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Un programmateur
dIEPROM universel

le PRM 4
ès que I'on touche un tant
soit peu à l'électronique

de programmer des

t&-,-.

{ ' . . , -

Présentation du
PRM 4

f,t vec le PRM 4 nous pensons
,!*.É * avolr realse un programma-

teur d'EPROMs des plus perfor-
mants car il utilise toutes les res-
sources possibles en la matière
malgré 1e recours à des solutions
techniques accessibles à I'ama-
teur. Ceci n'a d'ailleurs aucun
caractère restrictif mais il faut
savoir qu'il n'est pas rare de trou-
ver dans le commerce des appa-
reils de performances équivalen-
tes pour la bagatelle de 10 à
20000 de nos francs ! Nous
tenons tout de suite à vous rassu-
rer, la réalisation du PRM 4 ne
vous demandera pas un tel effort
financier, une fraction d'une telle
somme suffira bien. Pourtant les

performances sont bien là. Qu'on
en juge :
- Programmation des mémoires
de 2 à 16 K/ocrets  (2716,  2532,
2732. 2732A. 2764 et 27 728).
- Configuration du support Par
logiciel sous contrôle d'un moni-
teur performant.
- Emploi d'un algorithme rapide
pour la programmation des 2764
et 27728 (5 ms par octet contre
5U DOUI les autres llrKulvls,.
- 

-Compatible 
(hardD avec les

ordinateurs équipés de 6800,
6809 et 6502.
- Moniteur très puissant entiè-
rement écrit en langage-machine.

A ce propos, nous vous rappe-
lons que ce moniteur est conçu
pour les machines Commodore
mais assez aisément transposa-
bles pour les micro-ordinateurs
dotés de 6502.

EPROMs se fait rapidement sentir.
Nous avons développé le PRM 4
dans cet esprit.
Il exisæ à ltreure actuelle une
grande diversité d'EPROMs, le
PRM 4 est conçu pour prendre en
compte tous les types existants
@ne

I'aspect logiciel, très important
pour une réalisation de ce type,

inconcevable de mobiliser environ

dernier a été étudié spécifiquement

facilement transposable sur tout
micro doté dun 6502.
Fâiâilleurs, une version IBM PC
-qur burne d ores et dela vous sera
proptfr eâFiëtlésad-apmions
prévues pour npptelfmO.S *
Commodore 64.
D-s h mois prochain, nous vous
donnerons plusreurs soluuons pour
vous procurer le logiciel.
En attendant, étudiez bien le
mat6iid-

nous a pas posé de problème,

seize pages de votre revue pour
publier un listing, De plus ce



Nous vous proposerons après,
les cartes d'adaptation hard des-
tinées à Apple 2, Atmos et Com-
modore 64.

Nous verrons par Ia suite une
version pour IBM PC qui reprend
les mêmes cartes, avec une carte
d'adaptation spécifique comme
pour Oric et Apple et avec un
logiciel spécifique (en basic com-
pilé cette fois).

Maintenant que nous vous
avons bien alléchés, il est bon de
revenir sur quelques points qui
nous ont guidés lors de la concep-
tion du PRM 4. Tout d'abord, ]a
programmation d'EPROMS aussi
diverses complique, on s'en
doute bien, la réalisation. Ainsi,
si les 27L6 demandent une ten-
sion de programmation de
25 vo1ts, le9 2732A requièrent
21 volts et les 2764, 12,5 ou
21 volts suivant les modèles. De
p1us, les brochages de ces
EPROMs ne sont pas tous compa-
tibles entre-eux ce CJui ne simpli-
fie rien. Enfin, et pour couronner
le tout, la tension d'alimentation
Vcc des 2764 et 27 728 doit être
de 6 volts au lieu de 5 en phase
de programmation avec l'algo-
r i + h m ô  Y . h i ^ ô

Devant une telle quantité de
combinaisons de tension et de
brochages, il ne peut plus être
question d'interrupteurs à com-
mande manuelle car les risques
de fausses manoeuvres sont bien
trop grands. La gestion des com-
mutations des tensions de même
que la configuration du support
seront donc entièrement placées
sous le contrôle du moniteur sans
aucune intervention de l'utilisa-
teur.

Le moniteur chargé de gérer
tout ce petit monde se doit de
disposer de commandes puissan-
tes afin de conférer à I'ensemble
une efficacité optimale. Celui que
nous avons mis au point dispose
des commandes suivantes :.
Commande (M)) : Permet I'affi-
chage en hexadécimal (DUMP) de
la mémoire de travail-
o Commande (VD: Permet de
vérifier que I'EPROM est bien
effacée.
o Commande nTD : Permet de
transférer le contenu de I'EPROM
dans la mémoire de travail.
o Commande (P)): Permet de
transférer le contenu de la
mémoire de travail sur I'EPROM.
r Commande (C) : Permet la
comûaraison des contenus de

&
*

' , ô

f EPROM et de la mémoire de
travail.
r Commande (L), : Permet de
charger dans la mémoire de tra-
vail un programme à partir de Ia
disquette ou de la cassette.
o Commande (S)): Permet de
sauvegarder la mémoire de tra-
vail sur disquette ou cassette.
o Commande (: n : Permet d'alté-
rer Ie contenu de la mémoire de
travail.
o Commande (D)) : Permet Ie
désassemblage du programme
en mémoire de travail (mnémonr
ques standards du 6502).
o Commande (R)): Effectue le
(reset)) du système.
. Commande (BD: Permet de
sortir du moniteur,
o Commande (H)) : Permet I'affi-
chage d'un aide-mémoire.
o Commande (Ell : Permet l'effa-
cement de la mémoire de travail.

On voit donc que les comman-
des sont nombreuses et que vous
avez sous la main tous les outils
dont on peut réver pour program-
mer des EPROMs. Nous revien-
drons bien entendu sur ce point
lors de la description du logiciel.

A ce sujet, le moniteur décrit
tourne sur les micro-ordinateurs
COMMODORE versions 4032 (4O
colonnes), 8032 et 8296 (80 colon-
nes) et une version a été dévelop-
pée pour le COMMODORE 64. La
version dont le programme sera
détaillé' est celle prévue pour le
C.B.M.8296 et  const i tue la  ver-
sion la plus (portable)) du moni-
teur ce qui fait que les posses-
seurs d'ORIC, APPLE et toute
machine à base de 6502 n'auronr
aucun mal à I'adapter à leur

micro. Dans ce but, certaines rou-
tines faisant partie de la
bibliothèque du C.B.M. 8296 ont
été ré-écrites en totalité afin de
n'utiliser qu'un minimum de rou-
tines-systeme.

Les présentations étant faites,
nous vous proposons d'examiner
les caractéristiques des EPROMS
que peut programmer le PRM 4
avant d'aborder 1'étude des sché-
mas et de la réalisation propre-
ment dite. Pour ce faire nous
avons regroupé sur deux
tableaux les brochages et les
signaux des EPROMS concernées
suivant que I'on se trouve en
phase de lecture ou d'écriture.

Le tableau de la figure 1
regroupe les brochages et les
signarix des différentes EPROMs
en phase de lecture. La (compati-
bilitéD de ces mémoires est,
comme on le voit, tout à fait rela-
tive puisqu'en dehors des bro-
ches Do/Dz, Ao/Aro et de la masse
(Vss), toutes les autres diffèrent
suivant le modèle. Si nous pre-
nons l'exemple d'une 2716, Ia lec-
ture d'une donnée s'opère en por-
tant OE barre à 0 après avoir
séIectionné une adresse et Posi-
tionné CE barre à l'état 0. Dans
tous les cas de figures, la tension
de programmation Vpp doit être
égale à Vcc soit 5 volts. Nous
avons fait figurer sur ce tableau
les 27256 de 32 K/octets que le
moniteur ne peut gérer dans sa
version actuelle mais qui ont été
prévues au niveau hard sur le
PRM 4 pour une version future
puisqu'elles commencent à être
disponibles sur le marché.

Le tableau de Ia figure 2
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regroupe les brochages et
signaux des EPROMs mais cette
fois en phase de programmation.
La diversité est encore plus
grande qu'en lecture puisqu'ici
tout change ou presque suivant
les modèles. L'impulsion de pro-
grammation est appliquée soit

sur OE barre (2532), soit sur CE
barre (2776, 2732, 27256) ou swr
PcM barre (2764 eT 277281. Po]rI
simplifier les choses, cette impul-
sion est négative sur tous les
modèles sauf Ia 2716 où elle est
positive. Enfin, et pour couronner
le tout, la tension de programma-

tion VPP varie de 25 volts pour les
(anciennesD mémoires (2776,
2532 et  2732)  à 21 ou 12,5 vo l ts
pour les plus récentes (2332A,
2764, 2772A et 27256).

Pour programmer une EPROM,
il faut appliquer une impulsion
d'une durée de 50 ms sur I'entrée
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de programmation après avoir
sélectionné une adresse et une
donnée, la tension VPP étant à sa
valeur nominale. La durée de
cette impulsion conduit à des
temps de programmaiton qui
peuvent aller de 102,4 secondes
pour une 2776 à 7638,4 secondes
pour une 27256 solt près de 28
minutes ! Une telle durée est évi-
demment énorme et risque de
faire perdre patience à plus d'un.
II faut d'ailleurs ajouter à celâ le
temps que peut mettre le logiciel
à gérer le programmateur d'où Ie
recours obligatoire au langage-
machine pour ce genre d'applica-
tion où un Basic interprété fait
figure d'escargot. La fime INTEL
a donc mis au point un algo-
rithme de programmation rapide
pour les EPROMs de la nouvelle.
génération (27 64, 27 124 et 27256)
dont le gain en vitesse est spec-
taculaire puisqu'il est de 1à 10
en moyenne. Nous avons donc
utilisé cet algorithme ce qui est,
sauf erreur ou omission, une Pre-
mière en ce qui concerne une
réalisation amateur.

Contrairement à ce que I'on
pouriait croire, le principe en est
très simple comme le montre I'or-
dinogramme de la figure 3. u
consiste à envoyer une impulsion
de lms, puis à relire I'EPROM
pour vérifier que I'octet a bien
été programmé. Si ce n'est pas le
cas, on recommence et au bout
de 15 essais au maximum, on
envoie une impulsion de
4x75x lms soi t  60ms et  on
vérifie une dernière fois. En cas
d'échec, on sort du programme
car I'on suppose qu'au bout d'une
telle durée une EPROM doit être
programmée. Si la programma-
iion s'est effectuéê avant les 15
essais fatidiques, on envoie une
impulsion égale à 4 fois Ie nombre

'essais. La durée minimum de
d'un octet est

de 1" ms + (4 x 1, ms) soit
ms ce qui expiique le gain de 1
10 évoqué plus haut. Afin d'as-

surer une sécudté de program-
mation aussi bonne avec cet algo-
rithme que par le système classi-
i]ue, ii faut porter la tension Vcc à
6 volts ce qui augmente de 1 volt
le seuil d'état des lignes de don-
hées. Seules les 2764, 27728 et
27256 étant conçues Pour sup-
borter une telle tension, l'aIgo-
rithme n'est applicable, héIas,
qu'à ce type d'EPROM.
i La revue de détail des principa-

les EPROMS ayant été effectuée,
nous pouvons aborder sans plus
tarder l'étude des schémas du
PRM 4.

FigiJrc 3 - Ordinograûî1e de la progammalion
d'un octet à I'aide de I algot y'hne rcpide

Étude des schémas

T a conception d'un program-
Llmateur d'EPROMs de classe
professionnelle tel que le PRM 4
à l'aide de moyens techniques et
financiers du domaine de I'ama-
teur n'est pas une tâche spéciale-
ment aisée mais nous Pensons
cependant y être parvenu. Pour
des raisons évidentes de mise en
page, nous avons scindé en trois
parties les schémas du PRM 4 ce
qui ne nuit en rien à la compré-
hension de I'ensemble bien au
conlralre.

Le programmateur

C'est, en quelque sorte, I'âme
du PRM 4 puisque cette partie
du montage, visible sur Ia figu-
re 4, est chargée de gérer I'en-
semble du montage. Nous Pou-
vons distinguer 4 parties distinc-
t e s :
1) L'interface (ICr, ICz et ICs)
chargée de Ia liaison entre le
reste du montage et I'ordinateur.

2) Les deux PIA (ICa et ICs) qui
pilotent l'ensemble des fonctions.
3) Le suppofi d'EPROM.
4) La circuiterie de configuration
du support.

Le PRM 4 devant pouvoir être
raccordée (au dépaft) sans acro-
baties à tout ordinateur basé sur
un microptocesseur de la famille
6800,6809 ou 6502,  nous avons
<bufferisé, Ies signaux chargés
de le piloter. Les signaux PHI 2,
RST barre, R/W barre et les
adresses Ao/A3 sont donc mis en
forme par ICr qui est un 74L5547.
Le décodage d'adresses est
conçu de telle manière que le
PIA1 occupe les 4 premiers octets
de I'adresse-mémoire où sera
implanté le PRM 4 et Ie PIA2 les
4 suivantes. La sélection de l'un
ou l'autre des PIA s'opère par tri
sur le bit 2 du bus d'adresses
grâce aux inverseurs ICsb, ICsc
qui pilotent i'entrée CS, barre de
PIA1 ou de PIAz. De plus, les
adresses supérieures à $XXX7
sont rendues inaccessibles Par Ie
tri sur le bit 3 du bus d'adresses
grâce à ICaa dont la sortie est
reliée à CSo des deux PIA. La
troisième entrée de décodage
d'adresse est fournie par le signal
CS barre qui gère CSl des PIA
via ICsd. Pour nous résumer, le
PRM 4 occupera les 8 adresses
consécutives suivant I'adresse
mémoire déterminée par l'état de
CS barre qui jour Ie rôIe de pilote.

Ainsi, dâns Ie cas du C.B.M
4Q32, 8O32 ou 8296, le PRM 4 sera
logé en $9000/$9007, I'entrée CS
barre étant reliée à la broche CSs
barre de l.'ordinateur qui détecte
les adresses comprises entre
$9000 et $9FFF. Pour le cOMMo-
DORE 64, CS barre sera reliée à
un interface spécialisé logeant le
PRM 4 en. $DE00/$DE07 et Pour
I'ORIC ATMOS, un disPositif
similaire le placera en $0320/
fio327.

La transmission des données
est, elle également, mlse en
forme par ICz qui est un 74LS245
L'entrée CS baûe valide ]e circuit
via IC:e et ICsf afin d'éviter tout
conflit sur le bus de données et la
direction des échanges est gérée
par la ligne R/W barre (0 en écri-
ture. 1 en lecture). Le fait d'avou
mis en forme les signaux âboutis-
sant aux PIA est une sécurité
pour les PIA comme pour l'ordi-
nateur mais il ne faut pas croire
pour autant que vous poulrez
placer Ie PRM 4 à deux mètres de
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Figure 4 - Schémadepincipe du ptogammateur.

I'unité centrale I En effet, la fré-
quence des signaux qui pilotent
I'appareil est de 1 MHz et à cette
fréquence un câble de 50 centi-
mètres constitue la longueur
maxlmum.

T ,ps  PTA  .n rê  nô r rq  âVons

employés sont des modèles bien
connus et, de plus, très économi-

ques puisqu'il s'agit des 6821 ou
6520 que nous avons assez lon-
guement décrits dans ces pages
(Radio Pians E-L No 450). Prati-
quement toutes les lignes d'en-
trées/sorties sont utilisées y com-
pris CA2 et CB2, c'est dire que
leur mission est rude !

Le port A du PIA1 (ICa) gère les

adresses Ao/At du support
d'EPROMs alors que le port B
s'occupe des adresses Ae/Ars, de
PGM barre (A14 sur les 27256) et
du pilotage de Vpp rz. Si CA2 n'est
pas utilisée, CB2 gère I'informa-
tion Vpp zr qui sera évoquée plus
loin.

Le port A de PIAz (ICs) gère le



bus de données et est, de ce fait,
bi-directionnel.Le port B est, Iui,
largement sollicité puisqu'il
pilote 1es lignes CE barre, OE
barre, la commande de la circuite-
rie de configuration du suppod
et les lignes Vcc 0 et Vcc 6. CA2
commande la ligne Ver s et CBz,
la ligne Vrr o complétant ainsi la
gestion des alimentations Vcc et
VPP clu support.

La configulation du support est
confiée à 4 relais en boitier DIL
munis de contacts repos/travail
dont les bobines sont comman-
dées par les lignes PB2IPBS du
PIA2 via 1e circuit ICe du type
7407.

Cette solution n'est peut-être
pas la plus économique car ce
genre de relais est assez,coûteux
mais c'est assurément la plus
efficace car elle permet une com-
mutation par logiciel des broches
du support sans erreur et en évi-
tant tout mélange de tensions. Il
ne faut pas oublier, en effet, que
le fait de relier une broche de
I'EPIROM à VPP conduirait à la
destruction de cette dernière et
que quelques microsecondes
suffisent,

Suivant Ie type d'EPROM choi-
si, l'état des relais varie et les
tableaux des figures L et 2
devraient vous aider à y voir clair.
Pour vous aider à vous y retrou-
ver dans la configuration des bro-
ctres du support suivant Ie type
d'EPROM choisi, nous vous lnvi-
tons à examiner le tabl.eau sui-
vant où sont indiqués les états
des relais et des sorties PBZ|PB5
du I'IA2. Le collage du relais est
sym.bolisé par le signe (x)) ce qui
implique que Ia sortie correspon-
dante du port B du PIA2 se trouve
alors; à l'état (0)).

ROM| 2716 | 2532 2732 | 2764 127128'
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Avant de passer à la suite de
]'étu.de des schémas, il est utile
de $avoir qu'entre chaque com-
mande, 1e support est placé hors
tension sur toutes ses broches ce
qui permet de manipuler les
EPROMs sans aucun danger.

L'alimentation Vcc

Le PRM 4 a besoin de 3 sources
de tensions pour fonctionner
- 5 volts sous 300 à 400 mA
pour I'alimentation des circuits
intégrés.
- Une source Vcc programmable
délivrant 5 ou 6 volts sous
100 mA pour les EPROMs.
- Une source de tension de Pro-
grammation déLivrant 72,5, 2! ou
25 volts sous 30 mA.

Le schéma de la figure 5 mon-
tre I'alimentation + 5 volts et
I'alim Vcc Programmable. Le
+ 5 volts est obtenu de la
manière la plus simple qui soit
du fait de I'emploi du régulateur
intégré IC7 qui est du type 7805
en boitier TO 220.

L'alimentation programmable
Vcc comporte un commutateur
statigue (Tz, Te et Ta) suivi d'un
régulateur de tension ajustable
(Tr et ICe). Le principe de fonc-
tionnement du commutateur sta-
tique est on ne peut plus élémen-
taire et il est facile de comPren-
dre que la saturation de Tz
entraine la dispadtion de la ten-
sion entre 1a base du Darlington
Tr/Ta et la masse ce qui fait que
nous retrouvons une tenslon
nulle sur l'émetteur de Ta. Par
conséquent, nous obtenons envi-
ron 12 volts sur <ED de ICa quand
Vcc o est à ]'état 0 et une tension
nulle dans le cas contraire. Un
voyant vert (LDr) relié à Tz
signale I'absence de tension Vcc
indiquant ainsi que |EPROM
peut être manipulée sans danger.

Le régulateur intégré IC8 est
du type LM 317T et T1 shunte
AJz lorsque I'entrée Vcc o est à
l'état 1. Suivant I'état de Vcc o,
nous obtenons donc en sortie de
ICe une tension de 5 ou 6 volts
parfaitement régulée. Un voyant
jaune (LD2) signale à l'utilisateur
que 1e PRM 4 est en phase active
et qu'i] ne faut pas maniPuler
T'EPROM.

L'alimentatÏon VPP
Cette alimentation, visible sur

la figure 6, est chargée de fournir
la tension de programmation des
EPROMS VPP et doit délivrer 0, 5,
72.5. 2f ou 25 volts suivant les
cas de figures.

Le commutateur statrque
reprend exactement Ie même
principe que précédemment et
est basé sur T? et le couPle Ts/To.
Nous obtenons donc une tension
nulle sur <Er de ICs quand Vpp o
est à 1'état (1)) et environ 35 volts
si VPP o est à l'état 0.

Le régulateur de tension ICa
(LM 317T) est piloté par 3 transis-
tors qui mettent en ou hors cir-
cuit tes ajustables Ajs à Ajo. Sui-
vant l'état des entrées Vees, Ver rz
et Vpp zr, nous obtenons en Vpp les
tensi.ons suivantes :

vpl vppb Vpp12vppzr
1 ' X : l x.

i 1 x 5: Volts:

l r , , .l2,5.Voltsr

0, ' 0 . 0 1
o 0 0 .0 25r. Volts



Un petit montage permet de
signaler par l'allumage d'un
voyant rouge la présence de la
tension de programmation. La
dlode Zener Ds dont le seuil est
de 7,5 volts autorise donc la satu-
ration de 'ftr pour toute tension
Vrr supérieure à cette valeur et,
partant de 1à, I'allumage de LD3.

L'étude des schémas est termr-
née et vous pouvez constater que
Ie PRM 4 n'a rien d'une rrusine à
gazù et que nous n'avons pas
appliqué le pdncipe cher à cer-
tains du npourqqoi faire simple
quand on peut . faire compli-
ctrué ?D. Cette simplicité ne signi-
fie pas pour autant que nous
avons négligé ]a qualité et la fia-
bilité du montage et nous pou-
vong vous assurer gue I'appareil
n'a pas à rougir, bien au contrai-
re, face aux réalisations du com-
merce !

La partie théorique de cette
description étant achevée, pas-
sons à présent aux choses sérreu-
ses en réalisant le PRM 4.

Réalisation

f e PRM 4 devant pouvoir être
Llréalisé par tout amateur dis-
posant d'un minimum d'équipe-
ment, nous n'avons pas employé
de techniques sophistiquées ni
de composants chers autant
qu'introuvables. Tout le monde
devrait donc être satisfait.

Les eircuits imprimés

Afin de réduire 1'encombrement
du PRM 4 de manière à loger tout
le montage dans un boitier TEKO
P4, nous avons dû employer deux
circuits imprimés. Le premier
supporte l'ensemble des compo-
sants du programmateur et est
réalisé en double face car les liai-
sons sont nombreuses. Le second
est plus simple à réaliser
puisqu'il s'agit d'un simple face
et comprend les composants des
alimentations. Ouoi qu'il en soit,
les tracés ne sont pas trop diffici-
les à reproduire par les méthodes
classiques.

Les tracés du recto et du verso
du circuit A sont donnés sur les
figures 7 et I et nous vous
conseillons vivement I'emploi de
la méthode photographique vu la
finesse des pistes. Le circuit B de
la figrure I peut, quant à 1ui, par-
faitement être réalisé à i'aide des
transferts et du feutre, le tracé

Aj3

ai4

aj5

AF

Figurc 6 - L alimentation Vpp.

Figurc 7 - Lè circuit A côté composantê.



étant assez aéré. Après gravure,
il est indispensable d'étamer les
pistes au fer à souder ou mieux, à
I'aide d'étain à froid. Percez tous
les trous destinés aux circuits
intégrés, transistors, résistances,
etc... à 0,8 mm et au diamètre
voulu pour les autres compo-
sants. Avant d'installer ces der-
niers, nous vous conseillons vive-
ment de vérifier à I'ohmmètre Ia
conformité de vos circuits par
rapport aux plans afin de déceler
toute erreur ou court-circuit qui
serait difficile à détecter par la
surte.

Dans notre prochain numéro
nous verrons I'implantation des
composants, la mise au point et
le programme de gestion alnsi
que les interfaces nécessaires
aux micro-ordinateurs dotés d'un
6502 autres que les Comrnodore.
Vous pouvez déjà approvision-
ner.

A bientôt.

P. Wallaert

Nomenclature

Résistances l/s W 5 "/"

R r o : 1 k Q
Rrr  :  330 Q
Rrz '. 7 kQ lzW
Rro : 6,8 kQ
Rra : 6,8 kÇ2
Rrs  :  6 ,8  kQ
Rra :  6 ,8  kQ
Rrz : L kÇJ
R r e : 1 k Q
R r s : 1 k Q
R z o : 1 k Q

Rr :  6 ,8 kQ
Rz :  6 ,8 kQ
Rs :  6 ,8 kQ
Ra : 6,8 kÇ)
Rs :  6 ,8 kQ
R o :  1 k Q
Pr l :220f2 '
R e : 3 3 0 Q
Rs : 6,8 kQ

Rzr
Rzz
Rz:
Fize
AJr
AJz
AJ:
AJa
AJs
AJo

3,3k9.Y2W 5 %
220 Q
2,2k'9"
330 Q
1 kQ miniature horizontal
470 Q miniature horizontal
1 kçJ miniature horizontal
2,2 kç) miniature horizontal
2,2 kQ miniature horizontâl
1 kQ mlniature horizontal

Ç,':r ' ' :

'.tt 
'

Condensateurs
C r : 2 2 n F 6 3 V L C C
Ce : 1000 PF 16 V Chimique
Cg : 1000 FF 16 V Chimique
Çrc : 0,22 PF 100 V Mylar
Crr  :  0 ,1 gF 250 V Mylar
Crz : 1000 PF 40 V Chimlque
Crc : 0,1 PF 250 V MYIar

v2

U3

22 nF 63 V LCC
22 nF 63 V LCC
22 nF 63 V LCC
22 nF 63 V LCC
22 nF 63V LCC
22 nF 63V LCC

,l,lttl.;l
! ! ! ! ! !  ! !  ! !  ! !  !



Semi-conducteurs
Circuits intégrés

Tr
'Iz

Ts
1s

Tt
Te
Ts
Tro
Dr
Dz
D:
Da
Ds
Ds
Dt
De
De

BC 2378
BC 2378
BC 2378
BD 135, BD 139
BC237B
BD 135, BD 139
BC 2378
BC 2378
BC 2378
BC 2378
1N 4002 200 V 1A
1N 4002 200 V 1A
lN 4002 200 V 1A
1N 4002 200 V 1A
1N 4002200 V 1A
1N 4002 200 V 1A
1N 4002 200 V 1A
1N 4002 200 V 1A
Zener  7 ,5V  O,4W
: LED verte diam 5 mm
: LED jaune diam 5 mm
: LED rouge di.am 5 mm

74 LS 547
74LS 245
74 LS 04
PIA 6821, 6520
PIA 6821, 6520
7407
7805 boitier TO 220
LM 317 T boitier TO 22O
LM 317T boitier TO 220

LDr
LDz
LDs

ïCr
ICz
ICs

r u8
ICe
ICs

Divers

REI : relais CELDUC 5 V lRT boi-
tier DIL 14
REz : relais CELDUC 5 V 1RT boi-
tier DiL 14
RE3 : relais CELDUCs V 1RT boi-
tier DIL 14
REa : relais CELDUC 5 V 1RT boi-
tier DIL 14
REn : relais CELDUC 5 V 1RT boi-
tier DIL 14
K1 :. inter unipolaire miniature
2 5 0 V ' t A
TAr : transfo 220/9 V 5VA
TA2 : transfo 220/24 V zVA
5 radiateurs pour boitier TO 220
type ML26
2 supports pour circuits intégrés
40 broches
2 supports pour circuits intégrés
20 broches
2 supports pour circuits intégrés
14 broches
1 support à wrapper 28 broches
1 support insertion nulle 28 bro-
ches
1 connecteur male 25 broches DB
2 5

!:

1 connecteur femelle 25 broches
DB 25
20 cosses ( poignard )
L coffret < TEKO > type P4

1circuitimprimé < A r époxy
double face
1 circuit impdmé ( B )) époxy
simple face

c c

Figure I - Le circuit B.



CATALG'GT'E EÎ  TABIF CONTFE 20 F  EN Î IMBf |ES

lolion 380 x 350, p se pétilelavec
son el pdse DIN 8 bfoches,
entrée RVB,
pied o enlable.

MONITEUR
MOI|OCHROnE

j#"-



',.,, . N O UUg l l g,,,.,-,,,, :,.,,,.,,.,, t,,,.,,,',.,,',,':,,t,,,,,,

epuis plusieurs années

hormalisation des

déià, est en vigeur une
noùtA]e nor malitation
des symboles

Rôle

Le rôle de ce nouveau langage
symbolique est d'exprimer une
relation entre les entrées et sor-
ties d'un circuit, sans en montrer
le schéma logique interne. Cette
nécessité est apparue en même
temps que des circuits de plus en
plus complexes ! Ainsi, s'il était
facile de représenter un boîtier
avec quatre portes Nand par
exemple, imaginez la complexité
d'un microprocesseur ! ! Aussi la
plupart du temps, n'étaient
représentées que les affectations
des broches de sortie. Il fallait
alors longuement éplucher la doc
pour connaître le rô1e précis de
ces broches, et surtout le fonc-
tionnement du composant.

Désormais, on peut vraiment
LIRE un schéma I

E. tarnpasitian des
syrrabofes

ta figure 1, on a représenté

cadre, en traits gras, muni
un élément simple par un

de
lignes d'entrée, de lignes de sor-
tie et d'un symbole de quaufica-
tion. Chaque fonction sera donc
représentée dans un tel cadre. Il
faudra alors respecter cette règle.

l'aide de ces symboles I
Md; pofi Gnilfi ser Ef icacement
@
-

apprenussage progresslr est
nécessaire. Combien de lecteurs se
trouveraient dépaysés et même
perdus, dans le cas contraire ? te
ffinc
de découwir ce nouveau <langage

alors franchi !

permettre une bonne
EmÏiariffin et une utilisation
ffi
vous empêchera alors de vous
entrainer encore sur les schémas de

Les lignes d'entrée seront Pla-
cées à gauche et celles de sortie
à droite. Si une inversion à cette
règle est nécessaire (figure 1b),
on indiquera par une flèche la
direction du signal.

Une sortie d'un élément simple
(non-subdivisé) reçoit 1'étât logi-
que interne déterminé par le
fonctionnement de l'éiément,
sauf si un symbole qualificatif est
associé à cette sortie (fignfie 1 c).
La position de ces symboles est
signalée par les (*), symboles
décrits au chapitre 2.

Un autre symbole de qualifica-
tion sera placé au centre supe-
rieur du cadre et définira la fonc-
tion de l'é1ément (cf # 2). Ce sera
une abréviation du nom ou un
symbole identificateur.

Un circuit possédant des élé-
ments simples identigues, verra
ces étéments réunis sous forme
de blocs communs, et séParés Par
des traits fins (figure 1 d). Seul Ie
premier élément sera affecté de
symboles de qualification. La
répétition est bien sûr inutile et
ne pourrait que prêter à confu-
sion. S'i.t existe une ou Plusieur
entrées communes à plus d'un
élément du circuit, on utilisera
un bloc commun (figure I e). Par
contre, une sortie dépendant de
tous les éléments du clrcuit sera

graphiques utilisés dans les
schémas électriques. Tous les
étudiants connaissent désormais

utiliser. De même certains manuels
techniques présentent maintenant
les fonctions des circuits intégrés à

symboliquen et d'en faciliter

Des applications seront prévues,
intégrées aux explications, pour

la rewe.,.



1
\ l
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étal résultant de la londion
de l'élém€nl (ici : &)

élal nodilié Pil le synbob
qualificatir lici F)

des autres symboles pour éviter
une confusion. A noter 1e sym-
bole X/Y verra X ou Y remplacé
soit par une dépendance, soit Par
un des types suivants : DEC,BIN,
BCD, CAR, POL, EX3, EX3 GRAY,
HPRI,  HEX, TTL,  MOS, ECL,  É,N,
m/seg, ... (abréviations respecti-
ves pour DECimal, BlNaire,
Binaire Codé Décimal, Coordon-
nées CARtésiennes, coordonnées
Pol,aires, Excès de 3, Code
GRAY, codeur PRIorité, code
HEXadécimal, niveaux logiques
TTL/MOS/ECL, Digital, Analogi-
que, code à m segments, ...).
Nous y reviendrons ultérieure-
ment ! Pour les mémoires, on
choisira le type voulu et on le
fera suivre de sa taille, par exem-
p l e : R A M 1 6 k x 8 .

1a . Strurture dtn éénênl simple

-,4-
r- |
I l--ê-
t l x

1e'Sloc de.onlrôleoômmui

Figure 1 - Compoêition des symboles.

distinguée par une double ltigne
(figrrre 1 f).

2. Symboles de
qual.ificati.rn

Ân en observe de trois types.'\J 
ceux oui Dermettront d'iden-

tifier la fànction de l'élénlent,
ceux qui seront associés aux
entrées et sorties et ceux qur
concernent les types de
connexions.

La figure 2 présente le taLrleau
auto-explicatif qui regroupe les
types de symboles les Plus cou-
rants par type de fonction. Ces
symboles se retrouveront au cen-
tre du cadre ou dans la Partie
supérieure. mais bien détachés

Le tableau de la figure 3
concerne les entrées et sorties.
Les symboles remplaceront les
(#) extérieurs au cadre de l'é1é-
ment (figure 1 a). Ces symboles
restent valables pour des
entrées/sorties entre éléments
adjacents d'un circuit, é1éments
internes la plupart du temps. Si
une confusion peut apparaitre,
des symboles de connexion inter-
nes pourront être alors utilisés.
Ceux-ci sont regroupés en fin de
tableau.

Le tableau de la figure 4
concerne les connexions et les
symboles remplaceront les ( l) à
I'intérieur du cadre et au plus
près de ce dernier.

Maintenant quelques
rematques

- Dans un bloc commun, les
symboles qualificatifs ne seront
représentés que sur le premier
élément, à condition que les E/S
des autres soient identiques au
premier. Ceci évite une surcharge
du dessin pouvant prêter à confu-
sion et permet de gagner du
temps en reconnaissance. On en
avait déjà parlé, mais vu I'impor-
tance, i1 n'est pas inutile de le
rappeler. On procédera de même
pour des éléments complexes
subdivisés. Le premier exemple
de la figure 5 permet d'observer
^ô+tê rêmârdrrê I

- Le symbole EN âffecte toutes
les sorties du circuit mais n'a Pas
d'action sur les entrées. (cf notlon
de dépendance) Si EN = 1, toutes
les sorties ont l'état interne défini
par la fonction de I'opérateur. Si
EN : 0, les sorties circuit ouvert
sont inhibées, les sorties 3 états
conservent leur état interne
défini mais leur sortie externe est
en haute lmpédance et les autres
sorties sont à l'état interne 0. Le
74L5244 en est I'exemple (figu-
re 5) .
- On rappelle pour les entrées
J, K, R, S, T leurs effets :
J K = 0 0 s = m e m , J K : 0 1  S = 0 ,
J K : 1 0 S : 1 , J K -  1 1  S :  c h g t
d 'état . . .
R : 1 -+. 0 est mémodsé par
I'opérateur (Reset)
S = 1 --+ 1 est mémorisé par
I'opérateur (Set)
(t'effet R : 1 et S = 1 peut être
précisé !)

Chaque état T : 1 provoque Ie
changement d'état de la bascule.



Normalisation des symboles logiques

- Il est très important de noter
que l'entrée D est toujours I'en-
t r éê  -  . i ônnéê  -  r l ' r r n  ron i c t r g .  f f
son état 1, I'entrée positionne Ie
r ê ô ; e r  r ô  À  1  ô r  l ' ô f  â f  n  ï ê n ^ '  l ^

regisLre à zéro.  On se repor lera à
Iexemple de Ia bascule type
7 4LS7 4 en figure 5 .
- Les informations non-stan-
dard seront incorporées dans le
symbole mais entourées de cro-
chets lcomme ceci !]. On observe
ce cas sur I'exemple du compteur
74LS393.
-  T .êc  ên t réêc  n rn r rné r . s  oénè -

rent un nombre interne sur lequel
une opération mathemaLique
peut être effectuée. Cela peut
aussi être Ie nombre d'identifica-
Lion pour une notation de dépen-
dance. Une utilisation fréquente
en est  les adresses sur  les
mémoires. Nous en reparlerons
en détail !
-  En d i rec l ion inverse,  le  grou-
pement peut êLre utilisé avec les
sodies. Le concept en est le
même que pour les entrées ; et
les sorties concernées indiquent
le nombre interne présumé être
développé par le circuit. Le circuit
74LS138 présenté fait apparaître
ce cas.

On reviendra plus en détail sur
ces symboles lors des exercices
d'application abordés dans le
chapitre de Notation de Dépen-
dance qui est en fait Ia clef d'utili-
sation. Toutefois, pour permettre
une compréhension de trois
tableaux, on se reportera à la
figure 5. Chaque sous-figure
représente Ia partie intéressante
d'un circuit, en soulignant les
particularités et en associant
I ancienne représental"ion. le cas
échéant, pour discerner I'analo-
gre I

, , :  ; .  , : . : . . : : .  , '  . : .  ,  :
'1 . .  . - - . .  l l : . . '  

' :  
. : : .  . '  :

. l ette notation de dépendance
.',,. est un oritil très puissant qui
rend la représentation plus com-
pacte, plus intelligente et plus
compréhensive. Elle permel de
déterminer ,  ou de representer ,
ies relations entre entrées et sor-
ties d'un circuit sans en voir tous
les éléments d interconnexion.
L'information fournie par la nota-
tion de dépendance permettra de
représenter Ia fonction d'un élé-
ments à I'aide des symboles qua-
lificatifs.

2 X + 1

feral de bdès 16 €n1ré6 6r le héne

Nombres lnpaù dreùé6 zolÛes

Foicrions conprd*.Équsrieles
_Jl-
_f-t_
__fttrL
,J] TL
_-f]qrt-

Àsùblè syl.hdÀé âu déntkgé

Coupemeil hr resisLs de n, b*!u êc n 0mÈ si mt . I
Grcupemeit mr rcqisl€s à déèlagé dâ n

conoleù/Déenplêurnodllo m

FoiclloN conplêrês conb iato rcs Mlllipls$r Symblle géÉJal
oéniripexer sYnbole 9éiââl

CénéDr€u. de rcbnue 3d c p,tê

consd$eû symbôle géiéûl

Foncrion conerèÆ (bolê nô iê]. synb0 â sef,tâl
Erm9le I nicrcp.oespr 3 hils

h l n r g ê d d s - 1 K ' 1 r r 4
ryp..mémi BoM nénone mone

PRo nénokê prcgnnmâbre
EPR0M Jeclus seuh
EEROM
RÀM Mého Ê rivê
cÀ,M i,rémoirc ùw æ$c âlivê
tlf 0Ménokêù€!?ê 1 ei,é. i*$ni
UFoMéndke ve llle dêhtef êitré. F &ni
C B Ménoiré v rê â ê.i(u ar on

Figure 2 Tableau des symbales désigt

Figure 3 - Tableau écapitulatif des syî

Ênt le type de fonction.
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Figure 1 - lableau récapitulatif des symboles de connexion.
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On utilisera les termes (affec-
tant)) et (affecté)' pour distinguer
Ie symbole qualificatif (affectant)
qui modifiera par son résultat Ie
symbole qualificatif (affecté). A
noter que si le choix de I'affecté
n'est pas évident (ex. dépen-
dance ET), le choix sera libre,
puisque le fonctionnement sera
l ê  mÀmê nr rc l  mre  <n i t  l c  gas
choisi !

On a donc ainsi défini dix rela-
r i ^ n ê  r l ê  r l é n a n À a n a a  '

G Dépendance ET (AND)
V Dépendance OU (OR)
N Négation ou exclusif
Z Interconnexion
C Commande
S  M i s e  à  1 ( S e t )
R  M i s e à 0 ( R e s e t )
EN Validation
M Mode
A Dépendance d'adresse

Le gros du travail va être de
définir ces dix notions et surtout
de les expliciter et de les utiliser
à travers des exemples. Aupara-
vant, quelques exercices sj.mples
de conversion sont présentés en
figure 6. Leur but est d'apprendre
à utiliser les symboles européens
plutôt gue ceux américains que
cette nouvelle normalisation
n'accepte désormais plus. De
plus avec I'habitude vous éprou-
verez plus de facilité à les utiliser
car ils sont plus rationnels I

à suivre...
WALLERICH P.

rypas sr{54a1s373, sti54as373, st{74a1s373. Sr74ÂS373
OCTAL D,IYPÉ T8ÀNSPANENT IATCIIES WITH 3.SIATÊ OIJTfUTS

_l a F-f-----l
-  |  l z ,  l

l .  ,  L -

f-l_l I-l----J - 
ou

convedisse2ceskoissrhémassclon I'aicienne nome

:J>----5t.: --,'f
I r'-.r---{'\ --1 }-

6 d

Figurc 6 - Quelques applications
(pas de rclation de dépendance).

Convertissez ces s€pt schémâs sêlon la now€lle iohe.



37, rue Simart, 75018 PABIS Mô:Jutes-Jotidn
ré1. : 42,23,07.19
nrâgasin el vente par correspondance i

' (oùvert du mardi aLr samedi
d e  1 0  h  à  1 2 h 3 0  ê l d e  1 4 h à  1 9 h ) .
Service adminislratif :
14. av. Pasteur.93100 I\IONTREUIL. Té1. : 48.59.71.96

8 b r .  . . 0 , 9 0 r
1 4 b r  . .  . . 1 , 0 0 f
1 ô b r  . .  . .  1 , 1 0  F
1 8  b f  . . .  .  1 , 3 0 r
2 0 b r . . .  . 1 , 4 0 r
2 4 0 t . . . . . 1 , 8 0 4
2 8 O t  . . .  .  2 , 2 0  |
4 0 b r . . .  3 , 4 0 1

IUUPE à souûer
8 bi  1,S0r

14 br . 3,50 f
1 6 5 r . . . . . 3 , 9 0 f
l 8 r  .  . . . 4 , 5 0 f
2 0 b . . .  . . 4 , 9 8 F
2 4 ô r . . . . . 5 , 9 0 F
2 8 b r . . . . .  € , 9 0 f
4 0 b r . .  . . 9 , 2 0 t

7 8 0 5 . .  5 , 6 0 f
7 8 0 8 .  . .  5 , 6 0 F
i 8 l 2  . .  . .  5 , 6 0 t
r 8 r 5 . .  5 , 6 8 r
i 8 2 4 . . .  5 , 6 0 1

rIGATIf
/905 5,90 r
7 9 1 2  . .  5 , 9 0 f
7 9 1 5 .  . . . 5 , 9 8 f

Pl|sll|t. T03
7805 15,80 f
7812 15,80 f
i 8 1 5 . .  1 5 , 8 0 f

7 4 0 0 . . . .  8 , 0 0 r
7 4 1 6  . . . .  ? , i 0 F

PR|X T. ' r .C.
Pour toute commande de moins de 2 000 F.
Remise de '15 %
pour l'achat de 25 C.l. identigues.
Tarif unilaire pouvant varier sans préavis.
HEMISE POUR UN ACHAT DE :
2 000 F et plus 10 7o
5 000 F et plus '15 %

15 000 F ei plus 20 %

Commande minimum 200 F
Port graluit à pa(ir de 1 000 F d'achat.
Paiemenl à la commande forfait port ...... 20 F
Contre-remboursement

i ^ i n r l r ê  â . ^mn tê .1Ê  . . . . . . .  50  F
for fa i tpor t  + c .R.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40 F

Envoi en urgent du matériel dispo sous 48 h
Admjnistration acceptée paiement différé

60toËtisaTEUns
M(T pæ 5,08 03 V
r ûrà6E nf  .  t60r
1 0 0 î 1 3 3 0 n l  . . . . . . . . .  . .  . . . .  1 , 4 0 t
4 7 0 e 1 6 8 0 ' {  .  . . . . . .  . . . . .  . . .  1 , 8 0 F
1 u i  . .  . . . . . . . . .  . . 2 , 8 0 F

cEEt tQUES
d e  I 0 1 à  1 0  n l m m i n u m  1 0  o a r . d 1 .  . . . 0 . 3 0 f
4usràbepourc 220d 1,20t
P()LY!STER RAD]AL
1 u 1 4 0 0 V  . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  4 , 0 0 f

LOWING

6,1! f
4,E0 f

14,20 f
14,80 F
5,80 F
6,0tt F
5,80 t

13,80 t
16,50I
6,00r
ô,00 f
6,00f
6, t0t
9,4! r
7,mr
7,90 f
7,60 F
7,60 F
5,20 f
7,60 r

3,20 r
5,60 F
6,40 t

r 0 0  . . 2 , 9 0 t  4 0 0 0
01 ,-s0 F 4001

; 0 2  . . 2 J o F  , 4 q q ?
,03 . .  2,3û F ,c l l9
04 2,90 f ;HXi
05 2.90 F ,'XXX
08 zpof  ;Hi i
0 9  . .  2 , 9 0 f  j À i i
r0 2,90 r  aôi2
] l  . . .  2 , 9 0 t  1 0 1 3
t3 2,90 r  4014
14 4,80 F .1015
20 2,s0 F ,1qlq
21 2,9! F lyti

ii r:ôô i jglÎ
28 2,90 f j-;ti
30 2,90 F 'Àii
32 2,90 F a0ij
3 3 . . . . . 2 , 9 0 1  4 A 2 4

i 3 7  . . 2 , 9 0 F  4 0 2 5
3 8  . . . . 2 . S 0 t  4 0 2 6
40 2,s0 F 1!?7
42 4,80 r ,41(X
47 . .  7.q lF 1y1:
48 10,20 F :lxiY
49 9.E0 F ;XX;
5 1  . . . .  2 . S 0 f  ; x x !
7 l  . .  3 , { r  l i i i
74 3,10 f 4Ôi5
7 5  . . . . .  4 . 8 0 1  4 æ 8
8 5  . . .  . . 6 , 0 0 r  4 0 4 0
86 3,80 F 4041
9 0  . .  . 5 , o o F , 1 q , 1 ?
93 5,00 t 1919
9t 6,60 Ê :lx,{l
107 3,60 F ,'fl:
r09 3,60 F ;[]i
1 :2 3,60 F tn4r
l r3 . .  3, f l ) t  4440
1 2 3 . .  . . .  5 . 8 8 F  4 0 s 0
1 2 4  . .  . .  6 , m F  4 0 5 1
1 2 5 .  . . . 5 . 0 { l f  4 0 5 2
126 5,!o F 4Q13
1 3 2 . .  . . 5 , 0 0 f  i 9 : 1
1 r 8  . . 5 . 0 0 f  - 4 y l ?
r39 .  5,00f  l i?R
153 . 5,00f ;;i!
t54 . .  10,20F f ix i
156 5,20 F 4ô6i
157 5,20 F 4068
1 5 8 . . . .  5 . 2 0 t  4 0 6 9
1 6 0 . . . . . 6 , 0 0 t  4 0 7 0
151 6.00 F 4071
163 6,00 F lq4?
164 6,00 t :y1.r
165 7,60 r :Xil
166 . .  8.00r ;x i !
r 6 e .  7 , 6 0 F  ; i i i â
173 6,10 F jÀii
1 i 4 . .  . . 5 . 4 0 F  4 À i i
ri5 5,10 F aijÀa
1 8 1  . . .  1 8 , m f  4 0 8 ô
r 9 0 . . .  . .  9 , 0 0 f  4 0 8 9
1 9 1  . . .  6 . E 0 f  4 0 9 3
1 9 2 . . . . . . 8 , 4 0 f  4 0 9 4
t 9 3 . . .  ô . 8 0 f  4 0 9 5
t94 . .  6.80F 4096
1 , o 5  _ . . .  .  ô . E 0 f  4 0 9 7
1 9 i  . . . .  .  ô E 0 r  4 0 9 8
2 4 0  . .  8 4 0 1  4 0 9 9
24r t ,40 F . . .^
247 8,201 1?!a
244 8;10 r J?li
245 . .  9.40t  _ ' :X:
?47 ?,10 F llYl
253 5,20 f ;:{i
257 . .  5,Ut  i i :à
258 s,UF ; i : ;
260.  1,60t  , - i l i
266 1,60 f ;il;
213 8,40 f ;il ;| 2t9 . 5,20 r ;;;;
2t0 E.E0 f ;lix
283.  5,60r , - : ; ;
2 9 3  . .  6 , 7 0 F ; i i ;
3Z4 8,50 t ,-:ix
353 8,201 ; : : ;
363 1,801 ,-ii:
365 . 5,00f ;!:Y
36i 5.00 t ;â;
368 5,00 F *-
373 8,60 F ," .^"
Jt  . .  8,6tr  , ' ; l ! i
3i8 8,20 F #lY;
3 9 0  6 , 6 0 r  * ' , -
393 6,60 F
6 2 2 . . .  1 6 . { t 0  f
ô 4 5 . . . . .  1 1 , 2 0 F

00 . . 3,20
02 . 3,20
0 4  . . . .  . 3 , 2 0
0 8 . . .  . 3 , 2 0
1 0  . . . . 3 , 2 0
1 4 . . . . .  4 , 8 0
3 0  . . . 3 , 2 0
32 . . 3,20
74 . . 3,80
7 5 . . .  . 5 , 0 0
8 5  . . . 6 , 1 0
86 . . {,00
138 . 5,40
r57 460
1 7 4 . . . .  5 , 6 t
1 7 5 . . . .  5 , € 0
2 4 4 .  . . .  8 , 8 0
245 12,n
2 5 7 . .  . .  5 , 4 0
2t3 . .  7,W
3 7 3 . . .  . 9 , 2 0
3 7 4  . . . . .  S , 2 0
390 . . 7,00
3 9 3 . . . . . 7 , 0 0

A D C 0 8 0 4 . .  . .  6 0 , 8 0 t
ADC0808 . .  . . .  ô4,00 t
A D C 0 8 0 9  . . . 7 2 , m f

AY3 i015 D .. 50,00 f
A Y 3 8 9 l 0 .  . . .  . . .  7 9 , 0 0  f
A Y 3 8 9 t 2 .  . . . . . . . 6 2 , m r

CIIIIIIQUE RAD]AL OI] AXIAL
1 - 2 , 2 - 3 , 3  4 , 7  e l 1 0 U t  0 3  V  . . .  0 , 9 0 F
tension 16 V 25V 63ll
2 2  t r . . .  . . .  0 . 3 0  1 , 0 0
33 Ut. . . 0.90 0,90 1,20
47 Ut . .  . .  0.90 0.9r ,  1.10
1 0 0  u t . . . . .  1 , 0 0  1 , o  2 , N
2 2 0  I J F . . . . . . .  t . 2 0  1 . ô { t  3 , 4 0
330 Ur. 1,10 2,N 1,30
470 UF. . .  . .  1,E0 2,60 0,40
1000 uF. . .  . .  3,00 3,20 11,4{)
2 2 0 0  u F . . . . . . . 5 , 6 0  7 , 8 0  2 2 , W
4 7 9  U F . . . . .  E , 2 0  1 0 , 6 0  3 2 , 4 1 )

2 N 2 2 2 2  . . . _ . . .  . . .  . . 1 . 8 0
2 N 2 9 0 5  . . . . . .  . . .  . .  2 , 6 0
2 N 2 9 0 /  . . . . .  . . . .  1 , 8 0
2 N  3 0 5 5  . . . . . . . . . 8 . 8 t
2  2 3 6 9  . . . . .  . . .  . . . .  3 . 2 8
2 N 3 9 0 {  . . . . . .  . . . 1 . 2 0
2N390ô . . . . . . . . . . . 1:20
2N 2646 8,00
8 C 2 3 7  . .  . . .  0 , E 0
8 C 2 3 7 4  . . . . . . .  . . . . . .  0 . 8 0
8 C 3 0 / A  . . .  . . . . . . .  . .  0 . 8 1 )
8 C 3 0 8  . . .  . . . . . . . . .  0 , 8 0
8C327 0,80
B C 5 4 6 B  . .  . .  . 0 , 8 0
8C547 B 0,80
8C5488 0.E!
8C5578 0,80
8C558I 0,80
8 D 1 3 5  . . . . .  . . . . . 2 . 2 0
8 D 1 3 6  . .  . . . . . . .  2 , 2 0
8 D 2 3 4  . . . . . . . . . . . 3 , 4 0
8 0 2 3 5  . .  . . . . . . . 3 , 4 0
8D236 3,80
80237 3,80
80244C 6.20
BD 245 C 12,n
8 D 4 4 0 . .  . .  4 , 8 0
8 D 4 4 1  . . .  . . . . . . .  . .  4 . 8 0
8 D X  3 3  C  . . . . . .  . . . . . . .  5 . 9 0
8 D X 3 4 C .  . . . .  . . .  . .  5 . 9 0
B F  2 4 5 A  . .  . . .  2 , 8 0
8 t 2 4 5 8  . .  . . . . . . .  . .  2 . 8 0

L M 3 0 t  . .  . . . .  . 3 , 9 0
1M308 6,80
L M 3 l t . . .  . . .  4 , 6 0
L l \ , ] 3 1 /  Ï  . . .  . . .  7 , E 0
LÀ,1318H . .  16,m
L r r l 3 l 9  . . . .  . .  1 2 , 4 { l
1 M 3 2 4  . . . . 4 , 0 0
Llv l334 Z . . . .  10,{10
L M 3 3 5 Z  . .  1 2 , m
L M 3 3 6 Z  . . .  1 2 , O
1 M 3 3 9 . .  . . . . 1 , 8 0
1 M 3 4 8 .  . . . . . 6 , 6 0
1 M 3 4 9 . . . . . .  9 , 0 0
1 M 3 5 8  . .  . .  4 , 2 0
L ] \ t 3 8 0 N 8 . . .  1 6 , m
LM380Nt4 .  .  1ô,00
1 M 3 8 6 .  . . . . . 1 6 , 0 0
1 M 3 9 3 .  . . . . . . 4 , 2 0
L M i 0 9  . . .  . . . .  . 4 , 2 0
1 M 7 2 3  . . .  4 , 6 0
L M 7 4 / .  . . 5 , 8 0
l M 7 4 8 . . .  . . . . . 4 , 4 0
L]\rr il6 . . 6,5!
L t \ , l 1 4 5 8  . . . .  . . . 3 , ? 0
L I \ t 1 8 0 0 . . .  . .  1 0 , 4 { t
Lt\r 2901 6,70
L M  2 9 0 2  . . . . . € , 7 0
1 M 2 9 0 3  . . . . . . . 6 , 8 0
1 M 2 9 0 4  . . . . . 6 , 8 0
LM 291/ 1.{,m
1M3900 14,411
LM39t4 48,00

E F 6 8 0 0 P . .  . .  3 4 , 0 0
t i6802 P . .  . . .  38,00
E F 6 8 4 0 2 P . .  . . .  4 ! , 0 0
EF68802 P . .  4E,00
t f 6 8 0 3 P  . .  . . . .  5 € , 0 0
EFô805P .  .  48,m
Ê t ô 8 0 8 P .  . . . .  1 r l , ! 0
Ê F 6 8 0 9 P .  . . .  . . .  6 4 , m
! Ê 6 8 1 0 P .  1 5 , 0 0
Et6821P 18,00
EF68A21P . . 24,W
F F 6 8 B 2 1 P . .  . .  2 6 , t i l t
Ê F 6 8 4 0  P  . . .  . .  1 2 , m
Ê F ô 8 4 5  P  . . . .  . . .  9 5 , m
E [ 6 8 5 0 P  . . . . . . .  1 8 , m
E F 6 8 8 5 0 P . . . . . . .  2 4 , m
E F B i S I o J L . . .  . .  1 4 5 , 0 0
E F  9 3 1 5  P  .  . . . . . . . 1 1 5 , 0 0

TET$0il 35 V
0 , r  u F  . . .  . . . . . .  . . 1 , 2 0 f
0 . 1 5 U F  . . . . . . .  . . .  . .  1 , 2 0 F
4 , 2 2 û F  . . . .  . .  . . .  1 , 2 0 4
0 . 3 3 U F  .  . . . . . . . . . .  . .  1 , 2 0 F
0 , 4 7 U F .  . . . . 1 , 2 0 t
1 U F  . .  . .  . . .  . .  . 1 , m F
1 , 5 U F . .  . .  . . . . . .  .  1 , 2 l l f
2 , 2 t i F  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 , n A F

T[r$l)li 16 v

3 3 U F  . . . .  . .  . .  .  2 , 4 0 r
4 7 U r  . . .  . . . .  . .  2 , 4 0 F
0 , 8 u F  . .  . . . . 2 , 1 0 F
1 0 u F . .  . .  . . .  . .  3 , 2 0 F
t s l t F  . . . . . . . . . . 3 . 2 0 F
? 2 U F . . .  . .  . . .  . . .  . 3 , 2 0 f
4 7  U l  . . . . . . 6 , 8 l l F
6 8 U t  . . .  . 6 , 8 0 F

I D A 1 0 1 1  . . .  1 2 , 8 0 r
T D A 1 0 3 4  . .  1 ? , m r
I 0 a 2 5 9 3  . . .  1 5 , 0 0 t
rDA2576À . .  3ô,00r
T D À 2 5 9 5  . . . . . . 2 6 , 0 0 1
ï D 4 7 0 0 0  . . .  u , N î

MC 68705 P3 . . . 160,00 I
M C 1 4 8 8 P . . . . .  5 , 6 0 1
M C 1 4 8 9 P  . . . . . . 5 , 6 0 t

E r 2 l 1 6  . . .  . .  3 6 , Û 0  f
Ê 1 2 7 6 4 .  . .  . .  3 8 , t x l  f
8127128 . . .  11| ,mf
ET27256 . . .  . .  56, tx l  f

HM 2147 2 30,60 F
H M 6 1 t 6 L P 3  . .  . .  3 9 , m  f
Htvt6116.250NS . . .  24, t  r

4 1 1 6 1 5  . . . . . . .  1 1 , 0 0 1
4 1 1 6 2 0  . .  . . . . . . 1 6 , 0 0 F
4 1 0 4 1 5  . .  . . .  1 7 , 0 0 F
4 1 6 4 . 1 2  . . .  . . .  2 6 , $ t
4125612 . .  . . .  46,00F
41256 t5 . .  1] | ,m f

uPD 765 AC . .  . .  14{,0f

s P 0 2 5 6 4 1 2  . . . . . . .  1 2 0 , 0 0 F
M M 5 8 t 7 4  . .  . . .  9 5 , 0 0 f

ï M S 1 1 2 2 .  . . .  . . 5 5 , 0 0 F
T r \ 4 S  3 8 7 4  N  . . . . . . 3 2 , 0 0 t

z 8 o c P u  . .  . . .  2 5 , 0 0  F
Z80ACPU .  . .  32,00 f
z 8 0  A  P I o  . . . . . . .  3 5 , 0 0  f
280 A cTc . .  36,00f
z80Ast0 88,mr

U L N æ o 3 A .  . .  1 2 , 0 0 t
U L N 2 0 0 4 A .  . .  . . 1 2 , 0 0 f
ULN 28034 . . 18,00 F
ULN 28044 18,00 F

T B A 1 2 0 S  . . . . 9 , 0 0 t
I B A 8 1 0 S  . . . . 8 , 8 0 t
T84820 ?,80 t
T 8 4 9 2 0  . .  . . . .  9 , 1 p  f
I 8 A 9 2 0 S  . . . . . 9 , 8 { t f
I B A 9 5 0 F  . .  . . . 2 6 , f r t f
T8A970 . .  38,mf

I r 3 5 3  . .  . . . .  ? , 6 1 1 F
- Ê 3 5 6  . . .  . . . .  ? , 0 0 F
-t357 . 7,00 f

t c 1 4 9 6  . . . . . . 6 , 8 0 r

s 0 4 2 P .  . . .  2 1 , 0 0 F

u M i i o  . . .  1 9 , 2 0 t
uAAt8o . .  æ,80F

L ? 0 0  . .  . . . 1 0 , 3 0 F

1 1 1 1 1  . . . .  5 , 8 { l t

M C t 2  . . . .  ? , 0 0 f

ïcA6608 . . .  32, !0 f

u A 7 / 6  . . . .  . 8 , 8 8 F

s t c 2 8 6 t  . . . . .  . 9 , 0 0 f

sAB0ô00 32,mf
sAB060r 32,m F
s480602 . .  44,mF

sAs 560s . .  28,m f
s A s 5 i 0 s  . . . .  2 8 , 0 0 F

s576 3E,00 f

de 5 piècas
Bfz4tA 10.110 F
8F245 B 10,m F

PouR e.t.
2 5 b r m â 1 e  . . . .  . . . . . . .  1 8 , 1 1 0 r
l s b r t e m " . l l e  . .  . . .  1 8 , m  r

A SEBTIfl
2 5 b r m â 1 e  . . . . . . . . . . . .  5 7 , 0 0  F
1 5 b r h m e r e  . . . . .  . .  5 1 , { 1 0  F

ctP0$
g b r  . .  . . . . . . . . . . .  8 , 0 0  F

1 5 b r  . .  . .  . . . . . . . . .  9 , 0 0 F
2 5 b t  . .  . .  . . . .  1 0 , m f

TJUSTÀILES

lrrnrnû b0urn! psrâ.er'nel r0uks ul€urs
nodèehor i0nra 15 rours 7,00 F
m o d è l e w r ( c â 2 5 l 0 u r s  . . . . .  . . .  1 5 , 0 0 f
m o d è h  h o ù .  0 u  v e n  c a l  I  t o ù r  . .  . . . . 3 , 6 0 f
modèle un tou de psle carbonoe
h o r 2 o n r a l 0 f  v e n l c a i  . . . . . . . . .  . . .  1 , 2 0 1

POIEIiNO ÊTiES TOI]TES VALÉU8S
l i n o u o g  . . . . . . .  4 , 5 0 t
p é r i l e l i e m e l l e  p o u r C . l m p  . . . . . .  . . .  5 , 0 0  f
o i i t Ê  m â l e à  s o i i d e r  . . . . . . . . . .  1 1 , 0 0 f
câb e vidéo 5 c0nduchrirs le mèir". ..... 14,00 f
Led030u05 r0u0e wde. àune .  .  .  0.S0 f

oar30 o ec€s 18,00 F
æ n e r 0 . 4 \ 4 d e 2 . 7 V à 2 4 V . . . .  . . .  .  0 . 6 0 f
f é s i s l a n c e 5  % l / 4  W o a r l 0 e l o u s  . . .  . 0 , 1 5 t
o o t u l u s b € C . 1 . 5 / 2 0 p a r 1  . .  . .  .  2 , 5 0 F

D a f ô . . . .  . . . .  9 , 0 0 r
p o r t e f u s b e c h a s s s  . . . . . .  . . .  3 , 4 0 f
luslbe 5120 raDlde touIes vaieuIs
d ê  1 0 0  m a à  1 0  A l a  o a  r e  . . .  . . . . 2 , 0 0 f
banane 4 mm solée ooûr chassis
u n e r o u g e p l u s u n e n o û e  . . . . .  . .  . .  3 , 6 l l t
D a r l 0 m ê m e c o u l e u f  . . . . . . . .  . .  1 2 . 0 0 f
caDkLrr ra aolron q!âavec iicÀ 12,11{lI
fiamdmkurùllE5on . !i re . . 44,00 f
0 o n t e d e l o u c h e s l a O a i m  . . . . . . . . .  1 4 , l l 0 f
0 o r l l A 5 0 v 0 a r l  . .  . . . . .  . . .  .  2 , 8 0 f

0 a r 6  . . . . . . . . . . . . .  1 4 . 0 0  t
b u z e r 6 V s o n i e à l i  . . . .  . .  . .  . . .  1 2 . 0 0 t
c r o  o o u . o  h 9  v  o a r  1  . .  . .  1 , 2 0 t

p à r 1 0  . .  . .  9 , 0 0 F
l P d a m T 0  m m  . . .  . . .  . . . . . . . . .  1 2 . 0 0 F
0ousso rc minial!ft pour chassis
m o d è e r o u q e o u o o t . .  . .  . .  . . .  3 , 4 0 f
inter  à kvier  nr in ia lure 00u I  c l râss s . . . . .  7.40 f
mrdm sscleur3 bf6 À?50 V . .  . . . .  .  1 l , lF f

T L 7 1  . . .  . . .  5 , 2 0 f
r L i 2  . . . . . . .  6 , 0 0 f
rL 74 10,rul f
I L 8 1  . . .  . 5 , 2 0 F
IL 82 . . .  6, { l l l  r
IL84 . .  10,20f
T L 4 3 t  . . . . . 5 , 6 0 f
TL49/ 19,sn F

NE544 27,ûç
t { E 5 5 5  . . . . . . 3 , S 0 F
N E 5 5 6  . . . . . 5 . 0 0 t
N Ë s ô 5  . . . . . . . . .  9 , 0 0  F
N Ê 5 6 6  . . . .  1 5 , 5 0 f
r!E507 12,&' t
l l E 5 5 3 2  . .  . . .  2 6 , d , F
N Ê 5 5 3 4  . . . . .  1 7 . 8 { r  F

|llodèh I0 92

B C  2 3 i  . .  . . . . . . . . . .  1 0 . 0 0 t
8C307 10.m F
8 C 3 0 8  . .  1 0 . m f
8C337 10:m f
8C327 18,|xl r
BCs468 10.m f
B C s 5 7  . .  . .  . . 1 0 : m F
8 C 5 5 8  . .  . .  . . . . . 1 0 . 0 0 f
2 N 2 3 0 9  . .  . . .  . . . . . 1 0 ; m t
2 N 2 2 2 2  . . . . .  . . . . .  1 6 , û t t

t0 220

P|ISITIF

1N4148 8,20 |
]N4001 . . 0,i10 F
]N4004 . . 0,50 r
1 N 4 0 0 7 . . . 0 , 5 0 f
t N 4 t 5 1  . .  0 , 6 0 f
1N 914 . . 0,{o f
M 1 1 9 . . . . 2 , 4 0 f
8 8 1 û 5 G  . . 7 . 0 0 r

2 i n t . . . . 5 , 4 0 F
4 n t .  , 1 , 4 0 F
6 n l  . . .  . 9 , 0 0 1
8 ' r 1  . . . .  1 1 , 0 0  f

1 0 l n i  . . . .  l z , m f

4 int 9,00 f
6 m . . . . 1 0 , E 0 F
8 n i . .  1 3 , 2 0 t

10in l  .  . .  15,{10 f

8 0 8 5 A H C  .  . .  . . 5 0 , 0 0
8 0 8 6 D 2  . . .  . .  . . 1 2 0 . 0 0
8088 D 70,m
8 0 8 & 2  . . . . . .  . 1 2 0 , 0 0
8l55HC . .  . .  ?0,00
8 1 5 6 N C . . . . . . . . . .  ? 0 , 0 0
8 2 3 7 4 C 5 . .  . .  . .  1 1 0 , 0 0
8 2 4 3 C . . . . . . . . .  4 2 , q t
8 2 5 1 A r C  . . .  . .  1 4 , 0 r
8 2 5 3 C 2 . .  . . . . . . .  4 8 . 0 0
8 2 5 5 A C 2 .  . . . . . . . 1 4 , 0 0
8 2 5 7 C 5 . . . . . .  . . .  6 6 , m
uP!8749H . . . .  læ, l I l
t 2 0 2 4 . . . . . . .  2 8 , 0 { l

nodÈh Tc8
3 2 , 7 6 8 K H z . . .  . .  1 0 . l x l f
modèle fiC 18 U
1 , 8 4 3 2 M H r  . . . . . . .  2 6 , û 0 f
2 , 4 5 7 6 M H 2  . .  . . . . 2 4 , m r
3 . 2 7 0 8 M H 2  . . . . . .  1 1 , Û 0 f
3 . 5 i 9 5 M H z  . .  . . . 1 4 , m f
4.0000MH2 . . .  11,mf
4,09001VH2 . . .  11,001
,t.91521VH? 14,00 f
6 . 0 0 0 0 1 1 H 2  . .  . . 1 1 , ! 0 F
ô.55361,rH2 . . .  . .  14,{XlF
8.0000f i1N2 . . .  . .  14.00F
9 , 8 3 0 4 M N 2  . . . . . 1 4 , 0 0 F
1 0 , 0 0 0 M H 2  . . . . . 1 4 , 0 0 r
1 6 . 0 0 0 M H z  . . .  . . 1 4 , 0 0 1
18,432 Mru . . 11,m t

suB 0 À s0u0E8
9 b r r î â s  . .  . . . . . . .  9 , 0 0 r
9 b r f e n r e  e  . . . .  . . . .  . .  S , 0 0 F

1 5 b r m â e  . .  . .  . . .  1 2 , m F
1 5 b ' j â m e e .  . . . . . .  1 2 , 0 0 F
2 s b r m à e  . . . . . . .  l q u ) t
l 5 b r l e m e i e  . . . .  . . . . .  l 5 , m f

c0M uTlTEUnS L0nuil
1C rcu 112 Posilions oourC L
1a 12P à sood*
2 C  6 P  0 o û f 0 . l .
2a 6P àsoûder
3C 4P àsouder
4C 3 P àsouder

ftL ti!Âltt
25/100 30 màlres 351100 2smèlres
50i100 20mèlæs 631100 15mè1res
70/100 13mèlres 80/100 12 mèùes
10/10 10 mèlrcs 1Z1A imèlrcs
15/10 smèlres l8rl0 4mè1res
20/10 3 20 mèlres

e bliskr: 15,00 t

cLtYtER tltEcÀtit0uE
oWERTY + PAVE NUMEqI0UÊ MoDELÊ IBS 80
66louches montées sur C.l ûralûiel neui
ivrésansbollierniéreclroniqLre . .. . 210,00 F

uotifs I nErann
ï 0 A 4 5 6 5 . . . .  . . .  . . . . . . . .  . .  6 0 , 0 { f
T D K 4 5 0 N S . . . . . .  . . . .  . .  . .  2 4 , û r
0 t 4 7 0 N s . . . .  . . . . . . .  2 1 , U r
0 t 3 3 0 N S . . .  . . . . . . . .  . . . .  2 1 , W 1
0 L 3 9 0  N S  . .  . . . . . . . . . .  2 4 , 0 0 1

cflTn0lilc$
36 broches mâlesà souderaveccâoal ... 22,û t
3 0  b r c c h e s  m â  e s  à  s € n i r  . .  . .  . . . . 4 3 . 0 0 f

SUPPORT A FOICE DlNENTOil ruBE
2 4  b r o c h e s  . .  . .  . .  . . . . . . .  3 0 , 0 0  f
2 8 b r o c h e s  . . . . . . . . . . . . . . .  3 8 , 0 0  F
4 0 b r o c h e s  . .  . .  . . .  . . . . . . . . .  5 4 . 0 0  |



Gonsole AC-ODDY
122" paftiel

Module contrôle alim.

Introduction

L'exploitâtion, par dertains Iec-
teurs attentifs et astucieux, des
modules que RADIO-PLANS
publie dans ses pages, fait par-
fois plaisir à voir. Ainsi, monsieur
Ponthùs de Paris a-t-il eu f idée
d utiliser notre limiteur en noise-
gate, piloté par une commande
d'eiiveloppe dê. .synthétiseur
ADSR; 'afin de .domestiquer . une.
chambre de réveibération à res-
sorts. C'esl Lrès bien vu, BRA-
v o !
. Un autre lecteur - qu'il veuille

Ainsi, I'alimentation pourra être

Dé plus, les cirrcuits amplificateur

RP,EL N. 468
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l C r à 6

J I  )  L

l c ?' J , ,  8 *T l l

l "
L

J , ,

J ?  l

ùe .s  À  de  816

i ; ,a, *_1-1__1_-G._i, . , ' ,
J - I I

n  J r ?

Figure 1 : Schémâ canplet du tnodule " cantô\e alim. "
J1/5, J2/1, J2/4, J2/7, Js/l, J3/4, J3/7 : OV.
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" tismemanque en plus, I automal
per.m;itant de la iendre Prièritai:
re .

'La seule .difféfence actùel]e-
ment entre les mélanges ,!FL ,et
SOi,O, est. {ue. âux résistairces
dè contre-réaction : SOLO:10 k et
.PI,L JJ Ir. .HOUI en Comprenctre ra
raièon, reportez:vous aux nrii:né-
ros de RADIO-PLANS .suivants :
451 pages 36 et 91, et surtout
459 page 48. Tout doit être clair
maintenant, sinon un petit retour
au numéro 456 page 93 èst indis-. '

Pour n'être que simPles inver' '

seurs. de phase, 1es ampli ICn et s: ,-seurs de phase, Ies ampll ru4 et s :-
sont programmés à gain unité, et
insenlibles au laich.up, grâcè.à :

Rre..za, égales (22ki:. -
Le. soucr que .nous apporroRs a

préserver votre. confort; r va
jusqu'à vous indiquer les lon-
gueurs de fils-blindés à Prévoir

Figurc 2: Câbtage du socle Sacapex manté à |anÈre de la console.
. - 1 . . ' . . . , , . . .
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Pour ce faire, on s'inspirera de

la figure 2, si on â fixé son choix
sur la SOUAPEX, Comme la der-
nière face arrière n'est pas encore
décrite, nous vous conseillcins
d'en confectionner une provisoire
soit en PVC, soit en contre-pla-
qué de 5 mm d'épaisseu r.

Cette formule permettra d'ex-
ploiter les performances de l'ali-
mentation dès maintenant.

Un des avantages de la SOCA-
PEX. est de permetLre un démon-
tage sans avoir à décabler ; ce

. qui est toujours intéressatu pour
les fiches comportant un nombre
de broches important. JAEGER
aussi offre Cette possibitité.

lnut i le  sans doute de vous rap-
peler qu'il est souhaitable d'évi-
ter un changement de repéraile
entre la sortie de I'alim et l 'entrée
console, si I 'on veut brancher
indifféremment Ie câbie de liai-
son.

Tous les cables en provenance
de cette fiche (sauf le. zéro volt)
rejoignent l'extrémité gauche des
bus Alims (si on regarde de I'ar-
rière). La figure 3 montrè cette
fin de bus. Eilè a été légèrement
modrfiée à coups de cutter, afin
d'accepler les 7 tensions néces-
saires. Le bus Light est coupé
af.in de créer les 5 mini-bus sui-
vants :  Power +,  - ,  0 ,  + TC,  0 TC.
Tous ces (relais)) reçoivent et dis-
tribuent les tensions aux modu-
Ies, comme indiqué dans chaque
adicle.

Les 0 V sont reliés à une cosse
commune fixée en un seul point
au châssis (point que nous défini-
rons précisément à ia figure 4).
Le 0 V veriant de Ia SOCAPEX,
sera lui aussi serti d'une cosse et
rejoindra le même point.

Enfin, on prévoira une troi-
sième cosse équipée d'un fil, afin
de repafiir .vers Ie module FIXE
de visualisation. Sur tous les
autres bus que les zéro-Volt, on
effectuera un prélèvement (7),
destiné aussi à ce module.

Situation du point
de masse

II est important de bien le choi-
sir, et nous l'avons fait poùr vous.
Il est aussi vital de n'en faire
qu'un seul, si I 'on veut éviter les
désagréments dus aux boucles
de masse.

44 RP-EL NO 468

.La figure 4 Ie situe sur une par-
tie du chassis qui doit vou! rap-
peler quelque chose: au bas du
flanc droit (console vue de
I'avant), sur un bouton déjà rns-
tallé, er qui lie la pièce M à Ia
petrte équerre de liaison du ban-
deau incliné.

La figure de détail, montre
comment faire aboutir les trois
cosses de zéro Volt à ce boulon. II
sera de bon ton d'éliminer la cou-
che.d'anodisation à.ce point, d'in-
tercaler des rondelles évêntail
avant chaque serrage d'écrou, et
d'interdire tout démontaqe au
môyen d'un contre-écrou. ie ser-
rage devra êtrè parfait.

On peut constater que les cos-
ses A et B sont à I' intérieur du
bandeau incliné, et C, presque
sous le module auquel il sera lié.

Catte (Led),

C'est elle qui regroupe les èlé-
ments du petit encadré défini
dans Ie schéma (figure 1).

Le dessin du circuit imprimé et
son implantation, occupent la
figure 5. Vous remarquerèz que
nous avons pris soin de faire en
sor le  qu 'au câblage,  toutes les
led soient dans le même sens !

Les fils issus des prélèvements
sur les bus Alim, seronl soudés
sans l inlermédaire de cosses,
mais .traverseront le CI et seront
ton l iÀc  r l  occnr  r  c

Une série de cosses, 1 cm plus
loin, seFira à Ia fois de pôints de
mesure et de relâis à quelques
liaisons, telles le + TC et son 0 V
qui rejoignent les barres bus des
. l É h â  r r ê  â r i v i l i â i r ô c

Cosses  au  po in r  masse chassrs Figure 3 : Liâisons aux. bus alin.

Figure 4 : Repérage du point de masse.



ConsoleAO ODDY

Figurc 5 : Cl et implantatian de la catle LED

Pendant que vous y serez, sou-
dez côté cuivre une mini nappe
de trois fils, afin d alimenl"er la
carte AMPLIS.

Nous indiquerons comment
fixer cette carte Led, quand nous
aborderons la partie mécanique.

Carte amplis

C'est elle qui porte tout le reste
du schéma, soit deux amplis
inverseurs stéréo pour les retours
échos, et deux mélanges stéréo
remis en phase, I'un pour Ie bus
PFL, I'autre pour le bus SOLO.

Le tracé du circuit imprimé et
I  implan[at ion sonL v is ib les à ]a
figure 6.

La construction demande peu
de commentaires. Il ne [audra pas
oublier les 4 straps de 10 mm et
Ies 2 de 15 mm.

Tous les TCs seront montes sur
supporrs. et l on veillera - au per'
çage - à ne pas se tromper dans
le repérage des trous de 3.5 mm
rèservés aux détrompeurs des
connecteurs : J1 est de 7 Points,
Jz et J: de I points.

On ne s'étonnera pas du Posi-
tionnement des SFERNICE, car
rappeJons que seule la fente usj-
née à l'extrémité de I'axe, doit
apparaitre à la fâce avant.

Pour que l'aspect esthétique
donne une impression de fini trré-
prochable,  nous ut i l iserons I  as-
tuce du canon de mécanique de
guitare exploitée pour 1a Pre-
miere fo is  sur  le  module généra-
teur (speed FSK).

Le repérage des broches des
connecteurs est il lustré à la figu-
r e 7 .

Les jacks ECHO RETURN 1 et
2 - dont les fils sont actuellement
(en 1'air) - rejoindront respective-
ment  J  (6 et  7)  et  J :  t8  et  9) .  Les

; r .

3 ê
€
L

-:_ ' . i t ;

r.i r' $
. Ë

.;:;::.

. , ' . . . . ' .

'i

-'i:

r!l
vh. o I5P

T
! l |
g
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l:ij.:t'

.:: lar:

: :  : l

. .

i : . : , l .
sorties des amplis correspon- |;;;, ;;;";;5$i",; j;ii;i I
! )  nour  ERr  e t  en  J3  (5  e t  6 )  pour  I  

J3rs l rs r  Jz rs l rs r  J r {7prs )

.:: res
'1.8'P

reporl

::_:", =-ï, vfY: _:"1" 'i :::':Yï | a" ,-, ' ,'crans re n" 45y page.SJ' res rnolca' 
I  echo return so,r* de bùs de bur de Jach sor.e êcho rerù'nl

f lons L eI }( des IrOIS l lgnes !-CnO | ? e,ho rerurn z prl  soto erho reru,n l

Point 34 = solo R. Doint 36 solo L. I cdDr. cabreP v u r L  v v

po in t  I  ECHO2 L ,  po in t  11  ECHO |  
' t "  t ; ' ,  "  

(en  rd ' , "
,,-: ,2R, point. a3 .ECHOI.,L et enfin I tr". 3nch

p"l"iiË-Éino-r r-ê"i ".;" &: I
:.:1 

,:î:1.-b.:9ft:,ides recher,,c.l]es fasti- 
I 

Fisure 7: Repércse du pointde masse.

ffi
.'@

Figure 6: Cl et implantatian de Ia carte ampli. Echa B1 et R2. PFLsolo.
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L'alimentation - issue, de la
petite naplre que nous vous

. avons !ai! préparer .préèédem-

. inent - àboutira à Jr (3, 4 et 5).
I . es  câL r l cs  venân l .  des  bus

SOLO (construits sous les
départs AUX) rejoindront J, (5 et
6). Ceux véhiculant les bus P,FL
se connecteront en J: (2 et 3)..
Rappelons '1ue les bus SOLO
reçoivenL aussi des lignes en pro-
venance du moQ.ule Echo Return
(vôii RADIO-PLANS n' 462 page
8 e).
: Les sorties correspondant à ces

deux mélanges seront (en l'air))
pour I' instar.Lt, et nous vous indi-
guons les longueurs de câbles à
prévoir. Faites attention toutefois
d'éviter les court-circuits, car
comme nous I'avons dit, les
condensateurs de. blocage
d' éventuellès tensions continues,

.. ne sont pas implantés sur la car-
te .

Pour les essais, des 100 pF,
25 V (côté + vers les connec-
teurs), con.vi.endront padaite-
ment, même avec un casque
600 Ohms.

Le montage de cette équerre
est clairemL.nt défini à la figu-
re I a :.Ia cafte y est vissée Par

. l'intermédiaire de deux colonnet-

Dernière remarque : tous ces
câbles blinrlés de modulation,
voient leur t:resse de masse reliée
aux points indiqués sur la figu-
re 7 à I'excl.usion de tout autre
endroit. Leuis e*trémités. seront
donc libérées d.u blindage, el seu-
tes 1es âmes centrales connectées
aux points définis.

tulecanrque

11 faut effectivement Passer Par
1'atelier de mécanlque si I'on veut
positionner nos cartes.

Commendons si vous .le voulez
bien par Iâ fixation de Ia carte
podant les Led.

II faudra se .procurer une
équerre d'aluminium de 30 x 30 x
149 mm, que 1'on usinera comme
indiqué à la figure 8 b.
Les trois trous - de diamètre 4
seiont fraisés du côté extérieur
du,L..Ce sont eux dui permettrônt
le frassage des boulons de 4
effectuant la liaison avec 0'. du
chassis (barre latérale supérieure
droite, quand Ie chassis est vu de
I'avanL). Le Logement concerné ce
mois-ci, élant I'emplacement
(correcteur)), juste sous le géné-
iateur, tranche no 17.

.tes MF3 10, et l 'ensemble est
solidaire de l'aile inférieure du U
(0 ' ) .

La côte de perçage dans ce U
est à environ 12 mm du bord

. extédeur de celui-ci. Environ seu-
lement, car il vaut mieux s'assu-
rer sur place de I'exacte corres-

n )

pondance d'alignement d.es Led
avec les trous de la face avânt.
De meme, on louera sur Ie posl-
Lionnement des entretoises de
10 mm, pour faire en sorte que
seule la partie arrondie des led
soit en saillie.

En figure I c, on retrouve I'en-

Figure 8:
Mécanique relative à la cafte

D)

Lrgh l . t  
tPowerL  tÀùdrû

, tz IC t2  , t?  15  . r5  l5  i r5
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Pêiement à lâ comma.de: ajoutêr 28 F pour frâis de port et emballase.
Franco de Dort à oartir de 600 F. Cont.e{embouFement: Frêis d'em
ballage êt de pod en sus . ACON4PTE : 20 % à la commande
Nos kits comprennent ls ci.cuit imprimé et tous les composants néces-
saircs à lê réalisâtion, composants de qualité professionnelle {RTC, COGE
CO, SIEMENS, PIHER, SFEBNICE, SP8AGUE, LCq etc,), résislances COGE-
CO, condènsâteuls, êinsique lâ face avant et le trânsformateur d'alimentâ-VENTE PAR CORBESPONDANCE :

LA CLEF - 59800 LILLE - TéI.1 1 .  R U E  D E 20.55.98.98'i"" " T"Jillli:;Ï::*'j""ïÏiT'iésâvecsup::ftsdecircuitsintée'iés

CHBONOPROCESSEUR
H0RLoGEA StGNÀUX H08ÀtRES C00ÉS (FBAI{CE tI'ITEB)

sur la nouvelle léôu€næ d€
62,000 kH, - Comoarible avec le nouvêao coil6 d'infoÊ

de tâcon définnivô le 1ll02l371

AttUMAGE ELECTRONIOUE
HAUTE ENERGIE

UN KIT
SENSATIONNE!I

NôrfÊ svcièmê 'tril i$ lÊ(.nr',itc lpç nl"c ré.pnrc dévêlôhné.

MONTAGE D'EXPERIMENTATION VIOTO
ECHECAUX MYSTERES DE LA VIDEO I

Ce montâse uiilise lès populâies TBA 970 etTDA 4565, etc.
Toui le matèriel disDonible chez SELECT RONIC
-  r 8 A 9 7 0  . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 4 . 3 7 8 2  4 5 , O O  F
- T D A 4 5 6 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 4 . 3 8 1 7  6 5 , 0 0  F
, T D A 2 5 9 3 . . . . . . . . . . . . . . .  .  . . . . . . 1 r a . 3 8 r 6  2 3 , 0 0  F

c D 4 0 1 0 3 .  _ . .  _ . . . . . . . . .  _ .  . . . . . . .  r É . 7 0 8 6  1 4 , O O  F
H Ë F 4 5 0 3  . . . . . . . .  . . .  . . . . .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 1 4 . 4 2 6 1  9 , O O  F

- Cifcuit imprimé p.ofessionnel mulricouche
à v o L s m é t a l l i s é s . . .  . .  . .  . .  . . . . . 1 1 4 . 6 4 6 1  5 5 0 . 0 0 F
- Etude technique cômplète âvec schémês, nomènclatué dês
c omDosâr1s. orocédure de réqiêqe. dessin du cncuit
i rp ' :më,erc. . .  . .  114.6460 398,00 F
-Etc..,par les amélicains en électronique altomobile. Son prinaipal

rion, d€ oârfomanceser de oéchion ôxôê.rlônièl e.
Résumé de e3 &ibilirés: - q3."D ol de sioldL\ ho€'ca cæés (at.
bT slt:1oiogè 

"btr 
iq 6 d" pm",ieù de FRÀNCE NTR G O. rskôt -

t:: 10 rr s. æ' iù' !r

de la bobine d'allomage. Enêrcie constante et "OWELL'ajusté
âutomatiquement à lous les f égimes.
- G,ânde souplesse du motêur - Nêruosié dccrue - Féducnon
de consommation - Soitier comDact - ldéal Dour auto moto
baleau,êtc... Docùmentâtion détailléesursimplêdemânde.
- te tit @mdet.l0umid4 hohine d'allom.!é
eÉciàh rci{r l i r0N".. . .  . .  .  | |4 .1595 520,00 F
- fe t ir  "1GN|TB0N" eul .  .  .  .  .  . . . . . .114.1592 349,50 F
Bouqie L0DGEsDtuialepoùrallunase 6l0Droriquo. Du'ée ûe vie r'È élevée.
(ptécisd I tê typè èxâct dù véh iculê) . -.. -...114 .6055 33,00 F

FRÉOUENCEMÈTBE A uP - 1,2 GHz

ttkTou RÉcrFtuR oÉcoDFURsrur 114.6470 1200,00 F

l - ] lEE; Tl là*arl

er'oroo | ffi 6:r-- --- .-1*-që].'""- lL:.JlO.O o a ol& .iÆ.1
ATIMENTATION DE TABOBATOIRE

A AFTICHAGE DIGITAT
Uneêiimentarion de clâsse professionnelle proposéeè un prix
ôa rticùl'èrement combélitif !

0 4 3 0 v .
( ) A 3 A

Carâctéristiques technaques :
- Tensionde sonie:.1eO à30 v. Conlntment iéolable.
- Cauhnr de sonie. de O à 3 A. Cont,nomenr réoiabk
- Stâbilité à toùte épreùve - Prctéqée cont€ lea cours-circuits,
nême pêlsistants - Affichage digital pâr âfficheur LCD de lê
re.sion etdu cou anrde sorrie Avec dispos:rif de cor ponsd-
tion des penes dans ie c6blagê - Précision de lecture: I % er
! 1 disit - Enôombremeft 1orâl: 3O0 x 120 x 260 mm âvèc

Le kil lonplet avec @tiE! fa.e avant percée .r sérigra!hiéc,
les  qa lvâs  nûmddq&se i  acôssso i , rs  . . . . . . .114 . t474 1640,00  F

ce Jréquênc€nàtÉ êi kitli iqu€ sur re marché, peher au rechnicien êtà

GENERATEUR DE FONCTIONS

649,00 LE SYSTEME D'ALARME
sEtEcTR0t{rc

It A FAIÎ LES PREUVES
DE SOil EFFTCACITÉ

I DETECTEUS DE MOUVEMEIUT PAR

hm 1ô50 V/vll, b kûr. d. rREsr{ qônL d h htuùr F.diù. Bbrh.À â 6nd, n&diqu
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semble vu de dessous. Comme I l 'util isateur. Le trou d'assem- | chers, il nous a semblé sans
les picots de mesure sont pro- | blage au chassis sera fraisé, alors I importance de nous plier à cette
semble vu de dessous. Comme I l 'util isateur. Le trou d'assem- | chers, il nous a semblé sans
les picots de mesure sont pro- | blage au chassis sera fraisé, alors I importance de nous plier à cette
ches de 1'équerre - et afin d'éviter I que I'autre restera franc, puisque I exigeance.

Console AC ODDY : ::

. ti lera un.:ii l po-ur alimè.pter les | : r:::-: r': l::, '-.::1,:i. :i .:r' l l lr ' ,,.:::l

't ' lt i l:

semple vu oe oessous. Uomme I lutrllsateur. Le trou d assem- I chers, il nous a semblè sans
les picots de mesure sont pro- | blage au chassis sera fraisé, alors I importance de nous plier à cette
ches de 1'équerre - et afin d'éviter I que I'autre restera franc, puisque I exigeance.
tout court-circuit dù au dérapage I glissé sous une plaquette INT40. I Voilà cette réalisation termi-
malencontreux d une pointe de I La sérigraphie de cette façade I née. Pour en tester le bon fonc-
touche - rLous avons cho.isi de I est donnée à Ia figure 10. Les I tionnement, nous vous conseil-
malencontreux d une pointe de I La sérigraphie de cette façade I née. Pour en tester le bon fonc-
touche - rLous avons choisi de I est donnée à Ia fignrre 10. Les I tionnement, nous vous conseil-
coller sur celle-ci une bande I gravures entourant les potenlio- | lons d'injecter une modulation
adhésive, iiur laquelle nous ne I mètres de catibration des retours I stéréo sur chacune des Drises
nous somrnes pâs gèné pour | échos, ne sont pas linéaires puis- | ECUO RETLIRN, et de vérifiàr que
reporter les tensions disponibles I que nous utilisons des 10 Klia. Il I les potentiomètres de volume et
à chacune des broches, I aurait fallu mettre Ces duo 10 KF, I de balance correspondants, agis-

Des accès + 72TC et 0 V, on I mais comme ils sont rares et donc I sent normalement, et ce pour les
tirera un fil pour alimenter les I

;""";r"" 
-------\

(3

Figure 9: Montage de la cafte ampli(modulaire et mobile).
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Masters et les trois FB. Ne pas
oublier que sur FB (1) les deux
retours sont disponi-b]es, alors
que pour FB2 (AUXl), seul ER2
est possible, et pour FB3 (AUX2)
seul ERl est actif. Si vous êtes un
peu perdu, revoyez Ie schéma
page 86 dr na 462.

Mais au fait, rien ne vous
empêche de connecter vos cham-
bres à Echos maintenant !

Le principe d'util isation est
simple : Il faut d'aborit commuter
sur ECHO les Bus Aux souhaités
(clés sur ECHO SENE|). Commu-
ter en mono ou en stéréo sur ce
même module (il s'agit ici du
départ). Si vous avez une cham-
bre à échos tolalemcnt stéréo,
commutez (s téréor .  S i  e l le  esL
pseudo-stéréo (entrée mono, sor-

tie stéréo), commutez <monoD. Si
enfin elle est mono, commutez
(mono'), et reliez ensemble les
deux entrées de Retour écho
(dans le jack du cable de liaison
n a r  o v o m n l o l

Ouand ceci est fait, vous dispo-
sez d'un dosage d'inlection par
voie (AUX1 ou-et AUX2) ainsl
qu'un choix Pré ou Post fader,
(bien qu'en généra1 l'utilisation
soit plutôt Post fader).

Les réglages généraux d'injec-
tion sont situés sur le module
]1CnO send.

Le signal retardé est, quant à
lui, réinjectable et panoramicable
sur MASTER 1 et 2, ainsi que
réinjectable sur les lignes cas-
ques (module Echo Return).

Ces possibilités offrent déjà
une belle palette à Ia création
artistique I

Le contrôle des lignes SOLO et
PFL se fera en commutant les
clés disponibles sur les tranches.
On constatera les possibilités de
mélanges, en oubliant momenta-
nément la commutation SOLO
4 u ! v I r a L r 9 u ç .

En respectant scrupuleuse-
ment le système de montage pre-
conisé, le module se sort par
I'avant, en laissant sur place les
Led de signalisation, sans aucune
gène. Pour remplacer une Led, i]
suffit de sortir le module et d'opé-
rer sur place.

Point de détail: vous remar-
querez que certains modules
comportent des réserves (affec-
ted to, track no). Elles sont tou-
jours vierges d'indications pour
vous permettre d'y mentionner
ce qui correspond exactement a
votre cas personnel. Utilisez-les I

Idées

. Vous êtes impatients d'enre-
gistrer avec de l'écho, mais vous
regrettez de devoir travailler en
aveugle ?

Reliez donc provisoirement les
entrées VU3 aux sorties SOLO
nouvellement construites.-. Ainsi
vous visualiserez tous les points
de commandes SOLO, et pourrez
<voirl chaque voie en détail, cha-
que ligne casque, et chaque
départ écho. Ça devrait convenir,
non ?
o Vous avez besoin exception-
nellement de plus de possibilités
encore pour les Retours échos ?

Dédoublez les câbles ECHO
RETURN, et réinjectez le .dédou-
blage sur une tranche stéréo.
Coupez les retours Echo sur les
masters et commandez mainte-
nant par lè fader et le panorami-
que de la voie stéréo. Ou encore
panoramiquez le retour écho des
masLers à droiLe la voie stéréo à
gauche - corrigée en fréquence -
et vous avez à droite l'écho linéai-
re, et à gauche un écho sélectif,
que vous pouvez encore réinjec-
ter dans une chambre par le
déparl Aux correspondant, etc...

Figure 10 : Face avant du module.
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Nomenclatures
Carte Led

Résistances NK4

R r  à R a  :  1 k Q
R s à R z : 8 2 0 Q

LED

Ldr, :, s : led 5 mm rouge
Ldz, r, o : led 5 mm verte
Ldz : led 5 mm jaune

Carte AMPLIS

Résistances NK4

R r à R s : 4 7 k Q
R s à R e : 3 , 3 k Q

R g à R r z : 1 k O
Rrg, Rra ; 10 kQ
Rrs, Rro : 33 kQ
Rrz à Rza : 22 kQ
Rzs, Rze : 27 Ç)

Condensateurs CO42

C r à C a : 1 0 L t F 6 3 V
C s à C e : 3 9 p F
C g à C r z : 1 0 0 p F 2 5 V
Cr: ,  Cra :  10 pF 63 V
Crs à Cre : 0,1 ;rF

Potentiomètres
PI7VZN SFERNICE

Pr, Pz : duo 10 kO Lin

Circuits intégtés

ICr, ICz : NE 5532
IC:, ICo : TL072
+6 supports 8 broches

Connecteurs

1 x 7 broches
2 x 9 broches

Divers

B picors F30127
4 cavaliers de 10- 16
2 cavaliers de 75.24
2 entretoises MF3.10
4 entretoises MF3.5
2 canons pour mécaniques de
gurtare
3 boulons tête ftaisée de 4 x 10
4 boulons tête fraisée de 3 x 10
2 boulons tête plate de 3 x 5
Circuits imprimés et face avant

i,:.
.::

_r.:i
fioà'

stabilisée à trois
sorties

Tmportée par GRADCO FRAN-
rCE, la toute nouvelle alimenta-
tion stabilisée, modè]e GSC 1302,

:.de Global Spécialties Corporation..:]]'j1délivre 3 niveaux de sortie indé-
, I'un fixe de 5 VDC, les

autres étant variables de 0 à 30
VDC.

Cette alimentation convient
ainsi tout particulièrement aux
applications les plus diverses,
tant en milieu industriel, que

' dans les domaines du laboratoire
i. et de I'enseignement.

Le niveau de sortie fixe de
5 volts (l-0,1V), sous une inten-
sité maximum de 5 Amp., limité
en courant. Drésente une stabilité

résiduelle maximum de
mV.

Les deux sorties vadables
ent des tensions réglables en

de 0 à 30 volts sous une
maximum de 1 Amp.

liqne

une ondulation
mum de 10 mV.

Les réglages des sorties varia-
bles se font, indépendamment
I'un de l'autre, sur deux Potentio-
mètres, I'un pour Ie réglage
approché, I'autre pour le réglage
fin. Les valeurs sont affichées sur
deux afficheurs à 3 digits Pour
les tensions et les intensités avec
sélecteurs de fonction TENSION/
COURANT.

ConsoleAC

en série ou en parallèle, elles sont
protégées et limitées en courant.

L'encombrement de cette ali-
mentation stabilisée est de
168 mm x 237 mm x 275 mm
pour un poids de 1,8 kg.

L'alimentation stabilisée
1302 est proposée au prix
TVA de Frs :  3750,00.

CRADCO FRANCE S.A. 24,
de Liège 75008 PARIS
Té1.  :  (1)  42.94.99.69

.:::!iri i..ii
| 0,05 % et en pôur

maxl-

]::]

,iÈ

ii$
,is\
i..:
lr'

i .

ii.l'lr,::. l



Téllécommande PCM
rt par infrarougesr

ares sont ceux qui ne
possedenr pas de
iél6omrn'ande par
rn arouges pour

contrôler des équipements audio ou
vidéoiF sont en ce cæîéd-ffià
. . . . - - i

une lonc on ln,vanable : l v,
Ilagnétoscope ouTompactDisc.
t e lèi6in pourran[ie-Iâii seniiiae
profiter de com.posants capables de
transmettre sur un fil simple, une
fibre optique, ou par voie lumineuse
LR. des ordres complexes et
distincts pour ciEutres usaçs.
ilétuaeproposilf Eiiâlbrigi-ne
dastin6aàlamodernFâtio-nd'un-
TVC ancien ; elLle deviendra bientôt
le cæur d'une serrure électronique
pour alarme, ernployant de fait
dbxcellènGiiiôuiis peu connus
des hobbystes...

La transmission
aujourd'hui

p n exc luant  les in format ions
,El linéaires. nous Drésentons en
figure 1 un récâpitulatif des
méthodes de transmission de
données sérielles en modulation
par Impulsions Codées (PCM ou
MIC). Les techniques faisant
appel aux MODEM et transpoft
par llgne téléphonique sont igno-
rées dans une même habitation.

- La figure I a résume les cas
multiples de liaison par fils qui
ne sont pas toujours 1es plus sim-

ples, telle la transmission utili-
sant les fils du secteur 50 Hz

- La figure I b est le cas le
plus général d'application de nos
circuits intégrés, soit Ia télécom-
mande infrarouge dans I'air (sans
obstacle physique) en 950 nm.

- La figure 1 c est la ruineuse
technique FOS (Fibre Optique en
Silice) qui emploie des émetteurs
Ga At As en infrarouge (850 nm
par exemple) et des détecteurs
photodiodes PIN et à avalanche.
Trop rapide et trop cher ici.

- La figure I d présente la
nouvelle technologie d'avenir
qu 'est  Ia  FOP (Fibre Opt ique



Plastique) que I'on suppose éco-
nomique et simple à réaliser. Elle
permet I'emploi de composants
émetteurs en lumière visible etl
ou infrarouge, typiquement de
longueur d'onde 565 nm (Super
verl, a b5u nm (Hyper Kouge, er
700 nm (Ultra Rouge). L'infra-
rouge est un peu plus atténué
que le visible avec les FOP. Une
photodiode large bande (500-
1000 nm) esL employée en récep-
tion. On trouve à la RTC un vaste
choix de FOP et de périphériques.

- En figure 1 e la liaison radio
(27 Mllz par exemple) est excel-
lente mais ouverte au monde
extérieur par son récepteur, donc
de fiabilité... relative !

&es é:.çaeûûeurs tV[ 7û9
ET ]TÆ 71Q SGSï

6f': e sont des circuits intégrés
q'-7 CMOS gril1e silicium existant
en différentes options de tension
d'alimentation, dont la plus
ancienne et la plus répandue est
retenue pour un domaine de tonc-
tionnement entre 4.5 V (mim-
mum) et 10,5 V (maximum).

L expeltence nous prouve en
effet que la durée de vie des piles
est bonne, ce qui conduit à adop-
ter la pite la moins volumineuse
et la plus répandue, soit le
m o d è l e 9 V à c l i p s .

On évitera de faire appel à des
bobines irréalisables ou introuva-
bles pour les bases de temps qui
emploient un résonateur cérami-
que Murata (quelconque entre
445 et 510 kHz) et pas de quartz
rulneux I

Créés pour des applications
domestiques et industrielles, les
M 709 et M 710 de SGS utilisent
un code de transmission de haute
IiabiliLé qui a une capacité de
L024 canaux.

Chaque ( mot )) transmis com-
prend 4 bits qui représentent une
adresse (parmi 16 possibles), puis
6 bits qui constituent la com-
mande elle-même (64 avec le
M 710,  40 pour  Ie  M 709) .  La pre-
mière commande possible (nu-
méro O/code 000 000) est
employée pour exprimer un
( code de fin de transmission )
quand on relâche une louche.

D'autres bits du message sériel

sont ajoutés pour la synchronisa-
tion des horloges émetteur et
récepteur ainsi que pour des con-
trôles de sécurité. L'organisation
multi-adresses permet à une
seule télécommande de contrôler
plusieurs systèmes indépendants
sans inLerférences ; les récep-
teurs en effet ne répondent
qu'aux messages portant
I'adresse qui leur a été affectée
par câb1age sur la carte...

Le codage des
intormations

Les informations sont transmi-
ses en mode sériel PCM de type
PPM, solt en Modulation par Posi-
tion des Impulsions. Chaque mot
transmis consiste en 11 bits d'in-
formations (bits d'adresse. bits
de commande et bit de parité) et
3 bits de ( format ,).

Ces bits se présentent succes-
sivement de la façon suivante : 1
bit préliminaire, 1 bit de départ, 4
b i ts  d 'adresse (Ar ,  Az,  A: ,  Aa) ,6
bits de commande (Cr, Cz, Cs, Ca,
Cs, Co), 1 bit de parité et un bit
d'arrêt.

) ) ) ((

liaisonladio

-}

Figurc 1 : Les différents modes de t.€nsmission sérielte PCM.
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Télécommande PCM par infrarouges

L'informat:ion binaire que
représente clhaque bit est déter-
minée par I' intervalle de temps
séparant deux impulsions. Si T
est I'unité éltimentaire de temps
(qui dépend du mode de trans-
mission -avec ou sans porteuse-
utilisé), le codage des bits peut
être schématisé comme Ie montre
la figure 2.

Le fait d'introduire des codes
différents pour les ( 1)) pairs et
impairs augmente I'aptitude à
reconnaître les codes erronés
dans la section réceptrice du sys-
tème (M 10,1 ou M 105). Par
exemple, la double erreur que
peut causer l 'échange de < 10 D
en < 01 ,r (eL vice-versa) est aisé-
ment détectée.

Dans le mot transmis, un bit de
parité est ajouté pour augmenter
Ia fiabilité de la communication.
Ce bit est < 1 rr si le nombre de
( 1)) transmis est pair, tandls
qu'il sera rr 0 r si le nombre de
( 1 r transmr.s est impair. De la
sorte, le nom.bre final de ( 1 ,) est
toujours impair.

La figure 3 indique que de sur-
croit, chaque a mot r (message
complet) contient une impulsion
préliminaire, une impulsion de
départ et une impulsion d'arrêt.
L'espacement de temps entre les
impulsions préliminaires et de
départ est de 4 T, la durée entre
impulsion de départ et première
impulsion d'information est 1. T,
enfin Ia durée entre dernière
impulsion d':information (fin du

bit de parité) et impulsion d'arrêt
est de 4 T.

Ainsi, la durée possible du
message complet va de 21 T à
36 T. Un ( mot )) dans lequel le
bit a 0 D apparaît dix fois a une
durée totale de 21. T, alors qu'un
autre contenant dix fois le < 1 D
durera en tout 36 T. On vérifie
que 21 T représente <0> sur
tous les bits de commande, et
36T correspond à (  1 . l l  sur  tous
les bits de commande.

Organisation des M 709 et
M 710

On donne en figure 4 le bro-
chage et le synoptique de chacun
des deux circuits intégrés étu-
diés. Le M 709 est en boitier
D.I.L. 24 pin et le M 710 en boitier
D.I.L. 28 pin parce qu'i] comporte
3 lignes de clavier supplémentai-
res baptisées F, G et H.

Le clavler matriciel se referme
par un simple contact quelcon-
que ayant une résistance ({ ON ))
inférieure à 2,5kf/- et une résis-
tance parallèle de fuite < OFF l
dépassant 2,2 I|:IS2. Le M 709 est
une version réduite du M 710 par

biis impairs (1,3, etc.)

" 0 , = I
" 1 , - 2 7

bits pairs (2,4, etc.)

. 0 , = ï

" 1 , = 3 7
FIgute 2

le clavier, et ses 39 commandes
sont les mêmes que les 39 pre-
mières du M 710 qui en a 63.

La figure 5 présente la table
de vérité complète des émet-
teurs 709 et 710, soit Ie rapport
entre point de contact au clavier
et message de commande utile
contenu dâns le ( mot )) transmis.
La liaison A-K ne sera pas
employée par I'usager,
puisqu'elle a un usage interne
(fin de transmission) automati-
que.

Mode de trarlsmission

Les M 709 et M 710 peuvent
élaborer Ie code de transmission
en mode ({ flash D ou ( porteuse ))
selon Ie type de décodeur qui
devra recevoir le message. Le
choix se fait en portant la broche
1  à  x n $  f n ô Y t ê r r c ê )  n r r  < 1 D
(flash).

La différence entre ces deux
modes est d'une part la durée de
base T, et d'autre part le fait
qu'en mode ( porteuse ), ce que
nous appelions rr impulsion l en
figure 3 consiste alors en un train
d'impulsions à 1a fréquence de
38,4 kllz.

L'allure du signal dans chacun
des modes est donnée en figu-
re 6, en prenant pour référence
d'horloge une fréquence de
500 kHz. Le mode de transmis-
sion avec ( porteuse )) est spécia-
lement destiné aux systèmes
dans lesquels la fonction de
réception est opérée au moyen
d'un mi.croDrocesseur.

BfT pULSt Figure 3

RP-EL N" 468



Brochage

^ L

wl

Note :  The æsr  p in  must  be  connec led  to  vss

Synoptique interne

Par nature, un uP ne Peut Pas
b ien  fonc t ionner  avec  I 'a l lu re  des
signaux de sortie du mode
< flash u. La modulation d'une
porLeuse a  e té  in t rodu i te  dans  Ie
but de réduire le raPPort cYclique
de transmission qui est Plus
élevé (et donc Plus gaspi) du fait
de la plus longue durée des cré-
neaux. Le rapport cyclique de
transmission est en fait un Para-
mètre majeur dans la longévité
de Ia pile puisqu'i l détermine la
pu issance <ONl  consommee
par les LED infrarouges- émettri
ôes. Puisoue le temps de réPét i -
tion du ( mot )) transmls est le
mème dans les deux modes (envi-

ron 102 msec), le rapport cychque

est de 0,'15 % en mode < flash rr
et 1,05 % en mode ( Porteuse )).

Dans notre applicatlon, nous
travaillerons uniquement en
mode a flash D puisque des déco-
deurs asynchrones sont
employés (M 104 et M 105) quj
disposent d'un système de Pour-
suite du signal (calibration auto-
matique).

Base cle temps et
synchronisation

Un érnetteur M 709 (ou M 710)
et un récepteur M 105 (ou M 104)
peuvent travailler correctement
avec des fréquences d'horloge
(référen.ce) différentes I

Figue 4

Un simple résonateur céraml-
que (Murata) de fréquence quel-
conque comprise entre 445 et
510 kHz permet un fonctionne-
ment correct. En effet, la néces-
salre synchronisation entre émet-
teur et récepteur, vue du côté
récepteur, est accomPlie en
mesurant I' intervalle entre I' im-
pulsion de départ et la première
impulsion d'information, puis en
mémorisant cette valeur et en
fadoptant comme durée de base

Clavier et répétition de
code

Une entrée colonne (K à O) doit
être reljée à une entrée ligne (A à



Table d,e vérité Figurc5

Code d'entrée Bits de commande
Â B C O Ê F G H I L M N O P O cl c2 c3 c4 c5 c6

0 FIN DE TRANSIVISSION 0 0 0 0 0 0
l
2
3

5
6

1 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0
r 0 1 0 0 0
0 r 1 0 0 0
l l r o o 0

8
9

t l
1 2
1 3

1 5

X

x

0 0 0 1 0 0
1 0 0 1 0 0
0 1 0 1 0 0
1 1 0 1 0 0
0 0 1 1 0 0
1 0 1 1 0 0
0 1 1 r 0 0
1 1 1 1 0 0

t 6
1'l
.18
r 9
20
2 1
22
23

0 0 0 0 1 0
1 0 0 0 1 0
0 1 0 0 1 0
1 1 0 0 1 0
0 0 1 0 1 0
r 0 1 0 1 0
0 1 1 0 1 0
i 1 1 0 1 0

25
26
27
2A
29
30
3 l

0 0 0 1 1 0
t 0 0 r 1 0
0 1 0 1 1 0
1 1 0 1 1 0
o 0 1 1 1 0
t 0 1 1 l o
0 1 1 1 1 0
1 1 1 1 1 0

32
33

35
3ô
3 7
38
39

0 0 0 0 0 1
1 0 0 0 0 1
0 1 0 0 0 1
1 1 0 0 0 1
0 0 1 0 0 1
1 0 1 0 0 1
0 1 1 0 0 1
1 1 t O O 1

40

43

46

X

x

0 0 0 1 0 1
1 0 0 r 0 1
0 r 0 1 0 1
1 r 0 1 0 1
0 0 1 1 0 1
1 0 1 1 0 1
0 1 1 1 0 1
1 1 1 1 0 1

4a

50
5l
52
53
54.
55

o o o 0 l l
1 0 0 0 1 1
0 1 0 0 1 1
1 1 0 0 1 1
0 0 1 0 1 1
1 0 1 0 r 1
0 1 1 0 1 1
1 1 1 0 1 1

56
51
5a
59
60
61
62
63

x

x

X
x

0 0 0 1 1 t
1 0 0 r 1 1
0 1 0 i t i
1 1 0 1 1 1
o o 1 l 1 t
1 0 1 l l t
0 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1

z

Mode flash
__,-f-l<_ lops T1
- J l  t 1

I  t  =' ,oor'  I
s - 5 5 5 5

Mode porteLse

Figure 6 : Les deux modes de t(ansmission.

Temps de trânsmission

m in .  =  2 .1  ms
max. = 3.6 ms
rappod cyclique = 0. i so/o

Temps
de transmission
rn in-  :32.76 ms
max. :  56.16 ms
rapport cyclique = 0.7%

H) pour activèr l'émetteur. Le
contact doit être établi pendant
un minimum de 25 msec. Doubles
et multiples rebonds sont élimi
nés par les circuits intégrés.

Le message de commande est
transmis répétitivement toutes
les 102 msec (pour F pie-
zo = 500 kHz) tant que la touche
actionnée n'est pas relâchée.
Quand le contact s'ouvre enfin,
le circuit transmet après une
pause d'environ 18 msec, le
< code de fin de transmlssion D
(code no 0 en figure 5) et revient
au repos.

Si le contact est interrompu en
cours de transmission d'une com-
mande, le circuit M 7O9/M 77O
poursuit sa transmission
jusqu'au bout. Puis, après une
pause d'environ 18 msec, diffuse
le ( code de fin de transmission ))
(commande 0).

Aucune commande ne sera
prise en compte jusqu'à ce que le
( code de fin de transmi.ssion ))
ne soit passé et fini. La figure 7
précise graphiquement ce com-
portement dû au clavier dans les
deux modes de transmission.

Notion d'adresse dans le
message

Quatre entrées d'adresse sont
proposées avec les broches X, Y,
W, Z (voir figure 4) pour donner
en binaire pur 16 adresses possi-
bles que précisent la figure 8. On
y voit la place des 4 bits
d'adresse transmis et leur
contenu dans la table de vérité
jointe.

On désire en effet Pouvoir
employer 1e même émetteur Pour
commander des récepteurs diffé-
rents éventuellement Placés
dans une même pièce sans inte-
ractions. Dans ce but, on appré-
ciera les 16 adresses possibles
des M 709 et M 710, en regret-
tant toutefois que les décodeurs
M 105 et M 104 ne reçoivent que
les adresses 1 et 2 !

Le schéma de
principe commun
aux M 709 et M 770

lâ 
'est une application directe

\, des principes énoncés plus
haut comme le prouve la figure 9.
Le résonateur piezo-électrique
PZr oscille entre les broches 2 et
3 grâce à deux petites capacités.



COMMANO
TRANSMI !9 ]ON

Numéro
adtess€

Code lransmis
A1 A2 A3 A4

Code adrcssê
X Y W Z

1
2
3
4
5
6
I
a
9

1 0
t l
1 2
1 3

1 5
1 6

o
1
0
1
0
1
0
1
o
I
0

0

0
1

Figùrc 8 : Position de I'adrcsse et table de véité.

Toutes Ies bornes logiques de
conditionnement sont placées
pour une transmission en
< flash rr (TM = 1) êt le choix
d'adresse pâr X seulement
(adresse 1= XLow. adresse
2 : X High).

L'amplificateur de courant est
un type universel que nous avons
étudié en nous écartant délibere-
ment des propositions du cons-
tructeur SGS- Il nous a semblé
utile et pratique de composer un
ensemble utilisant des transis-
tors bipolaires (et non des MOS à
cause du prix) et tous des classi-
ques de la Hi-Fi !

Partant d'une pile 9 V avec le
réservoir Ca, nous pourrons com-
muter par Q.3 un courant de crête
de 6 ampères avec un simple
transistor TIP 41. Ceci permet de
piloter 3 diodes (IRL) de type
LD 277 en parallèle (sinon 4 du
fait du faible rapport cyclique).

La cascade NPN-PNP-NPN (Or
à Q3) permet d'obtenir le courant
désiré sans les pertes de tension
engendrées par un montage
Darlington classique. Aussi dis-
pose-t-on du maximum de puis-
sance pendant le maximum de
temps.

XEY
aL0sÊo

À\ ' aou \cF  P t  D r r - . 0N1  r r vE
(25md  ( rozma)

FigLre 7: Comportement selon :dction sù les touches ou claviet.

ADDRESS BITS

PFELI [ ,1 INAFY PULSE
AND S-ART PULSE

A3 c1 c2 c3 c4 c5 c6
B I T

STOP
PULSE



Le tracé pour 40 commandes
(M 709) est donné en figure 10 et
la vue de dessus, composants en
place est en figmre 11. Pour le
modèle à 64 commandes (M 710),
nous proposons le circuit imprimé
en figure 12 et les composants
en situation en figure 13.

On reproduira les pistes véhi-
culant de forts courants avec une
sectlon adéquate.

Au stade des composants, on
notera que rien n'est vraiment
critique et qu'aucune résistance
ne dépasse le quart de Watt,
c'est déjà beaucoup en fait. Le
clavier sera constitué soit de
poussoirs séparés, soit d'un cla-
vier économique prévu pour le
matriçage des connexions style
Texas Instruments (attention au
brochage dans tous les cas).

Le résonateur céramique PZr
sera avantageusemem un
modèle 503 kH'z car cette fré-
quence convient en TVC, mais
des 455 kHz sont évidemment
plus courants. L'odginalité est ici
conseillée, surtout si l'on va vets
une application de sécudté (alar-
me, etc...) ; disons entre 445 et
510 kHz.

Le transistor O'3 sêra monté sur
carte, sans radiateur, plaqué con-
tre 1e stratifié. Sa fixation est
assurée par ses soudures. Finale-
ment, nous avons disposé une

C'est auss:i pour privilégier la
puissance que les IRL (LED Infra-
rouge) sont commandées en
parallèle et n.on en série. Le cou-
rant moyen consommé sur la pile
9 V en transmission ininterrom-
pue est de l'ordre de 12 mA, et
insignifiant au repos.

Le condensateur réservoir C:
est capable de fournir les crêtes
de courant, et son propre courant
de fuite détermine l'usure de la
pile au reposr. On notera simple-
ment dans notre schéma que ctra-
que transistor possède sa résis-
tance physique Base-Emetteur.

En commutation rapide, ce
composant ne sert Pas à Prévenir
les dérives thermiques des éta-
ges Or à O:, mais à décharger
plus vite la Ilase lors de I'extinc-
tion du courant. Toutes les résis-
tances employées ont de faibles
valeurs qui ne correspondent
qu'au foncticrnnement impulsion-
nel de l'amplificateur.

11 est impo:rtant de noter que le
circuit présenté est parfaitement
adapté à 1â commande d'une
charge différente, Par exemple
d'une LED Ga A1 Ao ou même
une diode lÉrser s'il fallait com-
mander une fibre optique...

Réalisation pratique
d'une ciarte émettrice

êompte t€'nu des boitiers diffé-
Vrents pour un M 709 ou un
M 710, nous vous Proposons
deux circuitsi imprimés de même
encombrement, chacun conve-
nant exclusivement à son circult
intégrré.

Figure 10

N
t 4
lCa E



LED de signalisation à la place
d'une IRL sur trois, car deux
LD 270 nous ont semblé suffisan-
res en pralrque.

On disposera finalement de
une à quatre IRL avec ou sans
réflecteur parabolique (Siemens)
dans l'habillage de son choix. Le
strap qul détermine ]a poladté 0
ou 1 du point X, et donc
I'adresse, peut être un inverseur
(unipolaire contact permanent).

Dans une application de clavier
d'ordinateur à distance par exem-
pLe, il faudrait affecter une touche
( SHIFT D à I'une des comman-
des (par exemple la 6 ou la 7)plu-
tôt qu'au sélecteur d'adresse qui
devient en fait un sélecteur de
circuit récepteur M 105 ou M 104
(décrit prochainement).

Nous donnons en figure 14 et
figure 15, deux exemples de
montages conseillés par le cons-
tructeur ; aucun toutefois n'uti-
lise des transistors très ordinai-
res que 1'on appeUe ( commodi-
tés D dans toutes les usines (com-
modités = pièces inscrites dans
tous les catalogues).

Attention de ne jamais inver-
ser la pile de 9 V lors de sa mise
en place !

La réception
infrarouge en bref

I:r l le ne commence pas par un
I1 préamplificateur mais plutôt
par le capteur optlque sélec-
tionné pour I'application. Il
importe de considérer différents
facteurs pour qu'une photodiode
soit efficace avec Ies LD 277
émettrices :

- L'angle de capture de la
photodiode d'intérieur doit être
large, et les types directifs réser-
vés aux barrières ou transmis-
sions à longue distance.

LËIEl"l Vl

-  T.â . l iq tân.ê r la réncaf igr}

peut nécessiter I'adjonction
d'une optique de focalisation
(une simple loupe double ou qua-
druple cette distance possibJ.e).

- La photodiode doit idéale-
ment présenter un maximum de
sensibilité pour la longueur
d'onde des LD 277 (I crè-
te : 950 nm) et aucune pour les
autres signaux, ce qui est quasi-
m ê h i  i h h ^ ê ê i h l â

Figurc 12

tnLt

tnL2

Figurc 13

- Le filtre sélectif pour f infra-
rouge doit être de préférence
incorporé dans le composant (boi-
tier teinté gris-violet) pour une
mise en æuvre plus simple.

- La photodiode doit exister
et être économique sans conces-
ê i^ r  c  é la^ i r id r  r  ê<

Toutes ces raisons nous
conduisent à chercher dans le
catalogue Siemens qui est le no 1
.incontesté de ces composants. La
LD 277 érnettrice est un boitier
teinté de LED 5 mm comme I'at-
teste la figure l6a.

Le capteur préférentiel est la
photodiode PIN-Planar sFH 205
ou 206 dont I'aspect est montré
en figure 16b. La puce sensitive
fait 3 X 3 mm environ, et équipe
Ia quasi-totalité des modèles pro-
posés, principalement la
BPW 34 F (filtrée) dont 1e boitier
est montré en figure 16c.

La seule différence entre
SFH 205 et 206 est optique : une
SFH 205 est sensible du côté
arrondi de son boitier tandis que
la SFH 206 l'est du côté plat de
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Figure 14

Figurc 15

gPw 33. BPW 34. BPX 91

4.0.2 "1 li llqz

LD 271, LD 271 A. H

Figure 16a

sFH 205

0.1.

tro"io"

Ââdia l ion  sens i t i ve  a rea
3 x 3

Figure 16c

8P 104

Cârhode s,de {srampinq)

Figwe 16d

son boitier. En d'autres termes,
la puce y est simplement retour-
née avant le moulage.

La BP 104 de la figure 16d est
de puce un peu plus petite, et de
sensibilité moindre Pour une
radiation de 950 nm, étant à Plus
large bande. Enfin, des photodio-
d.es BPW 34 standard (non F) ou
SFH 206 K sont mécaniquement
et électriquement compatibles,
mais non filtrées, imposant la
mise en place d'un morceau de
plastique rouge foncé ou gris
devant la face sensible.

Ouelle que soit finalement la
photodiode PIN utilisée, I'ama-
teur devra veiller à optimiser I'as-
pect optique environnant : elle
doit ( voir clair r devânt ell.e dans
un angle solide de fi steradians,
et capter le minimum de lumière
parasite contenant de I'infra-
rouge (principalement incandes-
cence 5u ilzr.

Préamplificateurs
pour photodiodes PIN

LT ous présentons deux études
lI voisines et interchangeables
destinées aux récepteurs-déco-
deurs à venir M 105 et M 104.
Elles mettent en jeu un amplifica-
teur opérationnel double SGS de
type TDA 2320. C'est un compo-
sant conçu pour cet usage qur
est caractérisé par un faible bruit
propre et une consommatlon
d' alimentation minimale.

La version lumière du iout

Son schéma de Principe est
proposé en figure 17. Le mini-
module -est alimenté sous 5 V
(+ 10 %) et consomme environ
4,2 mA permanents. La Photo-
diode PIN (P.I.R.) est montée en
inverse et ne présente gu'un
négligeable courant de fuite en
I'absence de radiations infrarou-
ges.

Dès réception d'une }ongueur
d'onde acceptable (950 nm), Ia
diode P.I.R. va ( craquer )) et
conduire brusquemenL un léger
courant vers la masse Par effet
d'avalanche. Les créneaux ainsi
recopiés sont présents aux bor-
nes de Rr en lancées négatives.

On attaque I'amplificateur ICra
par voie capacitive en le pré-pola-
risant avec Dr * Rz * Ra pour
créer en sortie du module un
potentiel continu de repos Proche
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de la tension d'alimentation. On
l'établit juste sous le niveau de
saturation.

Par sa structure à liarson
directe et non-inverseur, I'ampli
à deux étages permet ce mode
de travail et reste à haute impé-
dance d'entrée. Le signal de sor-
tie sera en ]ancées négatives éga-
lement, comme souhaitable pour
les décodeurs SGS.

Chaque étage d'amptification
lravaille avec un gain d'environ
30 dB, le signal de la diode P.I.R.
est amplifié au total de 1000 fois,
donnant une amplitude crête à
crête de 4,5 V au maximum,

Le premier étage est équipé en
contre-réaction d'un écrêteur
symétrique formé par Dz et D:
pour limiter à deux fois 0,7 V l'aL-
taque du second étage. Sur
signaux forts (émetteur proche
de la photodiode DIR), I'allure
carrée en saturation est favori-
sée.

Enfin Cz et C3 permettent la
liaison directe inter-étages en for-
mant une limitation des basses
fréquences indésirables (50 et
100 Hz par exemple) et Re en sor-
tie donne une meilleur forme
d'onde sur Ie front d'extinction
du créneau.

Ce préampli est utilisable
jusqu'à 10 mètres de distance
mais environ 5 mètres si une
lampe à incandescence de 75 W
est à 1 mètre environ du capteur.
Pour cette raison, le module s'ap-
plique bien à la lumière du jour
(capteur derrière un carreau, par
exemple, pour alarme domesti-
que) .

La version lumière
artificielle améliorée

I1 s'agit du schéma de Ia figu-
re 18 qui est techniquement com-
parable. Cette fols pourtant, un
transistor faible bruit (Or) va four-
nir une charge active à la photo-
diode P.I.R. en renforçant I'effet
d'avalanche de cette diode.

Tandis que I'accent est mis sur
la réponse impulsionnelle, on
bénéficie par O.1 d'un contrôleur
automatique de gain approxima-
tif. Les amplificateurs sont cou-
plés capacitivement du fait de
leurs polarisations continues dif-
férentes crées par Ra * Rz * Rro.

Sur le premier étage,
limiteuse/écrêteuse car

est maximal. Le second étage est
en revanche à - 30 dB et la réjec-
tion des basses fréquences
s'opère principalement par les
capacités de couplage Cz, Cr et

L'alcsence de charge en sortie
réduit lâ consommation qui est
ici de 0,9 mA environ sous 5 V
(1 5 % cette fois-ci). On vérifiera
lors des essais que cette alimen-
tation. est bien comprise entre
4,75 V et 5,25 V pour ne pas faus-
ser les polarisations continues.

Le domaine d'utilisation de ce
second module est plus vaste que
le précédent, mais chaque cas
est particulier vu les nombreux
paramètres non-électroniques
d'une liaison opto/at.

D1 est
1e gain

: Préahpli inîarouge

" lumièrc aftificielle ,
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Réalisat;io n pratique
des préetmplis pour
photodiodes PII\I

E lle s'appuie Pour la version
El ri lumière neturelle D sur le
tracé du cir,ruit imprimé de ]a
figrure 19, la version ( lumière
artificielle )) est quant à elle tra-
cée en figure 20.

Ces circuits imprimés peuvent
être réalisés en perforant le côté
cuivré d'une plaque vierge à tra-
vers une photocopie du tracé (fi-
gure 19 ou 20). On ponce ensuite
les bavures de perçage avec un
abrasif léger et on effectue les
Iiaisons au st ylo encreur.

La disposition des composants
est sans surprises avec la figu-
re 21 (lumière naturelle) ou bien
la figure 22 (lumière artificielle).
En revanche on conseille d'éta-
mer les pistes au fer à souder
pour une carte exposée à l'humi-
dité.

Le capteur infrarouge sera faci-
lement adaptable au circuit
imprimé, et I'on veillera simple-
ment à le nlonter dans le bon
sens. Finalement, Ies essais élec-
triques terminés, on conseille de
nettoyer au pinceau avec du tri-
chloréthylène les traces de flux
de soudure âvant d'appliquer un
vernis protecteur (JeIt V2 rouge,
etc...) sous les cartes terminées.

(à suivre)

D. JACOVOPOULOS
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Figure 21 Figure 22

émetteurs infrarouges
709 et 71t0 SGS

Résistance:; à couche
5 % - 0,25 W

Rr :  3 ,9 kQ
Rz : 5,6 kQ
Rs : 100 ÇJ
R r : 4 7 0 Q
R s : 1 0 Q
R o :  6 8  Q
Rz '. 22 Q (rouge, rouge, noir, or)
Re, Rs : 2,7 () (rouge, violet, or, or)

Nomenclature des Condensateurs

Cr, Cz : 100 pF céramique
Cs : 22O à 4lO PF/10 V chimique

Semiconducteurs

Circuit intégré

Pour 40 commandes directes : M
709 81 au M 709 ABl (SGS exclu-
sivement)
Pour 64 commandes directes : M
710 81 ou M 710 AB1 (SGS exclu-
sivement)

Divers

Pile 9 V et clips adaptés, clavier
au choix (Texas Par exemPle) ou
poussoir à contact travail, coffret
selon usage et disponibilité,
Céramique PZr : MURATA CSB
503 ou BFU 455 K, etc.

L_11

Oz
Og

BC 107,  Bc 171,BC 474,  erc.
2 N 2905, 2N 4037, etc.
TIP 41, BD 243, etc (1.
6 A )

LED1 : quelconque en rouge
IRLI et IRLz : LD 27O SIEMENS
avec ou sans réflecteur Paraboli-
que



Nomenclature préampli I.R. Nomenclature préampli l.R.
" Lumière Naturelle " u Lumière ertificielle,

Résistances à couche
5 % - 0,25W

Résistances à couche
5 % - 0 , 2 5 W
Rt : 22O kl2
R z : 8 2 Ç )
R: : 2,2 kÇJ
Ra : 120 kÇ2
R s : 3 3 0 Q
R o ; 1 0 k Q
R r :  3 3 0  Q
R e : 1 0 k Q
Rs :  2 ,2 kQ

Condensateurs
C r : 1 n F
Cz :  0 ,1 pF
C: :  0 ,1 pF
Cr : 10 pF/6,3 V tantale goutte

Semiconducteurs
D r ,  D z ,  D :  :  1 N  4 1 4 8 ,  1 N  9 1 4
P.I.R. : Photodiode Infra Rouge
SFH 205,  SFH 206,  BPW 34F,
BPW 34. . .  SIEMENS
ICr : TDA 2320 de SGS

Condensateurs

Cr :  10  p tF /10  V
Cz, Cs : 22 nF
C q : 4 7 n F
C s  :  0 , 1  g F

Semiconducteurs

D r  :  l N  4 1 4 8 ,  1 N  9 1 4
ICr : TDA 2320 de SGS
O r  :  B C  1 0 9 ,  P B C  1 0 9 ,  B C  4 1 4 ,
BC 409, etc. (faible brult)
P.I.R. : Photodiode Infra Rouge
SFH 205,  SFH 206,  BPW 34 F,
BPW 34. , .  S]EM.ENS

R r : 1 M Q
R z : 3 9 k Q
Rs :  100 kQ
Ra :  3 ,3 kQ
R s : 1 k Ç J

R o : 4 7 k Q
R r :  1 2 k Q
Ra :  3 ,3 kQ
Rs :  100 kQ
R r o  :  2 , 7  k O
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TI a gamme des (ondes moyen-
i5! nes, (OM, MW ou PO) s'étend
officiellement de 520 à 1605 kHz,
c'est-à-dire grossièrement entre
les ondes longues ou grandes
ondes, et les ondes courtes.

C'est dire que leurs caractéris-
tiques rappelleronI par certains
détails, I'une ou l'autre de ces
bandes de fréquences.

La bande des PO est  prat ique-
ment réservée à la radiodiffusion
en modulation d'amplitude (AM)
à bande étroite, tandis que les
bandes marines. pourtant tres
proches, sont désormais exploi-
tées en BLU.

En Europe, les fréquences attri-
buées aux stations émettrices
sont en principe multiples de
9 kHz, tandis que sur 1e continent
américain, elles sont multiples
de 10 kHz.

Compte tenu de la présence de
deux bandes latérales dans le
spectre de modulation, cette lar-
geur de canal de 9 ou 10 kHz
limite la bande passante audio
théorique à 4500 ou 5000 Hz.

On est très loin de la haute
fidélité, et pourtant iI arrive de
capter (avec un bon récepteur !)
de la musique de fort bonne qua-
Iité sur les ondes moyennes !

En réalité, toutes les stations
d'émission ne respectent pas
vraiment la réduction de bande
audio pourtant obligatoire : il en
résulte une meilleure qualité du
son, mais aussi des <déborde-
mentsr de fréquence capables de
Derturber la réception de stations

opérant sur des fréquences vorsr-
nes : 1a bande FM n'a nullement
I'exclusivité de I'indiscipline des
diffuseurs !

Pour écouter les émissions des
stations pratiquant ce genre
d'excès, il peut être avantageux
de caler Ie récepteur très lègère-
ment à côlé de la frequence à
recevoir : on évite ainsi que Ia
courbe de sélectivité du récep-
teur ne coupe les fréquences
a i n r  r  a c  

" h a r c  
n n r m a "

; '  - ,  . h - . ^ . ^ , . . ^ . - , f . , : ^ -  
" { ^ -,r.tt: .l-)i 
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r, ans la prauque, la gamme

J&.Y des PO sert essentiellement
à diffuser des programmes natio-
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naux ou régionaux au moyen de
réseaux d'émetteurs de densité
moyenne (une vingtaine de sites
pour couvrir Ia France entiere,
par exemple).

Selon la puissance d émission,
la portée utile d'un émetteur PO
vers des récepteurs de qualité
(grand public)) varie de 100 à
300 km environ, de iour.

Dans cette zone, Ia réception
est de qualité à peu près stable
et globalement satisfaisante,
pourvu que les parasitages
Iocaux ne soient pas trop vio-
Ients.

Divers phénomènes atmosphé-
riques augmentent fréquemment
Ia portée des émetteurs PO dans
de larges proportions, tout parti-
culièrement après le coucher du
soleil : à I'onde de sol. seule prise
en considération pour l 'usage
rrcommercialrr s'ajoute une (onde
de ciel> réfléchie ou réfractée.

Des portées de plusieurs mil-
liers de kilomètres (par exemple
transatlantiques) ne sont pas
rares. mais le phénomène est
bien entendu occasionnel.

En contrepartie, il faut s'atten-
dre, Iorsque la propaga[ion est
bonne, à des interférences par-
fois tres fortes, entre stations
opérant sur une mème lréquence,
m Â m o  i r À c  é l n i n n é o <

Par ailleurs, hors de la zone
normale de réception, la qualité
du signal varie constamment par
sui te  du phénomène de r r fa-
dingrr : selon les caprices de
l'onde de ciel, des évanouisse-
ments plus ou moins fréquents
ou de brusques périodes d'in-
tense distorsion sont choses cou-
rantes.

Les ttPOn en France

C'êc t  ên  F " râncê .n rê  l a  hande

des rrPOl semble être tombée Ie
plus en désuétude : en Amérique
(du Nord comme du Sud) et dans
beaucoup de pays européens, on
écoute davantage les PO que les
GO, ou même que la FM.

Il faut dire que les réseaux PO
français (réseau A pour France-
Inter et réseau B pour France-
Cutture) font assez largement
double emploi avec le réseau à
modulation de fréquence.

Ces émetteurs, dont la liste est
donnée à Ia figure 1, présentent
cependant quelques particulari-
tés intéresântes ;
- nombreuses périodes de adé-
crochagel pendant lesquels des
programmes spécifiques sont
émis (météo marine, <Radio
Bleue D,  etc . )
- réception satisfaisante dans
des zones où la FM est inexploita-
ble, soit pour des raisons géogra-
phiques, soit à cause de pertur-
bations émanant de radios loca-
les.
- réception en voiture plus sta-
ble qu'en FM.

Réc e pti o n s int e rn atio n aI e s

Il est intéressant à plus d'un
r i l . ô  . l ô  ^ h ô r ô h ô r  À  . â h i ê r  r ^ -

émissions d'origine étrangère, ce
qui  est  chose a isée en PO puis-
que la densité de stations esl
tout de même moindre qu'en
ondes courtes : de l'excellent tra-
vail peut être accompli avec un

RP.EL NO 468 71



EMETTEURS
PUISSANCE

EN Kw

FREOUENCE

EN KHz

LONGUEUR

D'ONDE EN In

ALLOUTS (1)

AJACCIO

BAST]A

BAYONNE *

BREST

CORTE ,i

GRENOBLE

],iLLE
MARSEILLE

MONTPELLIËR

NANCY

NICE

STRASBOURG

TOULON

TOULOUSE
ToURS +

1000/2000
20
20

0,05
20
1

20
40

600
1 0

100
100
200

1

100
0,05

1.64

7767

7077

7077

107' l

1485
7071
'to11

675
'to11

1350

1 1 6 1

1584
'1167

1485

7829

254

240

280

280

202
280

280
444
280

222

222

254

189

254
202

* Diffusent également des émissions régionales et lôcales

EMETTEURS
PT'ISSANCE

ËN KW
FREOUENCE

EN KHZ

LONGUEUR
D'ONDE EN m

AJACClO
BASTIA

BAYONNE
BESANçON

BORDEAUX

BREST

CTERMONT-FERP,AND

DIJON

GRENOBLE
LILLE

LIMOGES

LYON
MARSEILLE

NANCY

NICE

PARIS

PAU

RENNES

STRASBOURG
TOULOUSE

20
20
4
7

100
20
20

I
1

300
300
300
150
200
300
300
20

300
300
300

7404
't494

7494
1494

7206

7404

7494

7404

7404
7377
'792

603
1242

837

7557

464

7404
'117

7274
945

2 1 4
201

201
207

249

207

214

2 1 4
379

498
242

358

193

347

422

235

317

. i . " :  t - : . : t . I  : l

EMETTEURS PUISSANCE FREOUENCE APPELLATION

MARSEILLE

PARIS

4 k w
2 x 5 k W

585 kHz

585 kHz

F.I. MARSEILLE

F.I. PARIS

EMETTEURS PIJISSANCE FREOUENCE APPELLATION

PARIS Romainville 2 x 4 k w 963 kHz BADIO SORBONNE
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simple auto-radio à affichaqe
digiLal, éventuellement muni
d'un adaptateur pour réception
(à la maison)).

Nos lecteurs habituels savent
h i o n  n , , o  P ô  d , r ê  l â  h l r r -

part des émissions BASICODE
recevables en France ont été éml-
ses. Des prog rammes informati-
ques de hauLe gual i te  ont  a ins i
été reçus de Hol lande et  d Angle-
terre par beaucoup d'amateurs
de I'Europe entière.

En matière d'informations fia-
bies, Ia réputation de stations
comme la BBC n 'esr  p lus à fa i re :
c'est par exemple à cette noble
insLiLuLion br i tannique que I 'au-
r ê r r r . l ê . ê <  I  i n  n ê <  . l n i t  d ' a V O i I

appris I 'accident de Tchernobyl
n rêqan rê  de r r v  i ou l s

d'avance sur le Français moyen...

La BBC diffuse d ailleurs des
émissions en français matin.
midi et soir sur 648 kHz.

Par:mi les pays voisins de la
France, c'est précisément Ia
Grande-Bretagne qui possède Ie
plus de stat ions PO :  sur  les
ondes moyennes sont en effet dif-
fusées toutes les chaÎnes natio-
nales ou presque, plus de nom-
breuses stations locales publi-
ques (BBC) ou privées (IBA),

1 l  n 'esL donc pas éronnant ,
dans Ie quart nord-ouest de ia
France, d'entendr e parler anglais
dès que I'on appuie sur la touche
Pn / lô ê^h rÂ.êr i têrrr  I
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our l'électronicien,
rnanier le fer à souder est

existe bien d'autres moyens

La soudure à I'étain eL au {er
électrique (190 à 2500 C) entre
exactement dans cette catégorie.

La mème opéraLion. conduite à
une LempéraLure supérieure à
4500 C (donc en géneral à la flam-
me) s'appelle BRASURE ou sou-
dure forte: il n'y a toujours pas
fusion des pièces à assembLer
bien qu 'une rés is tance mécani-
que très supérieure soit obtenue.

Reste la SOUDURE AUTO-
GENE pour laquelle on réalise
une fusion locale des pièces à
assembler, le métal d'apport
(lorsqu'il y en a) el"ant le même
que celui des pièces.

On opère à l'arc électrique ou
au chalumeau oxygàZ, a des tem-
pératures de l'ordre de 30000 C !

Bien exécutée, une telle sou-
dure présente pratiquement la
mème résistance mécanique que

d'assembler des pièces métalliques

intérêt particulier dans les
domaines qui intéressent nos
lecteurs : électronique pure,
évidemment, mais aussi tôlerie
fine, petite mécanique, etc...
Il existe dans le commerce une

être connue. Faisons donc

I ne soude

T a façon la plus simple de relier
Ll soliclemen I deux pièces
métal l iques entre e l les est  de
faire fondre à leur contact un
métal d'apport à une tempéra-
ture n'excédant pas 4500 C.

II s'agit Ià d'une SOUDURE au
sens strict du rerme : Ies pièces à
assembler ne fondent pas, mais
sont simplement portées à une
température leur permettant de
faire fondre Ie méLal d'apport par
e i m h l ô  ^ ^ n t â  ^ t

Lorsque les pièces ne sonl" pas
- - ^ ^ -  ^ L  ^ , .  r  ^ ^ai5sez c l  l i i  UUeS eL que Ia lUSlOn

du métal d'apport est obtenue
par contact avec le fer ou la flam-
* ^  l r  - r . .r l re ,  r r  l r  y  a  pas  souqute ,  mats
tout au pius collage ou (soudure
séche,' dénuée de toute solidil"é,
étanchéité, et performances élec-
tnques.

par soudage.
Parmi ceux-ci, certains revêtent un

gamme désormais très complète
@ous
les besoins courants, et qui gagne à

un acte si courant qu'il

connarssance I



les pièces avant I'assemblage.
En gros, la solidité d'une sou-

dure augmente donc avec la tem-
pérature à 1âquetle est effectuée
I'opération, mais les dégrada-
tions telles que déformatlon ou
déplacement augmentent aussi,
sans parler des risques que
subissent les pièces voisines,

e soudure ne peut réussir à
00 % que si les pièces à

assembler sont parfaitement Pro-
pres, et notamment exemptes de
toutes traces de gras ou d'oxyda-
tion.

II est toutefois difficile d'obte-
nir Ia propreté totale, tandis que
le chauffage lui-même risque de
causer à nouveau une oxydation.

Le métal d'apport n'est donc
que I'un des produits nécessaires
à la réalisation d'une soudure : il
faut également un FLUX, sou-
vent appelé décapant.

I1 peut s'agir d'une poudre ou
d'un liquide, voire d'une Pâte
fournis séparément, mais la Pré-
sentation la plus commode est
I'incorporation au métal d'apport.

La soudure à l'étain pour élec-
tronique comporte une ou PIl.r-
sieurs âmes décapantes (résine),
tandis que les baguettes de bra-
sure ou les électrodes Pour sou-
dure à l'arc sont souvent enro-
bées.

Dès qu'il fond (en général
avant le métal), le flux se réPand
sur les pièces à souder, les
décape en profondeur là où la
lime et la brosse ne vont Pas'
puis inhibe toute nouvelle oxyda-
tion. Cet effet est toutefois limité
dans le temps, ce qui veut dire
que si la soudure n'est Pas
promptement achevée, le flux se
dégrade: il perd alors son effet

anti-oxydant et encrasse à nou-
veau les pièces à souder. Tout
est à reprendre à zéro !

Réussir une soudure réclame
donc un certain tour de main (à
acquérir par des essais sur des
pièces sans valeur), des fournitu-
res adaptées au cas à résoudre,
et un outillage aPProprié.

I
l:,i

I

eaucoup de choses Peuvent
être fail"es avec un fer à sou-
qu'il fonctionne sur secteur,

sur batteries, ou au gaz (comme
Ie SPOTFLAM de CamPing Gaz
et te PORTASOL de ZEVA, vérita-
ble stylo à souder à gaz rechar-
geable). Il est capable Par le
reglage du débit de gaz eL Ie
choix des pannes de couvrir Ia
gamme équivalent à des fers à
souder électriques de 10 à 60 W.
L'important est que la Puissance
de chauffe soit suffisante Pour
l'importance des pièces à assem-
bler.

Pour atteindre la température
de fusion du métal d'apport, Ies
pièces exigent un apport de cha-
leur supédeur aux déPerditions,
et ce pendant un tempS suffisant

Or, Ies déperditions augmen-
tent avec 1a température, et un
chauffage trop Prolongé dsque
de détruire les pièces fragiles !

Contrairement à une idée reçue
fort tenace, il est donc Préférable
de posséder un fer trop Pulssânt
que pas assez.

Parallèlement, il doit exister un
bon contact thermique entre Ia
panne et les Pièces à souder : Ia
panne doit donc être suffisam-
ment volumineuse, Propre, et
généreusement éLamée de frais

Pour toutes ces raisons, le sup-
port de fer joue un rôle dans la
qualité des soudures obtenues I

Son ressort pose-fer évite toute
surchauffe de la Panne au repos,
alors que son éponge Permet un
fréquent nettoYage.

Selon Ia puissance du fer et les
travaux à réaliser, on choisira soit
la soudure décapante en fil à
60 % ou 40 % d'étain (points de
fusion respectifs 190 et 2400 C),

- Le SPOTFLAM de Camping Gaz (en haul) se presente
sous la {orme d un pelit chalumeau ponabrc' Ln uttttsatton
i.ir i s6uàe, ", uie panne vient coift'er le brùleuL Cetle
Dânne est directement chauffée pat la flamme

- Autrc philosophie pour ]e PORTASOL de zeva (en bas).
Ve table fet a souder à caLalyse. il se recharge comme un
briouet à ctaz pou une capacité similaire Le plein du
resêrvoir IJi asiure une autonomie moyenne de 2 h. Le
débit du gaz réglable permet un réglage de Ia temperature
entre 100 et 400ô C.



soit la baguette à .30 % d'étain
fondant à 2500 C mais nécessi-
tant un décapant acheté séparé-
men!,

Qn peut souder à l'étain de
très nombreux métaux avec eux-
mêmes ou entre eux, et notam-
ment :
- Plomb (point de fusion 3270 C)
- Zinc (4200 C)
- Laiton (9000 C)
- Acier (15000 C)
-  Fer  (  15390 C)
- Cuivre (10800 C)

Certaines brasures très spécia-
Ies (genre aluminium-zinc-cad-
mium), accompagnées de flux
bien particuliers, permettent de
souder au fer de petites pièces
d'aluminium, ou d'obtenir sur
cuivre ou laiton, des résistances
mécaniques supérieures aux
5 kg/mm2 des assemblages à
1'étain.

Certai.ns soudeurs habiles affir-
ment même être capables de sou-
der à l'étain des pièces d'alumi-
nium, moyennant I'emploi d'un
f l r  rv  annrnnr iÉ

Retenons de tout ceci que les
métaux d'apport (y compris
l'étain pour électronique qui
contient 40 à 60 % de plomb et
de métaux divers) sont quasi-
ment toujours des alliages com-
plexes.

Il faut savoir, en effet, que la
température de fusion d'un
alliage est en règle générale infé-
rieure à celles de ses consti-
tuants: c'est important pour Ia
soudure au fer, mais encore plus
pour le soudage et le brasage à Ia
flamme.

Le soudage à Ia tlamme
((Aétogaz))

Les lampes à souder courantes,
petites ou grosses, tout comme
les chalumeaux de plombier, utili-
sent une flamme de butane ou
propane (parfois mélangés sous
le nom de BUTANE PLUS) brrhlant
dans I'air.

On obtient ainsi des tempéra-
tures (à Ia flamme et non des
pièces), de 1500 à 18500 C envi-
ron.

Selon le débit du brrlleur, qui
peut aller de 13 grammes par
heure à plus de 500 selon les
matériels, on peut envisager d'at-
Leindre des températures de piè-
ces autorisant I'emploi de brasu-

res plus fortes que la soudure à
l'étain.

Une des meilleures brasures
(mais qui coûte fort cher !) est
I'alliage à 40 % d'argent (2005
Camping Gaz avec flux 2015).
Fondant à 6300 C, il assemble
tous les métaux à l'exception de
l'aluminium, de l'étain, du plomb,
et de la fonte. Sa résistance
mécanique de 42 kg/mmz est
assez exceptionnelle par rappoft
à celle de I'étain (5 kglmmz) |

Les brasures cuivre (2007 et
2008 Camping Gaz) fondent aux
environs de 8200 C et sont en
principe réservées aux assembla-
ges de cuivre (résistance 50 à
65 kg/mm2). Nous avons cepen-
dant obtenu aussi de fort bons
résultats sur laiton, moyennant
une certaine prudence dans le
chauffage, car le point du fusion
n'est pas loin.

Enfin, i] est possible (mais
assez délicat) de souder toutes
sortes de pièces d'aluminium à
I'aide de brasures alu (genre 2004
Camping Gaz avec flux 2014)
offrant une résistance mécanique
de l'ordre de 10 kg/mm2.

La brasure fond à 5750 C, soit
pratiquement le point de fusion
de I'aluminium pur, et plus que
certains de ses alliages.

Comme l'aluminium est très
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TECHtlt
bon conducteur de ia chaleur (for-
tes deperd i t ions) ,  le  t ravai l  n  est
pas facile : répétitions vivement
conseillées !

f ] ô  ô r ô ^ é ^ Â  À ô  e ^ r , . - i â ^ ô  À  l ^

lampe convient bien aux travaux
susceptibles de concerner nos
lecteurs, ainsi qu'aux interven-
tions de plomberie-sanitaire, ce
d , , i  h ô  d Â r ô  ' i ô h

L investissement a prévoir est
modeste, et les frais de fonction-
nement (gaz. bras ures). négligea-
bles lorsqu il s'agiL de petites piè-
ces vite chaudes. Un brilleur à
pointe fine ou rnême super-fine
est à recommander.

Avec les precauLions voulues.
cet outillage permet éventuelle-
rnênl . iê .hârr Frâr lêc naines

thermo-rétractables, de dégrip-
per des assemblages vissés, de
dépoLer des res ines d 'enrobag e,

On appréciera la possibilité de
braser à haute température tou-
les les fo is  qu 'une soudure à
l'étain risquerait de fondre à
cause de l'échauffement normal
de ]a pièce.

Le soudage à Ia flamme
<OXYGAZtt

D emplacez I 'a i r  par  de l  oxy-
F<
l lgène pur  dans la  combust lon
du butane ou du propane, et la
LempéraLure de flamme grimPe à
28500 C (30000 C avec du Kyrène,
31000 C avec de I'acétylène).
Cette haute temPérature Permet
d at te indre p lus vrLe I 'echaul fe-
ment de pièces plus grosses lors-

qu'i] s'agit d'exécuter Ies mêmes
travaux qu'à Ia flamrne aérogaz.

La flamme oxygaz ouvre cepen-
dant  la  por te a lemplo i  de la
brasure <laiton enrobé), particu-
lièrement économique et unrver-
seIIe.

Assembler du cuivre, de l acier,
de I ' inox,  de la  fonte ou de I 'ac ier
galvanisé devient extrêmement
simple.

Tôr r t êc  l êc  rnâ rô r ,êc  . ô rnUeS
(Camping Gaz, Express, Air
T . i r - r r i d o  c t n  )  f n r r r n i s c ê n '  c e t l e
brasure, que les bons quincail lers
offrent également en vrac, par
bagueLtes  d 'un  mèt re .  a  un  pr ix
sans concurrence puisqu'i l s'agit
d'un (standard de I ' industrie )
qu'emploient chaque lour les

garâgistes, chauffagistes, serru-
riers, etc.

L'outillage nécessaire (chalu-
meau et  a l imentat ion en gaz et
oxygene) est désormais accessi-
ble à I'amateur sous diverses for-
mes. Citons notamment le COXY-
NEL d'Air Liquide Grand Public
et L'OXY-BUTANE de Camping
Gaz.

Ces deux chalumeaux utilisent
des cartouches jetables de gaz,
et des bouteilles rechargeables
d 'oxygène à 200 bars (110 et  69
litres respectivement sous Pres-
sion atmosphérique).

On o-brient ainsi une autonomie
moyenne de l'ordre d'une heure
pour l oxygene, er de P.lusieurs
heures pour ie gaz.

Bien que légèrement plus cori-
teux, ces postes nous semblent
préférables a ceux utilisanl" des
cartouches jetables aussi Pour
l' oxygène (autonomie ridicule)

Sur les cleux modeles cil"és, des
micro-lances peuvent être adap-
tées qui, sous I'aspect d'aiguilles
de seringues, rendent possibles
de microscopiques brasures sur
les pièces les plus délicates (ther-
mocouples, par exemple).

Un te l  équipemenl  Permel  Ia
construction de robustes et très
propres boitiers metalliques â
partir de tôle d'acier de Prove-
nance quelconque.  qu i l  est
ensuite facile de peindre à la
bombe. Aucun pliage n'est
nécessaire comme lorsque l'on
utilise des rivets ou des vis.

Bien que non prévus Pour
I'oxycoupage, ces chalumeaux
peuvent servir occasionnelle-

<7e

. i . : l :  j

:t
- - - - , _ _

"l:1"

76 RP-EL N" 468



RP-EL N.468 77



ment à faire fondre de petites
n iÀna< r l ' ra ia r

ous avons rédigé ces pages
dans l'espoir de faire décou-

vdr à nos lecteurs spécialistes du
fer à souder, de nouvelles possi-
bilités d'assemblage de pièces
métallioues.

Terminons avec un petit
tableau récapitulatif (qui ne pré-
tend d'ailleurs pas être exhaus-
tif), capable de finir de clarifier
les choses avant une visite au
magasin de bricolage le plus pro-
che !

PAtriCK GUEULLE

teur de puissance MOS qui, en
cas d'incident s'autoprotège des
surcharges : le SMT 12. Son cou-
rant permanent de 2,5 A (courant
de pointe 15 A), et son insensibi-
lité aux surtensions, courts-cir-
cuits et excès de température, le
rendent pratiquement indestruc-
tible. La plage de tensions de 6 à
50 V prédestine le composant
aux véhicules possédant des bat-
tedes de 72 ou 24 V et permet de
brancher des charges électriques
telles que lampes, ventilateur,
réglage des sièges, toit ouvrant,
installation stéréo ou essuie-gla-
ces. ( SIPMOS INTELLIGENT 't
veut dire technologie CMOS (5 V
aussi bien que 50 V) et structures
bipolaires rassemblées sur un
seul chip : s'y rajoutent des tran-
sistors de puissance MOS-FET
comme élément de commutation.

En amont des équipements
éIectriques d'un véhicule, sont
montés les fusibles, qui protè-

gent suffisamment les commuta-
teurs ou relais traditionnels. Mais
pour les semiconducteurs, cette
protection Présente trop d'iner-
tie. En cas de court-circuit, les
composants sont endommagés
avant que le fusible ne puisse
sauter. Le SMT 12 est assez rt in-
teLligent D pour connaître rapide-
ment les états Pouvant causer
des surcharges et se déconnecter
du circuit de bord en cas de dan-

Ce Sipmos doué est logé dans
un boîtier 1O 220 à cinq broches.
L'entrée est compatible CMOS
5 V etlou TTL. La capacité d'en-
trée est inférieure à 2 pF. Une
sortie indiquant l'état de charge
détecte la présence ou non à la
sortie d'un court-circuit, d'une
roue libre ou d'une charge trop
éIevée. Par ailleurs, le SMT 12
peut être commandé par l.tc et
VLSI. Un dispositif de protection
écrêtant les surtensions à 50 V
est intégré comme sécurité sup-
plémentaire entre la batterie et
la sortie. Une fonction d'extinc-
tion par diode Zener de 10 V est
prévue pour Ia déconnexion

rapide de charges inductives.
Siemens est à ce jour le premier

constructeur ayant réussi à fabri-
quer des semi-conducteurs de
puissance de ce type sans le cou-
teux ( isolement par jontion )). Le
SMT 12 est fabriqué à partir de
matériaux de base à épitaxie sim-
ple, util isé pour le transistor Sip-
mos normal. Les éléments de crr-
cuit cMos réduisent le courant
de repos à des valeurs inférieures
à 150 uA.

Pour permettre la commutation
de la charge reliée à la masse, le
SMT 12 produit une tension auxi-
liaire supérieure de 6 V à ceIle de
la batterie. A I'origine de cette
Lension, un convertisseur de
niveau intégré amène la tension
grille-source au niveau requis.
Une spécialité du SMT 12 : des
temps de commutation courts,
inférieurs à 5 ps, qui permettent
son emploi même à des fréquen-
ces élevées.

Siemens SA, 39-47, bd Ornano,
932O0 Saint-Denis.
Té1. : 48.20.63.16.

Siemens présente un commuta-



ouelqièE iàpiéIs
f es claviers té]éphoniques les
ll olus récents transmettent
chaque chiffre composé vers le
central sous Ia forme d'une paire
de fréquences audibles bien pré-
cises.

Le choix de ces fréquences a
été effectué de façon à garantir

une très grande sécurité de
transmission : insensibilité maxi-
mum aux parasitages et aux
conversations normales, absence
de risque de confusion entre pai-
res, etc,

Sans quitter Ie domaine télé-
phonique, nôus avons vu qu'il
peut être fort intéressant de
transmettre des codes rDTMFrr

RP.ELN.468



en cours de communication (en
manæuvrant simplement le cla-
vier): si un décodeur approprié
est disposé à I'autre bout de la
ligne, différentes actions de télé-
commande ou d'identification à
distance peuvent ainsi être mises

Parallèlement, il est bien évi-
dent que les fréquences de ce
code peuvent être véhiculées par
tout support de communication
adapté aux signaux audio
(gamme de 697 à 1633 Hz).

Dans f idéal, un système de
transmission d'ordres basé sur ce
procédé dewait utiliser des
codeurs et décodeurs pilotés par
quartz. Nous voulons parler du
clavier DTMF décrit dans notre
numéro 458, et de la version <pro-
fessionneller du décodeur de
numérotation DTMF décrite
dans notre numéro 467.

Cependant, lorsqu'il ne s'agit
pas de travailler en association
avec des équipements profes-
sionnels (centraux téléphoni-
ques, par exemple), I'amateur
peut prendre quelques libertés
vis à vis des sévères normes
régissant le code DTMF.

Ces libertés consistent à utili-
ser des générateurs de fréquen-
ces moins précis, et susceptibles
de dériver Iégèrement dans le
temps, en température, ou en cas
de variations de la tension d'ali-
mentation, voire même à faire
appel à des fréquences non nor-
malisées (ce qui accroit les possi-
bilités de codage). En contrepar-
tie, il faut employer les décodeurs
plus tolérants, c'est à dire à
bande passante plus large, préci-
sément comme celui que nous
avons récemment décrit dans
cette rubdque !

Ce décodeur économique asso-
cié au codeur décrit ici (qui ne
I'est pas moins !) permettra donc
la réalisation d'ensembles homo-
gènes et peu coûteux permettant
de profiter facilement de nom-

breuses opportunités de mise en
pratique de ce procédé de coda-

fle montage dont le schéma de
Eprincipe apparait à la fignrre I
est capable de délivrer une uni-
que paire de fréquences, par sim-
ple mise sous tension au moyen
d'un bouton-poussoir.

Pourquoi ce choix puisque
notre décodeur permet de recon-
naître deux paires distinctes ?

En fait, compte tenu du très
faible corlt des composants utiU-
sés, ii nous semble préférable
que chaque paire soit matériali-
sée par un codeur séparé. Cette
façon de procéder permet d'ail-
leurs de placer les deux codeurs
à des endroits distincts, par
exemple de les confier à des per-
sonnes différentes.

N'oublions pas, en effet, que
ces boîtiers codeurs seront des
appareils essentiellement porta-
tifs : ils devront être utilisés
devant le combiné d'un té]épho-
ne, devant le micro d'un émet-
teur-récepteur, ou devant I'en-
trée d'une (serrure électroni-
que) .

Le schéma fait appel à deux
multivibrateurs à 555, compo-
sants capables de délivrer une
pu-issance audio confortable, et
même excessive pour I'applica-
i i ^n  ên l t iêâd6ê

Nous pouvons donc nous per-
mettre de perdre une fraction
notable de cette puissance dans
un simple mélangeur à résistan-

ces attaquant un haut-parleur
miniature.

Les signaux délivrés par ies
555 sont des créneaux rectangu-
laires. Cela n'est pas un problème
pour notre décodeur, mais peut
être gênant dans le cas de cer-
tains modes de transmission (li-
gne téléphonique, par exemple).

|-)n nêrri on rrénéral f4i1s
confiance au couplage acousti-
que (HP de qualité médiocre et
micro guère meilleur) pour défor-
mer suffisamment les signaux I
Sl toutefois cela ne sufflsait pas,
il reste suffisamment de réserve
de puissance pour gu'un filtre
passe-bas rudimentaire puisse
être construit en shuntant tout
simplement le haut-parleur par
un condensateur de 10 à 100 p.F.

L'utilisation des signaux pro-
duits peut se faire autrement que
sur haut-parleur. Dans ce cas, il
importe que I'impédance de
charge soit suffisamment faible
pour que le mélangeur passif
fonctionne dans de bonnes condi-
tions. En général, on placera donc
une résistance de 10 à 33 ohms
en parallèle sur la charge, à la
place du haut-parleur.

Ie câblage de ce petit module
Ene pose pas de problème par-
ticulier : il suffit de graver le cir-
cuit impdmé de la figure 2, et de
l'équiper en accord avec la figu-
re 3 (bien respecter I'orientation
des composants).

Le réglage sera exécuté sépa-
rément pour 1es deux oscilla-

i.rr;:. '. '
t . :  l : : .
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teurs, car i1 est difficile de séparer
les deux signaux mé1angés : il
suffit de débrancher la résistance
du mélangeur correspondant à
l'oscillateur non concerné, ou de
débrocher ]e 555 de son support
(si on en a prévu).

Arran fré.rr r  ên.ê metre
numérique, le réglage est enfan-
tin : I 'un des oscillateurs sera
réglé sur une fréquence de 1209,
1336,7477 ou 1633 Hz, I'autre sur
697,  77O, 852 ou 941 Hz.  à moins
que des fréquences non normali-
sées ne soient nécessaires (à
déconseitler au début).

Sans fréquencemètre, on
pourra se servir du décodeur
DTMF, préalablement  réal ise et
ré91é par comparaison avec un
^ l  â r ' i  ô r  r Â I Â - h ^ n i d r r ê

Une fois les deux oscillateurs
réglés, on mettra Ie mélangeur
en service et on attaquera le
décodeur, lequel devra d'emblée
reconnaître la paire de fréquen-
ces générée par 1e codeur.

Reste main[enant à meLLre ]e
m ^ - f â ^ ô  . ô h  h ^ î i â  

"

Les dimensions du circuit câblé
permettent de loger tout le mon-
tage, pile comprise, dans un boî-
tier au format <de pocheD, pourvu
qu'un haut-parleur suffisamment
plat soit choisi.

I1 existe chez MMP de tels boî-
tiers, qui se font avec ou sans
compartiment pour 1â pile I V : à
choisir selon l'applicâtion exacte
à laquelle on destine le codeur !

Bien évidemment, rien n'oblige
à rester  dans le  domaine des f té-

Un réglage approximatif peut
éventuellement être mené à I'os-
cilloscope, mais il ne s'agit 1à que
d'un grossier pis-aller ! A la figu-
re 4, nous rappelons la corres-
pondance de toutes les paires
possibles de fréquences normali-
sées (une fréquence de la gamme
(haute)) et une de la gamme
<basseD). avec les touches des
claviers téléphoniques.

quences audibles : 555 et 567
sont capables de travailler à des
frequences bien plus élevées à
condition de les équiper de
condensateurs de valeurs PIus
faibles.

On peut donc envisager de
faire transiter I'information codée
par des transducteurs à ultra-
sons, des composants à infrarou-
ges, ou même par les fils du sec-
teur.

La fiabilité d'un tel codage à
deux fréquences est largement
supérieure à ce que Permet d'ob-
tenir un simple couple oscilla-
teur-détecteur de tonalité,

A condition d'employer des
aDoareils offranl une bonne sta-
ri[té ae vitesse de défilement,
on peut aussi songer à enregis-
trer des signaux DTMF sur bande
magnétique ou cassette. ce qui

6S7 710 852 s41

1209 1 4 7 iÉ

r336 2 5 I 0
1477 3 6 I f+
1633 A B c D
Figurc 4

permettra de programmer des
informations fugitives sur un
nombre de canaux pouvant
atteindre seize I

Dans de telles applications, nos
codeurs et décodeurs de type
(amateurr manifesteront urre
nette supériorité par rapport aux
modèles professionnels qui ne
tolèrenl pas 1a plus petite dévia-
tion de fréquence.

Conclusion

D "t-i 
les te,chniques Profes-

r stonneltes, lt en esr ileaucoup
qui peuvent se révéIer très profi-
tables pour I'amateur, à condition
de prendre quelque distance vis
à vis de normes dont le respect
mène automatiquement à des
schémas complexes et coilteux,

Le codage <DTMFD ou (multi-
fréquencesl en est un bon exem-
ple : Ia précision très stricte
indispensable à un fonctionne-
ment fiable et rapide du réseau
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téléphonique peut être remise en
question lorsqu'il ne s'agit plus
que de mettre en marche un
appareil ménager, ouvrir une
porte de garage, ou appeler un
correspondant bien précis par la
< ÇBrt .

Des composants courants et
peu cofiteux permettent alors de
réaliser des montages fonction-
nant de façon satisfaisante, tout
en familiarisant l'amateur avec
des techniques qui se situent
tout à fait à la pointe du progrès !

PAtriCK GUEULLE

iltF0s

a familte des multimètres
MAN'X, de la société fran-

çaise CDA, tire son odginalité
prlncipale de son montage en
boîtier moulé dans un matériau à
consistance de caoutchouc semi-
rigide, nervuré, et du mode de
fixation souple des circuits, qui
lui confèrent une exceptionnelle
résistance aux chocs, tout en
assurant la protection contre 1e
ruissellement.

ComDortant déià trois modèles
-  - - . 4
à affichage analogique (MAN'X
01 à 5 ou 10 kQ/V pour l'électro-
technique ; MAN'X 02 à 20 kf2/V
pour les applications générales ;
MAN'X 04 à 40 kQ/V à vocation
plus particulièrement électroni-
que), la série s'aggrandit mainte-
nant d'un multimètre à affichage
numérique sur cristaux liquides
offrant 2000 points de mesure.

L'unique commutateur rotatif,
qui sélectionne I'ensemble des
calibres. simptifie I'utilisation, et
minimise largement les dsques
d'erreur- Le confort d'emPloi
résulte aussi de Ia lisibilité de
I'affichage, avec des chiffres de
12,7 mrrr de hauteur, et à la cou-
leur jaune vif de I'appareil, autori-

sant son repérage facile dans le
désordre d'un chantier, par
exemple.

De multiples protections garan-
tissent la sécudté de I'util isateur,
et permettent à I'appareil de sup-
porter sans dommage les fausses
manoeuvres. Un fusible rapide de
2 A, associé à deux diodes de
puissance, protège les calibres de
mesure d'intensités, sauf toute-
fois sur la gamme 20 A ; connecté
en série avec la borne commune,
un fusible HPC de 16 A intervient
sur la totalité des calibres ; la
fonction ohmmètre, et 1e test des
diodes, sont mis à I'abd des sur-
charges acidentelles, jusqu'à
380 V eff., par I'intermédiaire
d'une thermistance CTP.

Caractéristiques
techniques:

o Affichage sur 2000 points,
positionnement de 1a virgule en
fonction du calibre, polarité auto-
matique, indicatlon du dépasse-
ment de gâmme et de I'usure des
piles.
r Tensions continues : 5 calibres
de 200 mV à 1000 V (précision t
u,5 % de Ia lecture r r pornt,
o Tensions alternatives: 5 cali-
bres de 200 mV à 1000 V (préci
sion t 0,5 % de la lecture t 2

points)
. Intensités continues et alterna-
tives : 6 calibres de 200 QA à
2 0 4
. Résistance : 6 calibres de 200 p
à 2 0 M ç 2
. Test des jonctions : I'appareil
mesure la chute de tenslon aux
bornes du composant, avec un
courant de test de 0,6 mA envi-
ron.

CDA - 5, rue du square Carpeaux
75018 PARIS -
Té1. : (1) 46.27.52.50
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,Téléphase: un petit.
rélectroscoper
rbien pratiquer

e petit appareil dont la
d-esqipiid;uiiJous
rendra de grands se.wices

' t t

mesure mais ce n'est pas non plus

engendré par des conducteurs sous
tension, il permet d'en détecter la

panoplie de I'installateur électrique

Caractéristiques et
utilisation :

1-1 n I'aura deviné, I'intérêt prin-
V cioal du téIéDhase réside
dans sa possibilité de déterminer,
sans établir de connexion, I'en-
droit d'une coupure sur n'importe
quel câble sous tension à l'exclu-
sion évidemment des câbles blin-
dés ou coaxiaux mais on ne les
rencontre guère couramment en
distdbution électrique.

La plage des tensions que 1'on
peut ( tester )) s'étend grossière-
ment de 60 à 250 000 V.

Etant donné que le procédé
consiste à appréhender un
champ électrique, on ne pourra
apprécier l'ordre de grandeur de

Ia tension qu'en évaluant la dis-
tance séparant ]e téléphase de la
ligne. Ceci, suppose, que le
champ électrique soit homogene,
ce qui est très rarement le cas
dans la pratique. En effet, dans
une installation courante, iI y a
en général plusieurs diélectri-
ques intercalés entre les conduc-
+ôr  r ra  ô l_  lê  ôâ- iê r r r

Par conséquent le tableau I,
représentant un ordre de gran-
deur de la tension aux bornes de
la ligne en fonction de la distance
de ( mesure ), est à manipuler
avec Drécautions :

De plus il ne faut pas oublier
les éventuels potentiels statiques
dus aux frottements sur le revê-
tement de sol qui peuvent entâ-
cher d'erreurs non négligeables
la manipulation. Mais comme
nous 1'évoquions en introduction,
il ne s'agit pas d'un appareil de
mesure.

Dans certaines conditions, le
téléphase vous permettra en Pre-
sence d'une tension continue, de
différencier le potentiel positif du
négatif, et sur le secteur de dis-
tinguer la phase du neutre.
Encore faut-il que le réseau 220 V
soit, en ce qui vous concerne,
reférer à un neutre. RaPPelons
une fois de plus que ce n'est Pas
encore toujours le cas car on Peut
avoir du 220 V à partir de I'ancien
réseau triphasé étoile 110 V.

pour une somme mocrque.

un gadget.
En effet s'il n'autorise pas une
mesure du champ électrique

présence ou I'absence et d'en

trouvera donc sa place dans la

amateur ou professionnel.



Pour différencier le point
( chaud D du point ( froid D lors-
que cela est possible, i] suffit
d'approcher le téléphase des
deux terminaux de la ligne. La
Led clignotera à proximité du
point chaud s'il n'y a pas de cou-
pure en amont.

Le schéma

lnl n ne peut plus simple et
V plus économique comme en
témôigne la figure-1.

Le circuit est bâti autour d'un
40698, sextuple inverseur-buffer
CMOS,

Le premier inverseur réalise un
oscillateur TBF déclenché par
tension et Ie deuxième un inté-
grateur de façon à obtenir des
pseudo-dents de scle. Les quatre
derniers se chargent de la mise
en forme et de l'amplification de
courant nécessaire à I'attaque de
]a LED-

Le capteur n'est autre qu'un
condensateur céramique pla-
quette (C2) dont les deux armatu-
res sont reliées. De prime abord
cette configuration peut paraÎtre
bizarre mais rappelons que le but
recherché est de collecter des
charges électriques. Nous avons
donc besoin d'une plaque métalli-
que de la plus grande surface
possible or un condensateur est
constitué de deux surfaces métal-
liques en regard, séparées par un
diélectrictrue.

En connectant les deux arma-
tures, on obtient une grande sur-
face développée sous un faible
volume,

Les charges collectées par C2
lorsque le téléphase esL plongé

dans un champ électrique,
engendrent une tension à l'en-
trée du premier inverseur.

En effet I'entrée d'un invelseur
CMOS est typiquement consti-
tuée d'une faible capacité en
parallèle sur une résistance de
forte valeur.

Lorsque le niveau de tension
obtenu est suffisant, Cr qui était
chargé lors de la mise sous ten-
sion se décharge dans R2, R3, la
porte bascule et ainsi de suite.

Le deuxième inverseur, avec
Cr, forme un intégrateur qui
< lisse > ces variations. Nous
avons donc en sortie de ce der-
nier une dent de scie inversée
dont 1a période varie en fonction
de la vitesse de charge de Cr soit
encore en fonction de la vitesse
de croissance de la tenslon d'en-
trée du premier inverseur. La fré-
quence de clignottement sera
donc fonction de la valeur du
champ électrique. Nous disons
bj.en fonction mais pas fonction
linéaire.

Les dents de scie sont transfor-
mées en signaux rectangulaires
par le troisième inverseur. Les
trois derniers inverseurs connec-

tés en parallè]e constituent un
amplificateur de courant.

Ainsi Ia consommation du télé-
phase en I'absence de champ
électrique, n'est autre que celle
d'un 40698 au repos, soit négli-
geable. En fonctionnement nor-
mal elle est déterminée par le
courant moyen consommé par Ia
LED. Au total, avec une pile de
I V (6F22), on peut tabler sur une
autonomie de plusieurs mois en
utilisation courante.

Réalisation pratique

l^l ette étape ne pose aucun pro-
V blème. n s'agit simplement
de réaliser un circuit impdmé de
faibles dimensions de façon à
insérer I'ensemble dans un petit
boîtier pour sonde du genre de
ceux proposés par TEKO. On
pourrait même, si I'on garde celui
donné en figure 2 avec son
implantation en figure 3, et en
utilisant une pile ronde pour
appareil photo, loger l'ensemble
dans un étui pour cigare.

Nous vous faisons confiance
pour I'adaptation.

F. Pippitone

Figure 2
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R r : 1 0 M Q
Rz : 22 lr'Ç)
R:  :  1 ,2 kQ
R a : 2 2 k Q
Rs :  100 kQ
R o : 4 7 0 Q

Condensateurs

Semi-conducteurs

ICr  :  4069 B
L E D : @ 3 m m

C r
Cz
Cs

: 4,7 prF tantale 16 V
: 47 nF plaquette céramique
: 4 7 n F

Divers

l p i l e g V + c a p s u l e d e
raccordement
Un interrupteur miniature

Prix Michel De

fl ans le cadre du prochain Fes-
V tivàl International SON et
IMAGE VIDEO - 8 au 15 Mars
1987, C.N.I.T. Paris La Défense -
le Prix Michel de COANDA <La
Technique au Service de la Musi-
querr, créé par le Festival, sous
l'égide du SIMAVELEC, Syndicat
des Industries de Matériels
Audiovisuels Electroniques, sera
décerné par des personnalités de
Ia presse spécialisée dans le
domaine de l'électronique et de
l'électroacoustique. Ce pris met
en Lumière ceux qui participent à
I'amélioration ou au développe-
ment de la reproduction sonore.

Vous travaillez au sein d'une
entreprise, dans un groupe de
recherches, dans un laboratoire,
une unité de production, vous
avez mis au moint un procédé
nouveau, une technique intéres-
sante ou êtes l'heureux père
d'une invention dont le dévelop-
nêrnênt êct ên l-ôrrrs lc Prix
Michel de COANDA vous aidera
à vous faire connaître et donnera
à votre réalisation toute sa noto-
riété.

Envoyez-nous dès que possible
et de toutes façons avant le lu'
Décembre 1986, un dossier décri
vant le mieux possible les princr-
pes et les réalisations de votre
innovation à :

S.D,S.4.
Secrétatiat du Pdx

Michel de COANDA 87
20, rue Hamelin

75116 PARIS

sans omettre d'y joindre toutes
les indicatlons utiles pour vous
contacter rapidement dans le cas
où un complément d'informations
se révèlerait nécessaire.

La proclamation du Prix se fera
au cours de la Conférence de
Presse du Festival International
SON et  IMAGE VIDEO, avec la
participation de la presse natio-
nale ainsi que des radios et chaî-
nes de télévision.

PC-BUFFER
: , :_ .  , . . . . '  . .

La Mémoire tampon
Intelligente

PC-buffer, directement compati-
ble PC, est une mémoire tampon
pour imprirnantes qui se distin-
gue par ses nombreuses fonc-
tions programmables ainsi que
par sa taille réduite évitant ainsi
tout encombrement inutile du
P u s o s  q v  L r  d v  a u .

PC-buffer se présente sous la
forme d'un câb1e de liaison pour
imprimante et dispose d'une
mémoire de 64 ou 256 Ko. inté-
grée dans le connecteur côté
imprimante- Certainement le plus
petit buffer réalisé à ce jour, il
dispose en plus de fonctions
extrêmement puissantes qui peI-
mettent, entre autres, de relier
un ordinateur et une imprrmante
non compatible.

Principales fonctions du PC-Buf-
fer :
- Effacement mémoire eL copie
- Programmation de conversions
de codes
- ProgrammaLion de conversions
de chaînes de caractères (1-8
codes provenant de I'ordinateur
en 0-15 codes vers I' imprimante)
- Programmation d'une chaîne
de caractères à envoyer vers I' im-
primante à chaque mise sous ten-
sion pour définir les paramètres
de fonctionnement de l' impri-
mante (taille des caractères, for-
* ^ + . J , ,  - ^ ^ ^ i  ^ -  \
l r a L  u u  1 J q l J r s r . .  i  /

- Deux modes moniteur pour
contrôler les codes envoyés par
I'ordinateur et ceux transmis vers
I ' i h h r i m â n t a

- Activation et désactivation
mémoire à I'aide de codes pro-
^ Y â n m r l . r l ô Ê

Toutes ces fonctions sont libre-
ment programmables par l'utili-
sateur à I'aide de simples instruc-
tions d'impression (ex. LPRiNT)
ou encore d'un programme de
traitement de texte. Elles peu-
vent ensuite être sauvegardées
dans la mémoire non volatile du
buffer.

Prix : PC-Buffer 64 Ko.,i
2 . 6 5 9  F . H . T .

256 Ko./
4.564 F.H.T.

Garantie : L an

NEOL 4, rue Nationale 67800
BISCHEIM. Té1. ': 8A.62.37.52

'  '  - -  .  . ' .  .  : ,  -  . , : . . . i . . r '  ' , :  .  , :



omme promis, ce mois-ci
nous nous attacherons à
la réalisation pratique de

logique décrite dans le précédent
numéro. Comme cette carte est
assez complexe, une procédure de
montage sera décrite-. En fait, elle

désespérer devant un montage qui
ne marche pas du premier coup car

Gatre ffi
codes de contrôle de cette carte

ârhalyseurlxl
logilque'i
16 entrées12" partiel

Réatri satia,n garat ique

Jt vant toute chose, une remar-
f''iL cr ue : Dour conserver la conti-
nuité aveè le début de I'article,
les rLuméros des figures se sui-
vent I

La version minimum sera limi-
tée à huit entrées (IC8, ICs, ICro
non <;âbtés) et n'util ise qu'un seul
circuit imprimé. Dans la version
16 errtrées, Lrn circuit supplémen-
taire sera nécessaire et relié au
précrident pâr deux connecteurs
et un fil de liaison. Des entretoi-
ses de maintien facultatives

pourront assurer une meilleure
tenue mécanique de I'ensemble.
Les tracés des circuits sont pro-
posés aux figures 12, 13, 15, 16
car ce sont tous deux des modè-
les double-face. Le tracé n'est
pas très complexe hormis les
quelques passages entre Pastil-
les de circuit intégré.

On reproduira ce tracé par
recopie sur une feuille de calque
ou mieux, une feuille de mylar, à
l'aide de transferts et de pastil-
les. Une autre solution est la pho-
tocopie de la revue sur film plasti-
que assez rigide (mylar,...). Après

pour permettre I'application quel
que soit le micro auquel la carte est
relree, un programme e$ donne
@-
laclle a adapler, mars u n'en est pas

de même avec les routines
mafiine-f-

quelques essais, un circuit cor-
rect pourra être obtenu et retou-
ché éventuellement à l.'aide d'un
marqueur indélébile et fin (Pour
rétro-projecteur).

On vérifiera la bonne superpo-
sition des deux faces qu'on main-
tiendra par du ruban adhésif. I]
ne reste alors plus qu'à insoler la
plaque d'époxy (bakélite décon-
seillée !) après I'avoir glissée
entre les deux mylars. Après
insotation (env. 2 mn 30'), on
révèlera le circuit en le trempant
dans Ie bain de révélation et en
frottant avec 1e doigt pour vérifier

la carte analyseur

devrait être votre procédure
habituelle pour ne jamais
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la qualité de la reproduction.
Quand le résultat est presque
bon, on continue à frotter le cir-
cuit avec le doigt tout en le rin-
çant sous Ie robinet. Attention à
ne pas rayer Ia surface avec un
ongle par exemple. Le circuit sera
prêt quand on distinguera nette-
ment le trou des pastilles des
IC, tout en conservant un tracé
bien sombre I

On passera alors à 1a phase
gravure en plongeant la plaque
dans un bain de perchlorure de
fer porté à 40 o maximum pour
accélérer la gravure. Le fin du fin
est de disposer d'un dispositif à
projection pour double face.
Après Ia gravure, il conviendra
de bien rincer le circuit pour évi-
ter une sous gravure ultérieure.
On pourra laisser ie film de sensi-
biusation car iI permet la soudure
et protège de I'oxydation, mais
on pourra préférer un vernis en
bombe aérosol ou mieux un éta-
mage à chaud qui cicatrisera les
micro-coupures éventuelles. A ce
propos, un contrôle est nécês-
saue par lransparence avec une
source de lumière derrière le cir-
cuit. Il suffira enfin, de percer le
circuit avec un forêt de 0,8 mm

pour 1es CI et 1 mm pour les
autres composants et 3,2 mm
pour les 3 trous de fixation de
I'extension.

On notera à ce propos la bonne
superpositlon des deux cartes
dans le cas de la version complè-

L'implantation des composants
se fera conformément aux
implantations des figures 12 et
15. Mais avant de vous dépêcher
de tout souder et d'attendre le
miracle, il vaut mleux respecter
1a procédure ci-dessous ! A noter
le brochage des circuits rappelé
en fin d'article.
1. Souder les traversées.
2, Càbler 1e strap avec du fil iso-
1 é !
3, Souder des supports double
face au lieu des CI. Dans le cas
contraire, il faudra les souder au
fur et à mesure. Mais attention
alors car certaines connexions
s'effectuent par la soudure sur
les deux-Iaces et s'il n'est pas
impianté... !
4. Souder les deux connecteurs
de liaison à I'extention. Celui du
bas est nécessaire pour assurer
les connexions de la face supé-
rleure.

5. Implanter Crr, Rr, Cr, ICt, IQz,
ICa. Vérifier l'écriture dans ce
port en contrôlant les 7 bits à
l'aide d'une routine d'essai.
6. Implanter .[Cs et vérifier 1a lec-
ture de ce port d'entrée en posi-
tionnant successivement les bro-
ches d'entrée à la masse.
7. Implanter ICr, ICrs, Rr, Rz, Rr,
Cz, Cs, Ctz, Ro, Rro, Rrr, Rrz, Ro et
Cs. Vérifier alors les signaux
d'horloge dan.s les différents cas
ainsi que le signal ramen.
8. Implanter R8 et védfier la bas-
cule de synch:ro.
9. Implanter .[Cra, Rr, Dz. Vérifier
la double bascule.
10. Implanter ICrr, ICrz, ICrs et
védfier le comptage, la fin de
cycle par ail et 1e signal ramen
suivant les conditions (Fig. 7).
11. Implanter ICro et vérifier Ie
multiplexage suivant le mode.
12. Implanter ICz. Vérifier ce
latch d'entrée. I1 suffit de se met-
tre en mode write et d'autoriser
I'horloge et de lire par ICs.
13. Implanter ICe. Vérifier le
fonctionnement global !
14. Câbler alors la carte d'exten-
sion.

Si cette procédure est respec-
tée, vous ne devriez pas avoir de
problèmes de mise au point. On
n'a pas voulu trop détailler pour
ne pas surcharger et interférer
avec la méthodologie propre à
tout électronicien. Il n'a pas été
présenté de circuit pour l'exten-
sion de synchronisation mais cela
ne devrait pas poser de problème
car il suffit d'implanter un unique
circuit ! Les connexions seront
des connecteurs auto-cassants à
wrapper, reljés aux cordons de
mesure. Ces mêmes connecteurs
assureront la liaison entre les
deux plaques comme le montrent
ies photos.

Pour permettre la connexron
des deux cartes, on utilise deux
connecteurs mâles autocassants,
coupés à 10 et 15 broches, ainsi
que deux connecteurs femelles
de 1.0 et 15 broches ou (adaptésD
si ces modèles ne sont pas trou-
vés. Les connecteurs femelles
seront soudés sur la carte princi-
pale. Celui de 10 broches sera
surelevé pour permettre la sou-
dure sur les deux faces. On inse-
rera les connecteurs mâles dans
la carte d'extension et on 1es enfi-
chera sur les connecteurs de la
carte principale. On ajustera ainsi
la hauteur entre les deux plagues
et on soudera côté composants

r 8
tit 9

lil1l
t i l l 2
[r 13
I{ 14
[{ 15
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Figure 1 8 - Montage d'essai des modes d'ècrtturc.

ces connecteurs pouT conselver
leur position. On retirera alors
doucement l 'extension et on pro-
cédera alors à la soudure côté-
cuivre. Attention à ne pas arra-
cher les pastilles. Cette opération
effectuée 1'extension peut être
inserée dans la carte principale
pour augmenter la capacité
d'analyse à 16 entrées. Il faudra
noter la liaison d'horloge exté-
rieure entre les deux plaques à
I'aide d'un fil isolé. Ceci évitera
de perdre une plaque ! En fait,
ramener cette connexton sur un
connecteur aurait été possible,
mais un des connecteurs ne
serait alors plus standard !

Mise en æuvre /
Logiciel

f^l n se reportera à Ia figure 18
v qui présente les montages
d'essài. ôn analysera les signaux
ao-a11 ou les signaux d'un comp-
teur CD4060,

Ce dernier sera nécessaire Pour
les tests avec l'horloge externe.
La synchro externe s'effectuera
par pression sur un Poussoir. A
noter que lors de l'analYse des
signaux ao-a11 un retard d'une
position est visualisé en mode
trace ; ce retard est du à I'échan-
tillonage précédant le change-
ment d'adresse.

Avant toute chose, il faudra
créer une routine de visualisation
de préférence en langage
machine pour aller vite et visuali-
ser les résultats. ( Spectrumrs-
tes )), il suffira de rentrer 1es deux
llstinqs et de les sauvegarder.
Etudions maintenant en détail la
procédure de fonctionnement

suivant les différents modes. On
se reportera à la pârtie concernée
dans le tableau 1 qui présente
les octets significatifs de contrôle
de la carte et les commentaires.
Grâce à ces derniers, il sera aisé
d'en transcrire directement I'or-
ganigramme et par suite la rou-
tine en langage machine de pré-
férence.

7. Lecture

Cette routine Permet de trans-
férer le contenu de la RAM de
l'analyseur logique dans la
mémoire du micro-ordinateur
pour le traitement. Le traitement
n'est pas décrit mais constituera
en une visualisation en mode tra-
ce, un affichage des mots ou
même un désassemblage. Ces
routines pourront être écrites
dans le langage de votre choix
mais le lângage machine ou un
compilateur permettra un résul-
tat pius rapide !

2. Ecriture CIk interne/
synchro micro

Dans ce cas, l 'horloge de
1( 10) MHz assurera un échantillo-
nage asynchrone et le démarrage
sera décidé 50 ms après l'entrée
dans cette routine, le temps à
I'oscillateur de se stabiliser !
Aorès. comme dans chacun des
câs suivants, on procèdera à une
lecture eL à un traitement Pour le
comDte-rendu. A noter que seul
le pàssage de <0r à <1rr du bit
stalt (front montant du signal
[|,start) assure le démarrage l
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= 1 8 h

- 0 8 h

= 4 8 h

= 0 8 h

= 2 8 h

= 1 8 h

nostartClk =0 RM

no start Clk = 0 end RAZ

start Clk = 0 end RÆ

x Lecture port 1 (8 canaux)
* Lecture port 2 (16 canaux)

no start Clk = 0 no RAZ

no startClk = 1 no RAZ
,' Boucle204Stois

- "stand by, -

/ star!-+ Busy - 1
/Clkjvalid = 1
) lectures tant que Clk = 1
et transfert -' pord.

/ Clk 4--, incrémente l'adresse
/ lit 16! octets en RAM

Trop lent

31 h

2'l h

6't h

1 8  h

no start RAZ
* Tempo 50 ms

no start end RAZ

start no RAZ

xAttenteValid = 0{&Busy = 0)

. 
"Stand by, -

/ Démarre l'oscillateur
/ Délai d'oscillation etstabilisation 1 MHz

/ Start -+ Busy = 1
I (Clk I MHryf'- valid = 1)
/Valid - 0 {& Busy = 0),J fin de cycle

| - f rFi f l l  o s o r lo s x sl* l - -
l r , "  r
t-

1 l  o  r  s l
l le o u c r e f l i  o o s  I
t l l o  s  o  r l r  o  x  o l
l-

= 1 0 h

= 0rth

= 4 9 h

= 2 0 h

= 0 0 h

= 1 8 h

à noter que l'initialisation de la boucle peut être supprimée
(Attente Valid = 0 Busy = 6) r

no start Clk = 0 RAZ

no start Clk = 0 end RAZ

start Clk = d no RAZ
* Initialise réaliser Ia boucle

no start Clk = 1 no RAZ

no start Clk = 0 no RM

+TEMP0 software -'
- 
"Stand by,, .

/Clk 1 MHz inhibée > horloge s

/Start+ Busy = 1
(indiquée par {)2048 fois

/ 1* {ois,', Valid = |

a= période Clk pr

si dans la boucle on teste les deux flags comme auparavant
t l

) 1  e  6  1 1 6  0  x  6 ) 9 0 h

s l

0 ) c0h start

no stait RM Clk ext
* Tempo 50 ms

no start end RAZ Clk

no RAZ Clk
* Attente Valid =1
* Attente Valid = 0 & Busy = I

- 
"Stand byp -) a  a  s  t l t  s  x  s ) 1 8  h

/ Stabilisation horloge externe



Clk on RAZ disable ext. sync
+ TemDo 50 ms

Clk on end RAZ
* Atlenle Busy = 1

E nable ext. synq.

Clkon no BAZ Disable ext, sync
x Attente Valid & Busy = 0

. 
"Stand by, -

de la détection

I 
naai oscittateur t MHz stabilisé

2 5 h

21h

1 8 h

I Attente synchro

/ Inhibe déteclion synchro
i Fin d'analyse (Attente)

A noter que l'attente de synchro doit permettre I'inhibation avant la fin de l'analyse (200 Fà 10 MHz/2 msà I MHz -environ).

I  o s l  r  I

'1 0

= 1 8 h

De même ici, I'attente de synchro et l'inhibation (ext sync -

*

1 0 6 û i l ï a x 0 l Clk=0 RAZ Disable sync. ext

Clk=0 end BÆ Enable sync. ext.
* Initialise réaliser la boucle 2048 fois
* Attente Busy = 1

C lk f&= lnoRAZ

ClkJ no RAz
* Te,fr-po software -,

. 
"Stand by, .

0) doit se faire avant la fin de I'analysé.

= 1 0 h

= g4h

= 2 0 h

= 0 0 h

/ Attente synchro

/lletois : disablesynchro

= périodeClk p
Boucle

Trop lent !
g 0

1 0 x 6

= 8 0 h

= c 0 h

= 9 0 h

= 1 8 h

RAZ no start Clk ext
* Tempo 50 ms

end RAZ no start Clk ext

no RAZ start Clk ext
* Attente valid = I
x Attente Busy & Valid = 0

- 
"Stand by, -

/ Stabilisetion horloge externe

/ Attente synchro borloge
/ Attente fin d'analyse

Référence routine

Déconseillé en
Basic

MSB .-LSB *
octet de contrôle Code hexa Procédure

Tableau 1 - Cades de contrôles de l'analyseur logique.

pérrode d'horloge. La synchro
s'effectue comme précédem-
ment. Une routine basic ne per-
mettra que des périodes très len-
tes d'ou la nécessité du langage
machine.

Commentaires

4. Ecriture Clk externet
synchro interne

Cette fois, I'horloge est externe
et propre au système analysé ce
qui assure donc une analyse syn-

Rouline machine
obligaioire
{lnterruptions
inhibées !)

3. Eeriture C.lk micro/
synchro micro

Ici, la période d'horloge est
variable et programmée par ]e
micro. La tempo software fixe la
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chrone. On incorporera aux routi-
nes d'attente la possibilité de
revenir au basic dans le cas de
routines machine. On pourra
déterminer suivant la boucle d'at-
tente la raison du retour au basic
(pas d'horloge au break respecti-
vement). te démarrage s'effectue
comme pour (2).

5, Ecriture CIk interne/
synchro externe

Dans les trois cas suivants, des
routines machines sont obligatoi-
res pour garantir la prise en
compte de I'impulsion de synchro
de manière unique, car elle est
généralement répétltive.

Sinon la routine ne diffère pas
de celle décrite en (2). Un break
permettra d'indiquer la cause ;
pas de synchro ou break.

6. Ecriture Clk micro/
synchro extetne

On procéde comme pour le (3)
à la différence de la synchronisa-
tion externe. Un break indiquera
si on attendait la synchro ou si on
était en phase analyse interrom-
DUe.

7. Ecrtture CIk ext/sync.
extetne

Comme dans le (4), l'analyse
est synchrone mais la synchroni-
sation est externe. Le break per-
mettra d'indiquer si on attendait
la synchro, si on attendait
I'horloge ou si on interrompait
1'analyse.

Nous espérons que ces explica-
tions complétées par la tableau 1
auront suffit à réaliser votre logi-
ciel. A noter que c'est ce dernier
qui mettra en valeur votre réali-
sation et rendra pratique l'utilisa-
tion de cet analyseur logiquê très
performant. Les possesseurs de
SPECTRUM se réjouiront du pro-
gramme proposé (disponible sur
K7 en en faisant la demande à
I'auteur par I'intermédiaûe de la
revue contre 30 F en timbres pour
frais car il est très rapide et très
simple à utiuser comme en témoi-
gnent les photos. L'auteur
regrette de ne pouvoir donner
une routine pour chaque micro,
d'une part car cela prendrait trop
de place dans la revue et d'autre
part car il ne lui est pas possible
de travailler sur plusieurs machi-
nes en même temps et encore
moins sur des micro-processeurs
de langages différents.

Les routines machines resrenr
adaptables simplement si votre
micro est équipé d'un Z 80.

Conclusion

frl et interface vous sera très
\, utile pour I'analyse de systè-
mes que vous réaliserez. Il est
dommage que la version 10 MHz
pose des problèmes de disponibi-
1ité des circuits (rapides !) car elle
est vraiment très performante et
utilisable dans tous les cas. Nous
espérons que vous aurez bien du
plaisir à réaliser cette carte.

Si on précède les deux blocs de
huit entrées de mesure d'un
convertisseur 8 bits rar:ide
(FLASH type CA 3308), et 

-crue

I'on crée un logiciel adéquat, on
réalise ainsi un oscilloscope à
mémoire numérique à deux
canaux. Dans ce cas la fréquence
maximum échantillonnée serait
de Fclk/2 pour une visualisation
minimum. Cela laisse rôver mais
est effectivement réalisable. Si tel
est votre désir, I'interface poura
être décdte dans le cadre de la
revue.

P. WALLERICH
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Cz

Oz : Ouartz 1 MHz (10 MHz) boi-
tier HC-43 (type)

. Cond.ensateurs

68 pF céramique (cf. texte)
22 pF céramique
150 pF céramique
4,7 [rF tantale goutte 10 V

: '  l '  
'  

J '  ."*"" i ' -  l , :*"
u5 : 1 nl,  ceramrque (.. . .1
Co : 0,1 frF miniature découplage
(x  2 )
C7 : 0,1 p[F miniature découplage
Ce : 0,1 pF miniature découplage
Cs : 0,1 pF miniature découplage
(x  3 )
Cro : 10 prF/10 V tantale goutte
Çtt : 22O pF 16 V électrochimique
axial
Crz : 680 pF céramique

Divets

2 plaques verre epoxy double
face (présensibilisées)
Supports pour circuits double
face
Connecteurs autocassants mâle
et femelle ( 10-15 br)
Fil de cuivre isolé et dénudé (tra-
versées)
Matédel habltuel.

Composants passils

Résistances
t3a7  ra1  f 'a

LÊnng 2 Proa.eù)ne BASIC.l appi.âttans IZX Spêcltun)

Nomenclafture (entre
parenthèses version
10 MHz)

Composants actifs

Circuits intégr,és

220 Q1/qW
1 M Q  % W
7kf)-Y4W
1 0 k Q 7 + W
.7k9.Y4W
47O Q 1/q\Y (...l
330 AY2W
33 kQ Y2w
3 3 k Q % W

: 7 5 k 9 - V s W
: 1 0 k Q Y a W
: 1 0 k Q Y q W

ICr
lCz
ICs
ICa
iCs
ICo
(21C16-4Sns)cf. brochage
Iû : 74L537 4, {'74AL5374)

74LS00
7 4L532, (74F32), (745321
74HCT00, 74HC00
74L5374
74L5244
HM6116, (HM65162),

Rr
Rz
Rr
Ra

ICI:74L5244 Rs
ICs :  HM6116,  (HM65162),  Pu
(21C16-45ns) cf. brochage Rz
lCro 74L5374,(74AL5374) Re
I C u : 7 4 L S 1 9 3 ,  ( 7 4 F 1 9 3 ) ,  q '
(744LS193) Rro
I C r z : 7 4 L S 1 9 3 ,  ( 7 4 F 1 9 3 ) ,  R 1 1
(74ALS193) Rrz
ICr : :74LS193,  04F793t ,
(74ALS193)
ICv : 74L574, (74574), (74F74)
IC É'. 7  ]lC'l 1,32, 7 A}lC 732
ICrc : 7 4LSt57

Diodes

Dr :  1N4148
Dz : Del @ 3 mm rouge
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rcU

{

0 ,

4x NAND
741500

74HC00,74HCT00

C0À,IPTEUR BIN SYNCHR0NE
74tS133

74415193,74F193

4x  0R
741S32

74HCt32

4x NAND
74HCT132, 74HCT132

TAI\4PON DE BUS
74L5244

74HCr244

2x BASCULE D
74L574,74F74

7 4HC174,74514

I.|ULTIPLEXEUR
741S157

74HCT157

TAMPON DE BUS A BASCULES D
741S374

74HC1374

WE

Al-,.11

cs

0i- D?

TMM 2016 AP-15
MSt\4 2128-20RS
pPD 4016 Cl
HM 6116 P.4
HM 65162 S-5
HM 65728M-45
HM 65729M-2/5
sB 16K8"45
21C16-45

!

I

1
?

2 K x 8

A7

A 6

A 5

l l

A 2

À0

DO

D I

o2

Data in stable

250 ns min
250 ns max
80 ns max

250 ns min
200 ns min
80 ns min
0 ns min

200 ns min
200 ns max
60 ns max

200 ns min'150 ns min
90 ns min'15 ns min

150 ns min
150 ns max
55 ns max'150 ns min

120 ns min
60 ns min
0 ns min

45 ns min
45 ns max
5 ns max

45 ns min
40 ns min
20 ns min
0 ns min

45 ns min
45 ns max
20 ns max
45 ns min
40 ns min
20 ns min
0 ns min

200 ns min
200 ns max
60 ns max

200 ns min
120 ns min
60 ns min
10 ns min

TMM 20.16-AP
Toshiba

MÉMOIRE BAM STATIQUE
RAÀ,l 2K r I

Broc hages et c aractétist iq ues
des circuits intégtés.



Suite de la page 72

Pour profiter au mieux des
innombrables oppr:rtunités qui se
présentent à I'auditeur interna-
tional de la bande PO, il est hau-
tement souhaitab.le de posséder
un répertoire des r;tations tel que
le WORLD TV HANDBOOK,
grand classique, ou le GUIDE
RADIO-TELE (E ISF éditeur),
moins coriteux et souvent suffi-
sanr pour un usagr) courant.

Précisons pour finir que c'est
dans la gamme dr:s PO que I'on
peut capter les stations (pirates))
d'envergure interrratlonale telLes
que RADIO CAROI.INE, émettant
depuis la mer du Nord sur
963 kHz. . .

Des émissions stéréo en
P O !

La bande des orLdes moyennes
a encore plus d'ur. tour dans son
sac : saviez-vous qu'il existe
aujourd'hui outre-]\tlantique plus
de 300 stations de radio diffusant
des programmes stéréophoni-
ques dans la bandr-' des <POr ?

Bien que les premières tentati-
ves sérieuses dat()nt de plus de
dix ans, c'est en 1l)78 que la FCC
(1'organisme offici''l américain) a
véritablement réglementé 1a cho-

Actuellement, q.ratre procédés
plus ou moins grar/ement incom-
patibles se partagent le marché :
certains font appe.. à des signaux
(pllotesr d'envirorr 25 Hz (à com-
parer aux 19 kHz de la stéréo
FM), mais le plus srimple est sans
conteste Ie système (Kahn-
Hazeltine, (24 % du marché).

Ce procédé consriste grossière-
ment à diffuser ler; voies gauche
et droite sur les deux bandes
latérales de la moclulation AM.

On retrouve là ler principe de la
modulation BLI (bandes 1atérales
indépendantes), Iargement uti-
lisé en télécommunications. Un
récepteur mono correctement
accordé restituerer un mélange
égal des signaux gauche et droit,
c'est à dire le son :mono : la com-
patibilité est assurée !

Pour recevoir le son stéréo, iI
faut se munir de d,3ux récepteurs
mono dont on dËrcalera légère-
ment I'accord: vers Ie bas pour
l'un d'eux, vers Ie haut pour l 'au-
tre. Ainsi, chacun Ces deux favo-
dsera I'une des b€mdes latérales
au détriment de I'ilutre, et I'effet
stéréo apDaraîtra.

En outre, le décalage de I'ac-
cord favorise les fréquences les
plus élevées, ce qui mène à un
résultat très convaincant I

Les autres procédés (Motorola,
Harris et Magnavox) sont plus
complexes et exigent que le
récepteur soit équipé d'un déco-
deur spéciat, Lrès différent des
décodeurs stéréo-FM.

Même aux USA, les récepteurs
(stéréo-AM, restent assez rares
(il existe un auto-radio de ce type
chez IJ-EjLUU). -Ejn -Ejurope, n',en
est encore mème pas question;
r r n  i ^ r r r  h ô r r + - Â t r ô  ?

Aueile antenne pour les
tuPOl ?

Deux principaux types d'anten-
nes équipent les récepteurs AM
courants : le cadre à bâtonnet de
ferrite pour ce qui est des récep-
teurs portatifs ou d'appar:tement
(chaînes HIFD, et l'antenne
(fouett) dans le cas des auto-
radios.

Le cadre ferrite est de loin le
système le plus efficace : Ie maté-
dau magnétique conce:ntre le
champ HF dans le bobinage
récepteur, qui se cc,mporte
comme un cadre <à air)) de très
grandes dimensions.

De plus, I'effet directionnel très
marqué permet de résourire cer-
tains problèmes d'interférences
par simple orientation du. bâton-
net.

Par  ôôn l rê  t ou te

antenne (intérieure)), ler cadre
ferrite perd de son efficacité par-
tout où les ondes radio ép:rouvent
des difficultés à pénétrer (immeu-
bles en béton armé, sous-sols,
voitures. etc).

Egalement, placé à proximlté
d'une source de parasites (télévi-
sion, ordinateur, âppareil. ména-
ger, etc), le cadre ferrite se laisse
très facilement perturber: : c'est
la rançon de sa forte sensibilité.

On le voit, le cadre ferrite est
une excellente antenne PO en

rase campagne, mais perd beau-
coup de son intérêt dans I'envi-
ronnement urbain actuel. cela
explique peut-être ]e désintérêt
de I'auditeur français pour cette
gamme d'ondes : dans des condi-
tions (standardD, il ne recevra en
effet que les émetteurs les plus
proches ou les plus puissants,
c'est à dire des stations qu'il peut
capter en FM avec une bien meil-
leure qualité ! L'antenne d'un
auto-radio est dans tous les cas
beaucoup plus courte que ce qu'il
faudrait pour qu'elle soit accor-
dée sur les fréquences de la
gamme PO. En revanche, elle se
trouve placée en espace relative-
ment dégagé et pas trop perturbé
si Ie moteur du véhicule est
convenablement antiparasité (ou
à 1'arrêt).

Les fabricants de postes de voi-
ture prévoient généralement un
supplément de gain pour com-
penser la faible efficacité de I'an-
tenne.

Les auto-radio sont donc d'ex-
cellents récepteurs PO, et peu-
vent donner des résultats specta-
culaires lorsqu'on les ramène à la
maison et que l'on y raccorde
une grande antenne extérieure.

Souvent munis d'un synthéti-
seur à affichage digital, ils se
prêtent très bien à la réception
de stations lointaines.

Les (tuners)r de chaînes HIFI
constituent un cas un peu à part :



prévus essentiellement pour la
réception FM stéréo, ils donnent
un peu I'impression que leur par-
tie PO/GO (ou PO seulement)
n'est 1à que pour <décorerl.

En fait, si leur réception est
souvent lamentable, c'est tout
simplement parce que leur posi-
tion de fonctionnement ne per-
met pas l'orientation pourtant
indispensable de leur antenne
ferdte. Très rares sont les utilisa-
teurs qui se servent de la prise
d'antenne extérieure, pourtant
capable de rendre la vie à ces
récepteurs souvent d'excellente
qualité.

Comme aux temps héroïques
de la TSF, il faut tendre dehors,
entre des isolateurs, quelques
mètres ou mieux quelques dizai
nes de mètre de fil, et prêvoir
r r n o  n r i c a . l ê  t â ï r À

Dans le cas d'un récepteur de
chaîne HIFI, i1 se pose souvent
un problème d'impédance : un
transformateur d'adaptation est
nécessaire.

La figure 2 montre comment
peut être utilisé à cet effet un
simple bobinage oscillateur PO/
GO récupéré sur un récepteur
hors d'usage. On peut aussi faire
appel à un transfo FI 455 kHz
dont on aura retiré le condensa-
teur interne.

Le cas échéant, un condensa-
teur de quelques dizaines à quel-
ques centaines de picofarads
peut être connecté en parallèle
sur Ie bobinage comportant le
plus grand nombre de spires
(côté récepteur), afin d'accorder
le transfo sur la plage de fréquen-
ces à laquelle on s'intéresse le
plus au sein de la gamme PO (par
exemple 1008 kHz pour les adep-
tes du BASICODE).

D'une façon générale, on consi-
dèrera d'un ceil critique tout
amplificateur d'antenne destiné
à la réception PO: bien souvent
en effet, leur utilisation ne fait
guère croître... que la réception
des parasites !

Jamais un amplificateur ne
remplacera une antenne efficace
placée à un endroit approprié

Conclusion
es récepteurs PO sont des
appareils extrêmement

répandus, mais souvent très
sous-employés. 11 est possible
d'en tirer beaucoup plus grâce à
quelques opérations simples et
hêr r  ô^ r Î fê r r  <êc

Avec I'aide d'un bon répertoire
de stations ou de documents
fournis par les radios étrangères,
on pourra éprouver autant de
plaisir à écouter les PO que Ies
ondes courtes.

Si la propagation des OC est
actuellement médiocre à cause
de I'activité solaire réduite, ces
conditions sont par contre plutôt
favorables à la réception des
ondes moyennes : profitons en
donc pour établir quelques
records !

Patrick GUEULLE

w&
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Comme ce n'est pas toujours
possible de nos jours, on peut
songer à des solutions de rechan-

L'une des meilleures consrsre
à utiliser une antenne CB désaf-
fectée (quart d'onde, dem:i-onde,
5 /6 .  e t cJ .

Un tel fouet de dimensions non
négligeables est relativement
efficace en PO, notamment sur
un auto-radio ramené à la maison
lorsque la voiture ne sert l)as (ti-
roir extractible).
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Vous avez apprécié cette revue, suivez le guide et partagez les vôtres…

Comment faire le vide dans vos placards, contribuer à la collecte du vieux

papier et emmener votre bibliothèque (Et celle des autres) en vacances sans

payer de surtaxe à l’aéroport.

Chapitre I : Découpage.

Pas le choix, un bon massicot capable de couper 100 pages (Ca existe ?) ou une latte, de préférence

en métal, un bon cutter et un support pour épargner votre table de cuisine…

Chapitre II : Scannage.

Si vous ou votre patron avez un scanner recto-verso qui converti en pdf passez au chap. III.

Sinon il vous faut au minimum un scanner avec chargeur (Ou être insomniaque). Il est important que

le programme de gestion du scanner soit convivial. Pour éviter/réduire les images fantômes du verso

de la page qui apparaissent par transparence augmenter lumière et contraste de 10-15 %, ça aide

beaucoup.

Scannez toutes les pages (1 pdf par page) impaires dans la directory 1 et renommez le début du

fichier (FileRenamer fait ça très bien, increment, step 2, start from 1) : 001, 003, 005… 055. (Par

exemple). Retournez le paquet, scannez dans la directory 2 (A l’envers, la première page scannée

sera la dernière du livre!) et renommez à l’envers (FileRenamer : decrement, step 2, start from 56) :

056, 054, 052… 002. Transférez les deux directories dans une directory commune et fusionnez toutes

les pages en un seul fichier avec votre prg favori. (PDF Tools de Tracker Soft fait ça très bien).

Tous les prg cités sont en version d’essai sur eMule ;-)

Chapitre III : Partagez.

Sur Rapidshare & co c’est bien mais encore faut-il trouver les liens et avoir la chance que les fichiers

n’aient pas été effacés… à la demande des éditeurs ! Torrent faut chercher beaucoup aussi, eMule il

faut un peu de patience mais on trouve tout et tout de suite. Merci de soutenir eMule. Si vous avez

des (vieilles) séries genre : Bateaux, Voile Magazine, Motor Boat, Neptune… merci ôssi, ça se fait

rare.

Au boulot…

Pour lire les revues un programme léger et très complet : pdfXchange viewer (Pro). A configurer par

défaut dans « affichage » : Afficher 2 pages en vis-à-vis + Afficher la couverture en mode vis-à-vis.

Vous aurez ainsi à chaque fois les pages paires à gauche et impaires à droite + F12 = plein écran.

Pour feuilleter les couvertures sous forme de vignettes un explorateur pas mal : XnView (Affiche à

peu près tout ce qui existe.)

Un programme qui fait les deux : Koobit, mais nombre de vignettes limité à 2 lignes.

En ligne prochainement plusieurs centaines de Radio Plans & Elektor depuis les années ‘70.

Faite une recherche avec « index radio plans electronique maj » ou « index elektor electronique

maj » pour la liste complète des sommaires.


