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Frocesseur
de déviation
automatique pour TVC:;

'importance croissante des besoins audiovisuels donne un champ d'
de composants actifs. Certains circuits intéqrés tSI ont vu re lour pour

avec un maxlmum
nous est dans cette

rencontrés à ce iour, le

e processeur de déviation TV
décrit est un produit récent

qui intègre I'ensemble des fonc-
tions de traitement du signal
vidéo pour assurer la déviation
horizontale et verticale des TVC
et moniteurs vidéo selon les nor-
mes valables en Europe, mais
également aux Etats Unis er au
Japon I

Il génère les formes d'ondes
nécessaires aux étages de puis-
sance externes de dévi.ation H et
V ainsi que les signaux ( super-
sandcastle )) et effacement verti-
cal pour la platine de chrominan-

Un séparateur de synchronisa-
tion sophistiqué, des boucles à
verrouillage de phase et une sec-
tion de décomptage digitale
garantissent une précision élevée
et éliminent I'ensemble des
réglages de fréquence et de
phase (cadrage de f image).

C'est un résonateur céramique
503 kHz économique qui définit
le timing d'ensemble du proces-

seur TDA 8180. Celui-ci travaille
en 625 lignes/so Hertz et en 525
lignes/60 Hz standardisés avec
commutation automatique et
correction de I'amplitude de 1a
dent de scie verticale. Une broche
d'identification permet I'indica-
tion 50 ou 60 Hertz.

Le TDA 8180 est un circuit
bipolaire avancé en boitier plasti-
que 24 broches.

aux fabricants

performants n circuits iungle n

. . - . - . .  . i ,  *
' 

. . : :a,,..,':.:.,::,i::t;

Généralités
Ce circuit a jungle l de la crn-

quième génération a été conçu
pour un emploi dans les moniteus
et téléviseurs modernes; i1
sépare les impulsions de synchro-
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nisation contenues dans un
signal vidéo composite Pour éla-
borer les signaux de commande
des bases de temps horizontale
et verticale.

11 génère aussi Ie signal < su-
per-sandcastle D (dit < sandcas-
tle r) jusqu'ici) dont la forme évo-
que de loin un château-fofi Plutôt
que de sable, voire une Pâtisserie
ou ce que vous voudrez. C'est Ia
clé du décodage couleur entre
autres mérites. Un signal d'effa-
cement vertical est offed en Plus
sur une borche individuelle Pour
un maximum de souplesse.

Les potentiomètres de cadrage
sont théoriquement éliminés
avec le TDA 8180 (si les compo-
sants associés ne dérivent Pas)
du fait de la circuiterie de timing
digitale incluse, avec synchroni-
sation par PLL et contrôle de
phase automatique: 1e résona-
teur céramique 503 kIIz satisfait
à tous les besoins de la bâse de
temps.

Fort nouvelle est la Possibilité
automatique d'adaPtation ( PIa-
nétaire )) aux normes de télédiffu-
sion Européennes et Amédcai-
nes. Aux USA, les balayages sont
15750 lignes et 60 Périodes, et en
Europe bien sfir 15625 lignes et
50 périodes.

Le TDA 8180 Peut travailler
évidemment sur I'un seulement
de ces standards, mais on notera
qu'il a été spécialement conçu
pour une bon fonctionnement
àvec magnétoscope (VCR). Oue
I'image qui n'a jamais sautillé ou
décroché en lecture de K7 lui
iette le première étinceile I' 

La base de temps SGS s'adapte
automatiquement au signal
reÇu : Ia fréquence lignes (hori
zontale) est synchronisée Par une
boucle à verrouillage de Phase'
tous les signaux de timing sont
extraits par des compteurs de
l'oscillateur interne à PU et Ie
compteur qui contrôIe les durées
de déviation verticale est remis à
zêro par 1es imPulsions de sYn-
chro verticales.

Oui plus est, le TDA 8180 iden-
tifie Ie type de fréquence de
balayage verticale (50 ou 60 Hz)
du signal d'entrée et ajuste auto-
matiquement I'amPlitude de la
dent de scie verticale Pour main-
tenir constante la hauteur de
I'imaqe.

Uné borne est disponible Pour
indiquer quand le Processeur est
svnchroniié et si le signal d'en-

trée est du type'50 ou 60 Hz. Une
mesure de tension sur cette
borne fait la distinction avec le
code (sous 12 V) :
- 50 Hz
1 1 , 9  V
- 60 Hz
7 V

est verrouillé pour +

est verrouillé Pour +

- Pas de verrouillage des PLL
pour * 0,3 V

Cette borne 21 Peut être utile
pour contrôler la section tuner
etlou le silence du canal son en
télévision (phase de recherche
des stations Par exemple).

Le circuit intégré contient ega-
lement des circuits de Protectron
du tube cathodique qui génèrent
une suppression continue si I'un
quelconque des signaux de
retour (lignes ou trame.) manque'
DIus un protecteur d'usage géné-
ial acceJsible pour couPer l'étage
de puissance lignes (THT)' Par
exemple, guand Ie courant de
faisceau du tube cathodique
dépasse une valeur de sécurité.

ie TDA 8180 est réalisé en
technologie basse tension et tra-
vaille directement sur une ali-
mentation de 5 V Pour réduire la
consommation électrique et la
tail1e physique.de lâ Puce. Un
réqulateur shunt interne Permet
un-e alimentation Plus élevée au
prix d'une résistance chutrice
exlerne.

Lafigure 1 résume au mieux le
TDA 8180 dont le schéma synop-
tique est précisé en figure 2. On
voit que 1e signal vidéo comPosite
est bien traité...

Les séparateuts de
svInchronisation

Les impulsions de sYnchronisa-
tion sont séParées du signal
vidéo composite Par un circuit
qui décale 1e signal de 50 % de
l;amplitude de synchronisation,
quel que soit le niveau du signal
d'entrée, Ceci permet une excel-
lente immunité au bruit sur
siqnaux faibles (K7 vidéo, etc...)-Pour 

établi le niveau 50 %, le
niveau du noir du signal vidéo
est ( clampé ,r (centré) à. un
niveau constant Par un clrcult oe
décatage commandé. Ce circuit
est contrôlé par le top d'identifi-
cation couleur de 4 ltsec et échan-
tillonne donc le niveau du noir
sur le palier arrière du signal de
synchro (figure 3).

Les impulsions de synchronisa-
tion verticale sont Pour leur Part
obtenues en intégrant 1es imPul-

sions de synchro séParées, et en
localisant le début elact de cha-
que trame avec un détecteur de
crête.

Synchronisation
horizontale (lignes)

L'osciUateur interne du TDA
8180 est verrouillé Par une boucle
à verrouillage de Phase (PLL) sur
les impulsions de sYnchronisa-
tion entrantes. Ce PLL consiste
en un comparateur de Phase
(no 1), un oscillateur commandé
en tension (VCO) et un compteur
à.5 bits.

Lorsque cette boucle est ver-
rouillée, I'osciUateur tourne a
exactement 32 fois la fréquence
liqnes (500 kHz Pour le standard
Eirropéen 75625 Hz et 504 kHz
Dour le standard US 15750 Hz).

Les signaux de timing internes
sont obtenus en décodant les sor-
ties du compteur à 5 bits Par une
logique apProPriée. La fréquence
d'oscillateur éIevée Permet de
disposer d'une résolution éIevée'
Le PLL de sYnchro horizontale
est en figure 4.

Ouand le PLL de synchro hgnes
est verrouillé, Ie détecteur de ver-
rouiuage Lignes (voir synoltique
de la figure 2), qui recherche xne
coïncidence entre les impulslons
de svnchro et les impulsions de
4 uséc du compteur à 15625 Hz
(o; 15750 Hz), réduit la sensibi-
iité d,l .o*put.teur de Phase et
sa constante de temps.

Le PLL est ainsi < sensible rr
hors verrouillage Pour Permeltre
un verrouillage rapide' et cepen-
dant insensible aux interférences
suand iI est verrouillé. Un
àndensateur externe (en Pin 4)
définit la constante de temps du
détecteur de verrouillage lignes'
et donc détermine combien de
temps le PLL de synchro lignes
doit être verrouillé avant la
réduction de sensibillté.

Oul plus est, les imPulsions de
synchronisation horizontale sont
délivrées quand Ie PLL est ver-
rouillé et ne sont acceptees que
lorsqu'elles se Produisent Pen-
dant une a fenêtre de temps t, de
I psec dans I'intervalle de suP-
Dression horizontale.

Si le PLL de sYnchro lignes
n'est pas verrouillé, cette condi-
tion rivagabonde )) est signalée
par un niveau bas (0,3 V) sur la
lortie de contrôIe d'état (pin 21)'
Les impulsions de synchro verti-
cales sont ignorées dans cette

28 RP-EL NO 470



Figure 1 : Poftnit élêûentaire du Ahcuit " 
jungte "

TDA 8180 de ScS.

Ftgurc 2 : Synoptique clu TDA 8180, super processeur de synch@.

situation et Ia fréquence de
balayage vertical de l'écran est
élaborée directement du VCO par
division numérique.

Lors du fonctionnement sur
magnétoscope à K7 grand public
(VHS, I mm, V 2000, Betamax),
I'a.ction du détecteur de verrouil-
lage lignes peut être évitée par
un switch qui élimine le conden-
sateur et sa constante de temps.

Le circuit resLe alors en état
( sensible )) et peut donc suivre
fidèlement les variations de fré-
quence du signal d'entrée (cau-
sées par les fluctuations de
vitesse de la K7 principalement)
sans perdre le verrouillage ; dans
ce mode, I' indicateur d'état mon-
tre toujours ( 50 Hz r ou
< 60 Hz D. On est en ( poursuite ))
(tracking).

La logique de décodage reliée
au compteur 5 bits fournit une
impulsion de salve d'identlfica-
tion couleur de 4 psec (utilisée
Dour le ( suDer-sandcastle )) et le

Figurc 3 : Le sépaeteur de êynchrc utitise un
tran sposeur commandé (c lamp).

décaleur d'entrée) une impulsion
de 8 psec pour la décharge de la
rampe horizontale et une impul-
sion de 4 [sec utilisée pour le
verrouillage et la détection de
coTncidence du retour (flyback).

La sortie de commande hori-
zontale fournit une impulsion de
29 psec dérivée d'une dent de
scie plutôt que directement de Ia
logique, pour permettre une cor-
rectlon de phase dynamique tout
en gardant le rapport cyclique
conslam.

La correction de phase est
accomplie par un décaleur de
phase dans le circuit de sortie
horizontale. Ceci est contrôlé par

le comparateur de phase (no 2)
qui compare le signal dè com-
mande interne avec le signal de
retour hodzontal, ceci pour com-
penser le déphasage introduit
par I'ensemble des étages de sor-
tie lignes (le retour est prélevé
sur le transfo de THT pour ce
faire).

Au besoin, une correction de
phase statique pourrait être ajou-
têe en amenant une tension en
pin 6, broche du filtre du dépha-
seur. Un potentiomètre ferait
alors son apparition. Il agirait sur
le cadrage horizontal de f image
(que I'on peut souvent ajuster sur
le Dloc oe 1l1r tur-meme,.

Syn chroni s ation v ertical e
(trames)

Les impulsions rectangulaires
à la fréquence lignes issues du
PLL de synchro lignes sont
ensuite divisées par un compteur
à I bits qui a quatre fonctions de
b a s e :
. génération des signaux de
durée verticaux (décharge de
rampe et suppression).
o commande sur l'impulsion de
synchro pour âccroître l'immunité
aux bruits.
o identification du domaine de
fréquence trames 50 ou 60 Hz.
. génération de la fréquence de
balayage vertical par division à
rapport invariable quand la syn-
chro < manque de vitamines D (si-
gnal faible).

En fonctionnement normal à
état stable, quand le chip est plei-
nement synchronisé, chaque
impulsion de synchro verticale
remet à zéro lê compteur 9 bits
(après 16,67 msec pour 60 Hz et
20 msec pour 50 Hz). La logique
de décodage du compteur éIa-
bore les signaux de décharge de
rampe verticale et suppression
verticale aux moments oppor-
tuns.

Pour augmenter l'immunité
aux bruiLs, les impulsions de syn-
chro sont commandées par le
compteur de telle sorte qu'elles
ne soient acceptées (pour remet-
tre le compteur à zéro) que lors-

:

Figure 4 : Le PLLde synch@-tlgnes
contôlé pat son résonateur .'
céraûique de éférence:

,aA/.1:
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qu'elles surviennent au cours
d'une ({ fenêtre de temps )).

lnitialement, quand le PLL de
ligne est verrouillé mais que la
synchro verticale ne I'esl pas, les
impulsions de syrrchro sont vali-
dées par une large ferretre cou-
vrant la période 16-24 msec.

Sl une impulsion dr; synchro
vertrcale apparaît à I'lntérieur de
cette fenêtre large, le compteur
esf, rcrrrts à zëto eL.l'uulrulstorr de
synchro sulvâlte dolt se produue
dans la ferrêtre. Le balayage ver-
tical se trouve synchrorrisé.

En revanche, si I'im1:ulsion de
syrrchro se produit hors de la
ferrêLre, elle n est pasi prise en
considération. Dans ce cas, le
compteur se remet à zéro lui-
même, après 24 msec, temps
retenu pour assurer qr.re Ia syn-
chronisation sera réahs,ée le plus
rapidement possible.

A f intérieur de 1a large fenêtre
se t rouvent  deux fenr iLres Plus
petites utilisées pour identifier la
fréquence trame reçue. La pre-
mière couvre la période 16-
17 nrsec pour les sirJnaux en
60 Hz ; la seconde oouvre la
période 19,5 - 20,2 mserc pour les
srgnaux en 50 Hz.

Après Ia premiere rernise à zéro
dûe à une synchronisation (Par
opposition à une rem.ise à zero
automatique après 24 msec), Ia
procharne synchro véritable se
produira dans Iu:ne de, ces fenè-
tres. Si elle survient dzrns la pre-
mrère, le compteur es;t remls a
zéro et un ( L )) est rna.rqué dans
un registre à décalage ir 3 étages.

Si elle survient dans .[a seconde
ielrètre, Is cornpteut esl, remls a
zéro et urr ( 1 )) est ma.rqué dans
un regrst re à décalage r i  2  étages.
Un réseau logique r.najoritaire
compare les sorties de ces deux
registres pour déterrniner si le
signal est du type 50 Ilz ou bien
60 Hz.

En supplernent quàIrd tous les
birs d'un regrstre à décalage sont
marqués (quarid l' impulsions suc-
cessives à 50 Hz ou 3 impulsions
successives à 60 Hz ont éLè
acceptées) la fenêtre de com-
rnaude de syrrchro cst léduite de
Ia durée large 16-25 rnsec à la
durée de la petite fenêtre concer-
née , des impulsions parasltes
apparaissant à tout autre
moment seront ainsi ignorées. La
figure 5 illustre le timirlg vertical.

Dans cette conditic,n de ver-
roui l lage rntégra l ,  s i  t tne imPul-

i95?ft ,ozn3 ?'ml

figure 5 : Timing verlicalavec les lenètrcs detemps.

sion de synchro verticale venait à
marrquer, le compteur génèrerait
sa propre remise à zéro à la fin de
la fenêtre (c'est à dire à 16,7 msec
en mode 60 Hz et à 2Q,22 msec
en mode 50 Hz).

L'impulsion de synchro sui-
vante serait ainsi légèrement
avancée, mais toulours contenue
dans la petite fenêtre. Si deux
impulsions de synchro ou davan-
tage sont manquantes 1a logique
de timing vertical est rétablie en
condition initiale de large fenêtre
pour retrouver rapidement le ver-
rouillaqe.

Figure 6

La figure 6 présente différents
cas de fenêtres de synchro et
impulsions de synchro. On voit
que I'analyse poussée des évène-
ments par le TDA 8180 conduit
toujours à retrouver le verrouil-
lage rapidement malgré les aléas
du signal entrant.

Ouand le PLL de synchro lignes
(horizontal) est en condition
( non-verrouillé )), Ies impulsions
de synchro verticale sont totale-
ment ignorées et le compteur se
remet toujours à zéro lui-mème
après 20,22 msec. Le but de ceci
est d'obtenir à l'écran une image

Syn chrcnisation vedicale

Auto-remise à zérc apèê 24 msec paur un venoui age rapide'

Aorès deux pulses de 20 msec (ou trois de 16,67 msec), le prccesseur réduit la durée de ]a fenêtrc de
synchto conmandèe.

:'":.,__.!-1 n n n

L,n eflet de " roue libre " digitale permet d'acceptet !'absêncê cl'une impulsion.

Si deux imputsions (ou plus) manquani la fenêtre s'agrandit et une auto'remise à zéto établît
rapidenent Ie verrouillage vettical.

30 RP-EL NO 470



Résumé de Ia synchro verticale TABLEAU 1

X PLL de Iignes
hors veûouillage

2 PLL de
velrouillé,

lemettra à zéro Ie compleur

.balayagè vertical
non verrouillé "l-f!-.1ll 

s'auto+enier à zéro à 24 âsec po"; p;;-;;;;-r-

3 PLL de lignes
ve(ouillé, balayage
vêrticel ên
verrouillage
( çllossler D

4 PLL de lignes
veûouillé, balayage
ver cal et
verrouillâge n.fin rr

si elle survient.
de synchro verticâle remetLrâ à zéro Ie compteu!
enl dans Ia fenêtre large 16-24 msec. Slnon lê

reconnaissable, tournant lente-
ment verticalement et évitant les
sautillements agaçants qui résul-
teraient d'une volonté de ver-
rouiller le signal quand ceiui-ci
est particulièrement faible (cas
habituel des bases de temps).

En mode magnétoscope
(switch VCR enclenché), Ia logi-
Ctue de timing vertical ignore
l'état de verrouillage du PLL hori-
zontal, considérant qu'il est ver-
rouillé.

La fonction de rotation lente
de I'jmage (auto-remise à zéro à
20,22 msec) est par conséquent
inhibée. Dans ce mode, la pin 21
d'lndication d'état présente tou-
lours un potentiel signifiant
< 50 Hz l ou << 60 Hz rr, même si
le PLL de ligne est hors synchro.

Circuits de protection du
TDA 8180

Pour protéger le tube cathodi-
que contre les pannes de l'étage
de puissance trames (vertical) ou
de sa bobine de déviation, le TDA
8180 compare le signal de com-
mande vertical qu'il sort avec le
signal de retour vertical qu'il
reçoit. S'ils ne coincident pâs, une

suppression continue est géné-
ree.

De la même façon,si le signal
de retour horizontal (T.H.T.) ne
coincide pas avec les impulsions
de synchro retravaillées (impul-
sions de 4 $sec i.ssues de la logi-
que du timing horizontal), une
suppression continue est géné-
ree.

En supplément, une bascule de
protection d'usage genéral esl
accessible pour supprimer volon-
tairement la commande de sortie
horizontale (vers la T.H.T.) selon
un cdtère laissé à l'utilisateur.
Ouand on établit l'alimentation
du TDA 8180, cette bascule est
remise à zéro.

Porter à la masse ]'entrée de
protection (pin 16) revient à blo-
quer le balayage horizontal. La
bascule est remise à zéro en cou-
pânt l'alimentation. Puisque 1e
signal de commande lignes est
bloqué, le signal de rètour THT
disparaît, ce qui cause une sup-
pression continue comme indiqué
plus haut. Normalement, la pin
16 doit être portée à + 5V (pln
24) pour permettre le balayage
Iignes.
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Sorties ( super-
sandcastle D et
a blanking n

Le signal < suPer-sandcastle rr
consiste en une form.e d'onde
composée des signau>l de sup-
pression verticale, d':identifica-
tion couleur et d'un signal de
suppression hodzontale dédvé
du signal de retour honzontal
(T.H.T.). On le montre, en figu-
r e 7 .

L'entrée du retour horizontal
(pin 5) a deux seuils cle tension
situés à environ + 1,2 V et +
4,9 V. Le seuil bas est util isé Pour
la suppression horizontale; le
seuil supédeur est utilisé Pour la
boucle de correction de Phase
dynamtque.

En plus du ( supe:r-sandcas-
tle ,, un signal de sr.Ppression
verticale (blanking pin 22) séparè
est disponible Pour les aPPIica-
tions ne nécessitant Pils Ie ( su-
per-sândcastle )). Ce sera Par
exemple le décodage cle srgnaux
sPéciaux contenus ou Proches de
l'intervalle de suppression tra-
mes, genre télétexte, e [c..

e premier est celui Préconisé
par le constructeur qui est un

circuit d'évaluation d€,s caracté
ristiques du TDA 81t80. Il se
trolrve en figure 8 accomPagné
du brochage du processeur SGS.

On retrouve bien sûr les com-
posants périphériques que l' inté-
gration ne peut inclure sur la
Duce. et l 'on note l'a.bsence de

to3xxr sawroorH

Figurc 8 : Citcuit de lest coûseillé pâr

sâs èt brochage du TDA 8180.

potentiomètres de cadrage H et
V. EIe se paie d'une difficulté
d'approvisionnement évidente en
composants passifs, Puisque SGS
recommande I'emplol de résis-
tances à couche métallique tolé-
rance 0,5 %.

Les condensateuts mYlar ne
sont pas un Problème, mais ceux
marqués d'un astérisque sont de
type Polystyrene et non PoIYPro-
pylène, soit en clair des modèIes
à bonne stabilrté lhermrque, sl
possible précis à 2 o/o vers Ia céra-
mique 503 kHz I

D a n s  c e  s c h é m a  +  V c c :  L 2 V ,
+ Vs - 5 V, Iâ position magnétos-
cope est celle du switch VCR qui
court-circuite Ie condensateur
0.22 ptF et on notera surtout les

valeurs des courants de retour
(Iiqnes - 250 uA, trame
= 

-SOO 
uet qui seront établis Par

une résistance chutrice de Puis-
sance selon les valeurs crête des
tension prélevées sur 1e moniteur
ou TVC, et selon Ia technique
dans laquelle il est construrt.

Le schéma de Ia figure 9 est
celui de la cartè d'évaluation
standard que nous avons réalisée
pour vous. Elle simPlifie diffé-
rents détails par rapport a la ver-
sion constructeur brute. On
mesure environ 5,5 V d'alimenta-
tion en pin 24 et ce Potentiel
devra être appliqué à Ia Protec-
tion (pin 16) si on ne I'util ise pas'
faute de quoi le balayage horizon-
tal pourrait être inhibé.

*1  [ l *r o + , . l  L ,
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lle peut s'opérer sur n,rm-
porLe quel support cuivrè en

reproduisant le tracé de ia figu-
re 10 donl I' implantation des
composants et les liaisons vets
I'environnement sont donnés en
figure 11.

On conseille de placer des com-
posants de bonne qualité
d 'abord,  puis  seulement  apres
essais de remplacer les plus crrtr-
ques d'entre ceux par des modè-
Ies de hauLe quâl i té ,  sur toul  s j  le
châssis concerné esl soumis à
une temperaLure ambianLe éle-
vée.

Sur  la  car te de l 'auteur ,  le  Lracé
a été inversé pour convenance
personnelle, mais on travaiilera à
I'endroit comme Ie montrent les
figures 10 et 11. L'emplacement
de C1 est double pour prévoir un
encombrement important ou bien
un MKH, et le condensateur du

VCO Cr: est constitué de 120 pF
+ 10 pF en parallèle par commo-
dité,

Le commu La teur  VCR peut  eLre
éloigné sans problème avec des
fils non blindés, ce n'est pas criti-
que (]a seuie chose qui le soir esr
la  s tabi l i te  des composants répé-
tons-le). Le TDA 8180 bipolaire
n ex ige pas de suppor t ,  sauf
réemploi dans un autre circuit.

sera en série avec ]a 33 kQ Rrg
câblée sur carte par sécurité (il
est courant de trouver 250 V ou
plus sur la crête du signal de
re lour  l ignes,  et  10 à 15 kQ peu-
vent être mis en série avec Rl3
dans ce cas).

L'apparition de divers potentio-
mètres de cadrage sur la figu-
re 12 est certainement motivée
par I'ensemble complet testé. On
s'en inspirera si le besoin s'en
fait sentir, tout ceci s'opérant
avec des valeurs résistives éle-
vées. Le TDA 4950 est un correc-
teur de coussin qui s'applique
surtout à un grand écran (67 cm
par exemple).

ï.es broches du TDA
8180 côté pratique

o Pin 1 - Détecteur de crête
Un condensateur relié entre

cetre borne et masse détermine
la constante de temps du détec-
teur de crête de synchro trames.
e Pin 2 - Niveau de synchro

Un condensateur connecté à la
masse établit la constante de
temps du détecteur de niveau à
50 % du top de synchro entrant.
o Pin 3 - Entrée vidéo

Entrée du signal vidéo r, néga-
tif r (niveau du blanc au dessus
du niveau du noir). Tension crêtre
à crête mini 0,5 V et maxi 4 V.
e Pin 4 - Commutateur magné-
toscope

Un condensateur relié à la
masse règle la constante de
temps du détecteur de verrouil-
lage l ignes.  Si  cet te broche est  à
Ia masse, lignes et trames sont
maintenues en position ( sensi-
ble )) pour opération sur K7 vidéo
en ( poursuite )).
o Pin 5 - Retour horizontal (li-
gnes)

Entrée d'asservissement et de
mesure dynamique à deux seuils
de tension.
o Pin 6 - Filtre du déphaseur

Un condensateur relié à la
masse établit la constante de
temps de la boucle de correction
de phase horizontale. (Un trim-
mer au | 5 V peul donner ici une
correction de phase statique sup-
plémentaire pour le cadrage hori-
zontal)
c Pin 7 ^ Sortie hcrizontale

Elle est à collecteur ouvert pour
une impulsion de commande de
29 trrsec. Le courant maximal
débité esL de 50 mA vers le driver
ligne H.T.

n consultera par
figure 12 qui est

exemple la
un schéma

complet de balayage avec circuits
SGS. Le TDA 8170 est  l 'ampl i  de
déviation vertlcale en 24V cl:ur
donne le retour verticai par 22 kQ
(pin 23 du TDA 8180). Le retour
hor izonLal  gui  est  Teglé aussi  en
courant se fait par une résistarrce
externe au circuit elle aussi, qui

Figurc l0

Sodiê SUPER.SANDCASTLE

Entrée dè protedion

Sodie indicaieu. d'éhl

Sorlie suppression vertionle

Enlrée - 12V

Enùée Feiouf Verlical

$nie Bampe Vedicale

EntréeVidéo

Sonie deconmande H

Enlée du rclouf H

-
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Processeur de déviation automatique

. : . - : . i , . - : .

rPin 9 - Dentde scie horizontale Les composants associés o Prn27 - Indicateur d'état
Le condensateur du eténérateul accordent la céramique sur Par tension (0,3 V : non ver-

de rampe horizontale y est relié ; 503 kHz. rouillé, 7 V = 60 Hz' 11'9 V =
',-rn moàèle à 5 o/o et stable en rPin 15 - Sortie ( super-sandcas- 50 Hz)
température est recomrîandé. tle D . Pin 22 - Suppression verticale
.pi;10 - Filtre d.u cotnparateur Collecteur ouvert nécessitant Collecteur ouvert nécessitant
de phase 1 une résistance au + 12 V. une résistance sur cette sortre

Le RC connecté ici donne la r Pin 16 - Protection horizontale vers le 12 V.
constante de temps dlu PLL de accessible o Pin 23 - Entrée du signal de
lignes. Blogue le balayage si l'on porte retour vertical
.Éi.r 11 - Commutateur de cons- cette entrée à la masse. Une résistance extérieure au
tante de temps o Pin 17 - Dent de scie verticale circuit impdmé limitera le cou-

Cette broche commute la cons- On y relie le condensateur du rant à 500 pA.
tante de temps clu co:mparateur générateur de rampe verticale. Enfin, le constructeur donne
de phase 1. Elie est à là masse e Pin L8 - Référence une différence de phase typique
qlrand l" PLL est ver,cuillé et à Une résistance reliée à cette entre sommet du signal de retour
liaute impédance dans le cas con- borne établit la référence de ten- et milieu des impulsions de syn-
traire. sion pour le VCO et les références chro élaborées de 2 psec environ.
o PIN 12, 73, 14 - Ctscillateur de courants pour les générateurs
VCO pilote de rampe. D. JACOVOPOULOS

i l i * , .  . , t t  - . t r , ' - ' i
:  ,  ,  , . , , , , . . . : . , ,  , . , a  , '

Rr
Rz
Rs
Re
Rs
Rs
Ro
Rz
Re
Rg
Rro
Rrr
Rrz

1 M Q , 0 , 2 5 W
68 Q,  0 ,5  W
270 Q, 0,5 W
4,7 ko' ,O,25W
4,7 k '9-,0,25W
4,7 kQ, 0,25 W
4,7 k9.,0,25
5,6 kA, 0,25 W
100 kQ, 0,25 w
1 ,5  kQ,  0 ,25  W
4,7 kQ,O,25W
560 Q, 0,25 W
2kC2,0,25 W (selo:n THT)

0,47 pF, 63 V ou plus
0,22 prF mylar, MKH
I pF, 16 V tantale goutte
10 pF/10 V tantale goutte ou

chimique
Co : 0,1 pF mylar (ou ajuster)
Ct : Q,22 gF mylar, MKH
Ce : 1,2 plF céramique ou préci-
s10n
Cc : 68 prF céramique ou précision
Cs : 68 nF mylar, MKH
Crc : 4,7 [F/10 V tantale goutte
Crz : 1 pF céramique ou 130 PF

PZ : CSB 5.3 F4 Murata

ICr  :  TDA 8180

a Un inverseur simple unipoiaire
pour le VCR
a Supporl 24 broches facultatif

Rrs
Rra

33 ou 47 kQ 2 W (srelon THT) précision
commencer par 22 kQ (selon Cra : 0,1 trrF mylar, MKH

ampll vL U,5 vv
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arallèlement aux
instruments et matériels
propres à sa spécialité,
Iâmæffilôctronicien

est amené à utiliser du petit
outillagre plus classique, et somme
ffi
construction ou la réparation outils.

Comment peut donc opérer
I'amateur pour se constituer une

et délicates, aui rendent souhaitable
le respect de certaines règles lors
ffi

d'équipements électroniques sont

panoplie efficace de petits outils

budget, c'est ce que nous allons
étudier ici.

Principawx be-coins
de l'électronicien
amateur

F n dehors des opérations typi-
Lr ques de l'électronique que
sont le soudage et Ie dessoudage,
I'insertion et I'extraction de cir-

cuits intégrés, ou la confection
de circuits imprimés, I'amateur
d'électronique va être amené à
travailler le métal, les plastiques,
les stratifiés et éventuellement
le bois.

Il lui faudra percer des trous,
ouvrir des découpes de diverses
formes, exécuter des filetages,

serrer des vis et des boulons, ser-
tir des rivets et des cosses, et
bien évidemment couper, dénu-
der, et mettre en forme toutes
sortes de fils et câbles.

Les plus audacieux n'hésite-
ront pas à fabdquer eux-mêmes
Ieurs boîtiers et coffrets, ce qui
implique une pratique plus pous-
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sée de Ia tôlerie fine: découpe
droite, pliage, et soudure forte
par exemple.

S'il est tout de même rare de
voir un bricoleur se servir d'un
ciseau à bois en guise de tourne-
vis, d un Lournevis comlne burin,
ou d'une clef à molett€ en rem-
placement d'un marteau, iI faut
bien reconnaître que beaucoup
d'outlls sont util isés dans de
mauvaises conditions.

A défaut de l'outil exactement
approprié, on se rabat souvent
sur une équivalence apFrroximati-
ve: I'outillage coûte cher, et il
faut bien limiter les dépenses !

Ce raisonnement n'esf Pas tou-
jours juste: mal emçrloYé, un
outil même de très bonne qualité
va se détér iorer  ou Lout  âu moins
se fausser .  Or ,  un ou t i l  ab imé.
même légèrement, ne Pourra PIus
faire du bon travail: i l dsque
d'endommager Ies pièces sur les-
quelles il intervient, el devient
souvent dangereux Poul: son utili-
sateur-

Des solutions exist'3nt Pour
s'équiper à relativement Peu de
frais d'outils adaptés exactement
à un maximum de situations :
encore faut-il ne Pas acfreter
n'importe quoi !

bh_-

Vissage et clevissage

l7  o i là  peut-èt re les dc 'ux opéra-
V t ions favor i tes de lé lecLroni -

cien amaLeur après Ie s'ludage et
Ie dessoudaqe !

(lu'il s'agisse de minuscules vis
ou de gros boulons.  le  probleme
est  tou jours le  même :  t ransmel-
tre à la pièce dans les meilleurs
conditions la force musculaue
exercée par I'opérateur sur le
manche ou la poignée de I'outil.

Dès qu'il s'agit de mouvements
de rotation, on parle plus volon-
tiers de couple que de force.

L in iensiLe de cetLe act ion rota-
tive s'appelle le moment du cou-
ple : la figure I montre qu'il
s'agit tout simplement du Produit
de l' intensité commu-ne de deux
forces par la distance séParant
leurs droites d'action.

Il est bien rare que I'amateur
rencontre des problèmes de ser-
rage imposant I'emploi d'un tour
nevis ou d une clef dynamomé-
trique, capable de mesurer le
couple de serrage aPPl iqué.
Cependant, la bonne compréhen-
s ion de la  not ion de couPle de
serrage permet de mieux assrml-

Ier les règles essentielles régls-
sant I'util isation des outils
manuels.

Remarquons tout d'abord que
le couple appl iqué déPend large-
ment de Ia forme de Ia Poignee
de I'outil : un tournevis à gros
manche sera beaucouP Plus PUjs-

F

sant, à lame identique, qu'un
plus peLiL.  Cer ta ins tournevis  a
Iame carrée permettent d'ailleurs
1'application de couples considé-
rables grâce à I'assistance d'une
simple clef à molette.

Une parfaite adaptation entre
Ia lame de I'outil et I'empreinte
de Ia tête de vis ou de boulon esL
indispensabie à la bonne trans-
mission du couple de serrage ou
de desserrage. La figure 2 repro-
dui t  un échant i l lonnage à Peu
près complet des empreintes nor-
malisées existantes. Plusieurs
d'entre elles sont util isées exclu-
s jvemenL en aéronaut jque e l  ne
concernent donc Pas I'amateur
moyerr ,  mais d autres sont  t res
répandues.

La plupart de ces empreintes
ont  été étudiées avec le  souci
pr inc ipal  d 'amél iorer  le  couple de
serrage par  rappor l  à  Ia  c lass ique
tête fendue. L'améIioration se
Lransïorme cependant  en dégra-
dation si un outillage inadapté
est employé.

Le cas de la tête cruciforme
(figure 3) est particulièrement
typique : sous cette appellation
générale se cachent en fait deux
types d'empreintes légèrement
différentes baptisées PHILLPS
(avec deux L) et POZIDRIV (re-
connaissables à une [ ine cro ix
décalée de 45o par rapport à l'em-
preinte).

Les tournevis d'un tYPe ne doi-
vent pas être utilisés sur des
empreintes de l autre lYPe : il 'y' a
risque de ( foirage ) de la tête de
vis etlou de la lame de I'outil.

Dans chaque catégorie existent
des dimensions normalisées (0,
1. ,  2 ,  3 ,  4  en Pozidr iv ,  00,  O,  1,  Z '  3 '
4 en PhilliPs).

Une seule dimension de lame
convient à une tête de vis don-
née. Il est donc indlsPensable
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que l'amateur électronicien pos-
sède au moins les modèles 1, 2 et
3 en Pozidriv et si possibte en
Phillips.

Compte tenu du prix raisonna-
ble de ces outils, il est à recom-
mander de choisir une marque
offrant la qualité professionnelle,
par exemple FACOM ou SAFICO.
On évitera absolument les outils
de pacotille simplement nommés
r cruciforme )), vagues compro-
mis entre plusieurs normes.

Procédez à ce petit investisse-
ment, ami lecteur, et vous décou-
vrirez à quel point il peut être
confortable et efficace de serrer
ou desserrer une vis cruciforme
avec un outil qui 1ui est parfaite-
ment adapté.

Le cas de la vis à fente semble
pouvoir être traité avec plus de
légèreté : en fait i l n'en est nen !
La figure 4 montre bien qu'il est
important que la lame du tourne-
vis remplisse exactement la fente
de la vis en largeur, en profon-
deur, et en épaisseur. En particu-
Iier, une lame pas assez large
exercera, à couple égal, deux for-
ces plus importantes puisque
l'écart entre les droites d'action
est plus faible (figure 1).Le résul-
tat est bien connu: enlèvement
de métal puis tendance à l'échap-
pement de l'outil pouvant obliger
à détruire Ia vis sur place !

Les principales dimensions
(largeur) des tournevis droits
sont  3,  4 ,  41/2,  5Vz,  6,  6Y2 et
8 mm. L'idéal est de les posséder
toutes, mais l'électronicien peut
commencer par  3,4 et  6  et  com-
pléter avec des embouts s'adap-
tant sur un manche porte-
embouts

Il devra de toute façon recourir
à cette solution s'il souhaite abor-
der sans se ruiner les vis à six
pans creux (genre ALLEN) ou les
empreintes a TORX rr, de plus en
plus répandues en automobile,
électroménager et électronique
(figure 5).

La série ALLEN se compose
des dimensions 2, 2 y2, 3, 4, 5, 6,
7,8 et 10 (2 à 6 suffisent souvent
en éIectronique), auxquelles il est
prudent d'ajouter les modèles
américains 1/8, 5/32, 3/1.6 et
éventuellement 7 /32 et 1/4 de
pouce (1 pouce = 25,4 mm).

La collection TOF.X regtoupe
les empreintes n.6,  7 ,  8 ,  9 ,  10,
1 , 5 , 2 0 , 2 5 , 2 7 ,  3 0 ,  4 0 , 4 5 ,  5 0 ,  5 5 .
En électronique, il est rare de
déoasser le no 27.

o a o
o o

Figure

o

-
v

(î)

U
@
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Figure 3

Figure 4

0
f)

t
o

Un porte-embout spécial (FA-
COM R 235) permet d'adapter
tous ces accessoires de diamètre
6.35 mm hexagonal  ( r /a  )  sur  les
manches, rallonges el" cliqueLs

? t

sH+

Figure 5

@ @g s
prévus pour les douilles à six
pans munies d'un carré conduc-
te.ur Y4" . ,;

'. " signifie pouce (inch).

o

RP-EL No 470 41



lECHltl0rtlE_
On trouve dans les grandes

surfaces des coffrets de douilles
dans des marques tel.les que
RONDY, dont le prix n'e st nulle-
ment prohibitif pour une solidité
suffisante pour I'usage érlectroni-
que.

Quelques complémer:Lts (em-
bouts. adaptateurs, porte-
embouts,  doui l les t rès ut i l isées
comme la 5,5 mm) poun:ont être
acquis séparément dans' la qua-
Iité supérieure.

Une bonne composition devra
comprendre les douilles 6 pans
de 3,  2,  4 ,  5 ,  5  Y2,  6,  7 ,  8 ,  9 ,  1 ,O,  11, ,
72, 73, 14 mm, et éventuellement
les dimensions arnéricaines 3/16,
7 /32,  1. /4 ,  9 /32,  5/1.6,  LL/32,  3/8,
1,3/32, 7 /16, 1,/2 et 9/1,6 de pouce.

Précisons bien qu'il est formel-
Iement à exclure d'empl,:yer une
douille ( métdque )r sur une tête
de boulon rr américai:re l ou
vice-versa : c'est très da.ngereux
pour le boulon. pour I'outil, et
n a r r r  I ' n n 6 r a  t o r r  r

En plus de cet équipement de
base Lrès universel et ar-rssi éco-
nomique que possible, on pourra
acquérir quelques clefs lclates et
à pipe, et bien sûr une petite clef
à molette.

La longueur de ces outils est
calculée afin qu'un effort normal
ne mène jamais à ur .  couple
excessif : util iser une rallonge est
dangereux eL généralernent inu-
tile en électronique. Rappelons
d'ailleurs que Ia boulonnerie en
laiton, souvent util isée, €st nette-
ment moins résistante que celle
en acier.

Auelques pincesi

ta our I élecrronicien amateur,v .
5 les pinces servenL essrentielle-
ment à couper, dénuder, former
ou tenir : elles ne d.evraient
jamais servù à serrer ou. dèsser-
rer boulons ou écrous I

Les pinces coupântes c Lassi-
ques (généralement à coupe en
bout) ne sont prévues que pour
le travail de métaux relativement
tendres (cuivre notamment). ll ne
faut pas s'en servir pour couper
des fils durs tels que de la corde
à piano. A défaut de pince spé-
ciale (chère l), on utilisera un dis-

L'amateur n'a pas besoin d'une
panoplie complète de pinces : il
vaut largement mieux acheter
peu de p inces de bonne qual i té
qu'un lot de dix ou douze mau-
vais outils.

L'outillage de base poura se
composer d'une petite pince cou-
nântê . l r1 l . r . \ r r t  d ' r rna r l1n6g

moyenne à becs droits et à coupe
latérale, d'une pince à dénuder
(manuelle ou automatique, au
n h n i y  t )  o t  . 1  , , n ê  n i n . ê  à  b e c s

ronds et effilés. Dans certains
cas, une petite pince à circlips
hô,  r r  Yôh^rô  côr r r i ^ô

Un peu en marge des pinces
classiques. on ne peut que
conseiller I achat d'une pince à
sêrtir les cosses isolées (Ies cos-
ses nues se soudent fort bien !),
qur compolle presque roulours
un excellent coupe-boulons (à
utiliser dans le bon sens : réflé-
chissez-y avant qu'il ne soit trop
tard !) et les dénudeurs pour gros
diamètres.

La pince à rivets borgnes
(genre rr POP r) est à recomman-
der à tous les adeptes de la tô]e-
rie fine (boîtiers), et à tous ceux
gui souhaitent donner un aspect
( professionnel > à leurs réalisa-
tions. Un rivet aluminium fournit
un assemblage très solide, qui ne
se desserrera pas même soumis
a ux pires vibrations (électronique
auto), et qui pourra être enlevé
d'un simple coup de perceuse.

Il est avantageux d'acheter les
riverLs par sachets de 100 envi-
ron, les dimensions à recomman-
der étant 3 x 1.2 et 4 x B mm pour
les travaux les plus courants. Des
dimensions plus spéciales pour-
ront aider à résoudre des cas plus
particuliers.

On évitera de dépasser le dia-
mètre de 4 mm avec les pinces
de quâIité ( amateur ,) sous peine
d'avoir très vite à faire jouer la
â â r â h t i ô  À a  I ' n r  r t i l

Ouelques p inces par t rcu l ières
(brucelles, pinces à Iinge, Pinces
crocodiles. dissipateurs lhermi-
ques, etc) viendront compléter
cet assortiment déjà intéressant.

r-É

Des petits trous

T a perceuse miniature fail par-
trt tje de I'équipement de la plu-
part des électroniciens amateurs.
Sa principale utilisation ne nous
semble pas être le perçage, mais
plutôt ]e façonnage à l'aide des
multiples accessoires distribués
par des marques telles qu'APPLI-
CRAFT : fraises, meules, brosses,
disques à tronçonner et à poncer,
polisseurs, etc.

Le support vertical peut avan-
tageusement être posé à plat sur
une table, et faire ainsi fonction
de banc de meulage de précisjon.
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Pour le perçage, le premier prix
des perceuses classiques genre
BLACK & DECKER nous semble
à conseiller : un mandrin de
I mm peut en général accepter le
classique foret de 1 mm pour cir-
cuits imprimés, mais rien n'em-
Dêche de serrer dedans un Detit
mandr in de rechange pour  per-
ceuse miniature !

Pour les trous plus gros (3 à
10 mm), on aura intérêt à faire
tourner le moteur moins vite : ali-
menter la machine en 110 volts,
util iser un variateur à triac, ou
placer en série une diode 400 V
3 A. Un support d'éLabli est
extrêmement commode, mais
cor i te  souvent  p lus cher  que Ia

kprys

on peut songer a en
construire un par soi-même...

Dans bien des cas, il est utile
de pouvoir tarauder Ies trous exé-
cutés dans des pièces métalli-
ques, ou fileter des tiges lisses
de toutes sortes.

Les coffrets de târauds et fil iè-
res vendus dans les grandes sur-
faces sont généralement suffi-
sants pour le travail des métaux
lendres (cuivre, laiton, alumi-
nium), à condition de les huiler
. ô h r ê r r c â m ê n i

Si seulement quelques dimen-
sions courantes sont nécessaires,
on pourra trouver plus inLéres-
sant d'acheter séparément un
tourne-à-gauche et quelques
tarauds de bonne qualité (HSS)
chez un bon quincailler: on
pourra alors envisager de travail-
Ler également l 'acier de fagon
régulière.

F .n  é lê r . t r ôn iô r  r ê  l êc  r i  imen -

sions 3, 4 et 6 mm (pas métrique)
suffisent généralernent.

Lorsque des trous de dimen-
sions supédeures à 10 ou 12 mm
seront nécessaires (pour les
connecteurs, par exemple), on

'-..ry
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pourra faire appel à des fraises
coniques à tige de 6 ou I mm, ou
à certains types de meules. Rien
n interdit évidemment d'opérer à
la lime, de toute façon utile pour
la finition.

Dans les matériaux tendres, un
alésoir à main de forme conique
rendra à peu près les mêmes ser-
vices.

k---.-

Les u divers l
fF outes sortes de petits outils
I existent pour résoudre Ia plu-

part de petits problèmes rencon-
Lrés en éIectronique pratique:
aides au soudage (brosses, cro-
chets, pointes, etc), outils de
réglage pour bobinages et trim-

À .^ , -^- -^- et
déwrapper (circuigraph), tourne-
vis et clefs micro-miniatures etc.

Le pistolet à air chaud ou < dé-
capeur thermique )) fournit de
I'air à 500" C environ : cela suffit
largement pour poser des gaines
thermo-rétractables ou travailler
certains plastiques,

Une ou plusieurs petites scies
ou cisailles à main permettront
de travailler le métal, le bois, ou
Ie plastique tandis qu'un cutter
ou un grattoir seront précieux
pour de multiples usages. Scie
sauteuse et ponçeuse pourront
également rendre des services.
mais à condition qu'on en ait
I'usage par ailleurs. Il en va de
même pour le pistolet à peinture
et le compresseur, qui peuvent
être remplacés par des bombes
aérosol bien choisies.

Bien entendu, on mettra à con-
tribution certains outils normâle-
ment présents dans tout foyer :
marteau, ciseaux, prnceaux, etc.
L'important, nous ne le répète-
rons jamais assez, étânt de tou-
jours utiliser l'outil exactement
adapté au travail à accomplir : il
y va du succès de I'opération et
de votre sécurité !

PatricK GUEULLE
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avecll:ùr1]
tré : le batteur reçoit au casque
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fla!ç.rê!pecte

marllot de preneur de sons

Vous l'avez sans doute remar-
qué,  I 'au leur  a -cherchc tout  au
Iong de ses réalisations, à vous

on fB
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ConsoleAC ODDY

I1 se compose de deux blocs
disLincts et complementaires :
10 le clavier de sélection CR, et
2o I'automatisme SOLO.

CANAL STUDIO.
Les besoins sont ici plus modes-

tes, et seul un clavier (Sélect Stu-
dio) commute les sources utiles à
I ampli correspondanL.

'LexÉt1ue !
Avant d'aller plus loin, il nous

faut définir (ou repréciser), qua-
tre termes ou abréviations que
nous emploierons par la suite :
1o FB : sans âutre précision. il
s'agit de FB 1, seule ligne de préé-
coute f ixée une fo is  pour  toutes.
20 MP - MASTER PLAY : ceci
correspond exclusivement aux
lectures des bandes MASTER. n
y aura donc MPL etMP2.
3" MT : MASTER TAPE : cette
fo js .  Ies s ignaux d enregis t re
. n ê n t  ê t  d ê  l ê . i ' r r ê  r ê r r r , è n i  e t r e
concernés, C'est le cas d'une cIé
de monitor, qui choisit à des fins
de comparaison, entre REC et
PLAY.
40 PREMIX:  C'est  une fonct ion
bien particulière à I'enregistre-
ment multipistes, et dont nous
n'avons encore jamais parlé. La
meilleure façon d'en expliquer
I 'u t i l i ré  est  de se meLLre en s iLua-
tion.

Supposons que vous soyez en
train d'enregistrer : les trânches
d'entrées de votre console sont
o c c u p é e s  p a r  l e s . . . ,  d i s o n s  m u s i -
ciens pour que ce soit plus sim-
ple,  mais ce peuvenl  êLre aussi
des programmes préenregistrés:
Vous avez sué sang et eau afin
de construire votre son à coups
de correcteurs, niveaux, panora-
rni.rrrêc êi.  \ / iênt lê rn^ment

de l 'écoure bande après une pre-
mière prise. Le MutLipiste est
rebobiné, encore faut-il I 'enten-
dre !

Oue faudrait-il faire ? ? D'abord
commuter toutes les tranches sur

r< MACHINE )), mettre tous les
correcteurs associes hors-service,
changer sans doute 1e:; règlages
des gains d'entrées, le's panora-
miques, et les niveaux... Et voilà
le laborieux travail de prépara-
tion remis en caLlsej sarns comp-
ter le temps d'impatiente attente
des musiciens. Cefiaines conso-
les proposent des rèltlages de
niveaux d'entrées Ir'IACHINE
independants de csux des
entrées MICRO, et certains ven-
deurs argumentent la souplesse
de réécoute. Deux objections:
Premièrement, vous avez dir Çom-
prendre à Ia  lec lure c les l ignes
precedenLes que c est insuffisant
pour se meLLre en conditions.
Deuxièmement, I;L raison pour
laquelle le constructeur a opté
pour ce cheix est essentiel.iemen!
due aux écarLs de n ive i lux à Lra i -
ter, et aux complications qu'en-
trainerait le chanse:ment de
régime d 'un seul  e t  ùême étage.
Sans parler des problèrrLes de dia-
phonie I C'est un cas cle cohabi-
tation qui fonctionne mrieux avec
un découpage.

Un autre sysrème consis le à
utiliser un départ auxiliaire
comme niveau de réinjr:ction, De
1'aiis de l'auteur, c'esrt 1a plus
sordide organisation qu'il ait du
subir I

T ) o  n  o l n r r o  n À t é  n r r o  I n n  s s

tourne ,  tou fes  ces  s iLuaL ions
imposent des repérages soigneu-

qêmên1 nn l  é<  . lê \  npr tês  de
temps qui ajoutent à la fatigue,
eL des risques d'erreurs conside-
rab les .  .

La solution que nous avons
reLenue apporle Loutes salisfac-
L ions .  On Ja  rencont re  exc lus ive .
ment sur Ies gros systèmes, bien
qu elle n'engendre en IaiL gue
peu de complications a Ia cons-
t r u c t i o n :

11 s'agit tout simplement 'dè.

réserver un BUS à un PREMIXa-
ôe r :ônsr i t r re  \c r  r lemÊn L  c l 'un
volume et d'un panoramique par
p1ste.

C'esl" donc une mini console
indépendante  à  I ' i n té r ieur  mème
. ] ô  l  ô n e ê h h l ê  T . ê c  â r r â h t â d ê c

sonL év jdents :  on ne touche p lus
aux règlages de prises et I'on
conserve aus5i les réglages de
PltI1lV1D( au 1ur eL a mesure de
I 'empiLage des messages sur  les

S r r r  ô D D Y  s ê l | l ê  | | n ê  ê n L r è e
c tÉré^  Âe l  n rÂrz  o  À  ^â t  ô f fa l

puisque les règlages et les
mélanges leronL par t ie  de la
console MULTI associée.

Donc toutes les commandes
marquees PH-E;.lvllx, connecteront
directement ce mélange aux
l jg  n es d écoutes souhai tées.

Bien entendu, ceux d'entre-
vous qui  ne sont  pas concernès
par I enregistrement multipistes.
trouveront une utilisation spécifi
que à leurs besoin, pour cette
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entrée indépendanLe. Exemple :
pour une.station de radio, ce sera
l ô  ï ô t ô , r /  / ] ' â h t ô . n ê

Pô , rôh^nôd^n^  à  râ  + ig .u re  1 .  e t
commencons par voir La partie
supé r ieure.

Entourée drun pointi.llé; une
zoire èst marquée MONIIIOR con-
trol. Elle représente le troisième
, ,^rôr- ^ô râ +Yir^diô Çe module

' effèctuera les fonctions Èuivan-
tes : Clés de moniLoring MT 1 et
2. ajustages des niveaux de lectu-

. . re, volume,et panoramique MP 1
, et 2. Si l 'on suit la ligne de lecture
(PLAY), on constate un PREMIX
( l )permanent  d is t r ibué dans Lro is
directions. Tout d'abord, vers le
ctavièr, SELECT STUDIO, ensuiie

. . vers Ia partie suirérieure droitê'
marquée AFFECTATION MP1.
enfin vers le module MULTT DUO.

Faut-il préciser que ce dessin

trée du correcteur d'une des tran-
ches stéréo.

Cel,te situation autorise Ia réin-
.'ection d'une bande MASTER soit
comme source sur une tranche
stéréo, soit directement vers le
multipiste et simultanément sur
FB si on le désire.

Mais. nous repailerons de celà
en temps vouru.

Îl ious reste à
:;-EL-EjU l COntrOr.
interdépendantes

. cnolx survanrs :

voir le clavier
Huit touches

permettent les

nprmêt  dê chôis i r  en l . re  les lectu-
res des deux masters,  la  l igne

tr'R nrr Ic nrénrix exté-
.. i ieur. Ceci est amplemènt suffi-

sant pour une écoute studio. Le
retour FB permetta nt d'enregis-
t rô r  lêc  in iê . t iônc  d i rêc tes  sans

. avoir de casque sur la tê1,e.
Oue fait ( AFFECTATION

l \ / I P .  ?  À n r à c  À t u ô  ô â c <- - - -  r * - -e par  une
cLé d ouver ture (ON).  le  s ignal
arrive sur deux touches interdé-
n ô h À â h t ô c  T ' r r n ô  i h i ê . i ê  l ê  n r ô -

dùit dans le bus FB, l 'autre,vient
comiriuter la lécture (préalable-
ment  dosée et  spaLia l isèe)  à 1 'en-

ne représente qu une vc l ie  de la
stéiéo. et un séù1 MASTIIR ?.  - ; 'Voyons rapidement le cailâl
STUDIO. Un clavièr à 4 touches

* MT 1 et 2, la ilé de monitoring
étant situéè sur ]e module MONI-
TOR.
-- ECHQ Rètùrn 1 et 2-

sur un inverseur situé sur le
module MASTER control (nous y
voilà eirfin l). Cette commutation
permettra à ]a ligne MAIN de
recevoir soit la sélection manuel-
Ie. soiL la voie SOLO (automati-
que) ,  car  I ' invers ion est  assurée
oar  un re la is .  Iu i -même com-
mandé par  Ie  bus SOLO LOCIC.

Sur Ià  dessin,  Le module MAS-
TER control est simplifié à I'ex-
trême. Nous allons voir son
schéma réel et ses autres fonc-
tions propres, mais avant, récapi-
Lulons ce que nous venons de
survoler.

ExceÈté PFL PHONES (déjà
décr i t ) .  la  f igure 1 regroupe les
trois rirodules suivànis : MASTER
cLrI (sujet du jour) ; SELECT ctrl,
qui rassemble SELECT CR,

ne
com,

Au
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I'EIECIRONIQUE VA IIITE.
PRENET. IE TEThP$ DE I'APPRÉNDRE

AVEC EIJREIEC.

Quel que soit voûe n. veau de coûnajs
sônces acfuel, nos couJs et nos plofes-
seuïs vous prendront en charge poLtr
vous amener procffessivement au
stade professionnef en suivant un
Thme cho.si pôJ vous. tLpour paria ire

- Laradio-communication,
c'est une passion, pour cetains, cela
peut devenir un métier. L'électtonique
indusfieue, qrx peTTnel de reêjser tous
Ies conuôles éL lès mesr[es, l'électro-
techjrique, donL les dpplicafions vonr
oe tectôLrage àLjx centrales elecbr,
ques, sonl aussl des domanes passron-
narts et surlout pleins d avenir. Vous
que la  TV cou leur ,  lé lecr ron ique
digitale et même les micro-ordinateurs
rntéressent au po,nt de vou.ou en tai. ie
un métler, vous allez en suivant nos
cours, conro el en pelmanence vos
connaissances theortques avec J url 'sa
tion d'un materiel que vous

encore cet enselqnement, Eulelec
vous' offre un stagè gratuit dans ses
laboratofes dès Ia fin des études.
Mettez toutes les chances de volre
côté, avec nous, vous avez le temps
d'apprendre,

OO eunelec
institut privé d'enseignement à distance
Rue Femûnd Holweck - 21i00 DIION
Té1.80.66.51.34

57-61 Bd de Picpus - 7:012 PAnIS
Tét.  (1)  43.47. I9.82

I04 Bd de la Corderie - 13007 MÂRSEILLE
Tel .91.54.38.07

réaliserez

vous mème, du fur et à
mesule de nos envols, AnsI sI vous
choisissez la TV couleur, nous vous
fournirons de quoi construirê un récep,
leur cou]eur PA-L-SECAM un osc llos-
cope et un voltmètre électronique. Si
vous préférez vous orienter vers iélec-
tronique digitale etles micro-ordina-
teurs, ia réalisation d'un ordinareur
" Elettra Computer System@ " avec sorr
extension de inémoirô EDrom fait partie
de noûe enseigrement
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gurrôh" 
"" 

pro)onge par Co. Qu'a Avec les deux cles associées.
fait pendant ce temps Ia voie on peut s'éviter déjà bien des
droite ? A la sortie d.e RLr, Ie désagréments, _pour peu que I on

. : : , : 4 .

avons ïetenue,

V U R

V U L
J1/2

J 1/6

J 1/4& 1

J 2 / 4 & 6 & g
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nuera à entendre que si l on I traitresse au milieu des autres. I MCB ou RUWIDO. Deux maouet
ferme une voie ? | sans problème. A vos oreilles I I tes sont d'ailleurs photog'a.

Celui de l'orchestre qui porte I Nous revorcr donc au nlveau de I phiées. Par ammusemènt. liau
2 fois de suite en répâration un I C, et C,. Côté r< moins r, ils arri- I ieur a monté sur le RUWIDO un
ampli de puissance en parfait I vent sur un diviseur de tension I Detit bouton svmDa. mais oul
état, jusqu'à ce que le répârateur | {Rn, R,' er R,o, Rr,j, àont i 'uni"â- | t;;"";; àé ràÉti,i"ét ;ft-si
(gui, si it est honnête passe pour I cité est - ou non - exploitée par le I d'adaotation, d'usiner des colon-
un incapable), se fache tout rou I douUe inverseur piloté pat RLr. | .ruttuÀ spéciales, et de Ie trou-
ge. et demande à ce qu on lui I C'est un PADDTNG de 20 dB I ver ! Exemnle vivant de bricolaqe
àpporte te reste de la sono, po"r | .uit""u""i o:à.."ià-*om";;- | ;û"J;;;;;;;;.Ë;;;;;tl
découvrir enfin qu'un haut- | mandé par une mise à I TC sur I le àésire. maij oui ne doit oas
parleur inclus dans un caisson I Jr/e. et visualisé par Ldz (toute | être proposé comme reproducti-
qur er!comportart deux. avant etè | simple cette fois). Cette atténua_ I ble.
échangé par ( un copain D, et I tion sera aclivée par I' inlercom... I Au sureL de ce Fader votre ser-
rebranché à l'envers ? | Mais nous n'àllons pas tout I viteur tiônt à donner son avis : Si

Celui de I'astucieux-pôinti) | vous dire aujourd'hui ! Oue les I vous DEVEZ faire des économies,
Ieux, qui cale ses panoramiques I stations de radlo sachent quand I vous pouvez admetLre de monter
en (  opposi t ion de phase |  |  même, gu ' i l  est  possib le que le  I  un RUWIDO à ce1 endro i t .  Le pas-
mono rr ? | CDM ait aussi Ia possibrlité d'in. I saqe des MCB à cette tranche

un lecteur de RADIO-PLANS I tervenir... I seia sans doute dur. mais si c est
prevenu en vaut au moins guatre, I Après cet atténuateur. le signal I votre porte-monnaie qui com-
non 1 |  se sépare pour  deux poLent jomè- |  mande I  !

ProliLez de ces possiblités I tres par vàie : Le FADER et un I Un bon Dotentiomètre à déDla-
volontaires de mise èn défaut. I aiustàbte (option) dosant t""uoi I cement rettil ig". u"i ÙItel'."t
pour vous instrujre. Le fait de I au VU de contÏôIe. I une console, mais comment vous
pouvoir appliguer à l'écoute I Toujours respectueux du bud I le farre croire quand on vous pro-
SOLO ce traitement, en conju- | jet de chacun, I'auteur et la rubri. I pose du matériel dit <r profession-
gant le mélange sélectif, devrait I que SERVICES vous proposenr I nel u. équipè de Facleri tou t pJas
vous permet t re d iso ler  une voie I  pour  ce Fader  deux 'optrons ,  I  t iqu.  (sàuf  ta  p is te)  et  doni  on

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

i . , ,
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f,EALISATIOiI
sait qu'il ne vivront pas 1an en
utilisation sporadique. et pas
1 jour dans un car de reportage ?
En vous laissant faire l'essais et
perdre votre ârgent ? Ah, bon !

I-e.passage en MONO est tout
simple, et consiste à relier les
deux curseurs.

Ouant aux. ajustables AJi er 2,
I'auteur les à mis pour poirvoir
règler (et dérègler) facilement le
troisième VU. Mais rien ne vous
empêche de monter un petit
strap à Ia plâcê, et d'ajuster par
les règlages déià prévris sur Ie
VUlui-même.

Leur intérêt essentiel est de
pouvqir. câlibrer identiquement
VUl, 2 et 3 (pour "un échange
éventrrel), et ( dégonfler ) VU 3,
afin .de ( voir plus loin l. Mais
nous verrons celà au moment des
règlages de l'ensemble complet.

Réalisation

LI constructiôn du module.
ous aborderons, après

Ies
quelques remarques et modifica-
tions relatives aux bus et ampli
SULU. Hassurez-vous, nous n',ou-
blierons pas'de justifier le pas-
sage à 33 K de R13 et R1a, men-
tionné dans la nomenclature du
numéro 468.

La figure 3 donne. te dessin
côté cuivie et l'impiâitation du
circuit impdmé, porteur de tous
les composants cités, sauf bien
entendu le Iader.

' ùièreAUCUne precautlon par cr
à lespecter : Vous devez com-
mencer à être habitués aux com-
pôsànts que nous utilisons ! Il ne
faudra pas oublier pour autant
leÈ 2 straps, et ]'on formera et
positionnera lès Led, de telle
sorte qu'elle s'alignent avec I'axe

MC8

Atl.nlaon au sons d€s con'nâ.d€s
plbË el !!!@ (cl ronel
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formé par 11 et 12. et qu'elles ne
dépagsent pas inélégamment de
la face avant.

La figure 4 détaille l'assem.
blage . mécanique retenu: 4
colonnettes MFs se partagent la.
tache, le Fader étânt - quant à lui
- fixé quel que soit votre chôix,
par.ses propres vis.

Rappelons une fois encore, que
le repérage des trous de fixations
des cartes est extrêmement facile
et précis, si l'on prend soin d'utili-
ser le circuit imprimé comme
gabarit, et ce avant de monter
l a e . ^ h h ô c â n t e

TRES IMPOR1IANT :
Nousl vous avons dit au suiet

de IL, que le terme u 
"ommân-der, était impropre. En effet,

dans la réalité les deux inters 12
et 11 sont respectivement en
( STEREO rr et < PHASE NOR-
MAï.E n OUAND ILS SONT
ENFONCES. Les commandes
MONO et phase réverse devien-



I tables (AJr et z) seron! iendus
transparents, c'est à diie tôurnés
à fond.

Console AC ODDY

Avant de faire I'essai sur
ODDY, il faudra effectuer la
Iégère modification suivante
. Insérer deux résistances de

.6,8K dans les barres BUS SOLO
qùi proviennent de Jz,/o et z du
rnodule Echo Return, avant qu'el-
les ne rejoignent le BUS géiréral.

Ces deux actions se conju-
. guent pour équilibrer - tant que
faire se peut - Ies diverses injec-
tions SOLO disponibles sur I'en-
semble de la console. Il est bien
évident qu'un SOLO placé der-
rière un réglage de niveau, sera
tributaire de I'effet donné à celui-
c i !

Néanmoins, on se rend compte
à l:ùtilisation, que certains règla-
ges ( tournent )) souvent dans les
mêmes zones, et qu'il est possi-
ble d'harmoniser les niveaux.

Toutefois, nous n'avons pas
touché à certains gains : par
exemple si I'on compare en SOLO
la modulation venant d'une tran-
.che stéréo, à celle - toujours en
SOLO - d'un master la reeevant,
il tend à rester un écart de niveau
.correspondant à I'atténuation du
Master Fader. Comme.l'auteur a
constaté qu'il exploitait réguliè-
rement les Masters à 6 dB en des-
sous du zéro, i1 aurait été facile
de corriger cet écart. Mais il n'a
pas été touché. Nous verrons ce1à
au moment du check list final, et
indiquerons clairement et préci-
sément. les valeurs que l'on
pourra faire varier au besoin.
lWise èn route et essais

Dès q ue le module sera
connecté et oonvenablement
relié, la fonction SOLO sera défi-
nitivement active, et l'écoute
possible soit par un casque bran-
ihé à la prise MAIN du module
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un àrripiifi-

(actùel1e-

. . ' , .
es .rmpollânt
des traùaux,
llutilibation,

du bon fonc-
déiè

en cours
ou son uu]1
constante.

Nomenclature
Résistances

27'J-
1 0  k Q
820 A
: 1 5 k Q
:  1 , 8  k Q

Condensateurs

C r à C a : 1 0 0 p F 2 5 V
Cs, Co : 0,1 ptF
Cz, Ce : 10 prF 63 V
C s : 2 7 p F

Ajustables T7Y

AJr, Ajz : 47 kÇ)

Fader P1

MCB 4T2104 (  +, )  ou
R U W I D O 2 x l 0 k l o g

Circuit intégré

l C r : N E 5 5 3 4 + s u p p o r t

Console AC ODDY:'.:',

queue,

Connecteurs

J t ,  J z : 9  b r o c h e s  M  *  F

Diodes

Dr, Dz :

Led

1N4148

L D r ; C Q X 2 1
L D z : V E R T E 5 m m

Relais

RLr, RLz : HB2DC12

SHADOW

h,Iz  .2 inv.  + bât i  +  bouton cei l
de chat.

Divers

4 entretoises MF, 5 mm
STRAP :  1  de 10,  1 de 15
Face Avant
Ci - visserie

*NOTA : si MCB, prendre un
bouton de largeur 12 mm.

Rs, Ro ;
Rr à Rro
Rrr ,  Rrz
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omme promis lors de la
d-escriptiôntu PR-M?;
voici-lesinter-lâtessui
vontvous permEtretb

d'EPROMS universel grâce à trois
piloter notre programmateur

APPTE 2.
Dans notre prochain numéro, nous
ffi

DESCRIPTION DES
INTER,FACES

I orsque nous avons conçu le
[rPRM 4, nous nous étions fixé
comme but de le rendre compatl-
ble avec toutes les machines
équipées d'un 6502- La partie
électronique de I'appareil a donc
été prévue dans ce but, lequel
fut atteint sans trop de problè-
mes. Le logiciel qui commande
I'appareil peut tourner sur les
ordinateurs équipés de 6502 que
sont I'ORIC ATMOS et ]'APPLE
2. Restait un problème majeur
qui consiste à relier le program-
mateur à l'ordinateur sans casse
ni solutions trop sophlstiquées.

Pour le COMMODORE 64 et
pour I'APPLE 2, la liaison avec le
PRM 4 n'a posé aucun problème
puisqu'elle se résume à un simple
connecteur, ces deux ordinateurs
possédant d'origine au moins une
Iigne permettant un accès très
facile à un périphérique. Pour
I'ORIC ATMOS, un petit circuit
de décodage d'adresse est néces-
saire et nous aurons donc affaire
à un véritable inteface ce qui
n'est pas Ie cas des deux ordina-
teurs précédents.

Rappelons pour mémoire que
Ie PRM 4 occupe 8 adresses
consécutives sélectionnées par
A0lA3 et que I'accès aux deux
PIA s'opère par la descente du
signal CS barre. Celà étant préci-
sé, nous vous invitons à suivre la
description des trois solutions
proposées et nous débuterons
par celle consacrée au COMMO-
DORE 64.

Version
COMMODORE 64

a liaison de cet ordinateur au
PRM 4 s'effectue Par 1e biais

du port d'extension mémoire qui
sert par ailleurs à l'exploitation
des cartouches de jeux. La tota-
lité des signaux du microproces-
seur 6510 (version améliorée du
6502 propre au C64) est présente
sur ce port ainsi que diverses
lignes de décodage qui vont nous
être bien utiles pour ce qui nous

occupe. Le port d'extension se
présente sous la forme d'un
connecteur < nez de carte )) com-
portant 2 rangées de 22 broches
au pas de 2,54 mm dont Ie bro-
chage est indiqué sur la figure 1'
La dénomination de chacune des
broches est 1a suivante :

Deux signaux sont particulière-
ment intéressants pour ce qur
nous occupe. Il s'agit de I/01 et
de I/02 qui passent à I'état 0 Pour
les adresses comprises entre S
DE00 et SDEFF (I/01) et entre
$DF00 et SDFF (I/02). I/01 est
utilisé pour la gestion de la carte
280 optionnelle et I/02 pour I' in-
terface IEEE également option-
nel. La liaison entre le PRM 4 et
le C64 s'effectue donc suivant le
schéma de 1a figure 2 et nous
voyons que I/01 est relié à CS
barre. Le PRM 4 occupe de ce fait
les adresses 8DE00/SDE07 et i]
est évident qu'il est difficile de
faire plus simple !

La partie réalisation se résume

à celle du circuit imprimé double
face qui sert de connecteur et
dont le tracé est donné à I'échelle
1/1 sur les figure 3 et 4. Ce circuit
a été dessiné de manière à pou-
voir ôtre logé dans un boîtier de
cartouche de jeu ce qui donne un
aspect professionnel à I'ensem-
b.[e. Le câblage est des plus sim-
ple puisqu'il suffit d'effectuer les
traversées entre Pistes en sui-
vant les indications de la figure 5
el de relier le circuit à Ia prise
DB25 du PRM 4 à I'aide de câble
plat de 24 conducteurs.

Au niveau Iogiciel, certaines
routines propres au Cô4 ont été
employées et les pdncipales
modifications apportées au pro-

(', .

tt4l
(151

. 116'

tt4

UE
{13)

{20J
(21,

(122À4

t15'

c A r # A t { a ) '
cao^ oao G)
c D ? # o t ( 1 2 )
c06+06 (2a )
C û 5 - 0 5 ( z r )
C0a- .  :oDa ( lo)

C D 2 # 0 2 { r t

C 0 o # 0 0 ( r )
Glt0 ,t619222t)

Figure 2 : Btochages comparcs du Commodorc 64 èt du PBM 4. Les numércs et teftrcs entê parenthè-
sàs correspoodeit à ceux du porl d extension clu C 64 et de ta pùse du PRM 4.
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gramme de base touchent la pré-
sentation sur l'écran et ]a généra-
tion du ( bip D d'erreur. Les routi-
nes employées sont les suivan-
tes :
CADRE/$D02O:Couleur  du
cadre (5 : cyan).
tr'OND/SDO21 : Couleur du fond
\ r v  -  v r r >  r u u y t ' r r . / ,

READY/SFE66: Retour sous
contrôle de BASIC.
INPUT/84560 : Simule la com-
mande INPUT du BASIC.
ECRINT/SBDCD : Ecrit I 'entier
dont Ie MSB est dans X et le LSB
dans I'accumulateur.
TESTOP/SFoED : Teste I'appui
sur < STOP l.
SETLFS/SFFBA:Etabl i t  les
adresses primaires et secondai-
res pour l'accès à un fichier.
SETNAM/SFFBD : Prépare le
nom d'un fichier.
ECRIT/SFFD2 : Ecrit le carac-
tère ASCII dont le code est dans

iôeolsrFos : charsemenr
d'un programme à partir de la
cassette ou de la disquette.
SAVE/SFFD8 : Sauvegarde sur
cassette ou disquette du pro-
gramme en mémoire.
GET/SFFE4 : Lecture du clavier,
le code du caractère va dans A.

Enfin, et pour conclure, la ligne
de BASIC lançant le programme
devient : 10 SYS (2063) er le pro-
gramme est assemblé à partir de
I'adresse S0801. De même que
pour Ies versions C.B.M décrites
dans l'article consacré au PRM 4,
nous pouvons fournir le pro-
gramme d'exploitation du PRM 4
version C64 sur cassette ou dis-
quette et pour ce falre, 1l vous
suffit d'envoyer votre demande à
la revue qui transmettra.

c0illirclEU8 c64

Passons à présent à un autre
machine utilisant J.e 6502 et pres-
que aussi répandue que le Com-
modore 64 : l 'Oric ATMOS.

Version ORIG ATMOS

T ORIC, comme le COMMODO-
!l RE 64, dispose d'un connec-
teur d'extension sur les broches
duquel sont sortis les signaux du

--
II
II
II
II
II
I-
-I
--
-D
II
--

Figurc3 :
Circuit imprimé

côté composants.

Figure 4 :

Circuit imprimé
côté cuiwe.
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Figure 5 : lmplantation liaison PnM 4 + Commodore 64. Pou le btuchage du connecteu DB 25 se
rcportet à la figure 13 de I'adicle su le PRM 4.



6502 plus quelques informations
de contrôle Iort utiles pour ce qui
nous occupe. Le port d'extension
se présente sous La forme d'un
connecteur mâIe de 2 fois 17 bro-
ches au pas de 2,54 mm dont le
brochage est indiqué sur la figu-
re 6^ L'appellation des diverses
broches est la suivante :

Sur I'ORIC, la page 3 de la
mémoire, c'est-à-dire les adres-
ses $0300/S03FF, est réservée
aux périphériques et le signal I/O
passe à I'état 0 lorsque la dite
page est séIectionnée. Tout
serait donc pour le mieux si le
VIA 6522 interne à I'ordinateur
n'était situé en S0300. Fort heu-
reusement les concepteurs de la
machine ont prévu une désacti-
vation dudit VIA par le moyen de
I'entrée I/O ctrl qui déconnecte
Ie 6522 lorsqu'elle est à l'état 0.
Nous avons donc implanté le
PRM 4 en 8032Q/8O327 car Ies
adresses S0310/$031F sont util i-
sées par le lecteur de disquettes
qui, par conséquent, pourra être
branché en même temps que le
PRM 4. Le schéma de la figure 7
montre I'extrême simplicité de
I interface qui se borne au déco-
dage de I'adresse S0320. Le mon-
tage utilise deux portes NOR
(ICr.et ICt) ainsi qu'une porte
NAND (ICz.) et il est facile de
vérifier que le signal CS barre
n'est à l'état 0 que si Aa, Ae , Az et
I/O sont à 0 ET si As est à 1 ce qui
correspond aux adresses 80320/
$032F. La ligne I/O ctrl est, quant
à e]]e, gérée par ICr" et T1 qui est
monté en collecteur ouvert de
manière à éviter tout confli.t avec
d'autres périphériques.

La réalisation ne pose aucune
difficulté et les composants sont
tres courants :

t
3
5
7
I

1,1,
I J

t 5

19
21

27
29
J I

33

MA?
@2
VO
R/W
D2
A3
AO
A1
4,2
D5
A5
A7
A8
A9
410
+ 5 V

2 : ROMDIS
4 : RESET
6 :l/O ctrl
8 : I R O

1 0 : D 0
12:Dl
1 4 : D 6
1 6 : D 3
1 8 : D 4
20:44
22 .D7
26 : 414
2 8 : A 1 3
30 ; 412
32: All
34: GND

ICt : 74L502
Icz 74LS1O
Tr :  BC 2378,  BC7O7
Cr : 100 pF 63 V céramique
Cz, Cs : 15 nF 63 V cérami-

- L connecteur à sertir 2x
17 points

1 prise DB25 mâle
20 cm de fil en nappe

34 conducteurs
- 50 cm fil en nappe 12

conducteurs.

Le circuit impdmé est un dou-
ble face dont le tracé est donné
sur 1es figures 8 et 9 et sa réalisa-

tion ne doit pas poser de gros
problèmes. Le câblage s'effectue
en suivânt les indications de la
figure 10 sans oublier les traver-
sées entre pistes ni les soudures
côté composants. Nous vous
conseillons I'emploi d'un connec-
teur à sertir pour relier le circuit à
I'ORIC et d'installer le montage
dans un petit coffret car un acci-
dent est très vite arrivé !

Avant de brancher I'interface à
I'ordinateur et au PRM 4 iI est
tout à fait souhaitable de contrô-
Ler le montage à I'ohmmètre âfin
de traquer efficacement tout
erreur ou court-ctrcu1t.

0ntc Ë-!4.:1
0-) Rifi o ryW G)
(1) isi o o 8ST ('8)
(3) pæ o
(22) or 'u7{rz,

(rr) 86ô o 06{24

{rr) !a. Ù (lo}
(16)  !3c  ,  o t3 . (s )

{s) 0a 02{r} ..ts, rrz e.1.,

(r2) 0, 0r{ro}. ',

(r3) Ao ô o Ao {3)
(rr) ar ar (r)
(1r) ar A2[5)

fr) ft 43(6)

{20 A4

{zr) At
(zrt ao- cs {r)
(2t
(51

G) r/ocùl
(341

tlo

+5V

Fioure 7 : schema de aincipe de t intedace ORIC/PRM 4. Les chiffrcs entre parcntneses àîèiponAent
àéeu^ du bus d'e^teision de I ORIC et à ld ptise du PBM 4.

Figure 6 : Brochage du bus d'extension de .'OB1C ATMAS.
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Vous pouvez à présent essayer
le PRM 4 sous Ie contrôle de
I'ORIC et nous vous invitons à
recopier le court programme
BASIC ci-après qui va vous per-
mettre de vérifier le bon fonction-
nement de I'ensemble :

1OO REM TEST
ORIC ATMOS
110 OG :  800 :
EN S0320
120 POKE Oc + 1,0:  POKE
OG+3,0 : REM RESET PIA1
130 POKE OG+5,0: POKE

PRM 4 VERSION

REM IORA PIA1

OG+7,0 : REM RESET PIA2
740 POKE OG,255:  POKE
OG+2,255: REM PIA1. EN SOR-
TTE
150 POKE OG+4,0:  POKE
OG+6,255:  REM IORA2
ENTREE, IORB2 = SORTIE
160 POKE OG+5,52:  REM
CRA2 :  %00110100
170 POKE OG+7,52:  REM CRB2
:  % 0 0 1 1 0 1 0 0
1 8 0  P O K E  O G + 6 , 1 2 8 :  R E M
ANNULE VCC
190 GOSUB 230 : REM TEMPORI-
SATION
200 POKE OG+6,0:  REM ETA-
BLIT VCC
210 POKE OG+7,60:  REM ETA-
BLIT VPP
2 2 0  G O S U B  2 3 0 :  G O T O  1 6 0 :
RECOMMENCE
2 3 0  F O R  I : 1  T O  2 0 0 :  N E X T  I :
RETURN

Dès le lancement du program-
me, les diodes LED du PRM 4
doivent clignoter alternativement
prouvant ainsi le bon fonctionne-
ment de I'ensemble du montage.

Il ne vous reste plus à présent
qu'à adapter le programme origi-
na1 afin qu'il fonctionne sur

E
E
E
E
c

-
c
c
c

Figurc 8 : Circuit impimé côté cotnposants de l'inbrtaceORIC.

Figure9.Côtecutvre.

PÎtSt0825
10 : Implantation de6 composants et brcchage des connecteurs.

Les Doints reDÉsentent destavetsées entre les cleux faces-
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I 'ORIC ce qui ne devrait pas poser
trop de problèmes à ceux, et ils
sont nombreux, qui connaissent
bien cet ordinateur- A ce sujet, si
vous parvenez au bout de vos
pernes, ne manquez pas de nous
contacter car Les amateurs ris-
quent d'être nombreux !

Il ne nous reste plus qu'à exa-
miner le cas de I'APPLE 2 avant
de conclure cette longue étude.

Version APPLE 2
F tant donné le nombre très
Er élevé d'ordinateurs APPLE 2
qui existent en France, cette der-
nière verslon risque de faire des
heureux ! L'interfaçage du PRM 4
sur APPLE 2 est aussi simple à

réaliser que dans le cas des
C.B.M et du COMMODORE 64 et
il faut bien avouer qu'il s'agit Ià
de machines semi-professionnel-
les ou tout est prévu d'origine
pour faire face à ce genre de pro-
blèmes.

L'APPLE 2 dlspose de 7 con-
necteurs d'extension ou ( slots ,)
permettant de gérer très simple-
ment toutes sortes de périphéri-
ques. Chaque ( slot ) se présente
sous 1a forme d'un connecteur
rr nez de carte )) comportant 2 fois
25 broches au pas de 2,54 mm et
la figure 1l en donne le brocha-
ge. La dénomj.nation des diverses
connexions est la suivânte :

Il est clair que sur cet ordina-
teur, nous disposons d'une profu-
sion de signaux mais celui qui
nous intéresse pour piloter le
PRM 4 est ( DEVICE SELECT II.
Cette ligne est, en effet, spéciali
sée pour la commande de péri-
phériques et passe à ]'état 0 lors-
qu'on accède à I'adresse concer-
née. Sur le slot 1, ( DEVICE
SELECT r correspond aux adres-
ses comprises entre SC090 et S
C09F, pour le slot 2 ce sera S
C0A0/SCOAF, 8C0BO/SCOBF pour
le slot 3, etc. Pour notre part,
nous avons employé le slot 4 et le
PRM 4 occupera donc les adres-
ses 8C0C0/SC0C7 ce dont il fau-
dra tenir compte lors de l'assem-
blage du programme.

Compte-tenu de ce qui vient
d'être dit, nous aboutissons à un
montage qui se résume, comme
pour Ie C64, à un simple connec-
teur respectant le < SCHEMA D
de la figure 12. Le connecteur
ressemble aux cartes APPLE et
s'installe directement à I' inté-
rieur de l'ordinateur. Sa réalisa-
tion est on ne peut plus simple
car il vous suffit de confectionner
le circuit double face des figu-
res 13 et 14 et de relier ce dernier
au PRM 4 en suivant Ies indica-
tions de la figure 15.

Pour tester I'ensemble, chargez
le programme de test décrit plus
haut pour l'ORiC en modifiant la
ligne 110 en fonction du slot où
vous désirez placer I' interface. Si

A propos
des logiciels

Le programme complet
pour C64 sw disquette est
disponible auprès de la
société : Votre bureau.

Centre informaiique
744 Route Nationale 20

Saran
45400 Fleuryies-Aubrais

T é 1 . : 3 8 . 7 3 . 3 0 . 9 7
tes logiciels pour les

autres machines Commo-
dore (4032,8032,8296)
sont dispoûibles auprès
de I'auteur. (Faire la
demande à la rédaction.)

Enfin, nous n'avons pas
étudié le logiciel pour
ATMOS et Apple IL

Figutê 11 : Btochage de I'un des slots de I'APPLE 2.

?nM4
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Figure 12: Brochages comparcs des sloté APPLE et du PRM4. Les numéros entrc parcnthèse|
coftespondent à la prise du PRM 4 et au slot de I APPLE.

1 : I/0 SELECT
2 :  A 0
3 : 4 1
4 :  A 2
5 : 4 3
6 : 4 4
7 : A 5
8 : 4 6
9 : 4 7

1 0 ; 4 8
1 1  : 4 9
12 : A10
1 3 : 4 1 1
1,4: 412
1 5 : 4 1 4
1 7 : 4 1 5

18
19
20
21
22
23
24
' F

26
21
28
29
30
J I

32
33
34

R/W

GND
DMA IN
INT IN
NMI
IRO
RES
INH
- 12Y
-5V

N.C
7M
o3
PHI 1
USER 1
PHI O

D6
D5
D4
D3
D2
D1
DO
+ 12V
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vous utilisez le slot 4, la ligne
110 devient :
1,7O OG:49344: REM IORA pIAl
EN SCOCO
Une version améliorée pouvant
être imaginée sous la forme :
105 INPUT I<SLOT CHOISI: r ;NS
770 OG:1.2 * 4096 +
8 * 1 6 + N S * 1 6

De toute manière, le résultat
doit être le même que pour I'in-
terface ORIC et les diodes LED
du PRM 4 doivent clignoter alter-
nativement dès Ie lancement d.u
programme.

Au niveau de I'adaptation du
programme pilotant le PRM 4,
voici quelques routines du monr-

teur de I'APPLE 2 qui peuvent
vous être utiles :
COUT1 /SFDFO: Affiche sur
l'écran le caractère ASCII dont ]e
code est dans A (idem ECRIT sur
c.B.M.).
BELt /$FF3A : Génère un siqnal
sonore (code ASCII 7 sur C.B.M.).
GETLN /SFDOA : Simule I'INPUT
du basic, la chaîne lue au clavier
va en S0200 et suite et sa lon-
gueur est dans X.
KEYIN /$FDIB : Lit le clavier ; Ie
caractère ASCII se retrouve dans
l'accumulateur (idem GET sur
c .B.M. ) .

Nous voici arrivés au terme de
cette étudê du PRM 4 et nous

espérons que vous serez !om-
breux à en entreprendre la réali-
sation. La longueur de cette série
d'articles consacrés à ce pro-
grammateur d'EPROM vous sèm-
blera peut-être excessive mais le
sujet en valait la peine puisque
vous pouvez à présent disposer
d'un appareil très performant et
franchir ainsi de nouvelles étapes
dans I'exploration du monde pas-
sionnant de la micro-infortlau-
que. Comme de coutume, nous
restons à la disposition des lec-
teurs dans I'embarras que ce soit
du point de vue théorique ou pra-
tlque.

Ph. Wallaert

. circuû tmpnme cole cuwe.

C0il tCTEUf Slor APPtf 2

Figure 15 : lûplantatton et laison APPLE 2 + PRM 4. Les points fiqurent les travercees enlrefaces.

PEtSE 0825

llllfilililllillill
Figurc 13 : Citcuit imp mé côté composants de I'inter.face AppLE 2.
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ormalisation de

Notation de dépendance :
C (commande)

Usuellement, les entrées de
commande sont utilisées pour
valider ou inhiber Ia ou les
entrées de données des éléments
de registres. Les appellations des
entrées rencontrées Ie plus sou-
vent sont: D, J, K, R ou S. Les
entrées de commande peuvent
prendre un état 1 soit statique,
soit dynamique. La différentia-
tion se fera sur 1a présence ou
non du symbole d'entrée dynami-
que présenté au tableau de la
figure 3.

Règle :
- Ouand une E/S affectante de
type Cn est à son état logique
interne 1, les entrées affectées
ont I'effet normalement défini par
ia fonction de l'élément. Les
entrées sont validées.
- Ouand une E/S est à son état
interne 0, les entrées affectées
sont inhibées. Il n'y a alors pas
d'autre effet sur Ia fonction de
1'élément.

On notera que cette dépen-
dance autorisera uniquement les
entrées à être affectées ! Voir dif-
férents cas en figure 13.

Notations de dépendance :
S (Set) et R (Reset)

La dépendance S correspond à
la mise à 1 et 1a dépendance R à
la mise à 0. Généralement, cette
dépendance est utilisée avec des
éléments bistables (bascule
RS,...) pour préciser si nécessaire
I'effet de Ia combinaison R = 1,
S = 1 sur cet élément.

RègIe :
- Ouand une entrée affectante
Sn est à l'état logique interne 1,

i"symboles logiques
(suitel

i vous découvrez cette
Aùde avec nous
auiourdhui,il vous est
tiîementconseilléît

numéros de la revue, car vous

nouvelle svmbolisation des circuits
logiques.
Dans le cas contraire, voici les

correspondants à la ligure 12',

les sortles affectées vont réagir,
indépendemment de 1'état de
I'entrée R, comme elles le feraient
normalement à Ia combinaison
S = 1 , R = 0 .
- Ouand une entrée affectante
Rn est à l'état logique interne 1,
Ies sorties affectées vont réagir,
indépendemment de l'état de
I'entrée S. comme elles le feraient
normalement à la combinaison
S : 0 , R : 1 .
- Quand une entrée affectante
Sn, ou Rn est à son état logique
interne 0, iI n'y a pas d'effet.

On notera que seulement des
entrées peuvent être affectantes
et seulement des sorties affec-
tées. On notera aussi, dans les
exemples de la figure 14, les
états pseudo stables des sorties
comDlémentaires. Ainsi à la com-

binaison R: 1 et S = 1, on trou-
vera ces sorties complémentaires
au même état (cf. tables logi-
ques). Par contre, on repassera à
un état stable quand les entrées
R et S repasseront à 0. Le sym-
bole nc des tableaux logiques
indique un état non connu, cor-
respondant généralement à la
mémorisation de l'état précédant
ce cas. Les symboles R et S des
tableaux correspondent aux états
logiqqes des entrées externes et
Q et Q à l'état logique des sorties
externes.

Notation de dépendance :
EN (valîdation)

Une entréê affectante de type
ENn a le même effet sur les sor-
ties affectées qu'une entrée EN
mais avec la restriction des seu-
les sorties repérées du nombre
identificateur n. Mais I'entrée
ENn affectera aussi les entrées
qui seront préfixées de ce môme
nombre. Contrairement une
entrée EN affecte toutes les sor-
ties et aucune entrée ! L'effet
d'une entréê ENn sur une entrée
affectée sera le même que I'effet
produit par une dépendance de
type Cn.

Règ1e :
- Ouand une entrée affectante
ENn est à son état logique
interne 1, les entrées affectées
par ENn ont leur effet normale-
ment défini par la fonction de
I'élément. Les sorties affectées
par ENn sont à leur état logique
interne normalement défini. les
E/S sont donc validées.
- Quand une entrée ENn est à
son état interne 0, Ies entrées
affectées par ENn sont inhibées

vous procurer les deux précédents

risquez de ne pas comprendre le

explications des applications de la
figure 12 du précédent numéro,
ainsi que les schémas équivalents



et n'ont pas d'effet sur la fonction
de l'élément. Les sorties affec-
tées par ENn sont elles aussi inhi-
bées. Les sorties à circuit ouvert
sont inhibées, les sorties à trois
états (Tri-state) sont à leur état
Iogigue interne défini, mais la
sortie externe est en haute irnpe-
dance ! Toutes les autres sorties
(Totem-pôle, . . . )  sont  à l 'é tat
interne 0.

( {ceblagol

_iHîL-l-n
: n l ' l -  " l  - j r r f ' t s
r -  |  t ' T t  I

-[_-l
--..lrvr zr l--
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î{otatian de dépendamce :
îW (Made)

Un morceau un peu plus consé-
quent à digérer parmi toutes les
notions de dépendance. Cette
dépendance de mode est util isée
pour indiquer I'effet d'E/S parti-
culières d'un élément qui dépen-
dent de modes opératoires de cet
élément. Il suffit" de penser à un

compteur-décompteur dont I'en-
trée horloge permettra le comp-
tage ou le décomptage suivant le
mode choisi par une entrée spéci-
fique !

Dépendance M aflectant
des entrées

Une dépendance de mode
affectera toutes les entrées affec-
tées, pareillement à une dépen-

121

-l-,1-
{ ï - . ] l | '
J r-l r-----1r.------r ll r l--

l "
L{îL

I I

-{'T
- 1  f f i & f - -
I  t t t  I- l l l
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Figure 12
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dance de type C. Ainsi :
- Quand une E/S affectante de
type Mn est à son état logique
interne 1, les entrées affectées
ont leur état normalement défini
par la fonction de l'élément.
- Ouand une E/S de type Mn
est à l'état interne 0, les entrées
affectées n'ont pas d'effet sur la
fonction de l'élément.

Une même entrée pourra avoir
plus d'un symbole identificateur
e i  l ' ô n r ï 6 ô  . ^ ^ ô ^ l  ô  h l i , .P.*';teurs
modes. Dans ce cas, la séparation
se fera par une barre diagonale
(/), mais jamais par une virgule.
Cette dernière implique une rela-
tion ET impliqite. Dans ce cas
d'entrées à plusieurs identifica-
teurs séparés par des diagonales,
seule la sélection identifiée par le
nombre identificateur du mode
sera validée; toutes les autres
seront inhibées. Par exemple.
I'entrée 0 */1 - incrémenterJ en
mode 0 et décrémentera en mode
1. On se reportera à la figure 16.

Dépendance M affuctant
les sorties

Règle :
- O.uand une E/S affectante Mn
est à l'état logique interne 1, les
sorties affectées sont à l'état logi-
que interne normalement défini.
Les sorties sont validées.
- Ouand une E/S Mn est à l'état
0, chaque sortie affectée du
même nombre identificateur n,
n'a aucun effet et est à ignorer I
Une sortie munie de plusieurs
identificateurs séparés par une
barre diagonale, verra unique-
ment les termes identifiés par n,
ignorés !

C'est un peu plus complexe
mais la figure 17 permettra de
bien traduire ces nouvelle règles.
On remarquera d'ailleurs une cer-
taine ambiguité dans le second
exemple, due à 1a représentation
paftielle du circuit- Ouand cette
dépendance sera rencontrée
dans une notice de circuit, il sera
plus aisé d'en déduire les diffé-
rent cas.

Notation de dépendance :
X (Transmission)

Voilà une dépendance qu'on
avait oubliée dans notre liste pré-
liminaire. En fait, elle est citée
que dans très peu d'ouvrages et
se rencontre aussi rarement ! Elle
est utilisée pour souligner des

Figurc 13
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Figure 17

connexions bidirectionnelles
entre E/S affectées. A noter que
si la bidirectionnalité n'est pas
utilisée, les doubles flèches direc-
tlonnelles peuvent être omises.
- Quand une E/S affectante Xn
est à l'état logique interne 1, tou-
tes les E/S affectées par Xn, sont
connectées ensemble bidirection-
nellemenl et sont donc au même
niveau logique ou analogique.
- Quand une E/S Xn est à 0, les
connexlons associées aux E/S
affectées n'existent pas.

Notation de dépendance :
A (Adresse)

Cette dernière relation permet-
tra une représentation claire des

L onvê a possède tois lonctions I horloge 4 ôâis tous tes rud€s €t en ptus,
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rcpfés€nlé i.i élâil un . hulli-mod€s ". 0n rêîârqueE la notati0n des ent.é€s

Figure 16

RP-EL NÔ 470 65



éléments utilisant des entrées
d'adresses pour sélectionner une
section déterminée d'un ensem-
ble multi-dimentionné. On pense
blen sûr aussitôt aux mémoires I
Grâce à cette dépendance, il sera
possible de représenter symboli-
quement I'ensemble des é1é-
ments en entier.

L'entrée d'un élément d'une
section de I'ensembLe est com-
mune avec lês autres entrées des
éléments de la même section. De
même, la sortie d'un élément
d'une section est le résultat d'un
OU entre toutes les sorties de
cette même section (on ne peut
relier des sorties ensemble, sauf
si elles sont à circuit ouvert !). Si
un argument qualificatif est
affecté à une sortie d'un élément,
cette indication se rapporte donc
sur I'ensemble et non sur l 'élé-
ment isolé.

Les entrées non affectées par
les adresses affectantes ont leur
effet normalement défini, sur tou-
tes les sections de l'ensemble.
Par contre, toute entrée affectée
aura son effet normal que dans la
section choisie par son adresse.

Par le symbole An, on désigne
I'adresse d'une section particu-
lière de I'ensemble choisie par
cette entrée affectée. Si des affec-
tations An indépendantes, mais
d'accès sjmultané (à Ia même
section de I'ensemble, d'orj un
nombre identificateur identi-
que !) sont rencontrées, on les
préfixe d'un autre nombre qui
permettra de les différencler. Dif-
férents cas sont proposés en
figure 20.

Ensuite

\ / oilà terminée cette longue
Y étude des dépendances. On

ne saurarl trop vous recomman-
der de relire ces trois premières
parties. Le mois prochain, nous
reviendrons sur ces dépendances
pour présenter un tableau récapi-
tulatif et nous nous étendrons
vers une suite de compléments
entre-mê1és de nombreux exem-
ples. Entre autres, des circuits
parmi 1es plus couramment utili-
sés seront représentés par leurs
nouveaux symboles.

à suivre...
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Uotre système
de télécomnrande

(( à la cafie ))
télécommandes à ultra-sons pour téléviseurs, l'intérêt du

( consommateur )) pour les systèmes de commande à distance n'a plus cessé de se développer. De

tandis que des procédés bien connus comme la transmission radio ont pu être adaptés à de nouvelles
applications.
On télécommande maintenant les téléviseurs, chaînes HiFi et magnétoscopes, mais aussi les portières de voiture,
les portes de garage ou les barrières de parking, les centrales d'alarme ou tout simplement les éclairages de la

Bielr e.ntendu, la multiplication des installations a vite imposé la mise en place de dispositils de codage, pour des
Eiso-Gévid-entesdilécurité-.
Dantcettd&ie d-ârtiltes, no-us allons montrer comment un choix relativement modeste de modules définis avec

peut permettre
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Une afîaire de
communication

ême si les téIécommandes à
usage domestique ne néces-

sitent que des portées de quel-
ques mètres au maximum, les
problèmes techniques qu'il va
s'agir de résoudre appartiennent
résolument au domaine des télé-
communications.

Sur Ie plan des principes mis
en application, il n'y a en effet
guère de différence entre déclen-
cher I'ouverture d'une serrure de
portière, et mettre en route le
moteur d'un satellite placé en
orbite au dessus de nos têtes:
transmission et codage restent
les deux techniques de base qu'il
va falloir combiner.

Simplement, la puissance
émise et la sensibilité du récep-
teur ne seront pas du même ordre
de grandeur !

Selon la nature exacte du pro-
blème à résoudre et des contrain-
tes particulières pouvant être
imposées, il faudra choisir entre
plusieurs supports de communi-
cation concurrents, dont les
avantages et les inconvénients
sont très différents.

La commande par fil ne doit
pas être négligée : même si les
systèmes de télécommande sans
support matériel sont les plus
spectaculaires, les plus ( magi-
ques )) pour le profane, ils n'ont
de véritable raison d'être que
lorsque soit l'émetteur soit le
récepteur est un mobile.

Pour les liaisons fixes, on dis-
pose des fils du secteur, des ins-
tallations de sonnerie, et des
réseaux téléphoniques privés ou
publics.

On peut aussi songer à profiter
de câbles existants prévus pour
toutes sortes d'usages : systè-
mes d'alarme, antennes radio ou
TV, enceintes acoustiques, etc.

Rien n'interdit non plus d'en
poser de nouveaux, mais la plu-
part du temps, on préfèrera
auperposer les ordres de télé-
commande à des informations
d'une autre nature.

La commande par ultrasons a
perdu de son intérêt depuis le
développement des composants
à infrarouges. Il est cependant
des cas dans lesquels on appré-
ciera Ia consommation très faible
de 1'émetteur, la directivité moins
marquée à portée égale, et la
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nature asoustique de la transmis-
slon.

A possibilités égales, un circuit
à ultrasons est souvent plus sim-
ple que son concurrent à infrarou-
ges.

Les systèmes de codage
actuellement utilisés éliminent
I'un des principaux inconvénients
des premières téIécommandes à
ultra-sons : les déclenchements
intempestifs.

La commande par infrarouges
e s t  ( à  l a  m o d e l :  l e s  c o m p o -
sants spêcraux pour cet usage
sont maintenant produits en très
grande série et ont donc vu leurs
prix baisser considérablement.

Des circuits performants per-
mettent d'éliminer à peu près
tous les risques de perturbations
de la réception.

Le rayon d'infrarouges est
absolument invisible, mais se
comporte comme la lumière : il
traverse les vitres, se réfléchit
sur les miroirs et les surfaces clai-
res, et peut être traité par toutes
sortes de systèmes optiques.

Ouelques lentilles peuvent
augmenter considérablement la
directivité et la portée, ce qui
rend possible l'établissement de
liaisons fixes jusqu'à quelques
centaines de mètres.

ta commande par radio ne doit
pas être confondue avec 1a radio-
commande, spécifiquement
adaptée aux exigenqes particuliè-
res du modélisme. On utilisera Ia
radio pour les télécommandes
domestiques lorsqu'il faudra pas-
ser à travers des obstacles tels
que murs, cloisons, ou carrosse-
ries de voiture, mais aussi lors-
que la directivité marquée d'au-
tres systèmes est inacceptable.

En revanche, on r
cient du fait que toute
radio peut causer des
tions locales, être
d'autres émetteurs
tains, et tombe sous
d'une réglementation
se.

Selon la puissance d'
et la fréquence utilisée
ment en 27 MHz ou en

coup
préci-

t ^

par
loin-

tant

Dortée utile Deut excéder ès lar-
gement ce que perm
autres techniques. En
on aura à résoudre le
parfois délicat, des
à l'émission qu'à la

Un codeur
universel :

,'1 uel que soit le support de
\J transmission uL.ilisé. la sim-
ple émission d'une tonalité (voire
même d'une simple porteuse l)
ne garantit pas une sécurité suffi-
sante pour les applications vrai-
ment ( sérieuses r : la plupart du
temps, on ne peut pas tolérer le
moindre risque de déclenche-
.ment intempestif de l'organe
commandé.

Lorsque la liaison est pertur-
bée, on peut par contre souvent
accepter que I'ordre tarde à être
exécuté, ou à I'extrême limite,
qu'il ne le soit pas (il est aiors
relativement simple de prendre
Ies mesures qui s'imposent, par
exemple rapprocher l'émetteur
du récepteur).

Parmi les perturbations possi-
bles, il convient évidemment de
prendre en compte les tentatives
de commande par un ( Pirate D.
La solution d'ensemble à tous ces

les
che,



Processeur de déviation auto'matique

problèmes consiste à transmerue
I'ordre de télécommande sous la
forme d'un message codé de
façon complexe, répété plusieurs
IOIS.

Côté réception, le circuit de
décodage ne donnera I'ordre de
déclenchement que s'i1 a reçu
exactement le bon message plu-
sieurs fois de suite.

Le contenu exact du message
codé constitue une véritable clef
confidentielle, Iibrement choisie
par 1'util isateur.

Plusieurs systèmes de télécom-
mande peuvent ainsi utiliser le
même suppod de transmission
en un même lieu, sans risque
d'interférences.

Parallèlement, l'utilisâtion de
plusieurs codeurs associés à plu-
sieurs décodeurs rend possible Ia
construction de systèmes de télé-
commande à nombre de canaux
pratiquement illimité.

La composition du message
codé relève des techniques
numériques ou digitales :
I'émetteur sera modulé en tout
ou rien, ce qui ne permet la trans-
mission que de ( zéros )) et de
( uns )).

La génération de ce train de
( bits )) peut être confiée à bien
des montages : circuit en logique
câblée ou microprocesseur par
exemple.

En fait, compte tenu de I'impor-
tance considérable du marché

des systèmes de téiécommande,
les fabricants de circuits intégrés
ont qréé des produits spéciale-
ment conçus à cet effet.

Le ( grand classique )) est le
MM 53200 de NATIONAL SEMI-
CONDUCTOR, facilement d.ispo-
nible chez les détaillants à un
prix raisonnable. Très simple
d'emploi, c'est lui qui servira à
construire les deux modules qui
vont maintenant être décrits : urr
codeur et un décodeur. Le
MM 53200 peut en effet remplir
ces deux rôles, selon l'état logi-
que appliqué à I'une de ses bro-
ches.

La figure I fournit le schéma
de principe du circuit codeur,
d'une extrême simplicité : à part
le circuit intégré, 1es seuls com-
posants indispensables sont un
condensateur et une résistance.
Ce réseau RC fixe la fréquence
de I'oscillateur d'horloge chargé
de cadencer le fonctionnement
interne du codeur.

Il est important que 1e déco-
deur soit équipé de composants
de mêmes valeurs, ou tout au
moins que le produit RC soit
identique. Si cette condition n'est
pas respectée, le décodeur igno-
rera les ordrês reçus du codeur.

Le choix (dans certaines limi-
tes) de la fréquence d'horloge par
I'util isateur offre donc une possi-
bilité de ( surcodage l amélio-
rant la sécurité du svstème.

Le codage propremen.t dit fait
appel au principe représenté à la
figure 2 : le codeur construit un
message composé dr; Ûeize
impulsions comprenant un état
< haut r suivi d'un étaL ( bas D
de même durée. Le ( 1 r) logique
se différencie du < 0l par une
durée double.

Sur ces treize impulsions,
douze peuvent être l:ibrement
programmées à 1 ou à 0 par I'utili-
sateur : il suffit pour cel€r de met-
tre à la masse les broc:hes pré-
vues à cet effet.

La première impulsiifn n'est
pas accessibles à I'utilisateur, car
il s'agit d'un < bit de départ r.

4096 combinaisons ilistinctes
peuvent donc être définies, ce
qui est généralement exirgéré.

Dans notre système, nous
avons donc scindé en deux ces
possibilités de codage ;
- un ( code fixe )) de cinq bits
(32 possibilités distinctes) qui
pourra être fixé une fois pour tou-
tes par simple dessin du circuit
imprimé : tous les codeurs et
décodeurs fabriqués par le même

i f .i- !. r ,rl
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utilisateur auront le même code
( fixe )).
- un ( code réglable r de 7 bits
(128 possibilirés disrinctes), pou-
vant être modifié à tout moment
par le jeu d'interrupteurs minia-
tures ou à la rigueur de straps
soudés: c'est à ce niveau que
I'utilisateur pourra ( personnali-
ser )) les codeurs et décodeurs
destinés à fonctionner ensemble.

Eventuellement, les codes ir ré-
glables D pourront être modifiés
de temps à autre si la sécurrte
I'exige !

La sortie du codeur est disponi-
ble sous la forme de niveaux looi-
ques < CMOS r faciles à utiliserl

Le circuit du décodeur apparait
à la figure 3 : il est plus compli-
qué que celui du codeur, car au
montage de base utilisant le
MM 53200 s'ajoutent quelques
fonctions annexes qui seront uti-
les par la suite :
- un préamplificateur suivi d'un
cûcuit de mise en forme, permet-
tant au décodeur de s'accomoder
de signaux notablement malme-
nés par les organes de transmis-
slon.
- un monostable suivi d'un
étage de commande de relais,
chargé d'assurer une durée fixe à
I'impulsion de sortie, quelles que
soient celle de l'appui sur le bou-
ton de commande et les condi-
tions de transmission.

Ces circuits supplémentaires
permettent donc au décodeur
d'ètre attaqué directement par à
peu près n'importe quel dispositif
récepteur ne passant pas néces-
sairement le continu (récepteur
radio, par exemple), et de com-
mander toutes sortes de petits
relais. électro-aimants. ou monta-
ges nécessitant un niveau de +
9 volts.

Réalisation pratr'qu€

f e codeur tient, avec sa bar-
llrette de 7 interrupteurs
< DIL rr, sur un très petit circuit
imprimé (c'est important pour la
construction de boîtlers portatifs)
dont la figure 4 donne Ie tracé.
Le circuit du décodeur est plus
complexe en raison des compo-
sants supplémentaires de traite-
ment du signal. L'encombrement
de la carte gravée selon la figu-
re 5 reste cependant très accep-
table pour une utilisation à poste
fixe.
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le fonctionnement du
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Le câblage du codeur d'après
Ia figure 6 ne pose pas de pro-
blème particulier, mais la réalisa-
tion du décodeur selon la figure 7
appelle quelques commentaires.

ïl convient tout d'abord de ne
pas oublier le s[rap inclus dans ]a
ligne d'alimentation, et de veiller
à la bonne orientation des compo-
ù a u L È  P v r d r r È ç r .

Si cela n'a pas été fait lors du
tirage des circuits imprimés, on
exécutera les liaisons matériali-
sant le ( code fixe D au moyen de
points de soudure identiques sur
le codeur et le décodeur.

Dans un premier temps, on
pourra bien sûr conserver le code
provisoire prévu dans nos tracés
de circuits imprimés (broches 8 à
12 rr en I'air rr).

Selon I'application prévue, cer-
tains lecteurs pourront préfêrer
se passer de tout ou partie des
étages d'entrée: si I 'entrée EA
n ê  c ê r t  n â c  i l  p c t  n n c s i b l e

d'omettre Ie transistor et ses
composants associés, ce qui crée
I'entrée EB. On pourra laisser en
place le réseau RC disposé en
entrée de la porte CMOS si des
parasites sont à craindre. II est
important de noter que cette
entrée EB inversê le signal.

Pour utiliser I'entrée EC, iI est
indispensable de souder la piste
du circuit imprimé venant d.e la
sortie du 4011 : on dispose alors
d'un accès direct au MM 53200 :
attentlon !

Prerrrr'ers essat's
est facile de vérifier à I'oscil-

codeur, qui doit délivrer un train
de messages binaires dès qu'il
est sous tension : à cette occa-
sion, on pourra constater I'action
des interrupteurs de codage, et
du réseau RC d'horloge. Il est
conseillé d'utiliser à ce niveau
des valeurs menant à un produit
R x C de 22 microsecondes (fré-
quence d'horloge légèrement
supérieure à 45 kHz). 100 k Q/
22O pF et 4,7 k Q/4,7 nF mènent
par exemple exactement au
même résultat.

Il n'est guère intéressant
d'augmenter cette fréquence,
mais il peut parfois êl"re néces-
sai re de la  d iminuer :  un essai
peut facilement ètre mené en
multipliant par dix Ia valeur du
condensateur. On constatera
alors que les impulsions s'allon-
gent (ce qui augmente la fiabilité
de Iâ transmission), mais qu'i1
faut davantage de temps pour
transmettre un nombre suffisant
de messages codés.

A 45 kHz, Ie décodeur réagira
presque instantanément, mais à
4.5 kllz. il mettra une bonne
seconde à accepter I'ordre: à
vous de choisir !

Le décodeur sera testé en rac-
cordant son entrée EA à la sortie
du codeur : si le code < réglable l
est le même des deux côtés, le
relais branché à la sortie du
codeur doit coller environ une
seconde dès que le codeur est
mis sous tension. Il ne collera de
nouveau que si le codeur est
arrêté, puls à nouveau mis sous
tensron.

I1 est facile d'augmenter la



Processeur de déviation automatique

durée de collage du relais en rem-
plaçant la résistance Rr (39 kQ)
par une plus forte.

En augmentant aussi la valeur
du condensateur associé (22 pF),
il est facile de dépasser les dix
mlnutres !

CoactrusÊon
El ien que ces deux modules
lJ p1issg11 éventuellement ser-
vir Àeuls dans certaines applica-
tions du genre ( serrure électro-
nique l, on aura presque toujours
besoin de leur adjoindre des cir-
cuits de hansmission par fils,
rayons infrarouges, ultrasons,
radio, etc.

Dans les prochains articles de
cette série, nous allons décrire
un choix de modules permettant
de mettre en æuvre ces différen-
tes techniques le plus simple-
ment possible.

Nos Iecteurs seront alors armés
pour résoudre ( à Ia carte )) Ia
plupart de leurs problèmes de
télécommande domestiques.

Patrick GUEULLE

ililil1.

-,&.?'..-

Nomemclature
décodear

nésistanaes 5 % t/2, W

Rr : 680 kO
Rz '. 4,7 k{2
R s :  1 5 k Q
Ra : 8,2 kQ
Rr : comme Rr codeur (voir texte)
Rt : 39 kQ (voir texte)

Condènsgten s îgr{r',
et dzimis,tæ t6 Y

Cr : 10 ptF
C z : 2 2 n F
Cs : 22 yF (voir texte)
Cr : comme Cr codeur (voir texte)

Crrcuiæirrtryés

CL : MM 53200
CIz  :  CD 40118

?']rânsistor6

Tr :  BC 107
Tz : 2N 29Q7

Diade

Dr :  1N 4148

Divers

barrette d'interrupteurs DIL à 7 circuits
relais 9 V selon besoins (voir texte)

Namemctrature
cade|êt

Aésislanæ 5 Yo'rr'4w

Rr : 100 kQ (voir texte)

Ctrcnrt itrtégré

CL : MM 53200

Aivers

1 barrette d'interrupteurs DIL
7 circuits

.I

1

Gondeasateur céram iq ue

Cr :  220 pF 100 V

RP-EL N" 470



Vous serait-il facile
un de ces l0 métiers

Educatel vous donne
un moyen sûr de savoir
si vous avez de réellers
dispositions et si uner
carrière d'avenir dans
lélectronique
est à votre portée.

Chaque année, EDUCATEL permet
à des milliers d'"amateurc passionnés',,
comme vous, de devenit des électrcniciens
qualifiés.

I Es succès remportés par ceux qui suivent les
l- cours d'électronique par correspondance
d'Educatel sont très encourageants pour vous: ils
prouvent que vous apprendrez facilement, vous
aussi, même si vous n'avez aucune expérience de
I'Electronique ou de la Radio TV Hi-Fi. Mais encore,
faut-il que vous ayez, au départ, des dispositions
pour ces études.

Voilà pourquoi nous vous invitons, pour commen-
cer. à vérifier si vos aDtitudes concordent bien avec
celles que requiert le nouveau métier que vous sou-
haitez exercer. C'est la démarche la plus sérieuse,
et la plus honnête: nous ne voulons pas vous lais-
ser vous fourvoyer en entreprenant des études qui
risqueraient fort de ne pas aboutir. Le choix d'un
métier ne se fait.pas à la légère el le test ci-contre,
constitue, pour vous, une garantie de bonne orien-
tation.

Lorsoue vous serez un électronicien
recherché et bien payé, vous nous
remercierez de vous avoir dissuadé de
"bâtir des châteaux en Espagne".

Vous comorendrez oue c'est dans votre intérêt
qu'Educatel se montre exigeant. En eftet, le sérieux
et la rigueur sont les premières qualités de la lor-
mation qui va vous être dispensée. Une seule chose
compte pour nous, comme pour vous: que vous
soyez effectivement capable, au terme de cette for-
mation, d'exercer un métier en électronique lucra-
tif, qui vous donnera d'emblée .I'embarras du
choix" en matière d'embauche,

Nous mettrons tous les moyens d'Educatel au
service de cet objectif prioritaire. Grâce à un ensei-
gnement résolument axé sur la pratique, vous entre-
rez directement dans le vif du sujet et vous recevrez
une lormation professionnelle adaptée aux exigen-
ces de la vie active.

METIERS PREPARES

ELECTRONICIEN
Lélectronique vous passionne, Cesl un secteur ôn plein
déveloDDement. Choisissez ce métier dâvenir
f apidement accessible,

TECHNICIEN ELECTRONICIEN
Vous aimez le lravâil rigoureux €t savez taire preuve
d'initialive. Choisissezcette soécialitéoui otfre
deè gossibilités Êô laboratoiri et en ateiier.

TECHNICIEN DE MAINTENANCE
EN MICRO-ELECTRONIOUE
l lassure I ins la l la l ion et  le bon foncl ionnemenl
d ' r  la lér ie lgrâce à ses connaissances el  1| ; . 'o .

C.A.P. ELECTRONICIEN
Vous avez une grande habileté manuelle el le goût
du l fèvai l  soigné.  préparez cel  exanen qJivous ouvr i 'a
de nombreuses 00rles.

431 Fx 19 mois
= 8,189 F

TECHNICIEN EN AUTOMATISMES
Vous padiciperez à la réalisation, la labfication
et l'lnstallâtion d'équipements aulomatiques
el en assurerez la marnlenance.

TECHNICIEN EN ROBOTIQUE
Chargé de concevoir les systèmes aulomalisés el d en
assurer la mainlenance, à la fois pour la partie logiciel

682Fx19mois
= 12.958 F

B.T.S. MECANIQUE AUTOMATISMES
Préparez ce diplôme olticielqulvous donnefa
une comDétence dans un domaine oarticuiièremenl
recherché: les automalismes.

706Fx16mois
= 11.296 F

B.T.S. ËLECÏRONIOUE
Eô lânt que t€chnicien supérieur, vous travaillerez
à la réalisation ou à létude des aDolications indusvielles

MONTEUR DEPANNEUR RADIO TV HI-FI
Lexpânsion de la vrdéo. des chaines lad,olélevrsion.
des magnéloscopes vous otire de nombreux emplois
dans ce secleur en déveloooement.

457Fx14mois
= 6.398 F

ÎECHNICIEN RADIO TV HI.FI
Pârticipez à la création, la mise au point et le conlrôle
des appareils de iélévisjofl, vidéo, radio et hifi.

458 Fx'18 mois
= 8.244F
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De plus, chaque enseignement est personnalisé,

modulé en lonction de lacarrière choisie et de votre
niveau détude: vous êtes ainsi à même d aoDren-
dre en quelques mois votre métier de demain (le
tableau de gauche vous permet de faire un premier
choix, dont vous pourrez d ailleurs discuter avec les
conseillers d'Educatel chargés de votre orientation).

Vous pouvez commencer vos études
à tout moment sans interK,mpre vos
activités professionnelles actuelles.

Que vous soyez étudiant ou que vous exerciez
déjà un métier à temps plein, Educatel se charge
de vous apprendre en quelques mois par les
moyens les plus modernes. et avec un enseigne-
ment personnalisé à votre cas, le métier qui vous
convient.

Vous travaillerez à votre rythme, aux heures de
votre choix et vous serez suivi par les meilleurs
spécialistes.

Ainsi, quels que soient vos diplômes, vous pour-
rez bientôt exercer uné carrière d'avenir avec l'assu-
rance de trouver immédiatement de nombreux
débouchés.

Le certificat de forrnation que délivrera
Educatel vous assurera le meilleur
crédit auprès des employeurs.

A la fin de votre formation Educatel, vous rece-
vrez un certilicat que savent apprécier les em-
ployeurs et nous appuierons votre candidature.

Laissez joint à ce bon le test d'aptitude que vous
aurez soigneusement complété.

Les résultats de ce test permettront à des spécia-
listes de l'électronique de vous conseiller sur votre
future orientation. Vous choisirez âinsi lavoie où vos
chances de réussite seront les plus grandes.

PRIORITE A LA FOFMATION
2.000 entrep rises de toutes tailles prennent en charge chaque
année pour leu(s) salarié{s) une formâtion EDUCATEL.
.Sivous êtes salarié(e), possibilité de suivre votre élude dans
le cadre de la Formation Prolessionnelle Conlinue.,

T6-l l-r4l fg-l f 12-l
t r t r @ t r t r m
D n t r t r

1 - Trouver l'intrus
(cocher la case coffespondante)

llTzl lslsl l3ft ElZl
@ @ r u f f i
t r u t r t r

2 - Trouver l'intrus
(cocher la case correspondante)

t-tT| E|sl r5l71 Ert
ItTdl hlTsl FaFol F0F1l
t r t r t r o

3 - Trouver ,'intrus
(cocher la câse correspondânte)

r,o-l  r-to-l

E E
t r t r t r t r

4 - Trouver l'intrus
(cocher la case correspondante)

K O S t  n
5 - Déterminer le pourcentage de

flso % tr33 % !33,3 % tr50 %
D4o vô Eso % E2s % E6o %
tr60 % D66,6% ll22 % a62Fvo

7 - Dâns le circuit cidessus, la lampeo
est4lle ?

!allumée Eéteinte Een cou.t-circuit

@ @ o @
I - Attribuer leur nom aux transistors
suivants : R€poner lechiffre

DTransi$or à effet de champ
nTrâns:stor type NPN
DTransistor type PNP
!Transistor uniionction

t r n û !
I - Etudier le tableau ci dessus, piris
cocher les cases correspondant à la
ligne et à la colonne où se trouve
terreur

tufl
10 -Les 2 pièces de métal  réunies
peuvent-elles former uô cube ?

trToujours trJamais Eoans une certaine
position

- J l - - - n -

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

6 -Déærminer le chiffre
désigné par l'afficheur
dig;tal cicontre et ali
rnenté comme indiqué

t r3  D7 D8 D9

Bon pour une documentation gratu
OUl, ie souhaite recevoir sans aucun engagement
une documentation complète sur le métier oui m'intéaesse.

lV. . lvme tr N4lle tr

N O M  .  .  . . .  . . . . . . . .  .  . . . . . . .  .  . .  . . . . . . . .  P r é n o m . . . . . . . . . .

A d r e s s e  N o  .  B u e .  . . .  . .

c o d e  p o s r a l  l l l  L o c a l , r é  . . . . .

Téléphone domici le. .  . . .  Téléphone l ravar l .  . .  . .
Pour nous aiderà mieux vous oriênler, mercide nous donnertous les renseignemenls ci-dêssous:

Age . .... (il taut avorr au morns 16 âns pour s rnscrire) Niveau d'études .

Sr vous I'ava llez. quelle esl vo,re prolessron,
Dans ce cas, êles-vous rntéressé(e) paf la lormalron continue? tr Oui C Non
Si vous ne tlavarllez pas, vous étes û Eludrânl(e) ! A la recherche d un empJoi

F/itfrcafigll
GlE Unreco Formalion. GrouDemefld Ecoles soécialisées
Etablissemenl privé d'ênseignement par cofiêspondance

Fenvoye:-nous ce Bon dès âujourd'huisous enveloppe à I'adresse suivantei
EDUCATEL -  3OOO X.76025 ROUEN CEDEX
Pour Canada, Sursse. 3elgrqle: 142, bd de tâ Sâuvenrèrc,4000 Liège (Betgrque)
ooL DOM-TO\4 er Àfirqup docufreildr,o' spéciale pêr êvioi.

t
I
ll
tl
tl
II
tl

d.d.p

sYuE0t.E I F

llNtÏE o G H

soum s au conlrôle pédagogiqûe de l Elal



système d'accès.vec cette nouvelle
réalisation consacrée à
lâEIévFiôn par

--:---iii-

sate lte, nous
franchissons une nouvelle étape et
vous proposons un recepæur-
démodulateur très performant,
-------i--------: -i---

srmpre et agreaDre o'emplol.
Oue les lecteurs ayant adopté la
structure proposée dans les
numéros 464 et 465 de Radio Plans
se rassurent : cette nouvelle
solution tient compte des
investissements qu'ils ont pu
ensaser. lâiomFâiiEilfté est
assurée au maximum en conservant
soit les modules Astec, soit les
modules paruadàlrs1fi[m66 466
ffi . . -  - -compacité, un câblage plus simple,
-s caræs vidéo et son orrginales et
la carte de détection d'accord sont
regroupées sur un même circuit
imprimé.
Lhlinrentation ne subit aucun
-
cnendemenl. Lâ moolllcauon
profonde concerne donc le
. . - ' . - . | - j .

synmeuseur oe rrequence eI son

Par ailleurs, ce récepteur utilise le
micro controleur 8052 AH d'Intel
que nous serons appelés à utiliser
-
dans le rutur. Ausst, avons-nous
@ae
dffi,

évidemment, de la gestion du
récepeur TV SAT. Ne vous étonnez
donc pas de la longueur de cet
article ; beaucoup d inforun'ations,
@s
@
marieuremenr

80



., e synthétiseur original bâti
i autour des deux circuits RTC

HEF 4750 et HEF 4751 est rem-
placé par le synthétiseur Moto-
rola MC 745 757. Nous avons
donc prévu la réutilisation d'un
maximum de composants
exceptés ceux du synthétiseur.

T .  r ô f ^ h t ô  ^ ^ m ^ l À r ô  . ] r r**  sys-
tème d'accord provient de nom-
breuses discussions avec, non
pas des professionnels, mais des
utilisateurs.

Pour la grande majorité d'en-
tre-eux, un récepteur TV SAT est
un appareil de salon, un appareil
grand public dont le fonctionne-
ment s'apparente à celui d'un
tuner FM ou d'un téléviseur cou-
leur.

Le premier  récepteur  proposé
np véri f ip .â rânt ôrist i-
ques. On lui attribue trop souvent
le qualificatif : trop professionnel.
Oualificatif dù à Ia présence de
l'ensemble de codeurs BCD indi-
quant la fréquence à recevoir, et
d'un austère voyant indicateur de
r r ô r r ^ , r i l l â d ô  . l , r  P T  T

, ' . ' . . , t  t . t .  ,  : , , . t .  . t l l  , . '

. ', ù en fait iI s'agit de définir au
, 'mieux les futures caractéris-

tiques de notre récepteur.
On sait déjà que son fonction-

nement doit être très proche d'un
tuner FM ou d'un récepteur TVC.
La liste des commandes et des
ensembles de v isual isat ion à pré-
voir s'établit quasi immédiate-
ment. Du tuner FM on retiendra
I'affrchage de la fréquence, du
récepteur de télévision l'affi '
chage du numéro de programme,
non pas sur l 'écran mais beau-
coup plus simplement sur deux

afficheurs sept segments. Et pour
être homogène, la fréquence sera
visualisée sur cinq afficheurs du
même type.

Caractéristiques communes
aux deux appareils, immédiate-
ment adoptées pour notre récep-
teur :  mémor isat ion d 'une f ré-
quence quelconque de la bande
à recevoir, dans un numéro de
programme.

Ce type de réception tendant à
se banaliser, les émetteurs étant
de plus en plus nombreux, alors
pourquoi limiter ]a capacité de
mémorisation à 16 ou 32 canaux?

Optons pour une capacité de
100 programmes différents
cômme pour les téléviseurs les
plus récents. Pour faciliter la
recherche et la mémorisation on
ajoute un système de recherche
ou scanning avec arrêt automati-
que sur reconnaissance d'un
signal vidéo. Finâlement, pour
que le récepteur soit véritable-
ment un appareil de salon, on
assurera la compatibilité avec
une télécommande par infrârou-
ges.

En résumé on dispose donc
d'un clavier, soit local soit par

:,Eliép,
) à  \ .

'H-El
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téIécommande infrarouges, com-
posé de Ia manière suivante :
Deux touches :  P- r  eL  P ag is -
sent sur le programme, une tou-
che RA valide Ie démarrage de ]a
recherche automatique, une tou-
che de mémorisation est action-
née pour stocker une fréquence
par t icu l iere dans une des 100 me-
m^i rêe  - rôdrâ f rmê

Reconnaissons que ces seules
caractéristiques en fonl un appa-
reil, au moins dans I'util isation,
assez peu original. Pour corser
un peu le problème nous avons
ajoute une touche F. Dans un pre-
mier temps cell"e lonction sera
utilisée uniquement pour I' intro-
duction direÇte d'une fréquence
comprise dans les limiLes fixées :
10 950 à 11 75O 11/l'H.z.

Au clavier fonction, on ajoute
finalemenl un clavier numérique
comprenant les 10 chiffres 0 à 9.
Ce clavier n'est en service
qu'après un appel  sur  F.  Par  Ia
suite la touche F pourra changer
et deviendra une touche de fonc-
tion, F1 réservée à I'introduction
r l o  l a  f r À n r r c n e c  o l  F  N ' a n t i c i -

pons pas I
Vous avez sans doute compris,

et nous l'avions annoncé dans
I'article consacré au synthétiseur
MC 145 151 appl  jque a I . r  té lev j -
s i o n  p a r  s a t e l l i t e .  q u e  l ê  s y s l à m e
de gestion du synthétlseur sera
confié à un microprocesseur.

Lorsque I'on manipule plus
facilement les microvo)ts, Ies
dizaines voire centaines de MHz,
que l'assembleur, Ia conception
d une carte microprocesseur et
I'écriture du logiciel associé n'est
pas un problème simple. D'autant
que Ie développement d'un logi-
ciel digne de ce nom passe obli-
gatoirement par I'util isation d'un
système de développement:
outil en général très coilteux. Pro-
fiter des avantages d'un micro en
éliminant au maximum ses incon-
vénients, c'est aujourd'hui possi-
ble grâce au 8052 AH Basic.

Sa description complète tant
hard que soft et son champ d ap-
plications mériterait un volume
plus abondant que celui de toute
votre revue. Nous nous limiterons
à une brève description conden-
sée en un chapître. Pour en savoir
plus sur le 8052 AH Basic, on se
reportera aux feuilles de caracté-
ristiques originales et au manuel
de l'util isateur: MCS Basic 52
USERS MANUAL. Document de
plus de 200 pages disponible

chez les distributeurs Intel sous
Ia  ré fé rence 27  0QIQ-OO2.

Synoptique d.u système de
gestion d'accord

Le schéma synoptique du
récepteur est représenté à Ia
figure 1. Nous ne nous attarde-
rons ni sur les étages UHF-FI ni
sur les circuits de sortie vidéo-
audio-détection d'accord et nous
nous consacrerons plus particu-
lièrement au système de gestion
du synthétiseur.

Au préalable rappeJons les
relations fondamentales liant la
fréquence d'entrée : fn, Ia fré-
quence intermédiaire : 480 MHZ
et Ia fréquence de l'oscillateur
local. fE est comprise entre 10 950
et 1.1. 750 MHZ. I'oscillateur local
du LNC à 10 000 MHZ transforme
cette bande en une bande 950-
L 7 5 0 M H Z .

L'oscillateur local du récepteur
sélectionne Ie canal à recevoir, la
fréquence intermédiaire vaut
480 MHz et il est supradyne. On
obtient finalement la relation fon-

damentale - toutes fréquences
exprimées en MHz :
f"* = fr 9520.

Ce qui donne pour l'oscillateur
Iocal un balayage de 1430 MHz à
2230 M}Jz pour fE variant de
10 950 MHz à 11 750 MHz.

La plupart des modules sélec-
teur UHF disponibles couram-
ment sont équipés de prédivi-
seurs par 256. Quelle que soit
I'origine du module, Ie circuit
intégré accomplissant cette fonc-
tion est toujours Ie modèle
MB 506 FUJITSU.

Si I'on utilise un quartz à
4 MHz, une fréquence de compa-
raison de : fxt r,v'L024, l 'équation
du synthétiseur s'écrit simPle-
menf, :
f . . ,  /256.N -  fxret /1024,  qui  aPrès
simplification donne :
f""" (MHz) = N (MHz).

N devant varier Par Pàs cle
1 MHz entre 7430 eT 2230 M}{z,
Ia programmation du synthéti-
seur s'effectue sur 12 bits. Le
système de gestion à micropro-
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cesseur se chargera du calcul des
12 bits de programmation corres-
pondant à une fréquence particu-
lière.

11 assurera en outre l'affichage
de cette fréquence, I'affichage
d'un numéro de programme, la
mémorisation de cette fréquence
dans la mémoire programme cor-
respondante, et finalement sera
capable d'interpréter correcte-
ment les informations en prove-
nance de I'util isateur: clavier
local ou télécommande IR, ou en
provenance du circuit de recon-
naisance d'accord qui délivre ie
stop recherche.

Le détail du fonctionnement
des instructions accessibles par
le clavier sera donné dans le cha-
pitre consacré à l'explication du
programme.

Compatibilité des
sélecteurs UHF

Le sélecteur décrit dans Ie
numéro 466 de Radio Plans ne
comporte pas de prédivlseur par
256. Pour que la compatibilité et
l'interchangeabilité avec les
modules Astec soit totale, le
module devra être équipé d'un
MB 506 dont les caractéristiques
principales sont présentées à la
figure 2. Ce circuit actuellement

peu connu des distributeurs est
d'un faible coût. Les systèmes de
réception tendant à se dévelop-
per, sa distribution ne devrait pas
poser de problèmes, d'autant
plus qu'il peut être utilisé pour la
conception de fréquencemètres
jusqu'à 2,4 GHz. Les caractéristi-
ques essentielles du circuit sont
les suivantes :
Tension d'alimentation 5V, cou-
rant d'alimentation 18 mA.
Tension d'entrée pour f comprise
entre 1.3 GHz et 2.4 GHz : 400 à
1 200 mVpp.
Tension de sortie typique :
1 ,6  Vpp .
Rapport de division programma-
ble par 64, 128 ou 256.

En pdncipe 1'adjonction de ce
circuit sur la carte ne doit pas
poser de problèmes et nous espé-
rons pouvolr vous proposer cette
réalisation dès que possible.

Les systèmes à synthèse de
fréquence sont maintenant très
répandus et ont détrôné tous les
systèmes à synthèse de tension.
Ceci s'explique assez facilement
par le faible coût des circuits inté-
grés synthétiseur et des micro-
controleurs associés. Proposer
aujourd'hui un système différent
est un retour en arrière. Sachons
donc profiter des énormes avan-
tages offerts par cette configura-
tion et découvrons 1e microcon-
trôleur 8052 AH BASIC.*

e microcontrôleur 8052 AH
. Basic est prédestiné pour les
applications où il est nécêssaire
d'acquérir des données et d'ef-
fectuer des calculs relativement
complexes (pour le contrôle de
processus en général).

Bien que le Basic ait mauvaise
presse dans le milieu scientifi-
que, il est indéniable qu'il est de
loin le langage le plus populaire.
Si populaire qu'il est devenu un
standard, pas seulement comme
langage de base sur les PC mais
aussi dans de nombreuses appli-
câtion de laboratoire. Sa popula-
rité s'explique aisément par sa
simplicité et sa facilité d'emploi.
La mise au point d'un programme
de quelques dizaines de lignes
est 1'affaire de quelques minutes,
pas plus. Le Basic, comme tous
les langages a ses détracteurs.
Les défauts qu'on lul reproche
sont en général les trois sui-
vants : non structuré, variables
globales, lenteur d'exécution,

Les informaticiens pointus lui
reproche premièrement d'être un
Langage non structuré. L'instruc-
tion GOTO pouvant être placée
n'importe où dans un program-
me, la compréhension ou la
recherche des erreurs devient
vite un problème insurmontable.

. . .  , - - . , .  
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Caractéristiques électriques

Pour cette raison le jeu d'instruc-
tions classique est complété par
les instructions DO WHILE et
DO UNTIL sans supprimer pour
autant les classiques FOR...NEXT
Et IF THEN ELSE.

Deuxièmement le Basic utilise
des variables globales. Ceci signi-
fie qu'un sous-programme ne
peut traiter des variables d'ori-
gine différentes. Généralement
cette caractéristique est un

Fiqure 2

inconvénient car les variables
doivent obligatoirement être
renommées à chaque fois que
l'on fait appel au sous-program-
me,

Le jeu d'instructions du 8052
AH BASIC comprend 1es instruc-
tions PUSH et POP qui permet-
tent le passage des variables du
programme principal vers un
sous-programme et la récupéra-
tion des résultats du sous-pro-

gramme vers le programme prin-
cipal.

Finalement, le Basic interprété
passe couramment pour être lent.
Bien qu'il s'agisse d'une plainte
tout à fait légitime, on constatera
que la vitesse est suffisante pour
la plupart des applications.

Pour lever le doute on peut
arsément comparer la vitesse de
calcul du 8052 avec les vitesses
d'un PC classique équipé d'un
microprocesseur I ou 16 bits tra-
vaillant à 4,77 MHz ou à 8 MHz.

Nous nous sommes, bien sùr,
livrés à ce test et avons relevé les
caractéristiques suivantes ; le
PC était équipé d'un micropro-
cesseur 80286 et le coprocesseur
arithmétique 80287 absent. Le
programme de test ayant servi
est rudimentaire :
F O R I :  1 T O  1 0 0 0
A = I 1 a
NEXT I

Pour le PC à 4,77 MHz nous
obtenons environ 6 secondes, à
8 MHz, environ 3.5 secondes et
pour le 8052 AH Basic équipé de
son quartz à 11 0592 MHz : 19 se-
condes.

* Nous emplojerons de péIérence le teme
mlcrccontûleû (plLltôt que microprocesseur)
car les cbcuits de ce type intègrent la ROM et
ies eot/ées-sorlies et sonr plùtôt destinés àu

Comparaison du 8052 AH
et 8052 AH Basie

Pour les 8052 AH et 8052 AH
Basic I'encapsulation reste la
même : un boîtier DIP 40 bro-
ches. La principale différence
réside dans le fait que le Basic
occupe les I K octets de ROM
inTerne. La version Basic
conserve les 256 octets de RAM
interne et les trois compteurs
16 bits.

Des quatre ports d'entrées/sor-
ties du 8052 AH : PORT 0 à 3,
seul 1e PORT 1 reste un PORT
d'entrées/sorties. Les trois autres
ont des fonctions prédéterminées
utilisables ou non par I'utilisa-
teur. Les ports 0 et 2 sont mainte-
nant utilisés pour échanger des
données avec RAM et ROM
externes.

En effet, le 8052 AH Basic ne
peut travailler sans mémoire
externe et l'application minimale
requiert 2 K x 8 RAM : un boîtier
6116 par exemple. Le schéma de
Ia configuration la plus simpte est

SW1 SW2 Rapport de division
H H 1/64

H 1/128
H 1/128
L L 1/256

Conditions recommandées pour un bon fonctionnement

Paramètre Symbole Valeur Unité
Min Tvp IVIAX

Tension d'alimentation Vcc 4.5 5.0 5.5
Tension d'entrée 0.1
Courant de sortie lo 2 mA
Température de
fonctionnement Tn -40 + 8 5
Capacité de charge Cr pF

Paramètre Symbole Conditions Valeur Unité
Min Tvp Max

Amplitude de sortie lcc 1 8 MA
Amplitude de sortie Vo 1 . 0 t , o

Fréquence d'entrée I I N

avec
Dndensate!
deliaison

de 1000pF

TA = -40C
to 85oC

100 2200
MHz

TA= -40" C
ro60ôc

100 2400

Tension d'entrée fN= 100llHzlo 1.3GHz 0.1

6 dBmftN = 1.31\4Hzto 2,4 GHz
0.4

-4 dBr
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représenté à Ia figure 3. Ultime
différence , I'entrée EA pin 11
doil être maintenue au 1 logique,
l'entrée EA au zéro transforme le
8052 AH Basic en un classique
8032.

Le port 3 est affecté à des fonc-
tions particulières telles que :
- Iiaison RS 232 - niveau 0, *5 -
avec la console,
- deux entrées externes pour
les compteurs To et T1 ;
- deux entrées d'interruption,
Ia première en service lorsque la
programmation d'une EPROM ou
EEPROM est engagée et la
seconde interprétable par la
B a s i c ;
- deux sorties classiques RD et
WA utilisées aussi bien par les
mémoires que par les interfaces
d'entrées/soIties.

Sous Basic les entrées/sorties
du Port 1 sont soit 1es entrées/
sorties d'un bus traditionnel soit
des entrées/sorties dédiées à une
application particulière. Si la
fonction particulière est mise en
service par l ' instruction Basic
appropriée, I'entrée/sortie ne
peut plus être utilisée pour autre
chose que sa fonction initiale-
ment prévue.

Les fonctions particulières du
Port 1 sont les suivantes :
Pro, pinr, Tz: Entrée Trigger du
compteur 2.
Prr, pinz, T2EX: Entrée externe
^ r ,  ^ ^ m h t ô r , ï  t

Prz, pin:, PWM OUTPUT : Sortie
des impulsions modulées en lar-
geur lorsque I'instruction Basic
PWM est util isée.
Pr :, pina, ALE DISABLE : Cette
sortie, grâce à une porte AND
externe, doit être utilisée pour
invalider le signal ALE lorsque le
système est utilisé pour program-
mer une EPROM ou EEPROM.
Pr,a, pins, PROGRAMMING PUL-
SE : Cette sortie délivre les
impulsions ad-hoc pour la
grammation des EPROM
EEPROM.
Pr5 pino, PROGRAMMING ENA-
BLE : Cette sortie passe à l'état
bas pendant toute la durée de la
programmation. Elle peut être
utilisée pour la commutation
d'une tension spéciale pour la
programmation de certaines
EPROM ou EEPROM.
Prr, pinr, DMA ACKNOWLED-
GE : Sortie pouvant être utilisée
lorsque I'accès direct à la
mémolre est en service,

Pr.r, pina, LINE PRINTER OUT-
PUT: Port de sortle série vers
une imprimante. En service par
les instructions Basic LIST #,
PRINT #.

Gestion de la mémoire par le
8052

On distingue deux modes diffé-
rents, le premier : mémoire RAM
uniquement et le second:
mémoire RAM et mémoire
EPROM.

RAM seulement : Dans ce cas
Ia mémoire RAM implantée peut
1'être de 0000H à OFFFH. Les trois
bits de olus fort Doids des 16 bits

pro- d'adresse, par l ' intermédiaire
ou d'un décodeur 3 vers 8 type

HC_198, génèrent I signaux CSO
à CS7, chacun utilisé par une
RAM 8K x 8.

Le 8052 est donc capable
d'adresser 65535 octets RAM soit
en abrégé 64 KO de mémoire
vive. La sortie RD du 8052
actionne toutes lggentrées OUT-
PUT ENABLE = OE de toutes les
mémoires.

De la même manière, WR est
envoyé vers toutes les entrées
WE ou WR des RAM. Dans cette
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confi.guration, PSEN n'est pas uti-
lisé et le mode RAM seulement
est la configuration hard. la plus
simple possible. Bien évidem-
ment, avec cette configuration il
est impossible d.e faire appel à
oes sous-programmes assem-
bleur, ou de progtammer une
EPROM.

En général cette configuration
n'est util isée que pour tester la
( faisabilité )) pendant la phase
de développement.

RAM + EPROM
La configurâtion mixte RAM +

EPROM est celle que I'on doit
retenir pour une utilisation quel-
conque. L'implantation de ta
mèmoire doit être effectuée en
respectant trois rèqles précises.

eJ HD et VVH en provenance du
8052 sont util isés directement
par les RAM adressées de 0000 H
à 7 FFFH,

@ FSEN est utilisé pour vatider
I'EPROM qui peut être adressée
de 8000 H à TFFF H. Les bits
d'adresse de poids fort sont utili-
sés pour décoder 1e chip select
de chaque memoire. PS-EN est
utilisé comme signal de valida-
tron pour toutes les entrées OE*
des mémoires EPROM.

@ Pour les adresses comprises
entre 8000 H et 0 FFF H, la vati-
dation résulte d'une opération
logique .ET. entre les deux
srqnaux RD et PSEN. Le résultat
de I'opération donne Le signal de
validation pour soit une RAM soit
une EPROM. Cette opération ne
doit pas être effectuée pour les
adresses inférieures à 7 FFF H.

Classiquement WR est utilisé
pour actionner les entrées WR
des RAM.

Liaison 8052-AH BASIC et
console

Les ports d'entrée et de sortie
vers la console sont au standard
RS 232'C pour I'axe des temps et
au standard TTL pour ce qui
concerne leur amplitudes. A la
broche 10, RX-D, on réceptionne
les données en provenance de la
console, et à la broche 1 1, TXD-,
on transmet les données vers la
console.

Pour qu'entrée et sortie soient
compatibles avec Ia plupart des
terminaux, on pourra utiliser les
circuits d'interface clâssiques
1488 et 1489 ou l'équivalent à
transistor représenté à la figu-
te 4,

La transmission s'effectue
dans le format suivant : 1 bit
start, 8 bits de données, 1 bit
stop, pas de parité transmise.

Si vous ne possédez pas de
console, il existe plusieurs solu-
tions relativement simptes plus
ou moins bon marché.

Pour Ie développement du logi-
ciel, nous avons fait l'acquisitioù
d'une machine à écrire électrique
comportant un interface RS 232 C
complet : machine Brother type
EP 44. Le choix de la machine
doit ètre fait avec précautions car
certaines d'entre-elles peuvent
être utilisées en imprimante mais
ne peuvent en a'l-rcun cas servir
de console, tel est le cas des
machines CANON: type 570 et
modèles inférieurs. Au besoin,

avant I'acquisition d'une telle
machine on adressera une
demande de renseignements au
service technique compétent.
Cet te so lu[ ion est  assez peu éco-
nomrque puisque outre I' investis-
sement on doit compter les frais
de fonctionnement: papier et
rubans encreurs spéciaux. Ces
frais supplémentaires sont loin
d'être négligeables. Le seul avan-
tage de cette solution réside dans
l'évidence d'une trace écrite
* Dans toute la sûite du texte, le H piacé
à droite des )ocations fiémoire ,iqnifie
Hexadècimal et n est évidemmenr pâs un
chiffre hexa.

Il existe une solution beaucoup
plus intéressânte que nous
n'avons pu, malheureusement,
expérimentée totalement : utili-
sation du Minitel en tant que
console. Le Minitel est une
console quasiment gratuite.

La prise DIN 5 broches située à
I'arrière de l'appareil est directe-
ment compatible, au moins en ce
qui concerne les niveaux, avec
les broches 10 et 11 du 8052 AH
Basic. L'interface de la figure 4
n'a plus de raison d'être et sera
simplement remplacé par deux
résistances de 4,7 ks]': pin 10 et
1 1 v e r s + 5 V .

Avant de pouvoir utiliser le
Minitel en tant que console, on
doit régler la vitesse et déconnec-
ter les entitées clavier-écran. Les
explications contenues dans la
spécification technique d'utilisa-
tion du Minitel 1 sont suffisantes
pour effectuer ces opérations.

Avec le modèle dont nous dis-
posions: Radiotechnique, qes
essais furent peu concluants:
incompatibilité dû à un défaut de
parité auquel il a été impossible
de remédier à temps pour vous
proposer une description com-
plète de la liaison. Selon nos
informations ce phénomène ne se
produirait pas sur le Minitel
TELIC. Nous poursuivrons des
essais et vous tiendrons informés
dès que ceux-ci s'avèreront con-
cluants.

our une meilleure compréhen-
sion du système, la figure 5

regroupe le schéma de la carte
microprocesseur et celui de la
carte aflichage. La carte micro-

tntitu sédo

rS 232C
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processeur comprend le 8052
avec la mémoire RAM et EPROM
associée, le synthétiseur de fré-
quence circui.t MC 145 151, asso-
cié aux bascules de mémorisation
des données de programmation,
et le circuit de réception des don-
nées en provenance du clavier.

Le décodeur d'adresses du
type HC 138 est employé non
seulement pour fournir les
signaux CHïP SELECT âux
mérnoires mais aussi pour adres-
ser le sous-ensemble de visuali-
sation : carte affichage et le syn-
thétiseur de fréquence. Le
tableau de 1a figure 6 rend
compte de I'utilisation des huit
champs d'adresses décodés par
Ie circuit HC 138 : RAM de
0000 H à l FFF H, EEPROM de
8000H à 9 FFF H, synthétiseur
1000 H pour les poids faibles et
C000H pour les poids forts. Il y a
peu de périphériques à adresser,
les adresses basses n'ont pas été
utilisées. En fait, on se réserve
I K d'adresses pour 1 K effective-
ment utile pour ne pas avoir un
décodeur d'adresses important à
implanter. Notre application per-
met cette simplification puisqu'i1
reste 7 champs de 8K disponi-
b1es.

L'adressage de l'afficheur est
particulier puisque l'on utilise un
circuit spécifique : ICM 7218 D
Intersil.

La famille IC]||[ 7278 comprend
cinq produits différenciés par leur
suffixe : A, B, C, D, E. Nous avons
choisi le type D prévu pour des
afficheurs à cathodes communes,
adresse de huit afficheurs dis-
tincts grâce aux trois entrées Ao,
A1 et A2 respectlvement bro-
ches 5, 6 et 10 du circuit.

Les entrées des données s'ef-
fectuent sur les broches 12. 1.1.
13, 14 correspondant à Do, Dr, Dz
et D3, poids le plus faible vers
poids le plus fort.

Pour Ao à Ar et Do à D3 stables,
I'information est mémorisée par
le circuit lorsque Ia broche 8 : WR
passe à l 'é tat  bas.  NoLons Ia pré-
sence d'une entrée de sélection
d'affichage, broche 9 du circuit,
cette entrée peut prendre trois
niveaux différents: 1., non
qonnectée ou 0. Pour 1 1'affichage
est du type hexadécimal, non
connectée le code est décima] de
0 à 9 puis de 10 à 15 on obtient
1es caractères spéciaux suivants :
-,E,H,L,P, extinction.

Finalement lorsque l'entrée de
cornmande est au zéro, tous les
afficheurs sont éteints quels que
soient les niveaux d'entrée : Do à
Ds, Ao à Az et ÏtR. Nous n'utilise-
rons que sept afficheurs, deux
pour le numéro de programme,
et cinq pour la fréquence. Le
tableau de la figure 7 donne les
valeurs décimales à utiliser pour

adresser séparément chaque affi-
cheur. Ao, A1 et A2 du 7218 coûes-
pondant respectivement aux
bits 9, 10 et 11 du bus d'adresse
du 8052, les adresses des affi-
cheurs sont en progression de
256 comme le montre le tableau
de 1a figure 7.

Données en provenance
du clavier

Le système est maintenant
capable de piloter le synthétiseur
et I'ensemble des afficheurs. Ce
n'est pas suffisant, i1 doit en plus
être capable d'interpréter les
données provenant du clavier
Iocal ou de la télécommande IR.

Pour assurer la compatibilité
clavier local-télécommande, nous
avons choisi un ensemble enco-
deur-décodeur classique et bien
distribué : SL 490 - ML 924 Ples-
sey. Le circuit SL 490 est capable
d'envoyer 32 informations diffé-
rentes, le décodeur ML 924 resti-
tue I'information par livraison
d'un mot de cinq bits accompa-
gné d'un signal ( DONNEES
PRETES r .

Les cinq bits de sortie du
ML 924 sont envoyés vers cinq
bits du port d'entrée Pr du 8052.
Pl.3, PL.4 et P1.6 ne peuvent être
utilisés : P1.3 et P1.4 sont util isés
par I'EEPROM, et I'on préfère uti-
U.ser P1.7 pour blen dissocier don-
nées et commandes.

Pour les SL 490 et ML 924, on a
sélectionné 15 mots de 5 bits dif-
férents et le tableau de la figu-
re 8 regroupe les valeurs corres-
pondant aux données émises Par
le SL 490 et reçues par le ML 924,
puis la valeur acquise par le
microprocesseur 8052 et I' inter-
prétation que le logiciel doit
effectuer. Sans anticiper sur 1e
logiciel nous verrons que celui-ci
commence pour effectuer une
soustraction : - 88 sur la valeur
saisie sur le port 1.88 correspond
à l 'é tat  haut  pour  les b i ts  P1.3,
P 1 . 4 e t P 1 . 6  ;  8 8  :  8  +  1 6  +  6 4 .

L'information donnée prête
délivrée, après inversion, par le
ML 924, est envoyée vers I'entrée
Inl-lf,l du 8052. Le schéma théori-
que de la carte clavier est repré-
senté à la figure 9,

Il s'agit simplement d'une
version allégée de l'application
du SL 490 : util isation de 15
contacts au lieu de 32, transmis-
sion des données sur un fil classi-
que au lieu d'un émetteur infra-
rouges. On suppdme donc f inter-

Figurc 6 : Adrcssage des pétiphéiques du nicraprccesseur.

Figure 7 : Tableau d'adressaqe des afficheus.

Sortie HC 138 Adresses 8052 Util isation
Sortie Broche

Qo
u1
Qe
u3

Qs
Qo
Qz

15
1 4
13

1 1
1 0
I
7

O O O O H à 1 F F F H
2OOOHà3FFFH
4OOOHà5FFFH
6000Hà7FFFH
SOOOHà9FFFH
A O O O H à B F F F H
C O O O H à D F F F H
EOOOHàOFFFFH

RAMSKxS
réservè utilisée
ultérieurement

EEPROMSKxB
Poids Taibles adressage du

Poidsforts synthétiseur
affichage programme

- et fréquence -

No afficheur Fonction Adresse Signification
1

FRÉOUENCE

61696 10 000's de MHz
2 61 952 1 000's de MHz
3 62208 100's de MHz
4 62 464 10's de MHz
5 62720 1's L4Hz
6

PROGRAMME
62976 Unité programme

7 63232 Dizaine programme
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Code SL 490 et
ML924

C).q)

o
c
C)
C).()
c
c

o

ll)q)
U)' = N

Éro
À O
6 0 0
( / ) O
o : -. o Ë

o
o

I

o.0)
c
c

o

Interprétation à effectuer
par le m:croprocesseur

A B ô D E
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
I
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1

0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0'1
0
1
1

0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
1
1
1
0
1

0
1
2
3
4
5
6
7
o

1 7
1 9
z l

88
89
90
91
92
93
94
YC

120
121
219
220

0
1

3
4
5
6
7

32
33

1 3 1
132

134
135

0
1

3
À
5
6
7

9
PROGRAIVME +
PROGRAIV]ME _
MEI\,lORISATION

RECHERCHE AUÏOI/ATIQUE
F À l À ^ | ' F r | ^ F
TNEUUEI\UE

face de puissance pilotant les dio-
des émettrices infrarouges à
l'émission et la photodiode et le
préamplificateur à la réception.
Ces composants redeviendront
nécessaires lorsque nous vous
proposerons une option télécom-
mande IR.

T.ê Sôft nê nêrrt âtrê rnis en
ceuvre avant que la partie hard
ne soit totalement achevée. Nous
progressons dans I'ordre chrono-
logique, et dans cet ordre logi-
que, nous faisons place mainte-
nant à 1a réalisation pratique.

ous ne nous attarderons pas
sur la carte alimentation

identique à celle publiée dans ]e
numéro 465 de Radio Plans. Etant
donné Ia densité de pistes sur 1a
carte microprocesseur et sur la
carte affichage, nous avons eu
recours au double face à trous
métallisés. En principe ceci ne
doit pas compliquer la tâche deFiqurc B : Tableau de codage et déêodaqe des infamations en prcvenance des claviers (lacal ou lR).

POUfl MÊMOIiI
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Figute 12

I'amateur puisqu'il existe des
fabricants de circuits imprimés
capabies de réaliser un circuit
prototype en huit jours à des prix
raisonnables. Des adresses pour-
ront être éventuellement commu-
niquées. Pour la carte micropro-

cesseur, les tracés des pistes côté
soudure et côté composants sont
respectivement représentés aux
figures 10 et 11. L'implantation
correspondante est représentée
à la figure 12. Pour la carte affi-
chage, les tracés des pistes côté

soudure et côté composants sont
représentés aux figures 13 et 14
et f implantation correspondante
à la fignrre 15. Notez que pour
compacter au maximum cette
carte, réduire au maximum les
liaisons et pour minimiser la pro-
babilité d'erreurs de câblage, les
sept afficheurs sont soudés côté
composants et le circuit Intersil
lCIlJ I 7278 D est soudé côté sou-
dures. Cette procédure n'apporte
aucune contrainte padiculièrê.

La réalisation pratlque se pour-
suit par la réalisatlon de la carte
clavier, très traditionnelle
puisqu'il s'agit d'un circuit simple
face dont 1e tracé des pistes est
représenté à Ia figure 16 et I'im-
plantation correspondante à la
figure 17.

Pour que le système soit totale-
ment opérationnel, il faut encore
adjoindre la carte vidéo-audio et
détection d'accord.

Le schéma de principe de cette
carte est représenté à la figu-
re 18. On note quelques modifica-
tions mineures par rapport aux
schémas initiaux : pour le traite-
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Figure 16

ment vidéo, légère modification
du filtre de désaccentuation, er
amplificateur vidéo à gain positif.
Pour le traitement audio, la seule
modification réside dans I'adronc-
tion d'une porte sur la s-ortie
audio : muting commandé par le
système d'accord.

L'accord continu du son sur
une large bande est optionnet.
Pour la détection d'accord, le
principe original donnant satis-
faction est conservé, on lui aioute
simplement un générateur d'im-
pulsions. Dès que l'accord correct
est trouvé, I'impulsion est
envoyée à I'entrée lïï't-1 du BOsz
et le logiciel se chargera de I'arrêt
de la recherche.

La phase de réalisation prati
que ne pose aucun problème : il
n'y a qu'un seul réglage, poten-
tiomètre du ML 924 dont la posi-
tioin est très peu critique. Cette
étape est franchie ( haut la
main )) et I'on aborde Ia dernière
ligne droite avant I'arrivée. La
dernière ligne droite c'est bien
srfr le logiciel.

&e logiciel

ffi ans programme, le système
RJ est parfaitement statique : il
ne se passe rien. Les lignes qui
suivent vont donc être consa-
crées à la définition du pro-
gramme dit pdncipal et à I'expli-
cation de son fonctionnement.

Définissons en tout premier
lieu I'objectif du programme : il
permet de mémoriser les caracté-
ristiques de telle ou telle chaîne,
et par la suite de rappeller la
chaîne en question de la façon la
plus simple possible. On sait
qu'une ( chaîne D est définie par
sa fréquence et sa polarisation;
la fréquence est un nombre à cinq
chiffres dont il n'est pas toujours
facile de se souvenir. Nous allons
donc associer une fréquence don-
née à un numéro de programme,
qui sera alors utilisé dans les dif-
férentes manipulations. Exem-
ple : la chaîne CNN, fréquence
11 155 MHz peut être mémorisée
au numéro 10, on pourra ainsi se
permettre d'oublier la fréquence
et de travailler uniquement sur le
numéro 10. Nous découvrons 1es
premières fonctions du program-
me : introduction des fréquences,
mémorisation dans une ( case D
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NEÂLISATIOII
et rappel de cette case - actuel-
lement la polarisation n'est pas
Prrse en compte mais intervien-
dra prochainement. On se dote
aussi de Ia possibilité de faire
défiler les enregistrements prea-
lablement effectués et de passer
en revue les différentes chaînes

par évolution du compteur pro-
gramme. Dernière possibilité:
faire évoluer lâ fréquence dans la
fourchette 10 950 à 11, 750 MHZ
avec arrêt automatique sur
reconnaissance d'une émissron
TV et accord parfait, principe
souvent adopté sur les tuners et

sur les téléviseurs. Rappelons les
moyens mrs en æuvre pour
atteindre cet objectif: le micro-
processeur choisi est Ie 8052 AH
Basic Intel dont les avantages ont
déjà été exposé;  on lu i  associe
une mémoire EEPROM de 2 ou
8 K selon Ia configuration choisie.
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Dans I 'EEPROM 8K seront
stockés : le programme propre-
ment dit, le tableau des fréquen-
ces mémorisées, soit 100 postes
disponibles, un programme d'ini-
tialisation de ce tableau et enfin
un programme de mise à zéro de
I'EEPROM. Pour une mémoire 2K,
on se contentera de stocker le
programme principal et le
tableau. Rappelons qu'en sortie
on dispose de sept âfficheurs (2
+ 5) et que les entrées se font
d'une part sur des touches de'
fonction et d'autre part sur un
r l r r r i o r  n r r m À v i a " -

La première touche de fonction
que nous avons baptisé P+ per-
met d'incrémenter le compteur
programme, d'afficher sa nou-
velle valeur et la fréquence
mémorisée dans Ia case corres-
pondante. Une pression continue
sur la touche engage un défile-
ment automatique des dites
valeurs. A l' inverse P- décré-
mente le compteur et permet la
Iecture des fréquences âssociées.

Ainsi si vous désirez recevoir
la chaîne associée au numéro 15,
il suffit de faire évoluer Ie comp-
teur de 00 à 15 en appuyant sur
la broche P* ; puis vous pouvez
par exemple revenir sur la chaîne
n" 8 en actionnant P-, tout ceci
sachant que les fréquences ont
été mémorisées auparavant,
Lorsqu'on désire introduire une
fréquence, on utilise la touche F
puis on frappe les cinq chiffres
constituant la fréquence, sur le
clavier numérique; cette der-
nière apparaît sur les afficheurs.
Il peut être alors intéressant de
la stocker, pour cela il suffit d'ac-
tionner la touche M qui provoque
la mémorisation de la fréquence
courante dans Ie numéro de pro-
gramme courant. Reste la der-
nière touche dite de recherche
automatique ; une pression sur
celle-ci provoque le défilement de
la fréquence à partir de la posi-
tion courante, unité par unité, les
caractéristiques du signal d'arrêt
ont déjà été spécifiées. A ce
stade si on relance la recherche,
après un arrêt dû à une recon-
naissance, on repart de 1a der-
nière valeur de F, Bien évidem-
ment on boucle dans la four-
chette autorisée soit 10950 à
11750 et Ie sompteur de pro-
gramme boucle de 00 à 99.

Notons enfin qu'à la mise sous
tension, 1e système se positionne
sur le programme 00 qui lnitiale-

ment contient la fréquence
10950, cette valeur est bien
entendu modifiable par l'utilisa-
teur.

Après avoir exposé le but et
I'utilisation de notre programme,
il est temps d'en donner I'archi-
tecture générale. Pour cela il
nous faut rappeler la détection
d'une interruption du point de
vue d'un programme informati-
que.

Le principe consiste à préparer
un branchement sur interruption
extérieure en tête de programme,
sachant que ce branchement sera
exécuté dès que I'interruptiion
sera enregistrée. En termes sim-
ples, on indique au programme
où se bancher à réception d'uqe
interruption, ce qu'il fera automa-
tiquement à chaque fois que cela
sera nécessaire ; I'instruction

ONEX 1 (numéro de ligne).
Si une interruption se présente,

ceci signifie que la valeur sur Ie
PORT 1 a été modifiée soit par
I'utilisateur : clavier fonction ou
numérique soit par le module de
détection d'accord : arrêt de la
recherche. L'essentiel est donc
d'analyser 1e contenu de ce port
et selon, de diriger le programme
vers I'un ou I'autre traitement.

Lorsqu'une interruption a été
traitée, iI faut impérativement la
lever par I'instruction RETI et
valider ainsi à nouveau le bran-
chement ONEX 1. On peut sché-
matiser notre programme de la
façon suivante : attente d'inter-
ruption - détection de I'interrup-
tion - analyse - traitement adé-
quat - lever d'interruption. Tout
le programme s'articule autour
de ces cinq termes. La prise en
compte d'une interruption -
ONEX 1 - étant unique, il
devient impératif que l'ensemble
du programme s'insère dans ce
schéma.

C'est un vieux principe d'infor-
matique mâis ici de ( vivement
conseillé ,r il devient obligatoire.
La dernière remarque que nous
appoderons sur ces lignes Basic
concerne I'emploi répété de routi-
nes imbriquées, présence de
GOSUB en cascade.

Ce schéma directeur est con-
crétisé par la présentation de I'or-
ganigramme. un organigramme
pour le corps central artiçulé
autour du ONEX 1 et RETI et des
organigrammes séparés pour
chaque routine.

Organigramme et
progtamme principal

Nous débuterons par une
phase d'initialisation : brève
extinction des sept afficheurs en
utilisant I'instruction XBY. Celle-
ci permet soit d'avoir accès au
contenu d'une adresse RAM soit
d adresser directement un péri-
phérique : entrée ou sortie. Par
exemple XBY (4 000 H) = 15
charge à l'adresse 4 000 1a
valeur 15 ; de même A : XBY
(0F00H) charge dans la varia-
ble A le contenu de l'adresse
0F00. On a vu que les afficheurs
étaient adressés en 61440 * 256,
en 61440 * 2 fois 256, etc... ce
qui explique l'écriture de la
ligne 10. De la même façon, on
inscrlt le message de bienvenue
rr HELLO 'r sur les cing derniers
afficheurs, le tout pendant trois
secondes grâce à I'instruction
ONTIME. Une horloge interne
démarre avec I'instruction
CLOCK 1. L'instruction ONTIME
possède deux attributs: ONTI-
ME T, L. T : laps de temps en
secondes au bout duquel on se
branche sur Ia ligne L, ici T :
3 secondes etL = 70.

Pendant les trois secondes en
question on affiche donc ( HEL-
LO ), puis on positionne des para-
mètres nécessaires à l'écriture en
EEPROM - ligne 42 - sur les-
quels nous reviendrons, enfin on
attend la fin des trois secondes :
IDLE - ligne 50.

Une fois les trois secondes
écoulées, on se branche en
ligne 70, laquelle provoque I'ex-
tlnction des afficheurs. L'instruc-
tion RETI en ligne 80 lève I'inter-
ruption et provoque un retour
juste après le IDLE; à ce stade
nous trouvons l'instruction
GOTO 90 qui nous permet de
continuer en séquence.

Reste à initialiser les valeurs F
et P qui nous servirônt de valeur
courante de fréquence et de
numéro de programme ; un pre-
mier appel de routine positionne
le récepteur sur le programme 00.

Les vadables PFR et PRA sont
des témoins d'états ; PFR mémo-
rise l'état d'introduction de fré-
quence, et PRA l'état de recher-
che automatique ; lorsque I'on se
trouvera dans I'une ou l'autre de
ces deux situations, le pointeur
correspondant sera mis au moins
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Nous arrivons enfin au traite-
ment de l interruption propre-
r nên t  d i t  ênôâd ré  nâ r  l es
ligne 140 : ONEX 1 170 et
3OO RETI.

Laissons momentanément le
contenu de la ligne 150 de côté
et remarquons que I'on attend
une interruption en bouclant sur
cette dernière.

Lorsqu'une interruption est
décelée, on se branche en 170 où
l'on charge la variable A avec le
contenu du PORT 1 auquel on
soustrait 88.

Suit la séquence d'analyse qui
s'explicite aisément à I'aide du
tableau de la figure 8. Toute
autre valeur de A correspond à
un arrêt de la recherche automa-
tique provoqué par le module de
détection d'accord - ligne 260.
Revenons finalement sur la
ligne 150 : s'il n'y a pas d'intêr-
ruption et que nous sommes en
recherche automatique
PRA = 1. - alors nous devons
continuer cette recherche ; sinon
on boucle sur les lignes 150 et
1 6 0 .

Sous-programmes
Nous allons maintenant passer

en revue les différentes routi.nes
qui ne posent pas de problèmes
purement informatiques dans
leur écrlture. Ceci dit, il est bon
d'examiner attentivement le va
et vient entre le programme prin-
cipal et les sous-programmes, en
suivant l 'enchaînement logique
sur I'organigramme.

A cet effet, et pour faciliter la
lecture on a inscrit sur les pavés
1es numéros de ligne. Noter bien
I'emploi distinct des GOSUB et
des GOTO.

Entrons dans le vif du sujet. La
routine d'incrémentation du
compteur programme débute à
la ligne 1000, la ligne 1010 per-
met de boucler sur 1a plage 00 à
99; on appelle ensuite directe-
ment la routine de lecture du
tableau de fréquences en
EEPROM avec la nouvelle valeur
courante de P. La routine de
décrémentation est dgoureuse-
ment similaire et débute en
ligne 2000.

La routine de recherche en
mémoire concerne les lignes
6000. Les premières instructions
réalisent l'affichage du nouveau
numéro de programme sur les
deux afficheurs réservés à cet
effet. Ensuite on va chercher la
fréquence mémorisée dans Ie
tableau de I'EEPROM, avec I'in-
dice P. On transfère chiffre à chif-
fre en affichant de gauche à droi-
te. Dans la foulée on calcule pas
à pas la fréquence F pour passer
d'une suite de cinq chiffres à un
nombre compris entre 10950 et
71.750. Cect étant fait, il ne reste
plus qu'à piloter le synthétiseur

en appelant la routine débutant
en 7O00. Remarquez au passage
que cette dernière routine (1i-
gne 7000 à 7030) nous renverra
juste après la ligne 6070, autre-
ment dit en 6080 où nous trou-
vons un t, RETURN,, propre à
nous rebrancher sur le pro-
gramme principal - bel exemple
d'appel de sous-programmes en
cascade.

La routine de programmation
du synthétiseur consiste à calcu-
ler les deux paramètres N1 et N2
qui doivent être placés respecti-
vement aux adresses 0C00H et
0400H. Pour cela on part de la
variable N comprise entre 1430
et 2230 comme nous l'avons vu
précédemment. Cela donne un
nombre de 12 bits en binaire. Nr
correspond aux I bits de poids
fort et N2 aux quatre bits de
poids faible. Notez la nouvelle
utilisation de I'instruction XBY.

Reprenons notre investigation
en séquence et examinons le
sous-Programme d'introduction
de fréquence. Des lignes 3000 à
3020, on éteint les afficheurs,
puisque I'on va entrer une nou-
velle fréquence et 1'on positionne
I'indicateur PFR à 5, lequel sera
décrémenté à chaque introduc-
tion d'un des cinq chiffres.

On revient aussitôt dans le pro-
gramme général afin de capter Ia
prochaine interruption, soit le
premier chiffre attendu, exploité
alors par le test de la ligne 200
puis par la routine en 8000. Exa-
minons-la de suite.

Notre premier soin est de ren-
dre aux touches I et 9 leur valeur
originelle. La battede de tests
suivants concerne ia validité des
entrées, à savoir :
Le chiffre des dizaines de milliers
dolt être obligatoirement 1.
Il est caractédsé par PFR à 5.
Le chiffre des milliers doit être
soit 0 soit l..
Le chiffre des centaines doit être
9 si celui des milliers est nul ou
inférieur ou égal à 7 si celui des
milliers est 1. En cas de non-
conformité le chiffre n'est pas
pris en compte et l'on doit recom-
mencer sa frappe.

La ligne 8090 inscrit le chiffre
traité sur I'afficheur correspon-
dant; on travaille de gauche à
droite bien sûr, en 8010 on décré-
mente le compteur PFR, puis on
revient au programme pdncipal.

Le sous-programme de recher-
che automatique se révè1e extrê-

Calcul des I birs les+ siEniticatits : Nl
hlcùl des 4 birs l€s -siqniticatits = : N
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mement simple à partir du
moment où I'on a assimilé le prin-
cipe de I'interruption et compris
le fonctionnement du module de
détection de qualité d'accord. Le
premier soin est de positionner
l'indicateur PRA à 1 et d'incré-
menter F. Le second est de marn-
tenir F dans la fourchette autori-
sée. Enfin, on affiche pas à pas la
fréquence et on mémorise cefie
succession de cinq chiffres dans
un tableau F(X) ce qui donne lieu
aux calculs des lignes 4040 et
4050.

Il est pdmordial de bien distin-
guer tout au long du programme
la valeur de la fréquence F de
I'ensemble des cinq chiffres qui
en composent I'affichage. Cette
double représentation apporte de
légers calculs. Après avoir redon-
ner la maln au synthétiseur en
appelant la routine de pflotage
(GOSUB 7000), on revient au pro-
gramme principal. Là, on teste le
pointeur PRA et on repart jusqu'à
ce qu'une impulsion émise par le
module de détection de qualité
d'accord arrête la recherche. En
ce cas le test de la ligne 26O fonc-
tionne et f indicateur PRA est
remis à zéro. Remarquons que
cette recherche démarre touiours
à partir de la valeur couranie de
F.

Nous avons gardé pour ia fin la
routine de mémorisation qui
requiert quelques informations
un peu plus techniques. C'est la
macro ( PGM r qui permet l'écri-
ture en EEPROM. Elle ne pré-
sente pas de difficultés mais il
faut en respecter le paramétra-
ge ; à savoir I'adresse de la zone
émettrice, donc en RAM,
I'adresse de la zone à transférer
en nombre d'octets. Pour avoir
accès aux adresses en EEPROM,
on doit utiliser I'instruction DBY
qui s'apparente à l'instruction
déjà vue XBY.

Ainsi DBY (25O) = 29 place la
valeur 20 à I'adresse 250 en
EEPROM.

A :  D B Y  ( 1 0 0 )  c h a r g e  I e
contenu de I'adresse 100 en
EEPROM dans la variable A.

Revenons à PGM ; I'adresse de
départ se stocke aux adresses 27
et 25 de |EEPROM. (27 pour la
partie haute et 25 pour la partie
basse). De même en 26 el 24, on
met I'adresse de la zone récep-
trice (26 pour la partie hautê et
24 pour la partie basse) et enfin
en 31 et 30 le nombre d'octets à

manipuler, soit ici 5 d'où la ligne
5015. Les lignes 5000 et 5010 cal-
culent Z1 et 22, partie respective-
ment haute et partie basse de la
case du tableau en EEPROM. 21
et 22 sojf,t chargés aux adresses
requises par PGM. La ligne 5012
fournit à la macro I'adresse de
départ choisie par nos sorns:
1F00. Les parâmètres sont en pla-
ce.

Il est grand temps de reven[
sur la ligne 42 que nous avions
volontairement écattée au début
de notre commentaire. E]le
concerne ]a définition de la
vitesse du transfert. Les valeurs
296 et 297 aux adresses 64 et 65
définissent un transfert normal
tandls que Les valeurs 298 et 299
aux mêmes adresses définiraient
un transfert accéléré, à condition
que la tension d'alimentation de
I'EEPROM soit poussée à 6 V. La
dernière opérâtion consiste à p]â-
cer les cinq éléments de F(X) à
I'adresse prévue 1F00 par f ins-
truction XBY et lancer le transfert
par PGM-

n suppose que, comme d'ha-
bitude, les tests de bon fonc-

tionnement d'alimentation, + 5,
+ L2V,  + 18V ont  été f ranchis
avec succès. Les composants de
la carte microprocesseur sont de
préférence montés sur support.
A la première mise sous tension
I'EEPROM et le circuit ML 924
Plessey sont provisoirement
absents.

On vérifie premi.èrement la
bonne distribution de I'alimenta-
tion + 5 V et la présence d'une
tension négative voisine de - 10 V
sur les bornes 3 à 9 du support
du ML 924. La console peut alors
être connectée, via l'interface
RS 232 C, aux bornes 10 et 11 du
microprocesseur. Mettre sous
tension la console puis la carte
microprocesseur. Appuyer une
fois sur la barre d'espace, le Basic
signale sa présence :
x MCS-51 (tm) BASIC Vl.1 *
Pour vérifier que tout est correct
vous pouvez ensuite demander :
PRINT XTAL, TMOD, TCON,
T2 CON, et le Basic répond :
11 059 200 76 244 52

Finalement pour vérifier que
les échanges s'effectuent correc-

tement âvec la mémoire RAM,
envoyez I'orde suivant : O.uelle
est la taille de la mémoire RAM
implantée ?
PRINT MTOP

Avec une mémoire RAM 8 K x
8, la réponse est 8191.

A ]a mise sous tension Ie
Basic 52 efface la mémoire RAM
interne du 8052, initiaUse les
registres internes et les poin-
teurs, teste, efface et évalue la
taille de la mémoire RAM exrer-
ne. L'évaluation de la taille de la
mémoire RAM externe s'effectue
automatiquement à chaque mise
sous tension. Pour toute adresse
RAM utiusable à partir de 0000 H,
le Basic teste la présence de la
RAM jusqu'à ce qu'une anomalie
soit détectée. Le test s'effecrue
simplement en écrivant 5A H.
Après relecture le Basic écrit
00 H puis teste à nouveau cef,re
valeur avant de passer à
I'adresse suivante.

Le Basic 52 teste la présence
RAM de 0000 H jusqu'à oDFF H.

Si ce test n'est pas concluant :
résultat MToP ne concordant
pas avec la capacité du circuit
implanté, vérifier la circuitexie -
observation du trajet des pistes,
recherche d'une coupure ou d'un
court-circuit. Vérifier éventuelle-
ment le fonctionnement de I'octu-
ple bascule séparant les données
des adresses basses.

Mise en place de
I'EEPROM

En principe, avant sa sortie
d'usine, toute EEPROM subit un
double test d'écdture/lecture. Il
n'est pas extraordinaire que cette
mémoire vous soit livrée conte-
nant des informations différentes
de zéro. Ce cas s'est présenté et
nous a posé quelques problèmes.
En effet f initialisation s'achève
par Ie test de la mémoire
EEPROM ou EPROM externe.
Pour vérification de la mémorisa-
tion de la vitesse des échanges
8052-Conso1e, le Basic lit le
contenu de la mémoire en
8000 H.

Si I'EEPROM est absente ou si
la première adresse contient 0, Ia
frappe du caractère espace est
acceptée et le Basic signale sa
présence. Si I'EEPROM est en
place et une valeur différente de
zéro stockée à la première
adresse, cette valeur caractéri-
sera la vitesse des échanges. Il y
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a très peu de chances pour que
cette vitesse corresponde avec
celle utilisée par la console au
moment de I'envoi d'un espace,
Pour cette raison il esL nécesiaire
de procéder comme suit :
- Mettre sous tension sans l'EE-
PROM.
- Envoi du caractère espace.
- Controle de la signature du
Basic  :  x  MCS-51. . .  e tc .
- Frapper PROG1.
- Sous tension : insérer I'EE-
PROM dans son support.
- Retour chariot.

L'instruction PROG1 permet la
mémorisation de la vitesse de
transmission en 8000 H. A la pro-
chaine mise sous tension, après
initialisation et donc lecture de
I'information contenue en 8000 H
Ie Basic connaît la vitesse de
transmission et signale sa pré-
sence:  MCS-s1. . . ,  e tc ,  sans pour
cela qu'il soit nécessaire d'en-
voyer le caractère espace. Si,
entre temps, la vitesse de trans-
mission de la console a été modi-
fiée il est évident qu'il faut repro-
grammer I'EPROM.

Vous pouvez toujours tenter
votre chance, EPROM en place.
Si le Basic signale sa préserrue,
après PROGI(CR) le circuit est
prêt pour J.a programmation.

Introduction du
programme

C'est une tâche fastidieuse,
mais obligatoire si vous ne possé-
dez pas une EEPROM déjà pro-
grammée. Le programme princi-
pal est assez court puisqu'il ne
comporte qu'environ 70 lignes et
occupe à peine 1,5 Ko de mémoi-
re.

L'éditeur est réduit à sa plus
simple expression et I'on procè-
dera avec 1e plus grand calme
pour éviter au maximum les
erreurs de frappe.

Après Retour chariot (CR) la
ligne est introduite en mémoire,
Après (CR) aucune modification
n'est plus possible. Si la ligne
comporte une erreur, elle doit
être complètement réintroduite.
La seule correction possible a lieu
au cours de la frappe de ]a ligne.
Delete, correspondant au carac-
tère 7FH, permet 1'effacement du
dernier caractère envoyé. De pro-
che en proche on peut ainsi sup-
primer ou modifier une partie de
la ligne.

Notons aussi pour mémoire
CTRL D : effacement complet de

la [gne,
CTRL S:  X OFF interrompt  la
liaison 8052-console.
CTRL O : XON annule l'effet de
CTRL S,

Avant de stocker le programme
principal dans I'EEPROM, il est
bon d'effectuer plusieurs vérifica-
tions. Pour cela lister le pro-
gramme autant de fois qu'il sera
nécessaire. La syntaxe à
employer est .la suivante :
LIST : liste la totalité du program-
me.
LIST 250:  l is te  [e  programme à
partir de la Iigne 250 jusqu'à la
fin.
LIST 250-3000 : liste les licrnes
250 à 3000 incluses.

Si vous disposez à Ia fois d une
console et d'une imprimante,
sachez que le bit 7 du Port 1, bro-
che 8, peut-être utilisé comme
sortie vers imprimante au for-
mant RS 232C. Ejf,tre la broche 8
et l 'entrée de I'imprimante on
intercalera I interface classique
1488 ou l'équivalent à transistor.

Cette sortie n'est util isable
qu'après programmation de la
vitesse de transfed des données
qui s'effectue très simplement en
Basic.

BAUD 300 (CR) et BAUD 1200
(CR) correspondent respective-
ment à des vitesses de 300 et
1200 bauds. Les vitesses de
transmission 8052-console et
8052-imprimante peuvent être
diffférentes. Pour I'imprimante le
format est le suivant : 1 bit start,
8 bits de données, 2 bits stop,
pas de parité. Pour pouvoir utili-
ser la sortie P1.7, sortie impri-
mante, le circuit ML 924 doit être
absent. Pour cette sortie 1a syn-
l âYê  êc t  i r l ên t i . r r r ê  À  Ce l i e
employée pour la console:
LIST #. LIST #?.50. LIST #250.
3000.

Même si tous les contrôles sont
effectués et que l'on est sûr que
le programme ne comporte pas
d'erreur, i1 est inutile de faire
RUN (CR) car inévitablement le
Proglamme stoppe et I on a le
ursùrdve

BAD ARGUMENT IN LINE 7020.
Ceci est tout à fait normal, nous

en verrons la raison et en dédui-
rons la liste des opérations préa-
Iables à effectuer. Après vérifica-
tion du programme la première
opéraLion à effectuer consiste à
stocker celui-ci dans I'EEPROM.
Le sLockage s'effectue grâce à la
commande PROG (CR). Le Basic

repond 1 pour rndrquer qu'rl
s'agit du premier programme
stocké en mémoire.

La programmation dure quel-
ques minutes et s'achève par un
classique READY.

Avant ou apres la programma-
tion de I'EEPROM, il est possible
de mesurer la taille du pro-
gramme en RAM gràce à l  opèra-
teur LEN classique.
2 LEN dans notre cas donne:
1248 (voir listing).

Il est aussi possible de récla-
mer Ie nombre d'octets RAM
encore disponrbles : ? FREE.
t'égalité FREE :MTOP-LEN-511
est toujours vérifiée. Malheureu-
sement la mesure ne s'effectue
que sur la RAM et il est très
difficile. sous opération préalable,
de savoir si Ie même programme
que I'on vient d'écrire pourra être
stocké en EEPROM. Ceci  est
d 'autant  p lus génant  que sr  la
capacité mémoire est insuffisan-
te, le stockage se poursuit en
utilisant les premières adresses :
à partir de 8010 H. Cette dernière
opération détruit la structure des
f ich iers  prècédemment s tockés.

Pour cette raison nous avons
préféré utiliser une EEPROM I K
x 8 bien qu'une EEPROM 2K x 8
puisse tout juste suffire.

Revenons à notre problème et
au message d'erreur à Ia
Iigne 7020. Le programme princi-
pal est conçu de manière à ce
qu'à la mise sous tenslon, le
numéro de programme 00 et la
fréquence associée soit automati-
quement rappelee. A la premrère
mise sous tension aucune fré-
quence particulière associèe à un
numéro de programme n'est en
mémoire, il en résulte générale-
ment une erreur arithmétique
génératrice du message signalé.

Pour éviter cette erreur les 100
mémoires programme 00 à 99 doi-
vent obligatoirement contenir les
renseignements adéquats corres-
pondant à une fréquence com-
pr ise entre 10 950 et  11 700.  On
aurait pu placer dans le pro-
gramme principal un test d'ap-
partenance à I'intervalle cité mais
pour ni surcharger, ni ralentir
Ie programme principal, on a pré-
féré confier le travail d'initialisa-
tion à un programme secondaire.
Cette solution est préférable
puisque le programme secon-
daire ne doit tourner en fait
qu'une seule fois-
La séquence normale des opéra-



trons est dotlc la survante :
- écriture du programme prtncl-
pa l ,
- vérlf icatlon,
- stockage en EEPROM : PROG,

ef facenrent  du  pr  ogram me pr in -
cipal en RAM : NEW,
- écdture du deuxième program-
me : proqramme seconclarre,

exécution du programme
secondaire,
-  s tockage du  programme secon
daire.
-  execu l ion  du  programme pr in
crpa l

Des que I 'on  cons ta te  Ie  fonc-
tionnement correct du pro-
q  r c r m  m e  p r n . i p a l  I  e x é c r r r r o n
doit être stoppée par CTRL C
puis I 'on envoie I ' instruction
PROG 2 Grâce à  ce t te  ins t ruc-
tron, à la prochaine mtse sous
tension, le premier programme
stocké proetramme dit principal
est automatrquement exécuté.
Cette caractéristique est particu-
l iè remer . r t  in té ressante .  e l le
donne I autonomie au système
qui peut dès lors être déconnecté
de la  conso le .

Copie d'une EEPROM
I l  va  de  so i  qu  i l  es t  inu t r le  de

réécrire Ies programmes aulant
de fois que le nombre d'EEPROM
r e q u r s .  D e s  g r o u p e s  o u  a s s o c i à -
tlons peuvent parfaitement délé-
guer  I 'éc r i tu re  du  programme à
un des membres, le problème de
la copre se pose ensuite. Nous
vous proposons, au préalable, un
troisième programme: efface-
ment complet de Ia mémoire. Ce
programme sera uti l isé dans le
cas d'une erreur de programma-
tlon : introduction en mémoire
d'un programme erroné ou
séquence d'entrée ; programme
prrncipal, secondaire, non respec-
té .

O u e l  q u e  s o i t  l e  n o n r b r e  d e
cop ies  env isagé l l  es t  bon de  p le -
voir un support 28 broches à
fo rce  d ' inser t ion  nu l le  pour  l 'EE-
PROM.

Nous appellerons MO la
mémoire originale déjà program-
mée et M1 la mémoire à program-
mer .  I l  s 'ag i t  en  fa i t  de  recop ier
les trois programmes de MO dans
M 1 .

Le Basrc ne permet pas de pla-
cer  en  RAM s lmu l lanément  les
l - ro is  p rogrammes.  Cet te  opéra-
tion pourrait éventuellement
c  ê n \ r i c à ô ê r  ê n  r ê . ô n i 2 n I  O C l e t
par octet I 'EEPROM dans Ia RAM,

puts en programmant une nou-
velle EEPROM octet par octei
Nous avons opté pour une solu-
tron probablement plus longue
rnais  aussi  ph is  s lmple

placer MO sur la carte,
' ROM 1 (CR) appelle le pro-
grramme 1 stocké en EEPROM,
' XFER (CR) transJert le pro-
gramme de I'EEPROM vers la
RAM,
-  remplacer  MO par  M1,
-  PROG (CR),
-  1 .  re l )onse c l i r  Basic ,

READY,
- remplacer M1 par MO,

NEW (CR),
ROM 2 (CR),

,  XFER (CR),
2 réponse du Basic ,

etc. Jusqu'au transfert des trols
programmes.

A propos de la
mémoire EEPROM

Dour  pouvou s locker  les  t ro rs
I  p rogrammes e t  le  tab leau des
rrequences, nous avons opte pour
une EEPROM InLe l  re fé rencée
2864.  Cet te  so lu t . ion  nous  per -
. n e l t r a  p a r  l a  s u r t e  d e  c o m p l i q u e r
le problème en mémorrsant la
polarisation - horizontale ou ver-

cd le  -  e t  les  f requences  de
deux sous-porteuses son. Nous
conservons donc une capacité
rnérnor r  p  iu f f l san te  pour  pouvo i r
augmenter la ta le des tableaux
à mémonser et la tail le du pro-
gramme pr inc ipa l .  Sr  I  on  dés i re
réduire ie coût de ia réalisation i l
es t  poss ib le  d  u t i l i se r  une
méno i re  2K x8  du  type  2817 .

Notons que les mémoires AMD
Am 2817 A e t  Am 2864 B sont
lo ta lemenr  compat lb les  avec  les
mémorres  I \ Ie I  2817 e t  2864.  I I
est rntéressant de choisir le fabri-
cant proposant Ie moindre coût.
Dans le cas de I 'uti l isation d'une
mémoire 2K x 8, i l  est quasiment
certarn que le programme en
mémorre ne pourra supporter
aucune modification ultérieure et
que i 'on  devra  s 'en  ten i r  à  la  ver -
sron de base.

D un stnct point de vue hard.
les circuits 2817 et 2864 serant
lmplantés sur Ie circuit sans
aucune autre forme de procès:
. tucune mod i f i ca t ion  n  es t  néces-
salre. D un pornt de vue soft,
deux modifications mineures doi-
vent être effectuées avant de lan-
o o r  l o  n v n n r e  m m a

à Ia hgne 5000, dans les expres-
srons de Zt  eT 22,  40 000 devra
el re remplace par  343 J5 et  à  la
hgne 6030, 40006 sera remplacé
par  34 321 Ces deux constantes
rndlquent simplement le début
de ia zone mémoire réservée au
stockage du tableau des fréquen-
ce s.

Conclusion

l\T ous avons prts un immense
l I  p la ls i r  a  c lecouvr i r  Ies possi .
br l l tés du 8052 AH Basic ,  p larsrr
d'autant plus aigu que nous
avons utllisé ses avantages pour
u n e  a p p l r c a t l o n  d e  T V  p a t  s a L e l l i .
L e .

Malgré ses I Ko de RAM et
8 Ko d 'EEPROM, la  mémoire n 'est
pas encore saturee et  nous
retrouverons le 8052 pour une
rnémorisation de la polarisation,
mémorisation de deux sous-por-
teuses son steréophonique et
pourquor pas asservissement de
i â  n ^ c , t i ^ h . l ô  l ' â n r ô n  n  ô

Le 8052 AH Bas ic  n  es t  pas
-eu lement  reserve  au  cont tô le  e t
à la gestlon des récepteur quels
qu'i ls soient et nous ferons donc
désormais appel à lui à chaque
fois que cela sera nécessaire.

François de Dieulèveult
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LI ST

20

a0

FOR X=l  TO 7  :  XBY(6144O*256XX)=15 :  NEXT X
TIl,lE-o : CLOCK I

X B Y ( 6 1 6 9 6 ) - 1 2 :  X B Y ( 6 1 9 5 2 ) = r t  :  X B Y ( 6 2 2 O a ) = 1 3  :  X B y ( 6 2 4 6 t t - 1 3 :  X B y  < 6 2 1 2 0 t

DBY (  64  )  =XBY (  296 )  :  DBy(65)=XBy(297)
I DLE

FOR X=l  TO 5  :  XBY(61440+256*X) -15  :  NEXT X
REl I

F=1O95O :  P=0 :  GOSUB 6000

LIST
1 0  D B Y ( 6 4 ) = X B y ( 2 9 6 )  :  D B y ( 6 5 ) = X B y ( 2 9 7 )
20 FOR I=32767 10 40956
3 0  z t = I N ' 1 \ l / 2 5 6 )  :  Z 2 - 1 - 2 5 6 x Z r
40 DB\<26 '  =21 :  DBy<24)=22
5 0  D B Y ( 2 7 ) . 1 o H : D B Y ( 2 5 ) = 0
60 xBY(  1000H)=o
7 0  D B Y ( 3 1 ) = O :  D B Y (  3 l ] )  =  1

90 NEXî T

1 O O  P F E = O  :  P R A = O
oNEXI  170
]F  PRA=1 THEN GOSUB 4OOO

A=PORTI  AA

1 5 0

210

230

264

1 O 1 O  I F  P - 1 0 0  ' | H E N  P = O
1020 GOTO 6000

I F  ( P F R ) O . A N D .  (  ( Â ! - O , A N D . A <  A  )  - O R .  ( A ) 3 1 . A N D .  A < 3 4 )  )  )  T H E N  G O S U B  S O O O
IF A=T3T THEN GOSUE 1OOO
IF A=132 THEN GOSUB 2OOO
IF A=135 THEN COSUB 3OOO
IF 4 .134 THEN GOSUB 4OOO
IF A. I33  THEN GOSUB 5OOO
I F  ( A <  1  O R .  ( A ) 7 -  A N D . A . 3 2 ) ,  O R _  ( A ) 3 3 _  A N D ,  A <  1 3 1  ) . O R . A > 1 3 5 )  T H E N  p R A - O

2000 IF  P=û - I 'HEN P-100

2020 coTo 6000
3000 FoR x= l  To  5  :  XBy(614401256rX)=15 :  NEXT X

3O2O RFÎURN

4 O 2 a  I F  F ) 1 1 7 5 0  T H E N  F = 1 0 9 5 û
4O3O FoR X=5 To 1  STEF 1
4 O 4 O  x B r  ( 6 2 9 7  6  2 5 6 r X )  =  l N T ( F / 1 0 * x ( X - 1  )  )  l o x r N T ( F / 1 O r x X )
4 0 5 o  F ( x  ) . l N T (  F /  1 0 r r  ( X -  r  )  )  -  1 o x  I N T ( F /  t o *  x x )

4470 GOSUB 7000
4OAO RETURN
5000 z1- INT( (4DOOO+5\Pr /256t  :  22=40000r5xp 256,2r
Soro  DÈ' t<26) -27 :  oB. t  124> -22
5 0 1 2  D B Y ( 2 7 ) = 1 F H :  D B Y ( 2 5 )  = O O H
5 0 1 5  D B Y (  3 1 ) . O O H  i D B Y ( 3 0 ) = O 5 H
5O2O FOR X=5 TO I STEP 1
5O3O XBY(  1FO5H-X )  =F(X)

5060 EFIURN
6 0 0 0  D = l N T ( P / 1 0 )  |  U = P , 1 0 * D
6 0 1 0  x B Y ( 6 3 2 3 2 ) = D  :  X B Y ( 6 2 9 7 6 ) = U

6020 FOR X 5 TO 1 STEP -1
6030 XB. t  (62976-256xx  )  =xBY(40006*sxP-x  )
6 0 5 0  F . F +  (  l o r x  ( X  1 ) ) , X E y ( 4 0 0 0 6 + 5 x p _ X )
6060 NEXT X
6070 cosuB 7000

?ooo N=F-  9520
7 0 1 0  N l . I N T ( N / 1 6 )  N 2 = N - 1 6 x N 1
7 0 2 0  x B Y ( O C O O O H ) - N 1  :  X B y ( û A O O O H ) = N 2

a o o o  l l '  a  3 2 . o R . a  . + r  T H E N  A - A  2 4
- a O l O  l F  P F R = 5 . A N D , A (  ) 1  T H E N  8 1 1 0

A O 2 O  I F  P F R ' 4 . A N D . A ) 1  T H E N  A l I O
A O 3 O  I F  P F R = 3 , A N D - F ' ( 4 ) = O . A N D , A '  I 9  Î H E N  A 1 1 O
A O 4 O  I F  P F R - 3 . A N D . F ( 4 ) - 1 - A N D . A ) 7  T H E N  a 1 l O
8080 F(PFR)  =A
ao90 x l3Y (62976-256IPFR )  -A
ATOO PFR-PFR 1
AlTO RETURN

READY

L I S T
IO REM I NTRODUCT I ON DÉ LA FREQUENCE MINI DANS TOUTES LES }IEùOIRES PROGRAMT4E
20 REM LE pRocRAMùIE sEcoNDAIRE DotT  ToURNER uNE FoIs  AVANT L .uTrL tsaTroN DU
25 REI I  PROORAMùE PÊTNCIPAL
30 FOR P=O TO 99
40 Zr  INT( (4oOOO+sxPr /256t  ,  Z2=4OOOO+5*P 256 '2 l
50  DBY126 )  =21 :  DB. {  124,  =22
6 0  D B Y ( 2 7 ) -  1 F H  :  D B Y ( 2 5 ) = 0 0 H
7 0  D B Y ( 3 1 ) = O o H :  D B Y ( 3 0 )  = O 5 H
ao xBY(  IFOOH) -  1
90 xBY(  rFOlH)  =O
100 xBY(  1FO2H)  =9
l  ro  xBY (  1FO3H)  =5
r2a xBY(  1FO4H)=0
130 PGi'I



BEALISATIOII fiiF0s
Quartz
Or :  11.0592 MHz
Oz : 4.000 MHz

Inductance
L : 220 prH TOKO

Afficheurs
A F 1  à A F 7 :
HD 1077R (Siemens)
ou D 100 PK Telefunken

Condensateurs

Circuits intégrés
ICr  :  TDA 1576
ICz :  4066
ICs :  HA 5195
ICa :  LM 339
I C s  :  4 0 8 1
ICo : TDA 2 595

Transistors
T r : B F 2 4 5 B
Tz : 2N 3904
T: : 2N 3904
Ts :  2N 2222
Ts :  2N 2222
Ta :  2N 2222
Tt  :  2N 2222

lnductances

Lt : 22O |rH
Lz : 220 tt}{
Lt : 32696 ou 3334
La :  32696 ou 3334
L s : 3 3 3 5
tous TOKO

Condensateurs
Çr :  330 pF
C z :  1 5 0  p F
C: :  0 ,1 pF
Ca :  150 pF
Cs ;  0 ,1 pF
Co : 10 1tF
Cr :  0 ,1 pF
Ce :  0 ,1 pF
Co :  0 ,1 pF
Cro :  0 ,1 pF
Crr : 47 ptF, 16 V
C r z : 1 n F
C r : : 2 x 3 , 3 n F
Cra : 33 pF
Crs :  33 pF
Crc :  470 pF
Crr : 47 ptF, 16 V
Crs :  470 pF
Cro :  47 pF,  16 V
Czo:  l  prF MKH
Ct :  47 çrF,  76 V
Czz : 7000 pF, 16 V
Czg :  1000 pF,  16 V
Cza : 0,1 ptF
Czs : 1 trtF, 16 V
Cza .  0 ,22 yF
Czz :  47 yLF,76V
Cze : 10 nF
Czs : O,47 ptE
C:o : 4,7 ptF
Cs .  4 ,7 nF
Csz : 0,22 yF
Crg : 10 nF
Csl : 0,1 ptF
C * : 2 2 n F
C:e :  47 pF,  16 V
Crz : 47 ptF, 16 V

' -  : : ; I r ' " '  -
. ' ' . ... .: " 

-.':.-.

; .., ,. ",:,l: 
:r: .-..i'la:t:i:alè)i"{}

: pécialisé dans les applications
. . professionnelles du son et de

la vidéo, notre nouveau confrère
r  A r r d i n - T o r - h  n  n r ô c ê n l ê  d a n s
son premier numéro qui vient de
paraî t re:
. Un dossier sur les chambres
de compression eL leur  adapta-

p d v u r u r r s ,

o Les compte-rendus de 1'IEiC de
R- i . Îh t^n  rêR)  ê r  . lê  la  B1-
Conven L ion  de  IAud io  Eng inee-
ring Society à Los Angeles (IJSA).
.  L  u  L i l  i sa  L ion  des  f ib res  op t i -
ques  chez  VDM.  un  des  p lus
grands duplicateurs de cassettes
vidéo de France.

**4,tr*
o La rionorisation simultanée de
tous les Euromarchés de France
à parr i r  d  un cenLre unigue :  les
s ignaux sont  acheminés grace a
25000 km de lignes Lé]éphoni-
a , r o c  

"  
l a r n a  h â n . l ê  

"
r rr Radio Scoop rr, une station de
radio indépendante de Lyon. sa
technique et ses problèmes.
o Une nouvelle philosophie de la
vente du matériel < Musique > :
les < Midithèques ) et ( Espaces
Midi D Yamaha.
o Deux bancs d'essai de matériel
professionnel: I 'amplif icateur
Amcron ( Micro-Tech D 1200 et
le filtre actif Linkwitz-Riley BSS
360 .
o Le nouveau magnétoscope
numérique Sony au standard
4 . 2 . 2 .
. Bouyer, le son tout azimut.

Un numéro spécimen d'Audio-
Tech peut-ètre obtenu par envoi
de 10 F en timbres-poste à :

Audio-Tech
2 à L2, rue de Bellevue
75940 PARIS Cedex 1.9

C r : 3 3 p F
C z : 3 3 p F
C o : 1 0 p F 1 6 V
C a : 1 0 p t F 1 6 V
Cs :  0 ,1 prF
C o : 1 0 p F 1 6 V
C r : 1 0 p F 1 6 V
Ce :  0 ,1 prF
C o : 1 0 p F 1 6 V
Cro : 0,L pLF
Crr  :  0 ,L ptF
Crz ;  0 ,1 pF
C r r : 3 3 p F
Crn :  33 pF

R r : 1 0 0 Q
R z : 4 7 k Q
R : : 8 2 0 Q
R a : 4 7 k Q
R s : 2 2 0 f / .
R e : 3 3 0 Q
R z : 1 0 Q
R a : 2 2 0 k Q
R s : 1 8 0 k Q
R r o : 3 , 3 k Q
Rrr  :  100 kQ
R r z : 1 k Q
R r : : 1 k O
Rre : 270 ç)
Rrs :  3 ,9 kQ
Rre :  3 ,9 kQ
Rrr : 3,9 kÇ2
Rre :  1 ,5 kQ
Rrs :  4 ,7 kO
Rzo : 2,2 kf2 ajust
R z r ; 1 k Q
P.zz '. 2,2 kÇ)
Rx : 47O Ç)
R z s : 6 8 9

Diodes

Crs :  10 ptF 16 V
C r o : 1 0 9 F 1 6 V
Crr  :  0 ,1 pF
Cre :  330 pF
C r s : 1 n F
C z o : 1 0 p F L 6 V
C u r : 1 0 p F 1 6 V
C z z : 0 , 1 p F
Czz : 4,7 ptF 16 V
Cza : 22 nF
C:s : 10 ptF 16 V
Cza : 4,7 ytE 16 V
C z t : 2 x O , 7  y t F
C z a : 4 7  y F  1 6 V

Carte Vidéo-Audio -
détection d'accord
Æésistancês 1/4 W,5 %

Rzs : 10 kQ
Rzo : 10 kQ ajust
P':zt : 4,7 kQ
Rze : 470 Q
Rzs : 2,7 kQ
R:o : 10 kQ
R:r  :  L0 kQ
R:z :  10 kQ
R::  :  10 kQ
R:a : '10 kQ
R:s : 47 kQ ajust
Rso : 120 kQ
Rsz : 12 kQ
Rea : 100 kQ
R:g : 4,7 kÇ)
Rao : 820 Q
R.1r : 680 Q
Raz : 10 kO
Ra: : 680 Q
R a q : 1 k Q
Ras : 270 Q
P'qa : 270 Ç)
P.qz : 27O Ç)

Dr : MV 1401 Moto
Dz : MV 1401 Moto
D3 : 6,2 volts 0,4 W
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télémètre à ultra-
sorls,

Suite à une différence
d'approvisionnement
des modules té]émètri-
ques, nous avons été
amenés à effectuer une
légère modification sur
I'adaptateur té]émètri-
que paru dans Radio-
Plans n. 467.

Le module à 4 fré-
quences n'est plus dis-
ponible, Polaroid livre à
Sarelec le module mono-
fréquence d'ailleurs
plus intéressant pour
notre application
comme nous I'expli-
quions dans Ie texte.

Ce module n'émet
que sur 60 kHz au lieu
des 4 fréquences desti-
nées à éviter les erreurs
de mesure imputables à
des annulations d'ondes
réfléchies sur des surfa-
ces distances d'un quart
de longueur d'onde 1n
longueurs d'onde.

Le module mono fré-
quenqe est pratrque-
ment le même que celui
à 4 fréquences, il est
plus simple d'emploi car
déjà modifié. Par contre,
il dispose d'un circuit
intégré de moins, circuit
relié aux sorties qui
nous rntêressent,
Comme ce circuit assu-
rait la polarisation de la
sortie, nous avons été
obligés de revoir l 'un
des circuits d'entrée. It

RP-EL N.4iO

E.L.

est en effet nécessaire
soit d'ajouter sur le
module d'adaptation
une résistance de 10 ki-
lohms allant entre le
pôle positif d'alimenta-
tion et Ie point B (FLG)
soit d'effectuer la même
opération, c'est à dire
mettre cette résistance
sur le module Polaroid
entre les points d'arri-
vée des fils jaune et
verf,.

Le module Polaroid
est livré avec ses fils, on
les raccourcira Le plus
possible (le courant
crête est important) en
assurant ]a correspon-
dance suivante : fil brun
au bouton poussoir, fil
rouge, fil orange et fil
jaune au point D du cir-
cuit adaptateur, fil vert
au point B et fil bleu au
point A.

Nous avons constaté,
avec les fils de grande
longueur une indication
fluctuante de la distan-
ce ; on remédie à ce pro-
blème en mettant un
condensateur chimique
de 100 ou 200 pF, 6,3 V
entre les points d'arri-
vée des fils brun G) et
rouge (+) du circuit
Polaroid.

ses reprlses

' ' " , , ,  ' :

Remplacement
du TDA 4560
par le TDA 4565

Nous avons, dans ces
colonnes, utilisé à diver-

remonter le temps - sauf
en science fiction - I'ac-
quisition et 1e traite-
ment des signaux
chroma introduisent un
retard supplémentaire
ajouté au retard conven-
tionnel appliqué à la
luminance.

C'est pour cette rai-
son que le choix des
retards possibles sur la
voie luminance s'étend
de 690 ns à 1005 ns par
pas de 45 ns.

On pourra évidem-
ment utiliser la seule
section de génération
de retard sur la voie
luminance, lorsqu'on a
uniquement besoin de
retarder ce signal. Dans
ce cas on laissera en 1'âir
tout ce qui concerne les
signaux B-Y et R-Y.

La figure I donne le
synoptique de ce circuit
et des différents compo-
sants passifs pédphéri-
ques recommandés par
le constructeur. Le bro-
chage est identique à
celui du 4560. Les modi-
fications concernent
uniquement les retards
obtenus, Ia bande pas-
sante et les pertes d'in-
sertion. Dans tous les
cas il s'agit d'améliora-
tions, par conséquent ce
^ i t ^ r r i t  hôr r r -Â+rô

employé directement à
la place d'un 4560 et ne
peut qu'augmenter les
performances globales.

La tigrre2 et le
tableau 1 précise le bro-
chage et la sélection des
retards. Lorsque la bro-
che 13 est reliée à la
masse, le retard global
donné au tableau 1 est
augmenté de 45 ns. On
peut ajuster le retard
obtenu dans un inter-
valle de 45 ns par le tru-

le
TDA4560, notamment
dans une réalisation
mettant en ceuvre sa
fonction initiale : ]a
reconstitution des tran-
sitoires des signaux
c n r o m a ( . t ( - Y , u - Y ) .
Etant donné l'abondant
courrier que nous a valu
l'abandon de ce circuit
au profir du TDA 4565,
il n'est pas inutile de
vous présenter briève-
ment les caractéristi-
ques de ce dernier.

Rappelons tout
d'abord que ce circuit
est destiné à < réali-
gner )t temporellement
Ies informations de
Luminance et de chromi.-
nance, et d'améLiorer les
fronts de la chroma.

Tl êêr n lâ^Â

mière monte sur cer-
tains châssis de téIévi-
seurè du groupe Philips,
notamment chez Grun-
dig. On sait, que les
signaux luma et diffé-
rences de couleurs ne
sont pas altérés de la
mêrrle façon lors de leur
traitement. Le signal
luminance transite par
des circuits à plus large
l ^ ^ - À ^  - ^  ^ ^ ^  * + ^
!d luç  l Jeèùqr rLc ,

Ce circuit a donc pour
rô]e de rétablir 1a situa-
tion avant le dématri-
.âdê \ /  I l -Y P-\ /  -  T l

V, B, synchro.
p ^ 1 1 '  ç - l t â

retarde le signal lumi-
nance et on accélère les
fronts de chrominance.

Inévitablement, parce
qu'il est impossible de



Certains lecteurs ont
éprouvé quelques diffi-
cultés de mise au point
sur les réalisations sui-
vantes:

- Mire de barres (444).
- Module de synchro
et comptage de lignes
(463) .

Nous rappelons que
nous sommes déjà reve-
nus sur le dernier article
cité dans lè no 464.

Mire de barres

En généraI, les problè-
mes sont de deux
ordres:
- Vous n'arrivez pas à
obtenir de slgnal
d'horioge à 10 MHz avec
les portes HEF 4049.
- Les barres sont
décalées à I'écran, la
barre blanche (la 1.'.
des huit) étant scindée
en deux parties, une à
gauche de I'écran et une
à droite.

Il se peut en effet que,
suI certatnes maguet-
tes, avec ceftains 4049
et selon les quartz, le
montage n'oscille pas.
Dans ce cas, il faut abso-
lument monter le 4049
directement sur 1a pla-
quette, sans support, et
adjoindre deux diodes
1N4148 ou 914 sur I'en-
trée. Une âura sa
cathode au + Alim et
son anode sur l'entrée
(broche 9), I'autre sa
cathode sur I'entrée et
son anode à la masse.

On peut remédier au
décalage constaté sur
les barres en utilisant
un signal décâ1é tempo-
rellement, en avance
Par rapport à la synchro
ligne, Hz broche 24, du
SAA 1043 et évidem-
ment à la même fré-
quence. Ce signal
existe, c'est CB - compo-
site blânking - et il est
disponible en broche 25.

De même si cette mire
doit attaquer un codeur

fir/tnnfr f.
SECAM, il est préférable
d'utiliser le signal issu
de la broche 25, CB, plu-
tôt que celui de la bro-
che 1, chroma blanking,
pour commander ICe.

Mlodule de symchra
ell camptage de
lignes (N" 463)

Il subsiste, dans cer-
tai.ns cas, des problèmes
d'adaptation selon les
oscilloscopes utilisés.

Au lieu d'exploiter le
transistor de sortie,
2N2369, en simple
inverseur émetteur
commun, il est possible
de le monter en
( charge répartie D.
D'une part on sort les
deux polarités pour le
déclenchement et l'atta-
que de I'entrée Z ; d'au-
tre part, on peut régler
le niveau d'attaque qui
s'avère inférieur à 72V
dans la plupart des cas
(selon vos lettres). A
vous d'adapter d'après
le schéma suivant et
selon votre oscilloscope.

Nous remercions nos
amis radio-amateurs
lyonnais d'avoir ample-
ment diffusé I'informa-
tion sur les ondes.

r,6 à 2,8 v
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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.


