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D ans ce fascicule, l’expression «A dm inistra tion»  est utilisée pour désigner de façon abrégée aussi bien une 
adm inistra tion  de télécom m unications qu ’une exploitation privée reconnue de télécom m unications.
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SEC TIO N  1

TRANSM ISSIO NS RADIO PHONIQUES INTERNATIONALES

1.1 Transmissions radiophoniques internationales — Définitions

Avis N .l

D É F IN IT IO N S  RELATIVES À LA 

T R A N S M IS S IO N  R A D IO P H O N IQ U E  IN T E R N A T IO N A L E

Les défin itions suivantes s’app liquen t à la m aintenance des transm issions rad iophon iques in ternationales. 
D ’autres défin itions sont utilisées à d ’autres fins, par exem ple la liaison rad iophon ique in te rnationale  ou la liaison 
rad iophonique in ternationale m ultiple, définies aux § 11 et 12 ci-après, dans le sens d ’un circuit rad iophon ique 
in ternational, tel q u ’il est défini par la CM TT.

Rem arque 1 — G râce au recours exclusif à des am endem ents sim ultanés, au tan t que possible les défi
n itions des Avis N .l et N.51 doivent rester identiques.

Rem arque 2 — Une section de circuit, un circuit, une liaison ou une com m unication  rad iophon iques sont
considérés com m e perm anents aux fins de la m aintenance s’ils sont tou jours disponibles lo rsqu ’on désire les 
utiliser, que leur utilisation soit perm anente ou non. Un circuit rad iophon ique peut être utilisé pour des
transm issions occasionnelles, c’est-à-dire de courte durée (par exem ple de m oins de 24 heures) ou bien pour une
longue durée, c’est-à-dire pour une jou rnée ou davantage. Une com m unication rad iophon ique perm anente entre 
locaux d ’organism es de radiodiffusion peut être utilisée en tou t tem ps, exception faite des périodes de m aintenance 
fixées de concert par les A dm inistrations et les organism es de rad iodiffusion intéressés.

Une section de circuit, un circuit, une liaison ou une com m unication  rad iophon iques sont considérés com m e 
tem poraires aux fins de la m aintenance lo rsqu’ils n ’ont pas d ’existence en dehors de la période de transm ission 
(y com pris le tem ps nécessaire au réglage et aux essais) pour laquelle on en a besoin.

1 transmission radiophonique internationale

Transm ission de signaux sonores sur le réseau in ternational de télécom m unications, pou r l’échange de 
program m es sonores entre les organism es de radiodiffusion de pays différents.

2 organisme de radiodiffusion

O rganism e chargé de radiodiffuser des program m es sonores ou visuels. La p lupart des clients passan t 
com m ande de moyens destinés à la réalisation de transm issions rad iophoniques et télévisuelles sont des 
organism es de rad iodiffusion ; pour plus de com m odité, l’expression «organism e de rad iodiffusion»  est utilisée 
pour désigner l’activité de tout u tilisateur ou client et, utilisée dans ce sens, s’applique égalem ent à tou t client 
dem andant la réalisation de transm issions rad iophoniques ou télévisuelles.

3 organisme de radiodiffusion (ém ission)

O rganism e de radiodiffusion situé à l’extrém ité d ’ém ission d ’une transm ission rad iophon ique in te rn a
tionale.
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4 organisme de radiodiffusion (réception)

O rganism e de radiodiffusion situé à l’extrém ité de réception d ’une transm ission rad iophonique in te rnatio 
nale.

5 centre radiophonique international (CRI)

Centre tête de ligne pour au m oins un circuit rad iophon ique in ternational (voir le § 9), dans lequel 
peuvent être établies des com m unications rad iophoniques in ternationales (voir le § 13) par in terconnexion de 
circuits rad iophoniques in ternationaux  et nationaux.

Les responsabilités du C R I sont spécifiées dans l’Avis N.5.

6 centre radiophonique national (CRN)

Centre tête de ligne pour au m oins deux circuits rad iophoniques nationaux dans lequel de tels circuits 
peuvent être interconnectés.

7 section de circuit radiophonique

Trajet unidirectionnel, national ou in ternational, pou r transm issions rad iophoniques com pris entre deux 
stations où le program m e est accessible aux audiofréquences. Le trajet de transm ission peut être établi par des 
systèmes terrestres ou achem inés sur des circuits par satellite, à destination  unique (voir la rem arque 2 et les 
figures 1/N . l  et 3 /N .l) .

8 section internationale de circuit radiophonique multiple

T rajet unidirectionnel pour transm issions rad iophoniques com pris entre une station frontière et plusieurs
autres stations frontières où l’in terconnexion s’effectue aux audiofréquences (voir la rem arque 2 et la
figure 4 /N .l) .

9 circuit radiophonique international

Trajet de transm ission com pris entre deux CR I com prenan t une ou plusieurs sections de circuit rad iopho
nique national ou in ternational ainsi que l’équipem ent audio  nécessaire. Le trajet de transm ission peut être établi 
par des systèmes terrestres ou achem iné sur des circuits par satellite, à destination  unique (voir la rem arque 2 et 
les figures 1 /N .l et 3 /N .l) .

10 circuit radiophonique international multiple

Trajet de transm ission unidirectionnel com pris entre un C R I et plusieurs autres C R I, com prenant des 
sections de circuit rad iophonique national ou in ternational, don t l’une est une section de circuit in ternational 
m ultiple, ainsi que l’équipem ent audio  nécessaire (voir la rem arque 2 et la figure 4 /N . 10).

11 liaison radiophonique internationale

Trajet de transm ission unidirectionnel com pris entre les C R I des deux pays term inaux partic ipan t à une 
transm ission radiophonique internationale. Une liaison rad iophon ique in ternationale com prend un ou plusieurs 
circuits rad iophoniques in ternationaux  (voir les figures 1 /N .l et 3 /N .l)  interconnectés dans des C R I in term é
diaires. Elle peut aussi com prendre des circuits rad iophoniques nationaux  de pays de transit (voir la rem arque 2 et
la figure 2 /N .l) .

12 liaison radiophonique internationale multiple

Trajet de transm ission unidirectionnel com pris entre les C R I des pays term inaux partic ipan t à une 
transm ission rad iophonique in ternationale m ultiple. Une liaison rad iophonique in ternationale m ultiple com prend 
des circuits rad iophoniques in ternationaux , dont l’un est un circuit rad iophonique in ternational m ultiple (voir la 
rem arque 2 et la figure 5 /N .l) .
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13 communication radiophonique internationale

Trajet de transm ission unidirectionnel com pris entre l’organism e de rad iod iffusion  (ém ission) et l’o rga
nism e de radiodiffusion (réception), com prenant la liaison rad iophonique in te rnationale  prolongée à ses deux 
extrém ités par des circuits rad iophoniques nationaux  assurant la liaison avec les organism es de radiodiffusion 
intéressés (voir la rem arque 2 et la figure 2 /N .l) .

14 communication radiophonique internationale multiple

T rajet de transm ission unidirectionnel com pris entre l’organism e de rad iodiffusion  (ém ission) et plusieurs 
organism es de radiodiffusion (réception), com prenant la liaison rad iophonique in te rnationale  m ultiple prolongée à 
ses extrémités p ar des circuits radiophoniques nationaux  assurant la liaison avec les organism es de rad iodiffusion 
intéressés (voir la rem arque 2 et la figure 5 /N .l) .

15 station de référence à l’émission

Station sous-directrice d ’ém ission d ’une section de circuit rad iophon ique in te rnational m ultiple (voir le 
§ 8), d ’un circuit rad iophonique in ternational m ultiple (voir le § 10) ou d ’une liaison rad iophon ique in ternationale 
m ultiple (voir le § 12) (voir les figures 4 /N .l et 5 /N .l) .

16 signaux effectivement transmis dans une transmission radiophonique

D ans une transmission rad iophonique, on dit qu ’un signal d ’une certaine fréquence est effectivem ent 
transm is lorsque l’équivalent nom inal à cette fréquence ne dépasse pas l’équivalent nom inal à 800 Hz de plus de
4,3 dB. Il convient de ne pas confondre cette définition avec la défin ition  analogue concernan t les circuits 
té léphoniques donnée en [1],

Pour les circuits rad iophoniques, l’équivalent (par rappo rt à sa valeur à 800 Hz) qui défin it une fréquence 
effectivem ent transm ise est égale à 1,4 dB, soit environ au tiers de la tolérance.

17 types de circuits radiophoniques

Pour citer les divers types de circuits rad iophoniques in ternationaux , ou de sections de circuits rad io p h o 
niques, on donne la valeur, en kHz, de la fréquence nom inale la plus élevée qui est effectivem ent transm ise.

Exem ple: C ircuit rad iophonique de 10 kHz.

Centre radiophonique 
international (CRI)

Pays A

Section nationale 
de circuit radiophonique

Pays B

Section internationale 
de circuit radiophonique

Section nationale 
de circuit radiophonique

Circuit radiophonique international

- B -  Equipem ent audio particulier à une section de circuit

X Equipem ent audio associé à la com m utation

i Centre radiophonique 
international (CRI)

Y i n  • n  i  n i ■> n  1  n  m n tA 1 LJ Ll J LJ | *■ LJ j  LJ • LJ

CCITT -  37092

FIGURE 1 /N .l

Circuit radiophonique international formé de deux sections nationales 
et d’une section internationale de circuit radiophonique

A fin  d ’atténuer les d ifficu ltés de com m ande et de taxation  dans le cas des circuits rad iop h on iq u es, la C om m ission  
d ’études II a élaboré une classification  des circuits en se fond an t sur leur largeur de bande approchée [2],
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Pays A Pays B Pays C

Organisme de 
radiodiffusion (émission) CRI CRI CRI

Organisme de

<#o

Circuit 
radiophonique 

national

-I I .V a

I
Circuit

ïxî
Circuit

| l I
Circuit U M

i X I

TT
q j

radiophonique
international

radiophonique
national

radiophonique
international

Liaison radiophonique internationale

Communication radiophonique internationale

Circuits 
radiophoniques 

nationaux

CCITT-3 7 1 0 2

X Equipem ent audio associé à la com m utation

FIGURE 2 /N .l

Liaison radiophonique internationale com posée de circuits radiophoniques internationaux et nationaux  
prolongés par un circuit radiophonique national à chaque extrém ité, formant une com m unication radiophonique internationale

Satellite

a
Pays A

CRI

■El—EH3
Section 

nationale 
de circuit 

radiophonique

Pays B

CRI

Stations
terriennes

Section internationale de circuit radiophonique

Circuit radiophonique international

CCITT-3 7111

B  Equipem ent audio propre à la section du circuit

X Equipement audio associé aux organes de com m utation  

CRI Centre radiophonique international

FIGURE 3 /N .l

Circuit radiophonique international simple (à destination unique), 
acheminé par un systèm e de télécom m unications par satellite
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Pays D

e  Equipem ent audio propre à la section du circuit

X Equipem ent audio associé aux organes de com m utation

CRI Centre radiophonique international

R Station de référence à l ’émission pour la section internationale du circuit 
radiophonique à destinations m ultiples

R' Station de référence à l ’émission pour le circuit radiophonique international 
à destinations m ultiples

FIGURE 4 /N .l

Circuit radiophonique international m ultiple (à destinations m ultiples), 
acheminé par un systèm e de télécom m unications par satellite
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Pays E

R' Station de référence à l ’émission pour le circuit radiophonique
international à destinations m ultiples

R" Station de référence à l 'émission pour la liaison radiophonique
internationale à destinations multiples

CRI Centre radiophonique international

CRN Centre radiophonique national

X Equipement audio associé aux organes de com m utation

Sens de transm ission __________ ^

Pays A
O rganism e de 
rad iod iffusion  

(ém ission)
CRI

B ÿ X?

C ircuit ra
d ioph o n iq u e  

national

R'

Pays B

CRI CRI

C ircuit 
rad io p h o 

n ique in te r
national

0X0 O-Xo

C ircuit ra
d iophon ique 

national

G Satellite

/  S ta tio n s \.  
f \  _ te rriennes _ / \

CRI

CRI

-9-Xo

C ircuit rad io p h o n iq u e  in ternationa l 
à d es tin a tio n s m ultip les

Pays C

CRN

Circuit
radiopho

nique
national

Organism e de 
radiodiffusion  

(réception)

Organism e de 
rad iod iffu 

sion (ré
ception)

Circuit
radiopho

nique
national

Liaison rad iophon ique in ternationa le  è d es tin a tio n s m ultiples

C om m unication  rad iophon ique in te rn a tio n a le  à d es tin a tio n s m ultip les

[Organism e de 
| rad iod iffu 

sion (ré
ception)

CCITT-3 7 1 3 3

FIGURE 5 /N .l

Liaison radiophonique internationale m ultiple (à destinations m ultiples) prolongée pour former 
une com m unication achem inée par un systèm e de télécom m unications par satellite

Références

[1] Avis du C C IT T  Objectifs généraux de qualité de fonctionnem ent applicables à tous les circuits internationaux 
et nationaux de prolongement modernes, tom e III, fascicule I I I .1, Avis G.151, rem arque 1, division A.

[2] Avis du C C IT T  Transmissions radiophoniques et télévisuelles internationales, tom e II, fascicule I I .1, 
Avis D.180, § 3.

Avis N.2

D IFFÉ R E N T S T Y PE S D E  C IR C U IT S R A D IO P H O N IQ U E S

Les caractéristiques des divers types de circuits rad iophoniques in ternationaux  définis dans les 
Avis J.21 [1], J.22 [2] et J.23 [3] sont les suivantes:

15 kH z;
10 kH z;
6,4 kHz.

Du point de vue de la transm ission rad iophonique, on considère en général que les circuits téléphoniques 
ordinaires ne conviennent que pour la transm ission de la parole. Il convient d ’observer q u ’il est im possible de 
garan tir que les lim ites de la distorsion d ’affaiblissem ent en fonction  de la fréquence seront meilleures que les 
lim ites indiquées dans l’Avis M.580 [4].
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Lorsqu’un circuit téléphonique est utilisé pou r une transm ission rad iophon ique, il est nécessaire de 
déconnecter les term ineurs et les signaleurs afin d ’éviter les phénom ènes d ’écho et le déclenchem ent in tem pestif de 
ces signaleurs.

Lorsqu’un circuit téléphonique est utilisé pour une transm ission rad iophon ique, un  po in t de niveau rela tif 
zéro de ce circuit té léphonique doit coïncider avec un po in t de niveau re la tif zéro du circuit rad iophonique. (Voir 
cependant le § 2 de l’Avis N .l5, dans lequel on fait observer qu ’il convient d ’in trodu ire  un  affaiblissem ent de 
6 dB, afin de réduire le niveau de la puissance m oyenne fournie au système té léphonique à couran ts porteurs.)

Références

[1] Avis du C C IT T  Caractéristiques de fonctionnem ent des circuits pour transmissions radiophoniques du type à
15 kH z, tom e III, fascicule III.4 , Avis J.21.

[2] Avis du C C IT T  Caractéristiques de fonctionnem ent des circuits pour transmissions radiophoniques du type à
10 kH z, tom e III, fascicule I II .4, Avis J.22.

[3] Avis du C C IT T  Caractéristiques des circuits à bande étroite pour transmissions radiophoniques, tom e III ,
fascicule III.4 , Avis J.23.

[4] Avis du  C C IT T  Etablissem ent et réglage d ’un circuit international de téléphonie publique, tom e IV,
fascicule IV. 1, Avis M .580.

Avis N.3

C IR C U IT S D E  C O N V E R SA T IO N

1 Définition du circuit de conversation

Un circuit de conversation est un  circuit de type téléphonique utilisé p a r un  organism e de rad iod iffusion  
p ou r la surveillance et la coord ination  d ’une transm ission rad iophon ique ou télévisuelle et a llan t du  po in t 
d ’origine de ce program m e au po in t où il aboutit (appareil enregistreur, studio, centre de com m utation , station  
d ’ém ission, etc.).

Il peu t se faire que l’on utilise plus d ’un circuit de conversation selon les différentes com m unications 
rad iophoniques ou télévisuelles mises en œuvre lors d ’une m êm e transm ission, com m e p ar exem ple:

a) la com m unication  télévision',

b) la com m unication  son international (pour la surveillance du circuit rad iophon ique transm ettan t p a r 
exem ple les sons d ’am biance d ’un program m e);

c) la com m unication  commentaire (pour la surveillance du circuit rad iophon ique transm ettan t un 
com m entaire dans une langue donnée);

d) la com m unication  son complet (pour la surveillance du circuit rad iophon ique transm ettan t l’ensem ble 
de la partie sonore du program m e).

2 Etablissement de circuits de conversation pour des transmissions radiophoniques et télévisuelles

Les conditions relatives à la fourn itu re et à la location  des circuits de conversation  po u r transm issions 
rad iophoniques et télévisuelles sont données dans l’Avis D.180 [1].

Référence

[1] Avis du  C C IT T  Transmissions radiophoniques et télévisuelles internationales, tom e II, fascicule I I .1, 
Avis D.180.

Le C C ITT a noté que les organism es de rad iod iffusion  u tilisen t pour la sign alisation  sur les circuits de con versation  une  
tonalité ayant une fréquence de 1900 Hz ±  6 H z à un niveau  ne dépassant pas — 10 dBmO. Etant d o n n é les co n d itio n s  
d ’em ploi sp éc ifiées dans les A vis du C C IT T  pour les circuits de conversation , le C C IT T  n ’a pas d ’ob jection  à l’u tilisa tion  
de cette tonalité.
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Avis N.4

D É F IN IT IO N  ET D U R É E  D E  LA P É R IO D E  D E  RÉGLAGE  

ET D E  LA P É R IO D E  PR É PA R A T O IR E

On distingue, pour chaque transm ission rad iophon ique in ternationale :

— période de réglage

la période pendan t laquelle les adm inistrations et les exploitations privées téléphoniques procèdent au 
réglage de la liaison rad iophonique in te rnationale  avant de la passer aux organism es de rad iod if
fusion;

— période préparatoire

la période au cours de laquelle ces organism es de radiodiffusion effectuent leurs propres réglages, 
essais et m anœ uvres diverses avant de procéder à la transm ission rad iophonique proprem ent dite.

1 Période de réglage

1.1 Durée

La durée de la période de réglage devrait être fixée en principe à 15 m inutes. Toutefois, dans le cas de 
transm issions rad iophoniques intéressant plus de deux pays, cette durée pou rra  être augm entée. Par contre, dans 
certains cas, cette durée pourra , p a r accord entre les A dm inistrations intéressées, être inférieure à 15 m inutes si 
cela ne nuit pas à la qualité du réglage. Cela peut être le cas, p ar exemple, lo rsqu’il y a deux transm issions 
rad iophoniques in ternationales successives sur la m ême artère et que pou r la deuxièm e on se borne à p rolonger la 
liaison rad iophonique in ternationale déjà réglée pour la prem ière.

Rem arque  — D ans le cas de transm issions à destinations m ultiples, la période de réglage pourra it avoir 
une durée plus longue, à fixer p ar accord entre les A dm inistrations intéressées, p a r exem ple de l’ordre de 25 à 
30 minutes.

A la fin de la période de réglage, la liaison rad iophon ique in ternationale et les circuits de conversation 
sont mis à la disposition des organism es de radiodiffusion à l’heure prévue.

2 Période préparatoire

2.1 Début et durée

Les essais de réglage étan t term inés, la liaison radiophonique internationale n ’est mise à la disposition des 
organism es de radiodiffusion, à ses deux extrémités, qu ’à l’heure fixée pou r le début de la période préparatoire, 
C ’est ce début de la période p répara to ire  qui m arque le com m encem ent de la durée taxable de la transm ission 
rad iophonique. La durée de la période préparato ire, c’est-à-dire de la période qui s’écoule entre le m om ent où la 
liaison radiophonique in ternationale est mise à la disposition  des organism es de rad iodiffusion et celui où la 
transm ission rad iophonique p roprem ent dite com m ence, est choisie dans chaque cas par les organism es de 
rad iod iffusion  de m anière qu ’ils puissent effectuer tous les essais et réglages nécessaires avant de procéder à la 
transm ission radiophonique.

Avis N.5

ST A T IO N S R A D IO P H O N IQ U E S  D IR E C T R IC E , SO U S-D IR E C T R IC E  

ET ÉM ETTR IC E D E  R É FÉ R E N C E

1 Responsabilités des stations directrice et sous-directrice

1.1 Pour un circuit rad iophon ique in ternational un id irectionnel, c’est le centre rad iophon ique in ternational
(C R I) term inal, côté réception, qui est norm alem ent la station  directrice. L’autre C R I term inal est une station 
sous-directrice term inale. Les rôles dévolus à la station directrice et aux stations sous-directrices sont les mêmes 
que dans le cas des circuits té léphoniques ordinaires (voir les Avis M.80 [1] et M.90 [2].

Rem arque — S’il s’agit d ’un circuit rad iophonique réversible, on doit effectuer l’établissem ent, les mesures 
de référence et les m esures de m aintenance pour les deux sens de transm ission.
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1.2 La liaison rad iophon ique in ternationale , dans tous les cas, relève un iquem ent des A dm inistrations 
téléphoniques. Si la liaison rad iophonique in ternationale passe en transit par un ou p lusieurs pays, une station 
sous-directrice est égalem ent désignée pour chacun des pays de transit.

1.3 Les circuits rad iophoniques nationaux se trouvan t aux extrém ités de la liaison peuvent relever soit des
A dm inistrations ou des organism es de radiodiffusion ou des unes et des autres à la fois, su ivant les arrangem ents 
locaux pris dans chaque pays particulier.

1.4 Les C R I de réception sur des circuits ou des liaisons pour transm issions rad iophon iques à destinations
m ultiples jouen t le rôle de stations directrices pour le circuit et la  liaison considérée, conform ém ent aux 
Avis M.80 [1] et M.90 [2]. D ans ce cas précis, ces stations exercent les fonctions supplém entaires suivantes:

a) elles fournissent à la station ém ettrice de référence appropriée  (voir le § 2) un relevé des m esures 
exécutées sur le circuit ou la liaison et une évaluation  de la qualité de la lia ison;

b) elles signalent à la station  ém ettrice de référence les dérangem ents constatés sur le circuit ou la liaison
(voir le § 2).

1.5 Les C R I interm édiaires constituent des stations sous-directrices pour la liaison rad iophon ique in te rna tio 
nale.

1.6 Le CR I ou la station de répéteurs situé à l’extrém ité ém ission (pays A dans les figures 2 /N .l  et 5 /N .l) ,
joue le rôle de station sous-directrice term inale pour la com m unication  rad iophon ique in ternationale . Lorsque ces 
stations ém ettrices de référence (voir le § 2) sont associées à une liaison de té lécom m unications par satellite à 
destinations m ultiples, elles exercent les fonctions suivantes:

a) selon le cas, coord ination  du réglage des sections de circuit, du circuit et de la liaison rad iophon iques 
à destinations m ultiples;

b) établissem ent et com ptes rendus des m esures exécutées au cours de la période de réglage de la section 
de circuit, du circuit ou de la liaison, et de com ptes rendus des évaluations qualitatives effectuées dans 
les stations directrices au cours du réglage de la liaison;

c) opérations appropriées de m aintenance pour le com pte des stations sous-directrices ou directrices, à la 
dem ande de l’une de ces stations.

C ependant, le choix de la station sous-directrice term inale est laissé au soin de l’A dm inistra tion  en cause.

2 Stations émettrices de référence

Les transm issions rad iophoniques à destinations m ultiples u tilisant un systèm e de télécom m unications par
satellite diffèrent de celles réalisées uniquem ent avec des installations terrestres en ce sens que le trajet d ’ém ission 
com m un est prolongé, après la station terrienne ém ettrice, ju sq u ’au système ém etteur-récepteur du  satellite. D ’autre 
part, les trajets de réception parten t du système ém etteur-récepteur du satellite, passent p a r les stations terriennes 
réceptrices intéressées et aboutissent aux stations directrices term inales qui sont des C R I.

Les transm issions effectuées sur le trajet com m un de la com m unication  m ettent en jeu  toutes les stations 
réceptrices, tandis que chacune de celles qui em prunten t les autres trajets ne m ettent en jeu  que la station  
term inale réceptrice appropriée. U ne transm ission rad iophon ique à destinations m ultiples effectuée selon ces 
principes exige, du fait de ses particularités, l’assistance de certaines stations que l’on appelle stations ém ettrices 
de référence.

Les stations ém ettrices de référence se trouvent sur le trajet com m un du circuit ou de la liaison pour 
transm issions rad iophoniques; il peut s’agir:

a) d ’une station sous-directrice située à l’extrém ité d ’ém ission de la section du circuit com prenan t le 
secteur spatial;

b) des stations sous-directrices term inales du circuit et de la liaison con tenan t le secteur spatial.

La figure 4 /N .l représente les élém ents essentiels d ’un circuit rad iophon ique à destinations m ultiples établi
par l’interm édiaire d ’un système de télécom m unications par satellite. Les stations ém ettrices de référence sont 
désignées par les lettres R et R ', respectivem ent pour une section et un circuit à destinations m ultiples.

La figure 5 /N .l représente les élém ents constitutifs d ’une liaison et d ’une com m unication  rad iophon iques à
destinations m ultiples établies par l’in term édiaire d ’un système de télécom m unications p ar satellite. Les stations 
ém ettrices de référence sont désignées par les lettres R ' et R ", respectivem ent pou r un circuit et une liaison à 
destinations m ultiples.

Références

[1] Avis du C C IT T  Stations directrices, tom e IV, fascicule IV. 1, Avis M.80.

[2] Avis du C C IT T  Stations sous-directrices, tom e IV, fascicule IV .l, Avis M.90.
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1.2 Constitution, réglage et surveillance des liaisons et communications radiophoniques 
internationales

On suppose que la liaison rad iophonique in ternationale correspond au schém a de la figure 2 /N .l .  On 
suppose égalem ent que les différents circuits radiophoniques à in terconnecter pour constituer la liaison rad iopho
nique in ternationale sont des circuits don t l’établissem ent et la m aintenance sont conform es aux indications de la 
sous-section 1.3.

Avis N.10

L IM IT E S P O U R  LES L IA ISO N S ET 

C O M M U N IC A T IO N S  R A D IO P H O N IQ U E S  IN T E R N A T IO N A L E S

Le présent Avis indique les lim ites à appliquer chaque fois que possible pour les diverses parties d ’une 
com m unication  représentées sur la figure 2 /N .l .  Les lim ites données dans les tableaux 3 /N . 10 et 4 /N . 10 pour des 
liaisons à 15 kH z sont des objectifs et s’appliquent à des liaisons ne com prenant pas plus de deux points 
d ’in terconnexion aux audiofréquences.

Un certain  nom bre d ’A dm inistrations groupent leur appareillage dans un centre rad iophonique in te rna
tional de telle sorte qu ’au po in t d ’interconnexion, l’im pédance de sortie de chaque voie ou circuit de réception sur 
la bande de fréquences appropriée soit nettem ent plus faible que l’im pédance d ’entrée d ’une voie ou d ’un circuit 
d ’ém ission quelconque (technique dite à tension constante). D ’autres A dm inistrations assurent un équilibrage des 
im pédances au po in t d ’interconnexion et choisissent pou r cette im pédance une valeur égale à la résistance 
nom inale des appareils de m esure — il s’agit alors de la technique avec équilibrage d ’im pédance (autrefois appelée 
technique à force électrom otrice constante). Il convient d ’observer que dans les deux cas, les mesures de niveau de 
tension par rappo rt au niveau de tension à 800 Hz sont identiques. De plus, les mesures de niveau com posite 
adap té  par rappo rt aux mesures du niveau com posite adap té à 800 Hz fourn iron t égalem ent la même valeur 1).

De ce fait, les lim ites recom m andées dans les tableaux suivants sont applicables quels que soient les 
arrangem ents adoptés par les A dm inistrations dans leurs centres rad iophoniques in ternationaux.

1 Limites de la distorsion d’affaiblissem ent en fonction de la fréquence pour une liaison radiophonique
internationale

Les tableaux 1 /N .10, 2 /N .10 et 3 /N .10 ind iquent les lim ites applicables à trois types de liaisons 
rad iophon iques internationales. Le tableau 1/N .10 concerne une liaison établie entièrem ent sur des circuits à 
10 kH z, le tableau 2 /N .10 une liaison établie entièrem ent sur circuits à 6,4 kH z et le tableau 3 /N .10 une liaison 
établie entièrem ent sur circuits à 15 kHz.

La p lupart des liaisons rad iophoniques in ternationales sont, dans la pratique, établies sur trois circuits ou 
m oins en série. Pour les liaisons rad iophoniques in ternationales à 10 kH z et 6,4 kH z, les lim ites sont trois fois 
plus grandes que celles recom m andées pour un circuit.

Beaucoup de liaisons pourra ien t être établies sans égaliseurs additionnels, mais les liaisons com prenant 
quatre  circuits ou davantage exigeront p robablem ent une égalisation. Ici égalem ent, on pou rra it profiter de cette 
occasion pour essayer d ’obtenir une caractéristique d ’affaiblissem ent en fonction de la fréquencé de qualité aussi 
bonne que possible.

C eci dépend de la con stan ce du rapport des im pédances dans les sens ém ission  et réception pour toutes les fréquences (voir  
le § 4 de l’A vis N .l 1).
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TABLEAU 1 /N .l  0 
(Antérieurement tableau A /N .10)

Limites du niveau reçu par rapport au niveau à 800 Hz
pour une liaison radiophonique internationale exclusivement composée de circuits radiophoniques de 10 kHz

Gamme de fréquences Niveau reçu par rapport à la valeur à 800  H za)

Au-dessous de 50  Hz Au plus égal à 0 dB, sa valeur 
n ’est pas précisée davantage

50  à 100 Hz + 1,8 à - 4 ,2  dB
100 à 200 Hz + 1,8 à - 2 ,7  dB
200 Hz à 6 kHz + 1,8 à - 1 ,8  dB

6 à 8,5 kHz + 1 ,8  à - 2 ,7  dB
8,5 à 10 kHz + 1,8 à - 4 ,2  dB

Au-dessus de 10 kHz
Au plus égal à 0 dB, sa valeur 

' n ’est pas précisée davantage

a) Sur les circuits internationaux, la fréquence 800  Hz est la fréquence recom m andée pour les mesures 
de m aintenance à une seule fréquence. T outefois, la fréquence 1000 Hz peut être utilisée pour de telles mesures 
sous réserve d ’accord entre les Adm inistrations intéressées. En fait, la fréquence 1000  Hz est largement utilisée 
pour les mesures à une seule fréquence sur de nom breux circuits internationaux.

Les mesures à plusieurs fréquences dont l’objet est de déterminer, par exem ple, la caractéristique d ’af
faiblissem ent en fonction  de la fréquence com portent une mesure sur 8 00  Hz, par conséquent la fréquence de 
référence pour cette caractéristique peut toujours être de 800  Hz.

Pour les fréquences de mesure à utiliser sur les circuits acheminés par des systèm es MIC, il doit être 
fait référence au supplém ent n °  3.5 [ 1 ].

TABLEAU 2 /N .10  
(Antérieurement tableau B /N .10)

Lim ites du niveau reçu par rapport au niveau à 8 0 0  Hz dans le cas d’une liaison radiophonique 
uniquem ent com posée de circuits de 6 ,4  kHz pour transmissions radiophoniques

Gamme de fréquences Niveau reçu par rapport au niveau à 8 00  Hza)

Fréquences 
inférieures à 50  Hz

. Au plus égal à 0 dB, sa valeur 
n ’est pas précisée davantage

50 à 100- Hz 
100 à 200 Hz 
200 Hz à 5 kHz

5 à 6 kHz
6 à 6 ,4  kHz

+ 1,8 à - 4 ,2  dB
+ 1,8 à - 2 ,7  dB < 
+ 1,8 à - 1 ,8  dB 
+ 1,8 à - 2 ,7  dB 
+ 1,8 à - 4 ,2  dB

Fréquences 
supérieures à 6 ,4  kHz

Au plus égal à 0  dB, sa valeur 
n ’est pas précisée davantage

a) Voir la note du tableau 1 /N .10
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TABLEAU 3 /N .10

Limites du niveau reçu par rapport au niveau à 800  Hz
pour une liaison radiophonique internationale exclusivem ent com posée de circuits radiophoniques de 15 kHz

Gamme de fréquences Niveau reçu par rapport à la valeur à 800 H za)

Au-dessous de 50  Hz Au plus égal à 0 dB, sa valeur 
n ’est pas précisée davantage

40  à 50  Hz + 1 à -  2,0 dB
50 à 100 Hz + 1 à -  1,5 dB

100 Hz à 10 kHz + 1 à -  1,0 dB
10 à 15,0 kHz + 1 à -  2,0 dB

Au-dessus de 15 kHz Au plus égal à 0 dB, sa valeur 
n ’est pas précisée davantage

a) Voir la note du tableau 1/N . 10

2 Limites de la distorsion d'affaiblissement en fonction de la fréquence pour une communication radiopho
nique internationale

A l’heure actuelle, il n ’est pas possible de recom m ander de limites pour la com m unication, mais les 
A dm inistrations devraient s’efforcer de réaliser des circuits radiophoniques nationaux de qualité aussi élevée que 
possible, afin que la distorsion d ’affaiblissem ent sur la com m unication ne soit pas beaucoup plus grande que la 
d istorsion d ’affaiblissem ent en fonction de la fréquence sur la liaison.

/
3 Limites des différences de niveau et de phase pour un couple de liaisons en stéréophonie

En plus des limites spécifiées dans le tableau 3 /N .10 pour les liaisons individuelles, le tableau 4 /N .10 
indique les limites concernant les param ètres de couples de liaisons fonctionnant en stéréophonie.

‘ TABLEAU 4/N . 10

Limites des différences de niveau et de phase 
pour un couple de liaisons en stéréophonie

Gamme de fréquences

Différences entre les voies A et B

Niveau Phase

4 0 à 50  Hz inférieur à 2,0 dB inférieur à 40°
50 à 100 Hz inférieur à 1,5 dB inférieur à 25°

100 Hz à 10 kHz inférieur à 1,2 dB inférieur à 20°
10 à 12,8 kHz inférieur à 2,0 dB inférieur à 20°
12,8 à 15 kHz inférieur à 2 ,0  dB inférieur à 40°

4 Paramètres supplémentaires

O utre les limites spécifiées dans le présent Avis, les limites concernant d ’autres param ètres sont à l'étude.

Référence

[1] Fréquences d'essai pour circuits établis sur systèmes M IC, tom e IV, fascicule IV.4, supplém ent n° 3.5.
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Avis N .l 1

O B JE C T IFS  E SSE N T IE L S DE Q U A L IT É DE T R A N S M IS S IO N  

PO U R  LES C E N T R E S R A D IO P H O N IQ U E S  IN T E R N A T IO N A U X  (C R I)

1 Niveau de transmission aux points d'interconnexion du circuit

Le C C IT T  ne spécifie pas la valeur du niveau aux points d ’in terconnexion des circuits. Les A dm inis
trations ont toute liberté pour choisir elles-mêmes cette valeur, en tenan t com pte de la nécessité de réaliser un 
rappo rt signa l/b ru it de valeur satisfaisante à l’in térieur du C R I. Toutefois, les niveaux aux po in ts d ’in terconnexion 
doivent être choisis de telle m anière que la présence d ’un signal au niveau de 0 dBmO sur le circuit d ’arrivée 
produise un niveau de 0 dBmO sur le circuit de départ. Il convient d ’observer q u ’un certain  nom bre d ’A dm inis
trations, notam m ent celles qui ont adopté la technique dite à tension constante, on t choisi un niveau rela tif 
nom inal de -1-6 dBr pour l’interconnexion. C ependant, d ’autres A dm inistrations on t choisi d ’autres niveaux.

2 Symétrie par rapport à la terre

Le degré de dissym étrie par rapport à la terre des équipem ents sym étriques (m esuré conform ém ent à la 
m éthode appliquée en [1]) devrait être d ’au m oins 60 dB de m anière à ob ten ir une protection  suffisante contre les 
perturbations longitudinales introduites par les sources d ’alim entation , les circuits d ’alarm e, etc.

3 Points d’accès

Il devrait y avoir un po in t d ’accès bien défini associé à l’entrée d ’un circuit rad iophon ique où les niveaux
utilisés pour les mesures de transm ission ont les mêmes valeurs nom inales sur toutes les fréquences de la bande
considérée. Ce point d ’accès peut coïncider avec le po in t d ’interconnexion ou être séparé de celui-ci par un 
tronçon  présentant un affaiblissem ent ou un gain en fonction de la fréquence non affecté de distorsion. Il faut 
égalem ent prévoir un po in t d ’accès bien défini associé à la sortie d ’un circuit pour transm issions rad iophoniques.

Chaque A dm inistration doit choisir la valeur nom inale du niveau rela tif à chaque po in t d ’accès, en tenan t 
com pte des caractéristiques de leurs appareils de mesure et de transm ission.

La mesure d ’un circuit rad iophonique devrait se faire entre ces points d ’accès.

Les A dm inistrations jugeron t peut-être com m ode d ’am énager les sections de circuit rad iophon ique en 
prévoyant des points d ’accès analogues. Les sections de circuit rad iophon ique in ternationales pouvan t être 
connectées à d ’autres sections de circuit de types divers devraient toujours être pourvues de ces points d ’accès.

4 Impédance au point d'interconnexion des circuits radiophoniques

4.1 Technique à tension constante

Si le m odule de l’im pédance de sortie d ’une source quelconque est au plus égal au centièm e du m odule de 
l’im pédance la plus faible qui peut lui être connectée (com pte tenu du fait q u ’il est possible de connecter deux 
charges ou plus en parallèle), la variation de niveau due à la m odification  de la charge au ra  une valeur 
négligeable (m oins de 0,1 dB environ).

4.2 Technique d'adaptation d'impédances

Si l’affaiblissem ent d ’adap ta tion  entre la résistance nom inale de l’instrum ent de m esure et l’im pédance 
présentée par les circuits d ’arrivée et de départ, aux points d ’in terconnexion de ces circuits, est au m inim um  de 
26 dB dans la gam m e de 50 Hz à 10 ou 15 kHz, l’erreur introduite par le défaut d ’adap ta tion  sera négligeable 
dans l’hypothèse où l’im pédance de l’appareil de mesure présente un affaiblissem ent d ’ad ap ta tio n  d ’au m oins 
30 dB par rapport à la résistance nom inale de cet appareil, qui peut être, par exem ple, une résistance pure 
de 600 ohms.

Référence

[1] Livre bleu du C C ITT , tom e III, annexe 3, figure 4B, UIT, G enève, 1964.
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Avis N.12

M E SU R E S  À EFFE C TU E R  P E N D A N T  LA P É R IO D E  D E  RÉGLAGE  

Q U I P R É C È D E  U N E  T R A N S M IS S IO N  R A D IO P H O N IQ U E

Après connexion des différents circuits rad iophoniques nationaux  et in ternationaux  devant constituer la 
liaison radiophonique in ternationale (conform ém ent aux hypsogram m es de ces circuits), il faut vérifier, au moyen 
d ’un appareil autom atique de m esure (voir les Avis 0.31 [1] et 0 .3 2  [2]) ou p ar des mesures à des fréquences 
discrètes, que le niveau du C R I extrêm e d ’arrivée est à la valeur correcte (voir l’Avis N.10) aux fréquences 
suivantes:

pour une liaison rad iophonique in ternationale com posée uniquem ent de
circuits pou r transm issions rad iophoniques de 15 k H z ..................................... 40, 800 et 15 000 Hz

pour une liaison rad iophonique in ternationale com posée uniquem ent de
circuits pour transm issions rad iophoniques de 10 k H z ..................................... 50, 800 et 10 000 Hz

pour une liaison rad iophonique in ternationale com portan t au m oins un
circuit de 6,4 k H z ............................................................................................................ 50, 800 et 6 400 Hz

pour une liaison rad iophonique in ternationale com portan t au m oins un
circuit té léphonique ord inaire  .................................................................................... 300, 800 et 3 400 Hz 0

Au cours de ces m esures, le niveau d ’ém ission doit être de —12 dBmO.

D ans le cas des liaisons rad iophoniques form ant un couple fonctionnan t en stéréophonie, il est nécessaire 
de vérifier les lim ites des param ètres entre les voies spécifiées dans le tableau 4 /N . 10.

La m esure d ’autres param ètres, tels que la d istorsion de non-linéarité et le bruit, doit être faite sur toutes 
les liaisons et les résultats de m esure doivent être notés. Pour le m om ent, aucune valeur lim ite ne peut être 
spécifiée.

Les circuits nationaux  pour transm issions rad iophoniques doivent être réglés de telle sorte que, lo rsqu’ils 
sont reliés à la liaison in ternationale pour transm issions rad iophoniques, les diagram m es de niveaux des circuits 
in ternationaux  pour transm issions rad iophoniques soient respectés.

Les réglages nécessaires étan t effectués, on raccorde les circuits nationaux  à la liaison rad iophonique 
in te rnationale  dans les C R I extrêmes. C ’est la fin de la période de réglage et le com m encem ent de la période 
p répara to ire  qui correspond au m om ent où toute la com m unication est mise à la disposition des organism es de 
radiodiffusion.

Ces derniers procèdent alors aux mesures et réglages si cela est nécessaire.

Références

[1] Avis du C C IT T  Spécifications d ’un appareil autom atique de mesure pour les circuits radiophoniques, 
tom e IV, fascicule IV.4, Avis 0 .31.

[2] Avis du C C IT T  Spécifications d ’un appareil autom atique de mesure pour les paires stéréophoniques des 
circuits radiophoniques, tom e IV, fascicule IV.4, Avis 0 .32.

Avis N.13

M E SU R E S  EFFE C T U É E S PAR LES O R G A N ISM E S  D E  R A D IO D IF F U S IO N  

AU C O U R S  D E  LA P É R IO D E  PR ÉPA R A TO IR E

Lorsque les organism es de radiodiffusion on t pris possession de la com m unication  in ternationale rad iopho
nique, ils font des mesures sur l’ensem ble de cette com m unication, dans la bande des fréquences effectivem ent 
transm ises depuis le po in t où l’on capte le program m e ju sq u ’au poin t où ce program m e doit être reçu.

Ou à la fréquence appropriée au type de circuit té léphonique utilisé.
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Les organism es de rad iodiffusion doivent effectuer leurs m esures à la fréquence de référence (800 ou 
1000 Hz) en app liquan t à l’origine de la com m unication rad iophonique in te rnationale  une onde sinusoïdale don t 
l’am plitude m axim ale soit inférieure de 9 dB à la tension m axim ale instan tanée q u ’on ne doit jam ais dépasser en 
ce. po in t au cours de la transm ission radiophonique.

Cette onde ne doit être émise à ce niveau que pendan t un intervalle aussi court que possible, par exem ple 
environ 30 secondes. S’il y a lieu, les C R I s’assurent que l’on obtient au p o in t d ’accès d ’un circuit in te rnational 
radiophonique un niveau de 0 dBmO.

Lorsque, pour localiser un dérangem ent ou pou r m ain ten ir l’écoute afin  de s’assurer de la continu ité d ’un 
circuit, on est obligé de transm ettre une tonalité continue, ou lorsqu’on effectue des m esures à une fréquence autre 
que la fréquence de référence, la tension appliquée à l’origine de la com m unication  in te rnationale  devra être de 
21 dB inférieure à la tension m axim ale q u ’on ne doit ja m a is  dépasser en ce p o in t au cours de la transm ission 
rad iophonique; dans ces conditions, le niveau aux points d ’accès du circuit rad iophon ique in te rnational est 
de —12 dBmO.

Il n ’y a pas lieu de retoucher les réglages aux C R I in term édiaires p en d an t la période p répara to ire , ceux-ci 
ayant déjà été effectués pendan t la période de réglage.

Rem arque — Les valeurs num ériques indiquées ci-dessus donnen t l’assurance q u ’au cours de la transm is
sion rad iophonique la tension de crête au po in t de niveau rela tif zéro n ’excédera pas l’am plitude m axim ale d ’une 
sinusoïdale ayant une tension efficace de 2,2 volts.

La raison pour laquelle on ém et la fréquence de référence seulem ent p endan t de très courtes durées à une 
tension inférieure de 9 dB à la tension de crête est qu ’il ne convient pas de surcharger les systèmes à couran ts 
porteurs en transm ettan t une onde de m esure en régime perm anent d on t l’am plitude correspond  à la tension de 
crête, qui n ’est atteinte que par m om ents au cours de la transm ission réelle du program m e de rad iodiffusion.

Avis N.15

P U IS S A N C E  M A X IM A L E  A U T O R ISÉ E  P O U R  LES T R A N S M IS S IO N S  

R A D IO P H O N IQ U E S  IN T E R N A TIO N A L E S

Considérations générales

Afin de vérifier que la puissance m axim ale émise au cours de la transm ission rad iophon ique ne dépasse
pas la limite adm ise par les A dm inistrations, il est recom m andé aux organism es de rad iod iffusion  et aux C R I
situés aux extrém ités de la com m unication  rad iophonique in ternationale de connecter des volum ètres ou des 
indicateurs de crête, le type d ’appareil utilisé étant de préférence le m êm e pour l’A dm inistra tion  té léphonique ainsi 
que pour l’organism e de rad iodiffusion d ’un pays.

E tant donné que la com m unication  rad iophonique in ternationale a été réglée d ’une m anière précise avant 
de la mettre à la disposition des organism es de radiodiffusion, on ne risque aucune surchage des am plificateurs au 
cours de la transm ission rad iophon ique si l’on s’assure à l’extrém ité d ’ém ission de la com m unication  rad io p h o 
nique in ternationale de ne pas dépasser la lim ite admise.

Par conséquent, cette vérification peut être réalisée seulem ent p a r l’organism e de rad iod iffusion  et le C R I
du pays ém etteur et une vérification en aval de ce pays ne semble pas très efficace.

Si on le désire, on peut égalem ent connecter des appareils de contrô le (volum ètres ou indicateurs de crête) 
aux extrém ités réceptrices de la liaison rad iophonique in ternationale et de la com m unication  rad iophon ique 
in ternationale pour être inform é du caractère général de la transm ission. D ans ce cas, les appareils de contrô le de 
ces deux points dans le pays récepteur doivent être du m êm e type, mais il n ’est pas nécessaire que les types 
d ’appareils de contrô le au pays de départ et au pays d ’arrivée soient identiques.
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1 Niveau maximal autorisé sur les circuits radiophoniques

La puissance de crête autorisée sur un circuit rad iophonique ne doit pas dépasser + 9  dBm  en un po in t de 
n iveau rela tif zéro (sur le circuit radiophonique).

(Cela correspond à une tension de crête de 3,1 V pour un niveau absolu de tension m esuré en un po in t de 
n iveau rela tif zéro. Avec cette valeur de crête, la valeur efficace du signal sinusoïdal est de 2,2 V.)

2 Niveau maximal autorisé sur un circuit téléphonique international utilisé pour des transmissions radiopho
niques

La puissance perm ise sur un circuit téléphonique in ternational utilisé pour des transm issions rad iopho
niques ne doit pas dépasser + 3  dBm en un point de niveau rela tif zéro sur le circuit téléphonique international. 
A fin que l’on puisse satisfaire à la valeur de + 9  dBmO pour la puissance de crête perm ise sur un circuit 
rad iophonique, on doit in troduire un  affaiblissem ent de 6 dB en un po in t situé en am ont de celui où le circuit 
té léphonique in ternational pénètre dans un système à couran ts porteurs. Côté réception, il faut prévoir une 
am plification  de même valeur (6 dB) à l’extrém ité du circuit téléphonique.

La réduction dont il vient d ’être question a pour objet d ’éviter une surcharge du système à courants 
porteurs. Il peut y avoir plusieurs raisons à cette surcharge:

a) le circuit de com m entaires, contrairem ent à ce qui se passe dans une com m unication téléphonique 
ordinaire , ne fonctionne que dans un sens, d ’où une augm entation  du niveau m oyen de puissance;

b) les m icrophones utilisés par les organism es de radiodiffusion son t en général de m eilleure qualité que 
ceux des com binés norm aux.

La valeur de 6 dB est celle que l’expérience a m ontré la plus convenable pour le but recherché.

Avis N.16

SIG N A L  D ’ID EN T IFIC A T IO N

Pendant la période p répara to ire  et lo rsqu’aucun essai de transm ission n ’a lieu, de m êm e que pendan t les 
pauses entre les ém issions de program m es, il est tout à fait souhaitable que les organism es de radiodiffusion, afin 
d ’ind iquer que les circuits sont connectés, donnen t à leurs studios et à leurs stations d ’ém ission les instructions 
nécessaires pour que les signaux d'identification  soient émis sur la com m unication  radiophonique in ternationale et 
sur les circuits de conversation pendan t q u ’ils ne sont pas utilisés. Le signal d ’identification servira en particulier à 
ind iquer pendant la période p réparato ire  pour quelle transm ission rad iophonique le circuit sera utilisé.

Ce signal d ’identification ne sera pas radiodiffusé, de sorte qu’il ne sera pas perçu p ar les auditeurs, mais 
il sera transm is de bout en bout de la com m unication in ternationale utilisée pour la transm ission rad iophonique, 
depuis le point d ’origine du program m e ju sq u ’au poin t de destination.

Le niveau du signal d ’identification  d ’une com m unication rad iophon ique ne doit pas être supérieur à un 
niveau de puissance m oyenne absolue de —15 dBmO.

Avis N.17

SU R V E IL L A N C E  D E  LA M A IN T E N A N C E

Une surveillance de la transm ission est assurée dans les C R I extrêm es au m oyen de haut-parleurs e t/o u  de 
dispositifs à indication visuelle (indicateurs de crête, volum ètres, oscilloscopes, etc.). Les appareils de surveillance 
de la transm ission doivent pouvoir donner des indications à la fois visuelles et auditives.

18 Fascicule IV.3 — Avis N.17



Avis N.18

SU R V E IL L A N C E  AU  P O IN T  D E  V U E  D E  LA T A X A T IO N , L IB É R A T IO N

La surveillance au po in t de vue de la taxation  d ’une transm ission rad io p h o n iq u e  in te rna tiona le  est 
effectuée par les C R I situés aux extrém ités de la liaison rad iophonique in te rnationale .

Les agents techniques des C R I désignés doivent s’en tendre entre eux po u r déterm iner avec précision , à la 
fin de la transm ission rad iophonique:

a) le m om ent où la liaison rad iophonique est remise aux organism es de rad iod iffu sion  (début de la durée 
taxable);

b) le m om ent où cette liaison rad iophonique est libérée par les organism es de rad iod iffu sion  (fin de la 
durée taxable);

c) le cas échéant, les m om ents et la durée de tou te in terrup tion  ou de to u t inc iden t qui on t pu  se 
p rodu ire  (afin de perm ettre aux services d ’exploitation  de déterm iner si une réduction  do it être 
accordée).

Les heures de début et de fin de la durée taxable, ainsi que les heures et les durées des in te rrup tions 
éventuelles sont inscrites sur une fiche journalière. Cette fiche journalière  est transm ise le jo u r  m êm e au service 
chargé de centraliser tous les élém ents nécessaires à l’établissem ent des com ptes in te rna tionaux .

Les conditions relatives à l’établissem ent et à la location des circuits rad io p h o n iq u es et circuits de 
conversation sont données dans l’Avis D.180 [1].

Référence

[1] Avis du C C IT T  Transmissions radiophoniques et télévisuelles internationales, tom e II, fascicule II. 1,
Avis D.180.

1.3 Réglage et maintenance des circuits radiophoniques internationaux

Avis N.21

LIM IT E S ET P R O C É D U R E S  P O U R  LE R ÉG LAG E D ’U N  C IR C U IT  R A D IO P H O N IQ U E

Cet Avis indique, au § 1, les lim ites à app liquer pou r la d isto rsion  d ’affaib lissem ent en fonction  de la 
fréquence du circuit représenté sur les figures 1 /N .l ,  3 /N .l  et 4 /N .l et au § 2, la p rocédure  de réglage du circuit. 
Les limites concernant le réglage des circuits à 15 kH z sont à l’étude. A titre  de directives provisoires, il convien t 
de faire usage des lim ites indiquées à l’Avis N.23 pou r les diverses caractéristiques.

1 Lim ites de la distorsion d’affaib lissem ent en fonction  de la fréquence des p arties  com posant un  c ircu it 
radiophonique in te rnationa l (anciennem ent partie  A)

Ces m esures sont exprim ées sous form e du niveau relatif reçu p a r  rap p o rt à la valeur du  niveau à 
800 H z ,)2). Q uelques rem arques concernant l’im pédance aux points d ’in terconnex ion  son t données dans l’in tro 
duction de l’Avis N.10.

* Sur les circuits internationaux, la fréquence 800 H z est la fréquence recom m an dée pour les m esures de m ainten an ce à un e  
seule fréquence. T ou tefo is, la fréquence 1000 H z peut être utilisée pour de te lles m esures sou s réserve d ’accord  entre les 
A dm inistrations intéressées. En fait, la fréquence 1000 H z est largem ent u tilisée pou r les m esures à une seu le  fréquence sur 
de nom breux circuits internationaux.

Les m esures à p lusieurs fréquences dont l’objet est de déterm iner, par ex em p le , la caractéristique d ’a ffa ib lissem en t en  
fonction  de la fréquence com portent une m esure sur 800 H z, par con séq u en t la fréquence de référence pour cette  
caractéristique peut toujours être de 800 Hz. ,

2) Voir le R apport 820 du C C IR  [1].
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1.1 Limites de la distorsion d ’affaiblissement en fonction  de la fréquence pour les sections de circuits radiopho
niques

A l’heure actuelle, il n ’est ni possible ni souhaitable de recom m ander des lim ites pour les sections de
circuit.

1.2 Limites de la distorsion d ’affaiblissement en fonction  de la fréquence pour un circuit radiophonique 
international

Les tableaux 1 /N .21 et 2 /N .21 indiquent les lim ites recom m andées respectivem ent pour les circuits 
rad iophon iques à 10 kHz et à 6,4 kHz.

TABLEAU 1/N .21  
(Antérieurement tableau A /N .21)

Limites du niveau reçu par rapport au niveau à 80 0  Hz 
dans le cas d’un circuit radiophonique de 10 kHz

Gamme de fréquences Niveau reçu par rapport à la valeur à 800 Hz

Fréquences Au plus égal à 0 dB, sa valeur
inférieures à 50  Hz n ’est pas précisée davantage

50 à 100 Hz -+ 0 ,6  à - 1 ,4  dB
100 à 200 Hz + 0 ,6  à - 0 ,9  dB
200 Hz à 6 kHz + 0 ,6  à —0,6 dB

6 à 8,5 kHz + 0 ,6  à - 0 ,9  dB
8,5 à 10 kHz + 0 ,6  à - 1 ,4  dB

Fréquences Au plus égal à 0 dB, sa valeur
supérieures à 10 kHz n ’est pas précisée davantage

TABLEAU 2 /N .21 
(Antérieurement tableau B /N .21)

Limites du niveau reçu par rapport au niveau à 80 0  Hz 
dans le cas d’un circuit radiophonique de 6 ,4  kHz

Gamme de fréquences Niveau reçu par rapport au niveau à 800 Hz

Fréquences Au plus égal à 0 dB, sa valeur
inférieures à 50 Hz n ’est pas précisée davantage

50 à 100 Hz + 0 ,6  à - 1 ,4  dB
100 à 200 Hz + 0 ,6  à - 0 ,9  dB
200 Hz à 5 kHz + 0 ,6  à —0,6 dB

5 à 6 kHz + 0 ,6  à - 0 ,9  dB
6 à 6,4 kHz + 0 ,6  à - 1 ,4  dB

Fréquences Au plus égal à 0 dB, sa valeur
supérieures à 6 ,4  kHz n ’est pas précisée davantage

Il est souhaitable que les circuits radiophoniques in ternationaux  qui doivent être établis entre C R I d ’un 
m êm e continen t soient norm alem ent achem inés sur une seule liaison en groupe prim aire d ’un système à fréquences 
porteuses et ne com prennent q u ’une seule section de m odulation  (une paire d ’équipem ents pour la m odulation  à 
p a rtir  des audiofréquences et pour la dém odulation  aux audiofréquences). Les circuits rad iophoniques in te rnatio 
naux  de grande longueur établis entre C R I de continents différents ne devraient pas com pter plus de trois 
sections.

Les circuits rad iophoniques, tels que ceux associés à des transm issions télévisuelles, u tilisant des systèmes 
de télécom m unications par satellite, sont généralem ent‘établis pou r un usage tem poraire. La section d ’un circuit 
rad iophon ique in ternational est établie sur une ou plusieurs liaisons p ar satellite chaque fois que la dem ande en 
est faite. Il y a lieu de noter que le groupe prim aire con tenan t le circuit rad iophonique peut aboutir à la station 
te rrienne ou à une station de répéteurs d ’un term inal in ternational.
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C om pte tenu, d ’une part des com binaisons possibles entre les équipem ents te rm inaux  de groupes 
prim aires, d 'au tre  part du nom bre de sections de groupe prim aire requises po u r des circuits rad iophon iques établis 
par liaison(s) p ar satellite, il ne sera peut-être pas toujours possible de respecter les lim ites im posées aux liaisons 
en groupe prim aire si l’on n ’effectue pas une égalisation de ces liaisons chaque fois q u ’on établit un  circuit 
radiophonique.

Pour éviter ce genre de situation, il faudra peut-être abaisser les lim ites d ’affaib lissem ent po u r toutes les 
fréquences et celles de l’affaiblissem ent au voisinage de la fréquence m édiane de la b an d e  transm ise p ar les 
sections nationales du groupe prim aire et p ar les sections qui passent p ar le satellite.

Les équipem ents m odernes pou r transm issions rad iophoniques à couran ts po rteu rs po u r un  circuit 
rad iophonique de 10 kH z perm ettent facilem ent d ’obtenir la caractéristique proposée au tab leau  1/N .21. De plus, 
l’expérience m ontre que cette caractéristique peut être respectée facilem ent avec un circuit établi sur des paires en 
câble non pupinisées et com pensées, don t la longueur peut atteindre 320 km. C ’est po u rq u o i l’adop tion  de cette 
caractéristique com m e objectif pou r l’avenir ne devrait donner lieu à aucune difficulté. Il est p robab le  que certains 
types anciens d ’équipem ents à courants porteurs pour circuits rad iophon iques devron t être m unis d ’égaliseurs 
additionnels pou r pouvoir satisfaire à ces limites. Lorsqu’on do it p rocéder à l’égalisation  d ’un  circuit, on  devrait 
en p rofiter pour essayer d ’obten ir une caractéristique de niveau en fonction de la fréquence de qualité aussi bonne 
que possible.

2 Procédures et réglage (anciennement partie B)

C haque section nationale du circuit rad iophonique in ternational et chaque section traversan t une frontière 
ayant été corrigées au po in t de vue de la d istorsion d ’affaiblissem ent en fonction  de la fréquence et éventuellem ent 
com pensées au po in t de vue de la d istorsion de phase en fonction de la fréquence de façon que les 
recom m andations du C C IT T  soient satisfaites, on  raccorde ces différentes sections de m anière à constituer 
l’ensem ble du circuit rad iophonique in ternational.

Lorsque deux pays utilisant un système de télécom m unications p ar satellite on t conclu un accord afin 
d ’établir des circuits radiophoniques tem poraires, il faut procéder à un réglage initial du circuit rad iophon ique; ce 
réglage porte sur les m oyens (satellite et installations terrestres) qui seront mis en œ uvre chaque fois q u ’une 
transm ission rad iophonique sera dem andée.

Le nom bre et l’em placem ent de tous les points de destination d ’un circuit rad io p h o n iq u e  in te rnational à 
destinations m ultiples ne sont connus qu ’au m om ent de la dem ande de transm ission. O n ne peu t donc procéder au 
réglage du circuit qu ’après avoir pris connaissance des détails de la dem ande; ces opéra tions doivent intervenir 
avant que la transm ission ait lieu.

Les divers groupes prim aires de base sont établis et réglés selon les spécifications énoncées po u r un circuit 
rad iophonique à destination  unique. U ne fois rassem blés pour form er un groupe p rim aire  à destinations m ultiples, 
il suffira de vérifier les niveaux des ondes pilotes. La station ém ettrice de référence du groupe p rim aire 
unidirectionnel à destinations m ultiples (M U) se chargera de coordonner cette opéra tion  conform ém ent aux 
dispositions de l’Avis M.460 [2].

2.1 M esures du niveau reçu [1]

On applique à l’extrém ité d ’ém ission du circuit radiophonique in te rnational une onde de m esure de 800 Hz 
équivalant à un niveau de —12 dBmO. On m esure le niveau à l’extrém ité de réception  du circuit et on l’am ène à
une valeur nom inale appropriée au centre in ternational pour transm issions rad iophon iques (par
exem ple, —6 dBm).

On peut alors tracer à l’aide d ’un appareil de m esure au tom atique (voir l’Avis 0 .31 [3]) la courbe du
niveau en fonction de la fréquence à l’extrém ité réceptrice du circuit. Si l’on ne dispose pas d ’un tel appareil, on
doit effectuer des mesures individuelles au C R I term inal et à la station frontière, aux fréquences suivantes:

-  pour un circuit de 10 kH z: 50, 80, 100, 200, 500, 800, 1000, 2000, 3200, 5000, 6000, 8500, 10 000 Hz; 
et si on le juge utile, 30, 40, 11 000, 12 000 et 15 000 Hz;

-  pou r un circuit de 6,4 kH z: 50, 80, 100, 200, 500, 800, 1000, 2000, 3200, 5000 et 6400 Hz.

On agit sur les correcteurs réglables de m anière à ram ener cette courbe entre les lim ites prescrites ci-dessus.

2.2 M esures de distorsion de temps de propagation de groupe [1]

Si cela apparaît nécessaire, on relève la caractéristique du tem ps de p ropaga tion  en fonction  de la 
fréquence pour l’ensem ble du circuit rad iophonique in ternational.
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2.3 M esures de bruit de circuit

Lorsque tous les réglages ont été effectués et que le circuit rad iophonique in ternational est conform e aux 
Avis du C C ITT, on procède aux m esures de bruit.

Celles-ci doivent com prendre:

— la lecture du bruit non pondéré à l’extrém ité du circuit radiophonique in ternational au moyen d ’un 
appareil dont la gam m e de fréquences va d ’environ 30 à 20 000 Hz, et qui indique les valeurs 
quadratiques m oyennes avec un tem ps d ’intégration  de 200 ms environ (Avis P.53 [4]) ou bien d ’un 
appareil conform e à l’Avis 468-2 du C C IR  [5],

— la lecture du bru it pondéré au m oyen d ’un instrum ent de mesure et d ’un réseau conform es à 
l’Avis P.53 [4] ou à l’Avis 468-2 du C C IR  [5], ou d ’une com binaison d ’un tel instrum ent et d ’un tel 
réseau (voir le tableau 3 /N .21).

Le tableau 3 /N .21 donne les valeurs limites en un po in t de niveau rad iophonique rela tif zéro, pour divers 
types de circuits d ’une longueur d ’environ 2500 km et pour diverses com binaisons d ’instrum ents de mesure et de 
réseaux.

TABLEAU 3 /N .21  
(Antérieurement tableau C /N .21)

Mesures de bruit

Conditions d ’essai
Circuits en câble 

Circuits à courants porteurs Lignes aériennes Unités

Instrument de mesure et réseau [4]

-  non pondéré - 2 8 - 2 0 dBmOs
-  pondéré - 4 8 - 4 0 dBmOps

Instrument de mesure de l ’Avis P.53 [4]

Réseau de l ’Avis 4 6 8 -2  du CCIR [5]

-  non pondéré - 2 8 - 2 0 dBmOs
-  pondéré - 4 4 - 3 6 dBmOps

Instrument de mesure et réseau
de l ’Avis 4 6 8 -2  du CCIR [5]

-  non pondéré - 2 3 - 1 5 dBqOs
-  pondéré - 3 9 - 3 1 dBqOps

Remarque 1 — Les valeurs indiquées pour les conditions d ’essai de l’Avis P.53 [4] représentent les limites existantes. Le 
rem placem ent du réseau de l ’Avis P.53 [4] par celui de l’Avis 4 6 8 -2  du CCIR cité en [5] fait varier de + 4  dB la mesure du bruit 
uniform e. De m êm e, le remplacement d ’un instrument pour valeurs quadratiques m oyennes (Avis P .53) [4] par le mesureur de 
quasi-crête de l ’Avis 46 8 -2  du CCIR [5] fait varier la mesure de + 5  dB. On a tenu com pte de ces valeurs dans le tableau ci-dessus 
en tant que donnant la variation m oyenne pour divers types de bruits.

Remarque 2 -  Lorsqu’on mesure des niveaux de bruit, il peut se présenter des cas où les valeurs du bruit pondéré se 
trouvent à l’intérieur des lim ites spécifiées dans le tableau tandis que les valeurs du bruit non pondéré sont extérieures à ces limites, 
ou vice versa. Cela révèle la présence d’une perturbation par une tonalité unique à niveau élevé. Dans ce cas, le personnel de m ainte
nance devrait déterminer, au m oyen d ’un appareil sélectif, la fréquence de ce signal perturbateur et prendre des mesures pour l ’éli
miner.

2.4 Mesures de distorsion de non-linéarité

Lorsque le circuit est entièrem ent achem iné sur des paires à fréquences vocales et qu ’il n ’est pas équipé de 
réseau de préaccentuation , l’affaiblissem ent de distorsion harm onique est mesuré à l’extrém ité du circuit rad iopho
nique in ternational en app liquan t pendan t quelques secondes un signal sinusoïdal à une fréquence quelconque 
com prise dans la bande des fréquences à transm ettre à un niveau de + 9  dBmO.

Lorsque le circuit com porte au m oins une section en couran ts porteurs, aucune m esure ne sera effectuée. 
C ependan t, si dans l’intérêt du service il est indispensable d ’effectuer très exceptionnellem ent (par exemple, pour 
localiser un dérangem ent) une m esure de la distorsion de non-linéarité , la fréquence du signal émis ne doit pas 
dépasser 1000 Hz à + 9  dBmO et la période d ’injection de la tonalité à un niveau élevé doit être aussi brève que 
possible, c’est-à-dire ne pas dépasser quatre secondes. C ependant, la meilleure m éthode consiste à utiliser un 
appareil de mesure autom atique approprié , s’il en existe un (voir l’Avis 0.31 [3]).
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Le coefficient total de distorsion harm onique pour le circuit fictif de référence p o u r transm ission 
radiophonique (2500 km) ne doit pas dépasser 4% (affaiblissem ent de d isto rsion  harm on ique 28 dB) à une 
fréquence quelconque ?) com prise dans la bande effectivem ent transm ise. Pour les circuits plus courts et m oins 
com plexes, il y au ra m oins de distorsion.

De plus, étant donné que, sur les circuits établis sur des groupes prim aires, la m esure de d istorsion de 
non-linéarité effectuée de bout en bout pourra it apporte r de sérieux inconvénients à la transm ission  sur les autres 
voies, surtout si le groupe prim aire est transm is sur un système à courants porteurs avec répéteurs transistorisés, il 
n ’est perm is de faire les mesures de distorsion de non-linéarité qu ’en local sur les équipem ents term inaux  de 
m odulation  et de dém odulation. On peut, par exemple, boucler l’un sur l’autre , à l’aide d ’un  réseau app rop rié  
(com prenant éventuellem ent un am plificateur convenable), un  équipem ent de m odu la tion  et un  équipem ent de 
dém odulation  pour circuits rad iophoniques et faire la m esure sur l’énsem ble ainsi constitué.

2.5 Conservation des résultats

Les m esures finales faites au titre des rubriques ci-dessus après réglage du circuit son t des m esures de 
référence, qui doivent être soigneusem ent conservées.

R é fé r e n c e s

[1] R apport du C C IR , Valeurs relatives des niveaux des signaux radiophoniques déterm inées à l ’aide du  
vu-mètre et d ’un indicateur de crête, volum e X II, R apport 820, U IT , G enève, 1978.

[2] Avis du C C IT T  M ise en service de liaisons internationales en groupe primaire, secondaire, etc., tom e IV, 
fascicule IV. 1, Avis M.460.

[3] Avis du C C IT T  Spécifications d ’un appareil autom atique de mesure pour les circuits radiophoniques, 
tom e IV, fascicule IV.4, Avis 0 .31.

[4] Avis du C C IT T  Psophomètres (appareils pour la mesure objective des bruits dé circuits), tom e V, Avis P.53.

[5] Avis du C C IR  Mesure des bruits audiofréquence en radiodiffusion sonore dans les systèm es d ’enregistrement 
du son et les circuits radiophoniques, volum e X, Avis 468-2, UIT, G enève, 1978.

A v is  N .2 3

M E SU R E S  D E  M A IN T E N A N C E  P É R IO D IQ U E  À EFFE C T U E R  

S U R  LES C IR C U IT S R A D IO P H O N IQ U E S  IN T E R N A T IO N A U X

Tous les deux mois, à titre de m aintenance périodique, on doit effectuer les m esures ci-après:

1 C ir c u it s  r a d io p h o n iq u e s  d e  10  k H z  e t  d e  6 ,4  k H z

1.1 Mesures du niveau reçu

On doit m esurer le niveau à l’extrém ité du circuit rad iophon ique in te rnational à la fréquence 800 Hz. Le
niveau à l’ém ission doit être réglé à —12 dBmO. Le niveau reçu à 800 Hz est à ajuster sur sa valeur nom inale s’il
y a lieu.

On mesure ensuite le niveau à l’extrém ité du circuit rad iophon ique in te rnationa l aux fréquences suivantes:

— pour un circuit de 10 kH z: 50, 100, 200, 800, 3200, 5000, 6000, 8500 et 10 000 H z;

— pour un circuit de 6,4 kH z: 50, 100, 200, 800, 3200, 5000 et 6400 Hz.

Si l’on constate que, sur une certaine fréquence, le niveau à l’extrém ité du circuit rad iophon ique 
in ternational n ’est pas contenu dans les lim ites spécifiées, on reprend les m esures de référence en faisan t intervenir 
les stations frontières, pour déterm iner les tronçons défectueux. On effectùe alors des m esures sur le circuit 
rad iophonique in ternational pour s’assurer q u ’on est revenu aux limites spécifiées.

L’U nion  européenne de rad iod iffusion  a ind iqué que plusieurs de ses m em bres estim ent que, pour un circuit d ’une longueur  
de 1500 km , les lim ites acceptables pour la d istorsion  de non-linéarité d o iven t être de:

40 dB aux fréquences fondam entales au-dessus de 100 Hz,

34 dB aux fréquences fondam entales de 100 H z et au-dessous.
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1.2 Mesures de bruit de circuit

Au cours des mesures de m aintenance effectuées tous les deux mois, on mesure le bruit à l’extrémité du 
circuit rad iophonique in ternational (voir le § 2.3 de l’Avis N.21).

1.3 Mesures de distorsion de non-linéarité

Après avoir effectué les mesures de niveau et les réglages éventuels, on mesure l’affaiblissem ent de 
d istorsion harm onique pour s’assurer que le circuit considéré peut transm ettre un signal rad iophonique avec la 
qualité désirée.

Les mesures sont faites dans les conditions décrites au § 2.4 de l’Avis N.21, et avec les mêmes restrictions 
concernant les circuits établis sur des groupes prim aires ou m unis de réseaux de préaccentuation  et de 
désaccentuation.

A titre provisoire, le C C IT T  recom m ande d ’utiliser un d ispositif ind iquant la puissance totale des 
harm oniques p lu tô t que, les dispositifs sélectifs du type «analyseur d ’ondes» qui donne des résultats nécessitant 
beaucoup  de calculs pour obtenir la valeur finale de l’affaiblissem ent de distorsion harm onique.

2 Circuits radiophoniques de 15 kHz et paires stéréophoniques avec de tels circuits

Les tableaux 1/N .23 et 2 /N .23 spécifient les lim ites applicables aux circuits dépourvus de points 
in term édiaires audiofréquences et différant, en cela, de la structure du circuit représenté à la figure 1 /N .l.

TABLEAU 1/N .23  

Limites pour un circuit radiophonique de 15 kHz

Critères de qualité Limite Unité

1 Niveau en réception à 800 Hz ( - 1 2  dBmO) - 1 2  + 1 dBmO

2 Bruit pondéré (valeur efficace) Réseau ancien -  51 dBmOps
Réseau nouveau - 4 7 dBmOps

(valeur de crête) Réseau ancien - 4 6 dBqOps
Réseau nouveau - 4 2 dBqOps

3 Bruit non pondéré (valeur efficace) - 4 1 dBmOs
(valeur de crête) -  36 dBqOs

4 Distorsion de non-linéarité k 2 (0 ,09) > 4 5 dB
k 3 (0 ,06) > 4 5 dB
d 3 (0 ,8 /1 ,4 2 ) > 4 7 dB
k 2 (0 ,8) > 4 7 dB
k 3 (0 ,533) > 4 7 dB

5 Ecart de niveau d’échelon 12 dB (+  6 /— 6 dBmO) <  ± 0,5 dB

6 Réponse du niveau en fonction  de la fréquence 
par rapport à 0 ,8  kHz 4 0  à 50 Hz + 0,5 à -  1,5 dB

0,05 à 12,8 kHz + 0,5 à -  0,5 dB
12,8 à 15 kHz + 0,5 à -  1,5 dB
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Limites supplémentaires à celles du tableau 1 /N .23 , 
en cas d’utilisation d’un couple de circuits stéréophoniques

TABLEAU 2/N. 23

Critères de qualité Limite U nité

D ifférence de niveau A/B de 0,04  à 0 ,05  kHz <  1 dB
de 0,05 à 12,8 kHz <  0,5 dB
de 12,8 à 15,0 kHz <  1 dB

Différence de phase A/B de 0,04  à 0 ,05  kHz <  20 Degré
de 0 ,05  à 12,8 kHz <  10 Degré
de 12,8  à 15 ,0  kHz <  20 Degré

Diaphonie A /B à : 0 ,18  kHz >  50 dB
1,6 kHz >  50 dB
9,0  kHz >  50 dB

Les critères de qualité indiqués correspondent à ceux de l’Avis 0 .3 2  [1]. Les lim ites peuvent être facilem ent 
m esurées avec des appareils de ce type. Si d ’autres m oyens de m esure sont utilisés, il faut éviter l’em ploi des 
fréquences 10, 11,92 et 14 kH z, en raison de l’insertion éventuelle dans l’équipem ent de transm ission  de filtres 
d 'a rrê t ayant pour but de lim iter les résidus de couran t porteur.

3 M ise à disposition des circuits pour les mesures de maintenance

M ême dans le cas d ’un accord général avec l’abonné sur l’heure des m esures périodiques à  effectuer sur les
circuits loués en perm anence, le C R I doit toujours se faire confirm er la d isponib ilité  de ces circuits p ar l’abonné
chaque fois que ces mesures devront être effectuées.

Référence

[1] Avis du C C IT T  Spécifications d ’un appareil autom atique de mesure pour les paires stéréophoniques des 
circuits radiophoniques, tom e IV, fascicule IV.4, Avis 0 .32.
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SEC TIO N  2 ’>

TRANSM ISSIONS TÉLÉVISUELLES INTERNATIONALES

2.1 Transmissions télévisuelles internationales — Définitions et responsabilités

Avis N.51

D É F IN IT IO N S  RELATIVES A U X  T R A N S M IS S IO N S  

T É L É V ISU E L L E S IN T E R N A T IO N A L E S

Les définitions suivantes s’appliquent à la m aintenance des transm issions télévisuelles internationales. 
D ’autres définitions sont utilisées à d ’autres fins, par exem ple, la liaison télévisuelle in te rnationale  ou la liaison 
télévisuelle in ternationale m ultiple, définies aux § 11 et 12 ci-après, dans le sens d ’un circuit télévisuel in te rna
tional, tel qu ’il est défini par la CM TT.

Rem arque 1 — G râce au recours exclusif à des am endem ents sim ultanés, au tan t que possible les défin i
tions des Avis N .l et N.51 doivent rester identiques.

Rem arque 2 — U ne section de circuit, un circuit, une liaison ou une com m unication  télévisuelle est 
considéré com m e perm anent aux fins de la m aintenance s’il est toujours disponible lo rsqu’on désire l’utiliser, que 
son utilisation soit perm anente ou non. Un circuit télévisuel peut être utilisé pour des transm issions occassion- 
nelles, c’est-à-dire de courte durée (par exem ple de m oins de 24 heures) ou bien pou r une longue durée, 
c ’est-à-dire pour une journée ou davantage. U ne com m unication  télévisuelle perm anente entre locaux d ’organism es 
de radiodiffusion peut être utilisée en tout tem ps, exception faite des périodes de m ain tenance fixées de concert 
p ar les A dm inistrations et les organism es de radiodiffusion intéressés.

Une section de circuit, un circuit, une liaison ou une com m unication  télévisuel est considéré com m e tem poraire 
aux fins de la m aintenance lo rsqu’il n ’a pas d ’existence en dehors de la période de transm ission (y com pris le 
tem ps nécessaire au réglage et aux essais) pour laquelle on en a besoin.

1 transmission télévisuelle internationale

Transm ission de signaux vidéo sur le réseau in ternational de télécom m unications, p o u r l’échange de 
program m es télévisuels entre les organism es de radiodiffusion de pays différents.

2 organisme de radiodiffusion

O rganism e chargé de radiodiffuser des program m es sonores ou visuels. La p lupart des clients passant 
com m ande de m oyens destinés à la réalisation de transm issions rad iophoniques et télévisuelles sont des 
organism es de rad iodiffusion ; pour plus de com m odité, l’expression «organism e de rad iod iffusion»  est utilisée 
pour désigner l’activité de tou t utilisateur ou client et, utilisée dans ce sens, s’applique égalem ent à tou t client 
dem andan t la réalisation de transm issions rad iophoniques ou télévisuelles.

Pour les A vis du C C IR  qui concernent la télév ision , voir le tom e X II du C C IR , G en ève, 1978.
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3 organisme de radiodiffusion (ém ission)

O rganism e de rad iodiffusion situé à l’extrém ité d ’ém ission d ’une transm ission télévisuelle in ternationale.

4 organisme de radiodiffusion (réception)

O rganism e de radiodiffusion situé à l’extrém ité de réception d ’une transm ission télévisuelle internationale.

5 centre télévisuel international (CTI)

C entre tête de ligne pou r au m oins un circuit télévisuel in ternational (voir le § 9), dans lequel peuvent être 
établies des com m unications télévisuelles in ternationales (voir le § 13) par interconnexion de circuits télévisuels 
in ternationaux  et nationaux.

6 centre télévisuel national (CTN)

C entre tête de ligne pou r au m oins deux circuits télévisuels nationaux , dans lequel de tels circuits peuvent 
être interconnectés.

7 section de circuit télévisuel

Trajet unidirectionnel national ou in ternational pour transm issions télévisuelles com pris entre deux stations 
où le program m e est accessible aux fréquences vidéo. Le trajet de transm ission peut être établi par des systèmes 
terrestres ou achem iné sur des circuits par satellite, à destination  unique (voir la rem arque 2 et les figures 1/N.51 
et 3 /N .51).

8 section internationale de circuit télévisuel multiple

Trajet unidirectionnel pour transm issions télévisuelles com pris entre une station frontière et plusieurs
autres stations frontières où l’interconnexion s’effectue aux fréquences vidéo (voir la rem arque 2 et la
figure 4 /N .51).

9 circuit télévisuel international

Trajet de transm ission com pris entre deux CTI com prenant une ou plusieurs sections de circuit télévisuel 
national ou in ternational ainsi que l’équipem ent vidéo nécessaire. Le trajet de transm ission peut être établi par des 
systèmes terrestres ou achem iné sur des circuits par satellite, à destination  unique (voir la rem arque 2 et les 
figures 1/N.51 et 3/N .51).

10 circuit télévisuel international multiple

T rajet de transm ission unidirectionnel com pris entre un CTI et plusieurs autres C TI, com prenant des
sections de circuit télévisuel national ou in ternational, don t l’une est une section de circuit in ternational m ultiple,
ainsi que l’équipem ent vidéo nécessaire (voir la rem arque 2 et la figure 4/N .51).

11 liaison télévisuelle internationale

Trajet de transm ission unidirectionnel com pris entre les CTI des deux pays term inaux partic ipan t à une 
transm ission télévisuelle in ternationale. Une liaison télévisuelle in ternationale com prend un ou plusieurs circuits 
télévisuels in ternationaux  (voir les figures 1/N.51 et 3 /N .51) interconnectés dans les CTI interm édiaires. Elle peut 
aussi com prendre des circuits télévisuels nationaux  de pays de transit (voir la rem arque 2 et la figure 2/N .51).

12 liaison télévisuelle internationale multiple

Trajet de transm ission unidirectionnel com pris entre les CTI des pays term inaux partic ipan t à une 
transm ission télévisuelle in ternationale m ultiple. Une liaison télévisuelle in ternationale m ultiple • com prend des 
circuits télévisuels in ternationaux , don t l’un est un circuit télévisuel in ternational m ultiple (voir la rem arque 2 et la 
figure 5 /N .51).

13 communication télévisuelle internationale

Trajet de transm ission unidirectionnel com pris entre l’organism e de radiodiffusion (ém ission) et l’o rga
nism e de radiodiffusion (réception), com prenant la liaison télévisuelle in ternationale prolongée à ses deux 
extrém ités par des circuits télévisuels nationaux  assurant la liaison avec les organism es de rad iodiffusion intéressés 
(voir la rem arque 2 et la figure 2 /N .51).
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14 communication télévisuelle internationale multiple

Trajet de transm ission unidirectionnel com pris entre l’organism e de rad iod iffusion  (ém ission) et plusieurs 
organism es de rad iodiffusion (réception), com prenant la liaison télévisuelle in te rnationale  m ultiple prolongée à ses 
extrém ités par des circuits télévisuels nationaux  assurant la liaison avec les organism es de rad iod iffusion  intéressés 
(voir la rem arque 2 et la figure 5/N .51).

15 station de référence à l’ém ission

Station sous-directrice d ’ém ission d ’une section de circuit télévisuel in ternational m ultiple (voir le § 8), 
d ’un circuit télévisuel in te rnational m ultiple (voir le § 10) ou d ’une liaison télévisuelle in te rnationale  m ultiple (voir 
le § 12), (voir les figures 4 /N .51 et 5 /N .51).

Pays A Pays B

Section nationale 
de circuit télévisuel

Section internationale 
de circuit télévisuel

Section nationale 
de circuit télévisuel

Centre
télévisuel

international
(CTI)

y , n  m n  i n » n  i n  » n t rI_1 LJ |  LJ | ^  LJ J LJ LJ
Centre

télévisuel
international

(CTI)

Circuit télévisuel international

CC ITT-3 7 0 9 2
- B -  Equipem ent vidéo particulier à une section de circuit 

X Equipem ent vidéo associé aux organes de com m utation

FIGURE 1/N .51

Circuit télévisuel international form é de deux sections nationales et d ’une section  internationale
de circuit télévisuel

Pays A
Organisme de 
radiodiffusion 

(émission)

Circuit
télévisuel
national

CTI

-°X<>

Circuit
télévisuel

international

CTI

Pays B

Circuit
télévisuel
national

CTI

<>X-o

Liaison télévisuelle internationale

Circuit
télévisuel

international

Communication télévisuelle internationale

CTI

Pays C
Organisme de 
radiodiffusion 

CTN (réception)

-°x<> oX?

Circuits
télévisuels
nationaux

X Equipem ent vidéo associé aux organes de com m utation
CCITT-3 7 1 0 2

FIGURE 2 /N .51

Liaison télévisuelle internationale com posée de circuits télévisuels internationaux e t nationaux et 
d ’un circuit télévisuel de prolongem ent à chaque extrém ité formant une com m unication télévisuelle internationale
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Satellite

D
Pays A

CTI

b- s ~s
S ection  na

tionale  de cir
cu it télévisuel

S ta tions
terriennes

Section  in ternationa le  du c ircu it télévisuel

C ircuit télévisuel in ternational

B Equipement vidéo propre à la section du circuit 

X Equipement vidéo associé aux organes de com m utation

CTI Centre télévisuel international

FIGURE 3/N .51

Circuit télévisuel international simple (à  destination unique) 
achem iné par un satellite de télécom m unications

Pays B

B
CTI

CCITT-37111
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Pays D

B  Equipem ent vidéo propre à la section de circuit 

X Equipem ent vidéo associé aux organes de com m utation  

CTI Centre télévisuel international 

R Station de référence à l ’émission pour la section internationale de circuit 

R' Station de référence à l ’émission pour le circuit international

FIGURE 4/N .51

Circuit télévisuel international m ultiple comprenant une section internationale 
de circuit m ultiple par satellite et des sections nationales terrestres de circuit
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Pays E

R' Station de référence à l ’émission pour le circuit international m ultiple 

R" Station de référence à l ’émission pour le circuit international m ultiple 

CTI Centre télévisuel international 

CTN Centre télévisuel national 

X Equipem ent v idéo associé aux organes de com m utation

CTI
CTN

Pays A

O rganism e de 
rad iod iffusion  

(ém ission)

C om m unication  télévisuelle in ternationa le  m ultip le

Organism e de 
rad iodiffusion  

(réception)

Organism e de 
radiodiffusion  

(réception)

O rganism e de 
rad iodiffusion  

(réception)

CCITT-3 7 1 3 3

FIGURE 5/N .51

Liaison télévisuelle internationale m ultiple com posée d’un circuit télévisuel international m ultiple et 
de circuits télévisuels nationaux et internationaux prolongés par des circuits nationaux à chaque extrém ité pour 

former une com m unication télévisuelle internationale m ultiple

Avis N.52

T R A N S M IS S IO N S  TÉ L É V ISU E L L E S M U L T IP L E S  -  C E N T R E S D E C O O R D IN A T IO N

Il y a transm ission télévisuelle m ultiple lo rsqu’un m êm e program m e est transm is vers plusieurs organism es 
de rad iod iffusion , pour diffusion par leurs stations ém ettrices ou pou r faire des enregistrem ents.

Si le po in t de branchem ent de la transm ission télévisuelle est situé au po in t d ’origine du program m e, 
chaque trajet unidirectionnel vers un organism e de radiodiffusion récepteur est considéré com m e une com m unica
tion  télévisuelle in ternationale individuelle.

D ans le cas contraire, on em ploiera le term e «transm issions télévisuelles dérivées». Les A dm inistrations de 
télécom m unications intéressées devront s’entendre pour le choix de la station directrice. Les points de branche
m ent co rrespondron t à des stations sous-directrices. Pour les besoins propres des A dm inistrations de télécom m uni
cations, la station directrice devra disposer du personnel nécessaire et des circuits de conversation appropriés vers 
les stations sous-directrices des différentes sections.

C ’est l’organism e de radiodiffusion qui doit désigner le centre de coord ination  chargé d ’exécuter les 
fonctions suivantes:

— coordonner les dem andes des organism es de rad iodiffusion participan t à la transm ission considérée;

— faire toutes les dém arches nécessaires pour savoir si les circuits de télévision sont d isponibles;
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établir le plan du réseau des circuits té léphoniques, des circuits rad iophon iques et des circuits 
télévisuels nécessaires pour la transm ission considérée;

assurer le déroulem ent norm al de la transm ission télévisuelle une fois que les com m unications 
télévisuelles in ternationales ont été remises aux organism es de rad iod iffusion ;

provoquer l’intervention im m édiate des stations directrice et sous-directrice intéressées en cas de 
dérangem ent ou en cas de réclam ations concernant la perform ance technique des com m unications.

Avis N.54

D E F IN IT IO N  ET D U R E E  D E LA P E R IO D E  D E  RÉG LAG E  

ET D E  LA P É R IO D E  P R É PA R A T O IR E

1 Définition

On distingue pour chaque transm ission télévisuelle in ternationale:

— période de réglage

la période pendan t laquelle les A dm inistrations de télécom m unications procèdent au réglage de la 
liaison télévisuelle in ternationale avant de la passer aux organism es de rad iod iffusion ;

— période préparatoire

la période au cours de laquelle ces organism es de rad iod iffusion  effectuent leurs propres réglages, 
essais, etc., avant de procéder à la transm ission télévisuelle p roprem ent dite.

L’heure exacte du début de la période p répara to ire  (point H  de la figure 1/N .54) est fixée par les 
organism es de radiodiffusion.

2 Période de réglage

Il est provisoirem ent recom m andé que la période de réglage ait en principe une durée nom inale de 
30 m inutes et qu ’elle soit divisée en deux intervalles, consacrés aux opérations décrites ci-dessous (figure 1/N .54).

Rem ise de la liaison aux 
o rgan ism es d e  rad io d iffu s io n

P ério d e  d e  réglage 
(Essais p réa lab le s  à la tran sm issio n ) P é rio d e  p ré p a ra to ire

D é b u t d e  la tran sm iss io n  
de  té lév is ion

H -3 0

V érif ica tio n  
des sec tio n s  

d e  c irc u it

15 m in u tes

V érif ica tio n  
du  c irc u it  e t  
d e  la liaison

15 m in u tes

M ires é le c tro n iq u e s  e t  
im ages an im ées

La d u rée  de  la p é rio d e  p ré p a ra to ire  e s t fix ée  CC |-|-|- 37151 
pa r les o rg an ism es d e  rad io d iffu s io n  

(v aleu r ty p iq u e  : 15  m in u tes)

FIGURE 1/N .54  

Période de réglage et période préparatoire

H —30 à H  —15: Réglage sim ultané des sections de circuit nationales et in te rnationales que l’on va 
utiliser pour constituer le circuit télévisuel international. Les sections in ternationales peuvent éventuellem ent en 
com prendre une établie par l’in term édiaire d ’un satellite. Les essais à effectuer sont ceux recom m andés dans 
l’Avis N.62. Les essais à effectuer entre les stations terriennes d ’une section de circuit par satellite ne sont pas du 
ressort du C C IT T ; ils n ’en doivent pas m oins être term inés eux aussi à l’heure H  — 15.
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H —15 à H : Interconnexion des sections de circuit à utiliser, confirm ation de ce que le circuit télévisuel 
in ternational est continu  entre les CTI term inaux et essais d ’ensem ble effectués entre le CTI d irecteur et le CTI 
sous-directeur. Les essais à effectuer sont ceux qui sont recom m andés dans l’Avis N.62 b.

Les intervalles H —30 à H  — 15 et H  — 15 à H  ci-dessus ne sont donnés q u ’à titre d ’indication. Leur durée 
est fondée sur une estim ation du tem ps nécessaire pour exécuter les essais prévus à l’Avis N.62 avec une m arge 
raisonnable pour les ajustem ents. Il n ’est tenu com pte d ’aucune tolérance pour l’élim ination de défauts constatés 
sur une section de circuit, sur le circuit tout entier ou sur la liaison télévisuelle.

Les intervalles dont il s’agit supposent égalem ent que le circuit télévisuel in te rn a tio n a l2) consiste en une 
section de circuit in ternational prolongée à chaque extrém ité par une section de circuit national. D ans le cas d ’une 
transm ission télévisuelle faisant intervenir plus de deux pays, on peut être am ené à allonger l’un des deux 
intervalles nom inaux H  —30 à H  — 15 et H  —15 à H, ou  les deux. D ans certains cas particuliers au contraire, l’un 
ou l’au tre  de ces intervalles, ou les deux, peuvent être raccourcis par accord entre les A dm inistrations intéressées, 
à condition  que le réglage soit exécuté com m e il convient. Il peut en être ainsi, par exem ple, lorsqu’on doit 
effectuer successivement deux transm issions télévisuelles internationales sur le même trajet et que la seconde 
im plique un prolongem ent du circuit (ou de la liaison) télévisuel(le) international(e) déjà réglé(e) à l’occasion de la 
prem ière.

Pendant les toutes dernières m inutes de l’intervalle nom inal H — 15 à H, alors que les essais dont il est 
question ci-dessus ont été exécutés, le CTI directeur et le CTI sous-d irec teu r3) doivent prolonger la liaison 
ju sq u ’aux organism es de radiodiffusion de chaque extrém ité, et confirm er que la com m unication  est continue. Il 
convient de vérifier que la liaison 2) est satisfaisante pour la transm ission du program m e, et que la qualité et le 
niveau sont acceptables.

Il peut y avoir intérêt à ce que, par accord entre l’A dm inistration des télécom m unications et l’organism e 
de radiodiffusion d ’ém ission, on transm ette des images anim ées pendan t les toutes dernières m inutes de la période 
de réglage; cette m esure serait particulièrem ent utile pour le réglage des convertisseurs de norm es. Toutefois, la 
transm ission d ’images anim ées pendan t la période de réglage ne retire rien de la responsabilité des A dm inistra
tions de télécom m unications pour ce qui est de la qualité d ’image requise. Cette responsabilité ne débute q u ’à 
l’heure H , m om ent où la période de réglage prend fin et où la période p réparato ire com m ence, et où la liaison est 
remise aux organism es de radiodiffusion.

3 Période préparatoire

Le C C ITT  ne recom m ande aucune valeur particulière pour la durée de cette période, laquelle est fixée par 
les organism es de radiodiffusion. Une valeur typique est de 15 minutes. Les essais effectués pendant la période 
p répara to ire  sont égalem ent laissés à la discrétion des organism es de radiodiffusion. Ils doivent toutefois être 
com patibles avec les valeurs recom m andées par le C C IT T  pour ce qui est du niveau du signal (voir les Avis N.60 
et N.63). A l’occasion, les organism es de radiodiffusion peuvent om ettre la période p répara to ire  et com m encer la 
transm ission proprem ent dite à l’heure H.

Avis N.55

O R G A N ISA T IO N , R E SP O N SA B IL IT É S ET F O N C T IO N S D E S CTI D IR E C T E U R S  

ET S O U S -D IR E C T E U R S  ET D E S ST A T IO N S D IR EC T R IC E S ET S O U S-D IR E C T R IC E S  

P O U R  LES C O N N E X IO N S , L IA IS O N S , C IR C U IT S ET SE C T IO N S  

D E C IR C U IT  T É L É V ISU E L S IN TE R N A T IO N A U X

1 Organisation

1.1 D ans tous les cas, la liaison télévisuelle in ternationale est placée sous la seule responsabilité des
A dm inistrations de télécom m unications en cause.

1.2 Les circuits télévisuels nationaux situés aux extrém ités de la liaison peuvent relever de la responsabilité des
A dm inistrations de télécom m unications ou de l’organism e de radiodiffusion, ou des deux à la fois, suivant les 
accords conclus localem ent dans chaque pays intéressé:

Voir dans l’A vis N .62 les observations sur les d ifficu ltés pour effectuer des m esures g lobales sur des circuits com portant des 
convertisseurs de norm es.

D ’après les d éfin ition s de la C om m ission  d ’études IV, le circuit télévisuel international est aussi, dans le cas présent, une 
lia ison  télévisuelle internationale.

Voir la d éfinition  d ’un CTI directeur et sous-directeur dans l’A vis N.55.
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1.3 Le CTI situé à l’extrém ité réception (pays C dans la figure 2 /N .51) joue norm alem ent le rôle de station
directrice tan t pour la liaison télévisuelle in ternationale que pour la connexion télévisuelle in te rnationale  et est 
appelé CTI directeur. Le choix de la station destinée à rem plir ces fonctions est laissé au soin des A dm inistrations 
en cause.

1.4 Les CTI in term édiaires où le circuit in ternational passe dans la bande vidéo jo u en t le rôle de stations
sous-directrices pour la liaison télévisuelle in ternationale et sont appelés C TI sous-directeurs in term édiaires.

1.5 Les sections de circuit, y com pris les sections spatiales, sont elles aussi asservies à des sta tions directrices et 
sous-directrices. D u po in t de vue des dispositions générales relatives à la direction d ’une liaison télévisuelle 
in ternationale, une station qui dirige une section de circuit est appelée, dans le présent texte, station sous-directrice 
interm édiaire.

1.6 Le CTI situé à l’extrém ité ém ission (pays A dans la figure 2 /N .51) joue norm alem ent le rôle de station
sous-directrice tan t pour la liaison télévisuelle in ternationale que pour la connexion télévisuelle in ternationale . Il 
est appelé aussi CTI sous-directeur term inal. C ependant, le choix de la station  destinée à rem plir ces fonctions est 
laissé au soin des A dm inistrations en cause.

2 Responsabilités

2.1 Le CTI directeur est responsable du bon fonctionnem ent de la connexion télévisuelle in ternationale
vis-à-vis de l’organism e de radiodiffusion (réception). Q uand une connexion télévisuelle in te rnationale  ne 
com prend pas de section spatiale, c’est sur la partie de la connexion qui s’étend du CTI sous-directeur term inal à 
l’organism e de rad iod iffusion  (réception) que doit s’exercer l’action du CTI directeur, par le truchem ent des CTI 
sous-directeurs et des stations sous-directrices interm édiaires. Q uand une connexion télévisuelle in ternationale 
com prend une section spatiale, c’est sur la partie de cette connexion qui s’étend de la station  terrienne ém ettrice à 
l’organism e de rad iod iffusion  (réception) que doit s’exercer l’action du CTI directeur, p a r le truchem ent des CTI 
sous-directeurs et des stations sous-directrices interm édiaires.

2.2 Q uand une connexion télévisuelle in ternationale ne com prend pas de section spatiale, la partie de cette
connexion dont la d irection doit être assurée par le truchem ent du CTI sous-directeur term inal s’étend de 
l’organism e de rad iodiffusion (ém ission) à ce CTI. Q uand une connexion télévisuelle in te rnationale  com prend  une 
section spatiale, la partie de cette connexion dont la direction do it être exercée p a r le truchem ent du CTI 
sous-directeur term inal est celle qui s’étend de l’organism e de rad iod iffusion  (ém ission) à la station  terrienne 
émettrice. D ans ce cas com m e dans l’autre, le CTI sous-directeur term inal est responsable, p o u r sa part, du bon 
fonctionnem ent de la partie de la connexion qui est dirigée p a r son truchem ent; de plus, il doit coordonner les 
activités d ’éventuels CTI sous-directeurs et stations directrices in term édiaires, tan t avant q u ’après la transm ission, 
de m anière à assister le CTI directeur et à le tenir au couran t de la m arche du service.

2.3 Le rôle de station directrice pour la section spatiale est joué p ar la station terrienne réceptrice. Si une
partie seulem ent de cette station  est desservie par le personnel de l’explo itan t du satellite, c’est cette partie qui est 
supposée désignée com m e station directrice de la section spatiale.

2.4 D ans l’exploitation  d ’une connexion télévisuelle in ternationale , les éventuels CTI sous-directeurs et stations 
sous-directrices in term édiaires sont responsables du bon fonctionnem ent de leurs circuits et sections de circuit 
respectifs, vis-à-vis du CTI sous-directeur term inal ou du C TI directeur, su ivant leur situation  le long de la 
connexion.

3 Fonctions

3.1 Les stations désignées com m e stations directrices ou stations sous-directrices d ’une connexion télévisuelle 
in ternationale doivent toutes exercer les fonctions suivantes:

— faire en sorte que les sections relevant respectivem ent de leur direction soient mises en état de service
et interconnectées au m om ent voulu pour constituer la connexion télévisuelle in te rnationale ;

— relever l’heure du début et de la fin de la transm ission, conform ém ent aux d ispositions du § 5;

— tenir un relevé com plet et précis de toutes les activités ap partenan t à la transm ission  télévisuelle 
in ternationale exercées par les stations. En particulier, l’heure et la descrip tion  des dégradations de 
service observées ou signalées et les d ispositions prises pour y rem édier sous la direction du CTI 
directeur ou du CTI sous-directeur term inal doivent figurer sur ces relevés;

— établir et envoyer les rapports prescrits.
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3.2 Le CTI directeur et le CTI sous-directeur term inal d ’une connexion télévisuelle in ternationale doivent
exercer les fonctions supplém entaires suivantes:

— vérifier l’horaire prévu pour la transm ission télévisuelle et s’assurer que les renseignem ents nécessaires 
à son exécution sont disponibles;

— exécuter et coordonner, selon les besoins, les essais de réglage avant transm ission prescrits;

— vérifier que l’organism e de radiodiffusion (réception) a reçu de façon satisfaisante le program m e 
d ’essais émis par l’organism e de rad iodiffusion (ém ission);

— faire en sorte que la connexion télévisuelle in ternationale soit mise à la disposition  des organism es de 
radiodiffusion à l’heure prévue.

3.3 Pour que ces fonctions puissent être rem plies de m anière satisfaisante, il est indispensable que des 
com m unications adéquates et directes soient assurées entre les CTI term inaux pendan t les périodes de réglage et
de service. Il est préférable que ces com m unications soient établies au m oyen de circuits de service directs (tels que
ceux qui sont spécifiés dans l’Avis M.100 [1]), les exigences pour la télévision étan t analogues aux exigences 
requises pour les circuits de service des réseaux téléphonique et télex. D ans le cas où l’on ne dispose pas en 
perm anence de circuits de service directs et où les transm issions télévisuelles sont peu fréquentes, il appartiendra  
au CTI d irecteur d ’ind iquer les mesures à p rendre pour que des m oyens de com m unication  adéquats soient mis en 
œuvre. D ans ces conditions, il conviendrait d ’encourager l’utilisation du réseau té léphonique public ou du réseau 
télex.

4 Opérations précédant une transmission

4.1 A vant l’heure prévue pour le début d ’une transm ission télévisuelle, de préférence la veille, mais en tout cas
au m oins deux heures avant que le service com m ence, le CTI directeur doit prendre contact avec le CTI 
sous-directeur term inal et les CTI sous-directeurs ou les stations sous-directrices in term édiaires appropriés qu ’il 
dirige, et vérifier que ceux-ci disposent de l’horaire  de transm ission et des renseignem ents suffisants pour assurer 
le service. De même, le CTI sous-directeur term inal doit entrer en contact avec les CTI sous-directeurs ou les 
stations sous-directrices interm édiaires qu ’il dirige pour vérifier qu ’ils sont prêts.

4.2 Les CTI directeurs et sous-directeurs doivent procéder aux essais de réglage des sections de circuit dont ils
sont d irectem ent responsables. Ces essais doivent être achevés suffisam m ent tô t avant l’heure prévue pour le 
transfert de la connexion aux organism es de radiodiffusion (po in t H de la figure 1 /N .54) afin que les opérations 
du § 4.3 soient term inées à ce moment. Pendant cette période, la station directrice d ’une éventuelle section de 
circuit spatiale doit encore effectuer les essais de réglage prescrits par l’A dm inistration  ou l’exploitation 
responsable. Les essais recom m andés pouf les sections de circuit terrestre et les liaisons de CTI à CTI sont 
spécifiés dans l’Avis N.62.

4.3 Dès que les essais de réglage des sections de circuit sont achevés, le CTI directeur, en coopération  avec le
CTI sous-directeur term inal, doit vérifier la continuité de la liaison télévisuelle in ternationale aux extrém ités de 
laquelle ils se trouvent, puis procéder aux essais de réglage de bout en bout, spécifiés dans l’Avis N.62.

4.4 Une fois achevés les essais de bout en bout, et si possible deux ou trois m inutes avant l’heure prévue pour 
le début de la transm ission par l’organism e de radiodiffusion (ém ission), le CTI directeur et le CTI sous-directeur 
doivent établir la connexion avec les organism es de rad iodiffusion pour leur perm ettre de contrô ler entre eux la 
transm ission d ’un program m e d ’essais. Ce contrôle consiste, pour l’organism e de rad iod iffusion  (réception), à 
vérifier q u ’il reçoit de façon satisfaisante, aussi bien pour la qualité que pour le niveau de puissance, les signaux 
d ’essai que lui envoie l’organism e de radiodiffusion (émission). Ce dernier est, au besoin, invité à faire cette 
ém ission par le CTI sous-directeur, qui doit vérifier que les signaux qu ’il reçoit sont d ’une qualité et d ’un niveau 
appropriés. Le CTI directeur doit procéder à cette même vérification. Q uand le contrô le du program m e d ’essais a 
donné satisfaction, la connexion doit être transférée aux organism es de radiodiffusion.

5 Relevé de l’heure du début et de la fin de la transmission télévisuelle internationale

5.1 Le CTI d irecteur et les CTI sous-directeurs term inaux de la connexion télévisuelle in te rnationale  doivent 
relever l’heure du début et de la fin de la transm ission, en tem ps m oyen de G reenw ich (GM T).

5.2 L’heure à indiquer pour le début du service est la prem ière de celles qui sont m entionnées ci-après: l’heure 
prévue sur l’ordre de service et l’heure à laquelle les organism es de radiodiffusion com m encent effectivem ent à 
utiliser le service. Si la connexion n ’est pas prête à l’heure prévue sur l’o rdre de service pou r le début de la 
transm ission et si son transfert s’effectue plus tard , l’heure correspondante est considérée com m e celle du début du 
service.
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5.3 L’heure de fin de service est celle à laquelle la connexion est libérée par l’organism e de radiodiffusion 
(réception) (fin de la durée de taxation , appelée parfois l’heure des adieux).

Les conditions d ’établissem ent et de location de circuits pour des transm issions télévisuelles sont indiquées 
dans l’Avis D.180 [2].

6 Surveillance

6.1 Le CTI directeur doit exercer une surveillance continue, depuis l’ém ission du program m e d ’essais pour
contrô le de la transm ission avant le service ju sq u ’à la fin de la transm ission en service. Les autres stations n ’ont 
pas à exercer une surveillance continue, sauf si elles en reçoivent l’o rdre de leurs A dm inistra tions respectives ou 
q u ’elles doivent le faire pour décharger leur responsabilité eu égard à un dérangem ent en cours de localisation.

7 Localisation des dérangements

7.1 Le CTI directeur, le CTI sous-directeur term inal et les autres stations doivent p rendre note de l’heure et de 
la description des dégradations de service qu ’ils on t observées ou qui leur on t été signalées et prendre les 
d ispositions voulues pour y rem édier. N éanm oins, pour au tan t que le dérangem ent n ’a pas em pêché l’ém ission 
d ’être reçue de façon utilisable, aucune d isposition p ropre à couper le trajet de transm ission  ne do it être prise, 
sau f sur instructions du CTI directeur.

7.2 Q uand une connexion télévisuelle in ternationale ne com prend pas de section spatiale, on peu t la diviser en 
deux parties, m êm e si elle est com posée de divers circuits et sections de circuits nationaux  ou in ternationaux :

a) les installations terrestres allant de l’organism e de rad iodiffusion (ém ission) au C TI sous-directeur 
term inal;

b) les installations terrestres allan t du C TI sous-directeur term inal à l’organism e de rad iodiffusion  
(réception).

Q uand une connexion télévisuelle in ternationale com prend une section spatiale, on peut la diviser en trois 
parties principales:

i) les installations terrestres allant de l’organism e de rad iodiffusion (ém ission) à la station terrienne 
ém ettrice;

ii) la section de circuit spatiale com prise entre les stations terriennes;

iii) les installations terrestres allant de la station terrienne réceptrice à l’organism e de rad iodiffusion 
(réception).

7.3 Les dérangem ents qui se produisent pendan t le service doivent être observés p a r l’organism e de
radiodiffusion (réception) et signalés par celui-ci au CTI directeur e t/o u  être observés par le C TI directeur.

7.4 Pour localiser dans une section un dérangem ent qui s’est p rodu it sur une connexion télévisuelle
in ternationale ne com prenan t pas de section spatiale, il y a lieu de procéder norm alem ent com m e suit:

— le CTI directeur contrôle im m édiatem ent le signal télévisuel à sa station  pou r voir si le dérangem ent 
est situé entre celle-ci et l’organism e de radiodiffusion (réception). Si la réception du signal au CTI 
directeur est satisfaisante, celui-ci continue à rechercher la section en dérangem ent, d irectem ent ou, s’il 
y en a, par l’in term édiaire de stations sous-directrices, entre le CTI directeur et l’organism e de 
radiodiffusion (réception);

— si la réception du signal à l’entrée du CTI directeur n ’est pas satisfaisante, celui-ci dem ande au CTI 
sous-directeur term inal s’il reçoit le signal de façon satisfaisante. D ans la négative, le C TI sous-direc-
teur term inal reprend la recherche de la section en dérangem ent entre sa station  et l’organism e de
rad iodiffusion (ém ission), en com m ençant par contrô ler le signal à son origine;

— si la réception du signal à l’entrée du CTI sous-directeur term inal est satisfaisante, le CTI directeur 
poursu it les opérations de localisation du dérangem ent, p a r l’in term édiaire des CTI sous-directeurs ou 
des stations sous-directrices interm édiaires pertinents, et p rend  des dispositions appropriées pou r y 
rem édier.

7.5 Pour localiser une section en dérangem ent sur une connexion télévisuelle in te rnationale  com prenan t une
section spatiale, il y a lieu de procéder norm alem ent com m e suit:

— le CTI directeur contrôle le signal télévisuel pour voir si le dérangem ent se situe entre lui et
l’organism e de radiodiffusion (réception). Si la réception du signal au CTI directeur est satisfaisante,
celui-ci poursuit la localisation, directem ent ou, s’il y a lieu, par l’interm édiaire de stations sous-direc
trices, entre le CTI d irecteur et l’organism e de rad iodiffusion (réception);
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— si la réception du signal à l’entrée du CTI directeur n ’est pas satisfaisante, celui-ci dem ande au CTI 
sous-directeur term inal s’il reçoit le signal de façon satisfaisante à sa station. D ans la négative, le CTI 
sous-directeur term inal reprend la recherche de la section en dérangem ent entre lui-même et l’o rga
nism e de radiodiffusion (émission), en com m ençant par contrô ler le signal à son origine;

— si la réception du signal à l’entrée du CTI sous-directeur term inal est satisfaisante, celui-ci dem ande à 
la station terrienne ém ettrice si elle a reçu le signal de façon satisfaisante; sim ultaném ent, le CTI 
d irecteur dem ande à la station terrienne réceptrice si elle a reçu le signal de façon satisfaisante;

— si le dérangem ent est localisé entre la station  terrienne ém ettrice et le CTI sous-directeur term inal, 
celui-ci prend contact avec les CTI sous-directeurs et les stations sous-directrices interm édiaires 
pertinents pour pousser la localisation du dérangem ent et p rendre les d ispositions appropriées pour y 
rem édier;

— si le dérangem ent est localisé dans la section de circuit spatiale, le C TI d irecteur invite la station 
terrienne réceptrice (sous la direction de laquelle est placée la section spatiale) à p rendre les 
dispositions appropriées pour le relever;

— si le dérangem ent est localisé entre la station terrienne réceptrice et le CTI d irecteur, celui-ci prend 
contact avec les CTI sous-directeurs ou les stations sous-directrices in term édiaires pertinents, pour 
pousser la localisation du dérangem ent et p rendre les d ispositions appropriées pour le relever.

7.6 Les CTI sous-directeurs et les stations sous-directrices interm édiaires doivent tenir les C TI auxquels ils sont 
asservis pour la mise en œuvre du service télévisuel au couran t de l’avancem ent des opérations de localisation du 
dérangem ent. De même, le CTI directeur doit tenir au couran t l’organism e de rad iodiffusion (réception). Tout en 
s’in fo rm ant, ces CTI et stations doivent se com m uniquer les heures d ’apparition  de dérangem ents qu ’ils ont 
relevées et, s’ils constaten t des différences entre leurs heures respectives, ils doivent s’efforcer de se m ettre d ’accord 
à leur sujet.

8 Tenue de relevés et surveillance de la taxation

8.1 Les diverses A dm inistrations de télécom m unications doivent spécifier les rapports que leurs stations 
respectives sont tenues d ’établir et la diffusion qui doit être faite de ces rapports, don t le contenu sera d ’ailleurs en 
général essentiellem ent le même. Il est suggéré ci-dessous de quelle m anière les stations pourra ien t tenir les relevés 
des transm issions télévisuelles et, dans une certaine mesure, à partir de quels renseignem ents les rapports spécifiés 
p ourra ien t être établis.

8.2 N orm alem ent, les rapports  établis par le CTI directeur doivent contenir les renseignem ents sur la base 
desquels seront facturés les services rendus aux organism es de radiodiffusion, y com pris les réfactions éventuelle
m ent consenties en cas d ’in terrup tions de transm ission ou autres dérangem ents graves. Un jo u rn a l soigneusem ent 
tenu et suffisam m ent détaillé constituera norm alem ent à lui seul une base satisfaisante à cet égard.

8.3 Le CTI sous-directeur term inal, les CTI sous-directeurs et les stations sous-directrices interm édiaires 
doivent, eux aussi, tenir des jou rnaux  détaillés de leurs activités pour chaque transm ission télévisuelle. Ainsi, que 
ces stations soient tenues ou non par leurs A dm inistrations respectives d ’établir des rapports , on d isposera des 
renseignem ents nécessaires pour répondre à des dem andes ou des enquêtes respectivem ent form ulées ou menées à 
la suite de transm issions.

8.4 Les alinéas qui suivent suggèrent quels renseignem ents il serait possible de faire figurer dans les journaux  
des stations et quelles précisions ils pourra ien t avoir. Les heures devraient être indiquées à la seconde près, 
en G M T ; le journal devrait être tenu dans l’ordre chronologique, du début de la période p répara to ire  à la fin de 
l’échange des heures relevées et des observations. Les abréviations devraient être utilisées avec soin et p récaution; 
la personne qui établit le jo u rn a l devrait être précisée par ses initiales ou son nom.

8.5 Com ptes rendus des échanges et des entretiens que la station a eus avec d ’autres stations et avec les 
organism es de radiodiffusion. Les initiales, les nom s ou toute autre identification des co rrespondants devraient y 
figurer.

8.6 Relevé des résultats des essais avant transm ission, y com pris ceux du program m e de contrôle.

8.7 Les agents techniques des CTI désignés doivent s’en tendre entre eux pour déterm iner avec précision, à la 
fin de la transm ission télévisuelle:

a) le m om ent où la liaison télévisuelle est remise aux organism es de rad iod iffusion  (début de la durée 
taxable);
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b) le m om ent où cette liaison télévisuelle est libérée par les organism es de rad iod iffusion  (fin de la durée 
taxable);

c) le cas échéant, les m om ents et la durée de toute in terrup tion  ou de tou t incident qui ont pu se 
produire (afin de perm ettre aux services d ’exploitation de déterm iner si une réduction doit être 
accordée).

Les heures de début et de fin de la durée taxable, ainsi que les heures et les durées des in terrup tions 
éventuelles sont inscrites sur une fiche journalière. Cette fiche jou rnalière  est transm ise le jo u r m êm e au service 
chargé de centraliser tous les élém ents nécessaires à l’établissem ent des com ptes in ternationaux .

8.8 Le relevé des heures du début et de la fin de la transm ission devrait m en tionner si la station  s’est accordée 
à leur sujet avec les autres stations ou avec les organism es de radiodiffusion. Si l’accord  n ’a pas pu se faire sur 
certaines différences, les heures correspondantes devraient être signalées et convenablem ent repérées.

8.9 Relevé de l’heure, de la durée, de la nature et du degré de la dégradation  p endan t tou te période de 
dérangem ent, de l’heure à laquelle celui-ci a été signalé et de l’ind ication  précisan t si, du po in t de vue de 
l’organism e de rad iod iffu ion , la transm ission a été rendue inutilisable.

8.10 Enregistrem ent de l’évaluation de la qualité de l’ensem ble de la transm ission effectué p ar l’organism e de 
radiodiffusion (réception) au m oyen de l’échelle de qualité (voir les échelles pou r l’apprécia tion  de la qualité dans 
l’Avis N.64).

8.11 Le jo u rn a l de toute station  où la transm ission a été surveillée de façon continue devrait contenir 
l’évaluation de la qualité de l’ensem ble de la transm ission faite par le personnel de cette station  au m oyen de 
l’échelle de qualité.

9 Responsabilité des stations directrices et sous-directrices pour les transm issions à destinations multiples

9.1 Les transm issions in ternationales à destinations m ultiples achem inées sur des systèmes à satellites d iffèrent
à m aints égards de celles qui em prunten t des systèmes terrestres. D ans les prem ières, un  trajet d ’ém ission com m un 
part du CTI sous-directeur term inal, passe par la station terrienne ém ettrice et abou tit au répéteur d ’un satellite, 
tandis que des trajets de réception distincts parten t de ce répéteur, passent p ar les stations terriennes réceptrices 
correspondantes et aboutissent à des CTI directeurs (figure 5/N .51). Les opérations faites sur le trajet d ’ém ission 
com m un affectent la transm ission ju sq u ’à chacune des stations réceptrices, tand is que celles faites sur un trajet de 
réception n ’affectent la transm ission que ju sq u ’au CTI directeur en cause. Il est recom m andé, p o u r coordonner 
l’établissem ent, le réglage et la m aintenance d ’une transm ission à destinations m ultiples p a r  un  système, de 
télécom m unications p a r satellite, de désigner une station de référence à l’ém ission pou r chaque section de circuit, 
chaque circuit et chaque liaison à destinations multiples.

Les responsabilités d ’une station de référence à l’ém ission sont indiquées au § 9.2. Les responsabilités et 
fonctions supplém entaires des stations directrices pour une transm ission télévisuelle à destinations m ultiples sont 
indiquées au § 9.3.

9.2 Stations de référence à l ’émission

i) La station de référence à l’ém ission d ’une section de circuit télévisuel à destinations m ultiples est la 
station  sous-directrice in term édiaire du circuit co rrespondan t installée dans la station  terrienne 
ém ettrice (R dans la figure 4/N .51).

ii) La station  de référence à l’ém ission d ’un circuit et d ’une liaison télévisuels à destinations m ultiples est 
la station  sous-directrice term inale du circuit ou de la liaison, respectivem ent R ' et R" sur la 
figure 5/N .51.

O utre les responsabilités qui incom bent norm alem ent, selon les dispositions du présent Avis, aux stations 
directrices et sous-directrices, les stations désignées com m e stations de référence à l’ém ission doivent exercer les 
fonctions suivantes:

a) coordonner l’établissem ent et le réglage de la section de circuit, du circuit ou de la liaison à 
destinations m ultiples;

b) coordonner, à la dem ande des stations directrices, les opérations de m ain tenance faites sur la section 
de circuit, le circuit ou la liaison à destinations m ultiples;

c) tenir des relevés des mesures faites pendan t le réglage initial de la section de circuit, du circuit ou de 
la liaison à destinations m ultiples et des incidents signalés par les stations directrices pendan t les 
transm issions.
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9.3 Responsabilités supplémentaires des stations directrices

En plus des responsabilités spécifiées aux § 1 à 8 pou r les stations directrices, les stations directrices de 
sections de circuit, de circuit ou de liaisons à destinations m ultiples, quand  elles d isposent d ’une station de 
référence à l'ém ission désignée, doivent exercer les fonctions suivantes:

a) signaler à la station  de référence à l’ém ission pertinente le résultat des m esures de réglage faites sur la 
section de circuit, le circuit ou la liaison à destinations m ultiples;

b) signaler les incidents observés pendan t les transm issions ju sq u ’à la station de référence à l’émission 
pertinente;

c) coopérer avec la station de référence à l’ém ission pertinente pour localiser les dérangem ents.

Références

[1] Avis du C C IT T  Circuits de service, tom e IV, fascicule IV. 1, Avis M.100.

[2] Avis du C C IT T  Transmissions radiophoniques et télévisuelles internationales, tom e II, fascicule II. 1,
Avis D.180.

2.2 Réglage et contrôle d’une communication télévisuelle internationale

On adm et que la com m unication  télévisuelle in ternationale est constituée com m e représenté sur les 
figures 2 /N .51 et 5 /N .51 , et qu ’elle est obtenue par l’in terconnexion de circuits télévisuels établis en perm anence 
e t /o u  à titre occasionnel.

Avis N.60

A M P L IT U D E  N O M IN A L E  D E S SIG N A U X  V ID É O  A U X  P O IN T S D E  JO N C T IO N  V ID É O

Au point de jonc tion  vidéo, l’am plitude nom inale du signal d ’image, m esurée du niveau de suppression au 
niveau du blanc, doit être de 0,7 volt (0,714 volt pour les signaux du système M) et l’am plitude nom inale des 
im pulsions de synchronisation doit être de 0,3 volt (0,286 volt pour les signaux du système M), de sorte que 
l’am plitude nom inale crête à crête d ’un signal vidéo m onochrom e soit égale à 1,0 volt. L’ad jonction  de l’in fo rm a
tion couleur se tradu it par une augm entation  de l’am plitude globale du signal vidéo. La valeur de cette 
augm entation  dépend du système em ployé pour la couleur, mais ne doit pas dépasser 25% (c’est-à-dire que 
l’am plitude nom inale du signal vidéo com posite de couleur doit être égale ou inférieure à 1,25 volt). La 
figure 1/N .60 donne la form e d ’onde du signal vidéo.

Forme d ’onde d ’une ligne du signal vidéo
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Avis N.61

M E S U R E S  À EFFEC TU E R  AVANT LA P É R IO D E  D E  R ÉG LAG E Q U I P R É C È D E  

U N E  T R A N S M IS S IO N  T É LÉ V ISU E L L E

Les circuits télévisuels nationaux  doivent être réglés de telle sorte que, lo rsqu’ils seront reliés à la liaison 
télévisuelle in ternationale , l’am plitude des signaux vidéo aux points d ’in terconnexion  vidéo soit conform e aux 
dispositions de l’Avis N.60.

Avis N.62

E SSA IS  À EFFE C TU E R  A U  C O U R S  D E  LA P É R IO D E  D E  R ÉG LAG E  

Q U I P R É C È D E  U N E  T R A N S M IS S IO N  T É L É V ISU E L L E

1 Considérations générales

Les essais dont il s’agit sont effectués p ar les A dm inistrations des té lécom m unications.

En principe, ce sont des essais, suivis éventuellem ent des ajustem ents correctifs nécessaires, effectués au 
m oyen de signaux d ’essai spéciaux appropriés aux différentes caractéristiques à mesurer.

Les essais à effectuer au cours de la période de réglage sont décrits dans les tab leaux  ci-après p o u r les
systèmes de télévision à 525 et à 625 lignes (en l’absence de convertisseurs de norm es in term édiaires). Ces tableaux 
donnen t des renseignem ents détaillés sur les essais relatifs aux transm issions de télévision en couleur. Les signaux 
d ’essai spécifiés sont ceux définis p ar le C C IR .

2 Limites d’essai pour les circuits internationaux

. Tableaux 1/N .62 et 2 /N .62:

a) Les valeurs indiquées représentent des objectifs.

b) X indique que les essais don t il s’agit sont à exécuter pour le réglage. 0 signifie q u ’il s’agit d ’essais non 
prévus pour le réglage, mais qui peuvent être faits à titre de confirm ation.

c) Tous les essais au m oyen de signaux vidéo décrits ci-dessous doivent être faits au niveau norm al (voir 
l’Avis N.60).

d) O n peut d isposer de signaux d ’insertion pou r essai au cours de la période de réglage; ces signaux 
peuvent être utilisés pendan t la période p répara to ire  et p endan t la transm ission  ultérieure, aux fins du 
contrô le et de la localisation des dérangem ents.

e) Les valeurs d ’essai des circuits de CTI à CTI (circuit terrestre +  circuit p a r satellite) on t été obtenues 
par une addition des valeurs correspondant au circuit terrestre de C TI à C TI (voir les tableaux 1/N .62 
et 2 /N .62) et des param ètres de station terrienne à station terrienne pour le réseau In tèlsat à une seule 
ém ission par répéteur de satellite, respectivem ent indiqués dans les tab leaux  A -l/N .6 2  et A -2/N .62 
pour les systèmes à 525 et à 625 lignes.

f) Le tab leau  A -3/N .62 contient une table de correspondance entre les décibels et les unités IR E  d on t il 
est question dans les tableaux.
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TABLEAU 1/N .62
(Antérieurement tableau A /N .62)

Norm e à 525 lignes

N ° Paramètre Signal d ’essai

Essais entre CTI de circuits 
com posés uniquem ent 
de sections terrestres 

(câbles et/o u  faisceaux hertziens)

Essais entre CTI de circuits 
com posés de sections terrestres 

(câbles et/ou  faisceaux hertziens) 
et d ’une section par satellite

Essais 
pendant 

la période 
de réglage

Valeurs 
pour les essais

Essais 
pendant 

la période 
de réglage

Valeurs 
pour les essais

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Gain d ’insertion  
N ote 1

N ° 2 
ou équivalent 
N otes 1, 13

X ± 1 dB 
100 ± 11 

unités IRE

X ± 1 dB 
100 ± 11 

unités IRE

2a Variation du gain d ’insertion  
(courte période, p. ex. : 1 s) 
N ote 1

No 2
ou équivalent 
N otes 1 ,1 3

X ± 0 ,3  dB 
100 ± 3 

unités IRE

X ± 0,4  dB 
100 + 4 

unités IRE

2b Variation du gain d ’insertion  
(m oyenne période, p. ex. : 1 h) 
N otes 1, 3, 13

NO 2 
ou équivalent 
N otes 1, 13

0 ± 1 dB 
100 ± 11 

unités IRE

0 ± 1 dB 
100 ± 11 

unités IRE

3 Rapport signal/parasites erratiques 
continus (pondérés)
N otes 1 ,1 8

Pas de signal 
à l ’entrée

X Mieux 
que 56 dB 

N ote 5

X Mieux 
que 50 dB 

N ote 4

4a Rapport signal/parasites récurrents 
R onflem ent dû à l’alimentation  
(0-1 kHz)
N ote 2

Pas de signal 
à l ’entrée

0 Mieux que 50 dB 
après verrouillage 

35 dB 
sans verrouillage

0 Mieux que 4 7  dB 
après verrouillage 

32 dB 
sans verrouillage

4b Rapport signâl/parasites récurrents 
(1 kHz à 4 ,2  MHz)
N ote 2

Pas de signal 
à l ’entrée

0 Mieux 
que 55 dB

0 Mieux 
que 52 dB

5 Rapport signal/parasites impulsifs 
N otes 2, 9

Pas de signal 
à l ’entrée

0 Mieux 
que 25 dB

0

6

7

Non-linéarité de luminance 
N otes 1, 2

Non-linéarité de chrominance 
N ote 10

Escalier 
à 5 marches 

ou N °  3

0 3 % 0 6 %

8a Interm odulation luminance- Escalier X ± 1 dB X ± 1,5 dB
chrominance 
Gain différentiel 
N ote 2

à 5 marches 
N ote 15

N ote 7 ou ± io %  
N ote 17

N ote 7 ou ± 15 %  
N ote 17

8ba) Interm odulation luminance- Escalier X ± 3,0° X ± 6,0°

9

chrominance 
Phase différentielle 
N ote 2

Interm odulation chrominance-
luminance
N ote 10

à 5 marches 
N ote 15

N ote 7 N ote 17 N ote 7 N ote 17

10 Distorsion de non-linéarité 
de la synchronisation  
N ote 2

Escalier 
à 5 marches 

N ote 15

0 ± 1 0 %  
(40  ± 4  

unités IRE)

0 ± 1 0 %  
(4 0  ± 4  

unités IRE)
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TABLEAU 1 /N .62  (fin)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

l l a a) Distorsion linéaire,en régime 
transitoire
Signaux ayant la durée d ’une trame 
N ote 1

N °  1 
ou équivalent 

N ote 1

Selon
les

besoins

* 2 %  
N ote 8

Selon
les

besoins

. ± 4 %  
N ote 8

l l b a> Distorsion linéaire en régime 
transitoire
Signaux ayant la durée d ’une ligne 
N ote 1

NO 2 
ou équivalent 

N ote 1

X ± 1 %  
N ote 8

X ± 2 %  
N ote 8

11c Distorsion linéaire en régime 
transitoire
Signaux de courte durée 
(rebondissem ents)
N ote 1

N o 2 
ou équivalent 
N otes 1 ,1 4

X 1er lobe  
adjacent <  6 %  

2e lobe  
adjacent <  3 %

X 1er lobe  
adjacent <  1 0 %  

2e lobe  
adjacent <  5 %

U d Distorsion linéaire en régime 
transitoire
Signaux de courte durée 
(rapport im pulsion 2 T/barre)

NO 2 
ou équivalent 
N otes 1 ,1 4

X 0 ,94  à 1,06 X 0 ,8 8  à 1 ,12

12 Caractéristique d ’affaiblissem ent/ 
fréquence en régime permanent

Salve m ultiple 
N otes 11, 16

X + 1 dB à —0,7 dB X + 2  dB à - 1  dB

13a Ecarts entre la luminance 
et la chrominance 
Inégalité de gain 
N ote 2

Impulsion 
com posite 

en sinus carré 
N ote 12

X + 8 %  à - 1 1 % X + 1 2 %  à - 2 0 %

13b Ecarts entre la luminance 
et la chrominance 
Inégalité de tem ps 
de propagation de groupe 
N ote 2

Impulsion 
com posite 

en sinus carré 
N ote 12

X ± 80 ns X ± 100 ns

a) Il se peut que certaines Administrations ne puissent pas respecter les valeurs spécifiées dans les colonnes (5 ) e t (7 ) pour 
les paramètres 8b, 1 la  et 1 lb  d-dessus.
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1. Ce signal d’essai est décrit dans l ’Avis 4 21 -3  du CCIR [1].

2. Ce signal d ’essai est décrit dans l ’Avis 4 5 1 -2  du CCIR [2].

3 . Limites indiquées en tant que directives pour les observations critiques en cours de transmission vidéo.

4 . On peut s’écarter de ces valeurs conform ém ent au tableau A -4 /N .62  dans le cas où l ’une des stations terriennes est éloignée  
de son CTI de plus de 2 500  km.

5. On peut s’écarter de ces valeurs conform ém ent au tableau A -4 /N .62  dans le cas où les circuits terrestres ont plus de 2500  km 
de longueur.

7. Si la durée de l ’essai est courte, un essai à 50% APL avec une notation convenable des résultats est suffisant. Si l ’on obtient 
des résultats m édiocres à un niveau normal, cela peut indiquer qu’il faut faire des essais supplémentaires dans toute la gamme 
dynam ique de 10% à 90% APL; ces essais supplémentaires sont à effectuer pendant les opérations de relève de dérangement 
sur la ou les sections de circuit indiquées.

8. La variation de l ’am plitude du som m et du signal en barre (fenêtre) par rapport à l ’amplitude au point m ilieu ne devrait pas
dépasser les valeurs indiquées. En cas de distorsion de trame, on ne tiendra com pte ni des premières ni des dernières 250 micro
secondes du som m et du signal en biarre. En cas de distorsion de ligne, on ne tiendra com pte ni de la première ni de là dernière 
m icroseconde.

9. Au maximum une im pulsion par m inute d ’un parasite de nature sporadique ou occasionnelle.

10. Point à l ’étude.

11. Le signal d’essai est représenté à la figure A - l/N .6 2.

12. Le signal d ’essai est représenté à la figure A -2 /N .62 . La durée de l ’im pulsion com posite, dont la valeur est encore à l ’étude, 
sera comprise entre 10 T et 20 T.

13. La “barre” du signal d ’essai est à utiliser pour cet essai.

14. Pour cet essai, l ’im pulsion en sinus carré 2 T est insérée dans la position A du signal d’essai.

15. Le signal en escalier à cinq marches, avec superposition d’une sous-porteuse de 3 ,58  MHz, d ’am plitude égale à 4 0  unités IRE, 
est représenté à la figure A -3 /N .6 2. On peut encore em ployer un signal en escalier à dix marches, avec superposition d’une 
sous-porteuse de 3 ,58  MHz, d ’amplitude égale à 20 unités IRE, que représente la figure A -4 /N .62  au présent Avis.

16. La réponse en fréquence dans la bande passante du circuit ne devrait pas tomber en dehors des marges fixées par rapport aux 
valeurs nominales.

17. Le CCIR exprim e la lim ite sous la form e ±X . Le CCITT a reproduit cette formule tout en estim ant que, pour une expression  
de cette nature, il vaudrait m ieux utiliser le signe est inférieur ou égal à.

18. Valeurs utilisant le réseau de pondération du bruit pour le systèm e M (Canada et Etats-Unis). Voir l ’Avis 4 21-3  du CCIR [1].

Notes relatives au tableau 1/N.62
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Norm e à 625  lignes

TABLEAU 2/N .62
(Antérieurement tableau B /N .62)

No Paramètre Signal d ’essai

Essais entre CTI de circuits 
com posés uniquem ent 
de sections terrestres 

(câbles e t/ou  faisceaux hertziens)

Essais entre CTI de circuits 
com posés de sections terrestres 

(câbles et/o u  faisceaux hertziens) 
et d ’une section par satellite

Essais 
pendant 

la période 
de réglage

Valeurs 
pour les essais

Essais 
pendant 

la période 
de réglage

Valeurs 
pour les essais

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Gain d ’insertion No 2
N ote 1

X 0 dB 
± 1 dB

X 0 dB 
± 1 dB

2a Variation du gain d ’insertion 
(courte période, p. ex . : 1 s)

N ° 2 
N ote 1

X ± 0 ,2  dB X ± 0,3 dB

2b Variation du gain d’insertion 
(m oyenne période, p. ex . : 1 h)

N o 2 
N ote 1

0 ± 1 dB
N ote 15

0 ± 1 dB 
N ote 15

3

4a

Rapport signal/parasites erratiques 
continus
(Avis 4 2 1 -3  [1] et 4 5 1 -2  
du CCIR [2])
Rapport signal/parasites récurrents 
R onflem ent dû à l ’alimentation  
(0-1 kHz) N ote 4

Pas de signal 
à l ’entrée 

Note 3

Pas de signal 
à l ’entrée

X

0

Mieux 
que 55 dB 

N ote 2

Mieux 
que 35 d B ’

X Mieux 
que 50  dB 

N ote 2

Mieux 
que 35 dB

4b Rapport signal/parasites récurrents 
(1 k H z  - f c)
(fc = fréq. m axim . systèm e TV) 
N ote 4

Pas de signal 
à l ’entrée

0 Mieux 
que 52  dB

Mieux 
que 52  dB

5 Rapport signal/parasites impulsifs 
N ote 4

Pas de signal 
à l ’entrée

0 Mieux 
que 25 dB

Mieux 
que 25 dB

6 Non-linéarité de luminance 
(amplitude normale)

Escalier 
à 5 marches 

N oté 5

0 < 1 2 %  . 0

7

8a

Non-linéarité de chrominance 
N ote 6

Interm odulation luminance- .
chrominance
Gain différentiel

FF/G  2

Comme dans les 
Avis 4 5 1 -2  [2] 

ou 4 21-3  du 
CCIR [ 1 ]

0

X ± 8 %

0

X ± 15 %

8b Interm odulation luminance-
chrominance
Phase différentielle

No 3a 
et NO 3b 
N ote 7

X ± 5 % X ± 8°

9 Interm odulation chrominance-
luminance
N ote 8

N ote 8 0 0

10 Distorsion de non-linéarité 
de la synchronisation  
N ote 9

N ote 9 0 ± io % 0 + 1 2 %  
- 1 5  %

l i a Distorsion linéaire en régime 
transitoire
Signaux ayant la durée d’une trame 
N ote 11

N ote 10 0 ± 6 %  
N ote 10

0 ± 6 %  
N ote 10

11b D istorsion linéaire en régime 
transitoire
Signaux ayant la durée d ’une ligne

N ote 10 X ± 3 %  
N ote 10

X ± 4 %  
N ote 10
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TABLEAU 2 /N .62  (fin)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

11c Distorsion linéaire en régime 
transitoire
Signaux de courte durée 
(réponse à un signal en échelons) 
N ote 12

N ote 12 X X

l l d Distorsion linéaire en régime 
transitoire
Signaux de courte durée 
(rapport im pulsion 2 T/barre)

N ote 16 0 0 ,92  à 1,08 X 0 ,90  à 1,10

12 Caractéristique d ’affaiblissem ent/ 
fréquence en régime permanent 
N ote 13

N ote 13 X + 1,5 dB à —1,0 dB X + 2,0 dB à - 1 ,5  dB

13a Ecarts entre la luminance 
et la chrominance 
Inégalité de gain

N ote 14 X ± 1 0 % X ± 1 5 %

13b Ecarts entre la luminance 
et la chrominance 
Inégalité de temps 
de propagation de groupe

N ote 14 X ± 100 ns X ± 150 ns

Notes relatives au tableau 2/N.62

1. Ce signal d ’essai est décrit dans l ’Avis 4 21-3  du CCIR [1]. D ’autres signaux en barre peuvent être utilisés par accord bilatéral.

2. Les valeurs indiquées supposent l ’em ploi du réseau de pondération à 625  lignes pour systèm es D, K, L décrit dans l ’Avis 421-3  
du CCIR [ 1 ].

3. Il existe plusieurs m éthodes de mesure du bruit en présence de signaux vidéo, qui peuvent être em ployées par accord bilatéral 
entre les Administrations intéressées.

4 . Pour plus de détails sur les paramètres de bruit, voir les Avis 42 1 -3  [1] et 4 5 1 -2  du CCIR [2].

5. Le signal d ’essai doit être un signal en escalier à cinq marches, décrit en [3].

6. Cet essai peut être effectué à condition que l ’on dispose d ’un signal d’essai G 2 (Avis 473-1 du CCIR [4 ]), com m e signal à 
pleine trame.

7. Les signaux d’essai sont spécifiés dans l ’Avis 4 5 1 -2  du CCIR [2] (signal en escalier à cinq marches avec gamme d ’am plitude de
12,5 à 87,5%), ou signaux d ’essai 3a et 3b spécifiés dans l ’Avis 42 1 -3  du CCIR [1]. Si la durée de l ’essai est courte, un essai à 
50% APL, avec une notation convenable des résultats, est suffisant. De plus, des mesures de la caractéristique de surcharge 
(+ 3  dB par rapport à 1 V ) peuvent être conseillées en cas de résultat m édiocre au niveau normal. Il convient de faire ces 
mesures pendant les opérations de relève de dérangements sur la ou les sections de circuit indiquées. Les lim ites d ’essai s’appli
quent à un niveau normal seulement.

8. Cet essai peut être effectué à condition que l ’on dispose d’un signal d’essai approprié. Le signal d ’essai G2 (Avis 473-1 du 
CCIR [4]) est considéré com m e approprié s’il est disponible sous forme de signal à pleine trame.

9. Le signal décrit dans la note 5 peut être utilisé pour cet essai. L’enregistrement de cette caractéristique peut être considéré 
com m e facultatif, selon les desiderata des Administrations en ce qui concerne les mesures à effectuer avant la transmission.

10. Il convient d’utiliser les signaux d’essai spécifiés dans les Avis 4 21-3  [1] ou 4 5 1 -2  du CCIR [2]. La variation de l ’am plitude du 
som m et du signal en barre (fenêtre) par rapport à l ’am plitude au point milieu ne devrait pas dépasser les valeurs indiquées. En 
cas de-distorsion du tem ps de trame, on ne tiendra com pte ni des premières ni des dernières 250 m icrosecondes du som m et du 
signal en barre. En cas de distorsion du temps de ligne, on ne tiendra com pte ni de la première ni de la dernière m icroseconde.

11. Ce paramètre n ’est pas nécessairement mesuré au cours des essais effectués avant la transmission, mais il peut être enregistré 
lorsqu’un signal com binant plusieurs fonctions ( “fenêtre” ou mire électronique) est fourni par l ’organisme de radiodiffusion.

12. A ucune lim ite n’est indiquée ici, du fait que l ’on utilise des m éthodes de mesure différentes : a) en Amérique du Nord, b) au 
R oyaum e-U ni, c) dans le reste de l’Europe, à savoir :

a) am plitude des 1er et 2e lobes adjacents à une im pulsion 2 T,
b) le k  d’une im pulsion 2 T,
c) l ’amplitude des rebondissements d ’une barre de tem ps d’établissem ent 1 T ou 2 T.

13. Le signal d ’essai doit être une version à pleine trame des signaux C3 et C l ou C2 spécifiés dans l’Avis 4 73-1  du CCIR [4 ]. Cette
mesure est une option  qui peut être utilisée selon les besoins par les Administrations, en lieu et place des mesures en régime 
transitoire. La réponse en fréquence dans la bande passante du circuit ne devrait pas tomber en dehors des marges indiquées 
par rapport à la valeur nominale.

14. Le signal d ’essai doit être celui qui est représenté en [5] (mais avec une im pulsion dont la durée à dem i-am plitude est de 20  T), 
ou le  signal com posite indiqué dans l ’Avis 473-1  du CCIR [4], ligne 17, com m e signal d ’essai à pleine trame.

15. Les lim ites d’essai sont indiquées en tant que guide pour les observations critiques en cours de transmission télévisuelle.

16. Signal d ’essai n °  2 (Avis 4 21-3  du CCIR [1]) avec im pulsion en sinus carré 2 T ajoutée dans la position A de la form e d ’onde.
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ANNEXE A

(à l’Avis N.62)

Valeurs (provisoires) pour les essais de sections de circuits par satellite à 525 lignes 
et à 625 lignes, et de sections de circuits terrestres à 525 lignes, 
déduites de renseignements fournis par l’AT & T et la COMSAT

TABLEAU A -1/N .62  

N on n e à 525  lignes

N ° Paramètre Signal
d’essai

Section de circuit international par satellite Section  
de circuit 
entre CTI 

terminal et sta
tion terrienne 

voisine

Valeurs pour 
les essais 0 dB

Essais
de

réglage

Valeurs pour 
les essais a)

Essais 
pen

dant la 
période 

de 
réglage

Valeurs pour 
les essais3)

N otes
(voir
plus
loin)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Gain d’insertion NO 2 X

OdB ± 0,25 d B /  

A s dB ± 0 ,25  dB

X

0 dB ± 0 ,25  d B /  

/ 0  dB ± 0 ,25  dB

1
2

± 0,5 dB 
100 ± 5 

unités IRE

2a
Variation du gain 
d ’insertion (courte 
période, p. ex. : 1 s)

NO 2 X

± 0,1 dB /  

/  ± 0,1 dB

X

± 0,1 dB /  

/  ± 0,1 dB

1
2

± 0,3 dB 
100 ± 3 

unités IRE

2b
Variation du gain 
d ’insertion (m oyenne  
période, p. ex. : 1 h)

NO 2 X

± 0 ,25 dB /  

/  ± 0 ,25 dB

± 0 ,25  dB /  

/  ± 0 ,25 dB

1
2

± 0,5 dB 
100 ± 5 

unités IRE

3
Rapport 
signal/parasites 
erratiques continus

Pas de 
signal à 
l’entrée

X

54 dB /  

/  4 9  dB

X

54 dB / ■

X  X

/  4 9  dB

3
4

56 dB (voir 
note  4 au 

tableau 1 /N .62)

4a

Rapport signal/parasites 
récurrents.
R onflem ent dû à 
l ’alim entation  
(0 à 1 kHz)

Pas de 
signal 

à
l’entrée

X

50 dB /  

A  50  dB

0

50 dB ■ /  

/  50  dB

5

50 dB après 
verrouillage 
35 dB sans 

verrouillage

a) Les valeurs inscrites dans la case supérieure se rapportent aux sections de circuit par satellite INTELSAT à une seule ém is
sion par répéteur-changeur de fréquence (largeur de bande: 30 MHz) et les valeurs inscrites dans la case inférieure se rapportent aux  
sections de circuit par satellite INTELSAT à deux ém issions par répéteur-changeur de fréquence (largeur de bande: 2 X 17,5 MHz).
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TABLEAU A -1/N .62  (suite)
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TABLEAU A -1/N .62 (fin)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

l i a
Distorsion linéaire 
en régime transitoire 
Durée d ’une trame

N ° 1 X

± 1%  /  

/  ± 2 %

0

± 1%  /  

/  ± 2 %

1
± 2 ,0 %  

(voir note 8 au 
tableau 2 /N .6 2 )

11b
Distorsion linéaire 
en régime transitoire 
Durée d ’une ligne

NO 2 X

4 !%  /  

y /  ± 1 ,5 %

X

± 1%  /  

/  ± 1 ,5 %

1
2

± 1 ,0%  
(voir n o te  8 au 

tableau 1 /N .62)

11c

Distorsion linéaire en 
régime transitoire courte 
durée (réponse à un 
signal en échelons)

NO 2 X

Pas encore /  
spécifié y

y  Pas spécifié

Pas encore /  
spécifié /

/  Pas spécifié

1
10

1er lobe adja
cent <  6 %  
2e lobe adja

cent < 3 ,0  %

l l d

Distorsion linéaire en 
régime transitoire courte 
durée (rapport impulsion 
2 T/barre)

NO 2 X

0,94 à 1,06 /  

/  0 ,94 à 1,06

X

0,94 à 1,06 /  

/  0 ,94  à 1,06

1
11

0 ,94  à 1,06

12
Caractéristique d ’affai
blissem ent/fréquence  
en régime permanent

Salve
m ul
tiple

X

+ 1 dB à /  
- 0 ,5  dB /

/  + 1 dB à
/  - 0 ,5  dB

0

+ 1 dB à /  
- 0 ,5  dB X

/  + 1 dB à 
/  - 0 ,5  dB

12
14

+ 1 dB 
à

- 0 ,7  dB

13a
Ecarts entre la luminance 
et la chrominance 
Inégalité de gain

Impul
sion

com po
site
en

sinus
carré

X

± 10 %  /  

/  ± 10 %

X

± 1 0 %  /  

/  ± 1 0 %

13
+ 9 %

à
-1 1 %

13b

Ecarts entre la luminance 
et la chrominance 
Inégalité de temps de 
propagation de groupe

Impul
sion

com po
site
en

sinus
carré

X

± 50 ns /  

/  ± 50  ns

X

± 50  ns y '  

/  ± 50  ns

13 ± 80 ns

14 Rapport signal/diaphonie

Impul
sion

com po
site
en

sinus
carré

X

/  58 dB

X 13
15
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TABLEAU A -2/N .62  

N onne à 625  lignes

a) Les valeurs inscrites dans la case supérieure se rapportent aux sections de circuit par satellite INTELSAT â une seule émis
sion par répéteur-changeur de fréquence (largeur de bande : 30 MHz) et les valeurs inscrites dans la case inférieure se rapportent aux 
sections de circuit par satellite INTELSAT à deux ém issions par répéteur-changeur de fréquence (largeur de bande: 2 X 17,5 MHz).
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TABLEAU A -2 /N .62  (suite)
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TABLEAU A -2/N .62  (fin)
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Notes relatives au tableau A-l /N. 62

Sections de circuit par satellite e t  de circuit terrestre utilisant la norm e à 525 lignes

1. Ce signal d ’essai est décrit dans l ’Avis 421-3  du CCIR [1 ].

2. Préférence est donnée au signal d’essai n °  2, mais d ’autres signaux de ligne en barre peuvent être utilisés pour cet essai.

3. Pour cet essai, on utilise la pondération du bruit conform e à l ’Avis 421-3  du CCIR [1 ] (systèm e M, Etats-Unis et Canada).

4 . Il existe plusieurs m éthodes de mesure du bruit en présence de signaux vidéo qui peuvent être em ployées par accord bilatéral 
entre les Administrations intéressées.

5. On mesure cette caractéristique après verrouillage afin d’être certain que le signal basse fréquence de dispersion de l ’énergie a 
bien été supprimé.

6. Pour une section de circuit par satellite à 525 lignes, fc =  4 ,2  MHz.

7. Bien que n ’ayant pas encore fait l ’objet d’une spécification, cet essai sera semblable à celui décrit dans l’Avis 4 5 1 -2  du CCIR 
[2] pour les systèm es à 625  lignes.

8. Pour cet essai, il convient que l ’on puisse utiliser le signal en escalier à cinq marches, com m utable dans toute la gamme de 
10% à 90% APL.

9. Le signal en escalier à dix marches (ou rampe) peut être utilisé pour cet essai.

10. Avant de fixer les lim ites d’essai pour cette  caractéristique, il faut attendre que l ’on se so it mis d ’accord sur le temps de m ontée
du signal en escalier.

11. Pour cet essai, on insère dans le signal d’essai n °  2 une im pulsion en sinus carré dont la durée à dem i-am plitude est de 
HAD =  250 ns.

12. On ne s’est pas encore entendu sur les détails du signal à salve m ultiple pour le systèm e à 525 lignes. On pense cependant que 
ce signal comportera un drapeau au niveau de référence pour le blanc, suivi de six salves sur les fréquences 0 ,5  MHz, 1,5 MHz, 
2 ,0  MHz, 3 ,0  MHz, 3,6  MHz et 4 ,2  MHz. Ces salves devraient avoir une amplitude crête-à-crête m axim ale de 0 ,4 2  V  et devraient 
être centrées sur un niveau de décollem ent pour le m ilieu du gris.

13. On ne s’est pas encore entendu sur les détails de l ’im pulsion com posite. On pense cependant qu’elle aura une durée à demi- 
amplitude HAD comprise entre 10 T e t 20  T. L’étude de la durée exacte de l ’im pulsion se poursuit.

14. La réponse en fréquence dans la bande passante du circuit ne doit pas tomber en dehors des marges spécifiées par rapport à la 
valeur nominale.

15. Ce paramètre est décrit dans l ’Avis J .62 [6] et le Rapport 486-1  du CCIR [7].

Notes relatives au tableau A-2/N.62

Sections de circuit par satellite utilisant la norme à 625  lignes

1. Ce signal d ’essai est décrit dans l ’Avis 421-3  du CCIR [1].

2. Pour cet essai, on insère dans le signal d ’essai n °  2 une im pulsion en sinus carré dont la durée à dem i-am plitude est de 
HAD =  200 ns.

3. Pour cet essai, on utilise la pondération du bruit conform e à l ’Avis 421-3  du CCIR [1 ] (systèm es D, K et L).

4. Il existe plusieurs m éthodes de mesure du bruit en présence de signaux vidéo qui peuvent être em ployées par accord bilatéral
entre les Administrations intéressées.

5. On mesure cette caractéristique après verrouillage afin d ’être certain que le signal basse fréquence de dispersion de l ’énergie a 
bien été supprimé.

6. Pour une section de circuit par satellite à 62 5  lignes, fc =  6 MHz.

7. Le signal en escalier à cinq marches est décrit dans l ’Avis 4 5 1 -2  du CCIR [2].

8. Ce signal d’essai est décrit dans l ’Avis 473-1  du CCIR [4]. S’il existe en tant que signal de trame entière, il convient de l ’utiliser 
pour cet essai.

9. Avant de fixer les lim ites d’essai pour cette caractéristique, il faut attendre que l ’on se so it mis d ’accord sur le temps de m ontée  
du signal en escalier.

10. La réponse en fréquence dans la bande passante du circuit ne doit pas tomber en dehors des marges spécifiées par rapport à la 
valeur nominale.

11. Ce paramètre est décrit dans l ’Avis J.62 [6] et le Rapport 486-1  du CCIR [7].
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TABLEAU A -3/N .62  

Tableau de conversion pour signaux d’essai vidéo

Echelle de conversion 
des gains

V olt Unités
IRE

dB

0,7 100 0,0
0,71 101 0,1
0,72 102 0,2
0,73 103 0,3
0,73 104 0,3
0,74 105 0,4
0,75 106 0,5
0,76 107 0,6
0,76 108 0,7
0,77 109 0,7
0,78 110 0,8
0,78 111 0,9
0,79 112 1,0
0,8 113 1,1
0,8 114 1,1
0,81 115 1,2
0,82 116 1,3
0,83 117 1,4
0,83 118 1,4
0,84 119 1,5
0,85 120 1,6
0 ,88 125 1,7
0 ,92 130 2,3
0,95 135 2,6
0,99 140 2,9
1,02 145 3,2
1,06 150 3,5
1,41 200 6 ,0

Echelle de conversion 
des affaiblissements

V olt Unités
IRE dB

0,7 100 0,0
0 ,69 99 0,1
0 ,69 98 0,2
0 ,68 97 0,3
0 ,67 96 0,4
0 ,67 95 0,4
0 ,66 94 0,5
0,65 93 0,6
0 ,64 92 0,7
0 ,64 91 0,8
0,63 90 0,9
0 ,62 89 1,0
0,62 88 1,1
0,61 87 1,2
0,6 86 1,3
0,6 85 1,4
0,59 84 1,5
0 ,58 83 1,6
0,57 82 1,7
0 ,57 81 1,8
0,56 80 1,9
0,53 75 2,5
0,49 70 3,1
0,46 65 3,7
0,42 60 4 ,4
0,39 55 5,2
0,35 50 6,0

TABLEAU A -4/N .62

Parasites erratiques continus (pondérés) pour systèm es à 525 lignes

Objectifs pour les rapports signal/bruit dans le cas où la section de circuit terrestre 
a une longueur de plus de 2 5 0 0  km

Distances
terrestres

(km)

Grcuits terrestres 
Rapport signal/bruit 

(dB)

Grcuits terrestres 
plus circuits par satellite 

Rapport signal/bruit 
(dB)

3500 54,6 49 ,5
4 5 0 0 53,6 48 ,5
5 5 0 0 52,6 4 8 ,0
6500 51,8 47,5
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Unités IRE

Caractéristiques 
du signal H

Fréquences des salves (MHz)

fi f2 h U U U

525 lignes 63,5 i*s 0,5 1,5 2,0 3,0 3.6 4,2

FIGURE A -1/N .62  

Salve m ultiple (525 lignes)

Unités IRE

0 10 20 30 40 SO p s
 1___ I l i ■ I i i l i l i i i I I__ l i I l I__i i i l I__l

Durée d 'u n e  ligne (T l )
C C IT T -37180

FIGURE A -2/N .62

Signal d ’essai de ligne simple com biné avec im pulsion com posite (valeur spécifique de l’espacem ent à l’étude)
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Unités IRE

B =  Sous-porteuse superposée (3 ,58  MHz) 4 0  unités IRE
C =  Trois lignes intermédiaires avec possibilité de com m utation niveau du blanc/niveau de suppression

FIGURE A -3/N .62  

Signal d’essai en escalier à cinq marches (525 lignes)

Unités IRE

B =  Sous-porteuse superposée (3 ,5 8  MHz) 20  unités IRE
C =  Quatre lignes intermédiaires avec possibilité de com m utation niveau du blanc/niveau de suppression  

1 Avec certains générateurs, l ’amplitude de la salve de référence peut n ’être que de 20 unités IRE crête-à-crête.

FIGURE A -4/N .62  

Signal d’essai en escalier à d ix  marches (525 lignes)
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Avis N.63

S IG N A U X  D ’E SSA I U T IL ISÉ S PA R  L E S O R G A N ISM E S  D E  R A D IO D IF F U S IO N  

A U  C O U R S D E  LA P É R IO D E  P R É PA R A T O IR E

A près avoir pris possession de la com m unication  télévisuelle in ternationale , les organism es de rad iod iffu 
sion peuvent décider de faire des m esures sur l’ensem ble de cette com m unication , depuis le p o in t où l’on  p rodu it 
le program m e ju sq u ’au po in t (ou aux points) où ce program m e do it être reçu.

Les organism es de rad iodiffusion  u tilisent souvent des images anim ées pou r procéder aux essais p en d an t la 
période p réparato ire , surtou t lo rsqu’un convertisseur de norm es intervient. Si, p o u r une raison quelconque, ils ont 
besoin de transm ettre des signaux d ’essai, il est souhaitable que les A dm inistrations de télécom m unications 
recom m andent aux organism es de radiodiffusion de leur pays d ’ém ettre des signaux conform es à ceux que 
recom m ande l’Avis N.67 (à des niveaux conform es aux dispositions de l’Avis N.60), afin  de perm ettre au 
personnel des centres in term édiaires d ’interconnexion vidéo de com parer éventuellem ent les résultats des m esures 
effectuées par les organism es de radiodiffusion avec ceux des A dm inistrations de télécom m unications obtenus au 
cours de la période de réglage. Il n ’y a pas lieu de retoucher les réglages des niveaux de sortie des équipem ents de 
station, ceux-ci ayan t déjà été ajustés pendan t la période de réglage.

Avis N.64

A P PR É C IA T IO N  D E  LA Q U A L IT É  ET D E  LA D É G R A D A T IO N

1 Echelle à 5 notes pour l’appréciation de la qualité et de la dégradation

Il convient d ’utiliser l’échelle à 5 notes indiquée dans le tableau 1 /N .64, applicab le à la fois à la qualité et 
à la dégradation  des images.

TABLEAU 1/N .64

N ote Qualité Dégradation

5 Excellente Imperceptible
4 Bonne Perceptible, mais non gênante
3 Assez bonne Légèrement gênante
2 Médiocre Gênante
1 Mauvaise Très gênante
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Bien que cette échelle soit, dans le cas présent, destinée à s’appliquer à l’évaluation  d'ensem ble  de l’image, 
il est à no ter que l’on pou rra it égalem ent l’utiliser pou r une évaluation  critique des caractéristiques particulières de 
cette image. De plus, une m êm e note peut représenter, selon le contexte, soit une évaluation de la qualité, soit une 
évaluation  de la dégradation. Par exemple, la no te 3 attribuée à une image signifie q u ’il s’agit d ’une image de 
qualité assez bonne, p résen tan t des dégradations légèrement gênantes. Cette échelle peut aussi être utilisée pour des 
transm issions autres que de télévision.

Rem arque 1 — Il va de soi qu ’avant q u ’un circuit soit livré à un organism e de rad iodiffusion  toutes les 
m esures raisonnables au ron t été prises pou r garan tir, du p o in t de vue de la transm ission, la m eilleure qualité de ce 
circuit au début de la période préparato ire.

Rem arque 2 — La note 1 ne doit être attribuée que dans le cas où la transm ission est jugée inutilisable 
p a r  l’organism e de rad iodiffusion intéressé. Si, dans des circonstances exceptionnelles, en raison de l’intérêt de 
l’in form ation  à transm ettre , cet organism e décide d ’utiliser quand  m ême une transm ission ayant reçu la note 1, 
cette initiative ne devrait pas servir de précédent po u r m odifier la note attribuée ni le sens de la note 1.

Rem arque 3 — Cette échelle ne doit pas être appliquée pou r évaluer la qualité de transm ission de la
parole.

Avis N.67

SU R V E IL L A N C E  D E S  T R A N S M IS S IO N S  T É L É V ISU E L L E S. 

U T IL ISA T IO N  D E  L’IN TER V A LLE D E  S U P P R E S S IO N  D E  T R A M E

1 Points de surveillance

Les A dm inistrations des télécom m unications doivent pouvoir contrô ler techniquem ent et à chaque instant 
une transm ission de program m es télévisuels en cours:

— dans les centres télévisuels nationaux  et in te rnationaux  situés sur la com m unication;

— à la dernière station surveillée placée im m édiatem ent avant la frontière dans chaque pays, et en un 
poin t de cette station  qui perm ette d ’intervenir sur la plus grande quantité possible d ’équipem ent de 
cette station, dans le sens de transm ission intéressé (en prévoyant les dém odulateurs de surveillance 
éventuellem ent nécessaires).

Ces centres et stations doivent être m unis d ’un  oscilloscope (dont le balayage horizontal est synchronisé à 
la fréquence de ligne) pou r pouvoir observer le signal électrique et d ’un récepteur de télévision perm ettant 
d ’observer l’image com plète.

2 Numérotation des lignes d’une trame de télévision

Pour les systèmes à 625 lignes, la num éro tation  des lignes se fait com m e suit:

La ligne 1 com m ence à l’instant indiqué par 0V sur la figure 2-1 du R apport 624-1 du C C IR  [1]. A cet 
instan t, le fron t avant de l’im pulsion de synchronisation  de ligne coïncide avec le début de la séquence des 
im pulsions de synchronisation  de tram e. Les lignes sont num érotées selon leur succession dans le tem ps, de façon 
que la prem ière tram e com porte les lignes 1 à 312 ainsi que la prem ière m oitié de la ligne 313, tandis que la 
seconde tram e com porte la seconde m oitié de la ligne 313 et les lignes 314 à 625.

Pour les systèmes à 525 lignes, la num éro tation  des lignes se fait com m e suit:

La ligne 1 de la tram e 1 est celle qui com m ence avec la prem ière im pulsion d ’égalisation à l’instant 
ind iqué p ar 0E] sur la figure 2-3a du R apport 624-1 du C C IR  [2], la ligne 1 de la tram e 2 est celle qui com m ence 
avec la deuxièm e im pulsion d ’égalisation, une dem i-période de ligne après l’instan t indiqué p a r  0E2 sur la 
figure 2-3b de ce rap p o rt [3].
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3 Signaux d’essai à insérer dans l’intervalle de suppression de trame d’un système à 625 lignes

T enant com pte de l’in troduction  de la télévision en couleur, le C C IR  a recom m andé l’u tilisa tion  d ’un jeu  
com plet de signaux d ’essai que l’on peu t insérer dans les lignes 17, 18, 330 et 331 p o u r les transm issions 
in ternationales m onochrom es ou en couleur ]). Le signal d on t il s’agit, représenté à la figure 1 /N .67 2), est com posé 
de la m anière ci-après:

Ligne 17

Une barre (niveau du blanc) de 10 ps (B2), une im pulsion 2 T en sinus carré (Bj), une im pulsion  com posite
20 T  (F), et un  signal en escalier à cinq m arches (D ,).

Ligne 18

U ne salve m ultiple (Ç2) précédée d ’un  signal de barre de référence (C,).

Ligne 330

U ne barre  (niveau du blanc) de 10 ps (B2), une im pulsion 2 T  en sinus carré (B ,) et un  signal en escalier à
cinq m arches avec sous-porteuse couleur superposée (D 2).

Ligne 331

U n signal de barre  de chrom inance (G t) ou un  signal de chrom inance à trois niveaux (G 2) suivi d ’une
barre de référence de sous-porteuse (E).

v
i.o

0,86

0,65

om

0,30

0,5 MHz 1.0 MHz 2,0 MHz 4.0 MHz 4,8 MHz 5JB MHz

5 6 8 10 12
a) Ligne 17

18 21 24 27 30 3132 H
b) L igne 18

c) L igne 3 3 0

Remarque -  Une description détaillée de ces signaux figure dans l ’Avis 4 7 3 -2  du CCIR [4]

d) L igne 331 CC ITT-3 7 2 2 1

FIGURE 1/N .67

Signal d’essai à insérer dans l ’intervalle de suppression de trame d’un signal de télévision à 625  lignes en couleur (ou  m onochrom e)

C ertains organism es décideront peut-être, à titre de m esure intérim aire, de supprim er certains des sign au x; il faudra alors  
veiller à ce que les valeurs m oyen nes ne changent pas de façon  appréciable.

D an s les transm issions de té lév ision  en couleur, il y a une salve de couleur pendant l ’in tervalle de su p p ression  ligne. D an s  
le systèm e PAL, la sous-porteuse de ch rom inance des signaux d ’insertion est verrouillée à 60° de l’axe (B -Y ).
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D ans le cas des transm issions in ternationales en couleur ou m onochrom es, le C C IR  a recom m andé 
l’u tilisa tion  d ’un jeu  com plet de signaux d ’essai que l’on  peu t insérer dans les lignes 17 des deux tram es (lignes 17 
et 280 en cas de num érotage consécutif)- Ces signaux sont représentés à la figure 2 /N .67  c) et d). Ils sont 
constitués com m e suit:

Figure 2 /N .67 , c): un  signal en barre de lum inance [référence-niveau du blanc] (B2), une im pulsion 2 T en 
sinus carré (B,), une im pulsion m odulée 12,5 T  en sinus carré (F) et un  signal en escalier à cinq m arches 
superposées (D 2);

Figure 2 /N .67, d): un  signal en barre de référence (C ,), un  piédestal de lum inance, un  signal en salve 
surim posé sur ce piédestal (C2) et un  signal à trois niveaux de chrom inance (G).

U ne descrip tion  détaillée de ces signaux est donnée à l’Avis 473-2 du C C IR  [4].

4 Signaux d’essai à insérer dans l’intervalle de suppression de trame d’un système à 525 lignes
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FIGURE 2 /N .67

Signal d ’essai à insérer dans l’intervalle de suppression de trame d’un signal de télévision  
à 525 lignes en couleur (ou  m onochrom e)
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5 M esures à effectuer sur les signaux d’essai insérés

Pour effectuer les m esures sur les signaux d ’essai, les centres et les stations do ivent être m unis d ’un 
sélecteur de ligne perm ettant de faire apparaître  sur l’oscilloscope seulem ent les lignes dans lesquelles ces signaux 
sont insérés.

Les tableaux 1/N .67 et 2 /N .67  ind iquent les m esures qui peuvent être faites au  m oyeiv des signaux 
susm entionnés:

TABLEAU 1/N .67

Signal à 625  lignes m onochrom e ou en couleur (figure 1 /N .67) 
(Avis 4 7 3  -2 du CCIR [4])

Caractéristiques mesurées Formes d ’ondes utilisées Lignes n os

Distorsions linéaires 
Gain d’insertion
Réponse d ’am plitude/fréquence - 
Réponse transitoire pour des signaux ayant la durée d’une ligne 
R éponse pour des signaux de très courte durée
-  réponse transitoire
-  réponse impulsive

Ecart de gain chrom inance/lum inance |  

Ecart de tem ps de propagation chrom inance/lum inance

b 2
C2 et C,

b 2

b 2
B,

B2 et G , ou G 2 
B2 et F  

F

17 e t 330  
18

17 e t 330

17 et 330  
17 et 330  

17 e t 330 , 331  
17 
17

Distorsions non linéaires
Non-linéarité du signal de luminance ayant la durée d’une ligne D, 17
Non-linéarité du signal de chrominance g 2 331
Interm odulations luminance/chrom inance
-  gain différentiel d 2 330
-  phase différentielle D 2 e t E 33 0  e t  331
Interm odulation chrom inance/lum inance B 2 e t G, ou G 2 17, 331

TABLEAU 2/N .67  

Signal à 525 lignes m onochrom e ou en couleur (figure 2 /N .67)

Caractéristiques mesurées Formes d ’ondes utilisées Lignes n os

Distorsions linéaires
Gain d’insertion h 17/tram e 1
Réponse d ’am plitude/fréquence B 2a> et C2 17/tram e 1 e t 2
R éponse transitoire pour des signaux ayant la durée d’une ligne b 2 17/tram e 1
R éponse pour des signaux de courte durée
-  réponse transitoire b 2 17/tram e 1
-  réponse impulsive B, 17/tram e 1
Ecart de gain chrom inance/lum inance B 2 et F 17/tram e 1
Ecart de tem ps de propagation chrom inance/lum inance F 17/tram e 1

Distorsions non linéaires

Non-linéarité du signal de luminance ayant la durée d’une ligne D ^ ) 17/tram e 1
Non-linéarité du signal de chrominance G 17/tram e 2
Interm odulations luminance/chrom inance
-  gain différentiel d 2 17/tram e 1
-  phase différentielle d 2 17/tram e 1
Interm odulation chrom inance/lum inance G 17/tram e 2

a) On peut utiliser C, Oigne 17/tram e 2) au lieu de B , lorsque la distorsion des signaux ayant la durée d ’une ligne est 
suffisam m ent faible.

b) On peut utiliser D 2 lorsque l ’interm odulation chrom inance/lum inance est suffisam m ent faible.
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6 Insertion et suppression des signaux d’essai dans l’intervalle de suppression de trame

6.1 Signaux internationaux

Les signaux in ternationaux  appropriés insérés p a r l’organism e de radiodiffusion de départ doivent être 
transm is ju squ ’au po in t de destination  de la com m unication  télévisuelle. Exceptionnellem ent, si cette com m unica
tion  com prend un convertisseur de norm es ou de systèmes couleur qui ne transm et pas les signaux survenant 
p en d an t la période de suppression de tram e, les signaux doivent être contrôlés au po in t vidéo le plus proche du 
convertisseur et en am ont de celui-ci, et de nouveaux signaux in ternationaux , conform es à la norm e appropriée, 
do ivent être insérés au po in t vidéo le plus proche du convertisseur et en aval de celui-ci. A fin que l’on puisse 
aisém ent en apprécier les perform ances, on doit pouvoir disposer des signaux d ’essai en tou t po in t de jonction  
vidéo. Ils peuvent être utiles aussi pou r l’exécution de tou t réajustem ent des organes de correction  au po in t de 
destina tion  finale.

6.2 Signaux nationaux

Tous les signaux d ’essai insérés dans les lignes 18 à 20 d ’un système à 525 lignes (ou dans les lignes 19 
à 21 d ’un  système à 625 lignes) ainsi que dans les lignes correspondantes de la seconde tram e de l’une ou l’autre 
norm e sont à considérer com m e des signaux nationaux , q u ’il convient de supprim er en un po in t de jonc tion  vidéo 
convenable à l ’in térieur des frontières nationales, afin que les pays situés en aval puissent faire usage de ces lignes 
p o u r leurs propres besoins. D ans des cas exceptionnels, et sous réserve d ’accord entre tous les pays intéressés, des 
signaux nationaux  peuvent être transm is au-delà des frontières nationales.

7 Question générale de mise en œuvre

Il est dem andé aux A dm inistrations des pays où la transm ission des signaux télévisuels est réservée aux 
organism es nationaux  de rad iod iffusion  de se m ettre en contact avec ceux-ci afin que les principes du présent Avis 
so ient appliqués dans la m esure du possible.
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2.3 Maintenance des circuits loués pour transmissions télévisuelles

Avis N.73

M E SU R E S  D E  M A IN T E N A N C E  P É R IO D IQ U E

(à l’étude)
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1 In form ation s tech n iq u es

Supplém ent n° 1.1

P R É F IX E S D E S  S Y ST È M E S D É C IM A U X  

(Pour ce supplém ent, voir la page 409 du tom e IV.2 du Livre vert)

Supplém ent n° 1.2

T A B LE S D E  C O N V E R S IO N  P O U R  LE S M E S U R E S  D E  T R A N S M IS S IO N  

(Pour ce supplém ent, voir la page 409 du tom e IV.2 du Livre vert)

Supplém ent n° 1.3

LA D IST R IB U T IO N  N O R M A L E  (G A U S S, LAPLAC E)

(Pour ce supplém ent, voir la page 416 du tom e IV.2 du Livre vert)

Supplém ent n° 1.4

M É T H O D E S  D E  G E ST IO N  D E  Q U A L IT É  

(Pour ce supplém ent, voir la page 422 du tom e IV.2 du Livre vert)

S upplém ent n° 1.5

T R A IT E M EN T  M A T H É M A T IQ U E  D E S  R ÉSU L T A T S D E  M E S U R E S  

D E S  V A R IA T IO N S D ’É Q U IV A L E N T  D E  C IR C U IT S T É L É P H O N IQ U E S

(Pour ce supplém ent, voir la page 451 du tom e IV.2 du Livre vert)

Supplém ent n° 1.6

Q U E S T IO N S  T H É O R IQ U E S  D E  ST A T IST IQ U E  

(Pour ce supplém ent, voir la page 459 du tom e IV.2 du Livre vert)
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2 T ech n iq u es de m esu re

Supplément

Supplément

Supplément

Supplément

Supplément

Supplément

Supplément

i° 2.1

R E M A R Q U E S G É N É R A L E S S U R  L E S A P PA R E IL S ET LE S M É T H O D E S  D E  M E SU R E  

(Pour ce supplém ent, voir la page 463 du tom e IV.2 du Livre vert)

i° 2 .2

M E SU R E S  D ’A F F A IB L ISSE M E N T  

(Pour ce supplém ent, voir la page 471 du tom e IV.2 du Livre vert)

i° 2.3

M E SU R E S  D E  N IV E A U  

(Pour ce supplém ent, voir la page 475 du tom e IV.2 du Livre vert)

i° 2.4

M E SU R E  D E  LA D IA P H O N IE  

(Pour ce supplém ent, voir la page 480 du tom e IV.2 du Livre vert)

i° 2.5

E R R E U R S D E  M E S U R E  ET D IF F E R E N C E S D U E S  A U X  IM P R E C IS IO N S  

D ’IM P É D A N C E  D E S  A PPA R E IL S ET IN ST R U M E N T S  D E  M E SU R E . 

U T IL ISA TIO N  D E  P O IN T S  D E  M E S U R E  D É C O U P L É S

(Pour ce supplém ent, voir la page 482 du tom e IV.2 du Livre vert)

i° 2 .6

IN D IC A T IO N S  E R R O N É E S D E S  IN ST R U M E N T S  D E  M E S U R E  D E  N IV E A U  D U E S  

À D E S  SIG N A U X  PE R T U R B A T E U R S

(Pour ce supplém ent, voir la page 489 du tom e IV.2 du Livre vert)

i° 2.7

M E SU R E  D U  T E M P S  D E  PR O PA G A T IO N  D E  G R O U P E  ET D E  LA D IST O R S IO N  D U  

T E M P S  D E  P R O PA G A T IO N  D E  G R O U P E

(Pour ce supplém ent, voir la page 492 du tom e IV.2 du Livre vert)
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Supplément n° 2.8

Supplément n

Supplément

Supplément

Supplément

Supplément

Supplément

M E S U R E S  D E S  V A R IA T IO N S B R U S Q U E S  D E  P H A S E  S U R  L E S C IR C U IT S  

(Pour ce supplém ent, voir la page 508 du tom e IV.2 du Livre vert)

° 2.9

E SSA IS  D E  V IB R A T IO N S  

(Pour ce supplém ent, voir la page 511 du tom e IV.2 du Livre vert)

0 2.10

M É T H O D E  P O U R  M E SU R E R  LA D É V IA T IO N  D E  F R É Q U E N C E  

D U E  À U N E  V O IE  P O R T E U S E

(Pour ce supplém ent, voir la page 522 du tom e IV.2 du Livre vert)

0 2.11

E SSA I D E  V É R IFIC A T IO N  R A P ID E  D E S  S U P P R E S S E U R S  D ’É C H O  

(Pour ce supplém ent, voir la page 524 du tom e IV.2 du Livre vert)

i° 2 .1 2

P R O C É D U R E  D ’A C Q U IS IT IO N  A U T O M A T IQ U E  ET D E  T R A IT E M E N T  E FFIC A C E  

D E S  D O N N É E S  RELATIVES A U X  N IV E A U X  D E S  O N D E S  P IL O T E S D E  G R O U P E  

PR IM A IR E  ET D E  G R O U P E  S E C O N D A IR E

(Pour ce supplém ent, voir la page 524 du tom e IV.2 du  Livre vert)

i° 2.13

M É T H O D E  D E  B O U C L A G E  A U X  F IN S  D E  LA M A IN T E N A N C E  D E S  C IR C U IT S  

L O U É S  Q U A T R E  FIL S D E  T Y P E  T É L É P H O N IQ U E

(Pour ce supplém ent, voir la page 267 du tom e IV. 1 du Livre orange)

i° 2.14

D IS P O S IT IF  D E  M E SU R E  A U T O M A T IQ U E  P O U R  SY S T È M E S  À C O U R A N T S  

PO R T E U R S À G R A N D  N O M B R E  D E  V O IE S

(Pour ce supplém ent, voir la page 268 du tom e IV. 1 du Livre orange)
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Supplément n° 2.15

D É T E C T IO N  D E  D É F A U T S S U R  U N  C IR C U IT  

(Pour ce supplém ent, voir la page 275 du tom e IV.l du Livre orange)

3 Suppléments aux Avis de la série O

(Voir le fascicule IV.4)

4 Qualité de transmission du réseau international

Supplément n° 4.1

STA B IL ITÉ D E  L’A F F A IB L ISSE M E N T  ET B R U IT  P S O P H O M É T R IQ U E  : 

R ÉSU L TA T D E S  M E SU R E S  D E  M A IN T E N A N C E  P É R IO D IQ U E  E FFE C T U É E S A U  C O U R S  

D U  1er S E M E ST R E  D E  L’A N N É E  1978, S U R  LE R É SE A U  IN T E R N A T IO N A L

(Analyse effectuée par l’A dm inistra tion  française)

1 Considérations générales

C om m e cela avait déjà été jugé utile au cours des précédentes périodes d ’études, la Com m ission 
d ’études IV a dem andé au rappo rteu r spécial, auquel est confiée l’étude de la Q uestion 1/IV , de présenter dans ce 
supplém ent les résultats des analyses effectuées à p a rtir  des observations faites sur la stabilité du réseau pendan t la 
période 1977-1980.

Il p o u rra  être utile, aux fins de com paraison, de se reporter aux supplém ents n° 4.1 du Livre vert [1], et 
n° 4.1 du Livre orange [2].

Alors qu ’au cours des périodes antérieures, l’analyse po rta it sur les données recueillies année par année à 
l’occasion des m esures de m aintenance à caractère périodique, la C om m ission d ’études IV avait estim é que, pour 
la période 1977-1980, elle ob tiendrait des renseignem ents de valeur sim ilaire, m ais en y consacran t des m oyens 
m oins dispendieux, en dem andan t un  relevé de ces m esures sur une période de six m ois seulem ent. Cette période 
fut fixée au 1er sem estre de 1978.

Les m esures ayan t donné lieu à l’analyse porta ien t sur les circuits et groupes (prim aires et secondaires) 
in ternationaux , conform ém ent à l’application  des Avis M.520 [3], M.610 [4] et M.620 [5]. O n no tera que, pour la 
prem ière fois, les m esures de bru it sur les circuits on t été collectées et analysées.

2 Contributions reçues et analysées

Le tableau 1 indique les pays qui on t participé p a r  l’envoi de contributions au rap p o rteu r spécial et les 
catégories de m esures faisant l’objet de ces participations.
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TABLEAU 1 

Contributions reçues et analysées

3 Résultats de l’analyse

3.1 M esures du niveau à la réception 

Notations utilisées

N est le nom bre de résultats en tran t dans le calcul de M et S

M est l’écart de la m oyenne des résultats des m esures de niveau p a r  rap p o rt à la valeur nom inale ,
exprim é en décibels

S est l’écart type en décibels

H L est le nom bre de résultats d ifférant de plus de X de la valeur nom inale et qui n ’on t pas été pris en 
com pte

X est de + 5 ,5  dB ou —6,0 dB pour les résultats libellés en décibels

X est de + 5 5  cN p ou —60 cN p pou r les résultats libellés en népers

3.1.1 Ondes pilotes de groupes secondaires (GS) et de groupes primaires (GP)

3.1.1.1 Classification

Les résultats analysés on t été répartis d ’après la classification suivante, selon que les groupes étaient m unis 
ou non  de régulateurs autom atiques de niveau:

— Classe 1 : m esures faites à l’entrée du régulateur

— Classe 2: m esures faites à la sortie du régulateur

— Classe 3: mesures sur des groupes non m unis de régulateurs.

3.1.1.2 Nombre de relations

Les analyses ont été faites p ar sens de transm ission. Il est à no ter que pou r aucune rela tion  de pays à pays, 
le rapporteu r spécial n ’a reçu de données relatives aux deux sens de transm ission. Ce fait est en partie  explicable
par l’organisation  même de la collecte des données, qui avait prévu que celles-ci étaient envoyées p a r  le pays où se
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trouve la station directrice de groupe (prim aire, secondaire). C om m e d ’autre part, peu de pays ont envoyé des 
con tribu tions pour toutes les classes (1, 2 ou 3), on a d isposé finalem ent de données réparties com m e indiqué au 
tab leau  2:

TABLEAU 2

Groupes primaires et secondaires -  Nombre de sens de transmission par classe

Catégorie Nombre total Sens de transmission

de relations Classe 1 Classe 2 Classe 3

Groupes secondaires 33 15 15 9

Groupes primaires 81 75 26 4

3.1.1.3 Normes données par l ’Avis M .160  [6]

Pour situer l’état actuel du  réseau in ternational p a r  rap p o rt aux objectifs de l’Avis M.160 [6], on indique au 
tab leau  4 d ’après les résultats analysés com bien de relations de pays à pays satisfont aux clauses du tableau 3.

TABLEAU 3 

Normes de l’Avis M .160 [6] pour les ondes pilotes

Valeur maximale de |M| Valeur maximale de S

Onde pilote
de groupe primaire 0,3 dB 0,6  dB

Onde pilote
de groupe secondaire 0,3 dB 0,5 dB

3.1.1.4 Résultats

Il sont résum és dans le tableau 4:

TABLEAU 4 

Stabilité des ondes pilotes

Classe 1 Classe 2 Classe 3

Ondes pilotes 
de groupe secondaire

Relations satisfaisant 
l’Avis M .160 [6]

N
M
S
HL +  
H L—

2464 
+ 2,51 

10,92 
0 
2

N
M
S
HL +  
H L—

1826 
+ 3,13 

5,37 
0 
1

N
M
S
HL +  
H L—

4457 
+ 0,14  

4,48  
0 
0

5 sur 15 3 sur 9

Ondes pilotes 
de groupe primaire

Relations satisfaisant 
l ’Avis M .160 [6]

N
M
S
H L +  
H L —

19129 
— 0,89  

9,80  
3 

47

N
M
S
HL +  
HL—

4872 
— 0,03 

5,07 
0 
1

N
M
S
HL +  
H L—

7384 
— 0,03 

3,35 
0 
2

19 sur 26 3 sur 4

Remarque -  M et S sont exprimés en centibels.

70 Fascicule IV.3 — Suppl. n° 4.1



L’analyse du tableau 5 distingue les relations selon qu ’elles ne peuvent pas satisfaire l’Avis M.160 [6] pour:

i) une m oyenne tro p  élevée seulem ent (en valeur absolue),

ii) un écart-type trop  élevé,

iii) les deux causes sim ultanées.

TABLEAU 5

Groupes primaires et secondaires -  Relations ne satisfaisant pas l ’Avis M .160

i) ü) üi)
Total des relations 
ne satisfaisant pas 
l ’Avis M .160 [6]

Nombre 
total de 
relations

Onde pilote de GS 
classe 2 7 0 3 10 15

Onde pilote de GS 
classe 3 0 6 0 6 9

Onde pilote de GP 
classe 2 1 3 3 7 26

Onde pilote de GP 
classe 3 0 0 1 1 4

3.1.1.5 Conclusions

Les données à analyser se sont révélées peu nom breuses, surtou t si on en com pare la quan tité  à celle qui 
était d isponible lors d ’enquêtes antérieures (voir les références [1] et [2] indiquées au § 1).

De ce fait, les résultats ne peuvent être évalués qu ’avec une grande prudence.

Le rétrécissem ent de la base de données disponible est particu lièrem ent net po u r les m esures de la classe 2, 
c ’est-à-dire celles faites à la sortie des régulateurs autom atiques de n iveau et cela su rtou t po u r les groupes 
prim aires.

Il convient de no ter que cette situation n ’est pas to ta lem ent su rp renan te; en effet, les p ratiques des 
différentes A dm inistrations peuvent être diverses, dans l’app lica tion  de l’Avis M.520 [3].

3.1.2 Equivalent des circuits

3.1.2.1 Classification

Les résultats ont été analysés séparém ent, selon qu ’ils ont été obtenus p a r  des m esures faites en m ode 
m anuel, ou en m ode au tom atique (AA M T n° 2).

3.1.2.2 Nombre de relations

— Circuits mesurés par voie manuelle

Les m esures on t concerné 241 relations de pays à pays, décom posées en 444 sens de transm ission ; 
pour 38 relations, les m esures n ’on t été connues et analysées que po u r un  seul sens de transm ission.

— Circuits mesurés par voie autom atique

Les m esures on t concerné 28 relations de pays à pays, décom posées en 50 sens de transm ission ; pou r
6 relations, les m esures n ’ont été connues et analysées que p o u r un  seul sens de transm ission.

— Répartition :

— 69,6% des m esures on t été effectuées p ar voie m anuelle

— 30,4% des m esures on t été effectuées p a r  voie autom atique
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3.1.2.3 Normes données par l ’Avis M .160  [6]

Pour situer l’état actuel du réseau in ternational p ar rappo rt aux objectifs de l’Avis M.160 [6], on indique 
d ’après les résultats analysés com bien de sens de transm ission satisfont aux clauses suivantes:

V aleur m axim ale de |M |: 0,5 dB

Valeur m axim ale de S : 1,0 dB.

3.1.2.4 Résultats

— Circuits mesurés par voie manuelle

47 sens de transm ission, soit 10,6% sont tels que I ̂  >  ^
M L S <  1 dB

110 sens de transm ission, soit 24,8% sont tels que I ̂  <  *1®M L S >  1 dB

30 sens de transm ission, soit 6,7% sont tels que I ̂  >  ^M L S >  1 dB

Donc, 187 sens de transm ission au to tal, soit 42,1% ne satisfont pas l’Avis M.160 [6]. 

Par contre, 257 sens de transm ission, soit 57,9% satisfont l’Avis M.160 [6].

Pour ces m esures les résultats sont (en centibels):

N = 71 959
M = +  0,08
S = 9,96

H L +  : 150
H L -  : 169

— Circuits mesurés par voie autom atique

6 sens de transm ission, soit 12% sont tels que I ^  >  ^M L S <  1 dB

18 sens de transm ission, soit 36% sont tels que I ^  <  ^
M l  S >  1 dB

11 sens de transm ission, soit 22% sont tels que I ^  >  ^  ^
M l  S >  1 dB

D onc, 35 sens de transm ission au total, soit 70% ne satisfont pas l’Avis M.160 [6]. 

Par contre, 15 sens de transm ission, soit 30% satisfont l’Avis M.160 [6].

Pour ces m esures, les résultats sont (en centibels):

N  = 31 375
M = -0 ,9 3
S = 14,23

H L +  : 21
H L -  : 266

3.1.2.5 Conclusions

Les résultats obtenus p a r voie autom atique font apparaître  un pourcentage de relations satisfaisant aux 
clauses de l’Avis M.160 [6], nettem ent inférieur à ce qu ’il est dans le cas de m esures m anuelles. La situation est 
peu d ifférente de celle révélée par les analyses antérieures (voir les références [1] et [2] indiquées au § 1).
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La Com m ission d ’études IV a estimé que les m esures faites par voie au tom atique ap p o rten t une im age plus 
fidèle et plus vraie du réseau; en effet, selon les usages, les mesures m anuelles sont faites dans les stations de
répéteurs et laissent à l’extérieur certains éléments, tels que signaleurs, etc.

3.2 Mesures du bruit psophométrique sur les circuits

3.2.1 Classification

Com m e pour l’équivalent, les résultats ont été analysés séparém ent, selon q u ’ils on t été obtenus p a r  des 
m esures faites en m ode m anuel, ou en m ode autom atique.

En outre, sept classes de longueur ont été utilisées, en correspondance avec l’Avis cité en [7].

TABLEAU 6 

Classes de longueurs des circuits pour le bruit

Classe Longueur (kilomètres)

1 Inférieure à 320

2 de 321 à 640

3 de 641 à 1 600

4 de 1601 à 2 500

5 de 2 501 à 5 000

6 de 5 001 à 10000

7 de 10001 à 20000

Pour les circuits établis par satellite, la longueur p o u r le b ru it est de 2500 km , plus la longueur to ta le  des 
m oyens d ’achem inem ent terrestres [8].

3.2.2 Nombre de mesures

Le nom bre des m esures de bru it analysées est donné dans le tab leau  7:

TABLEAU 7 

Nombre de mesures de bruit par classe

Classe
Mesures manuelles 

Nombre %
Mesures automatiques 
Nombre %

1 3419 9,8 0 0

2 3 183 9,1 3 641 12,7

3 7 221 20,6 9121 31,7

4 2561 7,3 158 0,6

5 9440 27,0 4417 15,4

6 7035 20,1 8 749 30,4

7 2125 6,1 2686 9,3

TOTAL 34984 100 28 772 100

Répartition

55% des m esures de bruit ont été réalisées par voie m anuelle, 

45% des mesures de bru it ont été réalisées p a r voie autom atique.
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3.2.3 Normes données par l ’Avis M .580  [9]

L’Avis M.580 [9] contient des objectifs de m ain tenance pou r le bruit, selon la longueur de chaque circuit 
mesuré. Ces objectifs sont le critère essentiel utilisé p o u r la p résentation  des résultats. Leur valeur, notée A, est 
rapportée  dans le tableau 8.

TABLEAU 8 

Objectifs de bruit par classe

Classe de longueur 1 2 3 4 5 6 7

A: objectif de bruit 
(dBmOp)

— 55 —53 — 51 —49 —46 — 43 —40

3.2.4 Résultats

Pour chaque m ode de mesure (m anuel ou autom atique) et chaque classe de longueur, est affiché le 
pourcentage du nom bre des mesures pour lesquelles la valeur relevée est inférieure ou égale à:

A +  x (dBmOp)

où

A est l’objectif com m e l’a indiqué le § 3.2.3 précédent,

x prend les valeurs entières de l’intervalle ( — 4; + 4 ), extrêmes com pris.

Les pourcentages sont présentés dans les tableaux 9 et 10:

TABLEAU 9

Pourcentages du nombre des mesures de bruit pour lesquelles la valeur relevée est inférieure ou égale à A + x (dBmOp)
Mesures faites par voie manuelle

Classe Nombre
*£ A — 4 

(%)
«s A — 3

m
A — 2
m

/A 1 *£ A  
(%)

*£ A  + 1 
(%)

*£ A + 2 
(%)

«£ A  + 3 
(%)

A  + 4 
(%)

1 3419 72,53 78,35 82,86 87,89 92,27 94,96 95,96 98,01 98,74

2 3183 71,78 79,29 84,57 89,60 94,09 97,67 98,17 98,64 99,24

3 7221 68,74 76,56 83,45 89,94 92,93 95,00 95,84 96,60 96,89

4 2561 65,75 77,46 84,10 89,73 91,48 93,28 94,76 95,78 96,68

5 9440 42,27 53,91 64,42 72,35 80,42 86,03 89,80 93,12 95,49

6 7035 65,88 75,65 83,39 88,45 92,53 95,94 97,65 98,52 . 99,01

7 2125 87,62 91,34 93,83 96,14 97,27 98,21 98,63 99,05 —

TABLEAU 10

Pourcentages du nombre des mesures de bruit pour lesquelles la valeur relevée est inférieure ou égale à A +  x (dBmOp)
Mesures faites par voie automatique

A — 4 *£ A — 3 «  A — 2 A — 1 <  A sï A +  1 *£ A + 2 <  A  + 3 A + 4
('lasse Nombre m (%) m m m (°7o) (%) (%) W

1

2

0

3641 88,16 91,34 94,25 96,15 96,84 97,19 97,74 98,18 98,51

3 9121 88,98 93,39 95,72 96,82 98,07 98,72 99,01 99,37 99,51

4 158 94,30 96,20 96,20 99,36 99,36 100 100 100 100

5 4417 38,17 54,42 68,21 80,19 86,82 91,91 95,33 97,77 99,13

6 8749 74,95 81,60 88,04 92,66 95,56 97,31 98,49 99,53 99,70

7 2686 83,73 89,87 94,75 96,53 98,02 98,99 99,36 99,70 —
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Ces deux tableaux 9 et 10 perm ettent de tracer les histogram m es (figures 1 à 7) et les fonctions de 
répartition  (figures 8 et 9) des m esures de bruit pour chaque classe de longueur. Il est im portan t de rappeler que 
l’objectif est une valeur attachée à chaque classe de longueur.

3.2.5 Conclusions

Les graphiques m ettent en évidence un com portem ent très voisin des classes de longueur 1, 2, 3, 4, 6 et 7, 
don t la classe 5 (2501-5000 km ) se différencie sensiblem ent. L’ensem ble des classes 1, 2, 3, 4, 6 et 7 est représenté 
par un seul couple (m anuel et autom atique) de courbes sur la figure 10, avec le couple de courbes re la tif à la 
classe 5.

Il apparaît un décalage de 3 dB entre la classe de longueur 5 et les autres classes réunies, ta n t en m ode de 
mesure m anuel qu’en m ode autom atique. A utrem ent dit, la classe 5 rejo indrait le g roupe des autres classes si 
l’objectif qui lui est attaché était placé 3 dB plus haut que sa valeur actuelle. Un certain  nom bre de raisons ont été 
avancées pour tenter d ’expliquer ce fait, m ais aucune n ’a paru  concluante, de l’avis de la C om m ission d ’études IV.

En outre, un décalage m oyen de 2 dB apparaît entre les résultats des m esures autom atiques et ceux des 
mesures m anuelles, les m esures autom atiques d onnan t un  niveau de b ru it plus faible que les m esures m anuelles. 
Ce décalage n ’est d ’ailleurs pas constan t d ’une classe à l’autre. Bien que dans les m esures faites p ar voie 
autom atique interviennent dans la chaîne des élém ents supplém entaires, les résultats m eilleurs peuvent s’expliquer 
par la différence de densité de trafic au m om ent de la mesure. En effet, les m esures p a r  voie au tom atique sont
généralem ent faites pendan t les heures creuses d ’utilisation  du réseau; le bruit se trouve ainsi être plus faible que
lors des mesures m anuelles généralem ent faites pendan t les heures chargées. O n peut aussi penser que ce m ême 
décalage peut provenir de la différence entre les durées des m esures de bruit: 375 ms pou r le m ode au tom atique, 
quelques secondes pou r le m ode m anuel.

Enfin, en considérant la m oyenne de toutes les classes, on note que l’ob jectif re la tif à chaque classe est 
attein t pour:

— 89,66% des m esures effectuées p ar voie m anuelle,

— 95,43% des m esures effectuées par voie autom atique.
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CCITT-39130

FIGURE 1

Histogrammes des résultats des mesures de bruit par classe et par voie d’acquisition -  Classe 1
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FIG U R E  2

Histogrammes des résultats des mesures de bruit par classe et par voie d’acquisition -  Classe 2
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FIGURE 3

Histogrammes des résultats des mesures de bruit par classe et par voie d’acquisition -  Classe 3
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F IG U R E  4

Histogrammes des résultats des mesures de bruit par classe et par voie d ’acquisition -  Classe 4
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FIG U R E  5

Histogrammes des résultats des mesures de bruit par classe et par voie d ’acquisition -  Classe 5
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FIGURE 6

Histogrammes des résultats des mesures de bruit par classe et par voie d’acquisition -  Classe 6
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FIGURE 7

Histogrammes des résultats des mesures de bruit par classe et par voie d’acquisition -  Classe 7
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FIGURE 8

Fonctions de répartition des mesures automatiques par classe de longueur
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FIGURE 9

Fonctions de répartition des mesures manuelles par classe de longueur
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FIGURE 10

Fonctions de répartition des mesures -  Classe 5 et autres classes réunies
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Supplément n° 4.2

RÉSU L TA T ET A N A L Y SE  D E  LA D IX IÈ M E  SÉ R IE  D E  M E SU R E S  

P O U R  LES IN T E R R U P T IO N S BR È V E S D E  LA T R A N S M IS S IO N

1 Introduction

Le présent supplém ent contient les résultats principaux  de la dixièm e série (1977-1980) de m esures pou r les 
in te rrup tions brèves de la transm ission, effectuée sur le réseau in ternational. Le rap p o rt détaillé établi p a r  le 
R apporteu r spécial chargé de l’étude de ce problèm e fait l’objet des contribu tions CO M  IV-N° 83 et N° 84 
(période d ’études 1977-1980).
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1.1 Les tableaux 1 et 2 qui figurent à la fin de ce supplém ent ind iquen t les résultats ob tenus au  cours de cette 
série d ’observations, qui on t été classés com m e suit:

— Pour chaque circuit et chaque sens de transm ission, le tab leau  1 m ontre la d istribu tion  des in terrup- 
tions brèves isolées sur la base d ’intervalles de tem ps et fou rn it des renseignem ents sur la série 
d ’in terrup tions ainsi que certains détails relatifs à l’achem inem ent po u r chaque circuit. Ce tab leau  
donne aussi des indications sur les in terrup tions plus longues et les périodes où aucun  enregistrem ent 
n ’a été effectué.

— Pour chaque circuit, le tableau 2 indique la d istribu tion  des in te rrup tions isolées d u ran t les périodes de 
coïncidence des in terrup tions dans les deux sens de transm ission, telles q u ’elles on t été enregistrées à 
chaque extrém ité de réception.

1.2 Les résultats obtenus po rten t sur 16 circuits, à savoir 13 circuits du  réseau européen et 3 circuits très longs 
(l’un  com prenant une section p ar satellite et les deux autres, de longues sections en câble sous-m arin).

2 O bservations générales

2.1 Les mesures on t été effectuées au cours du deuxièm e semestre de 1977. P our chaque circuit, leur durée 
nom inale a été de quatre sem aines. Les observations ont été faites à l’aide d ’un  com pteur d ’in terrup tions conform e 
aux spécifications de l’Avis 0 .62  [1]; le niveau de seuil avait été réglé à 10 dB et le tem ps m ort de l’appareil, à 
125 ms.

2.2 II est im possible de donner des renseignem ents sur les causes des in te rrup tions enregistrées car il n ’a été 
tenu com pte qu ’incidem m ent de la localisation des dérangem ents d u ran t les mesures.

2.3 Pour les besoins de cette série de mesures on a utilisé les défin itions ci-après:

a) Toute période d u ran t laquelle le nom bre d ’in terrup tions est de 3 ou plus p ar m inute est désignée 
com m e une série «3 in terrup tions p ar m inute».

b) Toute période du ran t laquelle le nom bre d ’in terrup tions est de 7 ou plus au cours de 10 m inutes est 
désignée com m e une série «7 in terruptions p ar 10 m inutes». U n certain  délai peu t s’écouler entre la 
fin d ’une telle période et le début de la suivante; cela se p ro d u it seulem ent lorsque le nom bre des 
in terrup tions s’abaisse au-dessous de 7 p ar 10 m inutes.

Les périodes correspondan t à «3 in terruptions p a r m inute» ne son t pas enregistrées séparém ent si elles 
surviennent au cours d ’une période du ran t laquelle le nom bre des in te rrup tions est de 7 ou plus p a r  10 m inutes.

Pour le traitem ent pratique des données enregistrées, les règles et défin itions m entionnées ci-dessus au sujet 
des séries d ’in terrup tions on t été in terprétées de la m anière suivante:

Une série de «7 in terrup tions p ar 10 m inutes» com m ence lo rsqu’on rencontre un  intervalle de 10 m n
com portan t au m oins 7 in terruptions. Cette série p rend  fin lo rsqu’on  ne peu t plus trouver un  in tervalle de 
chevauchem ent de 10 mn com portan t au m oins 7 in terrup tions, avec au m oins 1 in te rrup tion  d u ran t la période de 
chevauchem ent.

A l’intérieur des lim ites indiquées ci-dessus, une série com m ence quan d  se p rodu it le prem ier intervalle 
d ’une m inute com portan t une in te rrup tion  et la série se poursu it ju sq u ’au dern ier in tervalle d ’une m inute
com portan t une in terruption .

A titre d ’illustration , on trouvera sur les figures 1, 2 et 3 des exem ples dans lesquels l’axe du tem ps porte
l’indication  du nom bre d ’in terrup tions com prises dans des intervalles d ’une m inute.

6 1 6 
I____I I I_I___ I I___ I— I_I__ I___ I 1---- 1 I L _ l---- 1------1----1— » . t

i 10 min. |
, 10 min._____  ,
tA
L__| CCITT38480

FIGURE 1

Exemple d ’une série de «7 interruptions par 10 minutes» 
s’étendant au-delà de l ’intervalle de temps tA
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6 1 ! 1 6 

I I I I I I I I I I L—J I I I I I I I I I k.t
i

i 10 min. j
i
j 10 min. |

CCITT-38490

FIGURE 2

Exemple de deux séries de «7 interruptions par 10 minutes» adjacentes au temps t =  t0

i i i i i i i i i i ^  i i  1 1 fc t

i 10 min. ,

, 10 min. 1

CCITT-38500

FIGURE 3

Exemple d’une série de «7 interruptions par 10 minutes» pendant une minute

O n n ’a jam ais enregistré des séries de «3 in terruptions p a r  m inute» pendan t 2 m inutes. U ne telle série peut 
cependan t se p rodu ire mais cela est très im probable. Ce cas ne pou rra it en effet se présenter que si les 
in te rrup tions d u ran t une période de 20 m inutes étaient réparties de la m anière indiquée à la figure 4.

sg3 3 3 < 3
i i i i i i i i i l l l l— l i i l i i i i_ + . t

CCITT-38510

FIGURE 4

Nombre des interruptions comprises dans des intervalles d ’une minute; 
apparition de séries de «3  interruptions par minute» pendant 2 minutes

2.4 O n n ’a  tenu com pte de la coïncidence des in terrup tions dans les deux sens de transm ission que lorsque ces
in terrup tions se produisaien t en même tem ps, c’est-à-dire en principe à l’intérieur du même intervalle d ’une 
m inute. E tan t donné que, la p lupart du tem ps, l’indication horaire  ne coïncidait pas à la m inute près sur les deux 
horloges, il a fallu dans une certaine m esure prendre en considération aussi les intervalles d ’une m inute voisins. 
De plus, lo rsqu’on a constaté que les indications des deux horloges avaient de fortes chances de différer d ’une ou 
de deux m inutes, on en a tenu com pte dans la déterm ination  des tem ps po u r la coïncidence des in terruptions.

3 Observations concernant les tableaux

En raison de certaines difficultés d ’ordre pratique, les deux intervalles les plus longs (0,5 s à 60 s et 
>  1 m n) on t été com binés en un  seul intervalle ( >  0,5 s).

Il n ’a pas été possible de faire la distinction entre les in terrup tions individuelles et les séries d ’in terrup tions 
dans le com ptage des in terrup tions pendan t les périodes de coïncidence d ’in terrup tion  dans les deux sens de 
transm ission. C ’est pourquoi le tableau 2 donne le nom bre des in terrup tions individuelles, sans ten ir com pte de 
cette distinction.
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TABLEAU 1

Interruptions isolées, nombre et durée des séries d ’interruptions; renseignements sur les circuits et les périodes d’enregistrement

Extrémités du circuit
Longueur
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Intervalle de temps (ms)

0,5-
3

3-
30

30-
100

100-
300

300-
512 > 5 0 0

Amsterdam -  Bruxelles 12 6 4 2 1 12 1 1 2 25 141

Bruxelles -  Amsterdam
Zj 3

11 2 6 1 0 12 5 5 2 19 168

Bruxelles -  Paris 38? 45 16 5 1 0 21 8 8 5 22 528 72 h.

Paris -  Bruxelles
joZ

15 1 2 2 4 0 3 3 0 0 0

Oslo -  Stockholm 26 3 0 0 0 8 1 1 2 5 0 66 h.
515

Stockholm  -  Oslo 31 1 2 0 0 32 5 5 1 1 13 66 h.

Berne — Paris 83 3 1 0 0 3 1 1 1 3 8
550

Paris -  Berne 18 0 1 0 0 5 2 2 2 4 2

Amsterdam -  Paris 36 0 1 0 0 4 2 2 4 54 39
« 6 3 0

Paris -  Amsterdam 4 2 0 2 0 11 0 0 2 10 99

Amsterdam -  Copenhague 774a) 20 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0

Copenhague -  Amsterdam
/ /* tf

14 0 0 0 0 1 2 2 2 2 0

Amsterdam -  Berne
8£f\ 115 87 7 7 0 20 5 5 5 15 12 6 h.

Berne -  Amsterdam
oOU

30 5 7 0 1 19 5 5 4 7 378

Copenhague -  Oslo
894b)

16 3 0 0 0 5 4 4 4 7 0

Oslo -  Copenhague 10 10 0 2 0 4 1 1 2 2 0

Bruxelles -  Copenhague 1 a) 17 5 2 0 0 12 3 3 5 83 106

Copenhague -  Bruxelles
IUOj  '

6 3 5 3 0 7 1 1 0 0 .31

R o m a -B ern e 1100 534 12 50 20 2 163 9 9 38 337 0

Copenhague -  Paris 69 5 4 1 3 18 6 6 20 376 62 96 h.
« 1 4 0 0

Paris-Copenhague 168 7 1 . 2 0 43 10 10 18 198 125

Budapest -  Paris « 1 5 0 0 202 10 4 5 0 25 8 8 13 70 0 74 h.

Madrid -  Paris 401 33 6 2 4 30 9 9 15 247 58
« 1 7 7 0

Paris -  Madrid 277 35 3 1 0 39 9 9 42 340 66 155 h.

Paris -  Pittsburgh 7043e) 110 36 13 7 1 11 24 24 19 . 157 40 72 h.

Madrid -  Pittsburgh
741 Qd) 61 6 3 5 0 25 8 8 10 91 95 101 h.

Pittsburgh -  Madrid
/4 iy '

54 14 7 2 2 19 12 12 15 77 42 45 h.

B ern e-T o k y o 4187e) 114 14 4 7 11 17 17 10 69 0

T o k y o -B er n e 119 12 9 5 6 13 5 5 3 21 17 144 h.

a) Section en câble sous-marin 264 km.
b) Section en câble sous-marin 149 km.
c) Section en câble sous-marin 6414 km.
d) Section en câble sous-marin 6290 km.
e) Contribution de la section par satellite considérée com me 2500 km.
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Nombre des interruptions individuelles se produisant durant les périodes de coïncidence des interruptions dans les deux sens de transmission

TABLEAU 2

Extrémités du circuit

Intervalle de temps (ms)

0,5-3 3r30 30-100 100-300 300-512 > 0 , 5  s

Amsterdam -  Bruxelles 3 0 0 1 0 5

Bruxelles -  Amsterdam •5 0 1 1 0 5

Bruxelles — Paris .1 1 0 0 0 2

Paris -  Bruxelles 1 0 1 0 0 0

Oslo -  Stockholm 24 13 0 0 0 6

Stockholm  -  Oslo 15 12 0 0 0 7

Berne -  Paris 0 0 0 0 0 0

Paris -  Berne 0 0 0 0 0 0

Amsterdam -  Paris 2 0 0 0 0 0

Paris -  Amsterdam 1 0 0 0 0 0

Amsterdam -  Copenhague 1 0 1 0 0 0

Copenhague -  Amsterdam 3 0 0 0 0 1

Amsterdam -  Berne 22 13 5 7 0 18

Berne -  Amsterdam 66 3 11 10 2 17

Copenhague -  Oslo 473 281 0 0 0 2

Oslo -  Copenhague 20 13 0 0 0 2

Bruxelles -  Copenhague 1 0 0 0 0 2

Copenhague -  Bruxelles 1 0 0 0 0 1

Copenhague -  Paris 40 0 0 0 0 0

Paris -  Copenhague 22 0 0 0 0 0

Madrid -  Paris 28 2 0 0 0 0

Paris -  Madrid 28 4 10 1 « 0 6

Madrid -  Pittsburgh 13 3 2 0 0 12

Pittsburgh -  Madrid 37 27 7 5 2 14

B e rn e-T o k y o 75 8 1 5 14

T o k y o -B e r n e 76 9 6 1 0 7

Référence

[1] Avis du C C IT T  Clauses essentielles de la spécification d ’un appareil perfectionné pour le comptage 
d ’interruptions sur des circuits téléphoniques, tom e IV, fascicule IV.4, Avis 0 .62.
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Supplément n° 4.3

CARACTÉRISTIQUES DE CIRCUITS INTERNATIONAUX 
LOUÉS DE TYPE TÉLÉPHONIQUE

(Pour ce supplément, voir la page 564 du tome IV.2 du Livre vert)

Supplément n° 4.5

INSTRUCTIONS RELATIVES AUX FUTURES MESURES DE LA QUALITÉ DE 
TRANSMISSION DES COMMUNICATIONS COMPLÈTES ET À LA PRÉSENTATION

DES RÉSULTATS OBTENUS

(Pour ce supplément, voir la page 569 du tome IV.2 du Livre vert)

Supplément n° 4.6

INSTRUCTIONS RELATIVES AUX FUTURES MESURES DE LA QUALITÉ DE 
TRANSMISSION DES CIRCUITS DE PROLONGEMENT NATIONAUX 

(À L’EXCLUSION DES LIGNES D’ABONNÉ) ET À LA PRÉSENTATION 
DES RÉSULTATS OBTENUS

(Pour ce supplément, voir la page 580 du tome IV.2 du Livre vert)

Supplément n° 4.7

INSTRUCTIONS RELATIVES AUX FUTURES MESURES DE QUALITÉ 
DE TRANSMISSION DES CIRCUITS INTERNATIONAUX, DES CHAÎNES 
DE CIRCUITS INTERNATIONAUX ET DES CENTRES INTERNATIONAUX 

ET À LA PRÉSENTATION DES RÉSULTATS OBTENUS

(Pour ce supplément, voir la page 587 du tome IV.2 du Livre vert)

Supplément n° 4.8

RÉSULTATS ET ANALYSE DES MESURES DE BRUIT IMPULSIF 

(Pour ce supplément, voir la page 593 du tome IV.2 du Livre vert)

Supplément n° 4.9

PONDÉRATION DES MESURES CONCERNANT LA STABILITÉ DES CIRCUITS 
DU RÉSEAU INTERNATIONAL EN FONCTION DE L’IMPORTANCE DES FAISCEAUX

(Pour ce supplément, voir la page 283 du tome IV. 1 du Livre orange)
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Supplément n° 4.10

D É G R A D A T IO N S T R A N SIT O IR E S D E  LA T R A N S M IS S IO N  S U R  L E S C IR C U IT S A N A L O G IQ U E S  

ET L E U R S C O N S É Q U E N C E S  S U R  L E S T R A N S M IS S IO N S  D E  D O N N É E S

(In fo rm ation  transm ise par A C ET: C anada)

1 Objet de la présente contribution

N ous nous proposons, dans le présent supplém ent, de relater l’expérience acquise p ar les exploitants 
canadiens des télécom m unications en m atière de dégradations transitoires de la transm ission sur les circuits
analogiques et de leurs conséquences sur les transm issions de données. N ous décrirons égalem ent les m éthodes et
l’appareillage utilisés p a r nos agents d ’exploitation  pou r surveiller et localiser ces dégradations lorsque les 
perform ances en m atière de transm ission de données en on t subi des effets nuisibles.

2 Considérations générales

Avec l’in troduction  des services de transm ission de données, l’attention  des exploitants a été attirée sur 
l’existence de phénom ènes transito ires qui se caractérisent par de brusques variations tem poraires de divers 
param ètres de la transm ission, lesquelles, si elles n ’affectent généralem ent pas la téléphonie, on t au contraire de 
sérieuses conséquences sur la transm ission de l’in form ation  lorsque celle-ci a la form e de données. Les 
phénom ènes transitoires les plus courants sont les suivants:

a) le b ru it im pulsif,

b) les sauts de phase,

c) les sauts d ’am plitude,

d) les in te rruptions brèves de la transm ission.

Ces phénom ènes sont dus à des événem ents qui se produisen t dans le réseau et que l’on parvient, 
m oyennan t des connaissances, un appareillage et des m éthodes appropriés, à identifier, à localiser et à élim iner ou 
à restreindre. On les m esure en général dans le cadre des opérations de m aintenance corrective et non  dans celui 
des opérations de m aintenance périodique.

3 Description des phénomènes transitoires

3.1 Bruit im pulsif

Le bru it im pulsif se m anifeste sous form e d ’une im portan te crête ou excursion de l’onde de bruit totale. 
C ’est le phénom ène transito ire que l’on rencontre le plus souvent, aussi a-t-il déjà fait l’objet de nom breuses 
études. Il est d ’une nuisance extrêm e à l’égard des données et il peut se p rodu ire sur tous les supports de 
transm ission depuis les paires en câble à fréquences vocales ju sq u ’aux faisceaux hertziens de grande longueur.

Le bruit im pulsif est autre chose que le b ru it de circuit et, dans la p lupart des cas, il est engendré p a r des 
sources indépendantes de celles don t provient le b ru it de circuit. D ans une grande m esure, le bru it im pulsif est 
causé p ar les m anœuvres norm ales des usagers du réseau, c’est-à-dire p a r les opérations d ’établissem ent et de 
libération  des com m unications, lesquelles provoquent le fonctionnem ent et le retour au repos de com m utateurs et 
de relais, ce qui s’accom pagne de phénom ènes électriques transitoires générateurs de bru it im pulsif. Ce phénom ène 
a cependant encore d ’autres causes, à savoir des conditions de surcharge du système, des mises à la terre 
insuffisantes, des difficultés dans le filtrage des alim entations, des défauts de l’équipem ent, etc. On parvient 
généralem ent à l’isoler et à le faire d isparaître, grâce à des opérations de m aintenance persévérantes et 
m éthodiques.

Pour assurer des niveaux de qualité satisfaisants, les exploitants canadiens se fondent sur un  m axim um  de 
15 com ptages de bru it im pulsif en 15 m inutes, au seuil de 71 dBrncO (soit environ —20 dBmOp), en tan t que 
lim ite globale pour la m aintenance.

3.2 Sauts de phase

Un saut de phase est une variation  rapide de la phase du signal transm is, provoquée p ar un  signal étranger 
non  désiré. Il peut se m anifester sous la form e d ’une augm entation  m om entanée de la gigue de phase suivie d ’une 
retom bée, ou bien com m e une variation  brusque irréversible. Les sauts de phase sont dus à la com m utation , 
m anuelle ou autom atique, de sources d ’alim entation  en courants porteurs qui ne sont pas en phase; à des bruits 
transito ires qui m odulent lesdites sources; à l’insertion d ’appareils auxiliaires; au passage, m anuel ou autom atique, 
sur des équipem ents de transm ission par voie détournée ayant des tem ps de p ropagation  différents. On parvient à 
réduire les effets de cette dernière cause de sauts de phase en app liquan t la «com pensation  différentielle du tem ps 
de p ropagation  absolu», qui consiste à donner à des trajets de transm ission différents la m ême longueur électrique.
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De nom breux sauts de phase apparen ts sont en réalité la conséquence de crêtes de b ru it im pulsif. Il faut 
donc, avant de procéder à des m esures de saut de phase, vérifier que le bru it im pulsif ne dépasse pas certaines 
limites. Pour distinguer encore mieux un véritable saut de phase d ’un  saut de phase apparen t, on prévoit dans 
l’appareillage de mesure un intervalle de garde, p a r exem ple de 4 ms afin  d ’éviter que les détecteurs de saut de 
phase ne fonctionnent de façon intem pestive sous l’effet du  b ru it sans corrélation .

Les limites de m aintenance pou r les sauts de phase appliquées p a r  un exp lo itan t des télécom m unications 
canadien  sont indiquées au tab leau  1.

TABLEAU 1

Nombre maximal admissible de sauts de phase 
au cours d’une période de 15 minutes

Seuil de saut de phase Nombre de sauts 
admissibles

10° 15

20° 4

30° 1

3.3 Sauts d ’amplitude (ou de gain)

U ne variation d ’am plitude progressive de quelques dB n ’est généralem ent pas une source d ’ennuis pou r les 
usagers des transm issions de données. En revanche, les sauts d ’am plitude, qui sont caractérisés p a r  de brusques 
variations de niveau d ’au m oins 2 dB, sont en général graves de conséquences po u r ce qui est du taux  d ’erreurs 
sur les bits. De la même façon que pou r les sauts de phase, il existe bien des sauts d ’am plitude apparen ts qui sont 
dus au bruit im pulsif, aussi convient-il de com m encer p a r s’assurer que ce b ru it est m ain tenu  dans des lim ites 
q u ’on lui a fixées. Toutefois, les sauts d ’am plitude sont généralem ent d ’une durée supérieure à celles des crêtes de 
b ru it impulsif. Ici encore, on prévoira dans les instrum ents de m esure un in tervalle de garde d ’une durée typique 
de 4 ms, afin d ’em pêcher que le détecteur de sauts d ’am plitude ne soit déclenché p a r  un  b ru it sans corrélation .

Les sauts d ’am plitude peuvent être provoqués p ar l’insertion  de divers organes dans le cadre des 
opérations courantes de m aintenance (par exem ple double term inaison m om entanée), p a r  le passage, m anuel ou 
autom atique, sur des sources de courants porteurs ou des m oyens de transm ission de secours, p a r  l’évanouissem ent 
sur des liaisons hertziennes, etc.

Jusqu’ici, les exploitants des té lécom m unications du C anada n ’on t encore adop té aucune lim ite pou r les 
sauts d ’am plitude aux fins de la m aintenance. U n certain  nom bre de com pagnies on t cependan t décidé d ’utiliser 
des lim ites telles que celles indiquées au tab leau  2.

TABLEAU 2

N om bre de sauts d ’am plitude de plus de 2 dB au cours d ’une journée  
ouvrable norm ale de 8 heures qui ne doit pas être dépassé

Longueur du circuit 
(km)

O bjectif pour 
la maintenance

Objectif pour 
l’action immédiate

de 0 à 500 2 4

de 501 à 1500 3 6

de 1501 à 6500 4 8

3.4 Interruptions brèves de la transmission

U ne in terrup tion  brève de la transm ission consiste en une chute instan tanée du niveau du signal 
au-dessous d ’un seuil donné et pou r une durée spécifiée (voir COM  IV-N° 55 de la période 1977-1980, page 27). 
Ce phénom ène transito ire risque d ’avoir de sérieuses conséquences sur les transm issions de données. Il est lui aussi 
fréquem m ent associé au fonctionnem ent de dispositifs m anuels ou au tom atiques de passage sur des équipem ents 
de secours. Les in terrup tions extrêm em ent brèves que l’on observe souvent lors de la com m utation  de trajets 
radioélectriques peuvent être dues au tem ps de transit des contacts de certains relais. Des mises en parallèle dans 
les équipem ents term inaux à couran ts porteurs qui provoquent des varia tions de phase du signal risquent de 
donner lieu non seulem ent à des sauts d ’am plitude mais à de brèves in te rrup tions de la transm ission  (lo rsqu’il y a 
d isparition  totale du signal). Des défauts interm ittents de l’équipem ent peuvent égalem ent p rovoquer ce p h én o 
mène.
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Les com pagnies exploitantes con tinuen t à p rocéder à des essais à la fois pou r définir ce qui constitue une 
in te rrup tion  brève et pour déterm iner la lim ite de m aintenance à appliquer. Plusieurs d ’entre elles définissent 
l’in terrup tion  brève com m e un saut d ’am plitude négatif d ’au m oins 12 dB, d ’une durée m inim ale de 4 ms. Pour les 
lim ites de m aintenance et d ’action im m édiate, elles appliquent, en tenan t com pte de la longueur du circuit 
considéré, les valeurs indiquées au tableau 2 pou r les sauts d ’am plitude.

Rem arque  — Les sauts de phase, les sauts d ’am plitude et les in terrup tions brèves de la transm ission sont 
dans une grande m esure des conséquences des opérations régulières de m aintenance. Pour cette raison, toute 
activité de m aintenance préventive qui fait intervenir l’insertion ou la com m utation  d ’organes, la com m utation 
d ’alim entations en courants porteurs, etc. doit être restreinte pendan t les heures norm alem ent ouvrables de la 
jo u rn ée ; ce genre de travail est à exécuter p endan t les périodes où le trafic pou r les transm issions de données est 
réduit.

4 Paramètres des phénomènes transitoires

C hacun des phénom ènes transito ires présente des param ètres qui dépendent de son origine et qui varient 
souvent aussi pour une m ême origine. Les plus im portan ts sont:

1) l’am pleur du phénom ène,

2) sa durée,

3) sa fréquence d ’occurrence,

4) son m ode d ’occurrence.

Par «m ode d ’occurrence», on en tend la m anière d on t interviennent l’heure du jo u r ou le jo u r de la 
sem aine dans l’apparition  de la dégradation  ainsi que le fait que le phénom ène se p rodu it au hasard, 
individuellem ent, par paquets, ou selon tou t autre schém a reconnaissable.

5 Coïncidence de plusieurs phénomènes transitoires

U n événem ent qui donne lieu à des erreurs sur les données provoque d ’habitude plus d ’un  phénom ène 
transito ire. Un phénom ène transito ire  est rarem ent isolé. Les m odem s pour données sont souvent sensibles à une 
com binaison  de dégradations transito ires et de dégradations continues (telles que le b ru it et la gigue de phase). 
A vant que l’on s’en rendît com pte, on  ne com prenait pas pourquo i un  saut de phase de X° d onnait ou ne donnait 
pas lieu à des erreurs sur la transm ission de données. En acquéran t de l’expérience, on s’aperçut que le seuil 
d ’erreur était une fonction com pliquée de tous les facteurs de dégradation  présents.

Les phénom ènes transito ires ne sont donc pas indépendants les uns des autres, ni pou r ce qui est de leurs 
causes ni pour ce qui est de leurs effets; ils sont liés à des événem ents particuliers don t l’occurrence peut 
naturellem ent être aléatoire. Ils sont reproductibles, en ce sens que la répétition d ’un événem ent tendra  à donner 
chaque fois naissance au m ême phénom ène transito ire, à l’in térieur de certaines limites. Cette connaissance des 
phénom ènes transitoires a conduit à m ettre au po in t des systèmes de surveillance et d ’essai plus élaborés, des 
systèmes capables de surveiller une installation  et de reconnaître ces phénom ènes, des systèmes capables d ’établir 
une corréla tion  entre ces phénom ènes et un  événem ent donné, enfin  des systèmes capables de déterm iner vite et 
bien la section incrim inée et p ar conséquent d ’am éliorer la qualité de fonctionnem ent d ’un réseau po u r données.

6 Le DICE (Data Impairment Corrélation Equipment)

6.1 Considérations générales

Se fondant sur ce que l’expérience leur avait appris de la dégradation  des transm issions de données causée 
p a r  les phénom ènes transitoires, divers chercheurs on t mis au po in t un certain  nom bre de dispositifs d ’essai à 
l’usage du personnel d ’exploitation. N ous décrirons ci-dessous à titre d ’exem ple un de ces dispositifs appelé D IC E  
(D ata  Im pairm ent C orréla tion  Equipm ent). Il s’agit d ’un groupem ent d ’appareils d ’essais norm alisés, logiquem ent 
assem blés et installés sur un chario t, ce qui perm et de déplacer rapidem ent le tou t d ’un endro it à l’autre sans avoir 
à défaire le m ontage. Les techniciens d isposent ainsi d ’un m oyen pou r exercer une surveillance de longue durée 
afin  de déceler les causes de difficultés. Avec le D IC E , on peut aussi établir la corrélation  entre les divers 
phénom ènes de dégradation  de la transm ission de données et localiser rapidem ent les sections où ils se produisent. 
Les capacités de ce d ispositif en m atière de détection et d ’isolem ent des défauts p roviennent de son ap titude à 
surveiller et à déterm iner sim ultaném ent leur corrélation  avec les erreurs sur les données (provoquées par ces 
défauts) en un nom bre quelconque de points d ’accès aux m esures BF et H F  d ’un m ême système de transm ission. 
Les dégradations ainsi identifiées sont en outre au tom atiquem ent enregistrées et mises en corréla tion avec 
l’ap p aritio n  d ’éventuels signaux d ’alarm e. Le D IC E  indique en outre le m om ent de leur occurrence.
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6.2 Description du D IC E

La figure 1 est un schém a de principe du D IC E , don t les p rincipaux  élém ents son t les suivants:

Voltmètre sélectif

Ce voltm ètre sélectif (en fréquence) sert à dém oduler n ’im porte quelle voie à p a rtir  de n ’im porte quel 
po in t H F  du m ultiplex, afin de procéder à des m esures des param ètres analogiques. U n panneau  BF 
facilite l’identification acoustique des dégradations.

M esureur de gigue de phase

Un appareil d ’essai polyvalent perm et de m esurer la gigue de phase et les sauts de phase.

M esureur de bruit im pulsif

Cet appareil com porte quatre  enregistreurs, don t chacun fonctionne à p a rtir  d ’une certaine valeur de seuil. 

Enregistreur numérique

Il s’agit d ’un to talisateur num érique à quatre voies, qui reçoit les ind ications des quatre  com pteurs du 
m esureur de bru it im pulsif et qui im prim e l’heure ainsi que le nom bre des im pulsions se p rodu isan t au 
cours d ’intervalles consécutifs de 15 m inutes. Il II com porte aussi une alarm e qui engendre une im pulsion 
chaque fois que le com ptage sur une voie a augm enté de plus qu ’une valeur p rédéterm inée p en d an t une 
durée continue d ’une m inute au cours d ’un intervalle d ’essai de 15 m inutes. Le bu t de cette alarm e est 
d ’aider à reconnaître et à localiser les paquets de bru it impulsif.

Bande magnétique à plusieurs pistes et oscillographe à mémoire

Cet ensem ble est facultatif. O n l’utilise dans les cas com plexes p o u r lesquels on  a besoin  de connaître  la 
form e exacte du signal transito ire  (sa «signature»). Les phénom ènes transito ires son t en effet dus à des 
«événem ents» particuliers (com m utation  de sources de couran ts porteurs, com m utation  de p ro tection  dans 
le cas d ’une liaison rad io , etc.) d on t chacun a une signature caractéristique. La connaissance et l’iden tifica
tion de ces signatures peuvent être fort utiles pou r la localisation de défauts dans des conditions difficiles.

D ispositif d ’essai des données

Cet organe, dont l’u tilisation  est facultative, a pou r rôle de con trô ler les perform ances en m atière de taux  
d ’erreurs sur les bits sur une voie adjacente du groupe m ultiplexé et d ’associer les erreurs aux phénom ènes 
transitoires.

M esureur de niveau

Cet appareil contrôle les changem ents progressifs de niveau, les sauts d ’am plitude et les in te rrup tions 
brèves de la transm ission.

Enregistreur d ’événements

Cet enregistreur à douze voies est l’élém ent principal du D IC E . C ’est en effet lui qui procède à la 
corrélation Finale dans le tem ps et qui identifie tous les param ètres et les alarm es soum is au  contrôle.

6.3 Fonctionnement du D IC E

Le panneau  d ’entrée (voir la Figure 1) est le po in t central d ’accès au D IC E , d on t le fonctionnem ent est 
essentiellem ent le suivant.

Le signal d ’entrée doit être un  signal à fréquences vocales (ou son équivalent dém odulé) con tenan t une 
tonalité  de 1 kHz. Il est am plifié p ar un  am plificateur (Am p 1) à p lusieurs sorties. C et am plificateur est réglé de 
m anière que le gain entre son entrée et l’une quelconque des paires de bornes de sa sortie m ultip le soit égal à 
l’unité. De même, le réglage de l’am plificateur A m p 2 est tel qu ’il y a un  gain un ité  entre l’entrée et une sortie de 
l’ensem ble com posé d ’un filtre d ’arrêt de la tonalité à 1 kH z et d ’un am plificateur à sorties m ultiples.

Pour faciliter la reconnaissance des dégradations de la transm ission qui do n n en t lieu à des arrêts du
service sur les voies pou r données à g rande vitesse, des alarm es «perte de synchronisation»  et « taux  d ’erreurs sur
les bits» sont transm ises à l’enregistreur d ’événem ents, lequel se charge d ’étab lir la corrélation de ces alarm es avec
le (ou les) phénom ènes transito ires à incrim iner.

En résumé, le D IC E  a trois rôles p rincipaux:

1) surveiller une voie et détecter la dégradation  d ’un  param ètre avant que ses effets sur le service se
fassent sentir,

2) établir la corrélation  entre les dégradations des param ètres de la transm ission  et les alarm es, de
m anière à déterm iner quels sont les param ètres qui sont en dehors des norm es,

3) perm ettre de déterm iner rap idem ent la section affectée d ’un  défaut.

Pour cette dernière fonction , on doit app liquer une m éthode logique et systém atique d ’iden tification  de ce 
qui est en définitive la cause de la dégradation . A voir Yexpérience du D IC E  ou d ’un  systèm e équivalent est un  
avantage incontestable pour celui qui veut analyser convenablem ent les résultats enregistrés et déterm iner 
rap idem ent la section atteinte p a r un  dérangem ent.
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Système de transmission Système DICE

FIGURE 1 

Schéma de principe du DICE

7 C onclusions

D ans ce supplém ent, nous avons étudié les dégradations que certains phénom ènes transito ires peuvent faire 
sub ir à la transm ission de données sur un  circuit analogique. N ous fvons passé en revue ceux de ces phénom ènes
d o n t les conséquences sont les plus redoutables et avons m entionné leurs causes les plus fréquentes et leurs
rem èdes. N ous avons décrit un  d ispositif d ’essai qui perm et de détecter ces phénom ènes et de déterm iner la section 
dans laquelle ils se sont produits.

Voici quelques conclusions générales de cette étude:

1) U ne fois que des m esures de base ont été prises p o u r corriger certains phénom ènes perm anents com m e 
le b ru it et la gigue de phase et les m ain ten ir dans certaines lim ites, ces phénom ènes ne constituent 
plus une source de difficultés.

2) Certaines dégradations transito ires ou de courte durée peuvent avoir des conséquences très sérieuses 
sur les perform ances en m atière de transm ission de données.

3) Les phénom ènes transito ires sont liés à des événem ents particuliers don t l’occurrence peut être
aléatoire; ils ne son t pas indépendants les uns des autres p o u r ce qui est de leurs causes ou de leurs
effets, ils sont reproductib les, en ce sens que la répétition  d ’un  événem ents tend à d onner chaque fois
naissance au m êm e phénom ène transito ire à l’in térieur de certaines limites.

4) C hacun des phénom ènes transito ires présente des caractéristiques qui dépendent de son origine et qui 
parfois varient aussi p o u r une même origine. Les plus im portantes de ces caractéristiques sont 
l’am pleur du phénom ène, sa durée, sa fréquence d ’occurrence et son m ode d’occurrence.

5) Les phénom ènes transito ires sont provoqués p a r des événem ents qui se produisen t dans le réseau. U ne 
fois la cause déterm inée, on peut prendre des m esures pou r y rem édier: m odifications apportées au 
m atériel, rem placem ent d ’équipem ents anciens, am élioration  des m éthodes de m aintenance, etc.

6) La connaissance que l’on a acquise des phénom ènes transito ires a conduit à m ettre au po in t des 
dispositifs d ’essai élaborés grâce auxquels le personnel est capable de déceler rap idem ent les défauts 
qui affectent les transm issions de données et de déterm iner la section incrim inée. Cette possibilité 
provien t avant tou t de l’ap titude de ces dispositifs à étab lir une corréla tion  entre des signaux d ’alarm e 
et le fait qu ’un  ou plusieurs param ètres de la transm ission analogique ont franchi les lim ites prescrites. 
Ensuite on peu t établir la corrélation  avec les indications d ’un  taux d ’erreurs sur les bits élevé.
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7) Le b ru it im pulsif est généralem ent le plus nuisible des phénom ènes transito ires, m ais on  do it 
com m encer p a r  s’assurer qu ’aucune autre dégradation  transito ire  n ’est en fait causée p a r  des crêtes de 
b ru it im pulsif.

8) Les sauts de phase, les sauts d ’am plitude et les in terrup tions brèves de la transm ission  son t dans une 
grande m esure des conséquences des opérations de m ain tenance telles que la com m utation  des sources 
de couran ts porteurs, la com m utation  de canaux  radioélectriques, l’insertion  d ’organes de transm ission  
ou de mesure. Ces activités doivent être réduites pendan t les périodes où le trafic  de données est 
intense.

En résum é, le program m e d ’am élioration  du service de transm ission de données a perm is de m ettre en 
évidence de nom breux problèm es affectant ce service et de les résoudre. La connaissance technique des 
phénom ènes transito ires a abouti à la mise au po in t de dispositifs d ’essai élaborés perm ettan t de surveiller la 
transm ission de données et de déterm iner les sections où des défauts se son t m anifestés. L’expérience acquise grâce 
à ces dispositifs a enrichi les connaissances des équipes d ’agents de m aintenance. L’am élioration  des perform ances 
en m atières de taux  d ’erreurs sur les bits a perm is de supprim er certaines restrictions im posées an térieurem ent à 
l’affectation de circuits pour données à des services spéciaux. Enfin, la m ise en œ uvre du program m e a en tra îné 
une am élioration  substantielle de la qualité du service fourni aux usagers.

5 Maintenance des circuits de télévision

Supplément n° 5.1

SPÉ C IF IC A T IO N S P O U R  U N E  T R A N S M IS S IO N  D E  T É L É V IS IO N  

S U R  U N E  G R A N D E  D IST A N C E

(Pour ce supplém ent, voir la page 598 du tom e IV.2 du Livre vert)

6 Divers

Supplément n° 6.1

IN F L U E N C E  S U R  L E S O PÉ R A T IO N S D E  M A IN T E N A N C E  D E  L’IN T R O D U C T IO N  

D E  N O U V E A U X  C O M P O SA N T S  ET D E  T Y P E S D ’É Q U IP E M E N T S  M O D E R N E S

(Pour ce supplém ent, voir la page 620 du tom e IV.2 du Livre vert)
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