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des troins élect
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jo,uet, un beau jouet, disons un passe-temps
(pour les « grand,s )), sela fait plüs séri,eu*j;
nrais dans ce jou,et. dans c,e rêve, on n,e re-
cherch'e que la vérité, car il faut bien le di,re :

Tgut y est vr,ai. Depuis I'exacte reproduction à
l'echeltre des losomotives et wagoni, en passant
par--les signaux et l,eur fonctionnement, le,s ai_
guirll'age,s com,püiqu'é's, Ies barrières de passa_qe
à niveau, et m'ême la prot,ection clei tra,iis
entfe eux par blook-system automatique. Et
el'Ie est ,enco,re p,lus belle cette représentation
miniatui'e et fidèl,e de l'a vérité, lôrsque tout
est command'é à cl'istanc,e, à partir de Àu,ltiples
petits boutons ré unis sLrr un unique tablèau,
ou e neore par l,es tra,ins eux-mêmes. Atten-
tion ! Il s'agit bien ici de trélécomma,nde, c,est-
à'dire de commandes à distance par fils (et non
de radio-,command,e).

Nous all,ons donc examiner en détail cha-
qu€ dispositi'f él'ectrique de co,rn*ârde à dis-
tance, de commande automatique, et de pro-
tection dres trains, qu'il est posÀibl,e d'instâller
s,ur un réseau miniatu,re, lè tout émail'lé de
conseils pour f installation propreme nt dite d,u
resgau.

ALIVIENTATION DU RESEAU
Si les naotrice,s.s,l6rporüent un moteur du

type « universel ,,, il est p,os,sible d,arlirm,enter
le réseau en 'courant alte,rnâtif (1g à 24 vol,s,y
à I'aid'c d'un s,im,p,le transform,at,e,ur abaisseui
de tension. Mais d,ans ce cas, il e,st impossible
d,e faire la comrnande e\ distance. pour la
té'lé'com,mande des machines motric,es 

- 
et no-

tamm,ent, leur renyersement de marche il
est o[:rligatoire cl'aliment,er le réseau en cou-
rant continu. c'eci s'effect,ue d,e façon très sirn-
ple en faisant s'uivre le transformat,eur abais-
s€ur de tens,ion Tr. par une c,erlule redresseuse
Red. montage €n pont (fig. 1). I,l s,agit cl'un
nedress'eur oxymétal (soit cuivre-oxyde de cui-
vre, soit s.éléno-fer). Bien ent,endu, seüon l,irn-
'portanoe des moürices qui seront mises en
circulation sim'ultanément sur le r.éseau. trans-

sant le sens du courant sur la voie. Dans une

Certaïnes motrioes sont équipée,s d'un mo-

No,us loin qu,il y a
qne pos n de ce type
de motrr ser l,inversiôn
d,e marc

Po.ur f instant, r€venons à notre figu.re Z.
No'us remarqu'ons que le transfor,matèur Tr.
comporte deux enrou,l,ements se,condaires. Nous
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réseau sont en contact électriqu,e forrn,ant un
gôle, ainsi que tous les rails .*truri formant
I'autre pôtre. Néan'moins, nous re verrons uité-
rie'urement, p'ou,r cert,ains dispositifs de com-
mand,e, nous serons amen,és à-fragm,enter l,ali-
m,entation du rail central, c'est-ildire à réa-
Iiser des cou,pures éle,ctriques e ntre cliv,erses
sections du rail central. Dans d'autres cas en-
core, il nou's faudra isole.r I'un d'es rails exté-
ri'eurs de l'autre rail exté'rieur et du rail cen-

ïr
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format'eur et r,e,dr,ess,e,ur devront être choisis
d'intensité conv€nabl'e (généralement mod,àlesde I ou 2 1mpènes). Dè,s I,e départ, pré,voir
ces organes d'une puissance relativ,er..enJ large
pour tenir comrpte du léveloppement ultérieür
du rése,au.

Au secondaine du transf,ormat,eur, no:Lrs re-
'rna'rquons un contacteur à p,lusieurs positions
déterminant la tension continue appl,iqué.- 

-;i;
rérseau (généraü,ement, la tension^ ùntinue
maximum aprp'liquée ,est de 24 volts). ce con-tacteur p'e,nmet Ia mis,e en m,anche et l'arrêt
-d.r tra.ins, ainsi qu,e Ie régl,age progressif de .

leur vitesse. Le primaire -d u tùnslormate ur

tral, afin de disposer d'un troisième
cro,cod,ile).

TELECOMMANDE
DU RENVERSEMENT

DE MARCHE
cette télécornmande est exoe,ssivement sim-

pôr e (nai I i,ii.fi::'i;'.:;.1"i",':î,r,,n#. îîï' ïJ:,î,'T. 1e courant alt,ernatif suffit, et c'e,st la raisonpoul laque,l.le un secon,daire S, est prévu, se-
condaire délivrant une tension alteinative de
l'ordr'e de 20 volts disponible entr,e l,es poinis
B et c (point B : point co,rilrmun du réieau).

D,e cette façon, s,urtout dans le cas d'un
r'éseau très complexe, on évite È sur"ha.Ëedu redr'es'seur Red. clest là, uniquement, l.
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but visé ; car, il reste bien entendu qu.e le s
organes que nous venons d€ citer fonction-
nen,t également très bien sur courant continu.

Indiquons qu'au Ii,eu d'utiliser un transfor-
mateur unique à deux se'condaires, on peut
tout au,ssi bien e,mployer d,eux trans,formateurs
abaisseurs séparé's ; ceci n'a auc,une inryor-
tanoe.

MODIFICATIONS
DES ANCIE,NN,ES MOTRICE§

Iæs ancienn'es machines motrices avec mo-
teur du type « universel » ne convienn,ent pâs,
nous I'avons dit, pour l'inv-ersion de marche
p?r téI,écornmand€. Ce's mo.trice,s comrporten,t
généralement ,un petit levierin,v€rseur- effec*
tuant un.e inversion des connexions d,e l',ind,uit
par rapport à l',inrd,ucteur; ce qui se traduit
bien par Lln r€nv€rsenrent d,e marche. Mais,
ce trevier-inver,seur est évid'em,me nt monté sur
la ,motrice elle-tmêrfl,e, ,et cel'a, ce n'gs,t plus de
la télécoffi,man'de ! Il exist'e ce,pendant une solu-
tion poLlr e,rnp,loy,er ces motrice,s sur un réseau
téIécom,man,dé avec inversion d'e marche à dis-
tance par inversion de la polarité du courant
d'alirnentation, procé'dé pré,cedemm,ent exposé.
Cette solution es1 illustrée sur la figure 3 r,e-
présentan,t les conn,exions du m,oteur avec in-
ducteur bobiné dlune motrice.
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Ôn sup,prim,e le levier-inverseur manuel et
on installe €n supplÉment, un petit redress,eu,r
R selon le schéma -indiqué. I1 s'agit l,à d'un
nedress,eur au séléni.um vrairnent miniature qui
tro,uve assez facilerment sa place à I'intérieur
de la motrice (cellu'le redresse,us,e spéciale du
commerce).

Exarninons l,e fonctiofln€rrr€nt de 1a motrice
après cette t,rân,sformatio'n. Si le pôle + est
relié &u rail central d,u réseau, rail sur lequel
repose le frotteur de la lo.comotive, le courant
circulera dans le s,ens suivant : frotteur, l, Z,
5, indu,cteur, 6, 4, 3, 7, induit, 8, masse, €t
retour par les roues et les raiü,s extérieurs.

Par contre, si Ie pôle + est relié aux rails
extérieurs, le courant circulera dan,s I,e sens
suivant :

Rails extérieurs, rou€s, masse, 8, indruit, 7 ,

3, 2, 5, indu,cteur, 6, 4, 1, et frott.eur.
Nous r€mrârrguons alors que f inducteur est

toujours parcourlu par un courant de même
sens, tandis que I,e sens du courant s'inverse
dans I'induit uniquement. Le renversement de
mar,che télécommandé selon le montage de la
flgur'e 2 est donc désormais possible.

Nous tenions à eXpo;s€r cette transfo,rmation
parce qu'ell,e est p€u connu'e et parce qu'e,lle
permettra d'utilis,er en télécom'mande des mo-
trices que certains usag€rs devaient laiss,er en
som'meil.

SIGNAL D'ARRET
OU D,E VOIE LIBRE

Ce type de sign'al es,t comrmandé à distance
liaison par 3 fils (voi'r
port'e de,ux ferux, l'un

signa,l nécessite dlempro:T.':q*/;ii-1#
de coupure qui isolent le r,ail oentra'l sur un€
oertaine I'ongueur de voie. La distance à Ia-
quell,e iü c,onvien,l d,e placer les de,ux demi-rails
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de coupLlre est à d,éterminer une fois pour
toutes selon la charge et la vit,esse norma,le,s
des trains, afin qu,e ceux-ci s'arrêtent approxi-
mativ,ement au niveau du si,gna,l. Ce signal
pr,élève son alimentation directement sur Ie
courânt continu du réseau f,erré au moy€n
d'un,e plaquette tripolaire spéciale qui s'agrafe
au-des,sous des rails à la coupure d,u rail c,en-
tral (en,tre le rail nonrnal et le demi-rail de
coupur,e) cemme l'in,dique l,e sché,ma.

Dans le sornrm,erce, oe signal est fourni av€c
f inverseur monté sur son socle. Pour la télé-

e, on élimine cet invers€ur et on pro-
trois fi ls d,e liaison j usqu'à un autre
monté sur l,e tab,l,eau général de

an,de.

Lorsque f inverse,ur €S't en position l, le feu
rouge R s'allume. Etant donn,é qu,e le rail
oen'tral de la portion P, P, n',est p,as alim,enté,
le train s'arrête lors,qu'il arrivè sur cette
portion.

- Si I'on passe I'in,verseur en position Z, Ie
feu rouge slét,ein,t, Ie feu v,ert V s'al,lumé et
la portion de voie P, P, est ali,m,enté,e ; le
train repart ou passe sans s'arrêter.

Bien entendu, les trois fils de liaison entre
l'e signal propre,ment dit et I'inverseur fixé sur
le tableau de té,lé'commande pe uve D,[ avoir une
Ion'gueu r qu,erl,c,onque.

en couratt continu en se conn'ectant sur le rail
central. 

,

En l'a,bsen,c'e de tout train, ou m'ême d'un
simpl'e wagon, su'r la portion de voi,e croco-
dile, l,e signal est au vert, indiquant la voie
Iib,re. Lorsqu'un train s,e présente au droit
du si'gnal, ce,lui-ci se me't au rou.g.e ; il ne '

revien'dra au ve,rt, autom,atique,m,ent, qu'à la
fin d,u passag'e c'o,mp,Iet d,u com/roi.

Nous remarquons cep,endant qu'il nÿ a pas
de com'mutation d',a,m'p,ouil,es vette et rou,ge. I-e
procérdé c.onsiste à em,ployer deux am'pouÏe,s
d'inte nsité's très différentes : forte inte,nsité
pour l'ampoul,e R, faible intensité pour I'am-
,poul'e V. I-æs deux ampoul,es étant connestées
€n série, I'e courant les traverse to,utes d,eux ;
m'ais seule I'a'mpoule V s'al,lume, l'intensité
n'étant p,as su,ffi.sante pour re,ndre l'am'poule R
lumin,eus,e. Cesi, lorsque la voie est li'bre. Mais
trorsqu'un convoi est surt la prallis de voie cro-
codile, I'ampo'ule V es,t court,cincuitée paf les
rou'e's de la ùotrice ou des wagons ; elile '

s'éüeint, mai,s l'ampoule R s'alü,ume pars€
qu'e,l,I,e e'st alors alirnentÉe avec une intensité
surfÊsante.

'Commercia'le,m'ent, ce ty.pe ,d,e 'sirgnal s,e prê-
sonte sou's d,e'ux asp,ects, soit normal (sur pilier
droit), soit sur potence (ou pont au"dess,us des
voies).

PA§SAGÉ A NIYEAU AUTOMAIIQI]E
L'instal,lation d'un passage à uiveau avsc.

aimants est ,prélwée sur le courant Eontinu
cirrc,ulant dans la voie. Il faut égalernent pré-
voir un rail crocodile où la portion CrG- €st .

complètement isotlée du reste de la voie. Cha-
qu€ 6lectro-aim,aut a une extrémitÉ reliée au
rail centra'l, §t son autre ,extrénrité re,liée à [a
portion isolée 'GCr. Erx I'absence d€ train sru
la- voie,. les §lectrO.airmants :rle sont dOnc pas
ali'm,entés et 'les tbarrières sont ourvertes. Lôrs. .

du convoi. I-es électro-aimants sont alors a,li-
mentés et'tres tbarrières se fcrment ; eltles restent
femées jusqu'à ,ce que les dernières roues dtr
convoi IJes élerctro-
aimants barrières se
relèvent arction d'u,E
contre-rp Le fonetion_

avant l'arrivée
fin du convoi,

ur CrC en con-
d'u p,assarge à

nlvezuu.

d,e
1a
fl,eme'nts des éle,ctro-aimants qui ûe manque-
raient pas ,de se p,roduire. si on ,les alimentait
€n courant alternatif.

SIGNAL.PANNEAU
DE PLEINIE YOIB

Il s',agit, cette fois, d'un signal à fon,ctionne-
ment automatiqu'e déclen,ché par Ie passage
d'qn train, grâce à l'emploi d une poriion àe
voie spéciale C, C, dite « rail crocodile » ivoir figure 5.

I a particularité de ce rail crosodil,e est qu'il
présen,te une portion C, C, d,e I'un des iai,ls
extérieurs cornplète,m,ent isolée du reste de la
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voie. La figure 5 rno,ntre olairem,ent Ie détaiil
d'es conn est pnélevée, en
cou'rant de Ia figure 2 ;
mais on ir I'alim,entation

2 Inv.

_t
P1 P2
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ÂIGU.UTI,A.GES IELECOMI\,IANDES

L,e, nom'bre des aiguillages est, évidemrnent,
fonction dE lra compl'exité du réseau réalisé.
Pour éviter les erreu'rs, il est sag€ d'e numé-
roter les voies 'et les aiguillages (à l'aide de
petits numéros placés sur des potenc,es). C,es
nunéros sont, évide'm,ment, ra,prpe,lés au-dessous
de ctraq-u,e rbouton de corlmande (interrupteurs,

FrG.

inverseurs, lrevie'rs, e,tc.) plaoé sur le t'ableau de
command,e à distancÆ.

Les ai,guill'ages télécom'mandés sont des
aiguillages électromagnétiques, c'est-àdire
qu'ils ,corrrrportent chacun un él,e,ctro-aimant
double (ou à dou,ble action) ,permre'ttant de
placer ü'aiguil'lage, soit dans une position, soit
dans I'autr,e. Ce dis,positif électromragnétique
est, évidemrment, monté sur la base même de
I'aiguillage. I-,es fils de liaison allant de l'ai-
guille au tabl,eau de com,rnande peuvent avoir
un€ longu'eur qr.r,olconque (fig. 7). L'alim'enta-
tion des aiguitrlages ('plus exactement, de leurs
électro-aj,mants) est prélevé,e au point C de la
ûgure 2 : alimentation en courant alternatif
entre ,Q et B, B étant tre point commun du
réseau ferré (rails e xtérieurs). Le courant n,e

doit pas être 'laissé en permanense sur les
électro-aimants 'des aiguifll,es ; il doi't simple-
ment êtr,e a'ppùiqué dans un s,ens ou dans
I'autre p,our la commande d,e I'aiguill'age (rna-
næuvre de f inverseur de - la figure 7) et être
coupé ensuite (position médiane d,e l'inverseur).

Sur 'le tab'leau de commande, nous aurons
donc auta,nt de dispositifs de manæuvres à
levier-invers€ur que nous aurons d'ai,guilüa.E;e s.
C'rst ,dire que seüon Ia com,plexi'té du réseau
ferré, il faudra prévoir ce tableau de com-
rnande assez grand.

COUPURE DE FRACTIONS DE VOIE
Oui, il f aut ,prévoir un table;alr d,e com-

gnande ,âsS,e Z grand, car iI devra encore gCIrn-

porter toute une série de sirnples interrupteurs
permettant la coupure ou l'alimentation de
plusieurs fractions de voie (sur ,le rail c,e ntral).
Oette disposition est, en effet, absolument in-
dispensable dès que ü'on utilise deux motrices
(et à fortiori,,davantage) sur un m'êrne réseau.

gén'éra,l'e ,(firg. 2) et f,,'un des rai'ls extérieurs est
relié ,à üa prise B.

Supposons qu€ nous ayons seule,ment deux
maohines motri'oes. Dès ,l,a manæuvre de l'in-
v€rs€ur fnv. 1 de l'alimentation (fig. 2) appli-
quant la trension sur la voie, les deux motrices
vont rfonctioàner ensemrbl,e. En principe, ce
n'est pas 'toujours oe que I'on désire. Avec
le ,montage de la figure 8, il suffit par ex€mple

doit s'arrêter avaht d'atteindre I,E ,rail BS, c'est-
à-dire à l'avant du signal,pann€au.

HIus loin sur le circuit, nous avons un rail
crocodi'le avec contac,t par rpiston Cr. La dis-
tanoe entre q et C, doit être égafle au mini-
mum à une bonne longue,ur d,e train ; en prin-
ci'pe, pour plus de sécurité, on place le rail B§
(C,) et I,e 'rail crocodile (G) diamétralement
opposés sur le circuit à protéger.

I-es crocodi,les C, ,et C, sont des petites
pédal,es en form'e de piston qui ne so'nt action-
nées que très briève,ment, juste aux passag€s
des motrices. Ces d'Ernières comportent un€
partie plate sous leur ohâssis (électriquement
à ,14 nr;asse) ; aux passages- des motriroes, cette
parti,e plate f,orm,e contact avec les ped'atles cro-
codiles C, et C, qui sont alors reliées électri-
quement, un court i,nstant, aux raits exté-
rie urs B par ,l'inter,médiaire de la rnasse de
la locomotive et de ses roue,s.

Les am,pou'les verte et rougn du signatl sont
alimenÉes p,ar [e sourant contÏnu du réseau
f,erré ; rl'électro-aimant est alimenté par le cou-
rant alternatif disponi,'ble entre ,les points B
et ,C de t'alimentation (20 V environ) ; yoir
firgure 2, Bien entenrdu, pour l,e fonctionnement
en block-system, ,l'interrupteur fnt. BS doit
être fermé.

Deux fonctionnem,ents sont possitbfles :

1o Avec un seul train. Prenons ['exe,mple
d'un tnain partant 'd'u point T. En arrivant

Pai/ coapare

In| 8§

I

sut' Cr, une brève irnpulsion électrique ,est en-
voyée dans E, I l'électro-aimant place la com-
mutation en ,position 2, 1€ signal est vert et
la portio,n de voie précédant I'e siignal est
alimentée. Le train pourra 'donç icircuüer ; mais
dès qu'il atteindna 'le rai'l BS, en arrivant sur
Cr, une brève impulsion éle,ctrique est envoyée
dans Er. L'éle,ctro-aimant plaoe a'lors la com-
mutation, en position t, le signal est au roug€,
et l,a portion de voie prétcédant 'le si'gnarl n'est
plus alimentée. Et le cycle r€,cornm€nce. Nous
avons don,c ainsi la possibilité du fo,nctionne-
m'ent normal du train, avec les déclen,chements
autom'atiques du signa^l-panneau.

2o Avec deux trains, Si deux trains circulent
en ,même tenrrps sur la même voie et dans tre

même sêns, i,l est possib'l,e de les protéger par
l,e block-system exactement comtme dans la
Éalité.

Dans ce ,gas, le passage du ,premier train
Sur 'C, ptlace le 's,ignAl au rguge. I-e seCOnd
train qui le suit s'a,rrête , tla por,tion de voie
précédant. le sign,al n',étant pas alimentée. Ce
se'con,d train ropartira auto,matiquement lors-
qu'e 'le signal prass,era au vert, c'es't.à-dire
lorsque l;â motrice ,du premier train passera
sur Cr.

Dès que ce se,cond train aura atteint Cr
au droit du signal, oe denni,er revient au rouge
et la portion d,e voie qui precède le signal
n'est ,plus afiim,entée. I-e, premi'er tnain (s'i[ va
assez vite) risque 'don,c 'd'être arrêté à son tour

c
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Pour nous faire comprendre, nous ayons
ahoisi un exemlple de réseau ferÉ si,mple repré-
senté sur la figure ,8, où nous n'avons dessiné
qu€ te rail oentral. Ce de'rnier, comme d'ha-
bitude, est ,relié à la rprise A de l'alimentation

7

d'amener I'une 'd,es deux motrices sur la por-
tion de voie no 1, puis d'ouvrir f interru,pteur 1

correspondant ; crette motric'e est alors immo-
bilisée. L'autre motrice peu,t continuer à cir-
culer seule sur le circuit, en passant par la
voie no 2. On aurait pu tout aussi bien i,mmo-
bi'liser la lo'comotive non uti[isée (ou le
convoi), soit sur üa portion no 2, soit s'ur la
voie de garage, portion no 3, en ouvrant f in-
terrupteur correspondant.

Nous devons dire que plus Ie réseau f erré
est 'com,pliqu,é ,et ,plus nous dis,posons de

Rail B S
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motrices,'p1us il faut prévoir de section,s de
coupure avec autant d'interrupteurs corlespon-
dants (et nu,mérotés, pour évite,r les erreurs).

SIGNAL AVEC BLOCK§YSIE,M
AUTOMATIQUE

II s'agit là d'un dispositi,f un tout petit peu
com'plexe, ,mais comrbien spectaculaire. Quoi de
plus attrayant, en effet, que de lancer en même
tem'ps deux trains sur un mê,me circuit, de
voir ,c€s deux trains se « commandep auto.
matiquement l'un ,et 

"l'autre, 
et tout cela sans

qu,e jamais il n'y ait télescopage ?

Cre dispositif s€ 'monte comrme il ,est indiqué
sur la ,figure 9, Nous avons tout d'abord le
rail blook-system ou rail BS comportant une
cou,pure du rail central et un contact-crocodi,le
par pédatre.prston C, i sur ce rail, aboutiss,ent
notam,ment l,es c,onnexions venant du signafl
<< vert-roug€ ». Au pied même de oe signal,
d,ans son socle, nous avons un électroaimant
à noyau?longeur à double action ErE, colrl-
m'andant un ,inverseur aux po,sitio'ns I et '2.

T-e, sens nor,mal de ,la marche des ûrains étant
indiqué, à I'avant du nail BS nous avons un
rai,l de coupure (cou'pure du rail central). La
distanoe ,entre le rail de coupure et le rail BS
doit être te,lle que la locomotive d'un convoi
nonm'al, ilanoée à sa vitesse trnaxim'um, ne
puis,se atteindre l,e ,rail BS grâ'oe à son élan
après avoir traverÉ üe rail d,e coupure. En
fait, llorsque 'la locomotive a, franchi le rail
de coupur,e, el,le n'es,t plus alime,ntée et eIle

Pail croco

P.g" 14 * LE HAUT-PARLEUR * 1"" DECEMBRE 1961

(§uife page 18)



TlvlTTTEUR$ [T

OUS savons que \a radiocommande
d'amateurs se limite à une portée deJ- \ quelques centaines de mètres, disons à

un kilomètre au maximum dans le cas d'un
avion. C'est la raison pour laquelle les émet-
teurs utilisés en radiocornmande sont peu puis-
sants, donc simples ; il en est de même pour
les récepteurs qui sont très simples également,
ce qui perrnet de rfuliser des appareils d'un
poids et d'un en,co'mbrement particulièrement
réduits.

Nous allons donc exami,ner quetques rDon-
tages dlémetteurs et de récepteurs, ayant fait
leurs 'preuves, €t couramme,nt utilisés en
radiocom.mande.

o

EMBTTEUR 3A5 MONOCANAL
72 MHZ

Le schéma de cet émetteur est roprése nté
sur la frguie I ; nous voÿons la quantité r€s-
treinte de 'matériel nécessaire. De ce fait, cet
appareil peut être réa,lisé sur un châssis de
di.me,nsi.ons très réduites. Ce châssis est, à son
tour, placé dans un coffret dont la partie su-
périeure e'st munie d'une poignée pour le trans-
port et dont le panneau arrière se démonte
pour I'accès aux organ€s de l'émetteur et pour
le remplacement des piles. Ces der,nières (une
pile de 1,5 V pour le chauffage et une pile

tt. t
l+7 pî

RÉGEPTEURS

L'éme,tteur proprement dit est un auto-osci[-
lateur symétrique utilisant une double triode
3As.

La bobine L, comporte 6 spires de fil émaillé
de 16/ lO de mm ; enroulerment sur air, dia-
mètre intérieur 12 mm ; écartemsnt de 4 rnm
entre spires ; prise médiane. I-e calage de
l'oscillation sur 72 NlHz s'obtient par le ré'
glage du ,condensate'ur ajustable à air C,
(Transco 3 / 3,0 pF) soudé aux bornes de Lr.

La bobine L, de couplage d'ante,nne com-
porte 1 l/2 tour de mêm'e fiI, e,nroulé autour
d,e Lr, dC part et d'autre de la prise médiane.
La connexion de L, allant à la masse doit
être extrêmement courte.

,La lettre c faisant suite à Ia valeur des con-
densateurs fixes, indique qu'il s'agit de capa-
cités du ty,pe céramique.

FrG. 2

Les bobines d'arnêt Ch, et Ch, sont exécu-
tées de la façon strivanüe : s'ur le co(ps d'une
résistance au carbone de 50 ou 100 kQ, on
enroule 50 spires de fil de cuivre de 2t/ LW
de rrrrn sous soie, à spires jointives. Les extré-
mités de 'l'en,roullement sont soudées aux extré-
mités de la résistance servant de mandrin; il
importe de faire deux bobines d'arrêt absolu-
ment identiq,ues.

Au câblage, il est capital d'exécukr des cotr:
nexions extrêmem,ent courtes et d,irectes, très
rigide s, tout en respectant du point de vue
prati.que la symétrie du montage. Le, circuit
Lr' C. doit être soudé dire'steme,nt aux coss€s

POUR RADIOTOIï/II/IAIïDI

de plaques du su,pport du tube 345. Le
dsrnent et la stabilité de llémetteur dépel
essentiellement de ces pré'cautions.

La mise au point de cet ém,etteur se I

au réglage de I'oscillation sur 7tZ MIü
l''ajustage du condensateur Cr. Cette m
s'effectue à l'aide d'un ondemètre à absorl
ou d'un grid-dip-mètre, ou à défaut, au r
d'u,ne ligne de Lecher.

Disons encore qu'avec une pile HT de
(ou 1O3 V max.), la puissanoe obtenue e

l'ordre de 2 watts.

BMETTBUR 344 MONOCAI\AL
27112 MHz

,Le schéma de cet émetteur, pi'loté
qaartz, €st représenté s.ur la figure 2. (
procure u,n cristal fonctionnant sur ov€
(harmonique 3) et donnant la 'fréqr

27;12 MHz.
La bobine de grille Lr comporte 3'0

de fil de 6,/ 10 de rrut, cuivne émaillé
roulés à spires jointives sur un mandri
6 m,m de diamètre ; prise intermédiai
3 tours de la bas€.

La bobine de plaque L, comporte 11

de fil de cuivre émaillé de 16/ lt de
snroulés sur air, diamètre intérieur de 20
long.ueur totale de la bobine : 30 mill

,La bobine de couplage d'antenne L,
porte 5 tours ; même fil et même dia
que Lt i couplage sur L à la base (côté I

L'antenne est une tige de cuivre de 2

de longueur ; ,mais on peut réduire oett
mension si I'on ne cherche pas à obtel
portée maximum.

Lorsque I'antenne est connectée et q
cincuit de plaque est accordé à la réso:
(réglage du condensateur de 25 pF €n l
lèle sur Lr), il fa,ut ajuster le couplage
par rappor,t à L, de façon à obtenir une :

sité anodique de 12 mA lue au millian
mètre mA.

Int. 1 est I'interru,pteur de chauffage.
voi des typês de commande s'effectue !

puyant sur le bouton-poussoir fnt. 2 qui
mande l'alimentation d'écra,n du tube 3A

Il convient de remarquer que les pôle
gatifs des piles de HT et de cha,uffage ff
pas connectés à la mass,e, c'est-à-dire au

tier-châssis renfermant l1émetteur. Seul l

tour de la bobi,ne d'antenne Ls est relié
masse. 

o

EMETTEUR A 3 OU 6 CANAU}
Un émetûe'ur de oe type est décrit pa

leurs dans cettre revue, sous le titre « Qut
réalisations commerciales ». Il s'agit de Ï
teur anglais ED construit par « Electronir
velopment ».

Nous en donnons le schéma comPlet
toutes 'les valeurs. En conséquence, il est
facile à tout amateur de radiocom'frl'âr{
réaliser cet émetteur... avec des é[é:

français.

Chz 47pF
c
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Int. I

+ 1,5V

Frc. 1

de 60 ou 90 V pour la HT) sont placée s

dans un petit compartiment réservé à cet effet,
dans un angl,e à l'intérieur du coffret.

Un interrupteur l,nt. 1 p,erme t la coupure
du circuit de chauffage. L'internupte,ur Int. 2
coupe la haute tension ; il per,met donc la
mise en servic,e de l'émett,eur en app,uyant sur
le bouton-poussoir. C'est par la manæuvre de
ce bouton-poussoir que l'on envoie les signaux
de commande à distanc,e captés par Ie récep-
teur installé sur le modè'le réduit.

L'antenne est fixée sur le dessus du coffret
i\r I'aide de pièces de passage (canon et ron-
delle) en stéatite ; elle est faite d'une tige de
culvr'e de 4 mm de diamètre et de 7 5 à
80 om de long environ soudée directem,ent à
rune extrémité de la bobine d: coup'lage Lr. §s\

q\
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RECEPTEUR 3S4 MONOCANAL

Voici le récepteur de radiocommande le plus
sinr,ple qui soit. Son schéma complet €st repré-

, senté sur la figure 3, Après oela, que I'on ne
- vienne ,pas ,nous dire qu'u'n réoepteur pour
i rad,iooommande ,est un ap,pareil compliqué !

L'ensemble est monté suf une plaque de

8,8 mrn dç long et de 50 mm de large; les
' piles sont fixées séparé,ment à f intérieur du

modèle.
Il s'agit d'une détectrice en super-réaction

autodyn,e avec tub,e 354 connecté en triode
(écran relié à la plaque).

. La bobine L1 comporte 15 tours de fil de
'cuivle émaillé de 6/10 cle mm enroulés sur
un mandrin de polystyrène de 14 mm de dia-
mètre; çett,e borbin'e est accoÉdée sut 27,12
'MHz par le condensateur ajustable C, (3-30
'pF air ou 4-40 pF éramique). Il est d'ailleurs
aisé d'obtenir I'accord sur 72 MHz en réalisant
une bobine L ne cornportant que 5 tours'

Les bobines d'arrêt Ch comportent chacune
110 tours de fil de cuivre sous soie de 10/100
d'e mm, enroulés jointifs sur le corps d'une
iésistance au carbone de 50 kQ 1 W; pour
72 MHz, on se contentera d'une cinquantaiûe
de tours.

La longueur de I'antenue utilisée agit évi-
dernment sur la portée possible de la radio-
'cômmande ; le circuit L' C, doit être ajusté,
l'antenne étant connectée,

Le relais sensible est un modèle habituel
5 000 ou 8 00'0' Q. Quant au potentiornètre-Pot., il s'a.juste une fois pout' toutes, et perm€t
de.déter,miner le bon fonctionn€ment et la sen-

'sibilité de ce récepteur.
a

RECEPT]EUR 3A5 MONOCANAL

,La figure 4 montre ,le schérna d'un récepteur
de ce genre: L'élément triode I du tube 345
fonctionne en dé(ecteur super-réaction. Le cir-
cuit d'accord sur 72 MHz est constitué par
L et C,; d'autnç part, les bobinages L et L
sont les enroulements ds « quenching ,, Cæs

derniers engendrent I'oscillation locale à tra

fréquence de découpage penm€ttant le fonc-
tionnement du détecteur en super-réaction.

Les bobines de quenching L, êt L sont
réalisées de la façon suivante : sur un tu'b'e

de car.ton de 10 mm de diamètre muni de
deux joues distantes de 6 m'm, on enroule
780 tours de fi'l de 151100 de mm sous soie,
à spir,es jointives et en couches successives.
Ceci pour L:, par exemple, Ensuite, la bo-
bine Lg est réalisée de façon identique. Puis,

. oes deux bobinages sont assemblés par une tige
ûletée passant par le centre des mandrins;
ce.tte tige est rnuni,e d'écrans et de rondelles
permettant le réglage du couplage entre ses

deux bobines (ajrustage de Ia distanoe sépa-
rant les d,éux bobines au moment de la mise
au point). Il convient éga'lement de déterminer
le sens de branchement des bobines Lr et Lr
pour obtenir I'entnstien de lbscillation de
quenching; si cette oscillation ne se produit
pas, il suffit d'inverser les connexions abou-
tissant à I'lrne des bobine's Lr ou Lr, mais
sur une seule.

Quant au circuit d'accord Lr G, il présente
I'es caractéIistiques suivantes :

L : 6 tours de fil émai'llé de 8/10 ûe
mm; espacement de I m'm entre spires ; bobi-
nag€ sur ma,ndrin u Lipa " de 10 mm de dia-
mètre avec noyau de fer réglable.

C' : condensate,ur ajustable à air 3-30 pF.

Iæ condensateur de couplage d'antenne C"
est aussi du type ajustable à air; capacité
tnaxirnum.: 1O pF. L'antenne est un morceau
de . corde à piano , de 90 cm de longu.eur
edviron. Quant aux bobiues d'arrêt Ch, et
Ch,, elles sont réalisées comme précéderr,ment
(50 tours environ).

L'élément triode 2 du tube 345 fonctionne
en am'plif,cateur. Le relais sensible (5 000 A)
est intercalé dans le circuit anodique. Dans
ce mêm.e cirouit, nous avons aussi une prise
double permettant d'intercaler un milliampère-
mètre pour la mise au point ; lorsque cette
,dernière est effectuée, Ia prise ,est court-circui-
tée par un cavalier.

En l'absence de signal r,eçu, f intensité ano-
dique lue au milliampère mètre doit être de
1,5 mA; on I'ajuste à c'ette valeur par la ma-
næuvre du potentiomètre de 25 kQ ; Ie relais
sensible doit alors être collé.

Lorsqu'un signal HF est reçLi, la consom-
,mation anodique baisse, du fait de l'augmen-
tation de polarisation ; I'intensité de plaque se
réduit aux environs de 0,25 à 0,3 mA et le
relais décoIIe.

Flc. 4

La mise au pqint de ce récepteur se limite
à l'examen des dispositions su,ivantes :

a) Accorder soigne'usem'ent L Cr sur la fué,-

quence rayonnée par l'émetteur (7'2 MHz). On
dégrossit ce réglage en rapprochant les deux

panfait en
l'émette,ur,
de C, soit
e conduit
sur l,e cad

remètre anodique.

b) S'assurer du bon fonctionnement des
oscillatrices de quenching Lz et Ls I vérifier
le sens des connexions comme nous I'avons
expliqué précédemment.

c) S'assurer du bon fonctionnement en s'u-
perréaction lors de la réception d'un signal.

En cas de fon'ctionn'em€nt défectueux, dé-
,crochage ou autre, modifler le réglage du po-
tentio,mètre, ainsi que ce'lui du condensateur
de couplage d'antenne C". En cas de variation
i,rnportante de ce dernier condensateur, revoir
l'accond optirnum par Cr.

To'ute la mise au point étant achevée, or
suppr'ime le milliampèremètre et on co'urt-cir-
cuite les douilles par le cavalier.

Nous avons indiqué les intensités anodiques
normal'es parcourant le rel,a'is :

L,5 mA sans signa'l ;
0,25 mA avec signa'l puissant, cette der-

nièr,e intensité augmentant au fur et à rlesure
que le sigpal faiblit (augmentation de la dis-
tànce entie érnetteur et réce,pteur). Si l'on
utilise un relais sensible correct, on peut aller
j'usqu'à .upe intensité d'e 1,1 mA. En effet,
arrec un bon relais sensible, convenablement
Églé, nous pouvons obtenir le' collage à
1,5 mA et le-décollage à l,l mA (et à plus

forte raison évide,mment pour toutes intensités

"ii,à:TJ;
obtenir le
nsibl,e. En

fait, dans un bon relais sensible, f intensité de

décollage doit être les 85 ïb de f intensité de

c o'11age.

Selon c'e que l'on s,e propose de commander,
it est intér'essant de prévoir un re,lais inver-
serrr i corrlrlnufl : a, et deux directions --
betc.

En I'absence de signal, le circuit électrique
a b est ouvert, et le sircuit a c est fermé.
Lorsqu'un signal e,st reçu, le circuit a b est
fermé, et Ie circuit a c est ouv'ert.

L'alimentation nécessite d'e'ux piles, une de

1,5 V pour le chauffage, une de 60 à 90 V
poLrr la HT.

Le câblage, Çomm,e pour tout appareil fonc-
tionnant s,ur des fréquences é'1'evées, doit être
très soigné, court, dir'ect et rigide ; circuit Lr
C, connecté directement aux coss'es du sup-
port de lampe, etc... L'emploi d'organ€s mi-
niatures (résistances, condensateurs, potentio-
mètre) est obligatoir'e.

o

RECEPTBUR XFG1 MONOCANAL

Voici le schéma dlun récepteur simple
(.fig. 5); il se rapproche de oelui de la fi.gure 3,
à la différence près qu'il utilise une triode à
gaz (thyratron) miniatur'e XFGl (ou RK61) aLI

li,eu d'une triode normale à vide.

Ce récepteur XFG 1 est un cléLecteur à su-
per-réaction autodyn'e. Pour 72 lldHz, l,e circuit
d'ac,cor",d présente les eara,ct'éristiqrues suivantes :

L, : 7 iours de fiI de c,uivre émaillé de 8/10
de mm enroulés sur un mandrin « Lipa » de
10 mm de diamètre à noyau réglable ; écar-
tement d,e t In,I[ entr,e spires.

C, : condensateur ajustable de 10 pF à
air.

,Cn : même modèle que C' i son réglage
opti'mum se situe aux environs de 4 à 5 pF.

'L'antenn,e est une tige de 90 cm de long ;

mais on peut réduire sa longuerur à 4'0 cffi,
si oe'Ia est nécessaire et si l'on peut acoepter
de réduire Ia sensibilité du récepteur (réduction
de la portée de I'ensermtble).

Ant XFGIInt '
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Frc. 5

La bobine d'a'rrêt Ch présente les même's

car,actéristiques que oel,les utilisées précédem-
ment (50 tours environ).

Le relais sensible ty,pe 5 000 A est réelé
pour un col'lage avec une intensité de 1 mA.
-I-e 

potentio,mètre de 5' 000 0 permet d'ajuster
I'intènsité anodique à 1 mA, intensité lu'e au
milliampèremètre provisoireme t intercalé. Ne
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trique d'utilisation. Après la mise au point,
le milliampère.mètre est supprimé et remplacé
par un cavalier de court-circuit. Deq,r piies
d'alimentation sout nécessairss : Chaufialre :
1 ,5 V ; HT - 45 V. Les de ur conde nsate urs

de 0,1 pF- sont du type miniature « Temco » .

Il est possible d'au-ement'er la sensibilité -du

récepteur- précéclent en ajorrtant un tube ampli-
fi.cate,ur supp,lémentaire. Notrs obtenons aiors
le rnontage cle la figure 7. Notts n3 r';-vi'3n-
drons pas sur le schéma de 1'étage détect'eur
équipé du tube XFG 1 ; il fonctionn'e comme
precéCemrnent et les éléments constitutifs ont
i.es mêmes caractéristiques (sauf L, qui est à

prise médiane). En intercalant provisoirement
un milliarr-rpèremètre à la p'r'is€ 7, on ajuste
le pot'e,ntiomètre de 10 k0 pour l'obtention
d'un,e intensité de 1n'rA maximttrn.

rG1 DL67 1-o----O

1 1 et I2). Dès son col1age, le r'elais R'el.

s,e verrouil'l,e de lui-'mêm'e par le c'ontact 5.

Duretnt le top reçu, c'est-à-dire dttrant
terrr,ps de colla§e de Rel. l, I'excitation
relais Rel. 4 est coupée (contact 3) ; née

ruroir-rs, ce relais ne clécolle pas du fait de
présence cl u condensatettr C qui continue
ie clécharger dans la bobine. I1 s'agit do

d'un reiais retardé du fait de la préser
de oe con C en sate ur C d'e f ort'e capac
monté à s3s bornes ; 'le te'mp's de r'et€

est donc fonction de Ia capacité du condq

sateur (100 à 500 pr,F basse t'ension) et

la résistairce de la bobine du relais (10

12 000 Q), ,et ce temps doit être supérieur
Ia du,re,e des tops de com'mande qu'e 'I'opérat't

se propos,e «fenvoyer. Ainsi, si l'on se fixe r

dr.rrée des tops de l seconde, le temps
retard devra être de l'ordre de 2 s€corlr

et l'on choisirra une valeur de capacité C
con sé qr-rence.

nsion de la sou
Ia section élect
qu'il convient
môteur, r,3lais,

l,ect,eur, él,ectro-aimants, arnpoules d'éclaire
pour cette tension (3, 4, 6 ou 12 volts).

Pour l'arrêt du moteur, nolls allons envo
un signal long ; no'us allon,s dotlc. aVoi'r (

lage du re'la'is Rel. 1; puis, au bout du ter
fixé, décollagc d'e Rel. 4. Ce d,e'rni'er co
aüois I'excitalion de Rel. 2 et le moteur
marche avant) s'arrêt,e. Dès cet insta'nt, il Iil

1,,,,,1

H
b

F-rc. 6

Le second tube est une pentode s'ubminia-
ture DL67 connectée en triode. On ajuste la
consommation anodique €n interca,lant un mil-

dont I'intensité atrgmente e,t provoque le collage
du relais. Un réc,epteur équipé d'e c'es deux
tubes est décrit dans ce numéro.

o

RECEPTEIJR A 3 OU 6 CANAUX

Un réc,e'pteur d e ce genr€ est décrit par ail-
leurs dans cette revLle, soLls le titre « quelques
réalisations colrrlr'erciales ». Il s'agit du tê'
cepte ur anglai Electronic
Dôvelopme-nt le schéma
complet avec éIéments.
En conséquen tout am'a-
teur de radio ce réceP-
teur avec des or:ganes français ; iI lui suffit
de se procurer le sdle'cteur à lames vibrantes
ED (3 ou 6 lames, selon le cas).

D'autre part, on pourra se reporter égale-
ment à la description d''une réalisation de I'au-
teur (récepteur à 4 canaux) publiée plus loin
dans la rurbrique « Télécommande avions ,.

V
)+

/u/oleur

Frc. 7

Pivot

Couvernail

,lource

Exemples de sections électro - nécaniques

I. Un premier schéma montrant les cir-
cuits électromécaniqr.res de commande après Ie

récept,eur, ,e st représ'enté sur la fi.gure 7. II
s'agil dlrine applicettiol à un rnodèle rédgit
cle bateau permettant d'obtenir les coùn'mandes
suivantes : marche avant. arrêt marche arrière.
go uvernail à gauche. gouvernail à droite, mar-
che en iigne droite. Bien q'u'e la plupart cles

réalisations électro-n-récaniques r'epos'ent à peLl

prcs toutcs sur le même principe, nous tenons
i préciser qu'il ne s'ztgit lz\ qu'e d'une idée,
d'r-rne surggestiol; dcs ré'alisaticns simiflaires,
plus sirnples oLt plus compl'exes, poLlrront faci-
Iem,ent en dé co ttle r. Ilxaminons comment
fonctio,nnent les circuits de com;mand'e de 1a

figure '7 .

Précisons tout d'abord que tous l'es relais
sont représentés en position cl'att'ente ; autre-
rnent dit, les circuits sont sous tension (Int.
EM fermé), mais aLlcun signal HF n'est reçu
p,ar le récepteur de radiocommande. Dans
èette conclition, I,e r,e,l,ais sensible du récepteur
ouvro le circuit électrique principal; seul, Ie
re,lais l{el. 4 est excité, donc colié (cincuit de

sa bobine d'excitation ferrné par l'e contact 3).

Lorsque Ie récepteur reçoi't un signal HF
court (top de courte durée), le cir'cuit principal
CP se fèrme ; le re'lais Rell. L est exsité un
court instant en e,ntraînant l'es contacts 1', 2

et 3 qui lui sont soli'dair'es. Le contact 2 no-
tam,ment permet l'excitation du relais Rel. 2

de marche avant du moteur (inversion de mar-
che du mot,eur Mot. par les contacts 7,8,

nt. X
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supprirrer le signal HF émis, afin que les re-
lais .r:pren.n:n,t leur position d'att,ente repré-
senté su,r la figure.

Si I'on continue à envoyer le signal HF, le
relais Rel. 3 passe au co:lrlage, et le moteur est
alors en marche arrière.

Donc, pour la marche arrière, il faut en-
voyer un signal HF permanent; en vérité, oa
commute d'abord la marche avant, mais tout
ceoi est si rapide qu'il n'y a auc,un inconvé-
nient (pour un bateau) à procéder ainsi. pour
I'arrêt d,e la marche arrière, il sufflt de sup-
primer le §ignal HF émrs.

Passons 'mainte nant aux comma.ndes du
gouvernail de direction; nous avons prévu,
pou,r lui, un sélecte,ur rotatif à 4 directions
Sé1. et d,eux électro-aimants ED et EG pour la
manæuvr'e à droite et à gauche.

A chaque signal H,F reçu, outre ce qui se
passe .dans les cincuits pÉcédem,rnent étud.iés,
il y a âussi I'excitation du Électeur rotatif
§-el. (par fe contact 1); en conséquence, pour
chaque signal, le sélecteur se déplace d'un
plot (13, 14, 15 et 16) dans le sens de la
flèche. Supposons que le sé'lecteur soit en po-
sition 13, [e gouvernail n'est pas actionné et
le bateau fi1e droit. Dans cette position, I'am-
pou,le té,moin TD s'allume et 

-signifie' 
qu'au

prochain signal FlF, le bateau tournerà à
droite. En effet, le signal suivant place le sé-
lecteur en position 14, d'oir excitation de
l'électro-aimant ED qui actionne la barre ; en
bout de course, le contact 17 s'ouvre et inter-
cal€ une résistance R en série avec la bobine
d,e l'électro-ainaant, résistance réduisant I'in-
tensité parcoura,nt l'électro.aimant lorsqu'iI est
au collage. ta valeur de cette résistance est
à déterm,iner selon la tension de la source
et la résistanc,e propr€ des électroraimants.

Au signal HF suivant, le sélecteur passe en
position 15; des petits ressorts de rappel ra-
,rnènent la ,barre en ,ligne droite ; le aieau file
droit, et llampoule térmoin TG s'allume indi-
quant au prochain top le bateau virera à gau-
che (position 16), etc...

Indiquons qujen marche arr,ière, la barre re-
vi€nt automatiqueinent à zéro (,ligne droit€) et
qu'il nrest pas possirble d'actionner la barre
pour ce sens de march,e.

II. - La figure ,8 ,montre un autre exemple
de se,ction électro-mécanique pour bateau. Au
départ, nous avon,s toujours le relais sensiible
RS du récepteur, puis un relais secondaire
Rel. I et un relais retardé RÊI. 2. Le r,etard
au cdllage de oe dernier relais doit êtr.e de 1,5
à 2 secondes et on I'ajuste par le choix du
condensateur C d,e 100 à 500 pF basse ten-
sion et par le réglage de la résistance R. A
llenvoi d'un top bref, le re'lais RS ferme le
contact l, d'où exoitation du relais Rel. I et
ferm,eture des contacts 2 et 3. La fe,rmeture
du contaèt 2 entraîne le fonctionnement de
l'échappernrent étrectrique I qui fait alors l,/8
de tour; à la suppression du top HF, le con-
tact 2 s'ô'uvre et l'échappe,ment é,lectrique I
fait de nouvôau t/8 de tour; d'où rotation
totale de l/4 de tour. D,urant cette mancuvre
(top-bref), le reJais R,eü. 2 n'a pas eu le temps
de fonctionler. L'échappement électrique lf4
de tour I ehtraîne deux roues à contacts re-
présentées sëparém,ent sur notre dessin, mais
fixées I'une aude'ssus de llautre sur I'axe de
l'échappe,ment. Si nous somm€s partis de la
position 5 (ar,rêt du moteur de l'hélice), en fin
do manceuvre nous serons €n position 6 : mar-
che avant du moteu,r. En fin d,u top bref sui-
vant, nous serons €n position 7 : arrêt; en
fin du top suivant, nou,s serons sur 8 : marche
arrière; etc...

En e.nvoyant un signal HF long, l,échappe-
ment électrique I fonctionne,ra de Ia mème
façon par deux 1/8 de tour au début et à
la fin du signal. Mais, en outre, Ie relais re-
tardé Rel. 2 se coller,a un peu après le début

d'u signal, et se décollera un peu après la f,n
du signaJ. Ces ferm,eture et ouvertu.re du con-
tact 4 commandant I'échappoment éleotrique II,
auront également fait fair,e d,eux fois l-/ B dé
tour, soit I / 4 de tour, à ce dernier. L'échap-
pement électrique II, par un système biel,le-
manivelle, commande la position du gouver-
nail, et nous aurons succ€ssivement I barre
à zéro, barre à droite, barre à zéto, barre à
gauche, barre à zéro, etc...

III. Nous venons de donner deux exe,rn-
ples d'électro-mécani,smes pour émetteur et
réoepteur du type monocanal et applica,bles
sur bateaux. Bien entendu, il n'est pas interdit
de réaliser un€ radiocommande de bateau à
l'aide d'un émetteur et d'un récepteur du t)æe
multicanal avec sélecteur à lames vibrantes.

Chaque lame vibrante corr€s,pond à son re-
lais second'aire et chaque rel,ais secondaire
coffirlândê ,un électro-mécanisme adéquat :

rnise en marche, amêt, renvers€ment de mar-
che du moteur de l'hélice ; commande du gou-
ver.nail ; erc... Tout c€,ci n'e.st pas pluS com-
pliqué, sinon pl'us simple qu,ant à la sélection
des signaux ! Mais pourquoi, jusqu à pnésent,
nlavons-nous que parlé bateaux ? C'est gw, en
effet, c'est pàr là qu'irl est recomrmandé de faire
ses premières armes. Il faut reconnaître que
la radiocom,mande des modèles rédu,its
diavions est un pe,u réservée aux chevronnés !

En fait, si quelque chos,e n€ vas pas très bien
dans la radiocommande, le bateau ne répond
pCIs, ou répond mal, mais 'rcste à flot ; tôt
ou tard, il finit bien par aborde,r seul au
rivage ! Dans le cag d'un incide'nt d'e ce genre
avec u'n avion, le modèle risque fort de pren-
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dr,e contact un p,e,u trop rapidem,ent ayec le
sol, et avec tous les dégâts que cela peut
entraîner.'

Nous décrivons plus ,Ioin, dans les pag€s
réservées à Ia radiocommand,e de modèles É-
duits d'avions un r,éoepteur à lame,s vibrantes
qui nous a donné toutes satisfactions sur avion,
mais qui peut, bien e,nten,du être ,utilisé sur
urls maquette de bateau ou d,e voiture.

R. RAFF.IN.

[a Télécommnnde

des trains électriques
(Suite de la pa§e 14)

lorsqu'il êrrivera à I'avant du sigoal, et nt
pour.ra r€partir que lorsque te second trait
atteindra ,le crocodile Cs, etc.

I.orsque le 'block-system est en service, or
veillera bien à ne pas arrêtsn une maohinr
motricre quelconque iuste srr un crocodile C,
ou Cr; rl,e courant serait alors appliqué er
permanence sur lÉlectro-airmant et oe dernier
pourrait être détruit.

Pour su,pprirner Ie ,fonctiornrement du block.
systÊm automatique et ,perm€ttr€ aux trains dr
circul,er dans le sens contnairr (mais évidem.
ment sans protection), il sufût de faire venir
le signal-panneau au vert, ,et d'ouvrir, ensulte,
I'interrupteur Int ES.

a

Nous avons examiné à peu près tous les
organes pouvant com'pos€r un réseau ferré
télécommandé. Selon I'irportance, la grandeur
du réseau, la multiplicité de ses voies, rien
n'est ,ohangé; iil ne s'agit que d'une multiipli-
cation des divers organes et élÉments que nôus
venons de voir.

Et nous terminerons par quClques conseils
génÉraux. II ne saurait ê1re question de mon.

rter et dÉrnonter un réseau chaque fois que
il.'on veut s'en servir ! ,Le rébeeu doit être
installé de façon fixe et rigide, sur une fortç
planche, ou mieux, dans une pièce consacrée
à c.et efte-t.

De temps à autne, il faut graisser fiès légère.
ment, à I'huile de vâsoline fluid,e, Ies aiguilila-
ges, les essieus des lr,agons et des motrices.
Hu.iler légère,ment aussi les pignons des mo-
teurs; mais veille,r 'à oe que I'huite n'atteigne
pas ttre collecteur du moteur, Ohanger régu-
lièr,oment les bailais (shanbons) des moteuis ;
conseorær les collocteurs en parfait état de
propreté.

Veiller à ce que ia poussière ne o'ascumule
pas dans les rnoteurs des motricts, ainsi que
vers les pignons, Les roues des wagono et
des motrices doivent être très propres, et les
jantes ncin grasses, ceci afi,n dtassurèr des bons
contacts pour rles dive.rs s
automatiques. Pour üa r
fréquermment la poussiè §
doivent être prorpres, brillants, et absolument
pas gras. ,Pour aela, il faut donc huiler très
modénément, et uni,quement les points bigna-
Iés ; si. des projections d'huile ont atteint les
raiXs, i,[ f,aut les nettoy€r au plus vite araec
un chiffon imbirbé'd'esse,nce (de mêrne que tresjantes des roues, si besoin çst). Pôur le
d,époussiéra,ge des voies, un large pinceau plat
(dit queue de morue) et un aspirateur sont
très ,commodrer.

Certains orgranes du commerce (signaux,
{rassages à niveau, etc.) so[t livrés avec des
plaqu€ttes de contact que I'on agrafe sous la
voie. Dans .le cas d'une instarllation ûxe (ce
que nous recommandons), il est inutile de se
servir de oæ plaquettes; iü est préféraUle de
souder directement les ûls de connexions sou§
les rails correqpondants. MÉme observation en
ce qui conoerne tous les û,[s allant des divers
points du réssau au tableau de cumrnande-
Nous éliminons ainsi les e,nnuis possi,bles dus
aux,rnauvais contacts.

Enfln, lorsqu'un d6raillement se produit,
avant dtn rechercher la cause, le prcmier
geste doit être de coupor I'alimentation du
réoeau : ouvrir {'interrupteur ,g6nÉral (ûg. 2)
de I'atlimentation.

Bibliographie : Documents IEP et IrR.
R,.A.R.R.
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UN ENSETTBLE ÉrrrrTEUR ET NÉCTPTEUR 
-A LA PO fir DES OÉEUTANT

si'on est branché et l1ém,etteur fonctionne. Ce
bouton per,met do'nc d'envoye'r des inpulsions,
d'es signaux, longs ou courts, à volonté. L'an-
tenne émettrioe est un modèIe té,lescopique,
f,aisant une longue,ur de 1 mètre e,nviron lors-
qu'erlle est développé'e. Une prise de jack per-
met d'insérer dans le c,ircuit d'e haute tension
un m,illiampèremètre ; nous reviendrons §ur
cette question au momsnt de la m'ise au point.

L'émetteur PBL. 1 est conten,u da'ns un cof-
fnet de bois gainé, de dirmensions 15 X 12

X I sm. Poids total piles compnises : 1 100 g.

La figu're 2 en donne 'l'aspe'ct, av€c le
récrpteur.

Pour la con,fection des bobi,nages, on s'ins-
pirera des données suivantes :

bobinage oscillateur Lt : 7 spires de fil
12 dixièm,es en cuivre êta'rmé, tru, enroulement
« sur air D, diamètr,e du bobinage L2 rnrl,
écarteme,nt entr,e spires 4 m,m, prise au nrilieu ;

bobinrage d'antenne l- : 2 spires de fiI
20 dixièrnes en cuivre êtamé, ru, enrou'lerment
« sur air » autour d'e L et de part et d'au,tre
de la prise mÉdiane ; metûe le fil sous sou-
plisso pour év,iter des risque's d'e cour't-circuit ;

< bobine de choc CfI. 72 Mllz: sur le
corps d'une résistance o,ndinaire de 1 watt et
100 k0 ou plus, bobiner 40 à 60 spires join-
tives de fil émaiItlé de 2 à 3 dixièmes. Iæ§
extrémités du fil, dûm,ent grattées sont e'nsuite

MISE AU POINT E,T REGLAGES

Après avoir termi,né le câb'l'age et effe<

u,ne m,inutieuse vérification de l'ens'emble,
branche les piles et on insère un millian
romètre dans la prise de jack prévue à

eff,et.

L'interrurp'teur de nt,ise en route étant f'er
on cloit observer un courant de l'ordre
25 mil'liarnpères environ, intensité qui m(
à 3 0 mii,liam,pèr,es lorsqu'on touohe du d
le condensateu'r ajustabl'e (oscillation qui «

croohe "). Si on approche une boucle
Hertz du b'o'binage oscil,lateur, I'ampr
de la bou'cle doit s'allu,m€r, p'lus ou lrlr

brillamment suivant la dista'nce. On est a

certain du bon fonctionr€Irlre rt de l'émett

I1 est très f,aci,le d'e confe,ctionner soi-m'
ce petit acc,es'so,ire ap'pelé « Boucle de Her
quf pe,rmet d,e c'ontrôIer le bon fonstio:
menl d'un étrnetteur. La figu,re 4 e'Il dc

l,e sché,m,a de principe...

On bobine d'eux spires de fil nu, ét'amé
20 dixièmes, isol'é par du soupl'isso, enrc

2 sprres
30 rnmI

I

OUS nous proposüls d,e décrire ici la
réalisation d'un ensemble émetteur et
réoepteur de radiocommande, pouvant

comlmander paf rad.io les évo[r.r,tions d'un mo-
dèle réduit qui peut être soit, un bateau, soit
une voiture.

n nous se,mb,le que ces appareils son't suffi-
sarnment simrples pour pouvoir être entrepris
par tout amateur posséd'ant un rninimrum de
connais'sanc€s élémentaires en radio... et sa-

chant rnanier le fer à soud,er. C'est su,rtout
une question dÊ soins et d'attention, d'un peu
d'habileté manuell,e, d'esprit rnéthodique, de
pa,tienoe. Toutes quali,tés dont saura toujours
faire preuve ,l'amateur averti.

L'é,metteur est du typ€ « mobile ». Ati-
menté par une batterie de pitl'es, il se présente
en un coffnet de di'm'ensions réduites, pou-
vant être facilement m,ani,pu,lé et transpor'té.

Quant au récepteur, léger
et petit pour pouvoir dans
tout modèle r,éduit, si

?.facft

L'EMEITEUR PEL. 1

Nous allons oomrnence,r l'ét'ude de oet en-
semtbtre par l'émetteur. Voyons tout d'abord
son sohéma dre princirp'e, Qui est donné par la
flgiure 1..

tr conapor,te essentieTlement un€ lamrpe 345
qui présente la par'ticularité de oontenir e.n

réalité deux tubes triodes bien distincts. Ces
drerx éléments sont montés en oscillateu'r du
typ MESNY, dit égale,ment « osci,Ilateur sy-
mé,trique ». Nous béné,fipions ainsi de tous les
avantages proprcs à oe genre de montage :

osoil'lation très stable, puissanoe haute fré'
q,u€nge supérieure à celle d'un tube s€ul.

Cet émetteur fonctionne en ondes entrete-
nu€s pu,res, il délivre donc signaux non rrlo-
dulés, et oela sur la fréquence de 72 méeahertz.

Nous avons po'r'té aux différentes électrodes
de la lamrpe les nu,m,éros qui correspondent au
brochage du s'upport. En ce qui conc€rne I'ali-
mentation de notre apparpi!, le courant de
chauffage des deux filarnent§ nous est fourni
par une pile de 1,5 vdlt. Po,ur le courant de
haute tension, nous disposons de deux piles
de 67,5 vol,ts r'eliées €n s'érie, ce qui nous
donne 135 volts.

Un interrup,teur à bouton basculant com-
mande la rnise en rnar,ohe et I'arrêt par cou-
pu're du couran,t de chauffage. D'autre part,
u'n bouton-po,ussoir du type « sonne,rie » êta-
blit un èontact lorsqu'on appuie dessus. En
position de contact, I,e circuit de haute ten-
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soudées aux broches de la résistan,ce, puis on
immobilise le fil avec d'u vernis H.F ou avec
de la cire.

La flgur'e 3 re,présente une disposition qu'il
,est possible d'adopter pour la mise en place
d,es él'éments du montage dans le coffret. Ceci
n'a bien entendu absolument rien d'absolu, 'la
rrincipale règle pratique à respe cter est de
réaliser r:n câblage rigide et court d,es éléments
d'oscillation : circuit oscillant, résistances et
conden ateu:rs. Pratiqu€m,ent, ces éléments doi-
vent être câb,lés directement sur I,e suppo,rt
drr tub.l :,45.

Frc. 4

m'ent sur air, diam,ètre de s spires de 2

30 rnm environ. Les extrrémi'tés des spires
soudées directernent aux bonnes d'une dor
support d'arnrpoule de cad,ran. Cette ?mp
est 

-un modèle 1,5 volt, 100 rnilli'ampères

Pour régler 'l''ém'etteur exa'ctem'eut sur la
quence de 72 M.'IJz, on peut utiliser la mét,
dè la Ligue de Lecher, ou se servir d'un (
dip, ou encore diun ondem,ètre très exactet
étalonné. Cet ondermètre co,m'porte une I
arnpoule et un bobinage que l'on arppnooh

début très près du bobinage osciül'ateu:
l'émetteur, j,usqu',à ce qu'e I'ampoule s'al'l
On agit sur l'ajustabile que I'on actionne
une clé de ré,glage en matière isolante
érviter l'effet de capacité d'e la main. On
fait ensuite le réglage en éloignant lente:
I'ondernètre e,t en retourchant continuelle:
I'ajustable de façon à tou'jours observel
éclat lumineux le plus 'loin possible

J'osciillat€u,r.
Signalons pour en ter'miner avec cet é

teur que lorsque la pil'e de 1,5 volt comm
à slépuiser, l'action de l'ém,etteu'r cesse
dem,ent mal,gré une pr'ession constante st

bouton-,,poussoir. L'épuisem'ent des piles
se manifeste par le fait qu'aucu'ne acti«
distance de l'émetteur ne s'e fait plus sent

LE RE.CEPTEIJR PRL.2

Passons maintenant à I'exam,en de notr
ss,pteur, dont ,le sché'ma est i'llustré pa
f,gure 5.

Cet appareil comporte deux lampes :

rrne XFG'I, triccle z\ gaz fonc'tionnar
détectrice à super-réaction ;

une DL6'7, pe ntocle cle puissancc
nectée en trio,de et fonctionnant en ampl
trice basse fréquenc.-. Ces deux larnrpes
du type « subniiniature ), leu'rs sorties s€
par des fils souples et stiivant le sens ett'.r
avons indiqué sur la iigure.

dc
Jec-§

Lô-
ooo
tt\

Frc. 2

3A5
§
§
§§
§
§
d§§
e
§\

Inlen

.[nlerrupteur de aue

Pr/e ae 1, 5 V

LE HAUT-PARLEUR * 1"" DECEhIBRE 1961 * P.s



La X'FGI es't un,s triode à gaz qui doit être
uti,l,isée avec c'ertaines précautions. Sa d,urée
de vie est fonotion du
lui fai't drébiter, 1 à
maxfurrum. Sur notr,e
lirnité à 0,4/ 0,6 mA,
grande sécurité. Comm,e cette intensité est trop
faibile pour aotionner dire,cternent un relais, et
pour parvenir à une bonne sécurité de fonc-
tionnement, on utilise ensuite un secon'd tu,be
chargÉ d'amplifier le courant iss,u du premier.

Nous retrouvons entre grille et anode de
la XFG1 u'n cirsuit oscillant exactement iden-
tique au circuit osclllateur de l'émetteur. Il
devra d'ailleurs être accordé exacte,ment sur la
même f,néquence.

PFlGî?

Pile XFG I

Commenser par ne monter uniquement que
l'étage de Ia XFG 1 seulernent.

Brancher un mil,liampère mètre aux douil,les
A et B, et alimenter par les piles pour faire
fonctionn,er.

Par le potentiomètre Pl, régler le courant
anodique ,de Ia lampe ,à une valeur comprise
entre 0,4 et 0,6 milliampère. En tou'chant rapi-
de,m'ent le condensateur ajustab,le du doigt, le
courant doit monter à L mA environ.

Brancher ensuite un écouteur entre masse
et le-. point C, en ayant soin d'intercaler un
condensateur de 10 nF environ dans I'un des
fitrs. On doit entendre le bruit de souffle carac-
téristique de la superréaction, bruit qui dis-
paraît si on toushe IJI du doigt.

o,l1F

.l,5 v

I1

Pùnl//
ruage

ponry'
ruage

\§'\§I
§'

100 pF

4,7 pl

hle
67V

c .ryllt

0,25çF

4,7 kQ 20 k{2

FrG.

A partir de. la prise médiane du bobinage,
nous voyons une bobine de choc (JÉ1.72 Mc/s
et un condensateurr de 0,25 pF q'ui s'opposent
au passage de la haute fréquence, mais lais-
sent passer le signdl de bassè fréquence résrul-
tant de la détection, vers la grirtrle de la. DL67
amplificatrice.

Nous voyons une pile de polarisation de
9 volts avsc à ses 'bornes un pote,ntiomètre de
I mégohrn qui penme,t de régle,r la tension
négative de la gril,le, et c'es,t cette tension qui
règle à son tour le courant anodique qui pas-se
da'ns le relais.

Ce d,e.rnier est un r,ertrairs selrsible, dont Ia
bobine mobile présente une résistance de
7 O00 ohms, dont la pa,lette colfie pour un cou-
rant de 0,8 mA et déco1le pour un courant
de 0,6 mA.

Le ,récepteu,r PRL.2 est contenu da,ns une
petite boîte en nrra'tière plastiqu,e de dirnen-
sions 95 X 55 X 3'5 m,m, poids total 140 E,
et qu€ no.us pouvons voi,r en figure 2 à côté
de l'émetteur. Le montage es,t fait sur une
peüite pl,aq,uette de tôle étamée qui sert de
sup'port mécanique à 1'ense,mb'[e, en même
ternps que de m'asse généra'le.

Sont montés sur 'tre ,mobile, en dehors du
récepteur proprem,ent dit :

les deux potentiomèt'res de reglaæ dont
nous lndiquons p'lus loin I'em,1rloi pratique ;

les doui'l'les de contrôle A, B, D et E ;
f interru,pteur doutble 11 et 12 ;
la pile d,e 67 V, ce,lle de 1,ÿ Y et des

deux de 4,5 V;
la douillle d'ante,nne.

La liaison à ces div,ers élérnents se fait par
un cordon à 6 conducte,urs de couleur et un
bouchon mobi'le.

Du relais, nous avon,s égale,ment un cordon
à 3 conducteu,rs qui éta'blit la liaison au servo-
gouvernail.

Voisi mai,ntenant que,lques indications d'or-
dre pratique dont on pourra s'inspirer pour
la réalisafion de cet appareil.

fl-Jl

b

Ne pour, ns de câblage que
si ces eon remplies. Ensuite
d,ébraneher milliampèremètre,
et câbler I

I-e, tu,be DL;67 étant enlevé de son support,
brancher le m,illiarnpèremètr,e aux douilles A
et B et l'éEouteur au point C. Régler le con-
den'sateu,r ajustable de façon que lorsqu'un si-
gnal est envoyé par l'é,metteur, le courant
dirninue le plus possi,ble ; à ce mom€nt le
bruit de souffle doit cesser.

Lorsque c€,s conditions sont bien réalisées,
l'ém,etteur e,t le récepteur se trouvent réglé§
sur la même fréquence.

Remettre le caval,ier court-circuiteur arD(
douil,les A et B, mettre en place la DL.67

Frc. 6

et brancher le mil,liampèremètre aux douilles
DetE.

Agir sur le pour régiler
le courant ano, earviron. Sur
réooption d'un r l'émetteur,
ce courant doit augmenter et provoquer le col-
lage d'u relais.

On peut vouloir faire ces régflages et essais
alors qu'on ne dispose pas encore de s€rvo-
gouvernail.

A titre d'ocu,rnrentaire, nous vous signalons I,e
petit ,montage que nous avons ré,alisé, et dont
nous donnons le schénrra en figure 6.

Au repos, I'une des ampoules est allu,mée.
Lorsque sur réception d'un signal le relais
colle, oette am'poule s'éteint et I'autre s'allume.

. (n éafisation Perlor Radlo.)

--E
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I.A RADIOCOMTI,IAN DE

DES ilIODÈtES RÉDUITS 3

Définîtîon - Princïpe

Réglementstion

VANT tout, it convient de définir, de
préciser, le terme « radiocomrnande ».
Télécommande signifie commande à

distance ; c'est tout ! Et cette commande à
distance peut parfaitement être exécutée à
l'aide de fils électriques de liaison. C'est le
cas, par exemple, d'un chemin de fer minia-
ture ; nous pouvons obtenir le démarràga, les
diverses vitesses, I'arrêt, le renversement de
marche, le fonctionnement des signaux, des
aiguillagês, etc..., à partir d'un tableau de com-
mande situé assez loin du réseau ferré.

Ces cornmandes s'effectuent par lïntermé-
diai're d'un faisceau de filg électriques plu+
ou moins important, et c'est de la télécom-
mande.

Mais s'il s'agit de commander à distance une
maquette d'automobile, et surtout une ma-
quette de bateau ou d'avion, il est évident
qu'il ne faut plus songer aux fils de liaison
pour transmettre :les commandes. I[ faut
nécessairement avoir recours à la liaison
hertzienne, c'est-à-dire avoir un petit émetteur
de radio envoyant les signaux de commande
et un petit récepteur monté sur le modèle tê-
duit pour capter ces signaux. Il s'agit alors de
télécommande par radio, ou plus simplement
de radiocornmande.

La construction des modèles réduits de ba-
teaux et d'avions constitue déjà, par elle-même,
une occupation saine, passionnante, instructive.
Mais I'effet attractif est décuplé, tant pour le
spectateur que pour le réalisateur, lorsque le
modèle rédu,it est radiocommand,é. L'impor-
tance éducatrice de cette technique est énorme;
il ne faut surtout pas y voir qu'un amusement
d'enfants.

Certes, cette technique attire et attirera sur-
tout les jeunes, et ce sera une excellente école
de formation. Mais on y verra aussi le
« papa )), le chevronné, fort de I'expérience
acquise, eui sait en tirer profit, mais qui sait
aussi en faire bénéficier les débutants avec de
sages conseils, voire par un coup de main pra-
tique pour la mise au point.

La radiocommande s'est développée en
France, surtout depuis 1945. Avant L939, seuls
quelques rares spécialistes s'occupaient de la
question, amateurs recherchant simplement une
satisfaction personnelle (égitime, d'ailleurs).
Mais à cette époque, il n'y eut pas de vulgari-
sation de cette technique. C'est seulement après
1945 que de nombreux amateurs ont été séduits
par les possibilités de la radiocommande des
modèles réduits et se sont lancés à fond et en
nomlbre de plu,s ,en plus grand, dans ce nou-
veau et si instructif passe-temps. Tout au moins
en France.

Et I'on peut dire que la progression s'est
faite à pas de géant.

n est vrai eue, parallèlement, on assistait
aussi à une progression et à une évolution dans
Ie domaine des pièces détachées. Les lampes,
les condensateurs, les relais, les résistances, les
transistors, etc... tout était de plus en plus
<( miniaturisé >>. Cela permettait de réaliser des
ensembles de radiocommande de plus en plus
petits, de plus en plus légers, et favorisait gran-
dement le développement de cette technique.

c
Nous l'avons dit précédemment, I'envoi des

signaux de commande nécessite un émetteur de
radio manæuvré par un petit récepteur installé
à bord du moclèle réduit, à bord du mobile
(bateau, voiture ou avion). A la sortie du ré-
cepteur, le signal commande un relais électro-

(Suffe page 64.)
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SuJn Jn SUPERREACTIO
DEFINITIOI\S

TI IEN que connue avant 19"22, c'est à cette
f'1 date que Armstrong réussit à mettre autJ point d'un,e manière pratique Ia super-

réac,tion pour Ia téléphonie, notamment avec
fréquence g de modulation à la limite supé-
rieure de 'la bande audible et même audessus.
I-es récepteurs d,e radiocommande étant très
souvent du type à superréaction, nous pensons
qu'il est intéressant d'étudier ce montage.

La définition de la superréaction, donnée par
Armstrotrg, est extrêmement sommaire, I'ex-
périence ayant, comme dans de nombreuses
découvert'es scientifiqu€s, préc6dé la théorie.

La définition d'Armstrong est la suivante
(voir bibl. I et II).

« Si on introduit par réaction dans un réso-
nateur une com,posante de résistance négative
qui l'emporte sur la résistance positive de ma-
nière que la résistance totale soit effectivement
négative, il suffira d'une force électromotrice
si petite soit-elle pendant un temps très court,
pour amorcer des oscillations qui croîtront
ensuite j.usquqà I'infini, pratiquement jusqu'à
saturation du sys,tème D.

P. David rectifie cette explication, qui n'en-
lève d'ailleurs en rien le mérite de pÉcurseur
d'Armstrong en faisant remarquer qu€ : e si
les oscillations sont déclenchéæs pareillement
pour toutes les 'f. e. m. si petites et brèves
soient-elles, on ne comprend plus comment le
signal peut être distingué des brouilleurs de
parasites et comment peut subsister ,un€ sélec-
tivité quelconque. Il fau,t donc examiner de

Rp étant la résistance positive invariable et
Ro une résistance né'gative introduite par

le couplage inverse des deux bobines de sorte

- A un certain degré de couplage Ro : RD

et la valeur de la différence R résultante de-
vient nulle.

A ce moment, il y a oscillation, donc trans'
formation du récepteur en émetteur rudimen-
taire.

oelle à la fréquence p d'e découpag'e ou ha'
chage entre grille 1 et Plaque.

3 
o Osci'llation à la fréquence f par couplage

entre deux électrodes, par exemple gril'le d
plaque et oscillation de découpage paf,

relaxation.
Cette dernière s'apparente à oelles obtenucc

dans les oscil'lateurs de relaxation multivibra-
teurs et même thyratrons, ceux-ci étant 0lrl-
ployés comm'e détectrioe à su'perréaction.

Frc. 1

MONTAGES PRATIQUE,S
Nous donnerons de s exemples pratiques de

montages ,à lampes et à 'transistors.
On peut utiliser des lampe's à chauffage in-

direct ou à-'chauffage direct.
D'une manière générale, la superréaction

n'est utilisée qu'en ondes courtes ou elle donnc
les meilleurs résu'ltats.

RECEPTEUR A DEUX LA]}æES
La figure 2 donne I'e schéma d'une déteo-

trioe à réaction associée à un oscil'lateur
auxitliaire.

Les lampes sont des triodes à chauftage di-
rect d,es séries octal ou miniature : 1'B5, LG4,
IH4, 1H6, !LE,3, et d'une manièr'e gén&ale
tou.tes les triodes destinées à la détection, dong
à résistance interne modérée ne dépassant pag
3,5 kQ et de pré,férenoe de l'ordre de 10 kQ.
Il est également possi,ble de monter des p€tr-
todes miniatures ou subminiatures en triodes
3S4, DL67, et,c.).

Vr est montée en détectri'ce à réaction avec
condensaüeur shunté RCr, retour de Lr au +
filament, entr,ée du signal à travers C. I.e, col-
lecteur d'ond,es peut être une antenne spéciale
OC ou un cadre constitué par une spire unique

plus près comment s'exerce l'action du signal,
non s,eulement après que la résistance est de-
venue négative mais surtout avant ,. M. David
indique d'ailleurs que I'on peut obtenir plu-
sie urs fonctionne'ments assez différents.

On verra plus loin les divers appareils don-
nés à titre d'exemple qui sont de conception
différente bien que tous à superréaction.

Rappelons d'abord que dans une détectrice
à réaction comme celle de la figure 1, le cir-
cuit LrCV accordé sur la fréquence du signal
à recevoir, transmis par la bobine d'antenne
Lr, prés,ente normale'ment une résistance posi-
tive c'est-à-dire une résistance matérielle ou
électronique qui amortit le circuit Lz CV qui
constitue le (< résonnateur ».

De ce fait, « I'am'plification . est ré'duite-et
la largeur de bande transmise au'gmentée.

La théorie et I'expérience montrent que si
l'on couple la de
plaque Le (les en
ien§ inverse) o sis-
tance positive et en mêm'e temps on augmente
le gain et Ia sélectivité, la largeur de bande
diminuant.

En augm€ntant le couplage, la résistance
positive diminue d,e plus en plus, ce qui pe'ut

correspondre à une résultante
R: Rp R,'

Le fonctionnement en réceptetrr d'une détec-
typ€ de 'la figure 1 ou d'un
r exemple à réaction élec-

I'utilisateur à limiter la
le seuil de I'osci'llation ne
mais seulement aPProché.

Cette limitation p€ut s'effectuer anrtomatique-
ment à I'aide d'un second signal « local » de
forme sinusoïdale ou autre, rendant R pério-
diquement positive et négativ'e de gorte_ que
I'oscillation étant atteinte et dépassée, R re-
devient positive et 'le montage est à nouveau
en état non oscillatoire.
' Dans ses conditions, la HF reçue à la fré-

quence f, par exemple 10 Mc/s, outre la mo-
dulation piovenant de I'émetteur, est égalemenJ
modulée par le signal local, par exemple à
10 kc/s.

Ce signaü d'interruption 'périodique de I'oscil-
lation pirmet donc à la détectrice de posséder
un ,circuit accordé dont la résistance est néga-
tive pendant une série d'alternanses, donc don-
ner lieu à un signal de forte amplitude.

SYSTEME^S D'INTERRUPTEUR§
PERIODIQUES

mêm,e tube peut toutefois remplir les deux
fonctions en 

-oscillant sur les 'd€ux fréquences
à la fois.

Pour cela il y a de nombreuses possibilités
offertes par la diversité des tubes actuels :

1o Emp'loi d'un tube multiple. Pratiquement
cela revi,ent à utiliser un seul 'tube, mais théo-
riquement, ce 'procédé se rattache aux mon-
tages à 2 tubes.

2" Em,ploi dlun seul élément 'd'e tube à plu-
sieurs é1éctrodes, en utilisant des électrodes
différentes pour les circuits ,de chaque groupe
accordé. Ainsi, avec une tétrod'e ou pentode,
I'oscillation à la fréquense f (du signa'l à rece-
voir) s'effectuerait entre grilüe 1 et grille 2 et

An1.

Frc. 3

montée en série av€c Lr. La réaction est téa'
lisée avec la bobine de plaque L4 le couplage
entre Lr et Lz étant variable et à rechercher
expérim,entalement. I,l faut que normalement
V, soit j uste avant la limite d'oscillation.

La se'ôonde lampe Va est l'oscillatrice à fré'
qu,ence basse, 8 000 à 12 000 c/ s,

Le couplage entre Lz et L doit être tel que
I'oscillation de Vz soit permanente.

L2

c4 L5
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fourni par une détectrice
élevé pâr rapPort à celui
Éaction ordinaire-

à superréaction est
d'une détectrice à

utile est tre fi'ltre
éléments montés
parallèIe sur la
L satisfait à la

L introduction du signal à la fréquenoe a
: 8 000 à 10 0'00 c/s dans l'os'cillateur tIF
V. à la fréquence 'f s'effectu'e grâce à la mise
en série de L et L.

'On r prévu une sortie BF 'à laquelle il est

toisible dè ,brancher un casqu'e ou l'entrée d'un
amptifrcateur BF d'un typ€ quelconque maig
dont le gain peut être modéré car le signal

Pratiquement, on utilisera une capacité d9

oette vaieur et une bobine à self-induction ré-
glable pe rm'ettant de trouve r la valeur ggi
IAOuit i. plus possible le signal à 'la fré-
quence a.

Ires bobines L, L* doivent être prévues
pour l'accord sur Ç.^ 

Cell'e de Vr, Lr €t Lg sont ce'lles d'une détec-
trice ordinaire avec accord sur f.

Pour Ia réception de la télégraphi'e ou de

toutes atttres ondes entretenues, Vr s€ra mis

en état permanent d'oscil'lation.
Pour I'emploi d'une antenne, o[ pourra

adopter la vfriante d'entrée de Ia figure 3.

Lès valeurs des éléments du montage de la

les lampes utilisées par exemple L,4 V.

I\TONTAGE A UNE LAMPE

Voici à la frgure 4 le schéma de principe
d'un montage dans lequel la même lampe r'em-
plit les deux fonctions. Un montage pratique

ctrice à réaction
à prise, montée

élevée, il n'Y a
pas d'inconvénient à oe que }e r'etour de gli||e
i'effeclue au + HT, cette tension étant d'ail-

de
V,

nue

en réalisant une ossillatio
En effet, la valetu de

é\evée, par exemPle 10

ditions il Y a blocage et
ou€nce (p.
^ L. réglage s'eff,ectue en faisant varier la HT
appliqué-e à Ia lampe à l'aide du potentio-
mètre P.

Le frttre en T constitué par Ls c, Ln arrête
'le signal à la fréquence Ç. On voit qu'il s'agit

MONTAGES A LAMPESI
A CHAUFFAGE INDMFÆT

Voici maintenant d€s montages fonctionnant
avec des lampes à chauffage indirect sur sec-

e 5 est ProPosé Par la RCA
1 fonctiônne sur la bande
se qu'une seule lamPe triode

en détection à superréaction, l,es deux autre§

étant celles d'un âmpüficateur BF absolument
àiâriiq".-- L'alimentation est donnée par 1e

schéma de la figure 6.

Frc. 6

I-e montage de V, esü tout à fait analogu
à - figure 4'

,que la par'tie IIF.
tènne couplé avec I

bobine d'accord associée au variable c'n com

posé de deux é'léments de
-série 

avsc poiht comrnun à
densateur shunté Rro Crt a
par la grille et foscillation
âne"nOrée grâce à la vateur élevêe de R'o ql

est de 4,7 MQ.-- tI; églagÊ, de la fréquegoe 'p 
-de 1'oscilli

tion Oe rétaiation est réalisé avec le petit cot

densateur variable Cru. La cathode est à l

,rrar* tàndis que les r,etours de grille et c

;Ïqr" s'effectrËnt, à traveps [e filtre passe-bt
-BÀî-BA2{ro et i{n au curs'eur du potentir

;ttt" Rr disposé dans le diviseur R'-R'-I
monté entre 1è + HT et la masse qui a lr
influenoe sur les deux circuits du détecteur !

Le neste du montage comprend tra sortie B
."Jot"ntiomètre de V.Cr-R, la préamp1iflc'

irir.^ V, suivie de l'an liflcatrice flnale Va

du haut-parleur.--Uo juôf. I p,ermet une prise de casque à

sortire de Vr.
L'alirnentation de la flgure '6 comprend I

transformateur T, avec primaire convenant
la tension du secteur muni d'un interruptet
un fusible et de deux condensateurs an

par,asites.' I-e sesondaire S, est shunté sur chaque deu

enroulement Par un condensateur.
Le, r,edres'eür du type 6X4 est à cha,ffa

indirect et sa cathode êtant isolée d'u ûlamel

," dernier est alimenté en paratrlèle sur te s

éôoàait,e de chauffags S, des trois lampes'

voici les vatreurs des élé,ments du monta

RCA des figures 5 et 6 :

Résistances :
Rr -- poièoiiomètre 50 kQ 1 W bobiné'

R; : -R" : 47'kÇ, 1 W au carbone'
R* : 27 kA 0,5 W au canbone'
R":27t0 AlWaucarbone'
R" : R, : 100 kQ 0,5 W au carbone'
Rs:270'Q lWaucarbone'
Ru : 'potentiomètre 500 kA au carbone' :

garithmique volume-contrôle.
Rro :- 4,7 MQ 0,5 \M au carbone'
Condenrât".rrc (tou'tes üensions de servicr

Ô, -- 'C, : 0,1 u,F PaPier 400 V service'

C; : Cn : t'OO PF'mica 500 V s'ervice'

G -- Cu : C - 20 PF (ou valeur v

sine) électrolYtique 45'0 V.
Ca : 25 pF 

-électrolytique 50 Yt
Cn : 25 PF é'lectrolYtique 25 V'

Un organe intéressant 'et

Cn L constitué Par ces deux
€r série' et ['ensemlble en
sortie BF. Si le circuit Cn

formule de Thomson :

.1
Cn r^ : 

4"rp, 
secondes

it est facile de voir que son impédance à !a
fréqr.or. g est minimum. E1'1,e serait nulle si

aucune perte n'existait aux bornes
circuit.

Si, 'par exemPle a :, l}n 'c/s on a
1

4,0 . 10t
ou Cn l^ : 2,5 . 1'0-'o s

av€c Cr en farads et L en henrYs.
Si Ln : 0,1 H on obtient :

2,5 . 10-to

co : 
10, 

farads

ouCn:2,5.10-eF:2500

de ce d'un flltr,e passe-bas. Il suffit que la limite su-

périeune de^ la band,e passante soit inférieure
: àe.

Un ré'glage de Ia réaction peut être établi
en modiûan1 le circuit de plaque conformé-
ment au schéma de la figur'e 4 A'

La plaque est reliée à Ls par 
. 
C variable

qui doie le couplage et alimentée à travers R
aboutissant au curseur de P'

Remarqu,er que le branchement du retour
de gri[e àu + HT facilite 1a production de

pF I'oscillation de relaxation-
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C,o - 2 000 pF papier 600 V.
G, : 10 000 pF papier 400 V.
Cr, : 5 000 pF papier 40'0 V.
C,, : 50 pF mica argenté 3'00 V.
C,n : ? fois 10 pF (ou valeur légèrement

supérieure) variable à alr.
.C,, - 6 000 pF mica 3'00 V.
Cru : ajustabl,e ou petit variable éramique

ou mica ou air miniature 3 à 30 PF.
J : jack pour écouteurs.
Bobinages :

L, : bobine d'accord sur t44 Mc/s, 4 spi-
res fll de 2 mm de diamètre ru, sur tube de
l,'25 cm de diamètre, espacement à régler pour
accord sur 144 Mc/s avec Crn-C,o en position
médiane.

L, : une spire autour de I-.
Ls - bobine de filtrage ou excitation de

dynamique LZ H 70 mA (ou self-induction
voisine).

BAl : uns longueur de 52' cm de fll de
0,6 mm émâitté bobinage en spires jointives
sur tube de 6;25 mm de diamètre.

BAZ : 8 millihenrys.
T, : primaire à la tension du secteur S, :

2 fois 300 V 70 mA, S, : 6,3 V L A.
T, : primaire 5 000 Q, secondaire se'lon HP.
Lampes : V, : 6C4, V, : 6AV6 (diodes

non utilisées), V. : 64Q5.
Ce récepteur secteur constitue un exemple

d'application de la superréaction, mais n'est
pas conçu, bien entendu, pour la radiocom-
mande.

MONTAGE AVEC THYRATRON
il existe deux thyratrons, le RK61 améri-

cain et le XFG-I anglais, spécialement étudiés
pour la radiocommande. Le montage de la
f,gure 7 utilise un de c€s deux thyratrons.
V, est monté en détectrice à réaction grâce
au couplagB 'entre gri'lle et plaque à I'aide
de la bobine 'à prise ; L accordee par C sur
üa fréquence du signal à r,€ce voir.

Frc. I

I-e, signal de relaxation est obtenu avec le
condensateur de charge et décharge C, et la
résistance Re complétée par celle du relais
ou la résistance R" de la figure 8 qui repré-.
sente une variante du même montage. Pour
éviter une détérioration trop rapide du XFGI,
il est préférable de r,e pâs commander directe-
ment le relais à la sortie de cette lampe, mais
après un étage amplificateur supplé'mentaire.
Un ensem'ble récepteur équipé d'un XFG1 est
décrit dans ce numéro.

I-c, courant moyen de plaque peut actionner
le relais.

LC, il se produit
r la grille en rai'
r Qui agit comme
pour le thYratron

sions reçues.
A la place du relais, on peut monter une

sortie BF comme le montre la figure 8.
Les valeurs des éléments sont : R, :

3,9 MQ, Rr : 25 kQ, relais 5 à 10 kQ,
P* : 30 à 3,5 kQ, C, : 100 pF, C, :
50 000 pF, C, :
d'arrêt, L : bobi
par exemple 144
mètre0à5m4,
bibliographie nf).

RE(CEPIEI.'RAM
La figure 9 donne le schéma d'un appareil

à superiéaction à 3 t'ransistors. Il fonctionne
sur ôndes courtes, sur une bande s'éte ndant
de 3,0 à 45 Mc/s et a êté étudié par E. Bohr
(voir bi'blioeraphie 'V). n pourrait donc être
facilement adapté pour la réception du
n,tZ Mc/s.

it se caractérise par un faible poids, faible
encombrement et consommation néduite, une
batterie 6,5 V suffit à alimenter la détectrice

R . La première peut être une résistance fi
si l'on Je contente d'un accord sur une §er

fréquence f fixe, en P*
potêntiomètrede 0§)et
irendraRr:1 5kO'

C, doit être du submin
ture. L'auteur du égalemt
que le transformateur BE, -!, a ure- influer
sur la superr'éaction. Celui utilisé est

Argonne AR1O9.
La tension de Q, et Q, est de - 3 V a

collecteurs mesuréè avec un voltmètre
20 k0 par volt. Si elle est plus élevée- Gl
négative que - 3 V), diminuer Rn ou Rt.

§ l'on 
- 
utilise un ca§que de 2 000 'Çr,

sera de 47 kQ.
La capacité C, est utile car eltle lupprit

les sons ou ultra-sons produits par Ia sup

réaction.
Comme antenne, otr r€commande utr fit

cuivre de 30 cm.
On peut aussi recevoir des émissions à I

à la fiéquence f ado,ptée, €r accordant L !

le flanc et non sur le sommet de la coul
de sélectivité.

Eléments : C, : 3-316 PF variable
ajustable, Cs : 50 000 PF, Cs 

= -? 
0q0 I

Cn : 2000 PF, Co : 2 F.F 6 V éIect
ohimique, Cu: 2 pF 6 V électrochi-ig

P* : 1 kQ, R* : 100 kQ, Rt : 4,7
Ro :' 4,7 kQ, R, : 100 kQ, R" : 4,7 I
Q. : S8103 ou 2N346, Q, : A : 2N2
oii CK72l ou 2N34, tous des PNP, écoute
2 000 O, batterie 6,5 V, intemrpteur bil
laire, transformateur comme indiqué dans

lers
BF

à superréaction Q, et les deux amplilicateurs

transistor est à barrière de sur-
fonctionner dans d'excel'lentes
fréquencês indiquées. I.e, signal

reçu par le tra est soumls
à Ia iéaction dont une
extrémité est e Prise à
l'émetteur. L'accord s'effectue par Ct, variable
de3à3,6pF.

L'ossillation locale à la fréquence I est

engendrée par le même transistor entre base

et collecteur.

Le diamètre de Ia bobine est de 1,27 cm et
la distance d'axe en axe de deux spires est
de 1,6 mm , @ qui correspond à une longueur
'du bobinage de 10 mm environ. Fil nu argenté
de 0,8 mm de diamètre.

La superréaction est commandée par R, et

Frc. I

texte ou autre modèle à essayer : impéda
primaire 10 kQ, secondaire 2, kQ avec-q
médiane non utilisée d-ans le modèle AR-l

Plusieurs récepteurs à transistors et à su1

réaction spécialernent conçus pour la radiocr
mande, sont décrits dans ce numéro.
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et désirant approfondir ce sujet extrêmer
séduisant pouHont obtenir des renseignemr
plus complets dans les ouvrages suivants,
nous ont servi de sources pour la rédact
de la présente étude :

(D È. David : « Cours de radioélectri
générale - 3 », livre II. La réception p.

et suivantes (Edit. EYrol'les).
(D u Onde é,lectrique D , L122, p. 926; 1!

p. 2L7-259. Article de P. David.- (m) « l4'4 - Supeqégénérative Receiv
(Manuel RCA - RC20).' 

GVI u Model Radio Control », -pât E-L. I

ford (Edit. Gernsback, New York).
(V)' .. Poket Po[ôe Receiver-', Par Ed

Bohr (fransistor Proj'et, édit. Gernshaok).
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Q' et les deux amPlificateurs
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FrG. 8

a) L'émetteur EAW5 (fig. 9) sur 72 MHz;
fréquences de modulation de 200 à 450 [ilz
en 6 canaux; oscillateur VI{F Mesny à lampe
,3'45 ; oscillateu,r BF à transis,tor (La §ource
des Invcntions).

b) Le récepteur RA\rys comportant trois
lampes DLr67, un'e détectrioe superréaction
VHF et deux ampliflcatrices BF pour l'attaque
d'un sél'ecteur à 6 üames vibrantes (modèle
de la figure 3).

c) L'émetteur ED r,éalisé par Electronic
Development (England) à 3 ou 6 canaux.

d) Le récepteur ED de la même finme, à
3 ou 6 canaux, selon l,e modèIe de sétrecteur
à lam,es utilisé.

Nous allons d'aiüleurs revenir avec plus cle
détails sur ces deux derniers appareil§.

lre schéma complet de l'ém,etteur ED c§
représenté sur la figure 10. Il comporte uA
oscillateur HF sy,métrique à double triode
ECC90. Les caractéristiques du circuit oscillant
LrC, déterminent la fréquenoe d'émissior,
(27,120 MHz ou 7'2 MHz) ; L, est la bobi,no
de couplage d'antenne. Cet oscil,lateur HF est
modulé par La grille par un oscilrlaûeur BF
équipé dlun tube DL9Z.

Ces étages HF et BF, ainsi que les piles
d'alimentaticin, sont compris dans un boîtier
métallique. La boîte de commande est sépa-
rée et est reliée à l'émetleur proprement dit
par un câble à 4 conducteurs.

Sur le sché'ma, nous avons représenté 3 ca-
naux BF, c'està-dire 3 commandes, par les
poussoirs douHes I, II et III ; I'ajustage des
fréquences de modulation s'effectue par les
potentiomètres corr€spondants Pr, P, et Ps, que
lbn règle une fois pour toutes conjointement
avec le récepteur.

DL66

Dans l,e cas de 6 canaux, il y a tout sim-
plement on supplément trois autres poussoirs
et trois autres potentiomètres.

Pour la bande 27 M.Hz, I'antenne est u,ne
tige de cuivre de 244 cm d,e long ; pour la
bande 72 MHz, l'antenne mesure 9'0 cm.

Passons maintenant au récepteur ED ; son
schéma est représenté sur la figure 1 1.

Nous avons un .premier étage détecteur en
superréaction équipé d'un tube DL66 ; le cir-
cuit d'accord LrC^ doit, évidemment, être rêglé
sur la fréquence d'émission. Ensuite, nous
avons un étage amplificateur BF avec tube
DL66, suivi d'un autre êtage amplificateur BF
avec tube DLyz attaquant le sélecteur à lames
vibrantes. Le sélecteur repr'ésenté est un mo-
dèle à 3 lames ; pour 6 canaux BF, il faut
évidemment le modèle à 6 lames. Chaque
lame vibrante commande le relais secondaire
correspondant (relais l, 2 et 3), chaque relais
commandant à son tour l'électro-mécanisme
qui lui correspond. Ce type de récepteur est
léger, p,eu encombrant, et convient parfaite-
mont pour des modèles d'avions (et à fortiori

DL9Z
0,02 gF

C/t

FrG. 10. 
- 

Schéma

pour des modèles de bateaux où I'on est géné-
ralement peu gêné par les questions de poids
'et d'encombrement).

Conme on le voit, le modéliste ne peut
avoir que l'embarras du choix quant, aux ma-
tériels nécessaires à la réalisation de ses

DL92

DL66

maquettes et à l,eur radio-com,mande. Prércisons
aussi que si l'on p€ut se procurer com,m€rcia-
lement des dispositifs d'échappement et des
électro+nécanism,es (ou servo-mécanismes) tout
prêts, le modéliste peut également ,les réaliser
lui-même. Pour cela, on trouve dans le com-

+ 1,5V
Int.

Commandet

4Itrm

*
§

P5

C/t

ch

de l'émetteur D.D,

merce, non seurlem,ent des plans très détaillés,
mais aussi toute une gamme de pièces déta-'chées 

adéquates : jeux de pignons, micro-
contacts à rupture brusque, moteurs élec-
triques miniatures, etc.

Roger A. RAFFIN.

Relais I Relais 2 Relais 3

Frc. 11. Schéma du réeepteur E,D.
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ETUDE DE SDIIYODIÉCIITISDIES

LE SERYO.ME.CANISN'IE ROTOMATIK

Ce servomécanisrne, de f abrication alle-

-urà., est la solution idéale pour le débutant,
ç6r i[' clispose de plu iieurs commandes ceci

avec un ensemble émetteur récepteur mono-
canal.--ôâr 

qualités sont très intéressantes car elles
permettênt, avec u1 matériel simple, de téIé'
èo,,.,-under avec précir ion, un modè1e réduit
de bateau ou u,n€ petite voiture, OU encore un

r"oOèÈ réduit de 
^camion. I1 peut même être

"iilire 
sur des modèles d'avions d'une certaine

envergure.
ses caractéristiques principales sont : régu-

larité de fonctionnement, insensible alrx vibra-
tions et au-x coups, i} résiste aux pressions les

;ît ràit.t-(cotrrânt, herbes), car la commande

Pendant le go
place, la c est de

âas qu'il a iI n'Y
sommation 'écono

encombrement et toutes
et accessibles' 11 fonc-

Positions même en Pré-
sence de vibrations.

Les caractéristiques sont les suivantes :

Longueur: 30 mm.
Lar§eur sans base : 35 mln'
Largeur avec base : 55 mm'
Hauteur : 35 mm.
Poids : 95 g.

Tension moteur: 3 V.
Consommation rnoteur : 160 mA'
Charge admissible aux contacts du moteur de

propulsion : 3 A.

Montage du Rotomatik'

Les cosses 1 et 2 sont reliées aux piles 
?.c-

tionnant ls- moteur électrique, ceci sans dis-

tinction de Polarité.
Les .orr.i 3 et 4 sont reliées au moteur du

Uateau 
-ègàtement 

sans distinctiol de polarité.

Le Illinicambo.

La cosse 5 sera reliée au contact de repos

du relais sensible du récePteur'
La cosse 6- sera reliée au contact de travail

du relais sensible du récePteur'
La cosse i- tpôint rouge) d.oit être reliée au

pOf"- -oinr la*pile 3 V actionnant le Roto-
irutif. .t le pOf.' plus sera relié au contact de

la palette môbile du relais réceptuer'
Àirri branciré, le Rotomatik est prêt à vous

donner les plus grandes satisfacticns'

SERVO.MECANISME MINICAMBO tr

Ce servo de faibles dimensions est surtout

utilisé sur les Modèles Planeurs et Avions.
I1 fonctionne de la façon suivante :

1 impulsion : t
2 impulsions :

ôer àJit n'y la com-

mande di gouvernail r automa-

tiquement, ce qui g-st très avantageux dans la

conduite d'un modèIe.---Ôîâna ru .ô-mande de gouvernail a pris

,u !1u." soit à droite soit à gattche' il y est

maint,enu bloqué mécaniquement et ne Pgut
êtïô ir*.ré-à, arrière que par Lrne impulsion
électrique oll seulement 

^ 
loriqge _la roue den-

ièé " iepris sa position nerrtre. I1 n'y a con-

scmmatiôn de cô,rant qlre pendant le mouve-

ment du gouvernail.
L,alimeniation est fournie par deux piles

r,i"àris du type surdité, mais si ce mécanisme

est monté sur un g.os modèle, oQ peut utiliser
2 piles de 3 volts ê qui lui confère une force,
plus grande.--Âr".âs où l'on utilise un récepteur très sen-

sible aux parasites, le fabricant conseille de

mettre en parallète sur les contacts du moteur

électrochimique de 10 à

de ce servo sont les sui-

de gouvernail est bloquée par. une Croix de

fVfufî.. Cette particularilé esi très remarquable'
Sur un *oàè1. utilisant un moteur à explo-

sions, le Rotoinatik
nail de direction, ai
moteur à exPlosions. Le
pièce maîtresse du'R
façon, qu'il actionne
deux vitesses.-_-pôur 

les modèles utilisant un moteur élec-

triâuà, fe Ràtomatik permet six commandes :

marche urur,t, 
-Ààicfre^ 

arrière, arrêt, droite, li-
gne droite et gauche.
''^L;p;i"rip. ?e fonctionnement est le suivant :

La com*u"àé àL goovernail étant à la posi-
-l'ubs.rr.c. de toPs, celle-ci

à l'envoi d'un top
La commande de
cette Position Par

l'émission cesse, la

commande tourne à nouveau d'un qualt .de
io.r, et le gàuvernail revient en ligne droite.

À l,envoi d;r-rn noliveau top maintenu, la com-

;u"d; èontinue de tourner d'un quart de tour
et le gotlvernail se trouve en positiron. gauche' à

la frridtr top, 1a conlmande tourne à nouveau

Ir- q"urt âe tour et reprend la ligne droite...

; i; cycle recommence. La cornmande tt'.,tt!^,1,t
Iectrt-
réside
auto-

e ma-
ilotage Particulièrement

agréable.

Montage

un condensatettr
50 u,F.

Les dirnensions
vantes :

50x35x45mm.
Poids : 35 grammes.
Cres d,eux J*rvo-écanismes sont disponibles

aux Ets Toute la Radio à Toulous'e'

a

LE SERVOMECANISME MICRON
TYPE AMl

4,5 V.

Branchement du servomécanisme

Tension 1,5 V.
20 Raccorder le bouchon 7 broches à celui

du récept,eu'r.

Pelais
Contact rePos

Contacl travail

Rotomatik.

Dfsposi tion des cosses du Rotomatik'

Un moteur électrique setrsotionnel"'

ESEAP
Réducteur 1/5 incorporé - Poids : 34 gt"

CoÀsoÀmotion â viae' Z mA - Diom ' 26 *rh'
-- i. âô l% - Voltoge : -'l ,5 à 4,5 volts

PRIX : 85,00

« TOUTE LA RADIO »

4, rue Poul-Vidol - TOULOUSE
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EMETTEUR$ RD3 (ll|0l\I0GAlIA[) tT RD3'3 (MULTICAI\IAUX

EMETT,EUR RD3
VER,SION MONOCANAL

T 'EMET-IEUR que nous allons décrire n'a
t pas la prétention d'être extraordinaire,
-t-r mais sa simplicité même lui confère une
grande stabilité. Son montage et sa mise au
point sont tellement simples, guê sa construc-
tion peut être entreprise avec toutes les chances
de succès, même par un débutant. Et en défi-
nitive, I'expérienoe trnontre qu€ cÊ sont les
rnontagss sinrples qui donnent le ptrus de satis-
faction du pre'mier coup.

CARACTERISTIQUES

È'réquence : 27, 120 Mc/s.
Type de fonctionnement : Onde modulée.

Fréquence B. F..' variable suivant besoin de
400 c/s à 4 500 c/s.

Puissance d'éntission.' puissance alimentation
anodique de la 3 A 5 (seule valable. auprès des
P.T.T.) 2,2 watts avec 136 volts, et 3,3 watts
avec 150 volts.

Constitution: l lampe 345 en auto-oscilla-
teur Mesny, l lampe 3Q4 ou 354 en modu-
lation BF fonctionnant en oscillateur Hartley ;

boucle de Herz incorporée permettant l'éclai-
rage d'un petite ampoule en appuyant sur le
poussoir. Antenne téescopique de t,25 mètre.

Fig. 7a : émetteur RD3

ALIMENTATION

Basse tension : deux piles de 1,5 V en pa-
rallèle.

Haute tension : 13 5 volts, deux piles de
67,5 V en série ou 150 volts par convertisseur
à transistors, alimenté sous 6 volts. Dans ce
cas, les filaments sont alimentés en série. En
effet, ces lampes peuvent être alimentées sous
2,8à3V(voirschéma1).

Dans Ie cas de la mise en série, les filaments
sont alimentés par la même batterie que le
convertisseur, ce qui simplifie l'alimentation.

545 5§4

FrG.

MONTAGE
Ce schéma, très- simple, ne nécessite pas

beaucoup de conseils pour la réalisation et la
mise au point. En s'inspir4nt des schémas I et
2, l'émetteur doit fonctionner du premier
coup.

Iæs self,s LL/L2/L3/L4 serônt montées sur
une plaquette de bakélite percée aux dimen-
sions voul,ues (voi,r figure 3). Si l'on a sous la
main de la plaquette à trous Métallomatic, on
aura tout intérêt à I'utiliser. Dans les trous
ainsi tracés, placer des cosses à river ; où si
l'en n'en possède Pas, !.t boulons de 3 mm
avec cosses à sôuder. I1 ne reste plus qu'à
raccorder sur ces cosses, les selfs constituées
en fil érnaillé ou mêrne nu de 20/ 10.

Ces selfs sont « eR l'air », c'est-à-dire sans
aucun support. La grosseur du fil employé les
maintient rigides. Four former ces selfs, il
suffit de les enrouler sur un mandrin de
25 mm ou tout autre cylindre.

Eu relachant la self celle-ci « se goûfle >>

comme un ressort et I'on obtient le diamètre
désiré.

,
Celui-ci d'ailleurs n'est pas critique et

se situer entre 25 et 30 mm.

Le condensateur d'accord de 20 PF e

modèle sur stéatite d'un type courant t
ou National, mais on peut utiliser un m
plus simple, type ajustable, pourvu que I
pacité ne s'éloigne pas trop de cette vale,
que l'isolement soit suffisant.

frxahbn

txlremile'
Sorlie antenne

,1e//anlenne ; J Yr,r
â lamass,

seï

sal .lAPpt
dc la bot

€O tll0ût

- l,5V
+ 135

+ 1r5\

Plaque.
3A5 niûeu

'$e// accord
Ft ïnaill

$wNW20 
lt

l, zu^* | lrr,*,1, i z6mn !r-rEP-- Zî -sp-'Frc. 3

Les selfs de ohoc sont réalisées sur u
tonnet de stéatite ou de bakélite HF
existe dre toutes prêæs obez l'es rernendeurr
cialisés, de 30 mm de ,[ong sur '6 mrn dr
mètre). Bobinez touüe la ,longueur e
émailtlé dê 12 ou 14/ lt}, à, spires jointir

PRDSENTATilON

Coffret en bakélite (voir photos) portar
la faoe avant, le bouton du condenr
variable, le voyant, le poussoir test et la
de la boîte de commande qui est un su
7 broches, type lampe miniature, sur l

vient se brancher le bouchon corresponda
qui permet de la transformation de cet
teur en Multicanaux sans modification
rieure. L'envoi des ordres s'effectue en co
la'haute tension au point A (voir schéma

Le support de la lampe 3 A 5 sera obli
rement en stéatite, celui de la 3 Q 4 pourr

Plaque
3As

Poussoh eÎ wrt

ae modulatron l- - §Câ7 I ou à

ZOrr CV

a
a

a'a

6,81n

og yerJ aîlenne

"i. 
U*U t'ouec s'ith-'r ïer^ de choc

3,5V -q02

\
ù
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Frc. 7 b : montage en série des filaments.
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IMETTTUR$ RD3 (MO|I0CAilIAT) rT RD3'3 (MUITICAIIAUX)

EMETTE,UR RD3
VER§ION MON(rcANAL

T 'EMET'IEUR que nous allons décrire n'a
L pas la prétention d'être extraordinaire,-r1 mais sa simplicité même lui confère une

grande stabilité. Son montage et sa mise au
point sont tellement simples, euê sa construc-
tion peut être entreprise àves toutes les chances
de succès, même par un débutant. Et en défi-
nitive, l'ex1Érienoe rnontre que cÊ sont [es
montages sinlples qui donnent le ptrus de sati,s-
faction du premier coup.

CARACTERI§TIQUES

Fréquence : 27, 120 Mc/s.
Type de fonctionnement : Onde modulée.
Fréquence B. F.: variable suivant besoin de

400 c/s à 4 500 c/s.
Puissance d'énùssion.. puissance alimentation

anodique de la 3 A 5 (seule valable auprès des
P.T.T.) 2,2 watts avec 136 volts, et 3,3 watts
avec 150 volts.

Constitution : I lampe 3 A 5 en auto-oscilla-
teur Mesny, l lampe 3Q4 ou 3S4 en modu-
lation BF fonctionnant en oscillateur Hartley ;
boucle de Herz incorporée permettant l'éclai-
rage d'un petite ampoule en appuyant sur le
poussoir. Antenne téescopique de 1,25 mètre.

Fig. 7a : émetteur RDB

ALIMENTATION
Basse tension : deux piles de 1,5 V en pa-

rallèle.
Haute tension : 135 volts, deux piles de

67,5 V en série ou 150 volts par convèrtisseur
à transistors, alimenté sous 6 volts. Dans ce
cas, les filaments sont alimentés en série. En
effet, ces lampes peuvent être alimentées sous
2,8à3V(voirschémal).

Dans Ie cas de la mise en série, les fllaments
sont alimentés par la même batterie que le
convertisseur, ce qui simplifie l'alimentation.

5A5 3S4

Frc. 7 b : montage en série des fitaments.

FtG.

MONTAGE
Ce schéma, très- simple, ne nécessite pas

beaucoup de conseils pour la réalisation et la
mise au poiût. En s'inspirant des schémas 1 et
2, l'émetteur doit fonctionner du premier
coup.

Les selfs LL/L2/,L3/L4 seront montées sur
une plaquette de bakélite percée aux dimen-
sions voul'ues (voi'r figure 3). Si I'on a sous la
main de la plaquette à trous Métallomatic, on
aura tout intérêt à I'utiliser. Dans les trous
ainsi tracés, placer des cosses à river ; où si
I'en n'en possède pâs, des boulons de 3 mm
avec cosses à sôuder. Il ne reste plus qu'à
raccorder sur ces cosses, les selfs constituées
en fil érnaillé ou mêrne nu de 20/ 10.

Ces selfs sont « en l'air », c'est-à-dire sans
aucun support. La grosseur du fil employé les
maintient rigides. Four former ces selfs, il
suffit de les enrouler sur un mandrin de
25 mm ou tout autre cylindre.

En relachant la self celle-ci « se goûfle >>

comme un ressort et l'on obtient le diamètre
désiré.

.1a1 ,iaPpaff
de la ôoÉt

en nooocenal

-1,5v -135\l
+ 135V

+ l,5V

,

Celui-ci d'ailleurs n'est pas critique et peut
se situer entre 25 et 30 mm.

Le condensateur d'accord de 20 pF est un
modèle sur stéatite d'un type courant Arena
ou National, mais on peut utiliser un modèle
plus simple, type ajustable, pourvu que la ca-
pacité ne s'éloigne pas trop de cette valeur, et
que l'isolement soit suffisant.

,1e//anlenne frxalon

Exlrimi/e' Sortie antenng

se//

fi| inai/le'

§Iw\\\\wz"'.
', 26r, I lrr,,l i z6nn I--7+- ?rF' Tsp ---'

I.rc. 3

Les selfs d'e ohoc sont réalisées sur un bâ-
tonnet de stéatite ou de bakélite HF (Il en
existe dre toutes prêæs shez les revendeurs spé-
cialisés, de 30 mm de l,ong sur 6 mm de aia-
mètre). ,Bobinez toute la ,longueur en Al
émail'lé de 1,2 ou 14/ 100, à spires jointives.

PRE§ENTATXON

Coffret en bakélite (voir photos) portant sur
la face avant, le bouton du condensaüeur
variable, le
de la boîte
7 broches,
vient se bra
qui permet
teur en NlulticanaLrx sans modification exté-
rietrre. L'envoi des ordres s'effectue en coupant
la haute tension au point A (voir schéma 1).

Le support de la lampe 3 A 5 sera obligatoi-
rement en stéatite, ceiui de la 3 e 4 pourrà être

aque
A5/

pl

3

o
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Panneau ayant

Chassis rue de de/ra{

Frc. I

qLlelconque. Les lampes seront maintenues en
place par des bricles de fixation à ressort. La
self de modr-rlation basse fréquence utilisée est
un transfo push-pull 10 ka dont Ie secondaire
2,5 ohnrs reste en l'air. On peut cependant
I'r-rtiliser pour éccuter la ncte de modulation

9n y branchant un haut-parleur, ou un casque
basse impédance.

Le réglage de la fréquence de modulation
se fait à I'aide de la résistance réglable Matera
de 150 kQ, nrontée en ftrite de grille. Un der-
nier conseil : càblez court, votre montage sera
plus clair et vos chanoes de ré,ussite auglnen-
tées. Ne profitez pas du fait que votre vàdeur
vous ait fourni 5 mètres de fil de câblage pour
les y loger coûte que coûte.

ESSAI§ ET MISE AU POINT

Connecter les piles d'alimentation. Appuyer
simultanément sur le bouton poussoir Tèst- et
sur le bouton de la boîte de commande. Le
voyant doit alors s'allumer, ce qui indique qu'il
y a un courant haute frfouenoe. Donc, la
partie Emetteur fonctionne.

- 
Pour la partie Mcdulateur, rien de plus sim-

ple : En appuyant sur le bouton de commande,
on doit entendre la self de mcdulation « chan-
ter >> suivant Ia fréquence, et l'cn distingue très
bien la variation en réglant la résistance ajusta-
ble Matera de 150kQ. Le 'sas d,e non{onction-
nement de l'une ou I'autre partie, ne peut être
attribué qu'à une erreur de montage, bu à un
défaut d'un élément dans le cas d'utilisation de
matériel de réemploi. Dans le premier cas, vé-

rifier attentivement votre montage. Dans le
deuxième cas, vérifier tous les éléments et tou-
tes l,es ,tenSi,ons à I'aide d'un contrôtreur uni-
versel. .

TRANSFORMATION
DE L'EJVtrETTEUR MONOCANAL RD3

EN MULTICA}IAL RD3/3

Cette transformation se réduit à peu de
choses :

Supprimer la résistance de 100 kÇl et la ré-
sistance ajustable de 15,0 kQ, nelier la résistance
3,9 kQ à la broche 7 de la prise de modulation.

Réaliser ensuite le montage de la boîte de
commande, suivant le schéma n 

o 5.

Les résistances variables de 56,82 et 100 kQ
sont des ajustables Matera qui permettent de
degrossir la fréquence, celles de 10,20 et 50 kQ
sont des potentiomètres dont l'axe, préalable-
ment fendu, apparaîtra au milieu d'un trou
pratiqué dans le fond

Ce potentiomètre sert de réglage « fin » de
la. fréquence de modulation au moment de la
mise au point, mais aussi après un temps
d'inutilisation assez long, et à fignoler sur le
terrain. Cette méthode permet d'utiliser à la
réception des filtres accordés une fois pour
toutes, l'accord des fréquences BF étant fâites
à I'émission. Tel quel cet Emetteur Multica-
naux très simple, vous donnera toute satisfac-
tion, avec un récepteur à filtres ou à lames
vibrantes.

ALtrVIENTATION
A L'AtrDE D'UN CONVERTI§SEUR

A TRAI\SISTORS

La figure 6 donne le sché,ma d'u,ne alimen-
tation délivrant 150 volts sous 25 mA à partir
d'un accu de 6 volts, type moto ou une batte-
rie cadmium nickeü type 5V04 Voltabloc. On
peut utiliser aussi une pile 6 volts de forte ca-
pacité, mais cette solution est assez onéreuse
à l'usage. C'est ce convertisseur que nous uti-
lisons pour l'alimentation de cet émetteur dans
les deux versions.

+HT

Flc. 5

Le câblage n'a rien de compliqué aussi nous
ne nous y attarderons pâs, mains nous recom-
manderons de bien vérifier que le branchement
des transistors soit correct, car l'inversion de
courant ne pardonne pas.

Venons en à la pièce maîtresse qui est le
transformateur. Disons tout de suite- que I'on
en trouve de tout faits dans le commerce à un
prix tel (25 NF) que cela ne vaut pas le coup
d,e les réaliser. Néanmoins, pour les am,ateurs
du « tout fait main u nous leur indiquons de
se reporter à l'excellent article de M. Mansion
F-1466, paru dans le (< H.-P. >> 1012 du 15 fé-
vrier 1959. La réalisation de ce transfo y est
traitée de façon magistrale. La seule modifica-
tion que nous y avons apportée consiste en un
entrefer de I / l0 de mm qui modifie la fré-
quence de fonctionnement et diminue le ron-
flement.

Nous avons cependant réussi à éliminer le
ronflem,ent dû aux virbratrions des tôles, en en-
robant le transfo complet, dans une m'atière
plastique nommée PR 106.

Les transistors n'étant pas livrés rigoureuse-
ment identiques, nous avons intercalé dans les

Vue intérieure des émetteurs RDB et RDg/3.

bases de résistances variables de I W (loto) de
50 ohms que nous avons réglé aux environs de
25 ohms ; vous branchez ensuite une résistance
de charge (8 200 ohms) à la sortie HT et con-
nectez la batterie 6 volts. Le montage doit
fonctionner instantanérnent. On s'en rend
compte facilement du fait du ronflement carac-
téristique du transfo.

r

0/ 150 volts en parallèle sur la résistance de
charge. fntercalez un
dans le circuit collect
de la résistance est obt
tension lue sur Ie voltmètre avec un minimum
de consommation lue sur I'ampèremètre. On
procède ainsi pour chaque transiitor. Cette mé-

L' ati m e n' 
"1,' f# rll il ru f; i.'is 

r ors

thode est plus longue et un peu moins effi-
cace que celle décrite par Mansion avec un
oscilloscope mais elle a Ie mérite d'être sim-
ple, ,et ,tous les amateurs n,e disposent pas
d'un oscillo, ce qui est bien dommagè d'ailleurs.

Réalisation : << Toute la Radio >>,

4, rue Paul-Vidal, Toulouse.Frc. 6
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T E récepteur 3 canallx à filtres BF que
I noLls décrivons ci-dessous, est une réali-
' ' sation commerciale d'une maison très

connue des amateurs de télécommande. Ce ré-
cepteur d'une technique très poussée dans ce
domaine, ne diffère cependant pas au point de
vue schémas des filtres, de la réalisation dé-
crite dans le « H.-P. >> no 1 038 du 30 janvier
dernier, sauf pour la dimension des pots ferrox-

équipé de ürois canarrx à filüres B.F,

0c170 0c71 0C76

lisation est une catastrophe et vous flanque par
terre le montage le plus soigné. Aussi, je vous
indique une méthode très simple pour les véri
fier : à l'aide d'un contrôleur Métrix 460 ou
autre, branché en ohmmètre, vérifler la résis-
tance ohmmique en respectant la polarité. Re-
jetez impitoyablement tout condensateur pré-
sentant une résistance inférieure à 500 000
ohms.

série car leur résistance interne étant fa
elles n'occasionnent pas de troubles de I
tionnement tels que les vibrations du r
dues à des accrochages par exemple. Dar
cas d'avions ou de planeurs où le facteur I
est primordial, on a tout intérêt à sélectio
ses piles. Un jeu de piles 4,5 volts dan
boîte de dépannage démontre sur le terrain
90 fois sur 100, les défauts de fonctionner

Disons encore pour ceux qui désireraient
liser eux-mêmes les filtres qu'il est nécesr
de posséder : un générateur BF et un voltn
à lampes et que l'utilisation d'un bon os
facilite grandement les réglages.

Nsus avons omis de signaler au début dr
article que cette réalisation était faite sur
cuit imprimé, mais cette technique étant n
tenant très courante, elle n'a pas besoin d
présentée.

Réalisation « Toute la Radio
4, rue Paul-Vidal, ToulouSe.
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RETAIS SENSIBIE POTAR§É RS.7/
Ce relais polarisé ne néoessite qu]une 

1

sanc€ très réduiæ pour assur€r son fonct
n€rn'ê[t. Il comrport'e 2 enroulements :

Cosses 8.5 4 900 0 18 000 tours de fil cu
émaillé de diamètre 0,06.

Cosses 1.4 670 A 4 600 tours de fll cu
émailüé de diarmètre 0,06.

I-e fil de 0,6 peut adm'ettre un courant c
pris entre 5 et 8 mA, c/e qui donne u'ne
sion de 25 à 40 V pour l'enroulement
4 9'00 Q et d'e 3,3 à 5,3 V pour celui d,e 67(

Par ailleurs, le fonctiorr,eûl€flt normal
déjà assuré,pour un,e tension de 1,7 V
l'enroulem'e'nt d,e 4 9A'0 A et de I V F
oelui dp 67A O. ,

Ces points d,e fonctionnem,ent très bas 
:

mettent d'insérer c€ rrelais dans des circuit
haute ou bass,e im,pédance par l'adjonction
série ou en paral'l'èle d'une résistanoe ou (

potentiomètre.
L'ar,mature m,obile susp€ndu,e sur ressorl

torsion entraîne un contact platine. Les (

tacts travail et repos sont constitués par
contacts platine fixés sur d,es vis de rég)
micrométriques. Ces contacts ,p€uvent assl
la coupure d'une intensité de 10 ,à' 5O0
non selfique sous une tension de 50 à 80 vr
Ils assurent en contact feqmé un passage
courant de 5 am'pères.

C€ relais monté sur socle à flxer par
et @nn€xions à souder, ou éventuellement
socle embrochab,le, est prot,égé par un ct
alu. Ses dimensions sont : 27 X 40 X 8O

La sensibilité de uÈ relais permet son br

ohem,ent soit dans un circuit plaque de lal
(type DL67 en particulier) ou de thyrat.
soit d,ans [e circuit collecteur d'un transi
et assure ainsi la sortie 'd,e la plupart
m,ontages de faibl,e puissance utilisés en 1

,com'mandre.

(RADIO-RELAIS)^ 18, rue Crozatier,
RI§-XII" - Té1. : DfD. 9E-89.
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cubes utilisés pour la réalisation des selfs qui
sont des 18/12 au lieu des 26/12, ce qui con-
duit à une réalisation plus légère et d'un en-
cornbrement plus réduit. J,ugez+n plutôt : di-
mensions : L. 90 - L. 53 - H. 34 ffifiI, Poids
150 g sans pi,le. M,ais cet avantage compor,te
un inconvénient : la difficulté de mise au point
des filtres, avec des dimensions de pots aussi
réduites. Aussi, cê récepteur n'est pas vendu,
pour f instant, en pièces détachées et nous le
regrettons.

rOetts rm,aison consurltée nous a indiqué
qu'elle étudiait la possibilité, dans un avenir
rapproché, de fournir les filtres tout montés,
préréglés. sous forme de cube d'araldite (le fil-
tre étant noyé à I'intérieur), ce qui les rendra
insensibles à la température et aux chocs et ab-
solument indéréglables. Un dernier conseil à
ceux qui voudraient entreprendre cette réalisa-
tion : ülutitrisez qu€ des transistors de premier
choix, car une précédente réalisation (voir
(< H.-P. )> I 033) nous a appris que bien des
amateurs utilisaient des transistors vendus très
bon marché, mais dont les caractéristiques sont
hors tolérance. Si ces transistors conviennent
pour certaines applications, telles que, par
exemple, petits postes à amplification directe,
ils sont à proscrire pour les montages de récep-
teur pour radio-comrnande et ceux où I'on de-
mande de grandes performances. Les valeurs
des résistances et des condensateurs ont été cal-
culées en fonction de ces performances exigées.

Un mot aussi sur les condensateurs électro-
chimiques : I'avénement des transistors et les
besoins de la miniaturisation, ont conduit les
fabricants à créer une série de condensateurs
miniatures extrêmement pratiques pour les réa-
lisations des récepteurs très réduits, mais atten-
tion... certains ont des fuites telles que leur uti-

eanal est représenté. Le montage des deuæ
OC7.6, est ldentique.

EXAIT,MN DU SCHEIUA
Ceci dit, passons à l'étrrde des schémas :

Le premier étage comporte un OC 170 fonc-
tionnant en superréaction sur 27 Mc/s. La self
d'accord est réalisée sur un mandrin LIPA de
10 mm à I'aide de 20 spires de fil souple 6/10
recouvert de sa gaine polyvinyle et bobiné à
spires jointives.

La self de choc est réalisée sur un petit man-
drin de stéatite, longueur 20 ffiffi, diamètre
4 ffiffi, bobiné sur toute sa longueur avec du
fil émaillé l0/ l0 à spires rangées également.
La diode OA 85 permet le découpage de la su-
perréaction. La thermistance de 47 k0 est uti-
lisée ,pour la régulation de Ia température et
permet un fonctionnement correct jusqu'à 60o.

La liaison avec l'étage suivant se faire à
I'aide d'un transfo de rapport i / 5. Certains
types de transfos driver utilisés dans les postes
à transistors miniatures conviennent très bien
(Audax 'fr S 11).

Le deuxième étage utilise un OC 71 dans un
montage très classique ainsi d'ailleurs que
l'étage suivant qui utilise lui un OC 76. Ce der-
nier transistor attaque les 3 OC 7 6 (un par
canal) comportant chacun dans leur base un
circuit accordé et dans leur collecteur un relais
Gruner ayant une résistance de 300 ohms.

Voici pour ceux qui désireraient réaliser les
filtres, les caractéristiques de ceux-ci :

1"" canal: 650 c/s,600 spires, 15/100.
2 canal: 1 100 c/s,350 spires, 20/100.
3" canal : 1 600 c/s, 350 spires, 25/100.
Le tout monté dans des pots l8/t2, qualité

3 82, sans entrefer. L'alimentation est fournie
par une pile de 9 V.

Un mot au sujet des piles : dans tous les cas
où le poids n'entre pas en ligne de compte, il
vaut mieux utiliser 2 piles 4,5 V montées en

,fielf accord
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T 'EMETTE de la
l,-, ,ff;":.'. §,ônîiti-
d'utilisation et réalisé
par un am'ateur arnéricain.

SCHEIT,IA DE PRINCIPE
Une double triode miniature à chauffage

direct 3,A5 est montée en oscill,atrice et en
modutlatrice. vru, '1'oscill'atrice est aocordée sur
26,995 Mrc/s avec cristal 3" overtone. Comme

d'employer un quartz adé-
ateur est utilisé pour réduire
d,e la fréquence d'osci,lfiation
teur variable à air Cr, de

rl-;a partie triode Vr" est montée en osci'lla-
trice B,F et modulatriçe. Vro est ainsi modulée
€n amplitude. .

Flc. 1

ion, le souffle d,u
elais sensibfle dis-

relais. Lorsque
sa' conso,mmation

HT est de 5 ffiA, faciloment fournis par I,a
pile hau,te tension de 67,5 V.

En a.ppuyant sur le bouton-pou,ssoir S, les
signaux HIF de sortie sont modulés en ampli-

Fig. ? : disposifüon des éléments à l,intérieurdu coffrèt de l,émetteur de ta figure 1.

tude et la ît jusqu,à
7,5 mA. Le rallile ïri
Ie prim'aire d dftermine
la fréquence e dernière
di,m,inue rlorsque la ,capacité ,de Cn est
augrnentée.

T est un transformateur BF à prise médiane,
d'une impédance prim,aire de 7 5ô0 A et d'uné
irnpédance secondaire de 5 kA.

Le bobinage de l'os,cillateur L est constitué
par 10 spires de fll I 0/ 1 0 bobinées en I'air
sur un diamètre de lZ rlm. I;a longueur d,u

.qu'^pinpgg est de 16 mm et la prise est néa-
lisée à ,la troisième spire.

La sel'f de choc RFC comprend 55 spires
de fil émaillé 4/ l0 bo,binées sul un,e résistànce
de 100 k0 0,5 'W.

I_e est très simple.Après sur son suppôrt,accond nir la tensiôi dé
se

ou
on

5 watts maxi,ma autorisés. rüârgre cetre faible
puissan,ce, Ia portée ,maximum de cet émetteur
est d'environ 8,00 ,mètres.

cas
her
up-
Rz

EI\,IETTEUR A I]NE LAMPE
A CHAUFFAGE INDIRECT

Voici un de sim-
p1e- piloté par pen-
tode miniatur,e sous
6,3 V 15,0 écrit
dans un très récent « Ra-
dio Control Manual afford,
éditê par la librairie conçu
de façon à pouvoir térie,ir-
rement et complété par un étage amplificateur
HF supplém,entair,e 6AK6 et érrentue,lileanent un
rnodu[ateur BF, qui sont décrits plus loin.

Les caractéristiques de la pentode miniature
6AK6 sont les suivantes :

Vo : 180 V. fn : 15 mA Vr, : 9 V;
V", : 180 V; f*, : 2,5 mA; pente : 2,3 mA/V;
Rr:200 kQ;Ro:10k4.

.,La figure 3 montre 'l€ s,shéma comp,let de
l'ém,etteur non modulé. L'alimen,tation sur 6 V
présente l'avantage de perm'ettre le remplace-
rnent de la pile par un petit accu.

C, et C, sont de petits cond'ensateurs va-
riables à air de 50 pF. Le quafiz est taillé
pour 27,12 M,c/s.

REALISATION DF,'S BOBINAGES

Lt : 1Z srpires de f,l émaillé l0/ l0 bobinées
à spires jointives, en l'air, sur un diamètre
de L6 rr,rn. I-es deux extrérmités sont soudées
à de,ux cosses d'une petite barrette refiais à
3 cosses.

l^ : 1 s,pire de f,I sou,ple isolé plastique bo-
binée entre la d,euxième et la trôisièmè spire
de Lr à partir de I'extrémité re,liée à la self
de choc.

. L.: l0.spires de fi,l émaifllé 10/10 bobinées
à spires jointives, en I'air, sur un diamàre
de 22 m'm.

La üiaison entre Ls et I. s'effectue en tor-
sadant 'le m,ême fll isolé 'plastique qui a servi
à la réalisation de L.
_ Sur la partie supérieure du châssis, disposer
le conde nsateur Cr, le bobinage L;L èt la
la,m,pe. L]axe d,e la bobine Lg est p,er,pendi-
culaire à Lr. Iâ, condensateur à air G est fixé
à proximité de Le.

L'antenne e,st un ,morc€au de corde à piano
de 122 om de longue,ur. Elte se trouve ieliée
aux lames fixes du aondensateur Cr, réglé au
quart ,de sa capacité maximum.

Pou,r la mise _au point, branche,r un mil[i-
1mpèrernètre (sensibilité 10 mA) en série entre
le + 135 V et ,la self ,dE choc, de 100 !r.I{.

Réaliser une boucle de H,ertz compreriant
d,eux spire,s de fil bobin6es en l'air sur un
diamètre de 25 m,m et reliées à une petite
arnpoutle de 6 V 0,1 A.

D ment, I'ai-guirll ,l'ampou,le
de I res aurontété s'il,lumine
pour un aertain réglage de Cr. Au mom,ent
où ,I'ampoule s'illurninè, Ia dérviation de I'ai-

rle 6V
Ven

100pF

B+

Pase 3O * LE HAUT-PARLEUR * 1* DECEMBRE 1961



o
Â,

"i

+)

'+)l

rr
PF

!zopË

R1

q
-k
N

» » looPF

]L
1r
o'
o_
o

6AK6
v

5PF

C5

guille du milliampèremètre diminue. Une aug-
mentation ou une diminution de capacité de
Cr provoeuent l'extinction de tl'am'poule €t une
augmentation du courant anodique du milli-
ampèremètre.

Après avoir rég1é C, de teltre sorte que
l'ampoule s'ilüumine, observer l'aiguilile du
milliampèremètre en augmentant et ,en dimi-
nuant rla capacité de Cr. On constate qu'en
tournant L'axe de Ct ,dans un certain sens,
il y a une brusque augmentation du courant
anodique avec extinstion de I'ampoule alors
qu'en le tor:,rnant dans ü'autre sens, le courant
anodique augmente plus gradudllement. C,
doit être ajusté €n tournant C, dans ce sens,
au point qui correspond au début de 'l'accrois-
sement du cou,rant anodique.

Effoctuer erisuite quelques essais. en suppri-
rnant et en appliquant \a haute tension et en
contrôlant l'ém'ission à I'aide de la boucle de
Hertz dont I'ampoule doit s'itllum,iner immé-
diat'ement, oha,que fois que 'ia haute tension
est appli,quée. Si I'oscilllateur décrochait, réa-
juster Cr co,m,me indiqué plus haut.

Dans le cas où lbn ne constatsrait pas de
déviation rninimum du milliam,pèremètre, gui
cornespond à I'accord, agir sur üe pas des
qpir€s du tbobinage d'accord l,..

DMETTEUR A DEUX LAMPES
A CHAUFFAGE INDIRF/CT

Pour augmenter sa portée, il e'st possible
d'ajouter à l'émetteur de la figure 3 une lampe
amplificatrice haute fréquenoe neutrodynée, ce

Frc. 5

qui permet, dans I'e cas de l'adjonction d'un
modu,lateur, une modulation 100 Vo pour la
plaque (flg. 4).

La première pentode 6AK6 est montée en
oscillatrioe HF pirlotée par quartz comme celfie
de la figure 3. Une deuxièrne 6AK6 sert d'am-
plificatrice HF.

REALISATION DES BOBINAGF.S

Lr : LZ spires de fil émaillé 10/ 10" bobi-
n6es en l'air sur un diamètre de L6 mm. La
'longuetr,r du ,bobinage est de 2,5 lnln et la
prise est réalisée à 3,5 spir,e's de ['ext'ré,mité
plaque.

l- : 13 spires de ût émaillé 10/ 10" bobi'
nées en l'air sur un diamètre de Z0 tnm.
Longueur du bobinage 19 nnrn, prise médiane.

L : 5,5 spires jointives de fil érnailtré 10/10"
bobinées en I'air sur un diamètre de 22 mrrl.

La ligne de cou,p'lage entre L, et Ls est
constituée par un fil torsadé isolé plastique
avec une spire autour et au centre de 14.

Choc RFC, de 5'0 t"H : tbobiner sur une
résistanoe de 10 MQ 1 W, sur touüe sa tron-
gueur et à spires jointives du fil émai[lé de
Ô,15 mm de diamètre et souder les deux extré-
mités du fll aux deux fils de sortie de Ia
résistarrce . ..

Choc RFC et RFC, de 100 pH : bobiner
su,r un mandrin de 6 rxm de diamètre et sur
une longu'eur de 40 mm des spires jointives
d€ fil émaillé de 0,2 mm de diamètre.

du bobina,gs est penpendiculaire à la plaquette
dÊ bal«élite sur -laqudlle est fixé le sulport
du tube amplificateu,r HF.

REGLAGES

Commencer par appliquer la haute tension,
de 135 V, uniquement sui le promier étage
et régler le condensateur d'accord de L'
com'm€ indiqué pour l'émetteur ,à une lampe,
à l'aid,e d'un milliam,pèromètre (sensibilité
10 mA) monté en série dans l'a,l.im'entation
d'anode (jack 1) et d'une boucle dÊ He,rtz
couplée à Lr'(approcher [es spires de la bou-
cle à 5 mm de I^ d,e telle 'sorte ,que les deux
ax€s des bobines soient en lig,ne droite).

Brancher ensuite le 'milliampèremètre (sen-
sibilité 5r0 mA) €n série dans I'aflimentation
plaque de l'étage final (jaok 2) €t, [a haute
tension étant appliquée à l'étage oscillateur,
r,égler à l'aide d'un tournevis en rnatière iso-
lante le cond,ensateu.r d'aocord de l- de telfle
sorte .que le courant soit ,minim,um.

Pour rc€ régla'ge, otr constate que rPampoule
de 6 V 0,1 A qui se trouve €n série avec
l'antenne, dlune longueur 'de 122 cD, s'illu-
mine lorsque le condensateur C, est Églêt au
quart de sa capacité maximum.

Régler ensuite 'C, de teile sorte que l'am-
poule précitée ait la briltlan'ce rnaximum. It
en résulte une augmentation du courant ano-
dique de l'amplificateur HF, 'mais son accord
ne doit plus être retouché.

MODULATION DE LIEMETTEUR

Si l'on désire un émetteur modulé, il est
préférable d'augmenter sa puissance en portant
la haute tension 'de 135 rà 200 ou 25'0 V. Dans
ce icas, la haute tension sera délivrée par un
vibrreur alimenté par un petit accu ou par un,
convertisseur tournant.

l-a figure 6 montre l,e schéma de I'oscilla-
teur modulateur à une lamrpe. 64K6. I-e trans-
forrmateur BF utilisé est un modèle pour push-
pull de 6V6. Le second'aire n'est pix relié.
Une extrémité u plaque , du prirnaire est reliée
à la p,laque de l;amptincateur HF par le jack
l, de Ia figure 5, [a ,liaison à la haute tension
(+ 135 V)- se trouvant bien entendu détpn-
àËctée. tu haute tension 

"st 
alort apptiqüée

normalement à I'étage oscillateur HF. Lcs
fréquences respective,s d,e modulation sont ré-;
glées par I'ss potentiomètres de 25O k§r. I[ est
possible de prévoir des sanaux sulrplénnen-
taires.

Pour au,gm'enter la portée, i'l est nécessaire
d'augmenter le pourcentage de modulation: lâ,
tube oscillateur 6AK6 s€ra alors §uivi d'un
ampliflcateur de modulation équipé d'une

6AQ5 (fig. 7). Le ci,rcuit plaque de l'&agB
am'plificateur HF est alimonté dans c,e cas à
partir du point A'. I-€ transfortnateur de mo-
dulation est du même ty,pe que le transfor-
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RÉALISATION D'UNE VEDETTE RADIOCOMMAN DEE

(Emetteur et récepteur monoconol, 72 Mcls)

N amateur débutant a intérêt à commen-
cer par monter un récepteur monoca-
nal destiné à équiper une maquette de

bateau. Cette réalisation est plus économique,
car il est possible d'utiliser un dispositif très
simple d'échappement pour la commande du
gouvernail. Rien n'empêche, bien entendu, de
remplacer plus tard cet échappement par un
servo-rnoteur permettant d'augmenter le nom-
bre de commandes à partir du même ensemble
émetteur-récepteur, ou d'obtenir une meilleure
précision.

L'ensernble décrit ci-dessous peut être consi-
déré comme une étude d'inltiation à la radio-
commande monocanal. Nous indiquons le prin-
cipe de fonctionnement de l'émetteur et du ré-
cepteur, du type superréaction, ainsi que le rôle
de l'échappement pour la commande du gou-
vernail.

L'émetteur, travaillant sur 72 Mc/s, est
équipé d'une 3S4. Il est monté à l'intérieur
d'un coffret en contre-plaqué, dont les dimen-
sions sont les suivantes : largeur 85 Dffi, hau-
teur 150 ffiffi, profondeur 130 mm. Les piles
haute tension (90 V) et de chauffage (1,5 \I)
sont logées à f intérieur de ce coffret.

Le récepteur est un modèle classique à su-
perréaction. Il est équipé de quatre lampes
subminiatures : deux DL67 et deux DF67, et
d'une diode au germanium 0485. Ses dimen-
sions sont exactement celles d'un paquet de
gauloises, l'ensemble récepteur pouvant être
dispcsé à l'intérieur d'un étui en matière plas-
tique, adopté par de nombreux fumeurs.

T-a légèreté de cet ensemble autorise son em-
ploi pour la télécommande d'un avion.
' SCHEMA DB L'BMETTTEUR

Le schéma de l'émetteur est indiqué sur la
figure 1. Le circuit oscillant LC sur 72 Mc/s
est disposé entre grille et plaque. L comprend
6 spires de fil nu d'un diamètre de l0/ l0 bobi-

La haute tension est appliquée à la grille de
commande par une résistance R de 150 kQ et
une bobine de choc haute fréquence Lr dont les
caractéristiques sont les mêmes que celles de
L,. Le condensateur de découplage C, est de
0,1 pF.

La constante de temps RCz est telle qu'il y
a modulation de l'onde porteuse de 72 Mc/s.
Lorsque l'opérateur appuie sur f interrupteur à
bouton poussoir du boîtier de l'émetteur, après
avoir fermé l'interrupteur de chauffage des
deux moitiés de filament de la 3S4 montés en
parallèle et alimentés sous 1,5 V, it émet des
tensions HF modulées. Il est nécessaire en ef-

DL67 D167

Ce,\
g3,3PF

Le brochage des tubes subminiatures DF67
et DL67 est identique et représenté sur le sché-
ma. Un point rouge repère le fll de sortie de
l'anode.

La première DL67 est montée en détectrice
à super-iéaction. Les tensions modulées de
72 Mc/s sont transmises par Cr, de 3,3 pF au
bobinage d'accord B, accordé par un condensa-
teur ajustable à air C, de 30 pF (Transco).

B comprend 6 spires de fil nu 1 mm bobi-
nées en l'air sur un diamètre de 10 mm. La
longueur du bobinage est de L2 mm. La prise
de B est effectuée à la deuxième spire, du côté
grille.

DF67 DL67
-1,5V

tr--
Cr,
7oîlr

Câblaoe fils
de "sorlie

Ca: 0,01 gF

Flc. 2 z

+67Y ou45V

+1,5 V
- 67 V ou-46Y

PobT,ialion:4 âgV
du récepteur +

fet, avec le type de récepteur adopté que les
tensions HF soient modulées. Rappelons qu'une
onde pure non modulée peut également être
employée pour la télécommande avec d'autres
types de récepteurs.

Le circuit d'accord est disposé entre la pla-
que de la DL67, montée en triode et la grille,
la liaison à cette dernière étant assurée par l'en-
semble R,C, (3,3 MQ - a7 pF) dont le rôle est
de bloquer et débloquer périodiquement la
lampe (superréaction). La fréquence de dé-
couplage est de plusieurs centaines de périodes
par seconde.

La plaque de la détectrice à super-réaction
est alimentée sous 45 ou 67 V, selon la pile
utilisée pour la haute tension, par la résistance
série R, de 10 kQ, découplée par un conden-

SCHEMA DU RECEPIEUR

La figure 2 indique le schéma complet du
récepteur équipé de tubes subminiatures DL67
et DF67.

L2

æpooooï

FrG. 1 : Schéma de l,émetteui
nées en I'air sur un diamètre de 10 mm. La
longueur de I'enroulement est de 15 mm. Le
condensateur d'accord est un ajustable à air
Transco de 30 pF.
, T^ est Ia bobine d'antenne, couplée magné-

tiquement à L afin de transmettre les tensions
d'oscillation à l'antenne. Elle est constituée par
une spire de fil 1 mm bobinée en I'air sur un
diamètre de 10 mm et disposée à 3 mm en-
viron de I'extrémité de L reliée à la plaque,
dans le même axe.
, La plaque de la 3S4 est reliée à l'écran et
l?alimçntation haute tension (90 V) est assurée
par la bobine de choc haute fréquence Lr.
,,In est constituée par 60 spires de fil émaillé

0,2 mm bobinées sur un rnandrin de carton
bakélisé de 4 mm de diamètre.

La DL67 est une pentode de puissance pré-
vue normalement pour être utilisée comme am-
plificatrice classe A sur les amplificateurs de
surdité. Son filament, à chauffage direct, est
alimenté sous 1,25 V - 13 mA.

La DF67 est également une pentode amplifi-
catrice BF. Elle est chauffée sous 0,625 V
I3,3 mA. Les deux DL67 sont en conséquence
alimentées en parallèle sous 1,5 V et les deux
DF67 en série, sous la même tension.

Comme dans le cas des tubes de la série
miniature à chauffage direct, les deux extré-
mités filament ont une polarité qu'il faut res-
pecter : la sortie positive à relier au + 1,5 V
est connectée intérieurement à la grille sup-
pfeSSeUSe gs.

sateur au papier de 0,01 pF et par la bobine
d'arrêt haute fréquence Br, de mêmes caracté-
ristiques que les bobines d'arrêt I-, et Lg de
['émetteur.

Les tensions BF détectées sont transmises par
C, à la grille de la première amplificatrice BF
DF67. On remarquera que Co, de même capa-
cité que Cr, dérive vers la masse une fraction
des tensions disponibles. L'ensemble B, Co joue
le rôle de filtre destiné à bloquer la haute fré-
quence résiduelle qu'il faut éliminer.

La première DF67 est montée en amplifica-
trice BF avec résistance série d'alimentation
d'écran de 2,2 MQ, découplée par tln condensa-
teur de 0,01 pF et avec charge de plaque &,
de 470 kA.
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Les valeurs d'élén:rents de la deuxième am-
plificatrice basse fréquence DF67 sont les mê-
mes que celles de la première.

Les tensions BF amplifiées sont transmises
par Cr, de 0,01 ,pF à la diode 0485, montée
en série dans la liaison à la grille de l'ampli-
ficatrice finale DL67.

Le sens de branchement de cette diode est
à respecter. On remarquera que sa résistance
de fuite d'anode Rr, de 2,2 mQ retourne à un
point de tension négative (polarisation de - 4
à - 9 V) par rapport à la ligne de masse.

Deux condensateurs en parallèle (C, et Cuo dê
0,01 u,F) découplent la grille de commande de
la DL67 montée en triode.

La tension de polarisation est telle que sans
émis'sion la DL67 est bloquée : aucun courant
ne traverse alors le bobinage du relais sensible
de 6 000 Q disposé dans le circuit plaque.

Au moment de l'émission d'un train d'ondes
modulées, en appuyant sur le bouton de l'émet-
teur, la dio«le OA85 détecte les tensions BF.
Une cornposante continue positive de détection
est ainsi appliquée sur la grille de la DL67
finale et annule la polarisation. Un courant
anodique prend naissance et le relais est attiré.

Le relais sensible est actionn é par un courant
très faible §e I'ordre d'un milliampère. Le
contact commandé par ce relais est d'une puis-
sance suffisante pour mettre sous tension I'en-
roulement du dispositif d'échappement, ali-
menté par une pite de 9 V montée en série.

La figure 3 schématise la disposition des dif-
férents éléments du récepteur : piles d'alimen-
tation, de polarisation, boîtier du récepteur,
relais sensible, pile de 9 V en série avec les
contacts du relais sensible et le bobinage de
l'échappement.

Le rôle de l'échappement .' Nous rappelons
aux débutants en télécommande, le rôle de
l'échappement (figure 4).

Il existe plusieurs catégories d'échappement.
Celui de notre maquette est à quatre bras.

Lorsque le contact du relais sensible se fer-
ffie, le courant de la pile de 9 V est envoyé
dans le bobinage de l'électro-aimant de l'échap-

6rtssr'ere

\
Pes,iort

Bobne de
l'ichappemenf

de l'échappement

pement. L'armature mobile à 90' est attirêe. La
forme de l'armatttre mobile est telle que pen-
dant I'application du courant, l'extrémité du
bras A est libérée, mais l'ensemble des quatre
bras ne peut tourner dans le sens de la flèche,
car il est bloqué en D. Lorsque la bobine de
l'échappement n'est plus sous tension (fin du

top d'émission), le ressort de rappel fait pivoter
I'armature et le bras D se trouve en A, à nou-
veau bloqué par I'armature. Il a donc effectué
une rotation de 90o.

A une extrémité du bras B, est fixé un axe
vertical susceptible de coulisser dans une glis-
sière pcuvant pivoter (pivot P). La prolongation
de la glissière constitue le gouvernail vu de
dessus.

Aux quatre positions sucsessives du bras B
correspondent quatre orientations du gouver-
nail. Sur la position du schéma de la figuro 4,
la vedette tourne à gauche. Lorsque B est en
C, le gouvernail est droit ; il en est de même
lorsque B est en A. Lorsque le bras B se trouve
en D, la vedette tourne à droite.

Précisons que l'énergie nécessaire à la rota-
tion de la pièce à quatre bras est fournie par

'/er! + 1,5 V Frc.5 zCdblagede
fÇrJ -,t?t l'émetteur

L'interrupteur de chauffage _e_st disposé entre le + 1,5- y et -les deuæ ertrémités
lcrt -1,1Y

Tiiimàiî'ri-rio* 
-entre J i,5 V et masse eomme sur le schéma de principe (montage

un ressort qu'il suflit de remonter après un
certain nombre de rotations.

gauche, etc...

MONTAGE ET CABLAGE

miné. L'interrupteur de chauffage et f inter-
rupteur à poussoir sont fixés sur le côté droit
du coffret.

Il est conseillé d'eftectuer un câblage très
court pour le bobinage L. L'armature isolée du
condensateur variable à air 'fransco, de 30 pF

réunies du
équiualent).

est soudée directement à la cosse anode du
support. L'autre armature du condensateur est

souâée directement à l'extrémité du bobinage
L..

Le condensateur C, est un modèle bouton.
Ca est un condensateur miniature au papier. Il
est supporté par une petite barette relais à trois
cosseü I'une des cosses soudée au petit châssis
équerre, constituant la cosse de masse.

Une extrémité du bobinage d'antenne L est
soudée directernent à la prise d'antenne fixée
sur la partie supérieure du coffret. La longueur
de la liaison est inférieure à 10 mm.

Les liaisons aux piles sont assurées par un
bouchon pour la pile 1,5 V et par une plaquette
à bouton.s pression pour la pile haute tension.

Les deux piles ont leur place à I'intérieur du
coffret sous la plaquette de contreplaqué sup'
portant le châssis équerre.
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Le récepteur.' Tous les éléments du récep-
teur sont fixés sur une petite plaquette de ba-
kélite de 75 X 55 mm (ûg. 6).

Cette plaquette est montée avec différents
æillets et cosses permettant de réduire le plus
possible I'encombrement. Lorsque le câblage de
la plaquette est terminé, on la dispose à l'in-
térieur de l'étü. Ce dernier a deux trous sur sa
partie inférieure pour le passage des fils de
liaison aux piles de chauffage, de polarisation,
haute tension et au relais sensible.

Une douille de fiche banane, à laquelle est
soudée la cosse antenne, est vissée sur la partie
supérieure mobile de l'étui. Un autre trou, d'un
diamètre mobile, permet le réglage du conden-
sateur d'accord de 30 pF lorsque la plaquette
est à l'intérieur de l'étui.

Deux petites cosses serties sur l'étui, sont en
outre reliées d'une part au - 1,5 V et, d'autré
part, à la plaque de la deuxième DF67, par
un condensateur série de 0,01 rpF. La liaison
à la plaquette se fait par deux petits fils sou-
ples de 10 cm de longueur. Ces douilles ser-
vent au branchement éventuel d'un casque
pour le réglage de l'accord.

La figure 6 représente le câblage complet
des deux côtés de la plaquette. On remar-
quera la disposition horizontale des quatre
tubes subminiatures. Ne pas oublier que Ia
sortie d'anode est repérée par un point rouge.
Les ûls de sortie des électrodes des lampes
ont une longueur d'environ l0 mm. Ils sont
soudés à des æillets de la plaquette.

Toutes les résistances sont du tyoe submi-
niature et les condensateurs au papier de
0,01 pF sont du type miniature, tels que ceux
qui équipent les récepteurs à transistors,

Pour faciliter la lecture du plan, le conden-
sateur C et le bobinage B ont été légèrement
déplacés. En réalité, C est soudé à la cosse
indiquée, perpendiculairement à la plaquette
et les extrémités du bobinage B sont soudées
directement aux deux armatures de C.

Le condensateurs C, est'réalisé en torsa-
dant six fois deux petits fils isolés reliés res-
pectivement au point commun de C et de G
et à la cosse antenne de la plaquette du ré-
cepteur.

La mise au point de I'ensemble est très
simple. Après avoir mis sous tension l'émet-
teur. régler le condensateur d'accord du ré-
cepteur de telle sorte que le léger souffle,
audible au casque branché aux cosses spécia-
lement prévues, soit remplacé par un ronfle-
ment chaque fois qu'un signal est envoyé en
appuyant sur le bouton-poussoir.

La tension de polarisaüon peut être éven-
tuellement ajustée en branchant un potentio-
mètre de lMQ aux bornes de la pile de 9 V
et en reliant son curseur à la résistance Ro
de 2,2 MQ, Le potentiomètre est ensuite réglé
de telle sorte qu'en I'absence de signal, la
polarisation du tube final DL67 soit juste suf-
fisante pour que le tube soit bloqué, c'est-
à-dire pour que le relais ne soit pas actionné.

DEPO§TT,ION DES ELEMENI§I
A LINIERIEUR DE LA VEDETIE

Pour réduire I'encombrement, le récepteur
de la vedette n'est pas monté dans son étui
en matière plastique. Ce dernier a été prévu
pour d'autres utilisations, en particulier pour la
télécommande d'avions. La plaquette en baké-
lite du récepteur est donc utilisée nue, avec
un morceau de caoutchouc mousse amortisseur
collé sur la partie inférieure,

Les différents fils de liaison aboutissent aux
cosses spécialement prévues que I'on peut voir
sur Ie plan de câblage de la plaquette.

.Pour faciliter les réglages, un milliampère-
mètre 0-2 mA est monté en série avec le bo-
binage du relais sensible et disposé à I'avant.

La plaquette du récepteur est montée sur le
moteur de propulsion et le relais, disposé à

l'intérieur d'un petit boîtier en matière plasti-
que avec caoutchouc mousse amortisseur, est
placé à côté du moteur.

La partie la plus large de la coque com-
porte les deux piles de 4,5 V du moteur mon-
tées en série et les deux piles de 4,5 V de
l'échappement, eui sont également montées en
série. Les deux premières sont du type nor-
mal et les detrr secondes sont de dimensions
plus réduites.

La partie arrière comporte trois piles de

tée dont le prolongement inférieur commande
un interrupteur monté en série avec l'alimen-
tation du moteur et coupant cette alimenta-
tion sur la position « gauche ».

LJn commutateur à trois positions commandé
par un bouton accessible sur la partie supé-
rieure, est prévu pour la mise sous tension du
moteur de propulsion (positioî 2),la mise sous
tension du récepteur et du moteur de pro-
pulsion (position 3), la position 1 correspon-
dant à l'arrêt.

Relais

+.4 67 V

<,F - 67V el+|,5Y

..- ]lrËV

<- - 9Y polar.

* * 9Y Polar'l/erl
relarc

ôlt

eooon

Frc. 6 : Cdblage des parties su'périeure et
inl érieure o, 

«iinlrlioirËrin»o* 
récepteur.

22,5 V du type surdité, montées en série pour
l'alirnentation anodique et la pile de chauffage
des filaments de 1,5 V.

L'échappement est disposé à l'arrière et
commande directement le gouvernail par f in-
termédiaire d'une glissière fixée par deux écrous
à la tige flletée de I'axe du gouvernail.

L'axe vertical coulissant dans la glissière
(voir figure 4) est coustitué par une tige file-

Le bouton symétrique commande le poten-
tiomètre de la pile de polarisation du récepteur.
Cette polarisation est à régler de telle sorte
que les parasites du moteur de propulsion
n'agissent pas sur le relais sensible du rê,-

cepteur. Cet antiparasitage s'effebtuera au préa-
lable en disposant un condensateur céramique
de 0,01 à 0,05 pF en parallèle sur les deux
fils d'alirnentation du moteur.

(Réalisation Teral.)
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Réalisation d'tllt carnion radiocolnlnandÉ:

Tf ARMI les jouets téléguidés, la voiture
l' nous paraîi particutièiemeni intéressanter- pour la raison bien simple qu'il est facile

de la faire évoluer à l'intérieur d'un apparte-
ment, alors qu'il faut disposer d'une pièce
d'eau de surface suffisante pour un bateau et
d'un terrain dégagé pour un avion. Cette der-
nière réalisation ne doit d'ailleurs pas être
entreprise par un débutant, qui doit commen-
cer par la voiture ou le bateau. Nous nous
proposons de décrire ci-dessous un camion
radioguidé équipé d'un récepteur superhétéro-
dyne à transistors et de trois filtres basse
fréquence. Il s'agit donc d'un récepteur multi-
canaux, les trois canaux étant suffisants pour
assurer les commandes essentielles : virage à
droite, à gauche, marche avant ou arrière et
arrêt.

LE PROBLEI\{E DE LA MAQUETTE,
Un amateur de radiocommande n'est pas

obligatoirement un maquettiste et nous som-
mes persuadés que de nombreux am;ateu'rs
n'ont pas encore réalisé d'ensembles radiocom-
mandés par suite des difficultés rencontrées
pour fabriquer eux-mêmes un modèle réduit de
bateau, mêrne à partir de boîtes de construc-
tion spécialement prévues ou du prix de cer-
taines maquettes terminées, auxquelles il suffit
d'adapter un récepteur de radiocommande.

Parmi les nombreux jouets proposés dans le
commerce nous avons remarqué un camion
électrique « télécomnandé )) de marque C.I.J.,
vendu environ 60 NF, donc d'un prix très
abordable. Nous nous sommes done procuré
un camion « télécommandé )> par fiI, que
nous avons transformé en ca,rnion radiocom-
mandé.

Ce camion est'équipé de deux moteurs élec-
triques alimentés par une pile de lampe de
poche de 4,5 V : un moteur de traction et
un moteur de direction. fl est relié par un petit
câble à 4 conducteurs à un boîtier de com-
mande dans lequel est logée la pile de 4,5 V.
La commande de direction s'effectue par un
petit volant sur la partie supérieure du boîtier
qui inverse le sens du courant dans le moteur
de direction pour tourner à droite ou à gau-
che, et la commande de la marche avant et de
la marche arrière par deux poussoirs qui agrs-
sent sur un dcuxième commutateur, inversant
le sens du courant dans le moteur de trac-
tion. Le moteur de direction entraîne en outre,
par I'intermédiaire d'une petite cotrrroie, un
démultiplicateur avec biellette ayant pour rôle
de faire basculer la benne. Il est très facile
de supprimer ce démultiplicateur fixé par qua-
tre charnières et de démonter la benne qui,
n'étant pas de dirnensions suffisantes, doit être
remplacée par une autre benne permettant de
loger tous les éléments. Cette dernière peut
être constituée, par exemple, par une boîte rec-
tangulaire en fer blanc.

Le problème de la maquette est ainsi ré-
solu de façon très simple et il suffit d'adapter
le récepteur de radiocommande sur la nouvelle
benne.

RECEPTEUR MONOCANAL
OU MULTICANAUX ?

Le récepteur le plus simple pour effectuer
le radioguidage est du type monocanal. Mal-
heureusement, les différentes commandes s'ef-
fectuent successivement dans un ordre bien
déterminé, ce qui ne facilite pas la conduite.
Cette solution a étê adoptée par le même cons-
tructeur C.I.J. sur le camion « Electronic »,
premier jouet français radiocommandé que

nous avons eu l'occasion de décrire dans ces

colonnes. Il nous paraît intéressant de rap-
peler les caractéristiques essentielles de ce ca-
mion et les solutioni ingénieuses qui ont été
adoptées par son constructeur.

Cbmme le modèle qui nous a servi pour Ia
réalisation de l'ensemble que nous décrivons
plus loin, ce camion est équipé de deux mo-
teurs électriques, I'un pour la direction et l'au-
tre pour la traction. Sa longueur est de 42 cm
et son poids de 4 kg.

Sur le plateau, recouvert d'une bâche, se

trouvent le récepteur de télécommande mono-
canal avec son relais sensible, uî combina-
teur jouant le rôle d'un dispositif d'échappe-
rnent perfectionné, une batterie d'accumula-
teurs de 6 Y-2 Ah pour I'alimentation des deux
nroteurs et deux piles de 1,5 et 67 ,5 V pour
I'alimentation du récePteur.

LA PARTTE RAD,IOELBCTRIQUE
La partie radioélectrique est classique :

l'érnetteur, d'une puissance de 0,3 W, est ac'
cordé sur 27,12 lN'4l'c/ s. Il est équipé d'un'e dou-
ble triode batterie 345, montée en oscillatrice
symétrique. Un interrupteur met Ie filament
sous tension et un bouton poussoir dans le
circuit de la haute tension est utilisé pour
l'émission des tops. La pile de chauffage est
de 1,5 V et la pile haute tension de 102 V.
Cette dernière pile ne débite que lorsque l'on
appuie strr Ie bouton poussoir pour envoyer
une impulsion ou un top. Son service est donc
de lon§ue durée, car elle n'est en circuit que
durant de brefs intervalles.

Le récepteur du camion est d'un type clas'
sique à superréaction. Il est équipé d'une Pen-
tode 3S4 montée en détectrice à superréaction.

Le relais sensible a une résistance de
2 300 Q. Il est actionné lorsque son bobinage

de 1,2 mA et dé-
0,8 mA. Chaque

impulsion en ap-
bouton de com-
lais sensible n'est

plus attiré, ce qui établit un contact et ac-
tionne Ie relais du combinateur.

Le souffle du récepteur à superréaction fait
donc coller le relais sensible en I'absence
d'émission. A la réception d'une onde pure,
l'émetteur n'étant pas modulé, le souffle dis-
paraît et le relais n'est plus attirê, ce qui ferme
le contact du relais du combinateur.

LA PARTTE BI.,IECIRIQUE
ET BLECTROMECANIQI.]E

Jusqu'au relais sensible, l'ensemble émetteur'
récepteur de télécommande est classique. U1
dispôsitif combinateur particulièrement ingé-
nieux, breveté S.G.D.G. France et étranger
(licence J.V.D.) est utilisé pour assurer les dif-
férentes comtnandes : marche avant, marche
arrière et direction.

Ce combinateur est constitué par un relais
pas à pas qui est actionné à partir du con-
tact du relais sensible.

Le relais pas à pas fait tourner un axe so-
lidaire de dèux petites roues en matière iso-
lante sur lesquelles sont fixées deux balais de
contact en laiton. Les deux balais de chaque
roue frottent sur deux circuits imprimés côté
câblage. Les deux plaquettes à circuits impri-
més, constituant les deux côtés du combina-
teur, sont situées à quelques millimètres des
r oues supportant les balais de contact .

Les circuits imprimés sont tels que les colrl-
mutations nécessaires sont établies par les ba-

Émetteur

Récepteur

à lompes ou ù tronsistors

à tronsistors et ù filtres BF

lais dans un certain ordre correspondant à la
succession des tops (inversion du sens du cou-
rant dans le moteur de direction pour la com-
mande du braquage des roues à droite ou à
gauche, arrêt du moteur de direction).

La palette du relais pas à pas est, en outre,
solidaire des deux petites pièces isolantes dont
les contacts'par balais, sur les mêmes plaquet-
tes à circuits imprimés permettent, lorsque le
relais est attiré (pression continue sur le bou-
ton de l'émetteur) f inversion de sens du cou-
rant du moteur de traction, Qui commande
la marche arrière.

Le moteur de direction actionne, par I'in-
termédiaire d'un ensemble démultiplicateur,
une poulie avec ficelle agissant directement sur
les leviers de direction. Lorsque les roues sont
complètement braquées à droite ou à gauche,
un contact est établi pour mettre en marche
le moteur de traction.

Après la mise en marche du moteur de trac-
tion par f intermédiaire de ce dernier corl'
mutateur de direction, il est nécessaire que le
moteur continue à être alimenté lorsque les
roues ne sont plus braquées au maximum. Un
deuxième commutateur ferme le circuit d'ali-
mentation du moteur lorsque le camion roule.
Il est constitu é par un ressort à boudin au mi-
lieu -duquel passe l'axe deg roues motrices. Le
léger frottement de cet axe sur le ressort est

. suffisant pour que sa prolongation de 2 cm
environ à ses deux extrémités, en forme de V,
établisse le contact du moteur lorsque le ca-
mion roule en avant ou en arrière. Les parties
srrpérieures du V viennent, en effet, appuyer
,sur dreux contacts, à droite et à gauohe. Ce
dispositif permet, €r outre, I'arrêt lorsque
l'élan du camion n'est plus suffisant pour éta-
blir ce contact et lorsque les roues ne sont pas
complèter4ent braquées.

Dèux ampoules de 6 V sont disposées sur
la partie supérieure de Ia cabine. Ces ampou'
les s'allument et indiquent la direction que
prend le camion.

UTILI§ATION

Selon Ia dernière manæuwe exécutée lors du
précédent emploi du camion, I'une des trois si-
tuations suivantes se présente lorsque I'on met
le camion sous tension en agissant sur l'in-
terrupteur général placé au milieu de sa ri-
delle arrière.

1 
o Le camion reste sur place.

20 Il démarre
3 

o Les roues braquent du côté de la lampe
ailumée, puis le camion avance dans cette
direction.

f)ans le cas no 1. une pression rapide sur
le bouton de l'émetteur (émission d'un top)
cornmande le braquage des roues dans le sens
int{iqué par la lampe rouge qui s'allume. Le
camion se met en rnarche et se trouve dans
le cas no 3.

Une seconde pression rapide arrête le mo-
teur de direction, tandis que la lampe rouge
s'éteint, mais le camion continue à rouler et
l?on se trouve dans le cas no 2,

Si le moteur de direction est en mouve-
ment, on I'arrête donc par un top et s'il est
arrêté, un top le rnet en mouvement pour bra-
quer dans le sens inverse. IJn top sur deux

le braquage, il est
n roule, d'arrêter le
que les roues soient

cornplètement braquées. Pour ce faire, il suffit
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En marche arrière, il est possible, comme
en marche avant, de changer de direction en
envoyant un top pour modifier le braquage et
en maintenant ensuite la pression sur 

-le -bou-

ton, quand les roues sont orientées dans Ie
sens désiré.

Il est évident que le radioguidage d'un tel
ensemble nécessite un certain entraînement et

manque de souplesse. Le premier inconvénient
est qu€ l'émission d'un top bref destiné au chan-
gement «le direction inverse le courant dans le
,moteur d,e traction , étant do,nné que la palrette
du relais pas à pas est actionnée, ce qui agit
srrr les balais inversant le sens du courant.
Cette inversion de courant est trop rapide
pr.)ur arrêter le camion en raison de son iner-
tie, mais elle est suffisante pour détériorer
Ies engrenages du démultiplicateur du moteur
de traction, ainsi que les contacts assurés par
le circtrit imprimé. Un relais retardé à double
inverseur aurait permis d'y remédier, mais au-
rait augmenté le prix de revient de l'ensemble.

Si les solutions adoptées pour la radiocom-
nrande monocanal de ce camion sont ingé-
nieuses, la réalisation manque de robustesie.
Au hout de ciuelques heures de fonctionne-
rnerrt, nous avons été obligés de remplacer te
nloreur de direction et les balais du moteur
tle traction. Les mauvais contacts des balais
sur Ie sélecteur à relais pas à pas nous ont
également obligés à éliminer ce sélecteur qui a
été remplacé par un servomécanisme « Rine-

dernier est équipé d'un petit moteur qui par
une succession de tops brefs aglt sur un com-
rntrtateur inverseur, ce qui permet, pâr une
succession de trois tops, le virage à droite, l'ar-
rêt du moteur de direction et le virage à
gauclie. Un relais inverseur à double contact,
tcrnporisé, permet la marche avant normale
par f intermédiaire des contacteurs dont nous
avons indiqué plus haut l'utilité, et la marche
arrière avec un top prolongé. Ce relais est en
parallèle sur le moteur du servomécanisme et
cornmandé par le même contact du relais
sensible du }écepteur.

DF^sCRIPTION
DU CAMION RADIOGUI,DE

A RECEPIEUR MULTTCANAUX
Disposant du camion C.I.J. télécommandé,

avec liaison par fils, dont nous avons parlé au
début de cet article, il ne restait plus qu'à

arrière. Les commandes ne pouvant être si-
multanées, Ie troisième canal permet d'exé-
cuter les ordres successifs suivants : tops
brefs : arrêt, marche avant du moteur de trac-
tion etc. ; trop prolongés : marche arrière,
arrêt, etc.

Le récepteur travaillant sur
27 ,12 Mcls est un superhétéro-
dyne à transistors d'une grande
sensibilité, avec commande auto-
matique de gain très efficace.
L'émetteur est équipé d'une 345
montée en oscillatrice symétrique
modulée par la grille par une 3S4.
L'oscillateur de modulation est à
transistor. La sensibilité du récep-
teur est suffisante pour qu'il soit
possible de le commander à par-
tir d'un émetteur à transistors que
nous décrirons également.

Nous conseillons, toutefois, à
ceux qui désireraient réaliser cet
ensemble, de commencer par
monter un émettetir à lampe.

I

rnonté directement sur le broc fonctionnel
étages MF (bloc
imprimé et rem-

ur-mélangeur PO-
plus encombrants
L Ln Lo et le bo-

binage d'accord L, L, réalisés sur deux man-
drins Lipa, à noyau, de 8 mm de diamètre.

L' L' L, est flxé directement sur la plaquette
à câblage imprinré en alésant un trou àe 4 mm
de diamètre environ sur I'un des côtés de la
qlaquette ; I'autre bobinage est fixé sur une pe.
tite équerre métallique sôudée au câblage im.
primé.

Les bobinages des mandrins Lipa, de 8 mm
de diamètre, seront réalisés de la façon sui.
vante :

L : 12 spires jointives de fil émaillé 8 à
l0/ 10.

,Lz : 2 spires jointi i'es de fil de câblage isolé
plastique, bobinées autour de L.

Ls comprend 12 spires iointives de fil émaillé
8 à 10/ 10 avec prise de collecteur à la
8" spire

L, Lo comprend deux spires jointives de fil
de câblage isolé plastique, dont le point mi.
lieu est relié à la masse.

Le transformateur MF 472 kcls fait partie
de la plaquette à câblage imprimé. Le bouton
pression de liaison utilisé normalement pour
relier le bloc fonctionnel MF au bloc fonc-
tionnel changeur de fréquence, non utilisé, esl
relié à la prise n' 2 du transformateur MFl.
Cette prise n'est pas utilisée, I'extrémité infé.
rieure du bobinage L, étant reliée à I'extré.
mité 3 du primaire de MFl. Un trou de la
plaquette permet de souder la sortie no 3 de
MF I qui est coupée au ras de la plaquette,
mais encore accessible.

L'amplificateur moyenne fréquence à deux
étages (fiS. 2) est classique. Il s'agit d'un
amplificateur du même type que celui des
récepteurs à transistors. Le premier étage est
cornmandé par les tensions de CAG prélevées
sur la cathode de la diode détectrice.

Pour augmenter I'efficacité de la commande
automatique de gain, afin que les variations de

LE REC,EPTEUR SUPERI{ETER(X)YNB
A IRAi\S§TOR.S

Le récepteur superhétérodyn e a été réalisé à
partir de «Ieux blocs fonctionnels de marque
Thomson-Flouston que nous avons eu I'occa-
sion de décrire dans le numéro 1033 : un
bloc no 4 amplificateur moyenne fréquence à
deux étages, accordé sur 472 kc,/s, et un bloc
arnplificateur basse fréquence no 7 à trois éta-
ges : un préamplificateur, un driver et un am-
plificateur de sortie en classe A variable.

Le choix de ces blocs fonctionnels est jus-
titié par la réduction d'encornbrement qu'ils
permettent. Ils sont, en effet, constitués par des

FrG. 2

plaquettes à câblage imprimé de 85 X 55 ffiù,
avec tous les élérnents disposés du côté op-
posé au câblage imprimé et reliées entre eux
par quatre boutons pression montés sur co-
lonnettes, qui assurent, en même temps que
les contacts électriques, la réalisation d'un en-
semble mécaniquement rigide et compact. Ces
blccs ont été conçus pour la réalisation de
superhétérodynes PO-GO à transistors. Le bloc
fonctionnel oscillateur mélangeur PO-GO,
équipé d'un cadre et d'un commutateur à
poussoir PO-GO, n'est pas utilisé et remplacé
par un oscillateur modulateur avec transistor
OC 170 décrit ci-dessous.

Le schérna de cet oscillateur-modulateur est
indiqué par la figure 1. Cet ensemble est

tensions BF de sortie soient moins importantes
selon l'éloignernent du récepteur, nous avons
ajouté un dispositif de commande automatique
de sélectivité, qui complète I'action du CAG et
évite la saturation. Il est constitué par une
diode OA85 reliant l'extrémité no 3 du pri-
maire de MFI à la résistance de découplage
du prirnaire de I\{F2, remplacée par une résis-
tance ajustable Matera de 4,7 kA.

Le potentiomètre de sortie, qui ne fait pas
partie de la plaquette, est un modèle bouton
Matera de 5 kÇl.

il est possible cl'utiliser un autre ensemble
arnplificateur rnoyenne fréquence. Le module
MF Oréga, par exemple, à câblage imprimé,
peut convenir, et iI suffit de relier ses cosses

0c170

2200oî.:- ceràm.

6o!lréo,n /ot2

{,1, aonl

Le plus simple des servo-méconismes :

ROTOMATIK
I conol - 6 common'des

Le plus robuste

« TOUTE LA RADIO ))
4, rue Poul-Vidol - TOULOUSE
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de sortie conformément aux indications du
constructeur. Nous avons eu I'occasion de dé-
crire des récepteurs superhétérodynes PO-GO
équipés de ce module et les amateurs pour-
ront s'y reporter pour connaître ie branche-
ment des cosses de sortie.

La partie basse f réquence : La figure 3 mon-
tre le schéma de la partie basse fréquence.
Les trois premiers transistors 2N191,2N192,
2N1874 et la ciiode de polarisation 4lP1 font
partie du bloc fonctionnel no 7. Le transistor
de sortie 2N 1874 travaille en classe A glis-
sante, c'est-à-dire avec une polarisation dépen-
dant de I'amplitude des tensions BF. La con-
sommation au repos est ainsi plus réduite et
le rendement amélioré. La résistance ajusta-
ble Matera, de 56 kQ, en série avec la té-
sistance de 47 kQ, qui agit sur la polarisation

l/ers
deTechon

ttl pl

Frc.

de base du 2N19i, remplace la résistance fixe
de 100 kA qui était sur le bloc. La résistance
de 100 ,Q, bobinée est soudée aux deux cosses
de sortie du bloc qui correspondent au bran-
chement d'un haut-parleur de haute impédance.

Tous les autres éléments situés à droite du
2N187A sont à câbler. Ils comprennent le con-
densateur de liaison de 0,1 FF, les résistances
série, modèles ajustables Matera de 68 l«0 de
liaison aux bases des trois transistors 2N1884,
les résistances ajustables Matera de 470 kQ,
déterminant la polarisation de repos des bases.
Ces éléments, ainsi que les filtres L Cr, L, C,
et L, Cs sont montés sur une plaquette de
bakélite à cosses.

Le filtre L, C, est accordé sur I 080 c/s,
L, Cz sur 1320 c/s et Lg C' sur 1 610 c/s.
Chaque filtre colnmande un transistor 2N1884
ou similaire (OC72, OC76, OC74, etc.), dont
Ie courant collecteur traverse un relais de
2,5 kA-2 mA (RL,, RL, et RL,).

Ces relais proviennent des surplus (Machi-
nes Butl) et sont disponibles pour un prix
réduit (3 NF) (1). Leur résistance élevée rend
nécessaire I'utilisation d'une pile de 4,5 V ou.
de préférence, 9 V, qui se trouve en série avec
la pile d'alimentation de 9 V du récepteur. Si
l'on utilise des relais sensibles de 300 à 500 Q,
collant à environ 5 mA, cette pile supplémen-
taire n'est pas nécessaire.

Les résistances ajustables Matera Pr, Pn, Pr,
de 68 kQ, constituent, avec les circuits accor-
dés LC, des diviseurs de tension. Sur la fré-
quence de résonance chaque filtre a une impé-
dance maximum (respectivement 28, 31 et
35 kQ. Le transistor a,m'plifie les tensions cor-

(1) Ets nAM, 17, rue des Fossés-tSaint-Mancel,
Parls (5").

respondantes qui sont détectées par des diodes
OA85 dont la èomposante continue nêgative de
détection augmente le courant collecteur.

Les résistinces ajustables Matera de 470 kQ
faisant partie des ponts de polarisation des ba-
ses au repos servènt à ajuster le courant col-
Iecteur au repos. Ce courant doit être de
l'ordre de 0,1-à 0,2 mA. Au moment de la
réception de la fréquence modulée correspon-
dantè, il croît jusqu'à environ 4 mA en utili-
sa,nt un relais de 2 000(l et a une valeur
supérieure, si le relais est de faible résistance
(300 a).

hlise au point : La mise au point est très
simple. Commencer par régler le potentiomè-
tre BF d'entrée de 5 kQ au 3 / 4 du maximum
et régler les résistances ajustables de 470 k0
de telle sorte que le courant collecteur de re-

lisés sur dcs pots ferroxcube Transco (réf .

25 / L2 - 5,85 - 3 82) dans leur assemblage,
avec bandes de réglage type 88 486/00 (mar-
que verte).^ L, comprend 7lO spires de fil émaillé
O,LZ mm. Le condensateur d'accord Ct est de
110 000 pF.

Lz comprend ' 665 spires de fil émaillé
O,l2 mm. Le condensateur d'accord C, est de
85 000 pF.

Lr côrnprend 600 spires de fil émaillé
O,Lz mm. Le condensateur d'accord C, est de
70 000 pF.

Nous donnons les détails de réalisation de
ces filtres, mais nous conseillons aux amateurs
ne disposant pas de générateurs BF permettant
de coltnaître leur fréquence d'accord de se pro-
curer ces filtres préréglés et étalonnés (1).

Bien qu'ayant choisi des fréquences assez

rapprochêes it oso, I 320, 1 610 c/s), la sélec-

tiii[é des filtres est suffisante pour éviter le
fonctionnernent des relais sur des fréquences
qui ne correspondent pas à I'accord des filtres
cbrrespondants. On peut utiliser des fréquences
plus éloignées, si lbn désire seulement trois
èanaux. Le tableau ci-dessous résume les ca-
ractéristiques de filtres de fréquences différen-
tes réalisês sur l,es mêmes pots ferroxcub'e.

LA PARTM ELECTRIQUE
La figure 4 montre le câblage complet de

la partie électrique.
Les relais RLr, RL, et RL, sont à un con-

tact repos et un contact travail.
RDr et RD, sont des relais Bernier de 6 V,

à dodble inverseur (2).
Un contact repos de RL, est monté en sé-

rie avce le bobinage d'excitation du relais RDr,
afin que RDr et RD, ne soient pas fermés si-
multanément dans le cas ou RL, et RL, se-

raient fermés simultanément par suite d'un
mauvais réglage de la résistance série de
56 kQ alimèntant les filtres. La batterie se

trouverait en effet court-circuitée.
Au repos, Ie moteur de direction ne se

trouve pas alimenté. En émettant une onde
modulée par la fréquence de L, C, (1 080 c/s)
RL, se feime et son contact applique le - 6 V
à l'extrémité supérieure de l'excitation de RDr,
l'extrémité inférieure étant reliée directement
au + 6 V. L'armature de RD, est attirée, ce
qui applique au moteur de direction le cour ant
dans une polarité telle que les roues tournent
à droite . . Le sens correct de branchement des

deux fils de liaison au moteur est évidemment
à cléterminer expérimentalement pour que llon
obtienne le braquage des roues à droite. Une
arnpoule de 6 V-01 A, disposée syr [a partie
supérieure droite de la cabine, s'éclaire pen-

dant Ie braquage des roues à droite.
Lorsque llon-envoie une onde modulée-par

la fréquince de I 320 c/s correspondant à I'ac-
ccrrd O" L, Cr, on obtient de la même façon
le braquage à gauche et l'ampoule de 6 V-
0,1 e sitùee sui la partie supérieure gauche

de la cabine s'allume.
Le relais RD, est à double inverseur

comme RD, et RDr. Un relais Bernier 6 V

(1) Ets Rctdio-Voltaire, 155, av. Ledru-Rollin,
Paris (11").

(2) T'oute la Radio,4, rue Paul-Vidal, Tou-
louse.

4,5v
{ lrlr I
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pos soit d'environ 0,1 m
tre (sensibilité 3 mA)
entre le collecteur et I
sur chaque étage). Rechercher l'accord à I'aide
du potentiomètre fréquence du modulateur de
l'émetteur et régler P, de telle sorte que le
courant collecteur soit maximum sur I'accord
et minimurn sur les autres fréquences de mo-
dulation. Une résistance de I'ordre de 50 k0
convient. Si I'on constatait une réponse de cer-
tains f,ltres aux tensions dont les fréquences
ne correspondent pas à celles de ces filtres,
c'est que la résistance série serait trop faible
ou que les tensions BF appliquées seraient trop
importantes. Dans ce cas, réduire l'amplifica-
tion basse fréquence en agissant sur le poten-
tiomètre volu,me du récept'eur, de 5 kQ.

Les réglages optima sont ceux qui permet-
tent d'obtenir le courant colleçteur maximum
du transistor monté après chaque filtre lorsque
l'on passe sur la fréquence de ce filtre et le
courant collecteur minimum pour les autres.

Réalisatiort des filtes .' Les filtres sont réa-

}il87A
§

2Nl9r
2N192

Ë + oA85

2l'll88A I RLe-^. .Æ\:
R:§

\
§

0485 ZNTBBA

Canal Fen
Hz

Cen
nF LmH N FiL (A)

mm

1

2
3
4
)
6
7
I
9

10

080
320
610
970

110
85
70
50
40
40
30
30
25
15

168 mH

138 mH
129 mH
119 mH
75 mH
65 mH
43 mH
35 mH
39 mH

195 mH
170 mH

118 mH

62 mH

32 mH

710
665
600
580
s54
440
4t0
330
300
320

660

550

400

290

0,12
0,L2
0,12
0,12
0,12
0,16
0,16
0,18
0,18
0,18

2 400
2 940
3 580
4 370
5 310
6 500
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(onlaclt
RL2)orr)

rePos rô- -- -
t\l

- 6V +'6V

'-- I
I

tel que RD, et RDz pourrait convenir, mais
nous avons préféré utiliser un relais de puis-
sance supérieure, plus robuste que le relais
Bernier des surplus. Il s'agit d'un relais G V
des surplus (1), collant à 200 mA. Le con-

0c72

0,1 gF

-6v

Fro. 4

I'on n'envoie pas une nouvelle impulsion brève
d'arrêt.

L'aiimentation des moteurs de direction et
de traction peut s'effectuer soit par 4 piles
torche de 1,5 V, soit, de préférence, par une

doit être remplacé au bout de quelques mois
de service, alors que Ia batteiie cadmium
nickel est pratiquement inusable et d,un ren-
dement supérieur.

REALISATION DE L'E,IVIETTEUR
A LAMPE-S ET TRANSISTOR

Le schéma
Mc/s est indi
un oscillateur
la grille. La
3S4 et I'oscillateur de rnodulation un blocking
à transistor OC72. La fréquence BF d'osciflal
tion est inversement proportionnelle à la ca-
pacité du condensateur de 0,02 u,F de liaison
à la base et à la résistance disposée entre base
gf 

- 9 V. Les Ps et Pr, de
100 kQ, sont à ent de façon
à obtenir les ces d'accôrd
des filtres. Le transformateur oscillateur BF est
un modèle prévu normalement pour un push-
pull de 6Y6.

La charge de l'arnplificatrice BF de modula-
tion 3S4 est un transformateur de sortie d'im-
pédance primaire égale à 10 kQ.

La self d'accord sur 27,12 Mcls comprend
8 spires de fil 20110 bobinées en I'air sur un
diamètre de 20 rrffi, la longueur du bobinage
étant de 50 mm. La self de couplage d'an-
tenne Lz comprend deux spires dè àême fil
bobinées autour de Lr et de part et d'autre de
Ia prise médiane.

Les contacteurs Ir et
tivcment la direction

I, commandant respec-
droite et gauche sont
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tact de RL, permettant une intensité bien su-
périeure.

On remarquera l'utilisation du relais à en-
clenchement alterné de 6 V (2) dont les cor-
tacts sont en série avec I'alirnentation du mo-
teur de traction. En appliquant la tension
d'alimentation à l'excitation de ce relais à en-
clenchernent alterné, le circuit est tantôt fermé
(marche) tantôt ouvert (arrêt).

En envoyant une première impulsion brève,
d'une fréquence de 1 610 c/ s, le camion mar-
che en avant lorsque le poussoir est relâché,
la position repos du relais RD, correspondant
à la marche avant du moteur de traction. Une
nouvelle impulsion brève permet l'arrêt com-
plet. Pendant l'arrêt, aucun relais ne se trouve
alinrenté. il est ainsi possible de faire fonction-
ner Ia direction soit pendant I'arrêt soit en
marche avant.

Pour obtenir la marche arrière, il suffit d'en-
voyer une onde modulée à I 610 c/s pendant
le temps correspondant à cette marche arrière.
Le camion repart ensuite en marche avant si

(1) Cirque Radio,
Paris (11").

(2) Ets RAtr/, .

24 bd des Filles-du-Calvaire,

+ 90 â l20V
Frc. 5

petite batterie d'accumulateurs de 6 V-4 Ah.
Nous avons utilisé une batterie cadmium
nickel de la SAFT, d'une capacité particuliè-
rement élevée pour son poids. Un petit accu-
mulateur au plomb est moins onéreux, mais

o c7 2. ^i;,1i,!,i;,i:{,

constituées par deux microswitch montés à ['in-
térieur du petit boîtier à volant du camion ori-
ginal, télécomrnandé par fiI. L'un des pous-
soirs sert de contacteur t pour la marche
avant, l'arrêt et la marche arrière.

-12V

6. - Sclrdma de l'émetteur à frtrnsisfors. Les deuæ résisratces du pont de oolarisation des
bases des OCl70, entre - 72 V et masse sont respectiuement de'47 kO ef 120 kO.
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Pour obtenir des résultats satisfaisants avec
cet ensemble, il est nécessaire de réaliser des
oscillateurs ÉIF et BF très stables. Le récep-
teur du type superhétérodyne est très seusible,
mais aussi très sélectif, ce qui n'est pas le cas
du récepteur à superréaction. Il serait donc
plus conseilié de monter un émetteur piloté
par quartz.

I1 est préférable de monter tous les éléments
de l'émetteur à I'intérieur d'un coffret en bois
pour éviter l'effet de main pouvant entraîner
un décalage de fréquence.

L'antipàrasitage des deux moteurs a êtê rêa'
de 0,5 pF entre
On atténue ainsi
sans toutefois les

e constater à I'aide
it haut-parleur de

3 cm de diamètre, d'une imPédance de
50 0 (1), branché en parallèle sur la résis-
tance de charge de 100 Q du récepteur. Les
filtres BF' sonl heureusement peu sensibles à
ces parasites, dont la fréquence est éloignée de
leur fréquence d'accord.

Avec le montage oscillateur adopté, l'émet-
teur, dont la porûeuse est émise en perma-
nenoe, se trouve d'ailleurs rnodulé par une
fréquence audible très basse, même lorsque les
interrupteurs L, Iz et fs sont ouverts, mais cette
fréquence n'agit pas sur les filtres. En mon-
tant le petit haut-parleur sur le camion, ou
obtierrt ainsi un bruit, sans modulation, res-
semblant à celui d'un moteur à explosion...
et les différentes modulations sont audibles.

REALISATION D'UN EII/ETTEUR
ENIIEREII,ffiNT IRAI\ISI§TORI§E

La radiocommande d'une voiture s'effectue
le plus souvent à une distance assez réduite,
inférieure à une cinquantaine de mètres. Dans
ces conditions, il n'est pas nécessaire de dis-
poser d'un émetteur très puissant, d'autant plus
que le récepteur utilisé est très sensible. Il est
donc possible de réaliser un émetteur entière-
ment transistôrisé, délivrant une faible puis-
sance HF et présentant I'avantage d'une fai-
ble consommation.

L'énretteur réalisé comporte trois transis-
tors : deux OO170 oscillateurs ItrF en pararllèIe
et un modulateur OC72. Son schéma est indi-
qué par Ia figure 6.

L'oscillateur BF cornprend un OC72 asso-
cié à un transformateur miniature driver Au-
.dax. Le secondaire de ce transformateur est
accordé par un condensateur de 5 000 pF et
sa prise urédiane n'est pas utilisée. En alimen-
tant Ie circuit collecteur par l'intermédiaire de
I'enroulement primaire et de résistances série
'de difiérentes valeurs, les fréquences de mo-
,dulation correspondant aux trois canaux peu-
vent être obtenues. Les tensions BF sont audi-
bles au casque. Si l'oscillateur ne fonctionne
pas, inverser le branchement des deux extré-
mités du secondaire du transformateur driver.

Les caractéristiques du circuit d'accord LC
av 27,12 Mc/s sont les zuivantes :

L : 18 spires jointives de fil émaillé 10/10
bobinées Eur un mandrin Lipa à noyau, de
8 mm de diamètre. La prise reliée à l'émet-
teur par un condensateur à air Transco de
30 pF sbffectue à la 6 §pire à partir de
I'extrémité reliée à la résistance de 150 .O.

La prise d'antenne s'effectue à 2 ou 3 spi-
res à partir de la même extrémité du bobi-
4rage.

Le condensateur d'accord C est un modèIe
à air Transco de 30 pF.
rnefleul9 llncrr, np tH coqc ep JIes e-I
comprend une cinquaataine de spires jointives
de fil 0,2 mm sur un mandrin de 5 mm de
.diamètre.

Le condensateur de 30 pF relié à l'émetteur
et transmettant les tensions de réaction doit
être réglé de telle sorte que lbscillateur soit
le plus stable. Ce condensateur agit également
rur Ia fréquence d'accord réglée par C.

(1) Cirque Radio.
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RETAIS DE TÉIÉCOTI'IT,TAI{DE

E développement des appareils automati-
ques a entraîné un essor prodigieux de
tous les sÿstèmes de relais et, en parti-

culier, des dispositifs électro-magnétiques qui
constituent des éléments essentiels de servo-
mécanique et ,des appareils de télécom,mande.

Dans tous les appareils de contrôle des ma-
quettes à distance, êû particulier, par radio,
les signaux transmis agissent sur un appareil
récepteur et un dispositif décodeur, qui doit
déterminer la mise en action des éléments uti-
les, en reliant les organes de commande et le
servo-moteur correspondant à la source d'ali-
mentatiron. Ces décodeurs sont eux-mêmes ali-
mentés par une source primaire, séparée ou
non, et parfois peuvent jouer plusieurs rôles.

Lorsqu'on utilise une simple séquence d'im-
pulsions, itr n'y a, pas besoin de circuits d'ali-
rnentation, mais lorsqu'on emploie des com-
mandes par signaux de différentes fréquences,
on utilise des circuits d'alimentation auxiliaires.

Ressort Piro,

L'extrémité libre de l'armature porte un con-
tact qui ferme et ouvre alternativement un cir-
cuit électrique, avec un second contact monté
sur un support rigide. Lorsque l'armature est
attirée vers le noyau de I'électro-aimant, les
deux contacts se touchent généralement.

Lorsque le courant est interrompu, une
force de rappel est génêralement obtenue à
I'aide d'un ressort, qui écarte les deux contacts
I'un de I'autre.

Les relais à courant continu sont évidem-
rnent les plus utilisés sinon les seuls pour la
commande des modèles. Dans le fonctionne-
ment à grande vitesse, le relais à courant al-
ternatif ne donne, d'ailleurs, pas satisfaction
at, en général , la puissance nécessaire pour
faire fonctionfler un relais alternatif est plus
gran«le que celle qui est utile pour mettre en
rnarche le même relais en courant continu.

Sutee

PUI§SAI\CE IY.E CE§SAIRE
POUR UN RELAISI

La puissance nécessaire pour mettre
en marche un relais est généralement
exprirnée eû watts, mais elle p€ut aussi
être exprimée en ampères-tours, suivant
l'expressionN X I; cependant, l'ex-
pression en watts est généralement em-
ployée pratiquement.

Supposons, par exemple, un relais
fonctionnant sous 24 volts ; nous vou-
lons connaltre la puissance nécessaire
pour le mettre en marche. Au moyen
d'un ohmmètre, nous mesurons la résis-
tance de l'enroulement ; supposons
qu'elle soit de 240 ohms. D'après la loi
d'Ohm, le courant de fonctionnement

E2
D'après la formule classique P : 

- 
ou

R
P : I2R, nous trouvons alors immédiatement
la puissance nécessaire pour le fonctionnement
du relais, soit 2,4 watts.

Si nous voulons faire fonctionner ce relais,
non plus sous 24 volts, mais sur une batterie
d'accumulateurs de 6 volts, nous pouvons le
rebobiner, de telle sorte que la consommation
soit encore de 2,4 watts sous une tension

E2
de 6 volts. Nous utilisons la formule R -

P
et nous trouvons immédiatement que I'enroule-
ment du relais doit alors avoir une résistance
en courant continu de 15 ohms.

Les relais employés dans la télécommande
fonctionnent'généralement avec des puissances
plus faibles, mais Ie principe est toujours le
même.

Supposons, par ailleurs, ur relais dont nous
ne connaissons pas Ie courant de service, ni la
tension normale de fonctionnement. Comme
précédemment, Ie meilleur procédé consiste à
mesurer la résistance de la bobine et à relier
le relais à une source de courant continu, or
augmentant progressivement I'intensité du cou-
rant à l'aide d'un rhéostat, jusqu'au moment
où nous obtenons la fermeture des contacts.

L'augmentation du courant peut être de
50 % à 100 % suivant la vitesse de fermeture
désirée, et cela nous permet ainsi de calculer
la puissanoe exirgée pour le fonctionnement
Ces opérations simples permettent, dans pres-
que tous les cas, d'obtenir rapidement le
fonctionnement normal d'un relais quelconque.

IEUR PRAIIQUE ET IEUR SERVICE

,1,

Frc. 1. 
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Düsposütion élémentabe d'un relais.

LE, ROLE DES RELAIS

Un relais est un système récepteur qui ferme
un circuit électrique sous l'action d'un courant,
et qui est normalement utilisé quand la distance
entre la source d'énergie et le récepteur est
trop grande, et quand on veut eftectuer une
commande à distance. En principe, les relais
peuvent être de différents types, et l'on peut
distinguer les modèles à courant continu et
ceux à courant alternatif.

1" Selon le nombre de positions que peuvent
prendre leurs armatures, ils sont à une, deux ou
trois positions ;

2 Selon leur mode de f onctionnement, ils
peuvent être à électro-aimant, à moteur ou à
disque, avec un ou deux éléments ;

3o Selon le nombre de bobines appartenant
à des circuits distincts, ils peuvent être à un
ou deux éléments ;

4" Selon qu'ils sont ou non sensîb,leffun
changement de sens du courant d'alimentatîon,
ils peuvent être polarisés ou neutres ;

5" Suivant le temps qu'îls mettent à remplir
leurs fonctions, ils sont à action immédiate ou
difrérée;

6" Il existe, en outre, d'autres relais à ap-
plications spéciales ot, en particulier, des re-
lais à verrouillage pour la télécommande.

Sous sa forme la plus simple, le relais est
constitué comme un électro-aimant avec un
noyau de fer doux et une bobine de fil de cui-
ÿre isolé, enroulé tout autour. En face d'une
extrémité de celle-ci se trouve une armature
de fer doux, montée sur un support à pivot,
et attirêe vers le noyau magnétique lorsque
l'électro-aimant est excité (fig. 1).



LES RELAIS
A COURAI\T CONTINU

Les relais à courant continu utilisés pour
la télécommande sont faciles à utiliser et à
régler, mais on peut en employer un certain
nonrbre de formes différentes avec des circuits
magnétiques particuliers.

F/ax à travenî

Des retards dépassant une seconde ne sont
cependant pas pratiques, parce qu'il peut en
résulter un fonctionnement irrégulier, et I'on
voit sur la figure 3 la disposition schématique
d'un relais de ce genre.

LES RELAI,S POLARISES

Le relais polarisé présente aussi des carac-
téristiques intéressantes. Ce modèle, comme
l'indique son nom, peut être réglé pour être
actionné seulement par des courants d'un sens
particulier. It comporte une armature de fer
doux montée avec son extrémité fixée à la
partie inférieure d'un aimant en fer à cheval.
[æs branches des pièces polaires nord et sud
sont ajustées de telle sorte qu'elles sont équi-
distantes des bords de l'armature mobile.

Lorsque le réglage est exact, l'armature n'est
attirée, ni par un pôle, ni par I'autre, si on
ne la déplace pas manuellement. L'extrérnité
mobile de I'armature porte des contacts, de
sorte qu'une connexion électrique peut être
effectuée avec des contacts fixes. Les contacts
sont réglés de telle sorte qu'en l'absence d'exci-
tation, les contacts de l'armature ne soient pas
en liaison avec les contacts fixes, lorsque le
contact est assuré d'un côté ou de I'autre
l'armature doit rester dans cette posifion.

Lorsqu'un courant, appliqué sur la bobine,
tend à assurer une polarisation positive sur
l'armature, celle-ci se déplace vers la pièce
polaire sud, si elle n'€st pas déjà appliquée,
et demeure dans cette position.

Si la direction du courant est inversée, l'ar-
mature devient urn pôIe sud à son extrérnité
mobile ; elle se déplace vers la pièce polaire
nord. La direction du courant déüermine ainsi
le fonctionnement, qui ne dépend plus exclu-
sivement du passage du courant.

Armature
commêndant
.t I 'dyancem€nt

Batde
oormale

Fra. 4. 
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Ëæemple de relais ù. rochet,
à auancement pas à. pas.

Un autre type de relais encore est du type
rotatif à commutation et à plusieurs positions,
avec un rochet, par exemple, qui permet d'ob-
tenir un déplacement d'un levier rotatif « pas
à pos )), sous I'action de I'armature du relais,
comme on le voit sur la figure 4.

LE RELAIS A YERROUILLAGE
ET LA IELECOMI\{ANDE

Un des types de relais les plus employés
dans les dispositifs de télécommande de mo-
dèles est le relais à verrouillage. Cet appareil
est construit de façon à être verrouillé dans
la position de fermeture, Iorsqu'il reçoit un
courant dans ses enrotilements transmis par le
système décodeur ; il demeure verrouillé jus-
qu'à ce qu'un signal nouveau de déclenche-
ment soit envoyé dans un second relais, ou
un enroulement à proximité immédiate du pre-
mier, ce qui détermine le déclenchement du
premier d'une manière électrique ou méca-
nique.

Les relais à verrouillage peuvent être de
type électrique ou mécanique. On voit ainsi,
par exemple, Ia disposition d'un relais à sys-
tème mécanique sur la figure 5. Une première
armature mobile comporte les contacts habi-
tuels permettant I'ouverture et la fermeture des

circuits, tandis qu'une deuxième armature mo-
bile est employée uniquement pour le ver-
rouillage.

Lorsque le relais de contact Rl est excité,
son armatilre est maintenue dans la position
inférieure, sous l'action de I'armature du se-
cond relais R2, qui vient se placer .au-dessus.

P1

Frc. 5. Eæemple de relais
it Derrouillage ntécantque.

Elle bloque la première et ne lui permet plus
de remonter vers le haut. Tant que I'arma-
ture de contact reste ainsi dans cette position
verrouillée, le relais de verrouillage lui-même
n'est pas excité ; lorsque le bobinage du relais
de verrouillage est excité, son armature se
déplace, et libère ainsi I'armature du relais
de contact.

Au lieu d'un verrouillage mécanieuê, on
peut avoir recours à un verrouillage électri-
eu€, et c'est ce qu'on voit sur la figure 6.
On utilise un système comportant deux pièces
polaires et assurant deux contacts, au moment
où il est excité. [In élément de ces contacts
ferme le circuit de Ia souroe d'alimentation,
en assurant le passage du courant à travers les
enroulements, lorsque l'action du signal de
commande a cessé. Le second élément est
ernployé de la manière habituelle pour assurer
le passage du courant dans le moteur ou dans
les autres dispositifs qui doivent être actionnés.

Il y a ainsi, en fart, deux relais, mais le
second est toujours relié au premier, de sorte
que le courant provenant du bobinage du relais
de verrouillage Rl traverse le contact fermé
normalement du relais de déclenchement R2.
Lorsque ce dernier est excité, il coupe le cir-
cuit du relais de verrouillage, et permet donc
le déclenchement.

Le relais à verrouillage mécanique présente
l'avantage évident de n'exiger I'emploi d'au-
cune source d'alimentation pour le maintien
dans la position de fermeture ; il n'en est pas
de même pour le relais à verrouillage élec-
trique. Mais on emploie comme relais de ver-
rouillage un élément à haute résistance, et la

6. - 
Dæemple. de relais

,ertouillage électrique,

cle la batterie est extrêmement
faible.

On peut également employer des systèmes
à commutation pour contrôler directement le
courant nécessaire pour l'alimentation de dif-
férents appareils, ce qui permet ainsi d'agir
sur les éléments qui doivent être mis en ser-

les ent
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r etais

Le relais à déclenchement lent est utilisé,
par exemple, dans les circuits où l'appareil est
actionné par la première d'une série d'impul-
sions, mais doit rester en fonctionnement, et
ne doit pas suivre le train des impulsions. Ce
relais, représenté sur la,figure 2, comporte une
bande épaisse de cuivre ou des spires en court-
circuit autour de I'extrémité du noyau magné-
tique.

Dans certains cas, il peut être désirable de
rendre à volonté le même relais à fonctionne-
ment rapide, à déclenchement ou à fonctionne-
ment lent. Le bobinage est alors divisé en deux
parties identiques ; un enroulement est placé à
I'extrémité du côté de I'armature, et l'autre à
I'autre extrémité. En court-circuitant le bobi-
nage d'un côté ou de l'autre, le relais devient
du type à fonctionnement lent ou à déclen-
chement lent. Si l'un des bobinages n'est pas
court-circuité, ou s'il est placé dans le circuit
de l'autre bobirle en série, le relais devient
du type à fonctionnement rapide et à déclen-
chement rapide.

Les spires en court-circuit déterminent rme
chute progressive de§ lignes de force électro-
magnétiques dans le noyau, au lieu d'une di-
minution rapide, comme dans le cas où on
emploie simplement 'un seul bobinage. Avec
une spire assez large à l'extrémité du noyau
et des ressorts de contact légers, on peut
obtenir des retards de temps de retour de
l'ordre de une seconde, mais ce type de relais
n'est pas pratique pour des durées plus lon-
gues, parce que I'armature tend alors à ne
plus revenir à sa position normale.

En plaçant la spire en court-circuit à I'extré-
mité du noyau du côté de l'armature, on ob-
tient un fonctionnement lent de l'appareil. Le
délai obtenu entre l'instant où la tension est
appliquée sur le bobinage, et le moment où

t

ûplrer de curTr?
' (PalentUtcar)
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Frc. 3. Düsposition
tt fonctionnement

8oàrhage
d'un relais

lent.

le relais fonctionne, est déterminé par un re-
tard de la formation des lignes de force dans
la partie du bobinage entourée par la spire eri
court-circuit.

Ce dispositif est utile pour assurer une tem-
porisation du fonctionnement, dans certains
cas, pour Ia période suivant la première ap-
plication de la tension de commande.
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vice. Il faut alors mettre en action un bras
portant le système de commutation, qui passe
sur différents contacts. Le dispositif peut être

relais qui maintient la ligne

il i'ii .:i :i' i 
" 
iiËff : "-;iidès que les impulsions de

commande ont cessé. On emploie ainsi norma-
lement un relais temporisé à verrouillage (voir
aussi fig. 4).

I,ES RELAIS D'INVER,SION
Dans les appareils de télécommande, il s'agit,

la plupart du temps, d'assurer le fonctionne-
ment de moteurs miniatures à courant continu
dans des sens différents. On utilise, dans ce
but, des relais ; mais ceux-ci doivent être con-
nectés de différentes façons suivant les types
de moteurs considérés.

CD
Frc. 7. Les relais d'inuersiott. A : motettr ù.

aimant perma.nent ; B : moteur à bobinage frac-tlo,rhé; C :'moteur shunf ,'D : moteu-r iérie.

Pour inverser le sens de rotation d'un petit
moteur à aimant permanent du type classique,
il est nécessaire de changer le sens du cou-
rant traversant cet élément et appliqué sur les
balais. Dans ce but, on utilise un relais bi-
polaire et à double contact.

Les armatures de ce système sont reliées
aux deux pôles de la batterie. Lorsque les
armatures ferment les contacts supérieurs
cofirme on le voi-t sur la figure 'l -A, la borne
supérieure du moteur est reliée à la borne
positive et la borne inférieure au pôle négatif
de la batterie. Lorsque le relais est excité, les
armatures sont attirées vers le bas, le balai su-
périeur du moteur devient alors négatif et le
balai inférieur positif, et le sens de rotation du
moteur est inversé.

Pour invçrser Ie sens de rotation d'un mo-
teur à bobinage fractionné, comme on le voit
sur la figure 7-8, il faut seulement exciter une
moitié de I'enroulement de champ. '

Ce type de moteur comporte habituellement
trois bornes de liaison : une borne commune,
une borne servant pour la rotation dans un
sens, et l'autre pour la rotation en sens opposé.
Le montage peut alors être plus simple ; un
seul relais peut servir à connecter l'induit, à
travers le contact fermé normalement, à une
moitié de l'enroulement d'excitation. Le balai
est égalernent connecté au moyen de la borne
corrunune à un pôle de la batterie, tandis que
I'autre borne de la batterie est reliée à la prise
médiane de l'enroulement de champ.

Lorsque l'armature est au repos, on main-
tient un contact normalement fermé, une moi-
tié de l'enroulement de champ est excité et
lorsque l'arrnature se déplace, elle assure I'exci-

tation de la seconde moitié de l'enroulement,
ce qui détermine la rotation du moteur dans
le sens inverse.

Pour inverser Ia rotation d'un moteur shunt
à courant continu, on peut agir soit sur le bo-
binage d'excitation, soit sur les bornes du mo-
teur reliées aux balais. On voit ainsi comment
le montage est réalisé en agissant sur le cou-
rant transmis au balai, au moyen d'un relais
bipolaire à double course, tandis que le champ
demeure constant sans modification des liai-
sons de la bobine correspondante (fig. 7 -C).

Lorsque le relais n'est pas excité, le balai
in,férieur du moteur est relié à la borne po-
sitive de la batterie, êt le balai supérieur I ta
borne négative. Lorsque les armatures du relais
sont attirées vers le bas, sous l'action du champ
de l'enroulement, le balai inférieur du moteur
est relié à la borne négative de la batterie, et
le balai supérieur à la borne positive.

Enfln, dans un moteur série comme dans un
moteur shunt, on peut agir soit sur I'enroule-
ment d'excitation, soit sur les balais, comme
on le voit sur la figure ci-contre, pour modifier
le sens de rotation. Sur le schéma 7 -D, on
agit sur le bobinage d'excitation.

Lorsque le relais est dans la position d'ou-
verture, le courant traverse l'induit du moteur
par Ie contact supérieur du relais, I'armature
du relais, puis le bobinage d'excitation et re-
vient à l'arrnature inférieure du relais et à
la borne positive de la batterie.

-T.orsque le relais est excité, l'armature sup-
périeure du relais relie une extrémité de ia
bobine de champ à la borne positive et I'ar-

change ainsi de sens de rotation.

RELAISI GRUNER 957
,Ce rotrais, fabriqué ouüre-Rhin, est un des

meilleurs ,relais utilisabl,es pour I'amater:r de
Télécomman'de, disponiible (1) actuellemen,t
str,r le m'arché européen. Du fait de il.'ouverture
du Marché cornrnun, son prix est relativement
peu élevé pour un relais de qualité profession-
'nelle : 17,50 NF. Il est rocorlrrlrand,é partic,u-
Iièrement pour fonctio,nner derrière les tran-
si'stors OC72 ou WI6.

Voici, cidessous, ses caractéristiques :
,Longueur : 28 mm (cosses à souder corn-

prises).
Largeur: 9 rmm.
Hauteur: 1B rnm.
Poids : 8,5 g.
Contacts : 1 repo's, I travail (oe relais existe

également en 2XRT).
Ces contacts sont protégés par une cogue

en rnatière plastique et ne risquent pas, de
s€ fait, d'être dérégl& lors de manffialions
ou de chocs.

La fixation peut se faire soit par la vis cen-
trale ou sur circuit i,mprirné en ménageant des
trous pou,r le passage des cosses.

Caractéristiques de fonctionnement sous une
tension d'alimentation de 9 V, m,onté dans le
collecteur d'un transistor æ72 ou OC76.

Inrtensité d€ collage minimtm : 8 mA.
Intensité nomnale de travail : 12/ 15 mA.
Intensité de décol'lage : 6 mA.

(1) Toute Ia Radlo.

Pouvoir de coupure (sur circuit non indur
tif): 100V 0,2A ou 2ûV 14.

Pression des contacts : 10 g.
Résistance de la bobi,ne : 300 Q (existe e

différentes valeurs).

L'ENTRETIEN DE§ RELAIS
Les relais, surtout s'ils sont sensibles, sor

évidemment des appareils délicats, qui doiver
être utilisés et vérifiés avec soin. La durée (
service des contacts diminue, lorsque la surfa«
du contact est usée par Ia formation d'éti:
celles oll d'arcs, par le frottement, ou pi
une pression trop forte.

La vaporisation de la matière métalliqt
qui se produit le plus souvent est due génér;
lement à la formation d'arcs électriques, q.
peuvent même déterminer un véritable « co

La décoloration des surfaces de contact r
doit pas être constatée à moins que le rela
ne soit employé dans une atmosphère plus c
moins sulfureuse. La poussière, tout dépô
plus ou moins isolant, doit être enlevé av(
précautions, avec de la toile émeri extrêmeme:
fine. lI faut prendre garde d'enlever le moir
de matière possible êt, après le nettoyage, (

faire disparaître soigneusement toutes les pa
ticules abrasives qui peuvent être restées st
la surface.

L'ESSAI DES RELAIS
Les relais, qu'il s'agisse de modèles en se

vice ou neufs, peuvent être utilement essayé
tant à la fermeture qu'à l'ouverture, pour él
ter toute panne de fonctionnement ; dans r

but, on peut employer une des deux méthod,
représentées sur la figure 8.

Dans les relais à courant continu, le col
rqnt est proportionnel à la tension, puisque
résistance du bobinage est fixe ; dani ces col
diticns, la puissa,nc€ est sou\rre,nt indi,quée, aus
bien à la fermeture qu'à I'ouverture.

L'essai es,t réatisé avec un amlÈremètre €

série ou un voltmètre en shunt, èomme on
voit sur la fig'ure ; pour obtenir une précisic
suffisante. on utilise un galvanomètre dont
résistance est inférieure à 5 Vo de la rési
tance de la bobine; ou un voltmètre qui présen
une impédance êgale à vingt fois Ia réiistanr
du bobinage. En se basant sur la loi d'Ohr
on peut convertir les courants d'ouverture
de fermetu're en tensions aux bornes du bob
nage, ou en puissance d'entrée en watts.

La batterie utilisée pour l'essai doit avo
une tension supérieure à plus de deux fois :

tension nominale de fermeture. Un rhéostat
abaisse la tension de la batterie à la tensic
habituelle du courant qui traverse la bobine, r

l'on emploie dans ce but une résistance, dor
la valeur est environ le double de celle de l

résistance du bobinage.
Amooutb'nùtalrhe\,

Frc. 8. Dispositifs d'essai des relais quec u
milliampèremètre ou un uoltmètre.

Il est utile de compléter ce système d'essi
par un petit indicateur visuel, constitué sin
plement par une ampoule à incandescence, (

un ohmmètre peut indiquer avec précision I
fonctionnement du relais, aussi bien à la fer
meture qu'à I'ouverture.

J:

IÆ H.AUT-PARIÆ,UR * 1"' DECEMBRE 1961 * Page 4



LES A-CO ÉS DE LA TÉÉCOMMANDE
DES MODELES

,

REDUITS

ATEAUX, avions et au'tos radioguidés
sont faits pour évoluer, pour naviguen
sur utr bassin ou uine rivière, ,passer

entrs des bouées, entrer dans un po'rt ou un
garage, en sortir, etc. C'est là l'essentiel. Et
c'est même le seul but de certains bateaux
rapides pour lesquels leur constructeur n'a
recherché que la vitesse ou la précision des
rlan@uvr€s. Mais cela ne doit pas faire dédai-
gtr€r des manæuvres accessoires à bord d'un
bateau, d'un avion... Par télécommande ,

oelui-ci ,peut larguer un paraohute, lâsher des
bomibes, prendre des photographies, rentrer et
sortir son train d'atterrissage, manæuvrer ses
f'reins. Une voitu,re klaxonnera, alllurne,ra ses
phares, freinera elle aussi...

Su,r un bateau, rles manæuvres possibtres sont
innombrables ; elles dépendent beaucoup de
la nature 'du bâtiment et ne sont pas ,les

mêm.es sur un cargo que sur un escorteur
d'essadre. Dans tous les cas, d'ailleurs, ces
manæwres sont plus du do,nraine du bricolage
que de oelui de I'électronique et de la haute
technique. Mais e,lrles font appel à f ingénio-
sité d€ chacun et ne sont donc ,pas mépri-
sables,

Dès que ,les amat€urs de télécommande
équirpèrent des bateaux, ils imaginèrent cer-
taines de ces ,rrlanæuvres aoc€ssoires. L'une des
plus si'mples et non la moins prisée par les
spectateurs est I'alllumage et I'extinction des
feux de navigation ou d'un éclairage intérieur
du bateau. Sur son ,r,e,morqueur de rivière
. Arpàge ,, Herondelüe, F 100,6, faisait bascu-
ler la cheminée comme cela se fait au pas-
sage du Pont-Neuf à Paris. Monseur, F 1141,
lui, agitait la queue du petit chien mascotte
de son shass€ur de sous-,rnarins. Les frères

Hohqrr

mètres. Flus réoem'm'ent, A. Iæcomte a pré-
senté un pédalo dont les Personnâges, animés
par télécommande, salu'ent les spectateurs et
tourne nt aimablemsnt la tête v€rs eux.

Sur une m'aquette au centième d'un cango,
attei'gnant à 'peine un mètre de longueur, j'ai
aecumulé ,à 'plaisir ces ,com'mand,es acc€ssoi'res :

manæuvre de l'ansre et des amar'r€s, feux de
navigation, embarcation de sauvetage, mât de
charge. Je ,fu,s surrpris, je 'l'avou'e, du nombre
et de Ia di,fficu,lté des ,problèm'es à résoudre

s de poids et d'en-
pas inuti,le d,e faire
numéro spécial du

observations. Ils
glâneront peutêtre dans mes descriptions quel-
ques idées s'ils veulent se lancer dans cette
voie de la « ,rrâguette réaliste u téléguidée,
somme je les y encourage.

Deux mots, d'abord, du « supPort » : le
bateau. Je suis a,trlé dans un port et, à bord
d'un bananier, j'ai fait toute une série de
photographie
cofii,filuniqua
faire une m
de lonrgueur
Ia ta'ble de l'atelier oela fait un beau bateau,
aux vastes dimensions. Dès qu'il 'est mis sur
['eau, i,l paraît 'beaucoup plus petit pour sern-
ble,r 

' 
minuscule quand il est à vingt mètres

du rbord. Mais c'est su,ntout au moün€rnt d'y
installe,r tout ,le ,matériel qu'il apparaît dange-
reusement petit. Pourtant ce n'est pas impog-
sible, puis(ue i'y suis arrivé. Depuis, la
Société Navale Detrmas-Vieljeux m'a oommu'
ni'qué les plans de son car'go de 9 000 tonnes
u Emi,l,e-Dé,1,mas » et, m'aidant de photos pri'ses

à bond de ce beau navire lors d'un voyage,

le jour où vous r,encontrrerez d'auttts amateurs
de'tél&,om,m'ande vous ne risquerez pas d'ap-
portelle troisièrne ou le quatrième u'Wan-
-dera 

" 'de la réunion, ou la sixièrne vedette
« Plymouth ,.

J,e ne parle,rai pas ici du réoepteur qui- est

le u Pamir , ,[ f voies que j'ai décrit dans
« Télécom'mande des modàles néduits '. Je n'ai

aux corn'mandes de 'barre (droitegauche) et

deux voi,es aux oo'm,m'andes d'e la' u rnachine '
pur f intermédiaire d'un selyo-mote'ur entraî-
nant un€ boîte de vitesse oimple dont nous

pa,r,lerons peut€tre un jour. Ü.a « rfilâchine '
ést un ,petit m'oteur o Uniperm » ; elle me
d,onne touæs les allur'es d'epuis avant-toute jus-
qulà arrière-toute. Ces 4 voies de commande
me permettent de faire évoluer ,rlort carrgo
absolument com'me le 'ferait « ull vrai '.

Les m'anæuvres aocessoir,es qu€ j'ai choisies
ne présentent aucun caractère d'ung€n'ce, et
c'est sans i,mportanoe si leur exécution est lente
ou r,etandée de quelques se'con'd'es. El,les sont
don,c commandées par un sé'le cte ur rotatif 'à

çoit- les signaux transmis sur
Ce sélecteur, à 2 séries de
,facilement les inversio,ns d,e

eu,rs d'exécution, est entraîné
par un petit moteur électrique eomman'dé [ui-
rnême rpar un r,elais simpl'e inverseur (fi,g. 1).

C'est ,oe que j'ai a,ppelé depuis lon'gtemps ['e

n oteur

Y (t,r. $t téc1

?§r.ort .Âo te,*ts p

Î,o*e àg.tL
So Àevtts D

àonJnon 1'1 t
Ià\J^b *
Flc. 2

hrc à.*
Soh.he,^r

lo* à-e,ntà ''

{oo lqnts T..

e.?âhi..

" dispositif N.P.[J. ,, offrant presque les

mêmès avantages que l'éohappernent classique
mais supprimant la sujétion du remontage du
ressort ou du caoutohouc.

Dans ,mon cargo, c,e sélect'eur est disposé
à J.'extrême avant de la coqu€, 1à où la lar-
geur ,est la plus réduite et tout alourdisse-
ment n6faste. I,l a donc ,faIlu le const'ruire
petit et ,léger, m'ais un te1 sélecteur pourrait
iréan'moins 

- gom,mander les manæuvres d'un
ont slen ip5rpirer
je le 'décrirai en
construire, iil ne

bateaux peu rapides.

I. §ELECTEUR

I-e moteur d'e,ntraînoment, moteur u J.O.S. '
bon marché, entraîne une vis sans fin rudi-
mentaire V 

'formée par '2 cm de tige filetée
en fer de 3 mm de diamètr'e (fig. 1 et 2).

Celle-ci ,fait tourner une roue 'dentée 50 d'ents

D venant d'un dé'rnulti;plicateur de compteur
éle,ctrique et soudée su'r u'n axe de 2 rnm.
Un rnânchon M de quel,ques millirnètres de

@r$,w\q a{c à.r,

SLqr^f.^^-

{cc 3 
{r"t[.r^'s

4ip[ü'n
l\cr."h"ow §1

.t'

Frc. 1

flo*t tr

Chap'pet, F 1 1 1 1, pointaient tes tou'reLles de

leur- u Ri,cherlieu , ,0t, au commandement,
tiraient ,d,e véri,tables coups d€ feu.

Tout est ,possible par télécom,mande : rn'a-

næuvre,r des sirgnaux, 'des pavil'lons, lancer des

amarr€s, des torpilles, des fusées, rnouiller
l'a'ncre ou des ,bou6es, animer des 'personnages,

etc. Mais, com'm,e touiours, il faut d'autant
plus d'ingéniosité et d'habileté manueüle que

ies dimeniions du bateau et de s€s àccessoires

s'ont plus
cation de
gueur et
navire d,e

ment facile. Au Concours u Navi'ga o 1959 de
F,rirboung-en-B r isl au,
1960, on a pu voir
dun r€mo,rqueu,r de
guidée et mesurant
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lonrgueur, en tube de laiton de 2 DIun intérieur

et 4 sur oet axe d'un

côté Pr9s9nç u'|n mé-

plat côté de [a roue

est 10 dents P'- L'ensemble

;i monté sur une plaquette isolante (ple1i-

gl"rr qri porle aussi^ Ie 
-relais d€ commande,

;Ëi ô"i àUCit aux tops transmis sur 1a cin-

;;ièr"Ë voie. p*o*. petits frotteurs en f,l de

6ronze 4/ !O, diamétral '
appuient sur 'le
sième, f", frott
rant. Dans ces
marre le moteur qui tourne jusqulà oe -que
ie manshon, à causè du méplat, quitte le frot-
iàrr f' relié au contact d,e travail du relais.

Le moteur s'arrête donc après avoir fait 
- 
pal-

couri,r un Ôemi-tour à oe manchon. Après. le

;ig*i, lorsque le sa Position
àË itiot, l.;autre à son tour

tre courant et I arcourir un

,roou.uo de mi-totlr a ' L'axe de

ô.tui-ri et le pignon 10 dents tournent donc

d'un tour Ba'r 
-signal et la p-ratique m'a mon-

tre-q,r,il esî tout-à fait possible d'envoyer plus

d'un- signal 'Par second .

Une roue 100 dents R (fig. 2), provenant

.G àussi d'un 'com'pteur électrique, est entraî'
née par rl,e pignon 10'de'nts P, et son axe

p"it"'î frotieu-rs €n frl de ,brônze 4/Lp,. I1s

èircurlent sur Z plaqueltes isolantes où sont

fixées 10 , €r laito!, de I mrn'

réparties et gui forment l'es

t'O' ptots « galettes » du Élec'-

t."r: (frg. e 1 mm de di'amètre

a"iu.àie semont Pe'rcés sur une

ôir.ootérenoe de ZO ,mrn de diamètre, et cha-

eun dleux est fraisé, rnais ni t'rop ni trop -F€ü,
su,ffrsam,ment pour âuu les têæs d,e vis deBas-

ilï 
-lêgèrem,int 

Ia 
- 

su,rface de Ia plaquette

isotantJ Les ,frotteurs F ,et F' sont soudés §ur

Z 
-p"t1t. 

collecteurs K, mancho,ns en tube de

taiton de 3 
-mm 

d,e ,diamètre intérieur et de

[u'alqu,es mi'11i'mètnes de longu'eur'- Tout cet

éïuiËage 'mobile : roue 100 d'ents, Ies 2 rnan'
àËorir ét I'eurs fr6tteu'rs, est serré sur un ax€

de 2 m,m a,près interoosition de rond,el,les et

a; rnanohon§ isolants (tube souplisso poPr ce.s

manchons) afin de sépareilles eircuits électri-

oues des 2 'frotteurs (fig. 4). A chryune de se§

e'itÉmités, l.'axe de rc€ notor est lisse et peut

pivoter sans frot
(uettes en Plexigl
Lors de la rnise
qu'après chaque si'gnaü

tib, vers tle',oentré d,es têtes des vis €t, d'e

fi*ferrnce, d,e Z vis se 'faisant face (sinon, d'..t

erreu,rs seront Bossi'bles ,lors du montage).

Brà", 2 dernierô frotteurs X et X' a'ppuient

iii ,fér coll,e,cteu,rs K et leur amènçnt le cou-

rant.

Avec ce séle,cteur, i[ est facile de comman-

O.i ,a*- petits s,e,rvo{moteurs électriques, et d'en

ir,*.rs.i a v,otronté üe s€ns de rotation, mai's

,les contacts seraient insufiflsants pour de forts
courants, ,ce1ui du moteur de propulsion d'un
gros bateau, par exe,mple. I1 faut conn'ecter

i.u* à deux 4 d,es coniacts, com'ûLe f indique

Jlondnær. tsolo,nl
' à" ?ràr^wr.

Frc. 4

la fi,gure 5. Quand 'Ies

sur la position à'à',.
d'un sens ; il tourne à

teurs sont sur les co
que s'arrête de lui'même
quan inée, tgut €n Pou-

vant e, i'l faut Prévoir
des course » c et c"
c s'ouvrant par 'exemrple quand le treuil de

l-'embarcation de sauvêtage est complètement

IL _ MAI\GUVRE DE UAI\CRE

Le rProblème est si'mPle

dévider ou rebobiner à v
de c€'ntim'èt'res de chaîne
écurbiers et tenant l'ancre.

traîne une rbobine form
ri.onoofr [a fine ,ohaîne. Une démulti'plication

roppfe-'entaire, pig'l'on 10 dents P et roue

100 d,ents ll;;'.ritt"uîn" 2 er'gots- iE et E qui

,àür*"t .les tontacts de bout dÊ cours'e qui

iùtd;i 't. moteur quand la manæuvre est

a,chevée.

il ,fr,o faut signaler [a nécessité de limiter
,la traction sur t-u chaîne. On p'eut em'ployer

* *"t"o. e tui,Ult puissance (ce 'qu'e j'ai fait) "

qri 
- 
ô"ià si la traction d,evient ,trop forte, ou

bien un moteu,r putss lnt entraînant [e treuil

;; il diteosit'i'f â 'ftiction patinant en cas de

iui.t utge. lnt ne prena-nt Pry 'cgtte précaution'

ri funrlu r'ingug^ uo fond ,du bassi'n ou dans

["r îUttuc'let Ïl innergés, on risqle de voir le

U.i"uü s'enfoncer sôus ü'effet de la traction
de la chaîne, puis coutrer par |'avant conlme,

?o'tie lirse
{coJ,.ons Lo"rLon 3 *h K

\

ffotre loo

Àc,*ls L

Fott 
^rr 

T'

del
T;5. l;t"fào â"? J

lor[ue Lussg

i*o- rr.ok..r, à'ono'p

;sriïî]îjüiT",'

Cmlorh d.e q."k

ào eounp d\a t 
^rÂl-

F.r^r de. nor,qJ-*
([orït^o* i )

Frc'

dévidé, et ,c' s'ouvrant quand ce treui'l est

co'm'p1èt,ement enroulé.

Dans ces 'c'onditions, la command'e d'une

manæLrvre s,e fait en envoyant un_ nom,bre de

iignuu* suffisant potrr amene'r fies frotteurs sur

li position co.rr€s,pon'dant à aette 'manæuvre
qri^ s,,effectue en,suite toute seule, ' l'e S'erv6-

Àoteur s'arrêtant de,1ui-même quan'd'el'le est

achevée. Sans I'es contacts 'd'e'bout de course

.t à moins de p,révoir «les entraîn€m,ents à

friction peu reconimandables, il serait indispen-

,"UÈ de soigneus,ement obs,erver 1''exécution de

la manæuvrè €t, 'par quelqu.s tops, d'envoyer

le sél'ectetrr sur une position n neutre ' ([es

ptotr corresponclants ,ne sont reliés à ri'en, ce
'qul :est ie .àr de Ia position ? cle mon sélec-

ieiul-quànd ,la ,manæuv,r€ serait jrrgée satisfai-

sante .

C'est donc, à bord d'e mon cargo' ce sélec-

teui décimal qui,co,nrmande les manceuvres

auxiliaires t-- rôtt. de 'l'ancre, üargage -des
;il**, ,mise à }'eau d'une emba'r'cation, feux

e;;;;i!ation, lnanæLrvre d'un mât de charge'

Examinôns cha'cune d'ell'es'

\us - ËÜ S uoro. *ot- , ârt ,r^àl
âc el*a»Xc

îü* à +6{

voi,l,à bien lon,gtemps, ,le contre-torpilleun
d'Herondelle !

On voit sur ,la fi,gure 5 ,que le séle'cteur fait
tourner ,d'un sens là servo-moteur quand il est

;;; la positi'on 3 ; l'ancre est mouillée' Quand
I,e séle,ôt,eur est sur,la position 4, le moteur
tourne en SenS inve,rse èt 'l'ancre est relevée'

III. LARGAGE DES AMARRES

ce n'€,st qu'une astuce... presqu,e inavouable.
Le bateau eit amarré, ,à ,quâi ou stlr un coffre,
par un câble partant de I'avant' Au com-

nrancle,m,ent, c,e câ,ble est libéré et le navire
peut prendre le déPart.

En fait, c'ela est fort sirnprle - : l'une des

jo*s ,f . ü'a ,bo'bin'e du treuil d'e I'ancre fo'rme

tu-,.. EI'le 'porte un€ bosse qyi pousse une

lam,e de ressort ,Dlufll€ 'd'une lon,gue tige T
Ouï*rtunt 1e pont avant de Z ou 3 IrIiIrI s'eule-

-Ërt, juste assez 'Pou érmité

O. i;uüssièr'e (nYlon d'une

boucle). Pour 
'lairguer qu'l

.o**ânder uan.té à t'reuil

ü
,êc

C§.ç.

I'oLterY tot ' ,r* r

Tro[lcllts

dr'ort ence, À
àe- co.^ror.t

), r-hXt'--.-,

âe vis Je ,1 *,.,.,

CoLtecto-*t K

Î.owe Àoo àettts1'
,/,-- colle"t-e"''r K'

üis
lnr

{Jo a* SeL..t , '
o Q,\. n

Frc. 3

Tt^ryrttct.i^150't§
isoLq^lss
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Î,oue ,loo

âcnls f.'à

c'?'hï'l

E.Xobi E r! E'

C""Jocts &
8oü ole courrle,

Frc. 6

/)"ue 'loodenhR
Lo.eat. âe rtslo"E

$s so,.s |.i,. V

So.rro. n{otc,r i.O.ÿ

tourne i la tige T s'écli'pse sous le pont en
lâchant la ,boucle ; I'amarre tombe par son
propr€ poids. Aussitôt, j'e comman,de la remon-
tée de I'ancr€. Avec un peu dtabiileté, il est
possible de ,libérer ,l'a'marre sans que l'ancre
ait pratiquement le ternps de 'bou,g€r. La seule
précaution ,à prendre lors du montag€ est de

Sotsc s, r L'^rr,,c âsr
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sur I'extrémité de I'une des 'pales de l'hélice,
quand la tige t 'est relevée, pou,r que [e moteur-
caoutchouc n,e puisse tourner. Mais sitôt que
I'embarcation flotte, les 'pal,es sont libérées et
l'hélice déma,rre. Quant aux crochets c et c'
(fig. 8) qui pénètrent dans les anneaux a et à',
ils sont dirigés vers I'avant et I'embarcation
s',en dégage sans peine avant de pa'rcourir près
de 2 mètres. Ce n'est évidernment pas une
longue traversée, mais, à l'éche,lle, c'es't' tout
de mêm,e une encâb'lur'e. Par contre, tout cela
est simple et économique puisqu'il suffit de
re'monter d'une cinquantaine de tou'rs tla roue
100 dents pour pouvoir recommencer.

Tous les pignons et roues de ['embarcation
viennent de démultirplicateu'rs de com'pteurs
étrectriqu€s. Une précaution : I'hélice ne doit
pas cro,cher dans le ressort, mais c'est le dos,
I'a,rrondi de l'une des pales, qui frotte sur le
ressort ; la tension du moteur'caoutchouc ne
s'oppose plus, ailors, à la libération de thélioe
mais, au conüiaire, concourt à celle-ci.

A I'usage, il m'a semblé que la rnulti'plica-
tion ,par 10 est insuffisante. L'hélice part d'un
seul coup, très vite, et tourne pendant 2 ou
3 secondes, juste assoz pour lancer l'elnbarca-
tion qui termine sur son erre. Je ,pens€ qu'une
multiplication supplémentaire par 5 ou 10
s,erait avantageuse. Contrairement à ce qu'il
peut sembler, I'hélice tournerait moins vite
mais plus longtemp.s, Xe couple moteur étant
réduit avec la multiplication, et le voyage
ærait P'lus tlong.

fl^near^ fiü o.
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I-es 2 bossoirs P et P', distants de 10 centi-
mètres, sont soudés près des extrémités d'un
axe d'accou,plement (f,g. 8) rigide qui est arti-
culé au bord du pont des em,ba'rcations. Un
ress,ort R tend à 'faire déborder l'ensem'ble
mais des butées soudées sur oet axe li'm'itent
sa cou,rso à 45o, A I'ext'rémité de ctraque bos-
soir est un ann€au, o et o', dans trequel passe

le fil de ,nylon de 'pêctr,e de 3 ou 4/ 10" de
millimètre eui, d'un rbout, tient 'l'un d'es cro-
chets c et c' de suspension du canot, et de

'ltautre s'enroule su,r un treuil. Enfin, ües 2 cro-
chets sont soudês aux extrémités d'un'e barre
rirgide suffisam'ment lourde pour tendre' les
câbles quand I'e,m'barcation n'y s€ra plus.

Sur mon cango, seule llembarcation tri'bord
peut être manæuvrée. Ses 2 'garants passent
donc dans les ârreaux o et o' avant de rejoin-
dre les 2 bobines 'd'un treuil masqué dans les
superstructu,res et entraîné par un s€'rvo-'moteur
u [Jnirpe,rm D démurltirplié 500 fois par 2 vis
sans fin et 2 ,pignons d,e :20 et de 25 d'ents.

Ià encore, des contacts de bout d'e course
arrêtent ,oe s€'rvo-ffloteur_ d'abord quand les
bobines sont ass€z dévidées ,pour que I'em-
barcation flotte naturgllem'ent, 'puis quand les
bossoirs sont revenus à poste.

Que se passe-t-il quand la mise ,à I'eau est
com'mandée ? Le sôrvo-moteur démarre qua'nd
le sélecteur arrive sun la position 5, et le treuil
se dévide lentement. Sous ,l'action 'du 'ressort R
qu'il faut tendre ni trop ni trop P€ü, t'en-
sèrrlble des bossoirs cofilrr,ence par pi'vote'r vers
l1extér,ieur, et Cest seutlement quand ils ont
atteint 45o (l'une d,es butées est arrêtée par
le pont), quand ''l''e'mbarcation est en bonne
position par conséquent, que c'elle-ci corl'
m€nc€ sa d'esoente. Quand ell'e touche tl'eau,

el,le se libère comme nous I'avons vu et vogue
par ses propres moy,ens. L& servo-moteur s'ar-
rête bientôt, sous I'a,stion des contacts de bout
d'e 'course qui doivent être régüés en consé-
quonce. Remonter l,es crochets et remettre en
place les bossoirs ne présente aucune difficulté.
Sur commande, l'e sélecteur p,asse sur la posi-
tion 6 : u haler à *bord ,, les treuils repr€n-
nent les garants rpuis les crochets viennent
buter contrre les anneaux o et o'. L'es bossoirs
sont alors tirés vers ü'intérieur jusqu'à oe que
les contacts de bout de course arrêtent le
servo-moteu,r.

J'e dois signale,r que lors de Na mise à l'eau,
et 'malgré la légèreté de l'embaroation (25 g),
le cargo prend de la gîte à tribord. C.€ n'est
pas grave, ,mais choquant pour un vrai rnarin.
A qui voudrait perfectionner cette rnranæuvre,
j,e suggère de fai,re déplacer vers babord une
massdlotte d'une cinquantaine de gram'mes qui
compenserait le déséquilibre. Mais il faudrait
ne le compenser qu'en partie, de moitié s'eu'le-

ment. Sinon, [e bateau ,gîterait à babord après

régler les contacts de bout de course pour
que 'la ,boss,e s'arrête sous la lame de ressort,
qu'elle pouss,e, quand le treuil est dans la
position « âIlcr€ 're,levée ,.

fV. EMBARCATION

C'est ici que j'ai rencontré le plus de difû-
pultés. A l'é'chell,e du centiè'me, utr mètre est
re,présenté ,par un c€ntimètre seulement, et une
e'mbarcation de 8 mètres de longueur n'a plus
que 8 oentimètr,es sur ,la maquette. Mais il ne
faut 'pas oublier qu'à cette écherlle 'l,es poids
sont divisés par un million, €t qu'une em,bar-
cation de 2 tonnes ne d,evrait plus peser que
2 grammes ! Ce serait possible, à la rigueur,
pour I'embarcàtion seule, mais cles't tout à fait
i,rréalisable s'il faut ,la munir d'un moteur 6lec-
trique ,et de piles lui perm'ettant de vo'guer
par s'es propres moy€ns. Le plus léger de m€s
moteur,s électriques faisait couler ou chavi'rer
toutes les em,bar,cations que j'ai pu essayer,
et ce n'est qu'après maints échecs (j'ai mê,me
essayé, sans succès, la fam,euse pastille de
cam,phre) ,qu,e je découvris la solution : le
moüeur-caoutohouc.

L'e,rntbarcation de 10 centimètres d,e longueur
(j'ai triché un,p€u) possède une roue de 100
d,ents (fig. 7) mue par un bracelet de caout-
chouc torsadé placn dans l'axe. Cette rou€
entraîne à son tour un pignon 10 dents et
un axe de 1 m'm de diamètre, €r aci'er, à
I'extrémité duquel est soudé,e I'hél,ice. Il est
inutile de préciser que I'ense,m'btre doit être
soigneusement ,m'onté, avec le minimurn de
f,rottements.

I1 faut ,maintenant ne mettre en route ce
moteur qu'un,e fois ,l',embarcation à I'eau. Voici
la solution sirnpile que j'ai trouvée... non sans
mal.

Lors des manæuvres, I'e'mtbarcation est saisie
par ses 2 anneaux a et a', pla,cés I'un à I'avant
et I'autre à l'arrièr,e. Celui de I'avant, a, est
fixé ; celui de I'arriè,re , à', est soudé à I'ex't'ré-
mité d'une fine tige vertical,e t en corde à
piano qui couliss,e dans un tube ,T fixé sur
l'étambot. A sa partie inféri,eu,re, cëtte ti;§e t
est sou'dée sur un fin ressort r vissé sur la
quille de I'embarcation. Quand celle+i est
tenu,e rpar s,es anneaux a et à', son seul poids
fait ,remonterr la tige t (arrêtée par un taquet
k' soudé sur 0 et la par'tie a.rrière du r€s-
sort r. Si oerlui-ci est corre'ctem'ent tend'u, la
tige ,descendra dès que I'anneau a' s'era ilibéré,
c1est,à-dire dès que I'e'rnbarcation flottera (un
arrêt k, soudé sur t, üimite la course totale
de t à 2 ou 3 'mm). Dans ces conditions, il
suffit que la partie arrièr,e du r€ssort frotte

Frc. 7

V._MI§EAL'EAU
DE UEMBARCATION

L'ernbarcation étant hissée sur le Fbnt, sus-
ssoirs, et
: 1o faire
audessus
mettre à

lleau I'embarca,tion ; 3o remeltr,e à poste les
bossoirs, crochets r'em.ontés. Re'marquons que
pour altléger et simplifier (en princi,pe f) it vaut
rnieux n'employ,er qu'un seul moteur électrique
pour tout cela et n'o,gcu,per que 2 positions
iur Ie sé'lecteur. De nombreuses solutions
étaient posslb,les ; voici [a mienne :
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s'être li,beré du canot ! A cette échelle du
oentième, où les poids sont au millionnième,
f,a ,rsproduction avec une exactitude absolue
des manæuvr€s, ,de,s mouvements et des allures
d'un navire réel 'est une gageure que I'on peut
consi'dérer comme pratiquement im,possib,le.

cation tota'le atteint 1/2 00'0 et les mouve-
m,ents sont trents, mais cette lenteur autorise
llemploi d'un moteur peu puissant, donc léger.

Une vis E, fixée sous la couronnê D, entraî-
née par elle par conséquent, anime une bielle

cett€ camê et, eD se déplaçant, elle enhaine
tra rotation du mât autour d'un axe vertical.
La came est taillée de t€;ll€ sortê que pendant
toute Ia montée du croohet le mât reste imrno-
bile au-dessus de rla cale d'où est €xtraitê la
voiture. Puis son profil tlui fait pousser la
tige T qui fait alors tourû€r ,le mât de 9'0o,
I'aurenant audessus_ du ,quai avec sa cha.nge.
Enûn, [e profil d,e la came reste cotrstatrt jus-
qu'à rbout de course, pendant que descendent
plateau et voÏture. Lors du chargernent, toutes
les opérations se pass€nt de rnême mais en
ordre inverse.

Toutê cêtte réalisation est facile puisqu'itl
ne ÿagit que de méoaoique élémentaire et, en
effet, dès mon premier essai, plateau et voiture
quittaient ila cale et venaient sur tle quai. Je
n'étais pou,rtant pas au rbout de mes ,pei,nes,

D'abord, à quai, il nne fallait enlever la
voiture de son plateau, et je ne pouvais pas,
c'est évident, songer È doter d'un mot€ur -mêrne caoutchouc - 

r'ne voiture & 4r2 mm
do lonrgueur hors-tout.

Eille est donc placee en long sur un pla-
teau P mesuraot 5O mm de flongueur et 20 mm
do langeur, aux côtés' relevés ç»our fomer
guides. Et sous ,lbxtrémité arrière de ce pla-
teau €r laiton .mince j'ai soudé un€ patte d€
l0 mm de loorgueur qui I'incline quaud il
atteint le quai; alors, .par gravité, la voiture
démarre et parcou,rt quelques ,oentirnètres sur
son élan, assez lx»ur dégager le plateau qui
peut alors être remonté,

Nouvel obstaole : voiture et plateau tour-
nont au bout de leur câble de suspension.
La voiture risque ,fort d'aller vers I'eau en
quittant le rplateau, et oelui+i s'orientera plus
ou moins bien en .rev€nant au-dessus de la
cale, pou,vant y pénétrer de travers et mêrne
basculer. D'ôù la nécessité d'orienter auto-
matiquement ,le plaûeau mais sans recourir à
des câbles qui seraient bien gênaots.

C'est le rôle de quelques 4retits barreaux
aimantés, en ticonal, de 6 m,m de côté et
20 mm de [ongueur. Tout ma,rche maint€nant
comme si u,ne équipe de dookers était là.

Sous le plateau, en long,. est utr barreau
aimanté et juste sous üe pont du car,go, devant
et derrière l'ouverture de la cal,e, 2 autres
barreaux orient€nt Ie plateau quand il se pré-
sente lors du cha'rgeinent. Il faut seulernent
éviter que üe plateau ne passe trop près de
oes dernie,rs aimarnts, c-e qui ne ,manquerait pas
do faire coller les aimants; rnais ceux-ci agis-
sent encor€ à plusieurs oentimètres de distance
et, lors des manæuvres, on croirait v.raiment
que d invisi,bles et ,minugcùles dockers orien-
tent 10 plat€au. Coutre tra muraille tribord du
cargo, ,à I'intérieur, et à I'aplomb du mât de
crhange débordé, est collé le pôle N d'un autre
ba.rreau alors que, sous le plateau, c'est le
pôle S du rbarreau qui est sous I'arrière de Ia
voiture. La faible attraction sufût pour bien
orienter oelle-ci qui se déoharge seule et du
bon sens, sn s'éloignant du bord.

Evidemment, tout cela n'est peutétre pas
très sérieux. Ce serait excusable chez un jeune
homme; ça .n€ I'est pas ohez un homure de
mon âge. N'empêche qu,e j'ai pris bien du
plaisir à I'imagi,ner, à le monter, et mêrne à
vous te décrire, car j'espère que certains,
jeunes ou vieux, vous vous inspire,rez de ces
lignes pour en faire autant. J'ose croire que
vous n€ le regretterez pas.

c. FEPrN (F 1001/F8JF),
Pr€siilent de Ia Férlération Européenne

" Nayiga » de ModéIisme Nautique.

FrG.

VI. _ IVIANGUVRE
DU MAT DE CHARGE

Le oargo que j'ai pris pour rnodèle possédait
6 mâts de charge qui existent tous les 6 sur
la ,maquette. Il ne s€rait pas impossible de
les faire manæuvrer tous, et séparéurent,
com,m,e dans la ftalité, mais ce serait au prix
d'une complication énorme et les parties
hautes de la maqu€tte en serai€nt gravement
alourdies. Je. n'ai dons animé que le mât de
tribord arrière. Il p€rmet de sortir de 'la cale
une petite voitu.re « 'microminiatgre D placée
sur un plateau, il l'élève audessus du 

- 
pont,

pivote, puis descend son chargement sur le
quai du port ou dans une alflège amarrés
contre le navire. La voiture quitte alors le
plateau, qui remonte, toujours tenu par ses
élin'gues; ,le mât revient aud€ssus de la oale
où redoscend le plateau. C'est tout, rnais cela
pose déjà bien d,es problèmes, d'autant plus
que je m'étais enco,re im,posé de n'em,pfloyer
qu'un seul moteu,r ,et de n'utiliser que 2 posi-
tions du Électeur, I'une pour rle chargement,
I'autre pour 'ramener le plateau vide dans Ia
cale.

Pour faciliter ma tâche, toutefois, j'ai laissé
le mât [evé, même quand [e cargo navigu€.
Je ne pui,s aussi ,déchanger qu'une seule voi-
ture, ce qui es! Fêu, m,ais il serait possib,le
d'imagine'r un dispositif sim,ple qui regarnirair
plusieurs fois le plateau, dans la cale, avec de
nouvelles voitur,es ; ce ne serait qu'aftaire d'in-
géniosité, d'encombrem€nt et de poids. Enfin,
comme dans le cas de ll'embaroation, [a ma-
næuvre de ce mât et du plateau chargé de Ia
voiture c.rée un déséquilibre qui fait gîter le
bateau. Là encore, à qui voudrait Ia perfec-
tion il faudrait déplacer une m,asse,lotté cort-
pensatrice.

Prenons I'enserm,ble .du mécanisrlç, dont nous
verrons le détail peu à peu, quand 1e ptateau
est dans la cale, garni d'une voiture. L'extré-
mité du mât de charge incliné à 45o est exacte-
ment au-d€s,sus. Un câble en nyüon p4rt du
crochet C tena,nt [e plateau P, passe dans un
ann€au Ar soudé à l'extrémité du mât, court
tre long de celui-ci et disparaît dans tr,es super-
structures, le treuil du pied du mât n'étant
1à que pour l'orne mentation. Dans l,es surper-
structure,s, un moteur u Uni,perm » (fig. 9) en-
traîne par 2 vis s,ans fin successives V et V'
une couronne dentée D en céloron d'e 80 dents
€t 5 centi,mètres de diamètre. La dému,ltipli-
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dont les mouv,ements sont am'plifiés par un
long levier à l1extrémité duquel est amarré le
câble 'de ma.næuvre du plateau. Enûn, deux
tiges rigides A €t B (fig. 10) bloquées sur la
couronne D pouss'ent des contacts de bout de
course qui limitent à 4/ 5" de tour environ
les mouvements de la cou'ronn€.

Quand, par un norflbre çonvenab,le de tops
transmis sur la ci,nquième voie, tre sélecteur
est envoyé sur la position << Décharge(ne'D,t »r
le ,servo-moteur dém,arre, fait tourner la cou-
ronne D dont la vis E 'pousse la bielle et le
levie,r qui tire sur Ie câ61e en faisant ûlonter
le plateau P. Puis, continuant à tourner, la
couronne laisæ revenir ,bielle, levier, câble et
plateau vers la position basse, jusqu'à ce que
la tige A vienne pousser rle contact de bout
de course. Pendant ce tem,ps, 'donc, plateau
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et voiture sont : 1o soulevés depuis le fond
de la cale jusqu'à 2 oa 3 centimètres au-dessus
du niveau du pont ; 20 ramenés en position
basse.

I'1 reste ,à faire pivoter le ,mât de 9,0o pen-
dant que la charge est ,soulevée, ,pour que
ce,lle-ci, prise dans la cale, soit déposée contre
le cargo, sur le quai ou dans I'allège.

Outre la vis E, mais à sa partie supérieure,
la couronne D porte, vissée, une came épaisse.
Une tige T, tirée par un ,ressort, appuie sur
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Téduits

L'auiott Orion, de licrzmirski, uainqueur ù Zut'iclt tlu Championnat 6u monrle1960. Cet appateil est lin et raôé, /rès rapide, et d'utî fiitt--tÀprii"ali.

T 'AVION, libre d'évolutions
L que le b entant pour l'ama-Y teur de ; cependant, rares

sont les modélistes français réussissant dans
cette branche : alors que nous avons de bons
résultats en bateau, nous sommes très en re-
tard pour l'avion, nos concours ridiculement
peu étoffés et nous n'avons aucun représentant
dans les compétions internationales.

Ceci est dû à de nombreuses raisons, la pre-
mière étant la répugnance à employer du ma-
tériel commercial : s'est très français de vouloir
absolument bricoler soi-même son petit truc.
c'est très ,méritant, mais les r&utrtats sont souvent
fort d,éoevants. ,C'est Ia consé,Ere,nce de l'ab-
sence de matériel commercial français correct,
et l'on est dans un cercle vicieux : les seuls
modelistes qui se défendent à peu près utilisent
du matériel étranger, ce qui est navrant pour
notre amour-propre. En fait, pour l'avion, la
partie radio doit être un moyen, comme le mo-
teur ou l'aile, et non une fin en soi : en général
les arnateurs de -bateau sont bien contents
quand ils ont terminé leurs modèles. A la ri-
gueLrr, ils le mettent à l'eau une fois avant le
concours, alors que pour l'avion commence la
partie la plus délicate, le pilotage, qui doit être
le but essentiel poursuivr.

IJne autre raison réside dans les difficultés
techniques : l'amateur radio qui a réalisé un
superbe bateau multicommande voit mal com-
ment miniaturiser son matériel, il ne sait pas
se limiter et envisage tout de suite un avion
également très complet qui lui demande un an
de travail, à grands frais et à grand peine et
qui est cassé au premier vol, parce qlle lourd
et fragile... .et que son pilote est inexpérimentê...
Au contraire, Ies modélistes habitués à faire
voler des modèles cl'avion depuis longtemps
sont ,tout contents ,à f id6e d'expédier u'r ordre
à leur engin et trépignent de joie en Ie voyant
répondre, même si, en fait, ils ne le pilotent pas
et se contentent de le faire évoluer plus ou
moins volontairement.

Que conseiller à l'amateur tenté par l'avion ?
C'est l'objet de cet article où nous passerons en
revue les diverses possibilités, mais le premier
conseil est d'aborder ce domaine << en petit gar-
çon », sans vculoir a priori utiliser ses propres
astuces, mais en copiant la plus possible du
matériel existant qui a fait ses ,pr€uves, €t, si
possible, eo s'associant à une équipe ou au sein
d'trn club.

MOI{O ET MUI,TICANAUX
La liaison raclio la plus simple consiàtè en

un matériel tel qu'en appuyant slrr un bouton
ici un relais se ferme ta-Uâs ; c'est I'ensemble
minimurn, mais qui, grâce à des astuces diver-
ses, permettra cependant plusieurs commandes.
Au contraire, il peut être tentant d'avoir 6,8
ou 10 canalrx séparés qui donnent beaucoup
plus de souplesse et permettant seuls de pilo-
ter rrn medèle << ccmnle un vrai >> et de lui
faire accomplir les évolutions acrobatiques de-
mandées en concours. Ce rnatériel sera beau-
eoup plus compliqué, lourd et coûteux et sa réa-

N
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F-rc. 1. Quelclues ty pes d'échctppements.

3 à 9 V aussi sensibles et stables que les mo-
dèles à tubes. L'absence de piles HT est un
aru antage rnajeur et slrr avions je conseillerais
sâns hésiter un récepteur tout transistor, par
exemple le LP6 décrit dans ce numéro, où les
matériels commerciatrx qu'on commence à trou-
ver en France.

Un tel nratériel est assez stable pour fonc-
tionner toute une journée sans ducune retou-
che, la tenrpérature l'influence mais assez peu
(en prenant scin de ne pa s laisser les modèles
er1 plein scleii) et sa sensibilité est très suffl-
sante, car qu'importe 5 km de pcrtée si
à 5C0 rn cn ne voit pas si le mcdèle tourne à
gauche oLl à droite !

EMETTEUR
C'est strrtcut Lln problèrne d'alimentation :

les piles HT sont chères et on ne dispose pas
toujours d'une batterie 6 V, convertisseur, etc...

C

3P1N

Lo rqdiocommqnde
des

modèles d'ovions

lisation dépasse les possibilités de l'amateur
non spécialiste : si l'on n'a pas une grosse ex-
périence, il est obligatoire de pouvoir utiliser
du matériel de mesure, oscillo, gênérateur BF,
etc... pour mettre au point un tel ensemble.

D'ailleurs, il ne faut pas se leurrer. Alors que
sur bateau on peut utiliser des bricolages per-
sonnels plus ou moins volumineux et bien mis
au point. les risques en cas de panne étant fai-
bles, au contraire, sur avion, on ne peut pas
tolérer du matériel médiocre : Les réalisations
de bricoleurs amateurs ,sort trqp volum,in€us€s
et ne tiennent pas Ie courp et la réalisation d'un
ensemble satisfaisant, petit, léger et sûr ne peu-
vent être l'æuvre d'un non spécialiste radio.
Donc, si vous débutez, la solution pour I'avion
au moi,ns à la réoeption, c'est le bon matériel
commercial. Ne {ne faites pas dire plus que
je n'en dis : je conseille par exemple d'acheter
un bon réccpteur, mais de savoir comment il
marche pour I'utiliser au mieux, de savoir le
réparer éventuellement et de consacrer votre
temps aux rnille astuoes que vous pl,acerez
après le relais.

SY§T,En/m, MONOCANAL
La base diu ,rlonocârâl est la liaison émet-

tew/réceptour qui doit être très sûre, tout en
ayant un récepteur petit, léger et peu gour-
rnand en alimentation.

R,ECEPTEUR
On a beaucoup disctrté sur les avantages res-

pecti,fs d,es ensemlbl'es à tubes ou à transistors,
ces derniers étant de plus en plus répandus : en
fait on sait réaliser des récepteurs alimentés de

bien que ce soit la meilleure solution : une au-
tre technique consiste à employer un bloc de
20 ou 25 piles 4,5 V qui seront moins chères
qu'une pile HT et dureront toute une saison.
De nombreux schémas ont été proposés depuis
le sirnp,l,e tuhe en auto-oscillateur jusqu'au gros
émetteur quasi professionnel, piloté quartz, etc.

Un radio amateur vous dira que le problème
réside dans le rendenrent, surtout celui d'anten-
ne et c'est assez difficile pour le non initié. On
arrive à de meilleures portées avec un émetteur
de 0,1 watt tout transistor particulièrement bien
travaillé qu'avec un monstre de 10 watts qui
ressemble pltrs à un réchaud électrique qu'à un
émetteur.

Si l'on a pas de bonnes notions sur ces ques-
tions de ren'd'em'ent, il faut e'rnployer les bons
principes de la Marine « Trop fort n'a jamais
manqué >> et ne pas lésiner sur la puissance...
je n'ai jamais regretté d'employer des érnet-
teurs puissants (5 watts) alirnentés par batterie
6 volts et vilbreur, Ie ,fonotionnement est bea,u-
coup plus large. De plus, il vaut mieux un
émetûeu,r puiss,an't et ,u.îr récepteu,r moyenne-
ment seqs,llble que f inverse, ca'r c€ dernier est
beaucoup moins s,ensilble aux parasites, émis-
sions intenrpestives, brouilla,ge, etc...

SERVO.MECANI§I},MS
Une fois obtenue la liaison radio, il faut

développer les servo-mécanismes plaés après
le relais et qui donneront plusieurs possiblités,
en fait on ne dispose que de l'alternative Emis-
sion/Silence, ce qui est insuffisant pour le mi-
nimum Gauche/Neutre/Droite d'où la nécessité
de systèmes mécaniques où deux écoles s'af-
frontent : les systèmes à échappements et les
systèmes proportionnels.

SYSTEMES A ECHAPPEIT,MNTS
IIs furent les plus anciens à être utilisés :

après le relais, un électro-aimant attire une pa-
lette qui débloque un doigt entraîné par un
ressort, ce doigt est monté sur un axe entraî-
nent la gouverne, qui s'échappe et fait une
fraction de tour à chaque top. Il en existe de
nombrelrses versions actionnées soit par un mo-
teur électrique, soit par un élastique. La figure
I montre quelques possibilités.

14. Echappement 4P à 4 positions stables,
la manivelle faisant I / 4 de tour à chaque top.
Ce système est employé sur bateau, mais est
à proscrire sur avion, car quasi impitoyable, on
risque de rester bloqué avec la gôuverne bra-
quée à fond Le moind.re parasite fait sauter un
cran et I'on est complètement perdu.

1 B Echappentent LPZN. 2 positions de re-
pos, 2 positions de travail. C'est l'ensemble le
plus courant et le plus simple, utilisable avec
de l'expérience. L'inconvénient est que lors-
qu'on est au neutre on n'est pas sûr que le
prcchain ordre à venir soit le bon car il y a
2 neutres. Un tel échappement convient très
bien aux commandes moterrr.
I C Echoppentent 3 P 1 N. Une seule position
de repos, deux de travail (G et D) plus une 3"
pratiquement neutre quant à la direction mais
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agissant sur la proforrdeur ou le moteur. c'est
de beaucoup le meilleur système, facile à qilo-
ter, car on part d'un seul neutre, un trait don-

oË'e-droite,^point trait à gaucher_et point point

ir"ii cabré'ô11 ralenti moteur. Un tel. système

;r"t g1,t mécanique entraîné par un élastique,

ou ,mreux a base 'de moteurs étrectriqull puil-
sant et peu iénsible aux vibrations. C'est de-;;;";;"i 

ta 
-itution ta meilteure et la seule

âyatnt fàit ses preuves. Si vous voulez un en-

,ÉÀUf" simple et léger, rapide à construire et

â*r6unt à manier, peu coûteux et rarement en

panne, voilà la solution...- 
N'o|blions pas qu'un avion ne répond pas

comme un bateau : lorsqu'on braque sa goq:

"éi"., 
il ne tourne pas en rond simplement, il

s'engage en une spiiale piqgé-e de plus en plus

,.rrë." (appelée à tort îrille) et- lorsqu'on le

iéar"tt" ii^putt violemment en cabré effectuant
;;.t u"a.ile ou même un looping. On travaille

fnission = A Gauche

25 j/. Gaucne Neutre
25/.Droite nrdiiË

Les solutions mécaniques sont simples-'. qar
exeÀple un balais relié- au manche se dépla-

çant latéralement s

èoupé en biseau, mi
un doigt s'enfonçant
came ou un disque con
sur son axe de rotation.-- 

l-u solution électronique est plus é}égante et

un multivibrateur est tout indiqué ; on peu! em-

pËt"' ;, blocage cathodique- ou un relais' ce

A;i'étt r. plus sîmp1e, mais dans ce cas, il est

ôblig;i"ire^ de monier en parallè1e sur le relais

une-AoOe à jonction ou un gros condensateur

àfi"tr"Mque pour étouffer ,les cou'rants de

ruptura qdi u âffolent » 1e multivibrateur.
Le Hiut-Parleur no 1 028 de juin 60 com-

prend une description t'une telte boîte de dé-

coupage cornPortànt un multi à

partie 
-émission et récePtion res

Ëondition de vérifier que le téc
de temPs de retard et suit bien

S,ERVO-MOIEUR
Sur un avion assez petit, un « servo à ai-

mant >> est iiar sufflsa-nt, au moins iusqu'à
i - 50 d,envergure, et avec une consommation
de 200 mA r"ür 3 à 6 V, il actionnera facile-
rnent ta gouverne si les articulations sont téa-
Iisées avàc soin. I1 s'agit simplement d'un ai-

mant tournani 
-entre 

Iàs pôles dlun électro-ai
mant, et qui: va à «lroite oü à gauche selon qu'il

très démultipliés font que la gouverne ne bat

;;; J" âiôit. et gauche, mais 
-vibre autour de

i" p"rition rooy"-nne choisie, se rapprochant
d'une commandê proportionnele continue.

Le moteui étec-triqile est donc la solution la
plus simple, mais pas.trop mécanique et gour-

mande en courant. Avec les récepteurs tout
transistors actuels, on peut réaliser des 

. 
petits

uui*r très simplés, avèc un servo à aimant,
une pile 3 à 9 V pour le récepteur, une autre
pôùi ft servo, 150 g d'équipement radio en

tout, et en avant...-- 
Silrrutoor une caractéristique des systèmes

où la gouverne revre
l'avion sera perdu à des kilomètres et bien heu-

reux si on [e retrOuve après un CfoSS-Country

de trois heures.
Je préfère construire assez solidement p-our

ne pas trop casser lors d'un choc, et récupérer
en tout cas tout le. matértel radio intact : si

ie récepteur est monté contre un couple « dos

e t, màrche ,, il ne risque absolument rien'

DE\IELOPBEMENT DES SYSIE.MES
PROPORIIONNBIII

droit grâce à son ant nous

rendons l'émission gouverne

;;td plus longtemPs . droite et

I'avion ie mettra en vl PJus qu-e

i;'&*y.éttiu sera Plu . ., firgure 2

montre comment on évolue depuis l'ordre tout
à gauche jusqu'à tout q droite'

Remarquo* qr.r. la période t reste -Platique-
rnent constanæ et doi[ être choisie inférieure
à ,0,5 seoond'e pour que le modèle n€ " frÉ".

tille » pas.

DECOUPAGE DE L'EMISSION

Gauche

FtG. 2. 
- 

PrinciPe de la commande
proPortionnelle.

très bien (et parfois involontairement) dans le

;]; ïriiiàl âvec ta direction seulement, eftec-

îuant des manæuvres acrobatiques que les gros

multico--unAËr hésitent ou n'arrivent pas 
-à

effectuer, on a vu souÿent des ÛIonos orbtenir

;ffi-Ëbài"tr sur Ie même parcours que^ d9s

i"üftii-cât terrrs pitotes étaienf mieux entraînés,

volanf beaucoup^ plus avec leurs avions plus

sirnples.
Un ensemble petit avion/récepteur tout tran-

sistôr/émetteur fortatif / échapperyenl dit « corr-
p*a » I N 2 lst 1à- solution la plus

iimpfe et qui 'entraîner au Pilo-
iltË. on se-ra content de repror-
O"î "" tel e le gros « multi »

æra cassé ou en Panne."-- 
N""r 

-àécrivoni 
dans ce numéro un tel en-

r"*Ut". facilemeni réalisable, ce que je consi-

dère le plus délicat étant le servo-moteur' car

""" telle mêcanique ne tolère pas 19. bricolage.

On peut .oropiiq,ier ce système par l'aqionction
d'une 

"o*-ândè 
de profondeur sur la 3" po-

,iti*, fratiquement neutre en direction, mail
reliée à une gouverne de cabré ou de ralenti
moteur. O; p-*t également relier en cascade

;i;;ffis 
-éànàpp de-

ii""t ômrplique, : :l
il vaut mieux vral

mrulti.

Ils ont fait leur apparition plus tard, quoi-

q". pu" plus compliqres ; its per9ettent un pi-

ià-iàe" pîos soupie, 
- précis et intuitif qu'un

pilotage qui est
pilotage est tel
« Manche >> corr
accentué que le manc
avons un sYstème Pro
une direction de voitur
systànes sont d''un
« tottt ou rien >> et
cellule avec moins de
rattraper un léger dé
pas le manche au

De plus, ces sY

fendre beaucottP Plus
majeur pour l',avion, car on maintient beaucoup

miéux son modèle « nez au vent » qu'avec un

échappernent.
L; ^principe d'une commande proportionnelle

de direction est très simple : un servo moteur

triuqu. Ia -eou'uerne à gauche sur 1'émission et à

droite ,.r. iil.nce. Si lt mission est découpée e-n

<< créneaux » symétriques, la gouverne bat de

gauche à droite continuel,lem,ent, en restant

;;;;; à gauche qu'à droite, et l'avion vole

Boîte de. -Pilo,tionnel (direc
noeanal). On
notentiomètre'donnant les
commandés Par le - .Pouï;ii;-\rîi; i'Zto oi:."1'ort1"' te Eraut-Palleur

est alimenté dans un ssns ou dans l'autre. La
iéalisation ne demande qu'un peu de soin et

iàii p." d'outi1lâSo, et est décrite en détail dans

; n^uméro. Une autre solution consiste à em-

ployer dircetement
éxemple un lvIightY
incorporé,e ; ali'ment
accus Voltabloc) il
pour agir sur les Pltrs
è'est une soluticn gotlrlllande en courant, €t

dangereux porlr lers éontacts des relais. Les ser-

vos allerlancls BeJla:natic conviennent égale-

ment, f inertie tràs: 3rande cle leurs moteurs

= =-= === 
-=;==== = 
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F, nettement différente, le récepteur qtri est
apériodique, n'est pas perturbé et continue à
battre et à commander la direction, mais le
relais secondaire s'ouvre et le moteur passe
all ralenti. On obtient ainsi un ensemble à
deux voies proportionnelles continues (direc-
tion et profondeur) plus le ralenti moteur, êt
cela à partir d'un simple récepteur monocanal
bien connu et bon marché.

On ne peut aller trop loin dans cette voie
des faux multicommandes, car on arrive à des
ensembles aussi complexes que les vrais mul-
tis, et il vaut mieux, à ce stade, franchir le
pas et se lancer carrément dans le multicom-
mande.

SYSTEMES MULTICAI\AUX
C'est la solution qui vient tout de suite à

l'idée du technicien radio : il suffit d'avoir
une « voie » ou un canal par ordre à trans-
mettre et l'on n'aura pas de difficultés à avoir
haut, bas, droite gauche, otc... Pratiquement,
c'est plus compliqué à réaliser, plus délicat,

Lames -6V

.fervo ou
relars

,secondarre

0c72

les oscillateurs classiques à relaxation,
blocking, multivibrateurs, etc..., sont à pros-
crire absolument ; Ies oscillateurs RC à dépha-
sage représentent un net progrès, mais les meil-
leurs résultats sont obtenus par des oscilla-
teurs BF stabilisés par Llne grosse self , 1 ou
2 henrys, que l'on peut obtenir facilement avec
un pot ferroxcube assez gros bobiné en fi.I fin
(5 à l0/ 100). C'est à ce prix que l'on obtie nt
un montage stable, le plus classique étant un
simple multivibrateur stabilisé. La figure 4
donne le schéma de l'émetteur ORBIT, qui a
fait ses preuves outre-Atlantique.

Tant que l'on ne cherche pas à envoyer des
ordres simultanés, le problème est assez sim-
ple ; si I'on veut pouvoir corriger l'axe de mon-
tée tout en mettant du cabré, par exemple, il
faut pouvoir émettre deux BF ensemble, d'où
I'emploi de deux oscillateurs BF et d'un sys-
tème de modulation non saturé qui laisse pas-
ser ces deux BF à la fois ; les réglages en
sont d'autant plus comPliqués.

Nous décrivons dans ce numéro un ensem-

longue haleine et il faut accepter l'éventualité
de voir l'æuvre de toute une saison détruite
en quelques secondes, par ennuis radio ou mé-
canlque, ou simplement sur une erreur de pi-
lotagc.

SYSTEI\{ES A r.ILTRESI BF
C'est la solution d'avenir, plus stable et

plus sûre que les lames vibrantes; en effet, une
lame aura une sélectivité très étroite, pax
exemple 5O0 c/ s + ou Z, alors qu'un
filtre aura I 000 + ou 50. On n'est Pas
obligé d'avoir des oscillateurs aussi stables et
les réglages seront moins pointus, le fonction-

l'inconvénient est
ps très brefs, ou
une ou plusieurs

trée est va.riable et les modulations non sinu-
soïdales : la bande passante s'élargit et les

est obligatoire de faire précéder l'étage à flltre
d'un montage écrêteur/limiteur qui délivrera
toujours le même niveau d'entrée ; il faudra
ensuite attaquer chaque filtre par ttne résis-
tance ajustée individuellement pour qu'ils té-
pondent tous de la même façon. Nos lecteurs
sont invités à se reporter au schéma du
Graupner 10 canaux donné dans ce numéro.

Un autre avantage des flltres, contrairement
aux lames vibrantes, est que l'on n'est pas
obligé de tasser toutes les fréquences dans
une seule ocave : on peut par exemple travail-
ler entre 800 et 4 000 c/s, alors qu'avec des
lames on trava,il,lerait de 350 à 700.

SERVO-MECASNI§NM,S
Alors que sur un monocanal on peut uti-

liser des servos assez simples, il est quasi obli-
gatoire d'employer en multi des servos puis-
sants avec rappel au neutre, butées de fin de
course, etc., etc. Leur réalisation est délicate
et ces pièces de mécanique ne souffrent pas
le bricolage.

A la rigueur, or peut employer un servo à
aimant alimenté directement par le transistor
qui suit la lame vibrante : c'est possible pour
la direction, mais cela manque de puissance en
profondeur où il faut utiliser un moteur élec-

trique. Actuellement, le moteur le plus inté-
resiant, est le Microperm allemand, type 4 à
12 V, qui peut être alimenté directement par
un transistor, ce qui supprime tout relais, mais
le retour à zéro devient délicat. Le problème
de ces servo-moteurs fait reculer beaucoup
d'amateurs peu doués pour la mécani9uo, et
qu'effrayent les prix des matériels d'impor-
tation.

NOMBRE DE VOIES
Sur un avion multicommande, il faut un

minimum -de cinq voies : Haut, Bas, Droite,
Gauche et Moteur, la commande moteur bas-
culant de plein gaz à ralenti et inversement
à chaque trop sur cette voie. La voie Gauche
Droite agira sur la direction, inclinant I'avion
par eft'et dièdre : le modèle sera, par exemple,
de ligne classique, genre Piper Club, lent et
stable. C'est ainsi qu'ont commencé les ama-
teurs, puis la technique radio a progressé vers
la miniaturisation ; on a obtenu, sous des vo-
lumes réduits, 8, 10 ou 12 voies et les modèles
se sont affinés et ont été beaucoup plus rapides.
Les ailes comportent des ailerons, le dièdre a
diminué ou est presque nul, la vitesse atteint
le 100 km/h. en palier et le modèle comprend
non seulement une profondeur classique, mais
un (< trint >> de profondeur réglant le zéto, rd-
finement quasi obligatoire pour faire du beau
vql dos. 

,_t*

Pour conclure, nous avons passé en revue
diverses solutions classiques en télécommande
Avion. A vous de choisir, mais je vous en
prie, profitez cle l'expérience des autres, ne
cherchez pas à innover à tout prix avec vos
astuces personnelles, travaillez en équipe ou
tout au moins en lisant beaucoup de littéra-
ture sur ce qui se fait et bonne chance pour
ce passe temps si merveilleux, si décevant, si
exaspérant, si exaltant qu'est l'avion.

LE PERROQUET. (F. 1.495)

+6V

plus lourd, plus cher et seuls les amateurs
ayant une bonne expérience en radio et de
l'équipement de mesure permet espérer attein-
dre de bons résultats. On peut aussi acheter
le matériel tout fait, mais les prix sont très
élevés, et il faut bien comprendre comment ça
marche pour pouvoir faire des retouches ou
des réparations.

Le système le plus ancien, le plus utilisé
actuellement, est à lames vibrantes : à la sortie
du récepteur, cles petites lames d'acier vibrent
en résonance avec les BF émises et vont tou-
cher un contact qui actionne un relais, puis
un servo-moteur : on dispose donc d'autant de
voies que de lames, de 5 à 12 en pratique.

Plus tard sont apparus les systèmes à fil-
tres BF, plus compliqués, plus lourds, mais
d'un fonctionnement plus sûr ; en pratique, à
part quelques rares amateurs, on n'a vu jus-
qu'ici. qu'un seul matériel commercial basé sur
ce principe et qui soit assez peu encombrant
pour être monté sur avion.

SYSTEMES A LA]VIES YIBRANTES

tronique est simple : 3 DL 67 par exemple,
une DL 67 et deux transistors, ou un rlo['

teur, car une lame ne touche le contact que
pendan t 1 / lO' du temps par exemple. Ce sera
un gros condensateur suivi d'un relais ou mieux
un condensat,eur e't ,un tfansistor, oe qui permet
de débiter un courant très faible dans les

là-desstts, car c'est la grosse pierre. d'achoppe-

voies : c'est ainsi que sur le Graupner Poly-
ton 10 (1) il y a dix filtres, dix relais et six
d'entre eux sônt découpés en créneaux pour
donner trois voies proportionnelles et il reste
encore quatre voies pour le moteur, les freins,
les volets,

En plus
le poids,
reusement
cubes a p
élevés sous un faible volume.

La figure 5 donne un exemple de schéma
de filtre BF, très sensible et sélectif : c'est, en

mais beaucottp moins lorsque le niveau d'en-

(1) Cet appareil est décrit dans ce numéro.

-k
§§,
\J

Frc. 4
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Emetteur portatif It6 pour avions
Puissance 4\ / -.Découpage en cfeneaux

Alimentation pff co vertisseur à transistor

ET émetteur a été congu spécialement
pour avion ave,c un decoupage en cré-
n€aux incorporé. Quoique trà puissant

(4 watts), il est portatif et alimenté par une
,batterie 6 volts soit incorporfo, soit en utili-
sant un accumu,lateur d€ voiture.

Get. émetteur est 'mrod,ulé vers 1 000 c/s,.
mais sans que cette note soit ass€z stable pour
envisager l'emploi de flltres ou de lames
vibrantes.

Sur le s,chéma, nous remarquons les parti-
cularités suivantes :

Partie HF dlassique, rnontage symétri-
que à deux 3A4; c'est le même rnontage que
l'émetteur L90 du u Haut-Parleur " no 1024.
Des 344 ont été utilisées à la place des 3M,
car elles sont un peu plus puissantes en H,F ;
le montage n'est pas stabilisé quartz, mais il
p€ut l'êtrre facilement avec un << cailfiou ,
direct sur 27,12 Mcls, cortune on conun€nce
à ,les trouver.

Alimentation par convertisseur transis-
tor ; c'€st un montage simplifié n'utilisant
qu'un seul trransistor et un transfo ordinaire.
il n€ pourra pas avoir ,le même rendement
qu€ I'ensemble décrit par Mansion dans le
o H.-P. , no 1O1 1, mais il est plus simp{le.

Pas de haute tension, tri redres,serrnent,
ni filtrage : les tubes sont alimentés directe-
ment €n a,lternatif par le convertisseur, d'où
la modulation.

Découpage en créneaux par multivibra-
teur à deux ûransistors et relais basse impé-
dan'ce.

I;a réalisation de cet émetteur est simple,
,à condition de monter et d'essayer séparément
Ies divers éléments : partie HF, convertisseur
et découpage. Pour tlogor oet émetteur, nous
vous conseillons de faire une boîte métallique
comme indiqué sur le dessin, ayant 6 X 6 X
3'0 cm par exemple. On 'la tient ,fermement
de la main gauche et I'on pilote de ,la droite
avec le potentiomètre, tandis que le pouce
gauche est prêt à a4lpuyer sur les deux bou-
tons d'ordre continu, srlence et émission conti-
nue pour donner des ordres à fond en b{lo-
quant la ,gouverne d'un côté ou d'un autre.

PARTIE HF'
EIh est très classique, mais sa réalisation

doit être f aite avec soin, ,le câblage devant
être très prorpr€, bien 'symétrigue, et avec des
fils très courts. Commencer par mettre en
place l'interrupteur à tumrbler, la traversée
d'antenne (ûraversée steatite petit modèle) et
les deux supports de tube (supports steatite).
Ces supports seront soudés à des tiges filetées
€n ,laiton d,e 3 ffi,ffi, boulonnées su; la face
avant de l'émetteur, r

L'ajustabl: est ensuite mis en place ; c'est
un ajustable à air 10 à 5,0 pF, fixé sur [a
plaque avant de llémetteur et dont le ré,gla,ge
se fait grâ'ce à un tournevis isolant pas'sant
dans un trou de la plaque avant.

La self d'accord (27,1 Mc/s) est bobinée
avec du fil d,e cuivre 15 à '20/ lO' si possi,ble
argenté su,r un mandrin de 18 rnrir âe dia-
mètre. Blle comporte 9 spires qui seront en-
suite espacées régulièrement de 2 mm environ.
Les extrérnités d,e la self rentreront dans les

Fra. 1. 
- 

Schéma

collerettes ce ntrales des supports 7 broches
(vérifier qu'el,les sont isolées de la masse) et y
seront largement soudés. Rabattre sttr ce pion
oentral les coss,es d'anode et d'écra.n (a et &)et relier ohaque pion à une extrémité de
'l'ajustable avec le même fil que la self ; tout
ce montage doit ,être très rigide et ûrès propre.

Monter ensuite les f lam,ents en série entre
la masse, reliée au - 6 V et I'interrupteur,
relié au + 6 et s'assurer que les filaments
des 3A4 rougissent normalement. L'emploi du
6 V obli,ge, pour conssrver la symétrie à em-
ployer le point médian du chauffage, entre
les deux tubes comme 

- 
HT, bien qu'it ne

soit pas 'relié à la ,masse autrement qu'avec
des condensateurs de découplage.

Des deux grilles partent, d'une part, les

Trarerte
a hnlenne

.-...1y
de l'émetteur R6.

rette retrais miniature dont les coss€s li,bres
seryiront de cosse relais. L'une recevra le
+ HT, I'autre te - HT : odlle retiée au +
s€ra ,conn€ctée par le même ,fiI 20/ l0 au point
milieu de la self d'accord. Celle reliee au F
s,era également reliee au point milieu du ûla-
m'ent. Deux pe'.ites sel'fs de choc sur bâtonnet
steatite et un condensateun d,e 100 pF entne
tle + et le - HT termineront ce montage
qui 'doit être très clair et bien aéré.

ES§AI§ DE LA PARTIE HF
Vérifler bien soigneusement le câb1age, €tr

parti,culier av€c un ohmmètre, s'assurer que
les parties filament et masse sont bien isolées
du + HT. Branch.er le 6 V et ,s'assu,rer que
,les filaments rougissent, puis introduire une
u boucle de Hertz " dans la self d'accord et
brancher une pile 9'0 V entre le - HT (mirlieu
filament) et le + HT (point médian de la
self, en intercald,nt un mil,liampèr,emètre). Le
courant ne doit pas dépasser 30 mA, €t l'am-
poule de la bouole doit s'illuminer vivement,
monûrant qu'irl y a oscillation HF. Agi,r sur
la résistanoe ajustable pour amener le counant
entre 2'0 et 3,0 mA, tandis que la boucle
s'éclaire nettement : dans les essais ultérieurs,
ne jamais faire fonctionner l'émetteur à vide,
mais toujours soit avec l'antenne, soit la
boucle de Hertz.

Mettre alors la self d'antenne form,ée de
3 tours dÊ fil 15 à 2,t/1,0 isolé forte,ment au
plastique ou en fi.l nu glissé dans un tube
de polyéïhylène. Cette self part d'un boulon
vissé sur la plaque avant de l'ém,etteur, tourne
3 fois autour du milieu de la sel,f d'accord et
aboutit à la traversée d'antenne en stéatite ;
faire attention à oe que ,cette self ne touche
rien d'autre. L'antenne est constituée de z
tubes d'alu emboîtés faisant 1,40 mètre de
long environ et dont la b'ase est vissée sur
l'axe de la traversée d'antenne. Cette antenne
est insuffisante, mal couplée, mais on ne peut
faire beaucoup mieux sur un émett,eur portâtif.

S'assurer que l'émetteur continue à émettre
avec I'antenne, retoucher lé,gèrement les régta-
g€s de Ia résistance ajustable, puis avec un

Peg/age
lreîaence

m/,1? en roale

"/L/ancle" de
/oilolaop. 

en /ar/
'ôorü itezrte

n/erpouttarr
dbrdre i lond

Frc. Z. - 
Le boîtier de l'émetteur.

condensateurs de 3 0 pF céramiques, reliés à
la plaque d,e l'autre tube, d'autre part, deux
résistanoes de 10 kQ dont les extrrémités,
reliées par une
résistan au point
médian e,lle résis-
tance, bon marché, petite et commode et non
pas un potentiomètre. Pour réaliser propre-
ment ce montage, il est comimode de souder
entre les deux surpports un moroeau de bar-

t0 u[ lt'tdttLttë | to gr
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récepteur étalonné sur n Mc/s tourner le
condensateur ajustabl.e jusqu'à oe que I'émet-
teur soit réelé sur cette fréquence (le bruit
de souffle du récepteur cesse alors) ; ce Églage
doit être fait à distance, émetteur fermé et
tenu normralement en main.

CONVERIISSEUR
U s'agit, en fait, d'un oscillaüeur BF très

simple type Hartley utilisant le primaire d'un
transformateur sur le secondaire duquel on
recueiltle Ia HT alternative. I,e, transistor err.
ployé doit pouvoir débiter 5 W, soit près
d€ '1 A sous 6 V sans c'hrauffer ; nous avons
utilisé des OC30, OC16, 2N27,8 et des tran-
sistors américains qu'on comm€nce à trouver
en Franse rpour moins de 15 NF ; en tout
cas, acheter un transistor neuf, de grande
marque, dans une maison connue et non pas
un « genro ceci ou cela ,, ,à bas prix, gui vous
oausera des d'éboi,res.

Autre problème : le transfo ; f idéal est de
bobiner soi+nêm,e sur un circuit en Imphysil
primaire et secondaire : s'inspirer des articles

Croquis d'e la Pafiie HF.

parus dans le o Haut-Parleuru no' 1'011 et
10L2. Plus simplement, on peut utiliser un
gros pot €n ferroxcube sur üequel on fera le
bobinage.

En fait, nous vous conseillons de partir
simplement d'un transfo de
t!,'pé 2E,L84, se qui nous fo
magnétique et le secondaire
sera moins bon, mais c'est

débobiner 'le primaire, puis 'bobiner, €tr pre-
nant de grandes Précautio
puis 50 spires de fll ém,aillé
I'entrée, la sortie et le
shiffres de 50 et 50 sont

utilisé, et i[ est possible

i:'iï % 
o$0,',i3 *!,, 
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faible (di,minuer le nombre de spires) ou trop
forte avec une consommation éxcessive (aug-
menter le nombre de spire's).

I-e trans,formateur rêf. 0'6214, vendu 4,5O
nouvea,ux francs par « Radio-Prim D, con-
vient très bien. Il com'prend un bobinage
110 V et un 6 V avec prise médian'e utilisée
Po Tl"i"T',ïtilTilistor u base
en re en reli,ant 'l'émetteur au

+ 'à l'entrée du Primaire, le
point médian étant au - 6. Attention au §€ns

de branche'ment, une erreur serait fatale au
transistor. Le courant de fuite avec la base
non connectée doit être très faible, de l'ordre
de 50 mA au maximum, sinon le transistor
est défectueux.

Mettre ensuite les résistances de polarisa-
tion, celle reliée au - 6 étant une résistance
fixe de 15,0 0 pour la sécurité, plus une
Matéta de 1 O00 A : on s'assure,ra qu'en fai-
sant varier cette résistanoe ajustablle, Ie cou-
rant de collecteur augmente quand R diminue.
Ré'gler R pgur que c€ courant soit d'environ
100 ffiA,'d'autres réglages seront nécessaires
ensuite. Mettre alors en plaoe la seconde résis-
trance ajustable et le condensateur électroly-
tique miniature 25 u,F 12 Y qui produit la
réaction entre la sortie du primaire et la base.
Avant de mettre le courant, p[acer une résis-
tance de 10 000 Q 2W aux bornes du §econ-
daire et ne jamais f,aire marcher ce conver-
tisseur à vide, car dans ce cas, on produit
des surtensions dangereus€s pour le transfo
ou le transistor. Brancher alors le 6 V, et un
u ,couinement » doit se faire entendre, vibra-
tion à haute fréquence des tôIes d'u transfo
prouvant que I'ensomble oscille ; sinon dimi
nu€r la résistance de réaction.

Brancher un voltmètre alternatif aux borne's
de Ia résistance de 10 000 ÇJ et vérifier qu'une
tension rprend naissance ; procéder par réglages
sucoessifs des deux résistances ajustables pour
a'boutir au résultat suivant : intensité d'environ
0,5 A au plus à I'entrée sur 6 V, tension de
sort'ie (alternative) de 100 à 1'5'0 V. Eventuelle-
ment, on peut être amené à modifier le bobi-
nage primaire du transfo si on s'éloigne trop
de ces valeurs.

Supprimer alors Ia résistanoe de 10 000 ,Q
qui sera remplacée par une 150 000 de {9it9,
avec un condensateur de 100 pF pour élimi-
ner les restes de HF ; puis brancher l'e secon-
daire du transfo sur la partie IIrF au + et

- HT, indifféremment puisqu'il s'agit d'alter-
natif .

Mettre la boucle 'de Hefiz et brancher le
6 V : tre convertisseur doit fonctionner norma-
lement et I'ampoule s'allumer nettement ; véri-
frer _que l'intensité moyenne est de I'ordre de
1,0 à- ZO mA vers les tubes. Si le cunvertis-
seur se refuse à démarrer, irl est possible qu'il
soit trop char,gé ,par l'étage HF : augmenter
alors la- résistanoe ajustable de fuite de grille
€t, érventuelle,ment, retoucher les résistances
ajustables du convertisseur.

Partie IIF de l'émetteur R6.

A c,o stade, on peut comme.ncer les essais
à distance :âv€c uD récepteur et I'on s'assurera

â,rc la pcrtée est bonnie, tandis que la èon-
sorrrrnation ne dépasse pas 0,5 A. Vérifier
également ciue ,le transistor ne chauffe p'as et
que l'émetter.rr peut fonctionner au moins dix
minutes sens échauffement ou mauvais fonc-
tionn ement.

Tel quel, cet émetteur conviendrait très bien
à un ensemble à 'échappement : on pourrait
facilement loger dans la boîte m'étallique une
grosse pile 6 V type tranterne d'où un ,petit
émetteur portatif rsorl-
mation faibl,e pui qu'en
lançant des tops. d'être
sinusoïdale, mais forme
d'une série de pointes, oa
vais pour les réoepteurs,
est très variable avec les
et de .réglâge, d,is9n9 entre 800 et 2 0t00 cl s,

ce qui convient à la plupart des réoepteurs
pour onde modu,lée.

DECOUPAGE EN CRENEAUX

tisseur. n faut tout d'abord un relais conve-
nable que I'on trouvera facilement dans les
magasiÀ d'e surplus ; sa résistance doit être
cornprise entre 100 et 3'00 çr, et il doit coller

Vue de prof il de Ia Partie HF.

sous 3 V environ. Los contacts devront être
de bonne qualité, car on va couper directe-
ment l'alimèntation du oonvertisseur, donc près
de 0,5 A; il est possible d'utiliser un. nelais
dont il'a5matu,re mobile 's'oit reliée à l,a masse,
donc au - 6 puisque c'est ce - 

6 qui est
distribué par le découpage.

Les transistors ri utiliser p€uv€nt être des

BF assez ordinaires, à condition d'avoir des
caractéristiques voisines ; deux OCTO ou
SFT112 conviennent bi'en, ,mais éviter l'es

modèles vendus au ,rabais.
U est obligatoire pour ce rmontagp d'étouf-

fer les courants de self qui prennent naissanoe
dans le relais et font cafouirller Ie multivi'bra-
teur : cela se fera soit par une diode à jonc-
tion type IN9,1 ou IN93 placee à l'envers eo
parallèle sur le relais, soit par un condensa-
leur électroly'tique de 200 U,F miniature uronté
égalenrent en paraLlèle sur c€ nelais.

Le montage du multivibrateur est très
simple, il faut simpl,ement utiliser dans le col-
leste ur du secon'd transistor une résistance
égale à celle du relais. A noter üa sellule' de
flltrage et de décor:,plage utilisée pour erviter
les interactions sur Ie multi de la HF et BF
du convertisseur.

La nésistance ajustable de 22kQ permet de
réigler la cadence moyenne du découpage. En
branchant le 6 V, ne pas connecter [e conver-
tisseur et s'assurer que le relais bat régulière-
m,ent. En principe, âu centre du poteptig-
mètre (qui doit être un modèle linéaire) le
relais doit rester collé aussi longtem,ps qu'il
décolle. En agissant sur le potentiomètre, on
doit augmenter la dissymétrie régulièrenn'ent,
pour n€ plus obtenir en bout de course qu'un
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très bre,f top de temps en temlps ; le poten-
tiomètre sera rnuni d'un rbouton flèche tèl que
la position neutre donne une position verticàle
d 5er.a tel que
P colLé, et qu'il
d mps à droite.
S s pour obtenir
un rbatt€ment ,bien symétrique et régulier, les
points sqivants sont à voir :

- 
Relais su,ffisamment sensi,ble pour col,ler

sur 3 V, mais tel que la palette ,mobile ne
vienne pas æ coller sur le noyau (intercaler
une feuiile de papier).

- Diode insu'ffisante pour étouffer les cou-
ran,ts de self ; iI faut une diode à jonction
ayant une très faible résistance directe : la
IN9l est très bien.

- Transistors de mauvaiæ qualité ou trop
différents : les interchanger eitre eux, puii
les remplacer.

- Condensateur électrolytiques de rnau-
vaise qualité, ayant trop de fuites.

La cadence moyenne ne doit pas dépasser
2 ,par seconde, imais ne doit pas être inË-
rieure à I : ce réglage sera fait d'abord en
gros en changeant éventuellement les deux
condensateurs électrolytiques à la fois, puis
en agissant sur la résistance ajustable Justôhm
de 22 kQ, mais sans I'amener à zéro sous
peine de détérioration des transistors.

Il faut impérativem€nt obtenir un battement
corr€ct, variant de ,façon continue avec le
déplacement du potentiomètre avant de bran-
cher Ie convertisseur qui risque de cÉer des
ennu,is en p{us. Ces réglages se deront simple-
ment à vuè ou à I'oreille.

MONTAGE OOMPLET

I1 nous faut maintenant brancher le 6 V
sur le ohauffage d€s tubes, puis relier ltntrée

- 6 du convertis$ur au contact travail du
r,elais. En branchant le tout, on doit voir le
relai,s battre nor'malement, le convertisseur
démarrer à chaque top et tla rboucle de Her,tz
s'illumiqrer par à-cou,ps. Il est possirble que le
décou,page en créneaux soit perturÉ par Ie
convertispeur, d'où I'emploi des dÉcouplag:s :
il peut être nécessaire de mettre des èonden-
sateurs de lOû à I 000 p,F entre la mass€
et d,ifférents points du circuit.

Une 'fois d,es résultats satisfaisants atteints,
ll ne reste plus qu'à monter les d,eux boutons-
poussoirs qui bloquent le multivibrateur, donc
le relais en position ouv€rte ou ferrnée : s'assu-
rer qu'ils agissent de la mêm.e façon que
le manche €n bloquant le rerlais ouvert- à
droite. Ces d,eux boutons sont très commodes
pour sauver in extr,emis un modèle €n en-
voyant brutalem.ent la gouv€rne en 'butée ; ils
sont également très util,es en acrobatie.

L'alimentation s3 fera par deux fils rouge
et noir (utiliser, par exernple, deux frls Scindex
à isolant -.plasti(ue de couleur) terminés par
des 'ginces ou des cosses à visser, également
peintéi en rouge €t noir. Il est, en efftt, obli-
gatoire de ne pas se tromp.er de branoh:ment
sous peine de détérioration des trans:stors.

Le montage achevé, il faudra fair: sÉrieuse-
ment des essais d'endurance et de portés avant
de faire voler effectivement un avion : en
effet. dans ce domaine il ne faut qlas hésiter
à 'faire d,e nombr,eux essais «en labo », cltez
soi, de tout I'ensemble (en particulier moteur
en route) car on ne lpeut se perrnettre de venir
faire des essais d€ mise au point sur le ter-
rain, surtout s'il y a .d'autres amateurs que
l'on ,gêne par ses réglages.

Un dernier détairl enfin : à I'extrém,ité de
I'antenn€, fixer une mince band.e de soie qui
vou,s indiqu,era Ia direction du vent, car c'èst
un paramètre ebsentiel pour I'avion. Et main-
tenant, rbonne ohanoe avec c€t émett,--ur, €t
bons vols !

LE PERROQUET.
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Un exemple d'avion radiocommande

LE ..GOOFY"

TL est i
lunJ- téléc

plutôt qu
engin de vol li,bre. I-€ o Goofy " a été conçu
spécialeme,nt pour d,ébuter €n télécommande
et c'est une honnête machine à voler, réunis-
sant,les quatités essentie,lles d'un tell modèle.

Facils à constrruire : fuselage cle s,ection
rectangulaire dont la section est suffisante
pour loger de champ un récepteur classique.
Aile rectan-eulaire à f ai,ble allongement cons-
truite d'une seule pièce avec des baguettes
d'un mètre puis sciée au centre et raccordée
avec I'e dièdie.

Rob.ustesse extrê,me. Le f use,lage est très
,ren,forcé vers I'avant tandis que ailes, em,pen-
nages et train ne sqnt fixés que par des élas-
tiques. En cas de chute, ils se déboîtent sans
s'abîmer.

Acc,essibilité de la soute radio en enle-
vant l'aile et rplace suffisant,e po ur loger radio
et Sêrvo-rmécanism,e.

Logement des piles à l'avant, juste der-

rière le moteur pour centrer correcteme
l'avion.

Motteur 1,5 cm3 Webra à auto-alrlu,mal
pour débuter, €t 2,5 cm:J ensuite pour I'e
traînem,ent à l'acrobati'e.

Excellentes qualités de vol, l'avion e
très stable naturellement mais répond très bie
à la direction.

Ens,emble assez léger et com,pact ( 1 I
environ), d'un transport facile et p,eu encon
brant.

'Ce u §oofy , est l'avion idéal de dé:but
d'e,ntraînement et il convie nt particulièremer
aux ens'embles proportionnels sur la directic
seule,ment. Une fois un p€Ll entraîné, on pel
entam,er l'acrobatie ou mê,me le u com,bat
à deux avions, ce qui ,est passion.nant. Rassr
rez-vous ! il s'agit simplement d'alrler coup
av€c son héllice un ruban de papier attacl
derrière l'avion adverse...

* L,e dossier du u Goofy » €st en vente
la . revue Le Modèle réduit d'avion , 7 4. rL
Bonaparte. Paris-6'.
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RIIEPïEUR LP6 pour iluion
MONOCANAL

TOUT TRAN

en France

27 Mc/s

SISTOR

realisé a,vec d,u matériel diponible

^E 
ré,cqpteur résulte,de'plusieurs années

5 d'e'ssais sLlr les r'éc'epteurs tout transis-
\-/ tor, en mettant llacôent sLlr Ia facilité
d'obtention d'es pièoes d'étachées, 1e prix et
la sim'plicité de rég1â-9€,'s'a11s, pour cela. perdr'e
en p,erformances.

Le sché,ma proposé compre nd Lln pren^rier

éta,ge HF en su'p,e,rréaction, un étag: BF et un
étage à cour.ant continu débitant dans _un petit
relàis d( Grün,er )) de 3.0'0 ohms. Le fonction-
nerm,ent en est trè's simple : I'éta-Ee HF délivre
une t,ension BF (modulation) qui es't amplifiée
par l,e T étage et déLectée 'par I'e -3", c'e qui
lait croître le 'c'ourant dans le relais : tout
bruit ou modulation augment'e le 'courant final,

que l,e bruit de souffle de la
r oduise Lln courant de rerpos
qui di§paraît lorsque Ia suPer-

qué,e pa,r un€ onde Pure. I1 est
donc intéressant dlutiliser c,e récepteur avec un
émetteur ,fonctionnant contin'ue11em'ent avec

Du point cle \/Ll'e p'ratiqtte, nous avons uti-
lis,é comme base 1-1ps p'lâquette cle bakélite cui-
vrée qgi s3ra eltail'}ée att canif pour réaliser
l,e circuit, d'ailleurs très sim'ple plisq6'il s'agit
en fait ,d: deux zotl€s, l'une reliée atl +,
l'aut,re au moins.

REALISATIOI\

I1 faut commenc€r par 'fixer les éléments
principaLrx sur la p'laque de bakélit'e preala-
LIen ,..tt grattée pour 'qll'e Ia 'coll'e tienne. Tous
c,rs col),ages soni faits à ,l'Aral'dit'e, te's transfos
s,eront sogtçnus par des p,etit,es cales en bois
dur de chaque côté 'du noylau magnétique' I:'
relais est tenu ,par sa Vis et égal,ernent collé,
l,e mandrin LIfA de 8 mm €'s[ collé et flxé
pa,r'sor1 écrou en b'akélite : il est très im'po1-

iant 'd'avoir enlevé tl'e cuivr'e à la base du

mandrin pour éviter de créer Llne spir'e c9l-
ductrice en ,court 'circuit à proximit,é du bobi-

dies. Utiliser Ltn f er eISS'32 'p'etit, m'ais bien
chaud, et opér,er rapicl,ement ave'c d'e la sou-
d.une très fusibl'e ; opér'er de même pour souder
le circuit iur'primé. Si I'on tro'uv: qLle certains
éIéments sout t-rop en l'air 'et pas assez flxés,
on Pr;ut souder v'erticalem'ent Llne résistanc'e

de 5 mégohms qui servira uniqusm'ent de su'p-

port sans inf,ervenir él,ectriquement. Les coll-
nexions traversent Ia plaque d'e baké'lite par
clres trous de 1,5 mrm et sont rabatt'ues et sou-

dées sur la pl'aqu'e de cuivr'e ; l'es zones à

isol,er s,eront iépa,ré'es par rCetlx traits de canif
distant d,e 2 fll,rn environ, et il suffira cnsuite
de détacher la bande de 'cuivre 'pour assurer

l'isole,m,ent.

'Comm,encer par la partie BF que l'on câ-

bl,era rle plus serré possibl,e €n s'inspirant dtr

sché'ma de câblage, 'e t 'en ,m'ettant p't ovisoire-
ment u ne ré,sistanc'e ajustable Mat'era de

100 kQ e ntre Ie 6 et une extrémité du

transf o me

cette ,de Ia

pl'aqu,e, sur

i'equel v ac-

tion C ' [r'F

et la résistanc'e d'e 1 kQ vers 1'o + 6'

Tresse
ae f//.r
dbltm
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Schém'a du réeeptettr LP6.

I.NBF

nage. Le bobin'age diaccord est formé de

1,0 spires de fil érnaillé 5Û/ 1O0 errviron bo-
biné,ei à spir'es jointives à l'extrémité 'su'périe-ure

d,u m,andlin et bien inaprégnées d'Araldite.
La self ,de cho,c (self d'arrêt em'ployée €n

télévision, petit ni'd d'abeille im'p'né'gné d'e cire
toog" UoUinC s'ur tlïle résistance d'e 0,25 W)'

Le tnansistor HF (OC170 ou T1691) est

égalom,ent colIé lps « pattes 'en l'air )> sur 'la
,plaquu. I;es autres ent être

àes BF de bonn€ qu solument
éviter l,es transis'tois 'a utilisons
d,es OC76, mais en fait on peut ut'ilise'r deux

OC71 ou 72, s'ils sont de bonne qualité ou

n'imiPorte quels bons transis'tors BF. Ces tran-
sistois s,epont également 'co'1'1és l'e's pattes en

ü'air. Le re,ste d,ü ,m,atér,ie'l Sera ensuite réuni :

résistances l/4 de W à lt% (anneau ar-
gent), condensateurs él,e,ctrolytiques s,ubminia-

iur,es,,condensat'eu'rs céram'iquEs.

I-e câblage se fait §ans aucun fil surpplémen-

taire, en uiitl,i,uant uniq,uempnt les gu€ue§ de.s

étémentrs, qui s,eront p1âcés soit u en I'air , soit
vertical,emén't pour les résistanoe's ; faire un
r"ortu,g. ,c,lair èt propïe ave{c tres fil's -ltt plu.9

courts-possi'ble. Pôur- souder les trans'isto'rs, iI
est bon de faire une petite boucü'e de t2 mm
d,e d,iamèt1'e, qui sera ,pincée avec 

- 
une Plncp

ptut* ju,sq.u'à cô qu,e les-soud,ur€'s soient refroi-

Récepteut' LP6. On rentarqtte ,\(t In,-1i^"P::t:?:'
rles 'éfiëments et le cit'cttit itrtprime. [r'es slmpL.e-'

;;;tà;fi-csr ior'àup, QUec utie pointe de tanif '
Frc. 2. Di.sposition des éléments'
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E§SAIS ET REGLAGES

Vérifier comrplètem'ent l'e schém'a et le dé-
coupage. d,e la pl,aque de cuivre ,et bralcher
une pil,e 6 V entre le + et l'e T en sur-
veirllant la polarité, étant entend,u qu'une e.rreur
serait fatale aux transistors. Brancher un
écout,eur à haute im'pédance (2 000 ohms)
entre la sortie éco'uteur et soit le + oLt le

- 
,6 V ; on doit entendre Lln br'uit d'e souffle

.ass,ez violent. Ce bruit est la 'caractér,istique
du fon,ctionn'ement de la sttper'réaction et ]e

récepteur ne ,per-rt fonctionner si o11 ne 1'€n-

tend lpa's.

Si l'on n',ent'end r'ien, il faut vérif,er le schém'a

et, a,gir S'tIl' Ies résistanc'es ajustabrle's ; éven-
tuel'le,ment augmenter la capacité du con'd'en-

sate ur C cl-' réaction j usquià 5'0'0' o'u 1 000 pF.
Atte.ntion en agis,sant sur les résistanc,es ajus-
table's de ne pas aller à fond de corursi3, 'car

A a,luster
se/on le cerYo

0c71

réglage de moins.

telle que l,e Écepteur oscille bi'en. A c: mo-
i'r-tint, 

^ iu tension de repos sur le relais cloit

être d.e I ou 2 volts max., eitre tom'bs presque

2" transfo; si c'est insuffisant on montela un'3

i'e.irtun". ass,ez faible (50 à 200 ohms) entre
l'émetteur du 2" transistor et le * 6.

Les réglages optima consistent à avoir d'e

l'ordre dè i vo'lt- sur le relais au repos, qui

tornbe pratiquem,ent ù zêro sur ônd'e pure

et monte à 5 en ond'e rnodul'ée ; ceci doit
être valable non se'ulement à côté de 'l'émet-

teur, mais à une dizaine de rnètres d'e c'e der-
nie,r, sans antenne et ohargé par une bouc'le
de ltrertz,

Une fois oela obtenu on rem,placera toutes

FINITTON

Débnancher les frls reliant provisoire'm'ent

étincel'le qui pnotéger'a un peu les contacts :

ces dernielrs iont en effet fragiles et il faut
limite,r I'e courant qui l'es trav€rsent (500 mA
sem,ble un maximrum) et étouff'er le plu's pos-

sible les étinc'el,les'

Mettr,e
de 3 spire
drin Lipa
et ,collées

dans un trou
e centimètres
uton Pression
e...

Les fils de sortie seront reliés ensemble en

une tnesse qui s aque d'e

bakélite poui évi ud'ures :

lu 
""u*^ 

de Pan en télé-
comrnande eit I uPle au

ras de la soud'ur d'éviter

7 broch:s, ufl s,Lrpport de ce typ3 étant Lrtilisé

comme prise femelle sur l',avion. Le réce'pt,eur

i.ro en;Llite togé dans un,e boît'e en m'atière
plastiqge 'et 'Àaint'en'u 'par- d u caoutchouc
*ouru. très s,ouple ; cett€ boîte sera glissée

clans l'avion et maintenue par du cao'Lltchouc

lllgusse en prenant Soln d,e la lxont'er Contre

ur1 co'!-iple « clos à Ja m'arche » ; ainsi prrotégé

il sera pratiqueffr,ert indestrurctible. A bord de

I'avion ôn pôurra enr,ployer d,eux_ petites piles

3 volts en série qLli assureront plr-r'si'eurs mois

cle fon,ctionn,emenl à tarif réd,tlit. S'i,l est c'or-

rect,e,ment rég1é ce réc,epüeur est tr'ès sLlfnsam-

ment sensibÈ pour avion et sa stabilité est

L-ronne ; il suffit de faire Llne vérification z\ clis-

tance avant chaque s'éanc'e cle vol, et plYs

aLlc,Lln ré,glage n'êst nécessaire. Ar-r point de

vLle tem'plra-ttrre il n'est pas critiq'"re, mais il

Frc.l.-Etagerlesortiealarrresuibrantes,

vaLlt mieux n,e pas laisser ]e modèl'e €n plein
soleil. Quant aui caractéristiques da I'émette,ur,
it suffi, qu'il soit mod'ulé entre 5'00 et 2 000

c/s, ce r'êoepteur n'étant pas très sélecti'f en

BF.
Bonne chance pour ce petit récepteur dont

toutes les pièc,es détac,hées'p€uv€nt être trou'
vées en Frànoe rpour 80 NF en'viron, et qui.a
d''excellent,es performances t,out €n étant très

l,6ger €t p€u gourmand 'en alim'entation.

VARIANTE LP 6 BIS SANS RE,LAIS

Il est très facile d'e supprrim'3r le rell'ais et

de mettre un transistor dle prlu's débit'ant dire'c-

tem,ent dans le s,e.rvo-moteur. L'inconvénient
est qu'on n'a plus d'e contiact « r'e'pos )), ou

bi,en il faut m,ettr€ un sec'ond transistor monté
€n bascule.

L,e sché'ma de Ia fi"gure 3 convient très bien
à un échaprpem,ent ou un Servo-moteur, |e tran-
sistor finai d,evant être adapté aLl servo-méca-
nisnr'e.

Par ,eX,eo1,pl,e un O'C76 s'uffit poLlr un servo
actionné pai un moteur MICRO'PERM con-
som'rnant 200 mA sous 6 V ; l'amrpou'le de
,lampe de posh,e montée en s,é.rie évite d,e d,é-

tér,iôrer ]e- tr,ansistor en cas d'e b[locage du
1110t'eur.

VARIANTB LP6 TER
A LAMBS VIBRANTES (Fig. 4)

On p,eut é,galern'ent utif is'er la partie HF et

BF de ce ,6s,s,pteur pour actionner un sérlecteur

à la,me,s vibrantes, â condition que sol impé-
dan,c,e so'it fai'ble (100 oh'ms environ). I1 faut
régl,e.r \a polarisation d'u d'ernier étag'e pour
ob-tenir ,1,e 

^gain 
miax. avec un,e stabilité hono-

rable. En toot sas, il faut très peu de Puis-
sance pour actionner 'une lam'e vibrante, m'ais

répétons-le une fois de p,luq le- problèm,e n'est
,p* à Ia ré,ce1ption, mais à l'6mission où il
iaut des oscillateu.rs BF d'une stabilité par-
faite si lbn ne veut pas être obligé à d:s
retouches fnéquentss.

0c76

Irrc. 3. Rentplucetnent du rt'lnis
pQt till ll'an.sf.slor.

on pourrait'endo on
nlentend tou jour de

l,a ',bobin'e, puis int
nxarquéA:on de

s,ou,ffle mais trè est

L'étage d'ampli BF qui est à incriminer' En
d,ernier reco'ûrs, vé,ri'fièr 'et sonner tou's les êlé-

ments un par un et si to,ut e'St bon €Ssayer

un alltr'e transistor HF-

Il peut ,arriv'er égalem'ent qu on ent'ende non
p'as ,,t brui't de souffle, m,ais -un sifflem'ent
àu uït,0 vibration viol,entre qui fas'se c'liqueter

I'e relais. ,Cet. aoorochage doit dis'paraître '3n
dimiluant la telsion d'alim'entation, en aug-

mentant la val€ur,d'e la capacité d'u conden-

sateur de c],ércoqpria,ge de I p.F /6 V et rsll di-
minu,ant l'a capacité d'e r'éaction rÇ' I1 doit
également clis,paraître 'en a'gissant Srur les

résistances aj ustabl'es.

Suprposons 'que l'on entend'e col r'ect€'ment

.1,e Uiüit d'e souffle; brancher alor's un vo'lt-
,rnètr,e selsi,ble a,ux born,es d'u rerlais, et uti-
lis,er ,poLtr le.s réglages un p,3tit ém'ett'eur

27 tvtè/ s sans ant'enne 'et chargé par ung

bou,cle d,e H,=rtz. C,et ém,e.tteur travaillrera à

volonté €'n ond'e pure ou m'odtulée.

La tension atlx'bornes dtt rel'ais doit être
qu,ellqLle part entre 1 et 5 V, mais elle tombe
à ,éro ii ü'on débran'ch'e 1e transistor HF
(sinon l,e a trorp d'e f uite et
Èst d,éf,e,c l'ém'etteur en onde
mod,ul'é'e Yau jusqu'à ent'endre

la not,e u b'esoin ajuster l'a

cuit osrc,illanf. ,entre 1'5 et
e régler aLl mi'eux : totls

Tî,,liili):*" 
un tour-

. Em,etteur co 
' 

U. souffle doit
réarpparaître; i r fort'e'm'ent en

onde p,ure, et Par la not'3 de

m,odu'lation en

L'émetteur étant coupé, agir §'ur la résis-

tanoe ajustable d,u 2o étage pouf a'ugment€r
la tension aux bornes du reüais : en d,iminu'ant
oette résistanc,e l'e courant doit ,augment€r,

L'E PERROQUET.
F 1495'
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RÉüEPïIUR 72 Mcrs pour
Sélecteur

\
a lames vibrantes

o

fllll0n r trois lampes

47|.|.

DL67 DL67

t

I

220opf

?Z00pF ruo *e

Pile 33 v

Conlro/e

3 S4 - DL92

t0 000 pF

.1e/ec/eur fD

Frc. 1. - 
Schéma complet du t'écepteur'

rantestépuiséeenquelquesdizainesde
secondes...

sincèrement, nous n€ voyons pas à. quoi

p.ui ,uiui, un'régirre u ralenti )) efteatué dans

à. telles conditions. Au'ssi bien' nous ne nous

en occupe'rons Pâs, et seurle s le's comrmandes

à. Ai...t^ion et de profondeur retiendront notre

attention.
Pour ta com,mande de direction, nous utiti-

serons un i.iuà-rr',éca,nisme agiss,ant sur la
dérive : cent'te, droi'te, gauche' ave'c toutes

Ë positionr 
- 
lht"r-édiaiies, 1e servo-méca'

nismerest'antdanstoute'slespositions
désirées.

Pour la comman,de de profondeur, nous pro-

cédons de us avons un

second serv sur le g9u-

ve.rn,ail de cabré' zéto'

avec immo u gouvernail

dans toutes les positions intermédiaires. P'as de

i.t*r a zéri uüron1utique. Cette possibitlité de

ié!1"g.- opti,mu,m cles gôuvernes de profondeur

;;; ;;tirïtiè..ment intéressante ; etle permot

de compense'r exact'em'ent les « err€urs )> de

vol de I'avion.
Par construction, un modèle- peut avoir ten-

aanàe à pià;;-à" e cabrer. selon qug le. ré-

servoir de cinburant est plein ou vide, 1a ligne
de vol .rt *àOine. 0e dentre de gravité é'tant

àZpf"ôei. Il en est de même lorsque le moteur

;rf t piein ié,gi-u ou lo,rsqu'il èst. arrêté ; l'a

ligne de uoi 
-i.ot 

se trouvèr modifi,ée, e,t de

;l-;;, l;avion peut avoir tendanoe à « tirer »

i gâucte ou 
^ à droite. L'imm,obilisation po.r-

si,ble des gôur.r*s de direotion, et surtout de

pr"ionA.ui, dans _toute,s les positions intermé-

àiui..t conv€nables, p'ermet de - compenser

exactemont to,ut ce qui peut se p,roduire durant

le vol. Ce n,est pas l'a positiondes gouveür4s

qu'il impotte de voir, mais bien la position

dÊ l'avion, l'évolution de I'avion, e't d'agir en

cÀnsequ€nce juste ce qu'i'l faut' par petits

coupsi sur les co'mmandes'
Ces com,mândes doiv'e'nt toujours être dou-

r.t ut ,oupt.i J po,t cela, la radiocommande

n'es't pas seule en cause' Il y a -aussi 
les gou-

v€rn€s de direction e,t de profonde'ttr, elles-

,rrôÀ.t, dont la surface ne doit pas- être exces-

;i;;. 
-Ë, 

.trei, ir ne faurrt pa i. oubli,er q_u'u*

uuiôn radio-cornmandé. fohctionne d'abord

com,me un... avlon, puls collxme un- pl:?neÏr

loouqu. le -oi"ui i'arrôte. D'u fait de 1'arrêt

dtr moteur, l; qùantité cl'air arrivant sur les

gouv,ernes est moindre et ,I'eff,cacité de c€s

dernières .ri- reAuit.. En con,séquence, elles

cloive,nr êt;; 
- 

iuàiri.usement dimensionnées

6;p;"n',it). pôur cel'a encor€' nous conseil-

lons aux modélistes de construire leur appa-

;;ii- d après à.t plans ayant fait leurs preu'ves I

Maisarrivonsmaintenantànotreensemble
de radiocommancle. cet ensermble a été réalisé

Dar l'auter;-;; ; été installé sur un modèIe
'Oüuiàn=à ailes hau,t,es de 2 mètres d'envergure'

e';; poids iotat de 3 2'00 gram'm€s'- muni cl'un

m,oteur n Micron ' de 10 cmt du tYPe

glow-plug.
[,,émett.eurestunmontagedérivédel'émet

teui anglais ED décrit pT ai.l,leurs d,ans cettr

revue sotls le ti,tre u 
^ 
Quelqu'es réalisation-l

.orrr-anciale s ». Notts nous en somm€s lns

ni,rés large,ment ,3t nous l''avons r'éalisé ave{

[^^.uno"ï-nr. Nous avons prév'u son alimen

tation par prl.t, m'ais égalerment . 
pa1 l'inter

*âàiuirà d'un « conver'ter » à partir de I'accu

mulateur de la voiture'
La figu.e 

-i 
représen't'e I'e schéma comple

de I'insiâ,llàtion à bord d,e I'avion : récepteu't

iuiro-tré'canismes e't a:limentat'ion'

Le récept'eur pro'prement dit com'porte u

tu,be sub,miniature DL67 €n déüercteur sup€l

_l(
\J

3à4v

((i
i

l/en

t-
o-
ooo
o
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réaction au,todyne, suivi d'un au'tre tube DL67
;;üi;i;ü; Ën anlplif,oateur BF, puis, enfin'

i.rîtr,rü ol-gztls+ 
-miniature en arnplificateur

denpuissance,(!).
La bobine d'anrêt Ch corn'porte un€. cln^qu-an-

taine de tours de fil de cuivre sous sole lu/ruu
;Ë 

-n"", 
ïobinés sur le corps d'une résistance

de 100 k0 1 W.--ü-Éouio"-d'accord L a 10 tours de fil de

"o.lri"-àniti'ua 
de 6/10 de mm bobinés join-

tifs. sur air, diamètre intérieur 6 m'm'- 
i'accord se fait sur 72 MH:z (fréquence por-

t.r.. ï"-fle*etteur) par le réglage du conden-
sateur aiusta'ble à air C de 10 PF'--iüniinn. 

est constituee par un bout de

" ôrde à Piano » de 1 mm de diamètre et

ae-siiÀ àe longueur; elle est fixée sur le
sonlm€t du " cockPit ' de I'avion'

Le circuit anodique du tube 3S4 est charge

oar le sélecteur à
ôhoisi. uo modèle s

pe.ccable, facilement É
ment sûr, et non un q
d'amatreur. On Peut dir
de I'avion déPend en
organe, Nous conseiltlo
terir ED de u Electronic-Developmenl », Ino-

dèle à ,6 'la'rnes donrt 4 seulement seront

utllisées,
G uéh*ærrr 'attaque les relais secondaire's

Xef-- f, Z, 3 et 4; il 's'agit de relais ACRM
type XB2 (12 000 Q I rnA).

- ^tæs relais Rel' I et Rel' 2 commaûdent le
gorui.ouii de direction (df.riv9) par inversion
ào ** de courant appliqué à un 

^ 
micro-

mote,ur 3 à 4 volts. Ce moteur entrarne une

double Par Pignons et vis

sans frn nnier. 'Le débatternent
du palo .Pa-r .dçs butées' Majs
cotrrme à friction, 'en lin de

course, iI y a'patinage". et c'est tout'
Les relais Reü' 3 et Rel. 4 commandent les

goor"toàt de profondeur exacternent par 'le

même sYstèm,e-

L'alimentation com'Prend :

ol-p.u* pites ordinaires de 4,5 V sur les-

orJ1,1.. on lait des prises auxiliaires, cornme
ii eri inaiqoé sur'le-schéma, pour I'alimenta-
tion d,es micro-moteurs'

b) Une pile de 33 V (type pour appareil
de surdité) montée e t série av'ec I'es prece--

àént.t I ci qui donne une HT totale de zt2 V'
c) Une pile-torche de 1,5 V pour le chauf-

fage.
L,e ,récçpteur proprement dit est monté à

i'intÈriiur''d'un 
^boîiier en matière plastique

àui aiÀen.ioos suivantes 8'0x55x4c mm' Ce

boîtier est à son tour fixé sur une plaque

*it L" O. contreplaqué, qui supporte égale-

rnent le sélecteur à lames et les quatre relals'
ô.tià efoqu" de 165x100 mm est supportée
irr *^t an.sles à laide de quatre oaoutchoucs

à" turpuntloo; elle est 'ainsi instal{ée à I'inté-
rieu,r de la cabine de 'l'avion'

L'antenne est reliée au récepteur par un

monceau de fil très souPle.
Les piles sont flxées au fond de Ia car-

lingue, luste au-dessous du récepteur'
Les'deux servo+nécanisrnes sont placés de

facon très rigide sur une plaque de contre-
pËqué, fixée-à I'intérieur du fuselagc, entre
deux couPles.

La rnise au point est si'mple, mais demande

évidemmen't patienoe et minutie. Le premier

i.nrult contlsi" à régler ,le oircuit d'acæord du
récepteur sur la fréque
cela. on met l'émetteu
on 'ie module Par I'un
BF, L'antenne èst 'reliée au 'récepteur; on con-

necte provisoiremelt un @sque ou un out-
p.utati. aux douilles oContrôle»;-puis, on
;üË it condensateulC de façon à ottenir
i'âTàitio" maxim'um. Ensuite, on élolsne

i'ÈÂiGrr iusqu'à oe que I'on ait un réglage

très pointu du condeusateur C.

II reste maintenant le réglage des canâux BF

Oe- côrnmande. Pour débuter, or rapprochera

de nouvoau i'ômetteur du recepteu-r'.
On "o--inô" 

,par le canal ïe fréquence la

pf,À-efr-r6. (lame la plys courte utitlisée sur

[e 
-- 

sélecteur). On appïie sur le bouton de

l'émetteur corresponâânt à ce canal et I'on
déter-
la fré-
arrive
sélec-

teur, cette lame se 'gtet , u voit'
et s,urtout, otr l'entend. trl faut alors tourner

àôu-.î*"oi tu visaointeau situee audessus de

la la,me en vibruiion de façon à -obtenir [e

ôo,tà.t "t 
,le fonctionnement du r,elais secon-

daire correq)ondant. On qiuste ggi8neusement
f . pot"rriior6tr" du canal sur I'émetteur, en

}e manæuvrant de part et d'autre de la fré-

ào."é opt'imum ; -pui!: on I'arrête par un

Ëài"t a. bi"i"rr'. rür tâxe à I'endroit où les
-vibrations^de la lame st nt fles plus énergiques.

On procède de
utilisées sur le
canall correqpondant §

a;-i; ,is-poi-nt*o de la lame corres'pondante).

Ensui,te, otr éloigne l'émetteur du récep-

t"*, "i l;on reconuneoce 'les e'ssais,- canal par

ô"nâ,t, eri vérifiant qug tout fonctionne c§r-

rectement : [es lameJ vibrante§ ne doivent pas

iiri"r LàUées 
-a 

le,ur visAointeag (éventuel[e-

*."t, dévi,sser la vis) ; Gs relais secondaires

doivent fonctionner à rtous les æuPl, sans

hésitation (èventuellement, ressErrer !a vis-

pointeau).' - 
Ref'aire et rofaire €ncore tOUs c€s essais lon-

so;;;;; i,i iuut absolument arriver à obtenir
il f;nétiôonement iréprochlble, sans 'le

moindre raté. Tant q e sebut n'est pas atteint,

il 
"ut 

inutiJe de_ soiger à faire voler 1'appa-

reil ; nous insistons - particulièrement sur ce

point... dans l'intérêt du modéliste'

11 est égalem,ent pru'dent de f,aire un essai

urô, I,avi6n au pôint fixe (attastné par - la

[ueue !) ert moteui en marche, 
- 
dans le but

de vérifier que ,les vibrations de 'l'apparei'[ sont

iunr ,effet jur le,s ,Ia,mes du sélecteur notam-

ment, sur
niers, ou
nexions m

Notons, gfl Passant
que nous venons d'e
t-ous les ensemble
vibrantes, quels qu'ils soient (avion, 'bateau'

U f aut attendre q.ue tl'apparei'l ait pris de

I'altittr,de pour rcofrllrencer à 'agir- sur le's com-

mand,es. On--uÈü à,abord ,sui le gouvernail

de directio"; ï"iünner légèrement et p{.ud:ml

ment Ia gouverne pour débuter, cat il faut

d'a,bond ,ronnuître ,1e^ comport''ement et les É.ac;

tions d,e I'appareil. Déjà., on pourra aln'§'l

iàrrr.n.r 't'aüô-n à soi, près un prennier, mais

large virage.

Quant à 'Ia gouv'erne de- 'profon'deur' on

l'aciionnera à 'forld, plus tard, pour des acro-

baties. Pour Ie moment, elle nta pas à être

-a"tÈuvrée, ou alors extr'êmemenrt p-eu et avec-Ui"*oup 
dê précisio,n ui 1'avion avait tendance

à ,se ,mettre en Piqué, notamment'

Sil,avionavaittendanoeàperdresonvol
noimal pour u'ne raison quelconque (colP de

vent ou autie,s ,motirfs), nous n'e nous affo'lons

pui. S'it s'agit ,d'une rbonne maquette, correcte-

ment ,constiuite, ']'aViOn dOit <« S€ retrOUv€f » r

c,està-dire qiii doit reprendre de [ui.même

sa ligne de vo1 normale'

Le 'moteur s'e'st a:rêté ; ['appareil plane

maintenant. On Ie ramène à soi en agissant

iô"jôr.t déIicateû,.rt s,ur la ,commande de

àiiÉrtion. l,i--àirive doucement au ras du sol,

solon une belle traje'ctoire, et ngn pas-.en

;iq"è I Lorsquu fitur'iot esrt à 
. 
que'trqu'es d'éci-

-*èttut du sôl, on peut 'lui 'donner un peu

,i" 
-caUué 

(en relevant les gouvernes de pr9-

fondeur) ; cela « arrondil » [a trajectoire, la

piiru d,é 
'terrain 

€st be,aucoup plus douc'e et

jolie.
I1 s'agit là de conseils

f aisant voler son avion

"pptitO 
à üe 'connaître. II

dè- son aPParei'l, 'de s€s

pourra aotitg.t âu." I'expérience' ,Lorsque 
[e

-éti.r sera 
-bi"n nentré, 1or'sque _l'avion s€ra

bien en *.in, alors plus besoin de conseils :

tout est per'mis, les vol's 'les 'pl'uP spe'ctacu-

laires, ,le,s 
^évo:lutions et l,es acrob'aties le's püus

osées.
Mais avant d'en 'arriver 1'à, et 'même avant

d'aborder le Pr'e'mier vol,
une fois Pour terminer, qu'
que stion de bri'colage ou
ùdiotom'mande d'avion. Rie
i; ,médiocriie. Iil f atrt néces,sair,ement obtenir

"n toriti*n.ment impeccab,l,e dans tous les

domaines et parfaitement stable dans [e temps.

§;; àuoi, ô. serait le che'min d. rla cata-

strophe.
Roger A. RAFFIN'

(F3AV.)
etc.).

Nous voici arrivés
sur le te,rrain, Prêts
pollr le premier vol.
Avant tout. notls
pouvons déjà es-

sayer de lancer for-
tement 'I'avion â la
rnain ; ,par l'al'lure
d,e son plané, on
peut déjà avoir d'es

id6es sur le co'm-
portem,ent de l'en-
gin.

Le rése'rvoir e st

rernpli selon l'e

« temp,s de mo-
teur » qu€ I'on dé-
sire (1, 2 ou 3 mi-
nutes). Le moteur est
parti ! L'appareil es't

lan'cé à la main,
face au vent, ile î'ez
légèremen't surélevé.'
Plus tard, lorsqu'on
connaîtra bien son
avion et ses têac'
ions particulières, on
pour,ra vraim,ent le
[aire d,écoller du sol.

ET SURTOUT...
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Servrrrrtoüerrrs AYI(DTTS

N télécommande, il y a un certain nom-
,bre de travaux ennuyeux à effectuer,
,en particulier la boîte pour I'émetteur,

et tout oe. qui e'st servo-m6canism'e sur I'avion.
Voici 'la d'escription d'un servo très si,rn-ple

destiné, soit, à 'des ensembles proportionnels,
soit à ,des m,u1tis. La réalisation de tout ce
qui est mésanique doit être faite avec un grand
soin et ne souffre pas la m'édiocrité : il faut
éviter tout oe qui e'st u bricol&ge » au sens
péjonatif du temrte et queÏques minutes ou
heures de plus passé,es à me ttre au point un
équip,e,rnent feiont toute Ia différe,nce entre un
truc qui mar,che ou pas. l-e, servo décrit ici
est facile à réaliser ; il est d,e,stiné à des sys-
tèmes proportionnels (pas d'émission à droit'e,
émission à gauche) ou p'our d'es m'ulticanaux'
pour la direction, ailerons profondeur et mêrne
commande moteur. Robuste, léger, bon mar-
ohé, c'eEt u,n équipement très commode, d'au-
tant plus qu'il peut être alimenté dinectement
par un transistor placé dEr,rière une lame
vibrante,'supprimant tor.r't relais.

Nous donnerons detrx descriptions du mêrne
appareil, I'un très simplifié, corres'pondant à
un bricolage d'amateur sans a'ucün outillage,
l'autre pluJ évolué ,mais demandant des pièces
tor.r,rnéei, Le principe de oe servo est très
sirnple puisque c'est un aimant tournant entre
les 

-bra,nchei d'un éle,ctro-a'imant : lorsqu'on
envoie le courant dans un sens, il f'ait un
quart de tour d'un côté, po'ur bascül'er d,e

fautre quand il est alimenté en sens inverse.

TYPE A SERVO SIMPLIFIE

,Ce servo so comrpose de trois parties, la
bobine, l'équipage mobiüe et la carcass,e (flg. 1).

La bobine.

C'e,st la pra,rtie électrique du servo et e'lle
est très ,simple ; le noyau est formé d'une tige
de fer doux de 6 mm de diarnètre et dre

19 mm de long (coupé dans une qu€u€ de
pot'entio,mètre) et percé ,d'un trou d'e 3 mrm
selon son axe (si vous pouvez faire percer
ces ax€s par un tourneur, tant rnieux, et dans
ce cas faites-les tarauder rà 3 mm). Sur ce
noyau sont collées l,eS deux flasques qui sont
des ronde-ll,es de c'arton bakélite de 15 m'm e
diamètre percées à 6 mm ; ce col,lage est fait
à I'araldite *.

Un tour de scotch se,rvira d'isolant autour
du noyau, puis la bobine est montée provi-
soirement sur un axe (tige f,letée de 3 mm)
qui est pf is dans une chignole à m'ain, el[e-
même ,bloquée dans un étau : c'est Ie moyen
le plus si,mple pour bobine'r.

Le fil employé variera du 15 au 25 / ltl
et on bobinera deux fiIs ,ensemble, c,e qui per-
mettra des ,montages série/ parallèle ou simp,le-

* Je m'entionner'ais souv,e,nt les collages à
I'araldite : il s'agit 'd'une colle spéciale en
de,ux turbes donnant des collages extrêm'e,ment
solides, en particu,lier métal su,r mét,al (si les
surfaces sont propres et exe,mptes de matières
grass,es). On réalise ainsi des collages éton-
nants : ré,p,a1ntion de mot'eurs, bricolages spé-
ciaux, etc. Un incorwénient de cette colle est
son prix élevé, d'où son emploi limité ; on
la trouve assez d,iff,cilement... s,auf au sou,s-
sol du B.H.V. La colle UHU-PLUS est é'qtti-
valente.

m'ent un€ priæ médiane au centre du bobi-
na'ge. La bobine sera re'rnplie dE fil, les quatre
extnémités bien repérées et tln tour de scotcfi
protégera''le bobinage. Avec du fil de 2û1100
Ia résistance de ohaque derni-enrou,lement est
d'environ 30 Q, ce qui donne 200 rniülis sotls
6 V, consom'rnation suffisamm'ent faible pour
f aire durer un€ pi,le ou des accus Voltabloc
pendant de nornbreux vols. Avec une telle
consomrnation, sur un avion rapide de 1,50 m
d'enver,gur-€ et un ser'ryo modèle B, on agit
très puissarnrrent sur la profondrearr puisqu'on
fait fasilernent d'es ,loopings. Ce courant peut
être débité 'directement par un transistor placé
derrière une lame vibnante, d'où l'élirnination
des r,e,lais lor:rds et coûteux.

Si fon veut plus de puissance, il faut mettre
du fiI plus gros, il y au'ra moins de spires
et 'Ie qrurant s€ra beaucoup plus fort ; il vaut
,rnieux travailler sur le rtndemen't conditionné
par Ia qualité de I'a mécanique (épaisseur de
I'entrefer, etc.) et travailler avec pas mal de
s'pires d,e fil ass€z fin : la consofiunation se,ra
très diminuée.

Ensemble mobile.

ü s'agit d€ l'aimant cirsu{aire monté sur
son axe ; ['aimant, du type 4286I (1) mesur€

Carcasse.

II faut d'abord découper dans de \a tôle
de 10/ 10 au mroins en fer doux tres de ux
pièces polaires en fonrne de T, puis courber la
barre du T pour qu'elle épouse la courrbure de
l.'aimant ; ceci doit être fait avec soin. Décou-
F€r dans de la tôIe de laiton 10/10 les deux
barrettes et les perce,r d'un trou de 2 mm où
I'axe de l'ai'mant vienrdra tourillonner. On
pas'se alors au montage final qui se fe ra en
fixant le s deux p,ièces polair,es sur [a bobine
par une tige fil'etée. e,n fer doux de 3 Dffi,
glisser alors l,a petite barrette et I'ai,mant et
en tor,dant un peu les pièces polaires rÉgl'èr un
entrefer le plus petit possible, mais teü que
l'aimant ne risque pas de les toucher. La.
petite barrette sera ajustée à Ia lirne pou,r se
coincer €rr place, puis elle sera soudée avec
un fer bien chaud ; ,mettre alors I'a,imant en
place avec s€s rondetlles et I'y nlaintenir par
4 épingl,es €n acier très fines (un entref,er de
0,5 mm est une honnête moyenne), plaoer la
barrette supérieure 'maintenue pax des élasti-
ques et la souder. Retirer épingles et élas-
tiques et vérifier. que l'aimant tourn,e bien,.au
moins sur demi-tour autour de tra position
moy€gne donnée par Ie repère d'aimantation
au milieu d'un des vides entre les pièces
pdaires.

18,5 rrrrrrr d,e diamètre et 4 d'épaiss,eu,r, avec
un trou d'environ 5 ,m{n. Le problème est de
fixer I'axe cor,rectement : j'ai longt,e,mps em-
ployé la méühode suivante : introduire à force
dans ,le trou un petit rmorcerau de ür:,be de
carton bakélisé de 5 mm de diamètre extâ
rieu,r, puis dans le trou ainsi diminué, je passe
un rivet turbulaire, écrasé ensuite au rnarteau.
Un olou ,me p,ermet de percer un trou de
2 mm ,bien au oentre et j'y enflle l'axe (tube
laiton ,de 2 m,m de di,a,mètre saÉ1js'ur). L€
tout est bien collé à l'araldite et si l'on s'est
bien débrouil,lë l'airnant est bien centré et
tou,r,ne rond sans voile sur son ax€. Quelques
rondolles en 'laiton de 6 mm de diamètre
seront placées de chaque côté de I'ai,mant.

(1) Fabriquê par Giffet Prêtre, il
au détail par Toute la Radio, 4,
Vidal, Toulouse, pour 2 N.F.

est vendu
îtr,e Paul-

Photo d'un seruomécanisme îL aimant.

Firnition.

I-e servo est tpratique,rnent terminé : i,l faut
mettre un€ petite barrette d,e carton bakélisé
surlaquelle les extr,émités des fils seront fixées,
et des butées formées d,un fil de ;Iai.ton ou
cuivre de t'5/,1O, soudé sur l'axe et trinnitant
le dtébatteûr,ort à plus ou rnoins 45 o des deux
côt'és 'de la positrion oentrale. IJn conseil :
pendant que vous faiùes c,e servo, travaillez
sur urrl€ tabl€ bien prqpre eL ûvitez particulière-
ment toute Iimaille de fer. La cause principale
d'e panne 'd'un tel servo, sinon td seule est Ie
petit bout de 'ferraitrle minuscule qui v,ient æ
coller ,à liaimant et se bloque dans l'enürefer :
c'etst charriant quand ça vous arrive en vol...
et un tel 'fragrnent minuscule est dur à voir
et à extraire. Je vous conseille de faire t'rès
attention à cela au montage, puis une fois
monté dan,s l'avion. Un bon moyen étant de
oapoter le servo par une boîte en plastique.

To'/e /ar/on

Page 56 * LE HAUT-PARLEUR * 1"'DECEMBRE 1961

Frc. 1



Essa!,s et montage.

Avant ,d'équip,er un avion, il faut voir si
co se,rvo fonctionne bien, pour cela relier le
début d'un bo,binage à l1extrémité de I'autre,
ce point étant la prise mécliane de la bobine,
reli'ée par exemrple au + d'une pile 4.5 V,
r,elier,l'autre pôle alternative,m,ent aux deux

/ rnleTn
ce/ur du
de ferrar

(ertehl

Ensemble mobile.

C'est l,e mêm'e aim'ant, mais ,cornm'e il s'hgit
d'une pièce brute de fond,erie un peu d'e rné-
canique ,est nécessaire. Le trou ,c'entral est
é,barbé puis une t'ige de cuivre, alu ou laiton
Z 5 m,m ,est introduit'e ,a,, 'forc,e et 'coupée à ras
après avo'ir été matée à rla p,ress'e. On peut
ensuite p,erc,er bien au centre un trou de 2 mm
où sera introduit un morc,eau de CAP 2,0/ It
s'efvânt ,d'axe. L'a,im,ant m,onté sur ,son axe e'st
alors rectif,é pour être sur d'avoi,r un polt,rtour
bien,circ'ulaire. L'ensemrble e'st ensuite soit
soudé ,soit col,lé ,à l'Araldite. On est sûr d'avo'ir
ainsi Lln équipage mobile b,i'en c,en'tré.

Carcasse.

C,e servo est monté dans une sorte de boîte
mét'allique assurant la mis'e en 'place p,récise
des pièce,s et I,a p,rotection contr,e la'Iim'ai'lle
de fer; de rplus la bonne préci,sion ainsi ac-
quis'e pe t. ffi,et de diminuer '1'entr'e'fer d'où un
rendement'bien supérieur.

Le,s p,iec'es polaires sont taillée,s 'dans du turbe
de ,fer ,doux A 18 intérieur, passé au tour
,pour o,btenir un t,rou intérieur ,bien rond et
supérieur de 2/ I,t au moins au diamètre d,e

l'aim,ant, l1extérieur restant autour de 2'1. Deux
pass€s ,de fraiseus,e permettent ,d'obtenir une
sorte d'anneaux portant les deux pattes (fig. 2).
II suffit de que'lques 'cou,pS 'de scie pour obtenir
d,es ,pièces polaires bien précises, ces pièces
seront alors ébarbées, rpuis aplaties âu bout
etpercêesà3mm.

Attention, de la lar,geur d'e,s pièces po'laires
comparées à la circonférenoe to'tlale dérpendent

en rpla,ce la bobinre, de ,fixer les fils de sortie
d'u bobinage et 'de rnettre des 'butées de frn
d,e course et le s€rvo erst achevé. I1 ne reste
plus ,qu'à I'e montrerr ,sur avion où il devra être
bien ,fixé, étant rassez 'trourd et massif.

Câblage.
Les figures 3 et 4 montrent deux exemlples

d'utili§ation d'un tel 'ser,vo. Le prermi'e,r s,chÉm,a
corr,e,spond ,à un ,montage proportionnel r: sans
,émis,sion le relais ,du récepteur est sur reposr
et Ia gouv€rne braqu,ée ,d'un ,côté. En émis,sion
I'e relais est collé et le servo bas,culé d,e ['autre
côté, Ionsqr.r'e l'érnission e,st déco'u,pée en « cré-
neaux » plus ou moins di,ssymtét,riqu,es La gou-
verne ,bat conûinuelle,ment, rn'ais com,m's el,le
reste ,plus 'longüemrps ,d'un côté ,qu'e de ['autre,
t'avion vire selon I'ordre d,onné au mlanche
de pilOtage qui comrmand,e la dissym,étrie :

c'est tre p,rincipe ,d,es comm'an,des proportion-
nelrl,e's. Le second schéma, Fig. 4, corr,eq)ond
à un,e utilisation derrière un sélecteu,r à }ames
vib,rantes, par exenrrple pour les de,ux ordres
Gautche et Droit. Le $ervo est nappelé au
,centre rnagnétiquement (oas C, Fig. 2, voir
plus haut).

De,rrière chaque ba,rre s,e trouve un tran'sis-
tor qui débite environ 150 ,mA dans le servo
'lorsqu'e Ia lame vibr,e. Cetra p,ermet donc un
montage simpüe et léger ; le,s val,eurs indiqtrées
'le sont à titre indicatif et devront êtr,e ajustées
senon [es ,m'atériels em'ployés. A noter trea dio-
,dres, (si possible à for,rction) monté,es en s'en§

inve,rse su,r l.es 'bo,binages []our ,étouffsr lee
<< ,extraiôou,filrrts de ,nlpture » et érviter les étin-
oelles aux contaats ou protéger les transis.

qôe _@oy / tnn
'/e 7z

Coupe de la boite et du couvercle
(laiton ou dura/)

rec/üe'. pkr / ânlreler
2 â 5//oe

Tube entaille
poar pre-ce/po/are/

au'tres extrémités ,de l'a bobine, en tenant le
s€rvo au centre on doit sentir la ten'dance au
bassuilement dans chaque s,en,s. Régl,er alors
les butées pou,r que le servo à fond sur une
butée bas,cule bien vers I'autre quan'd il est
alirnenté ,e r sens inverse.

'L,e servo €s't ain,si achevé, il suffit de le
monter sur avion par exemple au milieu d'un
bl,oc ,de balsa évidé et de ,monte r la tringle
d'e ,commande qrri d'evra êtr,e bien ali.gné,e aveç
le ser'vo. J'empl'o,ie une CAP L2/ t0 bien
droite, soudé'e à un bo,ttt à 'l'axe d u s,ervo,
trdversant le 'bloc arrière par un tu'be cellulo
(aiguil,te à tricote,r) ,et surp'porûé,e rpât ,des bar-
rettes en mo'uss,e de plastique très souple qu i
empôche les vibrat'ions.

TYPE B, SERVO DE, COURSE

Ce servo marche selon le mêm,e principe,
mais Ia réalisation en est bien ,p'lus soignée
\et '1,e rendement bien m'eTlleur. Le:s pièce,s de-
mandent ,à être usinées, ,fiIâis sans q'Lle la pré'
cision demandée s'oit e xtrême. Nou's r'etrou-
vons ,l,es mêmes élém'ents que dans le typg A.

La bobine.

Eltre ,est id,entiqu,e ,à 'celle du modèle A, mais
réalisée,av€c plus'd,e,soin. I1 vaut mieux at-
tend,re Ie montage ,d€ ,la earcass'e pollr avoir
la longueur,exacte'du noyau, et ensttite rnon-
ter la bobine,'1â bobiner et la mettre en
place.

ü
t-I

les caræctéristiques du servo (Fig. 2 A, B, C).
Si les pièces polaires ,sont étroites (A), I'aimant
aura deux positions d'équllib'ne et '§ena instabtle
au oentre : c€ sera par exe,mp'le Ie cas d'u,n
servo pour ,conilmrande 'moteur puisqu'il tend
à bas,cutrer sur un'e ,butée et y rester ju,sgu'à

l'ord're inverse.

Au contraire (C), 'si I'eqpace' vide e'st fa,ibl'e,
Ie se,rvo, s€[â, ra'ppel,é au centre, m,ais 1,4 course
utilisable s,era p'lus faible, oe s€ra le clas d'e
'l'utilisation en mu'lticommande- I-,e cas B cor-
'respond à peu près à un servo ind,ifférent des-
tiné à être employé en proportionnel (alimen-
tation aontinue soit dans un s,en's soit I'eutre).

Ces 'pièces polaires viennent s'e loger dans
un boîtier laiton oiu dural (f,,g. 2) drans trequel
elles 's'enca'strent exacterrnent. L€ couvencle de
cette boîte est ,une roqde'lle qui vient s'em,boîter
exactement, le tout étant per'c,é d'un trou de
2 mrtn pour l'axe. I-e, couvercl'e e'st échanc,ré
pour lais's,er pas's,er le,s P'attes 'des pièc'es po-
lairres, puirs on pass€ au ,montage qui devna
êtr,e ,fait avec le plus grand ss'in pour évite,r
toute Boussièr,e métalüique . Les 'd,erux pièces
polair,es ,sont mise,s dans Ia boîte et fixées,
d'une goutte d'Araldite ; I'a'imant ave€ les ron-
dell,Es 'e'st alors mis en place, suivi'dtr couvercle
et si 'le tota'I Lourne 1:ibr'gment,, un tout petit
p,eu 'd'araldite viend,ra fixer le tout, 'le proté-
geant des 'po,u,ss,iène's. Il rsuffit ensuite de rn'ettre

tors ; c'est
of,ficace).

Fou'r con,clure, voi'ci 'deux ,d,e,scriptions d'un
,même appaneil et vous shoisir,ez ,entre ses
d,eux exürômes la s'olution 'm'oy€rrlr,e qui cor-
respond tre ,mi,eux à vos possibilités. En tous
eas un tel servo ,à aimant est un ap,par,eit extrê-
m,em,ent intérets'sant, ,gar simpl'e et bon marché,
diun üonctioRnerm€n.t panfaite'ment 'sur, et beau-
icoup plus m'écan,ique que les systèrnes à' mo-
teur, dérnul,ti'pl,ioation', boîûier d'e fin de co'u,rse,
eüc... Un ,in'convéni,ent est 'leur consomm,ation
c'ontinuelle 'a,ss.ez forte ,m'ais supportée facile-
ment par ,des ascurs Voltabloc et I'e,ur puissance
limitée, ,mais leur poids et volum,e' reduit per-
,mettent ,de réaliser ,des ,m'u:ltriao'm'mrand,es sim-
p'les et l,égères ; i'I est très faeile d6quiper
en muüti un avion de l'ordre dle 1 m 5'0' d'en-
vergur,e, pesant L kg, 500 tout équip;§, av€c
un récqpteur ,à Ia'nt'e,s vibrantes 'sans relais
débitant dine,ctem.ent dans fles ,s€rvos. Un pro-
.fiI biconrlexe, une ednulÊ fine et raée' cornme
les avions 'd"acro en ,circulaire a,ctue'ls, un rno-
t,eur de 3 à 6 'cqn' et on aufa qln en'gin d'acro
rapid'e et nlaniable, se riant des vents les plus'
forts ,et pouvant, passerr la majorité des figru,res
de voltige classique. Voilà un b,eau progxam,me
pour ,fai,re progr€sser le nive'au de la télécom-
mande, héI'as bien fài,,b,le e'n Frailcre.
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L'EITSDIuBLD GRAUPNER BELI.API|ÜNL' ENSEiIfBLE

A IO CANAfTX BF)(fiIüres

'ENSEMBLE Graupner Bellaphon Poly-
'ton à 10 canaux est gênéralement consi-
dérê comme le n€c pltrs ultra en

matière d'e radiocommande.
II a étê éturdié, expérimenté et réalisé par

I'Allemand Schumacher, il y a déià plusieurs
années, pour la fabrique de jouets Graupnei
qui l'a commercialisé.

Il se caraptérise par le fait que c'est le
premier équipement entièrement transistorisé,
émission comme réception, qui ait été offert
au public.

En dehors de l'absenoe de lampes, cet
ensemible est particulièrement in'téressant du
fait que la sélection des modulations basse
fréquence qui composent les 10 canaux est
effectuée sur le récepteur par un jeu de filtres
d'un en;combrement très réduit.

Le récepteur complet avec ses 10 flltres et
les relais correspon,dant est de très faible
encomrbrerrrrerflt ,et il faut rendre homrnage au
constructeur qui a abouti à un ensem'ble par-
r icu,ltièrernenrt compact.

Les circuits sont noyés dans des blocs de
résine plastique, et on remarque un bloc par
unité de filtrage ç66portant \a fréquenoe de
c:tte unité imprimée sur la résine.

Ce mode de construction a I'avantage d'être
très robuste et pratiquement insensibl,e aux
chocs, il n'y a pas de connexions souples sauf
les sorties sur les bornes finales à partir des
relais.

On touche avec les relais ia parti'e délicate
de c,et équipem,ent, com,m€ nous I'exposons
plus loin. I,l s'agit de relais allemands Grüner
de 3 00 Q 'd,e résistanoe.

Les contacts des relais sont câblés d'e telle
façon qu'ils sont prêts à commuter les servo-
moteurs Bellamatic et motomatic sur lesquels
nous reviendrons égal,eme nt plus loin.

Le récepteur est alimenté sous 6 volts à
1'aicle de petites piles ou accumulateurs-bou-
tons. La consommation, faible, permet une
très large autonomi,e sur de très petites piles-
torches Ce modèle courant.

Les connexions, en provenance des l:elais
et de 1a partie alimentation, aboutissent sur
des bornes groupées sur une des faces du
cube qui constitue la boîte. Il s'agit de bornes
uniquement destinées à être soudées.

L'émetteur se présente sous la forme d'une
boîte rectangulaire aux angles arrondis et
d'une forme harmonieus,e.

On remarque sur le dessus, de gâuch€ à
droite, I'antenne, le levier de commande d'es

canaux no" 1 et 2 destinés à la direction, le
manche correspondant aux canaux 4, 5, 7 8,
pour la commande de la profondeur et des
ailerons. Quatre boutons?oussoirs correspon-
dsnt aux quatre autres canaux no' 3, 6, 9
et 10.

Il faut préciser que l'équipe ment Graupner
à 10 canaux est vendu comm,e un ensemble
dit à canaux simultanés pour trois groupes de
deux et proportionnel pour trois commandes si
les servo-moteurs Bellamatic sont utilisés.

Ceci veut dire que parmi les 10 canaux,
trois p,euvent être envoyés simultanément
grâce à trois oscillateurs séparés transmettant
des modulations sup€rposées commandées par
les leviers de direction, de profondeur et
d'aileron judicieus,ement disposés sur l'émet-
teur.

Quant à la commande proportionnelle, il
ne s'agit pas réellement d'un dispositif dans

L' émetteur GrantPner BellaPhott

lequel le déplacement du levier d'e commande
coirespond èxactement à la course des leviersl
du servo-moteur.

On peut, toutefois, considérer que le rap-
port qui existe entre la course des leviers
de l'émetteur et le déplacement des gouvernes
sur le modèle est suffisamment voisin de I

canal suffit amplement.
Je tiens ici à ouvrir une parenthèse pour

m'élever contre l'état d'esprit qui consi§te à
dire et à redire, que la réalisation d'un modèle
d'avion multicommandé n'est possi'ble qu'après
un long ap

,C'est en
bien ancré
avion, que
loppemenl
commandés en France.

D,epuis de nombreuses anné'es, les concur-
rents étrangers participant à des concours avec
des avions multicommande s possédant aile-
rons, profondeur, direction et moteur, sê

com
D nts multicanaux ont

6té constructeurs améri-
cain el égal, ne serions-
nous pas capables d'en faire autant ?

L'ère des caisses à savon capables de faire
quelques tours en I'air et de s€ poser 

_ 
au

hasard du vent est aujourd'hui dépassée. Les

dorf, près de Zwich, il en rranquait utr, celui
de la France.

Cette absence était exclusivement due au
fait qu€ l'on a toujours pnésenté, êr France,
Ia radiocommande somm,é un bricolage n'in-
téressant pas d'éventuels fabricants, alors
qu'ailleurs de mus

Èur la collcu uipe-
ments de plus une
clientèle de pl

La totalité des colrcurrents des champion-
nats du monde de Dubendorf utilisai,ent du
matériel commercial.

On rétorquera la question du prix des équ-r-
pements commercialisés. Je répondrai que le
temps et l'argent dé'pensés pour la construc-
tion d'un équipement par un amateur sont,
tout compte- fait, bien supérieurs au prix
d'achat d'un ensernble de bonne qualité.

n faut, toutofois, considérer que qu'els que
soient les moyens employés, la radiocommande
d'avion en m,ulticommande est un sport oné-
reux à la base.

Ce sont toutes ces consi,dérations qui ont
amené Schurnacher à concevoir un ensemble
émetteur-récepteur permettant rle faire effec-
tuer en multi toutes les manæuvres du par-
cours F.A.I., décollage, vol sur Ie dos, rev€r'
sement, cloche, immelmannr looping, wille,
etc., etc. 

, LE RECEPIEUR

déjà eu l'occasion de publier
récepteur, de réalisation très

es filtres BF, qui doivent être
açon précise et présenter un

cosfficient d,e surtension su,ûfisant, sont de réa-
lisation délicate. Nous donnons dans un autre
article de ce numéro (« Etude d'un camion
radioguirdé ») des détails de réalisation de c€s
filtres sur des pots fermés ferroxcubes dispo-
nibles en France. I-€s fréquenoes d'accord sont
les mêrnes.

Le récopteur (fig. 1) est du type à super-
réafiion. Lê circuit d'aocord sur 27,12 Mc/s

§(â
§.
Qo:\'
§\
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Group_e 1

25 kA

comprend 7,5 spires de fil 0,4 mm bobinées
slrr mandrin de 5 rr-m de dia,mètre e,t la
sel'f de choc du circuit émetteur 50 spires de
fil 0,1 mm bobinées sur un mandrin de 3 rnm
de diamètre, la longueur du bobinrage étant
d'environ 10 à L2 mm.

Le montag€ en cas'cad,e des deux p,remiers
trahsistors BF assur€ une très bonne stabilité
de tenrtpé'ratu,r€. Le troisièrne OC71 joue tre

rôle de limiteur, ce qui rédui,t I'amplitude des
signaux BF de modulation lorsque l'é,metteur
est proche du récepteur et évite la saturation
des étages amplif,cateurs à courant continu
équipés d'un OC 76.

Un seul étage de sortie OC7,6 est représenté
aves un potentiomètre série de 100 kA de
liaison au filtre IrC, un pont de polarisation
de 34t kQ-4,7 kQ, une diode redresseuse
OA85 dont la com'posante continue augmente,

Groupe 2 GroupeS

0c76

0,02 gF
6BV6

L2 0,001g

sur la fréquen,ce d'accord du filtre, la potra-
risation de base de l'O'C7'6, c€ qui fait coller
le relais de 3 00 0 (rrelais Gruner) collant à
environ 4 à 5 mA. Ce relais, de 4'0 mW
compr,en,d 3 000 s,pires de fil émaillé 0,07 mm.

Les fréquenoes des filtres BF corr€spondant
aux 10 canaux et les car,actéristiques de ces
filtres, réalisés sur des pots ferroxcu,be minia-

Groupe 4

-200ÿ

I - /îk{L

0- 30pF

200 pF

Hf.Dr2
+?,00 V

tures, de 14 X 8, ffiffi, sont indiquées par l,

tableau I.

L'EJVIETIEUR A LI\MPE
ET TRANSISTORS

Nous commençons par la 'description d
l'émetteur le plus ancien à lampe et transis
tors. Son schéma est celui de la figure 2.

Quatre groupes d'oscillateurs équipés d
transformat,eurs BV3 1, BV3 1, 8V3,1 .et BV3'
sont utilisés. Les . nurnéros en re garC de
'conta,ct,eurs r:liant alr + 6 V l,es résistan,c.e
de 10 kA correspondent aux numéros de
canaux BF cle rnoCulation.

Les se,condair:s,des transforrnat,eurs oscilla
teurs BF sont reliés par des résistances séri'
ajustabl,es de 25 kQ e,t par un condensateu
cle 40 000 pF à la base d'un transistor modu
lateur OC7 6. Les résistances série de 25 k,(
sont'destiné,es à égaliser 1'amplitu,de des ten
sions de modulation pour les 'différentes fré
qLr,enc,es.

Le transistor modulateur OC 7'6 comportr
clans son circuit,collecteur un enroulemen
éIévateur 2/1 du transformateur d,e modulatiot
BV32. Les caractéristiques cles transformateur
osciillateurs BF et clre mo,dulation sont in'diq,ué
par tre ta,bleau II.

La lampe os'cillatri,c'e 6BJ6 (E99,F Valvo
est modul,ée par sa suppr,esseus,e. Elle est pilo
té,e par quartz 27 ,12 Mc / s monté dans s:
grille de commande et shunté par une résis
tance de L5 kQ.

Les ,cara,ctéristiques de s autres bobinager
sont l,es suivantes :

Lr : 1 8 spires de fil 0,7 rnm sur mandrir
trolitutl d,e 9 mm de diamètrre.

L, : 17 spires da fil 0,7 mm sur mandrir
trotriful de 9 mm d,e diarnètre.

lL
a)
I,l

t-
a

a,ç

=

1

TA'B,LEAU I

TABLEAU II

o,orsÇ 0 c 70 0,orsrf 0C70

3

4

0c70 o,oorqÇ 0c70

tsv 57

0,.9a gF

CanaI Fréqu,ence
(Hz) L (mH)

2'2'5
225
14C
144
14ù
78
78
43
43
43

No,r::tbre
d,e spires

fil C (nF)

1

2
3
4
5
6
7
8
9

1C

1 080
13,2A

570
570
440
440
440
iz's
32'5
245
24,5
245

110
85
70
50
4,0
4'0
30
30
25
15

1 6,10
"19'7'0

2400
2940
3 580
4'37'C'

5'3,10
6500

Transfo Ci,rcuit
magn'étique Enroulem,ent L-2 Enroulement 3-4

BV31
BV37

BY32

EI19
EIl9

EI3 O

L35 spires fil '0,14 mm
100 spires fil 0,16 mm

Enroulem,ent l-2

400 spires fil 0,14 mm
300 spires fil 0,16 mm

Enroulem,ent Z-3

300 spires fil 0,12 mm2 5t0 spires fil 0,07 mm
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0,1 ,'
t,7 4
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0,1 5
0,1 5



Choc Drr : 40 ou 5,0 spires de fil 0,1 mm
bobinées su,r un mandrin de 3 mrm de dia-
mètre, longueur du bobinage 10 à 12 mm.

,Choc Drg : 15'0 spires de fil 0,O7 ffiffi,
bo,binées sur un mandrin de 6 mm de dia-
mètre, longueur du bobinage 15 à 20 mm.

L'EMEITEUR A TRANSISTORS

Le schéma de l'émetteur entièrement tran-
sistorisé est indiqué par la figure 3.

Trois grou[]es d'oscillateurs à transistors
sont utilisés au lieu de quatre sur le précé-
dent modèle. Ils sont équipés d'OC76. SeuI
le pre mier groupe figure sur le schéma. Les
valeurs d'éléments sont le s mêmes pour les
deux autres groupes sauf Cr et C, qui sont
de 20 000 pF sur le groupe oscillateur no 2.

Comm,e dans le cas de l'émetteur à lampe-
transistors, les résistances R* de 25 kQ servent
à égaliser l'amplitude des tensions de sor,tie
des os,cillateurs. Les transformateurs T" ont
les mêmes caractéristiques que les transfor-
mateurs BV31 du pré,cédent modèle.

On remarquera que les trois groupes d'oscil-
lateurs peuvent fonctionner simultanément ou
séparément. L'oscillateur BF 'est obtenu par
déphasage av,ec inductance T" dans l,e circuit
collecte ur ,et les ensembles RC Cr, R*, C..
La fréquence peut être modifiée et réglée
par Rr.

Le pre,mi,er groupe délivre les fréquences
correqpondant aux 4 premiers canaux et les
deux autres groupes, les fréquences respec-
tives des canaux 5, 6, 7 et 8, 9, 10.

La ,consommation totale de cet ém.etteur
est de 28 mA sous 12 V. La partie HF com-
prend un premier OC170 piloté par quafiz
qui n'est pas disposé entre émetteur et collec-
teur mais couplé au circuit accordé du col-
lecteur poLlr un enroulement de couplage qui
transmet également l,es tensions HF d'oscilla-
tion à l'étage ûnal de p'uissanc,e constitué par
deux OCl70 €n parallèl,e. Ces transistors sont
montés avec base à la masse et les tensions
HF sont appliquées aux émetteurs.

Le circuit collecteur comprend Cr, Lz et Co
jouant le rôle de filtre Collins. La puissance
HF de sortie est de l'ordre de 8,0 m\M.

L'alimentation collecteur de l'éta,ge HF flnal
sleffe,ctue par l'intermédiaire de la self de
choc basse fréquence D"H disposée dans Ie
circuit collecteur de I'amplificateur de modu-
lation OC76.

Les vale urs d'éléments du s,chéma de la
figure 3 sont les suivantes :

Circuit BF oscillateur : R, : 6,8 kQ, R,
4,7 kQ; R, : 1,5 kQ; Rn : pot. 25 kQ; I{u
4,7 kQ, Rr potentiomètre : 1 k0.

Circuit HF et modulateur : R. : pot. 10 kQ
R, : 270 Q; Rs : 47 Q: R* : 1.5 kQ: RoRz : 270 Q; Rs : 47 Q; R* : 1,5 kQ; Ru
100 Q; Ro : 1 kQ i R, : 10 kQ, ; C,, (i Cr, Cg
Co, C, : 1 000 pF; C, : 12 pF ; C, : trim-
mer 35 pF i Co : trimmer 35 pF ; Cs : 80 pF ;
C, : 4 tuF; C,o : 3 000 pF; C* : 5000 pF.

L'UTILISATION
DIE L,BMETTEUR.RECEPTE.UR

GRAUPNER BELLAPHON
POUR LA RADIOCOMMANDE D'AVIONS

La commutation des commandes essentiel-
les, direction, profondeur et ailerons a été
prévue par des leviers susc,eptibles d'être uti-
lisés par les deux mains de I'opératellr,
l'émetteur étant fixé par une sangle passant
autour du cou et maintenant l'équipement à
la hauteur de la cein'ture.

D'après l'ex,péri€nce que j'ai pu acquérir
ré,cemment au cours d'une quinzain,e de vols
avec cet équipement, j,e suppose que les com-
mandes cie la dire'ction et du moteur sont
prévues par la main gauche et la profondeur
et les ailerons par la main droite. Je ne trouve
pas personnellement cette disposition telle-

ment pratique et je préfère la co,mmande par
bouton du . type Orbit permettant I'utilisation
des doigts à la façon d'un pianiste.

La similitude est d'ailleurs fra,ppante entre
le musicien et le pilote, les modulations trans-
mises par l1émetteur d'un opérateur qui pilote
un appareil à 10 canaux rappellent les gam-
mes d'un débutant.

Le levier de commande de la profondeur
et des ailerons est construit de telle façon
qu'il permet I'envoi simultané des deux com-
mandes propor'tionne,lles, ailerons et profon-
deur, disposition particulièrement intéressante
pour certaines manæuvres d'acrobatie.

Au sujet de ces manæuvres, il est intéres-
sant de noter que parmi tous les articles que
l'on ,p€ut lire sur la télécommande, tous trai-
tent de qu,estions techniques, et aucun de pilo-
tage à l'exoeption du méritant Commandant
Plessier, €tr monocommande.

Je n'ai jamais lu d'articles expliquant com-
ment piloter un tableau de vitesses ou faire
décoller un appareil, j'en ai par contre vu des
quantités dé,crivant des dispositifs plus ou
moins intér.essants, voir même la construction
de relais !

Tant que la Rad,ioconnrmande des rnodèles
réduits ne sera ouverte qu1à des amateurs
construisant leur matériel, elle n'intéressera
qu'une minoriûé qui sera toujours désavanta-
gée et en retard par rapport aux étrangers
utilisant du matériel commercial.

la barr,e verticale du T et comrnandée par un
têton solidaire d'un disque qui permet de dé-
placer le T de droit à gauche.

Le Bellamatic se distingue du Motomatic
par le fait que le premier est à centrage au-
tomatique alors que le second reste dans la
position où il a été amené lors de I'applica-
tion du courant sur le moteur.

Sur le Bellamatic, le retour au centre s'e

fait par une astion mécanique au moyen d'un
ressort qui est bandé lors de la course vers
I'a gau,che ou vers la droite. Le courant n'est
donc pas inversé sur le moteur pour le retour
à zêro, et le centrage est effectué par Ia seule
action mécanique du ressor,t.

'Ce dispositif présente théoriquem.ent I'avan-
tage de ne né'cessiter que deux fils par servo-
moteur, 'ce qui simplifie généralem,ent les
câblages.

Ires résultats obtenus lors des premiers es'
sais ont été loin d'atteindre nos espérances.

il sem,ble qu€ l'équipement ai,t êtê conçu
par un éle'ctronicien et non pas par un méca-
nicien, la partie électronique d'une réalisation
impeccable étant sans rapport avec la partie
mécanique particulièrement pour les servos et
les relais qui laissent beau,coup à désirer.

Le récepteur et les servos ont é'té montés
sur un appareil amér,icain à ailes basses assez
sernbla,ble au célèbre ORION. Cet a'ppareil
était prévu pour l'a comrnande des ailerons,
de la direction de la profondeur par des Bel-

FtG.

Aux sceptiques que je sens nombreux, je
demanderai si un s,eul ,d'entr'ellx se sent capa-
bl,e d'étudier un ens,emble dr.r type Graupner
BELLAPHON POLYTON.

Pour en revenir à I'utilisation de cet équi-
pe,ment, il y a lieu de préciser qu'il est conçLt
pour être utilisé avec les s€rvo-moteurs Bel-
Iamatic et l\{otornatic.

Ces servo-moteurs sont d'un encombrement
réduit et se présent,ent en vue de d'essus sous
forme d'un re,ctangle comportant en son cen-
tre, une pièce en T pivotant sur l,e pied de

3

lamatic, of du réglage
matic, soit l'utilisation
disponibles.

Le montage des servo Bellamatic au oentre
des ailes en vue de la commande des ailerons
fit tout de suite apparaître la faibl,esse des
Bellamati,c, en ce qui concern'e le centrage à
zéto.

Tout d'abord, 7a course du T est tellement
faibl,e qu'elle correspond à un déplacement
de 6 mm de chaque côté du point neutre, ce
qui est insuffisant si I'on tient compte des

moteur par un Moto-
deScanaux,2restant
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-iepx - inévitables qui interviennent sur
tringleries, voir même avec des câItès
ceux*i sont utilisés.

on aboutit presque obrigatoirement à des
leviers multiplicateuls de course assu,.ant une
commande plus positive mais absorbant de Ia
pulssance.

Si le moteur s'est avê,ré
pour entraîner les leviers
il n'en fut pas de même
zÉro, Ia faiblesse du ressort
rnanque de positivité étaat

largement suffisant
dans le sens aller,.
pour le retour à
de centrage et son
évidents.

,Ces servo-m,o,t,eurs ne supportrent pas la
gomparaison avec Ies matérËls équiîalents
Qbli-eué1 aux Etats-Unis, particulièrem,ent en
'Californie.

- Après chaque 
. atterrissage viol.ent, alors que

le récepteur était parfaitement indâmne dâns
son armature en caoutchouc moLrss€, un ou
plusieurs relais n,e fonctionnaient plus.

L'examen à Ia Ioupe des relais fit
que les difficultés prôvenai,ent de la
commande de l'armature mobil.e
de pivotement est trop précaire.

apparaître
palette de
dont l'axe

- cette palette n'est pas suf fisamment assu-jettie et se déplace laiéralement, dans cer,tai-
nes positions Ia course est trof faible pour
assurer un mouvement suffisant de I'armature
mobile..

Eq ce qui conc,erne l'émetteur, ceh-ri-ci s,est
avéré impe,ccable, la portée est largement suf-
fisante. po,r'. un pilotage à perte de" vu,e, et le
dispositif distributeur d'impulsion assure une
commande souple voisine d'un proportionnel
intégral.

Les accumulateurs incorporés peuvent être
rechargés par simple branchement sur unepliÿg 110 ou 22.0 volts, et ceci est très uppré-
giab_!e, car il n'y _? -plus iluclrn€ manipuËiion
à effectuer pour I'alimentation.

La précarité des relais et des servo-moteurs
est donc la seule faibl'esse de cet équipement,
par ailleurs irréprochable.

il semble qu'il pourrait être facilement re-
médié à ces défauts en aménageant l,es rLtui.
actuels ou en utilisant un autie type.En c,equi concerne les servo-moteurs, cêux-ci peu-
vent à Ia rigueur convenir pour la commânde
mot,eur, mais ils doive nt, à mon avis, être
complètement repensés car ils sont sans rap-port avec le reste de l'équipement.

on regr'ettera ces faibless,es sur un matériel
dont le prix de vente en France est extrê-
m,ement élevé. LIn mis,e au pbint judi,cieuse
des relais et une nouvelle conèeption des ser-
vo-moteurs pourraient facilement en faire un
9.r tout premiers équipem,ents disponibles rri
le marché mondial, la conception âe sa partie
électronique étant proba:ble.rnent sans 

-àsâl*---

Emetteur et Récepteur tout trctnsistor

GRAU PN ER
de I à l0 conoux

Consu ltez-nous

(( TOUTE LA RADIO ))
4, rue Poul-Vidol - TOULOUSE
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ralenti moteur, m'ais râv€c une came plus évo-
Iuée, à plusieurs encoches on obtiendia facile-
ment les diftérentes possibilités d,un échappe-
ment composé. C'est une amélioration 

- 
âes

servo-moteurs décrits dans u la Multicorn-
mande du Pauvre » des M.R.A. 25,3 et 254,
et il est destiné soit à des ensem,bl.es mono-
can-aux phrs ou moins évolués, soit à des vrais
multicoflm,andes.

Ces languettes. aur ont été découpees et m

en fonme cornme indiqué sur le schémr
ensuiûe elles sont glissées dans les entaillr
collées à I'araldite (laisser une extrémité d
gée par fa,ire les soudures).

Sur l'axe du moteur sera ensuite'soudée
rondelle de laiton d,e 10 à 12 rnm de
mètre portant- un méplat cornme indiqué. ;

der avec préca'utions un fiI conducteur
palier laiton qui supporte l'axe de sorti,
le relier ,| la coss,e de sortie du moteu:
plus p,roche.

Llautre cosse sera reliée au + 4,5 y
- 4 sera relié à la patrette mobile du re
tandis que les contacts r€pos et travail sç
reliés aux deux balais d,u servo... et !
le s€rvo-moteur terminé.

ESSAIS ET FONCTI,ONNIEMENT

par une vis sans fin.
Si le relais vient s,ur tr,avail, le moteur

alimenté et la èam,e fait un demi-tour,
exempl'e p'our commander le ralenti, et ell
reste tant que le ,rrlais est excité. Evidemnn
avec une came plus compliquée on peut o
nir d'autres modes d,e fonciionnement, qul
positions au lieu de deux par exemp,le, ètrleAit de la cdme

Æau
(bronze phosphorsux)

><--q

3 V en consommant
la charge. C'est beau-

pas une consommation
moteur ne tourne qu'un
top.

TOUT POUR
MODÈIE RÉD

CON§TRUCTION DU SERVO

Elle est extrêmement rapide et ne demande
que peu d,e matériel. Sur Ie côtÉ, dru moteur

Ave,c une lame d,e s,cie très flne, on fera
d,eux entaill,es dans oe bloc, dans les,q,uel,les
seront glissées les Languettes de m,étai for-

et non pas mou comme de l'alu.

AIl,TATEUR!
de télécommündr

et
,lfiodèles

Notez et faites appel d,urgenee à

LI

UI]
32 rue Jeon-Roque - MARSEILLI

Moison créée et spéciolisée exctusivemen
dons cette bronche

YOUS TROUVEREZ
Emetteurrs - Récepteurs toutes morques - Motérie
subminioture en pièces détochées'nécessoire ,vos réolisotions tel que RELAIS - ECHAPPE
MENTS - SEI1VOMECANISME . TRANSISTORS 

-

LAMPES, etc...

POUR I.ES FETES
Grond choix de boîtes de construction ovions
boleourx - Moteurs toutes morques à explosioret électrique - Outilloge compict - piqnon,
Accastilloge - Pièces détochées pour le troin
Rorls - Troveloge. - Signoux, etc... - Appoieilrô tronsistors el à germonium construiti' et a

constru ire - Expéd itions toutes d irections.

Eæpé-dition gratuite dans toute la Franee,pendant lg mois de décembre et de jatutier',
auæ lecteurs du « Haut-parleui )).

Pclai,t

I'l fonctionne bien sur
environ 400 mA selon

E seryo{noteurr pour avion radioguidé
est très rapide à construire, sans aucun
outillage spécial. .Petit, léger, rustigue

RATTlIT



UTILISATIOI\ DES ET BATTERIES

YOLTABLOC BOTITONI
-f batteries

L, Bouro
ment pi

(La Ils sont
entièrem,ent étanches.

,la forme d'un disque cylin'drique de faibl'e
épaisseur, conrstitué pâr deux coupell'es d'acier
emboît,é,es. Chaque él'émeni, d'une tension
nominale d'e L ,Z V com'porte de ux j:trx d'e

rplaqr,res frittées minces, au 'cadmium nicke'l,
isolées entre ell'es par un séparateur en tissu
isolant e t poretlx.

Les deux j'eux d,3 plaqueis se trouvent cha-
cun en conta,ct av€c,I'une des deux coupelles
qui constituent les pôles positif et négatif de
fé1ément. L'ass,em,blage ,des deur coupelles
qui viennent slencastrer I'un,e dans I'autre, est
e ffectué par sert,iissage et l'eur isolernent est
assuré par un joint d'étancfrréité.

La m,is,e en série d,e pliusieurs é'léments pour
constituer une BATTERIE se fait par e mpi-
la,ge dans un tube métallique serti à ses

extrémités.

CARACTBR.ISTIOUES MECANIQUES
ET ELECTRIQUES

La SAFT fabrique en série un c'ertain rlolrl'
,bre de tÿpers d'éIé'ments VOLTABLOC BOU-
TON. Uri ta,bl,e'au ann'exé à c'ette des'cription
rprécise les dénominations,'caractérist'iques mé-
èaniques 'et cara,st,éri'sti'ques éle'ctriques d'e ces

différents types d'éIéments boutons.

INSTRIJCTIONS GED{ERALBS D'EI\'PLOI

Les éIémenüs VOLTABLOC BOUTON son't

caractérisés ,par une absence totale d'entr'etien.
On p€ut err o,btenir un l'on,g service, à con-
oition de resp,ecter dans,leur utilisation les

,-§,gl,es suivantes :

Réginte de charge

élément Bouton totalement
dé 15 à 20 heur'es à un régime
I P'endrant de la 'caPacité de

l'é par la formule :

1

f *e : rCm.6h.

10

n n'y a pas d'inconvénient à surcharger un
élémeni urr certain temrps à çte régime.

L'utilisation d'un régime d'e chargie plus fort
risquerait d'abréger la durée de vie de 1'élê,-

m.nt. Par contre, en cas de change à un régime
inféri,eur à c/20, Ia recharge sera incomplète.

Ne pas recharger un élément Bouton à une
ternpérature in'férieure à O oC.

Régime d'entretien

Si on désire maintenir à'pleine charg'e des

61énrents ou batt'eries €n attendant l'e moment
de l,eur utilisation, on peut leur appliquer un
,courant cle charge pertnan'ent i, déterminé par
la capacité de I'él,ément comm'e in'diqué par
la for'muIe t 

,
i.r,l, : Cm^En.

50

Régime de décharge

Ne ,pas déchanger un étrém'ent du type Bou-
ton à un régim,e supérieur à 'celui corr€i§pon-
dant à l,a déohange €n t heure.

Frc. 1. 
- 

Sché

du débit utilisation ;

du tenaps d'ont on dispose pour recharge'r
la batüerie en tampon sur la souroe de charge.

Arrêt de la décltarge

Ne procéder à d,es décharges de longue
durée que sur des élém'ents ayant reçu au
préalabtre une charge com'Plète.

Irorsqu'on utilis,e d,es batteries de 3 éléments
ou ,p,lus, il e s t ind isp e ns able d'év'iter un e

déchânge trop pouss,ée. En eff'et, bien que les
batte'rie s soient constituées d'élé'ments de ca-
ra,ctéristiqu,es électriques voirsines, il surbsiste

une dispèrsion dans les capa'cités. Une dé-
,ohange co'rnplète peut ame ner I'inversion 'des

éIéments l,es plus faibl'es et la détérioration de

la batterie.
P,our diminuer ,les risque's d'inversion sur

les é1éments dont 1'utilisation pr'évoit la dé-

TABLEAU DF-S DEF{OMINATIONS,
ET ELECTRIQUES DES «

11 est toutef,ois possible de dé charger un
éIément Bouton à un régim'e ,plus élevé (inten-
sit,é de décharge ntfsignant jusqu'à 1 0 fois
la capacité nominale) mais, dans c€ cas, la
vie dè l'é1ément se trouv'e considérab1e'ment
a,brégée.

Fonctiottttement en tantPott

En cas d'utilisation en tampon, il y a lieu
d'ajust,er le Égim'e d'e charg€, €n fonction :

de s ,caractéristiques de la batterie ;

du tem'ps'pendant lequel on exige de

la batterie un fonctionn€ment autonome ;

char'ge après r'epos ou floating, il est conseillé
de pratiquer perioOiquement des recharges'
complètes.

M orttage de batteries en série

si I'on envisage l'ernploi de batteries en série
il ne f aut I,e faire qu'avec 'des batteries de
caractéristiques aussi voisines que possible.

C,es règles d',emploi sont valatbles pour toutes
Ies utilisatiqnrs courantes.

On peut l,es transgress€r dan's oertaines ap-
,plications particul,ières où l'on exir$e des con-

ditions
ture de
cas, it
qui préc
dans le

INDICATIONS
CONCERNAI\IÏ' LA REALISAIION

D'Ui\ CHARGEUR POUR ELEMENTS
DU TYPE BOUTON

It est relativement fac,ile pour un utilisateur
d,e ,oonstituer lui-naême un chargeur pour la-

r,e,charge da ses batteri'es « bouton ».

Le sshéma de principe du chargeur est indi-
qué par la figure 1.

La sollrce de courant uti,lisée est le secteur
(1 10 ou 2zO volts). Le dispositi'f de charge
COm,pf,end :

CARACTERISTIQUES MECANIQUES
VOLTABLOC BOUTONS »

Dénomination .. ........1 VB.10 v8.18 VB.Z5 V8.5,0 v8.100 v8.200

Tension moyenn€ de décharge (V) 1,2 l12 lr2 1,2 1,2 1,2

T,en'sion de fin de charge (V) . . 1,42 1,42 1,42 t,42 t,42 L,42

Diamètre aa' 22,7 24,8 3'4,4 3,4,4 51

(Epaiss'eur
Dirffi,oflsions (m,m)

( poicr (g)

5,5 7r7 5,5 10 15,8

6,5 11 16,5 25 100

Capacité pour ciécharge en
t heure (mAh) ............. 80 180 250 500 800 I 600

Intensité maximum de surctrarge'en mA. Ternps de citrarge 15 à
20 h. (en partant ,d'une bat-
terie total'ement déchangée) . . 18 25 50 80 160

Intensité d,e .crhange pour fonc-
tionnem,ent ,en floating (mA) 1,6 315 10 t6 32

Schéma du chatgeur.
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,tension ;

- un montage €n pont de oellu'Ies redres-
,s€use s (R) qui redresie les deux alternanoes
,du secteur ;

une résistance R' en série avec la bat-
terie. destinée à diminuer la É'percussion des

variations de tension ,du secteur Stu le régirne
.de cürarge de la batterie ;

un vol,tmètre V pourra être utilisé poy
"contrôlen [a valeur Oe ta tension à la sortie
dtr pon,t, et aux 'bornes de Ia batterie'

Choix du transformateur

On choisira de préférence un transformateur
.du typ€ à double enroulement'

La tension au secon'daire sera l'e double
,de la tension néoessaire ,à }a charge de la bat-
terie de façon à lrcuvoir :

- comp€nser la chute de tension d'ans les

ce'llu,les redre sseuoes ;

plac'er une résistance en série avec la
:batte,rie.

L'utilisation d'un tel m'ontage permet de di-
minuer dans une proportion notable, les varia-
tions de courant- dê charge rêsultant d'une
variation éventuelle de la tension du s'ecteur.

- L'intensité que d,evra pouvoir délivrer te

transformateur seia celle du courant né'sessaire

à t" charge de la batterie, indiqu$e au tabl'eau

des caractéristique s.

Exem'ple : pour une batt'eri'e de 5 éiérnen'ts

V8.200 
^ 
nécessitant en recharg,e une tension

transformateur donnant 15 à 1 8 V. au s'econ-

daire, et pouvant débiter L60 mA.

Calcul de la résistance de charge

soit v 1à tension contin'ue de la sourcÆ d'e

charge (entre A et B) en volts.

N ile nonrrbre d'éléments 'en séri'e pour la
charge.

C la ca,pacité de chaque élément en am-
pères-heures.

La valeur R en ohms d'e

donnée 'par la fonmule :

10,5

C

Il s€ra nécess'aire d'ajuster
résistance de façon à obtenir

1a résistance e,s't

1,42 I.t)

la valeur de la
exact'ement I'in-

q
-k.
§,\or

l.

N
d.

Pelais 200n
I lanel

ll[îc.L-Pn'tv*

5 éléments).

BATTERIES VOLTABLOC STANDA.RDS

La SAFT fabrique en séries les modè'les

suivants :

de
C,
c€

(voir figgr,e ?) cles batt,eri'es standards selor
lenr nomrbre d'élém'ents :

RELAISABLAMESVIBRANTES,
A BASSE IMPÉDANCE, SPÉCHL

POUR TRANSISTORS

C3'i 5ooo pF

0c 7l 0c76
0c170

-1:h OUR Ia néalisation de ce nouveau relais,
l-ü la i,eune ,et dynamique firme allemande
J- N{.É. a mis à contribution les remar-
quab,les propriétés des matières plastiques.

En effet, üe circuit magnétiqu9- est entière-
ment noyé dans un bloc de matière plastique

transparente, ce qui au point de Y" esthé-

iiqo"' "rt dü plui heureüx effet. Seules les

larn,es sont ap^parentes. Ires sOrties SOnt deS

Ùroch.r pnévuêi potlr être montées sur circuits
imprimés.

,Ce relais est très sensible et très stable en

fréquenoe.
En voici 'Ies caractéristiques :

Dimensions i 26X 30 X 15 mrn'

Poids : 30 g.

Nombr,e de [ames : 8.

Fréquenc€s : 360, 380, 4''0'0, 430, 460, 490,

520,560 c/s.
Résistance ohmique : 200 Ç)'

Impédance : 500 Ç).

Sensibilité : m'eilleure que 1 V'
Les lames sont indéréglables et sont ajus-

tées une fois Pour toutes.

Voi,ci, ci-dessus, le schém'a d'ada'ptation de

Le relais ME ù. lames uibtantes

ce relais au rêcepteur RDL1-RDL2 décrit dans

le << f{.-P. , de novem;bre 1960.

Importateur : Toute la R.adio.

D. RIDOUARD.

L7,12 McfÀ

=Co 
--

0,0É pF

\ non
uh'lbd

^l§
,§
§J
rt

|r)g,

lr-
o-

.f

-- {F

BO 080
Nornbre

d'é1éments Poids
0ll
ôr.

Poids

26

33

4T

49

2

3

4

5

22

27

32,5

25

25

25

zl
28

36

43

27

27

27

27

41

54

68

8,1

17

))
27

32,5

36

36

3,6

36

61

79

9,8

116

Poids
etr.

26

36

45

s5

3§

3,6

3,6

3'6

86

tt7
r49
180
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OUVERTURE DE PORTES DE GARAGE

AE
t ,tévlu
neux et
ens.em,ble ,que uous allons vorls décrire. Mais,
avant tout, voyons les précautions à prend,re
pour obtenir un bon fonctionnem,ent du
système :

Ce séIecteur, après un ehoix préalable corn-
rnand,era R, prévu pour le circuit d'ouverture
d,e ,la porte.

Nous devons vous expliquer la présence de
& et Ro et leur utilité. Sachez qu'il ne faut
pas mainten,ir le courant sur la bo,bine du
sélecteur ca,r on risqu,erait de la ,griller (phares
restant allu,més). Donc, avec Rr et R"; nous

2D21

Frc. 7. Sehéma de ptlnclpe.

Ce//u/e /DP

Commande ourerlare

-
<- Pr)ares
+-

1") n n,e faut pas qrrc plusieurs coups de
phares espacés de plus de dix secrondes environ
agissent, sans quoi Ia .porte se trouverait ou-
verte ,par d,es voitur,es passant à prox,imité.

2") Un réglaæ du nonùre d'appels néces-
saires doit être possi,ble sur tre sélecteur. Il
nous ,faut donc un gnstèrne de temporisation
qui rremettra à zéto l,e sélecteur de comurande
si le nomib.r'e des secondes entre appels su,c-
oessifs est 'dépassé.

n nous faut égaleme,nt agir sur c€ tennpo-
risa,teur avant que l,es irnpulsions arrivent au
sé,lecteur.

Voici ,oe qu,e nous vous proposons i

Un relais RI est commandé par la oeltrule
photoél,ectrique, il com,mande la cha,rrge de CI
d.u temtporisateur qui, p,ar ,Rg coup€ la remise
à zéro du sélecteur. Il corrunande également

R2- Rr_R3-R5

ZDZI

un relais Ra retardé de quelques dixièmes de
second'e {ui, lui, par Re et Rr commande Ie
relais Re à forts contacts qui actionne lc
séle,cteu,r.

transformons ,cette inuputrsion p,lus ou moins
longue ,en une impulsion hrève d'une durée
loujours égale, et cæ,\a de la façon suivante.
R*_€st bagué, donc retardÉ ; t{6 rapide.

I-e contact d,e rq>os de Rr est mis en série
avec le contact de travail de R". C-es deux
relais étant alimentés ens,emble, au ,moment
de liétablissement du courant par Rr, le træ
vai,l 'de R, sera fermé ,avant qüe le repos de
Rn soit ouvert. I-,e circuit Comm,andânt R.
fera d,onc forrctionner oelui+i €t, en consé-
quence, le sétrectsur.

. Quelqugs dixièmes d,e secondes plus tard,
lq l.pos de Rn sbwre et le circuit êst coupé.

- E_n ogupant Ie ci,rcuit de Rn et R*, le travail
de ,Ro s'owre avant que R" soit au repos, €t,
'rien ne ,se pas§e.

En définitive, notre alpa,reil fonctionne de
la rnanière suivante :

R4 Aux appels de phares, le
temporisateu,r rnet hors cir-
cuit la renrrise à zêro. Rr, R*,
Rn, &, R" fonctionnent et
cofiunandent le sé,lecteur.

Après I,e nombre d'appe'ls
prévus, R, commandera 

-lîou-

verture de La porte et le tem-
porisateur retomrbera pour
corrmand,er Ia rem,ise à zéro
du sélecteur.

l'appareil.

Frc. 2. Branchement des relais et broehage du zDzl

_ _ - T tu'r\u, Lq rEI TIIELLII I ù,ç IAI§a1IIL

I manuell,ement-f ^., 1.. manuell,ement.

^ 
)'::!l!:. Tous cÊs ét,r;,;î ;;; ;ü,.- I: : :. f:.. f 1f:: 

^rl'. : ",^.' :;présentés sur le sshéma et si
\rou,s suivez bien celui-si, vous

pouvez être sûr du bon fonctiorine,ment de

Roger ROE'ERT.
(Réalisation Electro-Relais.)
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I.A RADIOCOTIItI[ANDE

DES TUIODÈLES RÉDUITS :

Défînitîon - Princîpe

Réglementatîon
(Suite de la page 20.)

magnétique sensible fermant (ou ouvrant, selon
le cas) le circuit des électro-mécanismes de
comman«le.

Généralement, plusieurs commandes sont re-
quises. Dans ce cas, selon tel ou tel signal érnis
par l'émetteur, ce sera à telle ou telle com-
mande d'entrer en action. Le récepteur est alors
suivi d'un sélecteur qui réalise, comme son nom
I'indique. une sélection des signaux reçus, les
dirige sur les relais correspondants, ces der-
niers mettant à leur tour en service les électro-
mécanismes désirés pour tellp ou telle ma-
næuYre.

Les sélecteurs et les électro-mécanismes
constituant les sections mécaniques d'applica-
tion des conunandes, sont très différents selon
la comrnande à réaliser : mise en marche ou
arrêt d'trn moteur. action sur un gouvernail,
cas d'un bateau ou d'un avion, etc... Des exem-
ples pratiques sont donnés par ailleurs, dans
d'autres articles.

Comme nous aurons l'ocrcasoin de nous en
rendre compte, les réalisations des émetteurs
et des récepteurs radio proprement dits, sont
extrêmement simples. Certes, il faut une liai-
son sûre pour ne pas perdre le contact avec
le mobile, lequel re pourrait plus être alors
radiocommandé. La portée, la distance maxi-
mum entre récepteur et émetteur, dépend du
dégagement entre les antennes ; elle est évi-
demment rnaximum lorsque les antennes sont
en visibilité (pas d'obstacle interposé). Mais il
est rare de vouloir faire de la radiocamrnande
à plusie.urs kilornètres, du rnoins chez ['ama-
teuç en,fait, à un kilomètre, un m,odèle néduit
d'avion de deux mètres d'envergure est déià
difficilement visible à l'æil nu ; en tous cas' on
ne se rend plus très bien compte de ses évo-
lutions. Alors ? à quoi bon !

o
Qui dit « émission )), dit « autorisation ».

Tout émetteur, aussi faible soit-il, doit être
dê,clarê à tr'Administration des P. et T. (qui
profite de I'occasion pour percevoir une taxe
annuelle !).

Pour la radiocommande, l'immatriculation
aux F. et T. ne nécessite aucun exarnen. Il
suffit de remplir la formule no 706 que l'on
peut obteqir à la Direction Générale des Té-
lécommurfications, 4" bureau, 2, avenue de Sé-
gur, Paris (7). Cette formule, dûment remplie,
sera retournée à lladministration, même adresse.

Un numéro d'immatriculation (indicatifl est
ensuite attribué ; il n y a pas d'autres for-
malités.

Les fréquences autorisées pour la radiocom-
mande sont les suivantes :

Sur 27, 120 MHz (f 0,6 %) (fréquence
unique) ;

De 72 à 72,5 MIlz (bande) ;
De 144 à 145 MHz (bande) ;
De 436 à 437 MHz (bande).
Précisons bien que cette législation est vala-

ble uniquement pour la radiocommande, et non
pour I'énnission d'amateur (trafic).

o
La radiocommande n'est plus réservée aux

seuls techniciens chevronnés. Tous peuvent se

laisser tenter, et tous peuvent réussir, à condi-
tion d'être patients, soigneux, méticuleux. Dans

y a des amateurs,
ent et font évoluer
mandés. C'est plus

qu'un passe-teffips, c'est une école. Et cela ne
peut faire sourire que les incapables ou les im-
béciles. Roger A. RAFFIN.

PAR ÉCIAIREIiENT DE PIIARES
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l'ensenble émetteur et récePtéur

IvfETT,.NIECATI3OIT

L'émetteur et le récepteur Metz-Mécatron.

'ENSEMBLE ém,etteur et récepteur de
radiocomm,ande M-ETZ - MECATRON,

-t-t de fabrication atllemande, actu'el,lernent
disponi,ble en France (1), mérite une étude
spéciale en raison de ses particularités tech-
niques i'ntéress'antes.

L,EI\,BTTE,UR
L'ém,etteur à I'amrpe et transistors 'est de

dimensions reduites : hauteur 19,5 cffi, lar-
g€ur 14,5 gffi', épaisseur 5 cm. Son poids com-
,ÿlet sans batterie est d€ 8'00 g. MalgÉ' ses

di,men,sions rfiuites, la puissance de crête de
l'antenne est de 3,5 'W'. L'alimentatio'n est
assurée par qu'a'tre piües sta'nd,ard de 1,5 V
et un dispositif de contrôle visuefl de tension
par lam,pe au néon est incorporé. Trois diffé-
rents canaux de modulation p€uv€,nt être choi-
sis par f interrupteur de sélection, oe qui permet
,le fonstionnement d€ trois '1rcstes saûs pertur-
bation réciproque. Les fréquences reqpectives
de modulation sont 2 280 s/s (rou,ge), 2 7'3O c/ s

fiaune) et 3t 3100 c/s (vert).
La figure 1 montre le schém,a de pri,ncipe

de l'émetteur équipe d'une larnpe EL95 et de
deux transistors : O,C79 et OC16.

Le tr,ansisior OCT9 est monté en oscillateur
sinusoidal. Le, circuit oscillateur comprend
rl'enroulement d€ Trr, accordé par Cnn, le
trimm,er Cu et les condensaûeurs Cro, Crr,
C* commutré's p,âr IJ, interru'pteur sélection-
nant tla fréquence de ,modulation. Sur la 'pr€-
mière position, c€s oondensateurs ne sont pas

(1) La Source des Inventions.

2nF

Frc. 1. Schéma
de ['étneffeur.

circuit d'aocord.
I-es tensiotls de modulation sont apptliquées

par I'enroule'ment infé,rieur de Trr à üa base

âu transistor de ,puisqance OC16 dont le col'
lecteur est chargé par le primaire du trans-
formateur4lérvateur Trz. La tension alternative
disponi,ble au secondair'e est de ü'ordre de
300 v.

L'émetteur ,es't équipé d'une EL95 montée
en oscilüatrioe ,à couplage cathodique sur
27,12 Mc/s.
est obtenu p
G, Ls et Ll
modulation s
natif I'récran et 'l'anod,e de ü'EL9'5 par ['inter-

0c'170

Le premier transistor OC17'0 est rnonté
déte'cteur à surperÉaction. Le circuit agcol
(27,12 Mc/s) 

"st 
constitué par LrCr. La rér

tion est obtenue par le condensateur Cru,

3,0 pF, reliant 'l'émetteur et le coltrecteur.
et Ôn déterminent la ,fréque'nce de décou,pe

de I'or,dre de 100 lcc/s. I-es tensions BF s(

BF sont préIevées par le con'densateur C,
0r1 pF' ef apptliquees au point de jonction
R* et Ro. I-a liaison rà la base du deuxiè
transistor T, OC71 est direote. Ce transis
est stabilisé par I'e'nsemtble d'émetteur Ra

Le circuit BF accondé est disposé dans le c

lecteur. I1 ,est constitué par le primaire

L"

,Or, ,,,, fÜôS t Pt'

rl
buprl 5ll g-- I i I

l' 
csi 

'"1%
i

K5/6

rnédiaire ,des selfs de choc nespectives L et
I,,, de 60 rp,[I. La tré4üence du c.ourant d'a'Ïi-
rnentation correslrcnd, bien 'entendu, à la fré-
quen,ce'de modulation.

L'interrupt,eur général Sr a'lirnente le flla-
ment de 1'EL9'5 sous 6 V. Sg est I'interrupteur
à poussoir du ,circuit rnodulateur.

LE RECFJPTEUR

Le récepteur, équipé d'un
circuit à câblage imprimé, est
monté dans un boîtier antichoc
transparent. Ses dimensions
sont de 4X3,5 X 9 cm et son
poids est de 120 g. Il est sta-
bilisé en tenrpérature jusqu'à
60"C. Alimenté par une Pile
de 6 V, sa consom'mation au
repos est de 5 mA. Ce réceP-

0s 71' 0c 79

transformateur tr., 'C;,, Qo et, les condensate

G' Gréquence 2 7'3û c/s). La position du cc

mutateur n€ branrchant pas de condensateur
parallèle co,rrespond à tra fr$que'noe d'accr
de 3 3100 c/s. I-e cdllecteur est relié à t
prise du circuit BF accordé Wr une self
de 0,5 H.

Les tensions BF sont appliquées par
secondairc à prises du trandormateur-abaiss'
trs à rla base du transistor T. (OCY9) rno
en classe ,C. rl-e relais est rnonté dans [e cirt
collecteur de ge transis,tor.

L'adaptateur de l'émetteur.

Le récepteur est relÉ à un 'bouchon mir
turre à 7 broches par un câble à 7 conductet
Ia cornespondan'ce des diffé,rentes brochos
rnentionnée sur 'le schéûta.

L'ense,mble décrit est du tlxpe ,monocana
filtre BF, cette sdlution prÉsentant il.'avant:
d?une inssnsibilité aru( parasites €n raison
Ia fr,équence B'F d'accotd. I[ est 'possit
grâoe à lladjonction d,e deux dispositifs cc
pléme,ntair,es de tran'srformter oet ense,mble
un ,multicanaux (3 canaux BF).

Pour I'ém,etteur, il srffrt d'ajouter lln cla\
de commanrde à trois boutons s€ raccordan
I'aide d'u'ne prise. Pour le récepteur, un p
boîtier supplémentaire comporte les d(

relais et transistors de sortie correspond
aux ,deux autres fréquen'c'es.

0c 71

0C79 Trt R,,e I -^ I !

ir
lrll4l

!Y! r^c I

Mr!\A " " I

I

I

I

I
I

cn t,

L'adaptuteur du récePteur
pour lct transf ot'matiott

etu multicandur.

teur est accordé sur 27 ,12
.Mcls et conçu pour l'une des
fréquences de modulation pré-
citées.

Le schéma de principe
complet du récepteur, entière-
ment transistorisé, est indiqué
par Ia figure 2.

tui
400pF

6V

50pF fr 301tF
p7 rùpF f,t,ska 3v I'

Frc. 2. 
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Schéma du récePteur.
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0sci!lnteur grid-dip et 0ndemetre à ah$orption

T 'APPAREIL décrit ci-dessous peut être
I utilisé soit comlrre ur osciilateur grid-dip,rr soit comrne un ondemètre à absorption.
Il est très utile aux amateurs de radiocom-
mande pour déterminer la fréquence d'un cir-
ctrit acqordé ou celle d'un oscillateur en fonc-
tionnernent. Lorsqu'il est utiliÉ comme oscil-
late,ur grid-dip, il permet de connaître la fré-
quence d'accord d'un circuit accordé d'un
émetteur ou d'un récepteur sans que ce cir-
cuit soit sous tension.

En couplant le bobinage oscillateur à ce
circuit il y a absorption d'énergie par ce circuit
lorsque la fréquence d'accord cle l'oscillateur
étalonné est la même. Il en résulte une dimi-
nution (dip) du courant grille de la lampe oscil-
latrice indiquée par un microampèremètre.

nage Lr . est éloigné afin de réduire le plus
possible le couplage, Ltn couplage trop serré
modifiant légèrement l'accord.

Si le circuit à essayer est peu accessible et
se trouve trop éloigné de Lr, on peut em-
ployer une ligne de couplage comprenant deux
ipires couplées à L' et reliées par fil torsadé à
deux autres spires qui seront couplées au cir-
cuit à essayer.

Lorsque le cômmutateur S, est ouvert, la
haute tension n'est plus appliquée à l'anode de
la triode 6C4 et le shunt Rz du microampère-
mètre est supprimé. L'appareil fonctionne. alors
comme un ondemètre sensible à absorption, la
triode 6C4 remplissant la fonction de détec-
trice. I1 est alors nécessaire de coupler la bo-
biire L', montée sur son support à broches, au

mineux de mise sous tension et I'interrupteur
d u secteur.

La valeur de la haute tension n'est pas criti-
que et peut varier de 120 à 180 V. Un trans-
formateur avec un enroulement haute tensfon
de 220 V prévu pour une intensité de 20 mA
peut convenir.

La résistance du potentiomètre R, peut être
de 50 à 100 kQ. Si le courant grille restait trop
important, il suffirait d'augmenter la valeur de
la résistance R* qui n'est pas toujours indis-
pensable. Avec un microampèremètre 0-100 U,A
de 500 Q, la résistance Rg 'â a une valeur de
47 0. Cette valeur n'est pas critique. Si I'on
remplace le microampèremètre 0-100 UuA par
un milliampèremètre 0-1 rIA, le shunt n'est
plus nécessaire. Les performances de l'appareil
sont équivalentes clans le cas de l'utilisation en
grid-dip mais il est moins sensible lorsqu'il est
utilisé en ondemètre à absorption.

La liaison entre l'alimentation et I'oscillateur
s'effectue par un câbl e à 4 conducteurs.

L'oscillateur est monté à f intérieur d'un boî'
tier en aluminium de 13 X 7 X5 cm. Le support
4 broches correspondant au bobinage oscilla'
teur est monté sltr l'un des côtés. Dans ces

conditions le bobinage oscillateur se trouve à

I'extérieur dr,r boîtier et horizontal, ce qui per'
- met de le coupler au circtrit à essayer.

La figure 3 montre le détail des bobinages de
l'oscillateur, la sortie no 2 correspondant à la
prise de cathode. Ces bobinages sont réalisés
sur un mandrin de 19 mm de diamètre:

Bobine (1), 1,7-3,8 Mc/s.. 105 spires ioin-
tives de fil émaillé 24/ l0O, avec prise à Ia 20"
spire.

Bobine (2) 3,2-7,3 Mc/s : 48 spires jointives
de fil émaillé 45 / 100, avec prise à la dixième
rfirà. 

e

- Bobine (3) 7,3-17 Mc/s : 27 spires de fil
émaillé 45 / 100 bobinées sur mandrin à gorge.
L'espacement des spires est de 2l spires par
inoh, c',estrà-dire 2l spir'es pour 25,4 rrrn. l,,a'
prise est effective à 9 spires l/4.

Bobine (4) 16-36 Mc/s .' 8,5 spires de fil
émaillé 45 / 100 bobinées avec le même pas que
la bobine (3). Prise à 3 spires L/4.

Bobine (5) 36 à 90 Mc/ s : 2,5 sPires de fil
9 / lO bobinées en l'air sur un diamètre de
25 mm. Pas des spires : 10 spires par inche
(25,4 mm). Prise médiane. Les indications con-
cernant la réalisation de cette bobine sont ap-
proximatives et il suffit pour couvrir la gamme
âésirée de jouer sur l'écartement des spires.'

On remarquera que les bobines les plus uti-
les en radiocommande sont les bobines 4 et 5,
les trois premières n'étant pas indispensables
mais pouvant servir pour d'autres mesures.

VALEI]R§ DES ELEMENTS
,G : cond,ensateur variab'Ie à air de 7'5 pF; C, :

100 pF céramique ; C, : 0,01 pF ) Cr: 0,002 prF ;
Cr r électrolytique i6 pF - 350 V; Cu: électro-
lytique 8 pF - 350 V.

Rr I 22 kO - 0,5 W ; Re: shunt du micro-
ampèremètre, environ 47 A (voir texte) ; R" :

potentiomètre 75 kQ ; Rr i 6 800 0 1 V/ i R* :

1 kQ 0,5'WiRo: 390 A - 0,5 W.
MR redresseur sec 220/250 V - 20/40 mA.

SWPLÉMENT AU NO 1045

Frc. 1

Dans le cas cl'une utilisation comme onde'
mètre à absorption, il'est nécessaire que le cir-
cuit accordé soumis atlx essais soit sous tension
et délivre de la haute fréquence. Cette mesure
ne peut donc être effectuée que pour l'essai
d'un oscillateur d'un émetteur.

SCHEMA DE PRINCIPE

Le schéma de principe complet de l'appareil
est indiqué sur la figure 1. Il a été réalisé par
un amateur anglais et décrit dans << the short
w-ave Magazine ».

L'oscillateur, équipé d'une triode 6C4 est
disposé dans un petit boîtier en aluminium. Il
est équipé de bobines interchangeables montées
snr des supports à 4 broches , cc qui évite les
longueurs de connexion par commutation. Qua-
tre bobines couvrent de 1,7 à 36 Mc/s et une
cinquièffie, de 36 à 90 l\{c/s.

L'alimentation et le microampèremètre de
mesure sont qrontés dans un autre boîtier. Lors-
que l'appareil est utilisé comme grid dip, le
microampèremètre est shunté de telle sorte que
sa consonrmation soit cle 1 mA pour la dévia-
tion maximum de l'aiguille. Le cottrant grille
est rég1é à environ 0,5 mA à l'aide du poten-
tiomètre R, clui f ait varier la haute tension
appliqtrée à l'oscillateur. Ce potentiomètre est
nécessaire en particulier sur la gamme 3 6-90
Mc/s pour laquelle les tensions d'oscillation et
par conséqttent le courant grille varient avec
1'accorcl.

Le bobina-ge oscillatettr L., est couplé lâche-
ment aLl bobinage cltr circuit z\ essayer et le
condensateur C, est réSlé jt:sqtr'à l'obtention
d'lrrr << dip » du courant grille, c'est-à-dire d'une
bi'trsque <.iirninution cle cottrani, indiclttant qLIe

la fréquence cle l'oscillatertr est ia même que
celle clu circuit. Après avoir c1éter ininé la fré-
quence appro>rimative de résonance, le bobi-

Frc. 3

circuit d'un oscillateur en fonctionnement.
L'accord de Cr est réalisé de fagon à obtenir la
déviation maximum de l'aiguille du microam-
pèremètre, contrairement au cas précédent. On
peut diminuer, si nécessaire, la sensibilité en

Frc. 2

déplaçant le curseur de R, vers la masse (sup-
pression de la haute tension) et en fermant S,
afin de shunter le microampèremètre par Rr.
L'auteur T'a montée à f intérieur d'un boîtier
métallique de 1 5 X 18 X 8 cm et l'aspect du
panneau avant es'u celui de la figure 2. On
remarque le nricro-ampèremètre, Ie bouton de
réglage du potentiomètre Rr, le commutateur
gria dip-ondèmètre à absorption, le voyaht lu-
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