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nexe3,238

GONIO DE BORD — RiDIO—COIS
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Met. Nav. 1953—1954 Nav.

GENERALITES

1,1 D’INITION

Les onios de bord et radio—compas sont ds systèmes de

navigation à petite distance utilisant las pIcédés orthodromiquos.

1,2 BUT.

L’utilisation d’un gonio au sol afin d’obtenir des informa

tions directionnelles limita de celui—ci à un seul avion

à la fois. Dans des zones à grand trafic il est intéressant de rendre

l’avion autonome et do lui permettre d’obtenir des informations di—

rectionnolles à l’aide de mesures ffectuéos à bord directement.

une transposition à bord des gonios terrestres.

1,3 PRIUCIP2 UTILISE

Il n’est pas question de placer à bord d’avion des réseaux

d’aériens volumineux, d’oà l’impossibilité d’appliquer les principes

dun gonio Àdcock et la retour à l’utilisation d’un cadra. Celui—ci

nous donne ufle infoimation de direction dont l’oritina s été choisie

comme étant l’axe de l’avion (gisement) avec une indétermination de 1800

Le lover dc douta cet effectué à l’aida d’une antenne fixe non diroc—

t i o nn 0110,

Los gonios de bord fonctionnent sur n’import. quel type

d’émission (A,A,.A3) comprise dans leur bande do fréquence.

1,4 BMDE Di FBJQ,UCE: 200 à 1500 Kes

1,5 HIST0BIUE

Les premiers équipements montés sur avion furent les go—

nioreètros manuols. Utilisent un récptour de trafic normal, certains

circuits y furent ajoutés (ampli cadre, amélioration do zéro, LVD).
• Leur utilisation est c-n tous points analogue à celle d’un gonio au

sol, le cadio se conmando manul1emont et les inforrations sont pei

çuos e l’ecouto BF (minimum ou LIaYlreurn).

-3-
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iat Nav, 1953—1954 Nov.

Une de utilisations du gonio étant do se diriger vers une

station connue (homing), il apparut intéressant d’obtenir une indice— Q
tian continue do l’écart par rapport . la direction do la station.

Les radio—compas manuels furent alors développés. Ils permettaient le

le cadre étant toujours orintob1o à main, do prendre un gisaont quel

conque et de naviguer en en calant li cadre au ‘zéro”.

Enfin vers 1938 furent développés pratiquement les premiers

radiocompas automatiques, la cadre s’orientant de lui—ni3me vers la

station sur laquelle le récepteur est accordé. Une commando électri—

quo permet toujours cia prendre un gisenieut quelconque.

L’évolution est donc:

e) gonlo—manuol

b) radiocompas manuel

o) radiocompas automatique

2 • EQJJLNT AU SOL

Les gonios ot adioconipas ouvcnt travailler sur n’importa

quelle émissioh du sol (radiodiffusion, radio—phares, ote... Prati

quement afin do faciliter le navigation un certain nombre d’émot—

tours ficos particuliers ont été installés. Leur dénomination anglaise

dc “Radio Beacon” peut se traduire par “radiobalisa”.

On distinguo 4 typos de radio—balises:

N° Dénomination Puissance j Observations

1 H H 2 KW l grande navigation

fonctionnement contint

2 H entre 50 W

• et 2 KW moyenne navigation

3 • H 50 W petite navigation

4 j K 25 W compas locator

Tous ces typos do balises sont modulés à 1O20P/S et mani

pulés selon un indicatif propre, Elles peuvent Stro modulées télépho

niquement pour transmettre dos informations. Le typo K (n° 4) est sur

tout placé on double avec les balises VBF dILS, afin de faciliter la

navigation mentale du pilote.

Il n’y o rien do particulier à dira sur ces émottours qui

sont du type classique et possèdent un rayonnement nondiroctionnel.

—4--



at. Nov. l95}-l54 Nov.

Nota — o) Lors do l’utilisation de ces bolisos, s’assurer toujours

par l’8coute do leur identification
b) avant d’effectuer une lecture directionnelle à l’aldo do

l’équipement do bord, par l’écouta des conditions

d’émission (niveau parasitas, émission sur la m6mo fré—

quenco, etc...).
e) lors do l’écoute des stations dc Radiodiffusion se méfier des

émissions synchronisées.

“Les radiocompas n’ont pas do cerveau, réfléchissez pour eux”.

3 EQUIP.T DE BORD

3,0 GR!JIS

Nous ne nous étendrons pas sur les gonios do bord. Tout cc

qui o été dit sur las gonios au sol à cadre tournent est applicable

ici.

3,1 PBINCIPDE F0NCTI0NLfli’TT

3,11 Utilisation continue de la cardio3do

Nous avons vu dans les gonios manuels (de bord ou dc soi)

quo la locturo devait s’effectuer sur la diaaratuuc du cadre seul

(diagramme en formodo 8) et la LVD à 1’éid de la cardioTdo. Ceci

pour une question do pcision Pratiquement dans las

radioconos, devant 6tro continue on no peut effectuer

2 mosuros séparées, l’une pour le rolèvomont, l’autre pour b LVD)

et 1ofl travaille directement avec le cardiodo..

La cadra et l’antenne se trouvent branchés on permanence

sur les circuits du récepteur.

3,12 Zone d’utilisation précise de la cardiodo

Si l’on développe une cordioldo l’on obtient une sinUsoïde

(voir fig. 312) On riiarquo qua le zéro est flou (courbe à tangente

horizontale) ainsi quo les maxima, les parties ou les variations dc

tension de sortie, on fonction de la rotation du cadre sont les plus

importantes, ce sont les branches ascendantes et descendantes do la

sinuso5do. Pour cÇ 900 et 270°.

Dans cas oositions, un faible écart on azimut se traduit

par uflo indication sensible du niveau do sortie.

Mais la valeur absolue du niveau de sortie est difficile à

apprécier avec précision, et saule une méthode do Icomparaisonhl per

met d’utiliser cette zone do la cardiolde.

—5—
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3,13 Principe des signaux enchevêtrés

Min d’effectuer cette comparaison on utilise le réciproque Q
du princioe des radio—phares à signaux enchevtrés (Ranges)

Pour cela on ba1ec&’ la cardio3de selon une cadence donnée

(voir fig..313). Lorsque la cardiodest dons le position K1 le si

gnal reçu e une amplitude P. Lorsque la cordio!de passe en le si

gnai reau devient O. d’intnsité plus faible que P.

Lorsque la direction de le station est su.r l’intersection

des doux ccrdio ides, les deux signaux issus de K1 et sont égaux.

Un comparaison de ces signaux permettra donc de déterminer

la direction d’une station émettrice.

3,14 Principe du radiocompas manuel (fig:. 314).

Le balancement do la cnrdioide est obtenu on inversant

ls connections du cadre à un rythme rapide (50 fois par seconde).

Les signaux TiF recueillis après détection sont appliqués

à travers un transfo de sortie sur un railliampèromètro après redres—

somont. L branchement est appliqué de telle sorte quo les courants

rodrossés issus des cordioidos I ot Na passent en sens inverse dans

l milliompèromètre. On effectue ainsi leur différonco ot l’appareil

dévie dans le sens du signal prépondérant. Lorsque les signaux ont

mme amplitude, l’appareil est au zéro.

Nota Il est bon de rerquor la position du cadre lorsque l’indico—

teur est au zéro. Il fout noter que le signal reçu par le cadre est

alors nul,. celui—ci étant perpcnTiculoire à la direction de la sta—

tion;l’antcnne restant bronchée permet l’écoute.

Un indicateur est bronché méceniquement sur b

m6mo arbre quo le cadres Son zéro est calé lorsque l cadre est

perpendiculaire è. l’axe do l’avion. On peut effectuer une mesure do

gisement quelconque on dép1çant le cadre à l main, j1Ïsquà con—

:auche—droite. La locture s’offctue directement

sur l’indicateur dc l’azimut.

3,15 Principo du radiccomp.os automotiquo

Lo pri ncipo ost b m3ree quo Tans le ruJioc :pns annuo1, iouis

on utilise b courent qui circule dons l’indicatur gaucho—droite,

pour actionner un serve—moteur qui cnroina le cadre. La rotation

est talle quo l cadre revient vers le position Le

courant actionnant le moteur devient nul ot celui—ci s’arrate.

Un indicateur couplé eu cadre per transmission électrique

répète sur le tobleau do bord la position do celui—ci indiquant la

direction do la station.
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port, utilisé autour du gisement zéro, ou du gisement

qui corrige la dérive, l’aiguilla dos a’isomcnts forme un indicateur

droite—gauche d’un emploi intuitif et qui, obéit aux sollicitotfons

du pilote sur las commandes, exactement dans la mesure où l’avion

obéit lui—m6mo ccci représente une qualité fondamentale.

D’autre port, on additionnant le gisement et l cap changé

dc 180°, la pilote conna!t son rolàvment par rapport à l’émetteur

utilisé, et peut faire raentoloinent las opérations de navigation les

plus courentas rejoindre l’émetteur suivant un relèvement déterminé,

détermination dc la dérive pr recherchas successives du cap suivant

loquol le relèvement r,stc constant, observation d’un possege tra

versier, etc....

3,16 Lover de doute (fig. 313)

Lorsque l’on envisage le balancement do la cardio5:de dans

un radiocompas manuel, on no résout pas pour autant la lever do

douto dc 180° car on peut imaginer une direction OA’ dons le prolon—

gcaicnt do l’nxo avion—station OA, oii. les signaux dos deux cardioïdes

sont égolamont égaux.

rais on observant in fia. 313 on s’aperçoit que dons le

cas où l’on est décalé par rapport à cet axe, ici différence d’ampli

tude des signaux change de sens. En offet sur ici droite BB’ si l’on

est dona lu diroction OB le sign’ll issudoK oct p1u grand que le

signl issu do K1. Si l’on est dans la direction OB’ c’est l’inverse.

Il n’y n donc qu’une position du cadre correspondanb à un écart de

l1indicatour gauche droite, Ce sens dc déviation une fois repéré, il

n’y e plus d’jne..rtitudo.

En général, lorsque l’on effectue une mesure on tourne le

cadre pour que l’aiguille gauche—droite rejoigne le zéro dans le sens

voulu; On o alors le gisement correct. Pratiquement si l’on est très

près du zéro ou muio au zéro et quo l’on veuillo s’assurer du gise

ment il faut faire une manoeuvre supplémentaire consistant à décaler

la cadre et à observer le sens do déviation do gauche—

dro ite.

Notas Lo sens dc déviation est défini selon chaque type do radie-

compas manuel,

Dans les radiocompas outomatiquos, b LVD est effectué

do lui—mmo lors du branchement, Le circuit d’asservissement rattrape

toujours par le plus court chnin suivant le sens du courant s)
sens rétrograde, S2 S sens direct),

3,17 Commutation cadre

Pratiquement la commutation des connections cadre sur un

rythme rapide est effectué à l’aide de circuits électroniques grce

—7—
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à un oscillatoer T’ (48 m) qui débloque oltornativanent les gril—

3es de 2 lampos montées en “pueh-puu”.

3,18 rmir quadrantale . C)
Comme tais los cadres placés à proximité do massos uiétolli—

31105 les radiocompas qu’ils soient manuels ou automatiques, sont su—

jots à uns erreur dite quadrantale” vue la forme de sa courbe.

Une étude do cotte orrour o été entreprise en Franco par

LE. )Nr et FR013;

— On pcnt considéror que las éléments métalliques do l’avion forment

dos boucles, véritables cadras dans lesquels l’ondo “incidente”,

qu’on vaut relever, induit dos courants parasites. Ces courants créent

un champ magnétique qui, à son tour, influence le cadre du “Gonio”.

C’est en considérant l’action do ces cadras parasites sur le gonio

quo 1. FR013 o pu rondre compte des craractèreè de l’orrour quadrantole.

Il est à noter que:

s) poui les gisements 0—90—380 ot 270° l’orrour quadrantalo est nuflo

et los gisements sont otaots dans tous les cas.

b) la valeur maxima do l’erreur est do quelques degrés (moins do 10)

et varie suivant la pôsition du cadre par rapport au contra de sy

métrie dd I tavion, atteignant 30° sur les “tatés 631” lorsque le

cadre étal,t placé à l’avônt.

o) lexamon de la courbe (fig. 318) indique quo le siscaont observé

est toujours plus près de l’axe quo la isœrnt vrai. Ceci est à

noter et peut éviter des erreurs.

ta compensation de cotte arrour est possible do plusiaurs

manières. On pourrait placer dos boucles foxmébs qui sous l’influence

du champ incident créorciont un champ parturbateur de sicne opposé

et d ‘amplitude vdiluo pour compenser la rayonnanon-t produit par la

cellule dà l’avion.

Une talle solutioL adoptée dans cort;ins cas n’ est pas ap

plicable an général et l’on supprime 1’ erraur quodrantale par divers

çioyons simultanés.

a emplacement du cdro ou centra de symétrie électrique do l’avion.

b dininution de la résistance éleotriquo dos cellules qui forment

bouclas en plaçant des shunts sur toutes les parties tobiles ou

mal join$es l’une à l’autre.
o) enfin correction automatiquo dos erreurs lors do l’affichage à O

l’aide cana de correction dont- il exista plusieurs types

suivant las procédés d’affichage.
— ruban déformable avec galette frottant dessus pour. les

transmissions électriques.
— disque métallique découpé on coordonnées polaires pour les

lectures directes.
-8—
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3,2 .iTS CONSTITUTIFS

Nota: Nous n’envisagerons pas ici les divers types de radiocompas exis
tant. Nous nous bornerons à exposer sommairement les types les plus

utilisés sur les avions commerciaux.

3,21 adiocompes manuels (type iT 26)

3,211 Composition

— un cadre blindé commandé manuellement
— une antenne fixe de faible hauteur effective

— un récepteur
— un indicateur gauche—droite
— un indicateur d’azimut
— un indidoteur d’accoi
— une hotte de commande

La figure 324 résume la liaison entre ces organes.

3,212 Usages.

a) adio—guidage: homing visuel permettant des relèvements et le vol

dirigé par l’indication du sens d’écart do la routa ou do la direc

tion do la station d’émission avec écoute simultanée do cotte station,

b) Réception: du trafic sur ahtcnne f ixo non directive de faiblo hau—

tour effect ive,

c) Réception anti—parasites sur cadra permettant b horaing auditif

et la goniométrie do bord.

3,213 Utilité des boutons do commando.

Los commandos sont ica suivantes:

— accord: la manivelle “tuning” actionne un flexible qui ontratno les

condensateurs variables d’accord (rapport do démultiplication 1/121).

— commutateur do gammes: contacteur qui olimonbe un moteur “à rochet”

ontranant le commutateur do sélection des organes d’accord suivant

les gammes utilisées.

— Sélecteur à 4 positions

OFF: 1 circuit d’alimentation ost coupé.

CO1P: les cadre et antenne branchés sur le récepteur fonctionnent on

rodioco:mas (le VCA fonctionne).

RC .ANT. QDC (1) saule branchée, fonctionnent on récepteur standard.

(1) entonne fixe.

9
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BC LOOP: cadre seul branché, QF à la masse fonctionna-sent en récep

tion antiparasita ou on gonio manuel)

— Potentiomètre audio: poinet la réglage du niveau d sortie BF. Q
— Potentiomètre “Conipas”: Règle l’meplitude do la déviation de l’ai

guille gauche—droite on agissant sur le gain de l’ampli de sortie BF

— — 011 — 0FF Commando do l’hétérodyne do battement permettant do

rocovoir les ondes entretenues pures.

3,22 Radiocoi;:pas automatique

3,221 Composition

— un cadre blindé (caréné) commandé électriquement

— une antenne do faible hauteur effective

— un récepteur
— une boto de commando

— un indicateur d’azimut

La fig. 3221 résume la liaison entre les éléments

3,222 Usages

Lo radiocompas automatique 26 A ost principalement un

instrument autonome; il fournit visu11ement do manière automatique

et continue les éléments rodiogoniométriques. de position gis asents

relèvnents do l’avion par rapport à des stations émettrices au sol).

Accessoi rament 1 ‘équipement peut s ervir:

— de récepteur do trafic en- ondes moyennes par la méthode d’extinction

classique, mais sans laver do doute.

3,223 Utilité des boutons do commando

La fig. 3223 représente les divers éléments et la bot

de commando.

Commutateur 0FF — C0L — .ANT — L0

Permet d’alimenter No récepteur an quittant la position 0FF

et do choisir le type de réception désiré.

Sur la position CONP. La récpteur fonctionne on compas, il

est attaqué par lentanne fixa et l cadre suivant le fonctionnemont

normal.

Sur la position iU\TT. Le récepteur n’est attaqué quo per

et permet la réception ou casque.

—10—
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Sur la position LOOP. Lo récepteur n’est attaqué quo par

le cadre, produisant ainsi un effet directif dans la réception utili—

séo pour les réceptions difficiles (orages) et la gonio.

Contact eur 0V — VOICjj.

Permet le fonctionnement en réception des ondes entretenues

pures (C7) ou en phonie (VOICE).

Bouton AUDIO.

Permet do régler b niveau do sortie au casque contr6lé par

l’indicateur d’accord.

Indicotour d’accord.

Permet do vérifier l’accord, lequel corrospônd à déviation

maximum. Lo niveau du maximum peut tro augmenté ou diminué .evoc 1Q

bouton AUDIO.

Bouton LIGi’S.

Règle le aogré déclairogo des cadrans.

Lornanivollo TUNING.

Permet le réglogo d’accord sur la fréquence voulue apis

avoir choisi, à l’aide du commutateur situé au—dessus de la bande do

fréquence désirée.

Contact LOOP L.R.

Permet dans le position LOOP do foire tourner 1 cadre vers

la gaucho (L) ou vers la droite (R). Agit sur les commandos du moteur

on lui donn’nt doux vitesses suivant que le contacteur ost enfoncé

(vitesse rapide) ou libre (vitosso).

L’interrupteur marqué “CONTROL” n’est utilisé quo dans le

cas où 1fl utilisa simultanément dcwc boftes do commande à ditanco

IN 63 A. Il actionne un rolai dit “ do transfert” qui déconnecte une

boto pour brancher l’autre ot inversement.

3,3 CjRACTISTIQ,US TCiQ,UI D’UTILISATION

3,31 Radiocompas manuel

3,311 Bande do fréquences (on gammes)

— 11 —
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3,312 Perrormances

15—1:54 1\m V.

o

Gamme [ Lsr&eur de bande

1 28Kcs.
2 34 Kcs

3 44 Kcs

Nota — Le VCA sur compas est très efficace. Sur antenne un résidu

de VCA est maintenu, mais beaucoup moins efficace,

Bande I 100 200

Bande II. 200 410

Bande III 410 850

Bande IV 850 1750

3,322 Performances

Sensibilité antennes 3 micro—volts

Précision en compas: ± 05 pour un champ de 100 micro—volts

Vitesse de rattrapage d’ozirnut 4 à 7 sec, pour 175°

Gamme
1 à 111

IV

Largeur de bande
10 Kcs
20 Kcs

— sensibilité 5 micro—volts

— déviation cop1ète de 1’idieateur gauche droite pour 80

— Précision du zéro de l’indicateur iauche—droite: 10

— Sélectivité à 6 db

3,32 Badioconas automatique

3,321 Bandes de fréquences
de Kes à Kcs

Sélectivité:

o

— 12 —



at. ïv. 1Q53—1954 Nav,

3,4 UTILISATION

Nota Nous nenvisagerons ici que les manoeuvres nécessaires à l’ob
tention ctun gisement. L’utilisation de ce gisement lors de conditions
de vol pcrticelières (avec dérive, etc...) ressort du cours de navi
gation ce. général).

3,41 Radiocompas manuel

3,410 HomIn.

ïettre l’indicateur do gisement au zéro, sélecteur sur COI.,
sensibilité compas au maximum. Accorder sur la fréquence do la station
choisie.

(S’assurer toujours que l’identification est correcte)

Virer jusqu’à ce quo l’indicateur gauche—droite soit au 0

Lever de douter Aucune confusion sur 1’iolaccmont de la station ne doit

r4sulter du fait que le zéro de l’indicateur compas est obtenu pour

deux caps opposés. La règle à appliquer est sin!ple on vire de façon à

rattraper 1’aiiille de l’indicateur conos:
— à droite, si l’aiguille dévio à droite,
— à gauche, si l’aiguille dévie à gauche.

Le schéma do la fig. 3410 illustre los différentes situations

possibles.

— Réduire le poids compas pour amortir les variations de l’aiguille si

nécessaire.

Remaraç On e constaté pendant la traversée des orages des inor—

sions do la polarité de l’indicateur dfles aux très fortes décharges

électriques. Il y e donc intért dans une tello situation, à contr6lor

soigneusement les indications de cet instrument (avec le diroctionnol

per oxoraple).

HOZDG auditif. Cc procédé n’est qu’un secours en cas do dérangement

du radio—compas. Il utilise la plage xtiction d la réception sur

cadre, sans lever do douto. Réception sur cadra. Accorder sur la fré

quence do la station choisie, Idoptifier la station. Avec des signaux

faibles, r::cttre l’hétérodyne O on service ON”. Régler b volume.

Mettre l’indicateur de gisement au zéro. Virer en recherchant l’ex

tinction (attention à l’erreur do 1800.

3,411 Goniomètre.

e) Lecture dos relèvements.

— sélecteur sur compas. Régler la sensibilité. Accorder sur la fré

quence désirée. Identifier avec soin la station reçue.

- 13 -
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— Afficher le cap magnétique de l’avion et la déclinaison locale.

Sur l’indicateur d’azimut, à l’aida du boutonVAR afficher le Cm do

l’avion en face de l’index fixe.
On lit le Qsous la queue do l’aiguille (cadran intérieur

mobile)

— Tourner le cadre jusqu’à ce auc 10i:ijl0 d’indication gaucho—droite

soit ou zéro,

Notas Il fout adooter une méthode pour Loire ctte opération avec uflo

sécurité absolue sur b laver dc douta, la meilleure est colle—ci, on

recherchera toujours à rattraper Jiaiguillo do l’indicateur comoos,

Autrement dit, si l’aiguille dévie à droite on tourne le

cadre à droite, jusqu’à ce ou’oll ravionno au zéro.Si l’aiguille

dévie à :‘aUche, on tourne l cadroà gauche. Lo sens do rotation du

cadre est le m8mo quo celui do l’indicateur dc gisement.

b) Méthode d’extinction

Do m&o que pour la homing et en cas do dérangement du ra—

dioco:pos, on peut obtenir des relèvements per réception directe sur

cadre. L’erreur dc 1800 est oossiblo mOis llo est éliminée par la prise

do deux ou trois rolèvomonts différents, V

1°) Réception sur cadre, Accorder sur la fréquence choisie. Identifier

la station (réception maxima sur cadra). Reglor le volume.

2°) Afficher le Cm de l’avion et la déclinaisora

30) Rechercher l’extinction ou le réception minima du cadro,

o) Précautions générales

Elles concernent surtout la choix et l’utilisation des sta

tions dc radiodiffusion,

Doux stations travaillant sur la marne fréquence ne sont

point séocréos et los relèvements sont difficiles ou faux.

Cqrtaines stations émottent le m6ma programme. Contrâlor

l’identificetion,

Remarquer quo los antennes d’émission sont quelquefois situées

très loin do 1: villa dont dépend le station.

L’effet de nuit se traduit p:;r des variations importantes

des relèvements. Voler à une altitude suffisante; prendre une moyenne

des lectures oxtr8mos. Choisir do préférence une station à fréquence

bosse. V

Sur 1500 Kc l’effet do nuit existe au—delà de 30 Kms de la

station. Sur 200 Ko la distance minima passe è 300 Km.
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Nota — Une fois l’aiguilla -oucho—droite rentrée et le gisement lu, on
peut avoir besoin d’avoir à effectuer l lover de doute. Pour
cola maintenir b cep fixa Du giro—directionnol et déplacer le
cadre dons un sens (mottons vers la droite) ioigui1l geuch

droite doit dévier en sens inverse (soit vers la gaucho).

3,42 Badiocenpcs automatique

Nota: LQ radiocompas oyant besoin comme alimentation do courants conti

nus et alternatifs, avent do irocédor eu démarrage, placer sur
t?l les interrupteurs de batteries et do convertisseur

(ATTY — S7ITÇH) (nwT:r — SITcH) placé sur le panneau

génrn1 ds commandos électriques,

3,420 Accord

Mettre on route le récepteur en quittent la position “OFF”

t passer sur b typo dc position désiré.

Il ost rcommandé à le mise en marcha dc ne pas mettre tout

d suitQ l commutateur sur le position “C0iPf” mois de b placer
sur Uantennet’1

Une Lois les lampas arrivées à leur état do fonctionnement

normal, revenir sur ceci afin d’éviter la rotation très ra—

pid do la bou1 et du répétiteur le pont d thyratrons étant ins—
tobl lorsque les banpos no sont pas suffisamment chaudes.

Brenher un écouteur dans la btQ d’interphone et placer

1 contotour d cotte botte sur “ANT”.

Mettre le commutateur sur la bonde de fréquence désirée.

Aeeordor avec la manivelle ‘ ONfl’ jusqueu maximum

d déviation du milli indicateur.
Régler le niveau de sortie ou casque avec le bouton “AUDIO”

en règle également par cotte manoeuvre le niveau du mnxiinu du milli).

Placer l’interrupteur sur “ON” ou ‘VOIC” suivant le typo

de réception désiréc.
Passer sur la position d’utiiisation désirée.

3,421 Heciing

Ayant ffactué las opérations d’accord du paragraphe précé

dent, procéder comme suit:

— Mettra à l’oide du bouton “VR” sur l’indicateur le O du

cadran sur le repère.
— Passer sur la position

— 15 —



‘L:t. iuv. l955—l54 ‘Nov.

Orienter l’avion do façon à emonor 1’eiuille d’indicateur d’eziraut
• dens la position O.

— Retoucher à. volonté le nivocu do sortie evoc l bouton ou
• le “COLOL” d’interhono,

Note
—

e) Sur la position C0i2 le récepteur possède un réglage très
poussé qui ne pe]miet pas de faire du homing sur un radiophare par le
méthode d’écoute,

b)Le procédé de homing permet de se diriger sur lentenne dc l’éciat

teur sens se préoccuper de le dérive due au vent.

Si la dérive est forte et quo lon ionne ras compte,
on rejoindra l’émetteur en ayant décrit une courho

3,422 Relèvariont.

Le récepteur une fois accordé sur antenne passer sur COID

et lire la valeur du gisement.

Nota: L’utilisation du radiocoripas automatiauê est suffisamment simple
peur eue nous n’insistions pas sur les manoeuvres détaillées. Nous ne
rappellerons que quelques génâraiités,

3,43 Précautions générales lors de l’utilisation des radiocomras,

Choisir des stations donnant des relèvements stables (émet-.
teurs puissants, radiodiffusion)..

Eviter de choisir des stations intorférentes qui donnent
des relèvements instables.

Prendre de grandes précautions pour identifier et relever
les stations de radiodiffuhion qui émettent le mme programme,

Eviter de relever des stations synchronisées émottant sur

la m&ne fréquence, pour lesquelles 1idctii’jcation est délicate,

Vérifier l’étalonnage du cad’nn par rapport ux fréquences

des ‘stations,

Ne pas évaluer le distance en fonction de la déviation do
l’indicateur

L’effet de nuit et l’onde indirecte amènent des fluctuations

des gisements, pour y rmaédier on peut:

— augmenter l’altitudo
— prendre une moyenna des fluctuations
— choisir une station à fréquence plus basse,
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L’effet de nuit est le 1us accentué au lever et au coucher

du soloil. Il se produit pour des stations dc 1750 Ne à distance su

périeure à 35Km, Quand la fréquence dimin&e lo.distoncè utilisable

pour l’onde directe augmente jusqu’à environ 350 lem sur 100 Ko. Il

est néanmoins fréquent d’obtenir dos relèvements corrects à des dis

tances supérieures et il n’est pas impossible d’avoir de mauvais re—

lèvements à des distances plus courtes,

On peut ne pas co:pter sur la précision des relèvements

pris quand l’avion est en virago serré. Pour les relèvements pris par

le travers, maintenir l’avion horizontal,

3,44 Utilisation sur les Ranges.

Sur la position “CŒP” les récepteurs ont un circuit VCA

très efficace qui tend à égaliser l’amplitude des signaux reçus.

De ce fait l’écoute des signaux A et N ne doit pas tro ef

fectué sur la position “OŒ.”

En effet les signaux complémentaires A et N constituant

le trait continu lorsque leur amplitude est identique; cette zona

se trouvora élargie (on peut atteindre un angle double). Dons cer

tains cas, on pourra mme enteadro une contre manipulation donnant

l’imprèssion d’avoir la stotion à 180°,

Pour navinuor à l’éconto IDesser sur Ant. ou Loop. Il existe

encore un léger VCÂ mois soninfluonca est bian moins sonsihie,

3,45 Réglage do b sensibilité

Il o été constaté une inversion de signaux lors de l’écoute

des ronges, malgré les précautions prises au paragraphe 344 (travail

sur .ANT). Une étude o démontré quo la question du réglage de sensi

bilité à l’aide du potentiomètre situé sur la boto de commande est

très critique.

En effet, lorsque cott0 sensibilité est trop poussée il y

o risque do saturation du réceteur d’où apparition dc la contre—

manipulation et impression 2o l’inverse des signaux A et N.

Pratiquement cotte saturation est aussi dangereuse sur

une station quelconque. Ii faut donc avoir soin de

e) placer le potontiorriètro do sensibilité de la boite d’interphone

eu raoxirium.
b) placer le potentiomètre do sensibilité de la boto de commande

du PC au minimum compatible avec l’écoute.

e) avoir le casque sur las oreilles pour éviter do trop pousser 1

sensibilité.
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d) avoir bien accordé le récepteur ou maximum do déviation do 1jflj_

coteu d’accord. En effet, cet effet d saturation se fait sentir

d’autant plus que le récepteur est mcl accordé (un écart de 2 Kcs est

suffisant pour favoriser la saturation). V

V

O
3,46 Erreur d’antenne

Il e été signalé lors do l’approche sur les ronges que l’ai

guille du RC se renversait, soit avent, soit après le passage à la

V verticale do la station.

Ce phénomène se fait perticulièrenent sentir sur les ranges

à cadre et dépend de l’inclinaison du brin de descente dentonno de

lever do doute ainsi quo dc la position do colle—ci.

L brin de descente d’antenne doit 6tro vertical sinon il

copto des signaux ayant une rolarisation quelconque, ce qui sa tra

duit par une erreur dans les relèvements. Erreur pouvant tre toile

que l’inversion do l’indicateur fosse croire
eu passage à la verticale.

Sur une installation nortncla, cette inversion e lieu plus ou

moins près dc la station suivant l’altitude. On peut admettre qu’elie

se produit dans un c6ne do 100 à partir de la verticale (voir fig. 346)

Sur certaines installations cet angle peut atteindre 500.

L’impression de verticale e lieu à une distance:

d = e (altitude) tg o

V

d?où règle: No jamais apprécier la verticale d’un range à l’aida du

radio—compas, mais utiliser ic récepteur de balise (voir annexe 2261).

347 Erreur de gisement à petite distance

Il e été constaté des erreurs importantes atteignant 30 à

400,
lors de gisements pris sur des stations

!Rcflges? (adcock ou à

cadro) à très petite
distance.

Ces erreurs proviennent du fait qu’à très petite distance

l’écartement des entonnes du ano
(ou des brins du cadre s’il s’agit

un range à cadre) n’est plus négligeable et los signaux atteignant

le cadra du radiocompas ont un déphasage lu par rapport à l’outre.

du cadre se trouva perturbée et une erraur de gisement

on résulta,

où règle: Ne pas faire do navigation à l’aide du radiocompas (cx:

temps dc variation de gisement, etc...)
à très petite distance des

ranos (environ
à 10 fois l’écartement entre entonnes).

3,48 Manoeuvres à l’aido des radiocompas. (sommaires pour mémoire).

— calcul de dérive
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— calcul do le distance do la station

— inLrcoptor et suivre un relèvement déterminé à l’avance

— recherche de le position
— Homing sur un autre avion
— prisa de terrain méthode visuelle

— orientation per cxinction

— passage à le verticale d’uno station

— interception d’une routa sous un ongle de 500

— prisa de terrain e’5thao sonore

— encadrement station ( à l’aide do l’extinction)

— ongle d’anticipation pour dos viragos à 900

— lavor do doute do Ji0°

3,49 Compensation dos radiocorenes

3,491 -énérolités.

L’erreur est dec ou nrboo’.s du champ rodioéloctri—

quo créées par las ciba, las moteurs, io hélices et les autres

ortios de 1’aviôn.

Létaloncge peut sa foire ou sel (pour les avions dont

le cadre est au—dessus d fucaluge) ou on vol (pour les avions dont

le cadre est au—dessous du fuselage). L- seconde méthodo élimine l’in

fluence du so1

L’erreur crt evea l ftéqucnce, on fore donc le relavé on

travaillant sur une des fréquoncea las plus élevées et les plus utili

sées de chaque gornmo

Les fréqienccs do tracoil las plus favorables sont comprises

ontrc 200 et 1000 Kcs, L’erreur due au passage de 200 à 1000 Kcs ost

do l’ordre do 3°. Sila correction est faite pour 600 Kcs, ircur

maxima sera inférieure à 2°

Les discontinuités do le ourbo rrJur varie avec b fré—

quonco, lles sont dues à la réaor.anco de certaines superstructures

(entonnas onporticulior) l’importance do l’emplacement du ce—

drovis—à—vis de cos sources do perturbations.

3,492 Etalonnege au sol0

On peut, soit déplacer un émetteur dans un rayon d’eu

moins 350m autour do l’avion sur un terrain bien dégagé (i), soit

utiliser un émetteur fixe et faire tourner l’avion sur une roso

(1) La méthode est le suiventeL’avicn est placé cri, ligne do vol

au contro d’une aire circulaire moins 700m do diamètre; il dis

pose d’un viseur précis, L’émetteur mobile rayonnant 5 à 100 watts

sur une antenne verticale dc à 10m se déplaco sur un cercle de

350m de rayon à partir de l’axa de l’avion, On relève l’émetteur eu

viseur optique et au odiocompos et on trace la courbe d’erreur (b

viseur donne le gis cmoet vrai0
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raognétique ( ).

On Loit les mesures tous los 5, 10, 15 degrés selon le

précision désirée.

3,493 Etc1onnoo on vol

Vérifier que l’indicctour do isornont no comporta pes

dc co’roction.
Choisir une stotion à moyenne ou gronde puissence, sur

une fréquence très pou perturbéo, distante dc O à 150 km.

l)Uno première méthode consiste à utiliser une ligne droite de réfé

rence nu sol, per temps cloir sens vont (moins de 10 Km4i) ou mi—

lieu do in journée. On choisit un e1igniont dirigé vers l’émet

teur. Voler à une altitude suffisante pour éliminer l’influence du

sol (ligne à HT per exemple).

La fig. 3493.1 indique b processus des manoeuvres à effectuer, le

pilote gouverne eu directionnel (à receler à 00 ou 180° à choque

cher et retour) les chengomonts dc cep se font à distonco suffi—

sente do l’alignement pour que les instruments soient stabilisés

eu moment de la mesure. Un clérivomètre permet do repérer le pos—

sogo oxoct sur lelignomont et fournit une correction utile du

cep.

Nter simultenémont l cep, le gisement, in dérivo;le toblocu

d’étalonnage obtonu est voloble pour tous les oyions du m6mc typo

oyant m6rao codro et mmo entonne.

Note: Le tableau d’ételonnogc doit tre établi pour plusieurs fr6—

quenoes dons la bonde 200 — 1000 Kcs, Le réglage do la compense—

tien est fait deprès une moyenne des erreurs obtenues.

2°)Uno deuxième méthode consiste à décrire deux cercles opposés dons

les conditions suivantes:

e) dc la concidonco du gisceaent O et de la ligne de

foi de l’avion. Foire l’essai au sol et en vol, en pointent le

(1) Lo deuxième méthode permet do foire l’étalonnage on m6mc temps

que la compensation du compas. Choisir une émission forte et peu

perturbée d’un émetteur distant dc 15 à 150 Km. Si l’on no dispose

pas dufl rose de compensation, on utilise un viseur qu’on pointo

sur un repère situé au moins à 400m. dc l’avion. O
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nez do vers un émetteur visiblo à gronde distonco. Utilï—

sor un viseur à réticula arcl1èlo à l’CXQ de l’avion en vol7

élininer
le dérive, 1’orrur to1rablo est dc+ 2°.

b) Le vol d’étalonnage est indiqué fig. 3493.3. L’émetteur est dis

tant 8 moins 100 kr, on coamenco ot trLinc les iroes au—

dessus d’un point repcre sur la sol. Los changements do cap se

font eu directionnel, les lonuurs do cordas sont a ou pres

6alos 20 a 25 secondas, On not. las gisononts corr.spondnts

a coquo cp.

e) Âpres doux tours on dispose dc doux gisements par cap, On on

prend le moyenne. Ln corr,ction rporte sur l cpio cc —

polisation,

Le précision do le méthode est d’autant meilleure quo le dia—

mètre des cercles est plus potit et que le distenco à l’émetteur

est plus grande. n négli’oent las erreurs de navigation ot d’ob—

sorvetion, l’erreur introduite par la méthode no dépasse pas 006

(à certains caps). Si on est à 150 km do la station avec dos

cercles do 15 Km de diamètro,

3,494 Tracé do la courbe d’erreur
Le tracé est offjctué à l’aide du diagramme do NJPI.

3,495 Affichoge do la correction.
Le courbe une fois tracée, on affiche les velours sur

la courbe de correction an agissent sur les vis do défoitaction,

dans le cas d’une répétition de gisoeient électriquo,ou en décou—

pont une caria dans le cas de la répétition directe.
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