adresse plus particulii-rcment il ceux, toujours llombreux, qui 
programmcnt l'n assemhlcur. Elle lcur fournit dcs indications sur les possihilites (h> 
structurer des programmes {'nits dans cette classe de langages. 

La dcuxil'J11e partie, moins technique, comprend les chapitres III t'l IY. 

Le chapitre III intéressC'ra particulièrement, du moins le souhaitons-nous, ceux 
qui sont all1Cnl'S Ù diriger dl's projets informatiqUl's importants. Il pr(scnk le concept 
dt> d' « {'quipe de programmation », ainsi qU!' les solutions quI' permet d'appor!cr la 
« progrmnllwtion struclurL'('» allx prohli'Illes dl' documentation, dl' partage des tflches 
et de formation des programmeurs. 

Enfin, le chapitre IY prL'sentl' une cOlllparaison de la « programmation struc
turée », avec d'autres mdhodes et Ulle ri'flexion SlIr la place qu'elle occupe dans le 
développement de l'actiYit(~ de programmation. Il est donc susceptihle d'intéresser des 
non-praticiens qui cherchent simplement ù avoir une vue d'ensemble de cette activité. 
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