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Fil + Radio
No 13 / Septembre 1953

Supplement au «Pionier»

du service technique des troupes

de transmission

Reproduction, m£me partielle,
rigoureusement interdite

Connaissance des appareils
La fig. 8 montre la face du röcepteur.

Explications de la fig. 8 R6cepteur
1 Haut-parleur
2 Boutons pour selection des canaux
3 Lampe d'appei
4 Reglage du volume
5 Reglage manue!
6 Echelle
7 Interrupteur de squelch
8 Interrupteur de sortie des ecouteurs
9 Interrupteur principal du recepteur

10 Interrupteur de reglage
11 Fusibles
12 Fusibles de rechange
13 Bouton de reglage
14 Reglage de sensibility de squelch
15 Borne pour antenne auxiliaire
16 Borne pour mise ä terre auxiliaire
17 Connexions pour ecouteurs
18 Interrupteur de sortie du haut-parleur

Les tensions necessaires au fonctionnementdu röcepteur
sont livröes par un convertisseur de 12 V qui se trouve dans
le recepteur. II est immödiatement mis en service lorsque
le commutateur principal de l'appareil est sur «ON». Des

que le canal ordonnö est enclench6 et apres un court dölai
de chauffage, un fort bruit de fond se fait entendre dans les

öcouteurs et la lampe d'appei s'allume. La reception est

possible au moyen des ecouteurs ou par le haut-parleur.

Mais le contröle d'§coute de notre propre Emission est tou-
jours connects sur les Ecouteurs.

Le reglage du volume permet d'adapter la puissance
d'audition.

Par le squelch (diminution du bruit de fond) et le bouton
«sensitivity» il est possible de diminuer la sensibilite du

recepteur au point d'Sliminer le bruit de fond et d'öteindre
de ce fait la lampe d'appei. Mais ce reglage doit se faire de

telle sorte que la lampe d'appei se rallume au premier signal
arrivant.

La commande ä distance. La SE 400 peut etre desser-
vie en «local» c'est-ä-dire directement aux appareils, ou
«ä distance» avec un cäble d'environ 300 m. Le röle des
appareils de la caissette de commande ä distance est de ne

permettre Immission des signaux que depuis le poste de

commande ä distance ou depuis la station.

II est possible au desservant des appareils de communi-
quer tölöphoniquement avec la station de commande ä

distance. II est clair que cette communication ne sera pas dif-
fus6e par l'ömetteur.

Les connections sont visibles sur la fig. 9.

Explications de la fig. 9 Montage de la station

1 Appareil de commande ä distance
2 Ligne de telephone (bifilaire)
3 Station de telephone (EE-8)

Alimentation. L'alimentation (fig. 10) estfournie, durant
le döplacement du vöhicule, par le circuit de charge du mo-
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teur — les batteries — le commutateur principal avec dis-
joncteur automatique (month au chassis du vehicule) — ä la
station.

En service stationnaire I'on utilise le groupe electrogene
qui est relieä la station par I'interrupteur principal avec dis-

5f romversorgung
Alimentation de courant

joncteur automatique et les batteries. Dans les 2 cas, il taut
controler l'instrument de charge. S'il n'indique aucun courant

de charge, c'est que la station n'est alimentee que par
les accumulateurs du vehicule qui sont de ce fait rapidement
epuises. La SE 400fonctionne mal dös que la tension baisse.

Explications de la fig. 10 Source de courant

1 Moteur de vehicule
2 G6n6rateur
3 Accumulates
4 Interrupteur principal, fusibles automatiques
5 Groupe ä benzine (moteur + g£n§rateur)

Entretien et derangements. En ghneral la SE 400 est
peu sujette aux derangements. Des derangements de peu
d'importance ou le remplacement de lampes defectueuses
peuvent etre executes par les desservants (rhserve de lampes

ä la station). Si ('installation d'antenne est dhfectueuse
(par ex. casshe en roulant) elle peut etre remplache par une
antenne de fortune (fil).

Les antennes et prises de terre peuvent etre connecthes

sur rhmetteur et les rhcepteurs. L'entretien comprend le
contröle de fonctionnement de toute la station, le maintien
ä l'etat propre et sec de I'ensemble, l'entretien prhservatif
des cables, le contröle des contacts, le nettoyage et l'entretien

du groupe eiectroghne et des accumulateurs. Le prh-
reglage des canaux et leur accord, ainsi que la reparation
des derangements ne doivent etre entrepris que par les
mecaniciens radio specialises.

Cours d'electrotechnique
(E) Courants alternates

Nous avons vu jusqu'ä present tous les phenomenes dus
ou provoques par les courants Continus et statiques. Ces
etudes bien que tres succintes nous ont permis d'acquhrir
des notions gönerales süffisantes pour nous attaquer main-
tenant ä l'etude des courants alternatifs.

1° Preambule
Le courant alternatif est un phenombne qui ne peut se

reprhsenter qu'avec une courbe.
Une courbe permet d'etablir graphiquement la variation

d'une grandeur en fonction d'une autre grandeur.

Exemple: Une auto parcourt une distance de 100 km
en une heure, en 2 heures elle parcourera 200 km, etc.

On voit dans ce cas que la distance parcourue par I'auto
est en fonction du temps. En d'autre terme, cette distance
est proportionnelle au temps.

Pourtant en lisant le texte ci-dessus on ne se reprhsente
que lentement et difficilement ('augmentation de la distance
parcourue. Par contre, si I'on voit une courbe du genre de
la fig. 94 on s'apergoit d'un coup d'ceil de la distance
parcourue et du temps nhcessaire ä le faire.

Fig. 94 1 Chemin parcouru en km.

2 Temps en heures

On remarque immediatement que I'expression graphique
du probleme est plus claire, plus «parlante».

Pour tracer une courbe, on prochde comme suit:
a) On dessine deux axes, ä partir d'une meme origine

le premier vertical ou axe des ordonnhes
le second horizontal ou axe des abssices.
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b) On portera sur I'axe horizontal les valeurs de la grandeur

qui varie d'abord. (N. B. Dans toutes variations il y a
une grandeur qui varie en premier et qui est la cause de la
variation d'une autre grandeur.)

c) On gradue les axes selon les unites en jeu et la precision

desiree de la courbe.

d) On portera ensuite ä l'intersection des perpendicu-
laires aux graduations envisagees, chaque fois oü un resul-
tat sera mesurb, un point.

II suffit alors de relier l'ensemble des points ainsi obtenus
pour cr6er la courbe.

e) Si le sens de l'objet de la representation graphique
varie, il suffit de continuer les axes au delä de leur point
d'intersection et de porter sur ces nouveaux axes des nou-
velles graduations qui, par convention seront designees
comme negatives (fig. 95).

+

Fig. 95

On voit par ce qui precede que la courbe permet une vue
trbs precise et surtout träs rapide et frappante des rapports
entre deux quantites que l'on etudie.

Ainsi nous donnons encore un exemple: (fig. 96 et 97).

Courbe des variations de l'intensite en fonction des variations

de la tension dans un circuit comportant une
resistance de charge ohmique fixe (invariable).

Courant alternatif (representation graphique)

0
-0

-r fly

s v

1 si

l•?
Fig. 96

Amperes

Volt«

2° Difference entre le courant continu et le courant
alternatif

Regle: Un courant continu esttoujours egal, de meme
sens et en principe de meme valeur (fig. 98).

Regle: Un courant alternatif change continuellement
de valeur et periodiquement de sens (fig. 99).

Courant continu (representation graphique)

5

A

3 _

2

1

0

Fig. 98 1 Intensity
2 Temps (en seconde)

©

Fig. 99

1 Intensity
2 Alternance) ositive
3 Amplitude
4 Temps (en secondes)
5 Alternance negative
6 1 Periode
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On voit que la representation graphique d'un courant
alternate forme une courbe sinusoidale.

3° Proprietes trigonometriques

On peut comparer le trace d'un courant electrique alternate,

au trace d'un mouvement pendulaire.

En effet, si l'on dyplace un pendule hors de sa position
d'öquilibre, et qu'on le lache, il cherche alorsä reprendre
sa position primitive. II la dbpasse ensuite, en sens inverse
jusqu'ä une amplitude maximum, et ainsi de suite.

La representation graphique de ce mouvement se fait
par une courbe passant:

de zero jusqu'ä un maximum (positif) et revenant ä zero,
puis en sens inverse de z6ro ä un maximum (negatif) et re-
tour ä zero, et ainsi de suite (fig 100).

Pour faire une variation complete telle que döcrite ci-
dessus (0a max. + retour ä 0 passage ä max. — et retour ä 0)
le pendule mettra un certain temps.

©

Fig 100 1 Amplitude (en cm)

2 Temps (en secondes)

Ainsi, si un pendule fait 50 fois par seconde un mouvement

complet (0 ä + ä 0 ä —) on dit que la frequence des
mouvements est de 50 periodes par seconde, d'oii:

y,
1 periode T —

50

En d'autres termes, le nombre de periodes dans l'unitö
de temps se nomme frequence de courant.

C'est en fait le nombre de cycles complets dans I'unite
de temps.

La rapidity des oscillations du pendule döpendera 6vi-
demment de la vitesse ä laquelle il se dyplace. On voit que
ce döplacement par rapport au point d'attache du pendule
provoque un angle. On appelle done la vitesse de deplace-
ment «autour» du point d'attache: Vitesse angulaire.
(fig. 101).

Ö
0

Fig 101

En electricity, cette Vitesse se repr£sente par la lettre
grecque minuscule: to (prononeez omega).

Elle est egale ä
2tt

0)

Dans cette formule:
to est la Vitesse angulaire ou pulsation
T est la pöriode
- est une constante, rapport de la circonfbrence divisöe

par son diametre soit: 3,14

La frequence F du courant, c'est-ä-dire le nombre de

periodes dans l'umty de temps (seconde) est donnöe par
la formule:

1

T (2)

La periode T du courant est connue par la formule:

1

t=7 (3)

Si I'on remplace dans la formule d'to la lettre T par sa
valeur citee sous (3) on obtient pour to la formule suivante:

(4)

qui peut egalement s'öcnre.

2 TT

~T~

Si l'on röduit cette formule on obtient:

2- F 2tt x F

(5)

1 1 1 1
(6)

On constate done que le courant alternate se caractbrise
par 3 qualitbs principales:

a) sa periodicity (T)
b) sa frequence (F)

c) sa Vitesse angulaire (to) que I'on nomme pulsation.

(ä suivre)
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