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Abstract 

The P a r t i c u l a r i t i e s of S t a t i s t i c a l DBMSs. 
The Data Base Management Systems (DBMS) that S t a t i s t i c a l 

a pplications require are very p a r t i c u l a r . Conventional DBMSs l i k e 
those presently a v a i l a b l e are not suitable. The p a r t i c u l a r i t i e s and 
the needs of the S t a t i s t i c a l applications are generally ignored by 
the Computer s c i e n t i s t s working on databases. 

Two somewhat d i f f e r e n t types of S t a t i s t i c a l Databases (SDB) can 
be distinguished. A SDB i s a bank of Information i f i t has been 
designed p r i m a r i l y for providing S t a t i s t i c a l informations dealing 
with the same subject. A SDB i s an analysis database i f i t has been 
designed to achieve a given S t a t i s t i c a l a n a l y s i s . However, a l l SDBs 
have i n common many properties. Especially update and access 
methods are d i f f e r e n t from those of conventional DBs• Also a l l SDBs 
need some s p e c i f i c S t a t i s t i c a l metadata and require some s p e c i f i c 
storage method taking i n t o account the s t a b i l i t y of the stored data. 

Resume 

Les s t a t i s t i c i e n s ont des besoins specifiques en matiere de 
Systemes de Gestion de Bases de Donnees (SGBD). Les SGBD 
conventionnels que l'on trouve sur l e marche ne leur conviennent 
pas. Or les s p e c i f i c i t e s de leurs besoins sont mal connues des 
s p e c i a l i s t e s en Bases de Donnees (BD). 

On distingue deux poles parmi les Bases de Donnees Stat i s t i q u e s 
(BDS) : les serveurs d'informations s t a t i s t i q u e s et les bases 
d 1analyses. 

Toutes les BDS presentent des p a r t i c u l a r i t e s en ce qui concerne 
les mises-ä-jour et les acces aux donnees. Les langages 
d 1 i n t e r r o g a t i o n des SGBD Statistiques (SGBDS) doivent y etre 
adaptes, i l s doivent gerer des meta-donnees p a r t i c u l i e r e s aux 
applications s t a t i s t i q u e s . Des methodes de stockage des donnees 
propres aux BDS doivent etre specifiees. 

(1) T r a v a i l effectue ä l'I.R.T. avant de rejoindre l'E.C.R.C. 
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Introduction 

La conception de Systemes de Gestion de Base de Donnees (SGBD) 
dedies aux applications s t a t i s t i q u e s est presentee par les 
sp e c i a l i s t e s en bases de donnees (BD) comme une des directions de 
recherche p r i v i l e g i e e s pour les annees ä venir [BD3 83], 
[Brodie 84]. Les concepteurs de SGBD se sont surtout interesses 
jusqu'ä maintenant ä des applications tres p a r t i c u l i e r e s , (gestion 
du personnel, gestion bancaire, systemes de reservation de places, 
e t c . . . ) , bien differentes de ce que l'on rencontre en s t a t i s t i q u e . 
Les bases ou banques de donnees s t a t i s t i q u e s sont t e l l e s que les 
SGBD conventionnels, les seuls dont on dispose actuellement, ne 
conviennent pas ä leur gestion. Or, leurs p a r t i c u l a r i t e s sont mal 
connues. 

Depuis plus d'une dizaine d 1annees 1 ' u t i l i s a t i o n de systemes de 
gestion de bases de donnees (SGBD) dans les entreprises et les 
administrations s'etend : l ' i n t e r e t de ces systemes n'est plus ä 
demontrer. Les applications s t a t i s t i q u e s , qui furent l'un des 
moteurs de 1 1informatique naissante, produisent et u t i l i s e n t de 
nombreuses bases de donnees. Certaines de ces bases couvrent de 
longues periodes et ont du mal ä survivre aux changements 
d'ordinateurs et de systemes d 1 e x p l o i t a t i o n . Beaucoup d'entre e l l e s 
ont une grande importance strategique, car e l l e s sont ä l ' o r i g i n e 
d'analyses previsionnelles et decisionnelles. Bien peu sont gerees 
par des systemes modernes. Cette Situation est paradoxale, car les 
besoins des s t a t i s t i c i e n s sont c r i a n t s . Les bases de donnees 
st a t i s t i q u e s (BDS) forment une classe d'applications assez "typee" 
pour que l a d e f i n i t i o n de SGBD dedies ou SGBDS (Systeme de Gestion 
de Bases de Donnees Statistiques) s o i t possible. 

Cet expose se propose de degager les c a r a c t e r i s t i q u e s communes 
aux BDS et de montrer en quoi e l l e s se distinguent des bases de 
donnees conventionnelles. 

Un premier paragraphe distingue entre o u t i l s s t a t i s t i q u e s et 
o u t i l s de gestion des donnees. Deux tendances extremes 
complementaires parmi les BDS sont ensuite d e c r i t e s . 

Un second paragraphe montre les s p e c i f i c i t e s des acces aux 
donnees s t a t i s t i q u e s . Ceux-ci sont tres d i f f e r e n t s de ceux que 
connaissent les bases conventionnelles, par exemple de gestion. 

Une p a r t i c u l a r i t e e s s e n t i e l l e des BDS vient des meta-donnees 
s t a t i s t i q u e s qu'elles demandent. Un troisieme paragraphe leur est 
consacre. 

Finalement, des propositions d'organisations specifiques des 
donnees s t a t i s t i q u e s sont f a i t e s dans un quatrieme paragraphe. 

1 Queis systemes et quelles bases ? 

Une premiere p a r t i c u l a r i t e des BDS vient de ce que 
1'introduction de nouvelles donnees necessite generalement des 
traitements de Val i d a t i o n et d'apurement beaucoup plus complexes que 
pour une base de gestion. Nous n'entrerons pas i c i dans l e d e t a i l 
de ces traitements qui sont bien connus des s t a t i s t i c i e n s et qui 
sont d e c r i t s , dans une optique SGBD, dans [Bates 82]. E l l e s sont 
souvent realisees ä l'aide d ' o u t i l s fournis par des paquetages (SAS, 
BMDP, LEDA, MODULAD, e t c . ) . 
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Les Operations prealables au chargement de donnees sont longues, 
complexes et peuvent demander des retours en a r r i e r e . C'est 
pourquoi presque tous les paquetages off r e n t des Services plus ou 
raoins elabores de gestion de f i c h i e r s . I i est a i n s i souvent 
possible de conserver (dans des "lexiques") les d e f i n i t i o n s des 
f i c h i e r s (type du f i c h i e r , structure des a r t i c l e s , nom des champs, 
e t c . . . ) . Certains paquetages permettent des regroupements logiques 
de f i c h i e r s . Ces Services de gestion de f i c h i e r s , pour u t i l e s 
q u ' i l s soient, n'en sont pas moins tres d i f f e r e n t s , et en decä, de 
ceux o f f e r t s par les SGBD. 

L'objectif e s s e n t i e l des SGBD est de rendre i n v i s i b l e ä 
1 ' u t i l i s a t e u r d'une BD l a structure physique des donnees, en 
automatisant les Operations de manipulation de f i c h i e r s . Un usager 
d'une BD bancaire (geree par un SGBD) pourra par exeraple ne 
connaitre que les objets, et les traitements logiques de 
1'application : compte courant, compte d'epargne, c r e d i t , debit, 
e t c . . I I n'a pas ä savoir quels sont l e s f i c h i e r s accedes par une 
de ces Operations. I i ne connaitra pas l a structure des a r t i c l e s , 
n i selon quelles d e s les donnees sont organisees physiquement. Ne 
pas avoir ä connaitre 1 1 Organisation physique des donnees degage 
1'application de ce qui est sans s i g n i f i c a t i o n pour e i l e . 

Une BDS geree par un SGBDS, integrant des o u t i l s s t a t i s t i q u e s , 
permettra par exemple de demander 1'application de t e i l e methode 
d'analyse s t a t i s t i q u e ä t e l ensemble d'individus et de variables 
sans que cet ensemble ne constitue un f i c h i e r , plutot que de 
construire un f i c h i e r , puis d'appliquer t e l Programme ä ce f i c h i e r . 
Bien entendu "1'administrateur" de l a base connaitra toujours l a 
structure interne des donnees. 

De nombreux paquetages s t a t i s t i q u e s tendent depuis peu ä fournir 
des Services du types de ceux des SGBD (citons en p a r t i c u l i e r SAS 
[SAS 79]). La Separation entre les Operations qui necessitent l a 
connaissance de l a structure interne des donnees, t e l l e chargement, 
et c e l l e s qui ne l a demandent pas n'est pas clairement f a i t e . 
L'ajout de Services semblables ä ceux des SGBD, ä des o u t i l s par 
nature d i f f e r e n t s , ne conduit pas ä des SGBD s t a t i s t i q u e s . 

Toute base s t a t i s t i q u e se situe entre deux poles que nous 
appelons "serveur d'informations s t a t i s t i q u e s " et "base d'analyses". 

Le role d'un serveur est de rassembler, de perenniser, et de 
re s t i t u e r de 1'Information dans un domaine p a r t i c u l i e r . Citons pour 
l a France AGRISTAT, du Ministere de 1'Agriculture, [Ruhlman 82], 
SITRAM, du Ministere des Transports, l a Base de Donnees Macro-
economiques (BDM) de 1'INSEE. Les principaux serveurs 
d'informations s t a t i s t i q u e s des administrations publiques francaises 
sont presentes dans [Bodin 82]. 

Un serveur d'Information a une duree de v i e i n d e f i n i e , i l est 
conduit ä fourn i r des donnees sur de longues periodes (quelques 
decennies) . 

Les serveurs ont des volumes de donnees considerables, de 
1'ordre de quelques giga-octets (BDM : 2 Go, SITRAM : 8 Go) 
[Turner 79], [Shoshani 82]. Ce sont de bons candidats pour les 
disques optiques. I i s ont des volumes tres superieurs ä ceux des BD 
conventionnelles que savent gerer les SGDB disponibles aujourd'hui. 

A l'autre pole, les bases d'analyses sont de t a i l l e s et de 
durees de v i e beaucoup plus modestes. Souvent destinees ä un seul 
usager, e l l e s sont construites pour une etude et peuvent, ä l a 
li m i t e etre implantees sur un micro-ordinateur. 

Toutes les BDS, plus ou moins proches de l'un de ces deux poles, 
presentent des caracteristiques communes qui l e s distinguent des BD 
non s t a t i s t i q u e s . 
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2 Les acces aux donnees s t a t i s t i q u e s 

Une p a r t i c u l a r i t e des donnees s t a t i s t i q u e s est qu'une f o i s 
entrees dans l a base e l l e s ne sont pas dechargees. Les donnees 
st a t i s t i q u e s sont stables. E l l e s ne connaissent que tre s rarement 
des mises-ä-jour, et demandent l e plus souvent ä etre conservees 
dans l a base aussi longtemps que possible. 

Cette p a r t i c u l a r i t e distingue les BDS des BD conventionnelles. 
La recherche en BD et les developpements de systemes ont tendu, des 
l e depart, ä rendre performantes des modifications tres frequentes 
de p e t i t s ensembles de donnees. L'exemple classique de Systeme de 
reservation de d'avion i l l u s t r e l a frequence possible des 
mises-ä-jour et l a t a i l l e des donnees concernees. 

Les mises-ä-jour que demandent les BDS sont autres : e l l e s ont 
essentiellement l i e u l o r s de l a Val i d a t i o n des donnees a r r i v a n t dans 
l a base. E l l e s ne sont pas ponctuelles mais portent sur de grands 
ensembles de donnees : ä de tres rares exeptions pres, s i un 
f i c h i e r s t a t i s t i q u e necessite des corrections ou des redressements, 
i l s porteront sur un ensemble important d ' a r t i c l e s . 

Les interrogations que connaissent les BDS d i f f e r e n t aussi 
beaucoup de Celles des BD conventionnelles. Les SGBD conventionnels 
ont ete construits avant tout pour effectuer ä un moindre coüt l a 
recherche d'un p e t i t nombre d ' a r t i c l e s . (Ex : &tat du compte 
courant de t e l c l i e n t ?) I i est bien rare qu'un s t a t i s t i c i e n 
Consultant une BDS puisse se contenter d'aussi p e t i t s ensembles de 
donnees. Ce ne sont en e f f e t pas des unites s t a t i s t i q u e s isolees 
qui 1'Interessent, mais des ensembles qui peuvent representer 
plusieurs m i l l i o n s d'octets. Ces ensembles, a f i n d'etre t r a i t e s par 
des l o g i c i e l s s t a t i s t i q u e s , doivent souvent etre t r i e s . I I est 
souhaitable qu'un SGBDS r e a l i s e au meilleur coüt ces lectures et ces 
t r i s : des algorithmes d i f f e r e n t s de ceux u t i l i s e s par les SGBD 
conventionnels sont necessaires a i n s i que des organisations 
specifiques de f i c h i e r s [Turner 79], [Eggers 80], [Eggers 81], 
[Shoshani 82]. 

Differentes familles de "langages d'interrogation" ont ete 
def i n i e s , et sont maintenant u t i l i s e e s de facon classique pour 
interroger les BD. Ces langages d'interrogation conviennent tres 
mal ä l a d e f i n i t i o n d'ensembles s t a t i s t i q u e s [Anderson 82], 
[Wong 82]. I i est d i f f i c i l e de f a i r e admettre ä un informaticien 
que meme l e langage SEQUEL [Chamberlin 74], [Chamberlin 76] (decrit 
dans [Gardarin 83] de maniere didactique) est, malgre ses 
p o s s i b i l i t e s de c a l c u l de moyennes, cardinaux, et d e f i n i t i o n 
d'ensembles par des fonctions (Operateur "group by"), tout ä f a i t 
i n s u f f i s a n t pour l e s t a t i s t i c i e n [Anderson 82]. 

Les consultations de BDS conduisent frequemment ä des 
constructions successives de "sous-bases" a f i n d ' a f f i n e r l'analyse. 
Ces "bases successives", elles-meme complexes, sont l i e e s par des 
rela t i o n s logiques complexes. I I est necessaire qu'un SGBDS apporte 
des Services en ce domaine. I I s'agit lä encore d'un t r a i t 
specifique aux BDS. Les interrogations et consultations de BD 
conventionnelles sont generalement beaucoup plus rapides et ne 
necessitent pas l e stockage de resu l t a t s intermediaires volumineux. 

Une bonne connaissance d'une BDS (et tout specialement de type 
serveur) est longue ä acquerir, pour pouvoir l ' u t i l i s e r valablement. 
Une base s t a t i s t i q u e contient en e f f e t de tres nombreux types 
d'objets, aux d e f i n i t i o n s generalement plus complexes que l e s objets 
des BD conventionnelles [Shoshani 82]. Les modeles de donnees des 
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SGBD conventionnels ne permettent pas une description s a t i s f a i s a n t e 
des donnees s t a t i s t i q u e s [Chan 81], [Bates 82], [Kreps 82], 
[Bry 84]. Ce point est approfondi au paragraphe suivant. 

Une derniere p a r t i c u l a r i t e des acces aux donnees s t a t i s t i q u e s 
est que les ensembles de donnees issus d'une BDS ne sont pas 
immediatement interpretables, comme le sont l e plus souvent les 
r e s u l t a t s d'interrogations d'une BD conventionnelle. I i s sont au 
contraire t r a i t e s par des programmes et donnent l i e u ä des editions 
r a f f i n e e s (tableaux croises, e t c . . . ) , des representations graphiques 
(courbes, histogrammes, cartes,...) ou ä des analyses s t a t i s t i q u e s 
(analyse de donnees). L'Integration entre SGBD dedies aux 
applications s t a t i s t i q u e s et o u t i l s d'editions et d'analyse est 
necessaire [Anderson 82], [Bates 82]. E l l e permet en e f f e t des 
optimisations de temps de reponse et autorise une plus grande 
souplesse dans l'expression des interrogations. Une t e i l e tentative 
d'Integration se trouve dans l e Systeme SICLA-PEPIN [Jomier 84], 
Mais les "nomenclatures hierarchiques" et les "meta-donnees 
s t a t i s t i q u e s " ne sont, ä notre connaissance, pas prises en compte 
dans l a version a c t u e l l e de ce Systeme. 

3 Meta-donnees s t a t i s t i q u e s 

La d i s t i n e t i o n entre donnees proprement d i t e s et meta-donnees est 
classique en theorie des bases de donnees. S i 1'usager d'une BD 
(geree par un SGBD) peut ignorer 1'Organisation physique des 
donnees, c'est parce qu'elle est decrite aux cotes des donnees de l a 
base et que cette description est manipulee par l e Systeme. On 
donne l e nom de meta-donnees aux donnees decrivant l a structure de 
l a base (cf. par exemple [Gardarin 83]). Le plus souvent les 
informations "systeme" (description des f i c h i e r s , des index, des 
cl e s , e t c . . ) ne sont pas distinguees de nombreuses informations 
"semantiques". C'est ä ces dernieres, et ä e l l e s seules, que ce 
paragraphe est consacre. Nous proposons, pour les distinguer, de 
les appeler "meta-donnees s t a t i s t i q u e s " . 

Une BDS demande toujours de tres nombreuses, meta-donnees pour 
etre u t i l i s a b l e [Shoshani 82], [Bates 82]. Cela t i e n t d'une part ä 
l a nature meme des donnees s t a t i s t i q u e s et aux methodes s t a t i s t i q u e s 
qui doivent distinguer de nombreux types de variables 
(quantitatives, q u a l i t a t i v e s , valeurs r e e l l e s , redressees, agregees, 
estimees, e t c . . ) . Cela decoule d'autre part des volumes de donnees 
stockees dans beaucoup de BDS. Un serveur d'informations 
s t a t i s t i q u e s rassemble souvent de nombreuses variables aux 
d e f i n i t i o n s voisines mais quelque peu differentes (donnees 
d'origines ou de periodes d i f f e r e n t e s ) . La connaissance de ces 
differences est souvent e s s e n t i e l l e aux s t a t i s t i c i e n s qui exploitent 
l a base. 

Deux types de meta-donnees s t a t i s t i q u e s tout ä f a i t speeifiques 
aux BDS sont les nomenclatures et les systemes d'unites. 

Les nomenclatures sont attachees aux variables q u a l i t a t i v e s . 
Bien que dans l a pratique ce terme ne s o i t u t i l i s e que dans des cas 
complexes, nous l e "generaliserons" aux cas simples comme l a 
nomenclature sexe ä deux modalites : feminin, masculin. 

De meme que deux variables quantitatives peuvent avoir l a meme 
unite , deux variables q u a l i t a t i v e s peuvent se referer ä l a meme 
nomenclature. Par exemple, l e s deux variables q u a l i t a t i v e s l i e u de 



754 F. B R Y , G. T H A U R O N T 

t r a v a i l et l i e u de residence vont u t i l i s e r une unique nomenclature 
" l i e u " . 

Une nomenclature peut avoir une structure plus complexe qu'un 
simple ensemble de modalites ; c'est tres souvent une hierarchie. 
Dans notre exemple, ce peut etre une hierarchie ä t r o i s niveaux : 
communes, departements, regions. On peut imaginer un SGBDS 
u t i l i s a n t des structures encore plus complexes pour gerer les 
variations des nomenclatures (variations dans l e temps et/ou suivant 
l a source des donnees). 

Conformement ä l ' o b j e c t i f de cacher les p a r t i c u l a r i t e s 
techniques du Systeme pour mieux l a i s s e r v o i r l a semantique de 
1'application, les nomenclatures doivent exprimer l a correspondance 
entre noms en c l a i r et codes internes, 1'usager pouvant alors 
ignorer ces derniers. Le SGBDS devra o f f r i r des fo n c t i o n n a l i t e s de 
regroupements de modalites (avec recodage des donnees selon ces 
regroupements), a i n s i que de structurations selon ces regroupements 
par exemple pour l ' e d i t i o n de t r i s croises avec des sommes 
p a r t i e l l e s . 

Le SGBDS devra egalement effectuer l e rapprochement de 
sta t i s t i q u e s de sources differentes selon une meme nomenclature. 
C'est un cas p a r t i c u l i e r de ce que l'on appelle une jo i n t u r e dans l e 
langage des BD r e l a t i o n n e l l e s . Finalement, c'est gräce aux 
nomenclatures que l e langage d'interrogation pourra donner un sens ä 
l'expression : "Les departements de l a region Centre". 

La gestion des nomenclatures pose des problemes generalement 
l i e s ä leurs modifications dans l e temps, et pour lesquels un SGBDS 
doit apporter, sinon une Solution, du moins une aide. 

I i existe des nomenclatures ouvertes, croissant avec l e temps 
(une maison d'edition faisant des s t a t i s t i q u e s mensuelles sur des 
l i v r e s aura chaque mois de nouveaux t i t r e s ) . 

Les nomenclatures o f f i c i e l l e s subissent souvent des var i a t i o n s 
ponctuelles : eclatement d'une modalite (departement Corse coupe en 
deux departements), regroupement (fusion de communes), changement de 
regroupement ( t e i l e i l e , t e r r i t o i r e d'un Etat, devient t e r r i t o i r e 
d'un autre E t a t ) , changement de niveau ( t e i l e autre i l e , t e r r i t o i r e 
d'un Etat devient un Etat independant). 

De meme qu'aux variables q u a l i t a t i v e s est attachee l a notion de 
nomenclature, aux variables quantitatives est attachee c e l l e de 
Systeme d'unite. Les changements d'unites et d'echelles, q u ' i l s 
soient l i n e a i r e s ou non, doivent etre p r i s en Charge par l e SGBDS, 
rendant a i n s i plus aisee l a manipulation de francs courants / francs 
constants, l e passage au logarithme, l a conversion d'une mesure de 
consommation exprimee en l i t r e s aux 100 km en une consommation en 
mil l e s par galon, e t c . . 

Les SGBD de gestion connaissent des "valeurs n u l l e s " , qui 
recouvrent nos deux notions de "donnees manquantes" et de "valeurs 
sans s i g n i f i c a t i o n " . Leur pris e en compte dans un SGBD pose des 
problemes nombreux et complexes [ G a l l a i r e 83], que nous n'aborderons 
pas i c i . Notons egalement que des applications s t a t i s t i q u e s 
demandent ä distinguer entre " v r a i zero" et "epsilon" ( i . e . 
i n f e r i e u r ä l a p r e c i s i o n ) , et q u ' i l s e r a i t souhaitable de pouvoir 
attacher ä des valeurs numeriques, des appreciations sur leurs 
f i a b i l i t e (valeur non f i a b l e , estimation de l ' e r r e u r ) . 

Les applications graphiques, et en p a r t i c u l i e r cartographiques, 
sont courantes en s t a t i s t i q u e . I i parait souhaitable qu'un SGBDS 
puisse, s o i t inclure des fonds de cartes qui sont des meta-donnees 
st a t i s t i q u e s sur des nomenclatures geographiques, s o i t communiquer 
avec une BD cartographique. Les recherches et les developpements 
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sont norabreux dans ce domaine [BD3 83] et les retombees pour les 
applications s t a t i s t i q u e s prometteuses. A notre connaissance, 
aucune etude en ce sens n'a encore ete publiee. 

Nous terminerons ce paragraphe par un type de meta-donnees 
fundamental : les donnees documentaires. 

Une BDS est accompagnee d'une tres volumineuse documentation. 
II e x i s t e certes des SGBD documentaires, mais i l s ne sont pas 
u t i l i s a b l e s pour gerer l a documentation d'une BDS pour deux raisons 
fundamentales : l a documentation doit pouvoir etre l i e e a tous les 
aspects de l a BDS et les fonctionnalites sont d i f f e r e n t e s . 

Nous ne connaissons aucune analyse de l a documentation des BDS 
et nos reflexions se bornent ä quelques recommandations. 

Une documentation (des textes) doit pouvoir etre attachee ä tous 
les objets manipules dans l a base (donnees, meta-donnees, e t c . . ) 
et ä tous les niveaux (d'un texte general sur l a base, ä une 
Information anecdotique sur t e l c h i f f r e ) . 

La documentation attachee ä une enquete annuelle varie 
legerement chaque annee. Des historiques doivent etre conserves 
a f i n de pouvoir f o u r n i r , ä l a demande, l ' e t a t de l a documentation 
pour une annee donnee, ou ses variations entre t e i l e et t e i l e annee. 

Lors d'une interrogation de l a base, des avertissements 
u t i l i s a n t les meta-donnees s t a t i s t i q u e s (dont l a documentation) 
doivent pouvoir etre edites automatiquement. Ce peut etre un 
asterisque dans une case de tableau, avec une note en bas de page, 
lorsque l'on u t i l i s e une valeur ä laque l l e est attachee un 
avertissement. 

4 Structuration des donnees 

Les BDS ont besoin d'un type de redondance assez p a r t i c u l i e r , 
decoulant de l a presence dans les bases de donnees de "resumees". 
La pratique en s t a t i s t i q u e , conduit en e f f e t ä manipuler d i f f e r e n t s 
ensembles contenant les "memes" donnees ä d i f f e r e n t s niveaux de 
finesse (par exemple, des e f f e c t i f s de populations par communes, 
departements et regions). En outre, l a t a i l l e enorme des ensembles 
de donnees Stockes conduit souvent ä creer a p r i o r i des " f i c h i e r s 
resumes" ( i . e . moins " f i n s " que les f i c h i e r s i n i t i a u x ) a f i n de 
minimiser 1'encombrement en memoire centrale, et permettre des temps 
de reponse acceptables. Un SGBDS do i t savoir gerer donnees 
i n i t i a l e s et resumees, a i n s i que les l i e n s logiques entre ces 
ensembles. Ce type de redondance est d i f f i c i l e , voire impossible, ä 
prendre en compte par un SGBD conventionnel. Pour une interrocration 
donnee, 1'usager devrait pouvoir se decharger sur l e Systeme du 
choix du resume adapte ä l a finesse des r e s u l t a t s souhaites. 

Le temps est une variable qui i n t e r v i e n t dans pratiquement tous 
les ensembles de donnees s t a t i s t i q u e s . Or l e temps ne peut pas etre 
t r a i t e , quant ä l a structure logique des donnees, comme une autre 
variable [Delobel 83], [Adiba 85]. C'est en e f f e t selon l e temps 
que de nouveaux ensembles de donnees s'ajoutent ä l a base : 
c e l l e - c i doit donc etre "ouverte" selon cette variable. Cette 
structure logique do i t etre repercutee au niveau physique. 

Le temps pose egalement des problemes p a r t i c u l i e r s de 
representation des donnees : des i n t e r v a l l e s variables ne peuvent 
pas etre memorises comme des periodes constantes. La gestion de 
plusieurs calendriers dans l a meme app l i c a t i o n est aussi un probleme 
specifique [Adiba 83]. 
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L'Organisation de f i c h i e r s d'un SGBD doit f a v o r i s e r l a r a p i d i t e 
des lectures de grands ensembles. Les lectures sequentielles, 
frequentes dans les applications s t a t i s t i q u e s , ne doivent pas etre 
trop couteuses. Les BDS n'imposent par contre pas certaines des 
contraintes classiques des BD conventionnelles. 

L'importance des volumes de donnees stockees dans une BDS et les 
t a i l l e s des consultations imposent une Organisation physique 
permettant des compactages pour les ensembles de f a i b l e densite 
( i . e . contenant beaucoup de zeros). Des methodes raffinees de 
compactages ont ete concues pour l e s donnees st a t i s t i q u e s 
[Eggers 80], [Eggers 81], [Shoshani 82], et des organisations de 
f i c h i e r s p a r t i c u l i e r e s ont ete proposees [Turner 79], [Burnett 81]. 
Ajoutons qu'une methode de stockage economique en espace memoire a 
ete proposee pour des ensembles derives ( i . e . resumes ou derives 
par des methodes d'analyse s t a t i s t i q u e ) [ L i t t e l f i e l d 83], 

Un SGBD doit s'appuyer sur de t e l l e s methodes. 

5 Perspectives 

Nous nous sommes efforces de montrer les principaux t r a i t s 
specifiques des BDS qui doivent etre p r i s en compte par un SGBDS. 

S i de nombreux gestionnaires de BDS ont ete developpes 
([Kobayashi 82], [McCarthy 82], [Nordbäck 82] et [Ruhlmann 82]), ces 
systemes sont generalement specifiques ä une app l i c a t i o n . Des 
projets de conception de SGBDS commencent ä apparaitre. Citons en 
p a r t i c u l i e r l e Systeme FARANDOLE developpe autour de M. Leonard ä 
1'Universite de Geneve, dans l e cadre du club MODULAD. Alors que l a 
conception d'un SGBDS est un probleme ouvert, bien peu de 
de f i n i t i o n s de ce que doit etre un t e l Systeme sont proposees. Bien 
souvent, les informaticiens s p e c i a l i s t e s en bases de donnees cernent 
mal les aspects specifiques des BDS. 

Bibliographie 
References 
[Adiba 83] M. ADIBA : 

La Gestion du Temps dans les SGBD; i n "Bases de Donnees, 
Nouvelles Perspectives", rapport du Groupe BD3, edite par 
1'INRIA et l'ADI, 1983, 145-148. 

[Adiba 85] M. ADIBA, Q.N. BUI et J . PALAZZO DE OLIVEIRA : 
Notion de Temps dans les Bases de Donnees Generalisees, 
rapport de recherche TIGRE no 23, Laboratoire de Genie 
Informatique, IMAG, Universite de Grenoble, Janvier 1985. 

[Anderson 82] A.J.B. ANDERSON : 
Software to Link Database Interrogation and S t a t i s t i c a l 
Analysis; Compte rendu de l a Conf.Int. COMPSTAT '82 
(toulouse) 1-ere p a r t i e , Physica Verlag, 1982, 139-144. 

[Bates 82] D. BATES, H. BORAL and D.J. DeWITT : 
A Framework for Research i n Database Management for 
S t a t i s t i c a l Analysis; Proceedings of the ACM SIGMOD 
International Conference on the Management of Data, 69-70. 



Specificitäs des S. G. B.D. statistiques 757 

[BD3 83] GROUPE BD3 : 
"Bases de Donnees, Nouvelles Perspectives", rapport du Groupe 
BD3, edite par 1'INRIA et l'ADI, 1983. 

[Bodin 82] J.-L. BODIN : 
Les Banques de Donnees dans l e Systeme S t a t i s t i q u e Public; 
Courrier des S t a t i s t i q u e s , 18, 1982. 

[Brodie 84] M.L. BRODIE : 
On the Development of Data Models; i n "On Conceptual 
Modelling", M.L. Brodie, J . Mylopoulos and J.W. Schmidt eds, 
Springer Verlag, 1984, 19-48. 

[Bry 84] F. BRY : 
Un Modele de Donnees S t a t i s t i q u e , rapport interne I.R.T., 
1984. 

[Burnett 81] R.A. BURNETT and J . J . THOMAS : 
Data Management Support for S t a t i s t i c a l Data E d i t i n g and 
Subset Selection; Proceedings of the Workshop on S t a t i s t i c a l 
Database Management (Menlo Park), 1981. 

[Chamberlin 74] D.D. CHAMBERLIN and R.F. BOYCE : 
SEQUEL: A Structured English Query Language, Procceedings of 
the ACM-SIGMOD Workshop on Data Description Access and 
Control, 1974. 

[Chamberlin 76] D.D. CHAMBERLIN, M.M. ASTRAHAN, K.P. ESWARAN, 
P.P. GRIFFITHS, R.A. LORIE, J.W. MEHSL, P. REISNER and B.W. WADE : 

SEQUEL 2: A Unified Approach to Data D e f i n i t i o n , 
Manipulation and Control, I.B.M. Journal for Research, Vol. 
20, No 6, November 1976, pp 560-575. 

[Chan 81] P. CHAN and A. SHOSHANI : 
SUBJECT: A Directory Driven System for Organizing and 
Accessing Large S t a t i s t i c a l Databases; Proceedings of the 
International Conference on Very Large Data Base (Cannes), 
1981 . 

[Delobel 83] C. DELOBEL : 
Les Bases de Donnees Economiques; i n "Bases de Donnees, 
Nouvelles Perspectives", rapport du Groupe BD3, edite par 
1'INRIA et l'ADI, 1983, 31-34. 

[Eggers 81] S.J. EGGERS, F. OLKEN and A. SHOSHANI : 
A Compression Technique for Large S t a t i s t i c a l Database; 
Proceedings of the International Conference on Very Large 
Data Bases (Cannes), 1981. 

[Eggers 80] S.J. EGGERS and A. SHOSHANI : 
E f f i c i e n t Access of Compressed Data; Proceedings of the 
International Conference on Very Large Data Bases (Montreal), 
1980. 

[Gallaire 83] H. GALLAIRE : 
Informations Incompletes; i n "Bases de Donnees, Nouvelles 
Perspectives", rapport du Groupe BD3, edite par 1'INRIA et 
l'ADI, 1983, 149-158. 



758 F. B R Y , G. T H A U R O N T 

[Gardarin 83] G. GARDARIN : 
Bases de Donnees - les Systemes et leurs Langages, Editions 
Eyrolles ( P a r i s ) , 1983. 

[Jomier 84] G. JOMIER, 0. KEZOÜIT et H. RALAMBONDRAINY : 
SICLA-PEPIN: A System Integrating Data Analysis and 
Relational Data Base Management System, Compte-rendu de l a 
Conf. Int. COMPSTAT 1 84 (Prague), Physica Verlag, 1984, 
263-290. 

[Kobayashi 82] Y. KOBAYASHI, K. FUTAGAMI and H. IKEDA : 
Implementation of a S t a t i s t i c a l Database System: HSDB, 
Compte-rendu de l a Conf. Int. COMPSTAT 182 (Toulouse), lere 
p a r t i e , Physica Verlag, 1982, 282-287. 

[Kreps 82] P. KREPS : 
A Semantic Core Model for S t a t i s t i c a l and S c i e n t i f i c 
Databases; i n "A LBL Perspective on S t a t i s t i c a l Datajpase 
Management", Lawrence Berkeley Laboratory (Berkeley), 1982, 
129-157. 

[ L i t t l e f i e l d 83] R.J. LITTLEFIELD and P.J. COWLEY : 
Some S t a t i s t i c a l Data Base Requirement for the Analysis of 
Large Data Sets; Computer Science and S t a t i s t i c s : the 
Interface, J.E. Gentie ed., North-Holland, 1983, 24-30. 

[McCarthy 82] J.L. MCCARTHY : 
Metadata Management for Large S t a t i s t i c a l Databases; 
Proceedings of the International Conference on Very Large 
Data Base (Mexico), 1982. 

[Nordbäck 82] L. NORDBACK and A. WIDLUNG : 
AXIS - The Manager of Very Large S t a t i s t i c a l Databases, 
Compte-rendu de l a Conf. Int. COMPSTAT f82 (Toulouse), 
Physica Verlag, 1982, 303-204. 

[Ruhlmann 82] 0. RUHLMANN : 
AGRISTAT : Banque de Donnees Socio-Economiques et 
Stat i s t i q u e s sur 1'Agriculture Francaise; Courrier des 
S t a t i s t i q u e s , 24, 1982, 21-24. 

[SAS 79] SAS I n s t i t u t e Inc. : 
SAS User's Guide, Raleigh ed., 1979. 

[Shoshani 82] A. SHOSHANI : 
S t a t i s t i c a l Databases : C h a r a c t e r i s t i c s , Problems, and some 
Solutions; Proceedings of the International Conference on 
Very Large Data Bases (Mexico), 1982. 

[Turner 79] M.J. TURNER, R. HAMOND and F. COTTON : 
A DBMS for large S t a t i s t i c a l Databases; Proceedings of the 
International Conference on Very Large Data Bases, 1979, 
319-327. 

[Wong 82] H.K.T. WONG and I. KUO : 
GUIDE: Graphical User Interface for Database Exploration; 
Proceedings of the International Conference on Very Large 
Data Base (Mexico), 1982. 


