
APPENDICE 4 

(à l'annexe 2) 

ts te- 

C e t  appendice c o n t i e n t  des renseignements techniques 
supplementaires e t  des exemples de mCthodes de  ca lcu l ,  qui peuvent ê t r e  
utiles. 

1 es de calculs du DOW & traiets 
(voir l e  paragraphe 2.3.1 de l'Annexe 2 )  

Considérons une station ayant une puissance de 5 kW 21 1240 M z ,  
e t  dont l ' an tenne  a un chmp c a r a c t é r i s t i q u e  de 306 mV/m. 

On cherche 2 connaftre l e  champ à l a  d is tance  de 40 km, l a  
conduct iv i té  k tan t  de 4 mS/m sur t o u t e  l a  longueur du t r a j e t .  

Le graphique 15 ( 1  180 - 1 240 kHz) donne, pour l a  courbe 
correspondant à 4 mS/m, un champ de 45,5 dB @V/m) ou 1 8 8 r V / m .  

On a donc: 

E = Eo x k [ = 1 8 8 1 ; 0 ] ~ ~  = 1 2 8 6 , ~ V / r n  au 62.2 dB D<Y/m) 
- 
100 

Avec l e s  données de l'exemple précédent, à q u e l l e  d i s t ance  peut- 
on o b t e n i r  un champ de 5OOfiV/m ou 54 dB b V / m ) ?  

L'antenne considerée a un champ c a r a c t b r i s t i q u e  de 306 mV/m e t  la 
puissance de l a  station est de 5 kW, c 'est-à-dire que les  condi t ions  
d i f f è r e n t  d e  c e l l e s  des graphiques 1 à 19 (100 mV/m e t  1 km); il faut  donc 
c a l c u l e r  l a  valeur du champ avant d e  se servir du graphique correspondante. 

Cet te  valeur es t  l a  suivante:  

En se servant ,  dans l e  graphique 15, d e  l a  courbe à 4 mS/m,  on 
t r o w e  que 37,3 dB hV/m) correspond a 62 km. 
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e de calcul clil pour d ~ s  _t ra~ets  
(voir  l e  paragraphe 2 .3 .2  de l'Annexe 2 )  

Considérons l e  t r a j e t  suivant: 
1 

a) Quel champ obtientron A 60 lan pour une s ta t ion  de 25 kW, 3 l a  
fréquence de 1 000 kHz, avec une antenne dont l e  champ caractér is t ique e s t  
100 mV/m? 

Dans l e  graphe 12, on obtient, sur l a  courbe 40 mS/m,  un champ de 
69 dB G<V/m) ou 2,8 mV/m au  point de discontinuité (30 km). 

On obtient l e  même champ A 9,5 km (d = 9,5 km) sur l a  courbe 
2 mS/m. 

La distance kquivalente pour d2 = 60 b, e s t  
d + ( d 2  - d l )  = 9,s + (60-30) = 39,5 km. 

En se servant de l a  courbe 2 mS/m, on trouve un champ pour 1 kW 
de 43 dB b V / r n )  ou 1 4  1 p V/m à 39,s h. 

On peut a lors  calculer l e  champ: 

b) En conservant l'exemple précédent, B quelle distance se  trouvera 
l e  contour à 500pV/m? 

Commençons p r  calculer l e  champ klectrique: 

En se servant de l a  courbe 40 mS/m du graphique 12, on trouve que, 
l a  distance de 30 km, l e  champ e s t  de 69 dB k V / m )  ou 2,8 m V / m  Cette 
v a l e u r  es t  supérieure à c e l l e  que l'on recherche (0,l mV/m); l a  distance 
cherchke e s t  donc supérieure A 30 Lari. 

Pour une conductivité de 2 mS/m, l a  distance équivalente e s t  de 
9 , 5  m. 

En se servant de l a  courbe 2 m V m ,  on t r o w e  que  l e  contur 3 
100fiV/m ou 40 dB @V/m)  se trouve 3 46 km, ce qui donne l a  distance equivalen 
La distance r ée l l e  e s t  de 46 + (30-9,5)  km = 66,5 km. 
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Soient ay e t  respectivement, l a  l a t i t u d e  e t  l a  longitude de l a  
s t a t i on  dfémission, e t  aR e t  b~ c e l l e s  de l a  s b t i o n  de récep t ion  On peut  
ca lcu le r  les paramPtres du t r a j e t  sur l e  p e t i t  a r c  du grand cercle. On 
considere que Nord e t  Est sont positifs e t  que Sud e t  Ouest sont nkgatifs. 

3.1 La dis tance mesurée l e  long de l ' a r c  de grand cercle  e s t  

d = 111,18 x do h 

où 

do = arc  cos sin a~ s i n  a~ + cos a5 cos a~ cos (bR - tq)] 
3 .2 t 'azimut d u  t r a j e t  ià p a r t i r  de l'une ou l 'autre d e s  extrémiths du 
t r a j e t .  

Pour une s t a t i on  (d'émission, par exemple), on a: 

sin aR - cos do s i n  aT 
&T = arc  cos 

sin do cos aT 

determiné de t e l l e  manière que 00 ,( oc ( 1800 e t  mesuré en  degrés à l'Est ou 
Nord l'azimut vers  l e  récepteur é t a n t w T  si s i n  (bR - 3 0, ou e s t  
(360' -al) si s i n  (bR - ) < O. La mOrne expression, avec des l a t i t u d e s  
inverses ,  peut ê t r e  u t i l i s  3 e pour l a  s ta t ion  de réception. 

3.3 Coordonnées d'un point situé sur un a r c  de  grand cerc le  3 l a  
d is tance f fdu km d'un &metteur: 

a = a rc  s i n  s i n  aT cos do + cos a~ s i n  do cos* 

COS do - s i n  a~ sin a 
k = a r c  cos ( ) ,  si sin ( b ~  - O 

cos a~ COS a 

cos .do - sin aT s i n  a 
k = - a r c c o s (  ) , s i s i n ( b R - b T ) < O  

cos a~ cos a 

A noter que, dans ces expressions, a e t  b correspondent à 
l'emplacement de l a  s t a t i o n  df6mission, mais pourraient aussi  correspondre à 
l'emplacement d e  l a  s t a t i o n  de rkception, 
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5 .  ves à la frC-e du rréce~teirr 

Pour les besoins d e  l a  planification, une administrat ion qui 
recherche l a  fréquence l a  p l u s  approprike pour une nouvelle s ta t ion ,  peut 
tenir compte d'une condition d e  protection su pl6mentalt-e pour l e  s ignai  par 
onde de sol, 21 savoir  l a  protection de l a  f r  f! quence conjuguee du rCcepteur, 
a f i n  d e  réduire  autant  que possible l es  risques de.brouillage provenant des 
carac t4r i s t iques  des rkcepteurs lorsque l e s  zones d e  service des stations 
se recow ren t. 

Toutefois, dans l e s  zones où il y a peu de frbquences 
disponibles, les administrat ions peuvent dkcider de ne pas tenir compte d e  
c e t t e  contrainte. 

S i  une administrat ion desire assurer c e t t e  protection, e l l e  doit 
s'assurer que l e  champ d'une s ta t ion ,  dont l a  fréquence e s t  supérieure de 
900 kHz à 920 kHz à l a  fréquence de l a  s t a t i on  à proteger, ne depasse pas de 
p lus  de 29.5 dB l a  valeur du champ correspondant au contour protégé de l a  
s t a t i o n  Le niveau de protection ainsi requis e s t  l e  mEme q u e  pour le 
deuxieme canal adjacent. 
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APPENDICE 5 

( A  l f  annexe 2) 

0 

1 .FS CARAGTEEIISTIQUES 
I \ 

NFS NON Ai. lJ5WEFS A LA BA% 

(Les colonnes auxquelles il e s t  f a i t  référence ci-après 
sont ce l l e s  de l a  pa r t i e  II de l'annexe 1 à l'Accord) 

1. Antenne non alirnentee A l a  base, lorsque l a  valeur i n s c r i t e  dans 
l a  colonne 12 es t  égale 2 3. 

r 1 

où: 

A est  l a  hauteur électrique d e  l a  section infbrieure,  

0 es t  l 'angle de site. 

2. Antenne non alimentée à l a  base, lorsque l a  valeur i n sc r i t e  dans 
l a  colonne 12 e s t  égale à 4, 

cos(A sin01 cos ( A  sine) - cosAl 
f ( @ )  = 1 

où: 

A e s t  l a  hauteur de l a  section infbrieure, 

0 est  l 'angle  de site. 

3. Antenne non alimentée à l a  base, lorsque l a  valeur insc r i t e  dans 
l a  colonne 12 est  égale A 5. . . 

cos ( A  sine) - cosA C D  cos0 cos ( A  s ine)  + cos [(A+B) sin€] 
+ 

cos8 
[ 

C - s i d e  
f(e> = 

1 + 2D - cos A 
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A est l a  hauteur 6lectrLque de l a  section inférieure, 

B e s t  l a  hauteur électrique d e  l a  section supérieure, 

C es t  l e  facteur de distribution du  murant, 

D e s t  l e  rapport entre le courant maximal dans l a  section 
superieure e t  l e  courant maximal dans l a  section inférieure, 

8 est l'angle de site. 

4. Antenne non alimentee Ci l a  base, lorsque l a  valeur inscri te  dans 
l a  colonne 12 est  égale 2 6. 

cos (A sine) - cos(A-B) cos(B sine) + sine sin(A-B) s i n ( B  : 

A es t  l a  hauteur electrique totale du pylône, 

B es t  l a  hauteur electrique d e  l a  section inférieure, 

8 est  l'angle d e  s i t e .  

5. Antenne non alimentée a l a  base, lorsque l a  valeur inscrite dans 
l a  colonne 12 est  &gale à 7. 

I .i f 

où: 

A est l a  hauteur électrique de  l a  section infhrieure, 

B es t  l a  hauteur blectrique totale de  l'antenne, 

C es t  l e  rapport d e s  valeurs maximales du  courant dans les  deux 
sections, 

8 est  l 'angle d e  site. 
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6. Antenne non alimenthe A l a  base lorsque l a  valew i n sc r i t e  dans 
l a  colonne 12 e s t  égale A 8. 

l a  canposante rbe l le  e s t  &gale 8 :  

- cos [ l , l 4  (ELA)] + 2cos( 1,14B) cos(A s i n o )  - cos [, ,::1":.:2j ( 
l a  canposante imaginaire e s t  égale à: 

co&fin [( A+B) sine] + 1 , l 4  
, l 4 ( b ~ ) ]  

sinô 

s inû  s i n  [(A+B) sine] - 2 s i n ( l , l 4 B )  cos(A s inû)  + 
1 ,14  

où: 

A e s t  l a  hauteur electrique de l a  section inférieure du pylane, 

B e s t  l a  hauteur électrique de l a  section supkrieure du pylane, 

C e s t  l e  facteur de proportionnalit4 t e l  que f(8) 1 dans l e  
plan horizontal, 

D est l e  rapport absolu entre  l a  composante r ée l l e  du courant e t  
l a  cunposante imaginaire du courant au point d'amplitude maximale, 

8 e s t  I tangle  de s i t e .  

: 1,14 es t  l e  rapport entre l a  vitesse de l a  l u m i h - e  e t  l a  vitesse de 
propagation de long de l'élément rayonnant. . 

7 .  Antenne non alimentbe à l a  base, lorsque l a  valeur in sc r i t e  dans 
l a  colonne 12 e s t  égale à 9.  

4 \ 

cos ( A  sinû) cos (B si&) + 2 cos(A sin8)j 
f(e> = 1 

où: 

A est l a  hauteur electrique du centre du py18ne infér ieur ,  

B est l a  hauteur klectrique du centre du d i p a l e  supbrieur, 

8 est l ' a n g l e  de s i t e .  
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APPENDICE 6 

( à  l 'annexe 2 )  

1. Le présent appendice d é c r i t  l a  méthode u t i l i s é e  pour l a  mesure de 
l ' i n t e n s i t é  de l 'onde de so l  en application de l ' a r t i c l e  V I  de l'Accord. 

2. Sauf accord spécifique à ce su je t ,  l e  contour de protection d'une 
assignation do i t  2 t r e  déf in i  conformément 2 l 'annexe 2. 

3.1 Les mesures doivent 8 t r e  effectuées uniquement pendant l e s  heures 
de jour. On d o i t  prendre soin de ne pas mesurer des signaux d'onde 
ionosphérique pendant l e s  premières heures d e  l a  matinée ou l e s  dernieres  
heur es  de 1 ' après-midi. 

342 Les mesures effectuees l e  long d'une l igne  radiale  doivent ê t r e  
considérées comme représentatives de l a  conductivité l e  long d'un a r c  au 
plus é g a l  à 10 degrés 2 p a r t i r  de l a  l igne  radiale. Dans l e  cas  d'un 
t e r r a in  accidenté ou de t ou t  au t re  facteur pouvant conduire A une différence 
de conductivité le long de l 'a rc ,  il peut ê t r e  nécessaire de ramener à 
quelques degres l a  distance en t re  l e s  l ignes  rad ia les  de mesure, à moins 
qu' i l  s o i t  dbmontré que l e s  mesures effectuées sur ces l i gnes  r ad i a l e s  
donnent des conductivités plus élevées que c e l l e s  d 'autres t e r r a i n s  
avoisinants (par exemple, on p e u t  s 'attendre à ce que l a  conductivité d'une 
montagne s o i t  plus f a i b l e  que c e l l e  d'une va l lée  adjacente).  

3.3 Tous les points de mesure doivent, dans l a  mesure du possible, 
& t r e  s i t u é s  sur  l e s  l ignes  rad ia les  considérées. Toute mesure en dehors 
d'une l igne radiale  d o i t  ê t r e  accompagnée d'une explication démontrant 
qu'elle peut ê t r e  u t i l i s é e  pour l 'object i f  considéré. Une analyse d e  l i gnes  
rad ia les  ne p u t  t e n i r  compte des mesures effectubes en dehors des l i gnes  
radiales ,  sauf si l e  diagramme de l'antenne d i rec t ive  montre clairement que 
l e  rayonnement e s t  uniforme. 

4.1 On considérera qu' i l  y a présence d e  brouillage si l t en t ens i t é  de 
champ mesurée pour l e  signal de brouil lage 2 l'emplacement p réd i t  du contour 
de protection d'une assignatioh, ou A l ' in té r ieur  de ce contour, ne répond 
pas aux exigences de protection s g c i f i é e s  à l'annexe 2 ou 3 tou te  au t r e  
exigence de protection f a i s an t  l 'obje t  d'un accord spécifique pour 
l 'ass ignat ion en cause. 

4 2  Les i n t ens i t é s  de champ doivent ê t r e  mesurées conformément aux 
régles de l ' a r t  l e  long de l ignes  rad ia les  tracbes dans des d i rec t ions  
appropriées à p a r t i r  de l a  s t a t i on  censée ê t r e  l a  source d e  brouil lage.  
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4 .3 Le nombre de mesures doi t  ê t r e  suffisant pour f a i r e  apparaitre 
tout  brouillage éventuel: au  moins 10 mesures à des interval les  d'au moins 
1 im sur l a  par t ie  de  chaque ligne radiale comprise dans l e  contour de 
protection. 

5. Nesllres pe-ant de assinnation à ~ a r t i r  d e  . . valelirs d e  conductlvlt6 m e n t e s  de c e l l e s  de l a  w t e  officJe1le 

5.1 Les intensi tks  de  champ.doivent être mesurkes conformkrnent aux 
régles de l ' a r t ,  en respectant plus particulièrement l e s  impkratifs ci- 
dessous. 

5.1.1 Chaque secteur dans lequel on d o i t  prover l'absence de brouillage 
doi t  ccmprendre au moins une l igne radiale  de mesure. 

5.1.2 Chaque l igne radiale doi t  comprendre un minimum de 30 points de 
mesure répar t i s  sur une distance a l l an t  jusqutà 30 ka Au moins 15 de ces 
points de mesure doivent être s i tués  à moins de 3 b de l'emplacement de 
l'&metteur, af in  de déterminer l e  champ inverse e t  l a  conductivitC d u  so l  
par une analyse d'ajustage de courbes. Dans chacune de ces plages de 
mesure, l e s  points doivent ê t r e  espaces de rnaniere aussi r6guliPr-e que 
possible. Au-delà de 30 km, l e s  mesures doivent ê t r e  prises A des 
in te rva l les  au plus égaux à 20% de l a  distance entre l a  station brouilleuse 
e t  l e  contour de protection En tout e t a t  de cause, l e  nombre de mesures 
doi t  ê t r e  suf f i sant  pour l e s  besoins du paragraphe 4.1 ci-dessus. 

Les r é su l t a t s  des mesures doivent ê t r e  presentés de l a  manihre 
suivante : 

6.1 Un tableau des valeurs des i n t e n s i t k s  de champ donnant l a  
distance entre l'émetteur e t  l e s  points de mesures e t  l'heure de chaque 
mesure Une indication générale des conditions climatiques e t  du sol 
(hunide, sec, chaud, f ro id ,  rnarhcageux, rocheux, e t c . ) .  

6.2 Des cartes  donnant l'emplacement des mesures avec une précision 
suff isante  pour montrer leur a l t i tude,  l e s  obstacles ou formations naturels 
ou a r t i f i c i e l s  a insi  que l a  condition gknhrale du terrain.  

6.3 Le calcul du rayonnement tolhrable doi t  g t re  bas6 sur l e s  valeurs 
de conductivitb du sol  determinées à p a r t i r  des points releves sur chaque 
l igne radiale  e t ,  au-delà de l a  f ront iè re  ou 3 lfextr6rnitC de chaque l igne 
radiale ,  sur l es  valeurs donnkes par l e s  cartes d e  conductivité. 

6.4 Une description des appareils u t i l i s é s  pour les mesures, une 
ce r t i f i ca t ion  de lt6talonnage des appareils de mesure citintensite de  champ 
e t  une a t t e s t a t ion  indiquant que  l'opérateur a s u i v i  l e s  recommandations du 
fabricant pour les  mesures ainsi  que l e s  qual i f icat ions de l'opérateur e t  
une description de son experience pour ce type de mesures. 

6.5 Une description de I'bmetteur, de l'antenne e t  des valeurs des 
paramètres d'exploitation de l a  s ta t ion au moment où l e s  mesures ont 6té  
effectuées. 
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APPENDICE 7 

(de l'annexe 2) 
# 

HODE DE CAi.CUL POUR TA PROI.ONCATION DFS H F U U  
D ' EXPl .OiTBTION À PABTIR DES FACTEURS DI- 

1. Le présent appendice d é c r i t  une mkthode de calcul  basée sur l e s  
facteurs  diurnes pour l e s  heures de prolongation d'exploitation visées  par 
l ' a r t i c l e  VI1 de l'Accord Les méthodes de calcul  du brouil lage de nuit 
d'un emplacement 3 un au t r e  ou d'un emplacement a un contour sont basées sur 
l e s  conditions de propagation rencontrées deux heures apres l e  coucher du 
s o l e i l  e t  qui sont considérées comme conditions de rbférence. 

Le brouil lage pendant l e s  heures d'exploitation prolongée peut  
ê t r e  obtenu en calculant l e  brouillage de nu i t  puis en  l e  modifiant en 
fonction du facteur d iu rne  Les facteurs  diurnes sont calculks dfapr&s l e s  
formules des tableaux 5 A  e t  5 B  de l'annexe 2, e t  s o n t  reprksentés 
graphiquement dans les f igures  5 A  e t  5B de l'annexe 2. Us sont exprimés 
par l e  rapport du champ de l'onde ionosphérique à un moment quelcorque 
pendant l e s  périodes avant l e  lever  du  s o l e i l  ou après l e  coucher du s o l e i l ,  
au champ de l'onde ionosphérique pendant l'heure de référence, deux heures 
aprés l e  coucher du  s o l e i l  au milieu du t r a j e t .  

Les paragraphes ci-aprés i l l u s t r e n t  l fapp l lca t ion  des courbes 
diurnes au calcul  de l a  protection requise pour l e  contour 0.5 mV/m (50%) 
d'une s t a t i on  de c lasse  A contre une s t a t i on  de jour exploitée après l e  
coucher du so le i l .  Une méthode analogue s'applique au calcui  r e l a t i f  à l a  
période précédant l e  l ever  du s o l e i l .  

on a ~ r è s  l e  coucher de sole1 1 avec ~ o t , ~ ~ t , i o n  de 

On d o i t  évaluer l e  brouil lage qui s e r a i t  produit de nu i t  par 
l ' exp lo i ta t in  de jour de l a  s t a t i on  demandant l 'autor isa t ion,  en des points 
des contours protégés A 0.5 mV/m (50%) des s ta t ions  d e  c lasse  A exploi tées  
de n u i t  sur l a  même v o i e  Le s ignal  de brouillage 10% to lé rab le  provenant 
de s t a t i ons  exploi tées  aprés l e  coucher du s o l e i l  e s t  in fé r ieur  à 0.025 mV/m 
en un point quelcorque du contour de protection d'une s t a t i on  de c lasse  A 
On reléve tous  l e s  points du contour A 0.5 mV/m (50%) dans l a  d i rec t ion  
desquels l e  signal de brouil lage dépasse l a  valeur tolérable. Les valeurs  
obtenues pour ces points permettent de déterminer l e  rayonnement maximum 
admissible. Dans de nombreux cas, une protection t o t a l e  de nu i t  e s t  
fortement r e s t r i c t i v e  e t  il peut ê t r e  avantageux d ' u t i l i s e r  l e s  courbes - 

diurnes. 

D é t e m m a U m  du facteur  diurne 

Pour u t i l i s e r  l e s  courbes diurnes, il e s t  nécessaire de 
déterminer l'heure du coucher du s o l e i l  au milieu du t r a j e t  Soustra i re  
l'heure du coucher du s o l e i l  au point milieu du t r a j e t  de l 'heure l o c a l e  du 
coucher du s o l e i l  (chois ie  égale à 18h00 dans l'exemple ci-aprés) pour 
obtenir  l a  différence f igurant  sur  l a  courbe diurne ( f igure  5 B  de l'annexe 
2). Lire  l e  facteur  diurne correspondant Si l a  fréquence considérée en 
effectuant,  si nécessaire, une in te rpo la t in  l i n é a i r e  en t re  deux courbes 
diurnes. 
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So i t  une s t a t i on  hypothétique s i tuée  à Denver, Colorado, e t  
ue l'on propose d'exploiter après l e  coucher du s o l e i l  su r  

130 M z ,  e t  s o i t  un t r a j e t  analyse dont l e  mil ieu se s i t u e  
à 3g036'36'' N, 97°02'15n W. 

Les calculs donnent l 'heure du coucher du s o l e i l  au mil ieu 
du t r a j e t :  16h04 (heure normale des Rocheuses). En supposant 
que l a  s t a t i o n  de Denver a i t  l a  permission d'émettre aprés 
l e  coucher du s o l e i l  jusqutà 18h00 (heure normale des  Rocheuses), 
c e t t e  s t a t i o n  fonct ionnerai t  1,93 heure (différence en t r e  
18tiû0 e t  16h04) aprBs l e  coucher du s o l e i l  au milieu du t r a j e t .  

Le point de l a  courbe 1 130 kHz de l a  f igure  5 B  qui correspond 
A 1,93 h donne un facteur  diurne d'environ 0,99. On remarquera 
qu'en pratique, un facteur  diurne n'est jamais supérieur A 1. 

On d iv i s e  par l e  facteur  diurne l e  signal  de brouil lage to lé rab le  
10% donné par l'onde ionospherique en di rect ion d e  l a  s t a t i on  A l e  long d u  
t r a j e t  considéré. Le rb su l t a t  e s t  kgal au signal  de brouillage dans l e  cas 
l e  plus defavorable, compte tenu du facteur  diurne l e  long du t r a j e t  en t r e  
l'emplacement dtexploi t a t i on  de jour e t  l e  contour de protection de l a  s t a t i on  
de c l a s se  A pendant l t exp lo i ta t ion  apres l e  coucher du so le i l .  Le s ignal  d e  
broui l lage é t an t  mul t ip l i é  par l e  facteur  diurne, l a  puissance d'émission 
proposée pour l e  fonctinnement aprés l e  coucher du s o l e i l  peut 8 t r e  multi- 
p l i é e  par l e  même facteur  (applicable B l a  racine carrée de l a  puissance. 
La puissance a i n s i  majoree peut ê t r e  u t i l i s e e  su r  l e  t r a j e t  considéré. 

LXefWLe: Dans l'exemple précédent, l e  facteur  diurne calculé e s t  égal 
à O 99. Supposons que l e  rayonnement to lkrable  de l'antenne 
de l a  s ta t ion  de Denver dans l a  d i rect ion du t r a j e t  consid6r6 
donne une protection complete de nu i t  s o i t  de 75 mV/m. 

En u t i l i s a n t  l e  facteur  diurne pour ce t r a j e t ,  l e  rayonnement 
to lé rab le  devient 75 / 0,99 = 75,76 mV/m S'I l  e s t  nécessaire 
de ramener l a  puissance dt6rnission de jour à 260 wa t t s  pour 
obtenir  une protection complète de nui t ,  l ' appl icat ion d u  
facteur diw e per e t  d 'u t i l i se r  une puissance modifiCe de: 
(260 x 75,7b2 / 75$ = ,260 / 0,9g2) = 265,28 wat ts  

5.  T>Ptm&aLbn de l a  -ce d ' é m i s s i o n   cou^ 
soleil 

Aprés analyse d e s  t r a j e t s  concernés, l a  puissance d'émission 
permise pour une exploi ta t ion aprés l e  coucher du s o l e i l  e s t  c e l l e  donnée 
par l e  t r a j e t  imposant l a  l imi ta t ion  maximale. 

L'exemple suivant, plus dCtai l l6  que l e  précédent, il l u s t r e  l a  
méthode de calcul  diurne proposée dans l e  cas d'une s t a t i on  de c l a s se  A 
s i tu6e  au Canada e t  d'une s t a t i o n  de c lasse  B s i t uée  aux Etats-Unis, 
conforménent a l a  f i gu re  7A. 
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Supposons que l e s  points  A, B, C e t  D soient  des points de l a  
f ron t ih re .  A, B e t  C sont s i t u e s  A l ' i n té r ieur  d u  contour 0.5 mV/m (50%). 
Le p o i n t  D s e  trouve en ou t re  2 l ' i n t é r i eu r  du. contour d'onde de sol 
0.5 m V / a  La l a t i t u d e  e t  l a  longitude du milieu de  chaque t r a j e t  du p ro je t  
à chacun de ces  points  sont données par l e  tableau suivant: 

eu duLmi& Latitude d u u d e  du milieu . . 

KT. A 42,g0- N 88,T0 W 
M.T. B 41 ,go N 87,2O W 
M. T. C 40,iC0 N 86,8O w 
M.T. D 42,0° N @,go w 
Calculons maintenant l 'heure l a  plus avancee du coucher du s o l e i l  

au cours de lVann6e en chacun des  points milieu des t r a j e t s ,  en tenant 
compte du f a i t  que l ' heure  de  S t  Louis e s t  l 'heure  normale du Centre (MC). 

Pour 42,g degrés de  l a t i t u d e  Nord, l a  f i gu re  7B donne une heure 
de coucher du s o l e i l  d'environ 16h25 (HNC)  l e  long du méridien de réference 
90° W. On determine ensui te  l a  correction de longitude pour l e  point A par 
rapport  au meridien de  référence. Cette correction e s t  de +4 min de temps 
par degr4 vers  l 'ouest  ou de -4 min  de temps par degré vers  l'Est à p a r t i r  
du méridien de référence. 

b n g i t u d e  du M.T.A. - Méridien de réf .  = 88,7O - 90° -1,3O 
Correction de t m p s  = -1,3O x 4 = -5,2 m i n  

Le coucher du s o l e i l  au M.T.A e s t  8 :  
16 h 25 min - 5,2 m i n  = 16 h 19,8 m i n  (HNC).  

A l a  l a t i t u d e  du M.T.B, l e  coucher du s o l e i l  au méridien de rkférence 
e s t  à environ 16 h 27 min (HNC).  

Longitude du M. T.B. - Méridien de réf. = 87,20 - 900 = -2,80 
Correction de tmps 2,a0 x 4 = -11,2 m i n  

Le coucher du s o l e i l  au M. T. B. e s t  à: 
16 h 27 m i n  - 11,2 m i n  = 16 h 15,8 min (HNC).  

A l a  l a t i t u d e  du M.T.C., l e  coucher du s o l e i l  au meridien de reference 
e s t  à environ 16 h 33 min (HNC). 

h n g i t u d e  du M. T. C - Méridien de rbf.  = 86,Bo - goO = -3,2O 
Correction du t m p s  = -3,20 x 4 = -12,8 m l n  

Le coucher du s o l e i l  au M.T.C e s t  à: 
16 h 33 min - 12,8 min = 16 h 20,2 m i n  (WC). 

A l a  l a t i t u d e  du M. T.D, l e  coucher du s o l e i l  au méridien de référence 
e s t  à environ 16 h 29 min (HNC). 

h n g i  tude du M. T. D - Héridien de rbf. = 80,90 - 900 -9,iO 
Correction de tanps = -9,1° x 4 = -36,4 min 

Le coucher du s o l e i l  au H.T.D e s t  A: 16 h 29 m i n  - 36,4 m i n  = 15 h 52,6 min (HNC). 
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Milieu du Heure du coucher 18hû0-C.S, au M, Ta Facteur diurne 
t r a_ i e t  CM.T.) C.S*=18hf)O) - 

A 16 h 19,8 min 1 h 40,2 m i n  0,93 

B 16 h 15,8 min 1 h 44,2 m i n  0,96 

C 16 h 20,2 min 1 h 39,8 min O, 93 

D 15 h 52,6 min 2 h 07,4 min 1 ,O0 

Contour de Rayonnement to lé rab le  supposé donnant - Srotect lon W R d  protection t o t a l e  de nuit 

D 0,6 mV/m (onde de so l )  80 mV/m 

On vo i t  que, dans chaque cas, l e  rayonnement to lé rab le  donnant 
une protection complete de n u i t ,  mul t ip l i é  par l e  facteur  diurne, donne l e  
rayonnement to le rab le  dans l a  d i rect ion de chaque point pendant l a  période 
correspondante d 'exploi ta t ion apr&s l e  coucher du  s o l e i l :  

En d i rect ion facteur  rayonnement permis Rayonnement permis apres  
t M.T, d i i  t toute  l a  mit & 

Pour l e s  émissions effectuées  apres l e  coucher d u  s o l e i l ,  l a  
s t a t i on  do i t  donc modifier sa puissance pour assurer l a  protection dans 

. toutes  l e s  d i rec t ions  A à D, de façon que l e  rayonnement réel ne dbpasse pas 
l e  rayonnement to lkrable  apres l e  coucher du so l e i l .  

Bien que c e t  exemple s o i t  axe su r  l a  protection d'une s t a t i o n  de 
classe A, l a  mzme mkthode peut s'appliquer à l a  protection de s t a t i o n s  de  
classe B, carme indique ci-aprés. 

En supposant que chacun des points  A, B, C e t  D soit une s t a t i o n  
d i s t i n c t e  de c lasse  8, on calcule  l a  somme quadratique ex i s t an t e  pour chaque 
s t a t i on  e t  on dktermlne l e s  valeurs  du rayonnement to lé rab le  donnant une prot 
t ion  cornplPte de n u i t  en di rect ion d e  chacune de ces s t a t i ons  e t  on applique 
facteur  diurne pour obtenir  l e  rayonnement to lh rab le  a p r h  l e  coucher du sole 
en di rect ion de chaque stat ion.  Pendant l a  durée des 6rnlssions après l e  couc 
du  s o l e i l ,  la puissance de l a  s t a t i o n  est a l o r s  rkglbe pour que le rayonnemer 
aprGs l e  coucher du s o l e i l  ne dépasse pas les valeurs  a i n s i  calculees. 
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Figure 78 

LATITUDE NORD, EN DEGRÉS 
HEURE LA PLUS AvANcÉE DU COUCHER DU SOLEIL 

LE LONG DIUN &FUDIEN DE RÉFE)RENCE 



Fiqure 7C 

HEURE LA PLUS TARDIVE DU LEVER Dl! SOLEIL 

LE LONG DIUN MÉRIDIEK DE RÉFÉRENCE 
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APPENDICE 8 

( A  1' annexe 2) 

CritPres r e l a t i f s e s  m o i t a t i o n  cr_ltiaues 

1. Le p r e s e n t  appendice spéc i f ie  l e s  c r i t é re s  requis pour 
1' application de 1 a r t i c l e  VI11 de 1 ' Accord. 

2. Les heures d 1  exploitation c r i  t i q u e s  sont definies ci-après. 

2.1 Temps compris entre  l'heure du lever du s o l e i l  A l'emplacement de 
l'antenne emettrice de  l a  s ta t ion  de  c lasse B ou C, e t  une heure e t  demie 
apr&s l ' heu re  du lever  du s o l e i l  au milieu gkographique du t r a j e t  entre  
l'emplacement de l'antenne émettrice de l a  s ta t ion de  classe B ou C e t  ce lu i  
de l a  s t a t ion  de classe A. 

22 Temps compris entre  une heure e t  demie avant l'heure du coucher 
du s o l e i l  au milieu géographique ent re  l'emplacement de l'antenne &mettrice 
d e  l a  s ta t ion  de classe B ou C e t  celui  de l a  s ta t ion de classe A, e t  
l'heure du couchier du s o l e i l  à l'emplacement de l'antenne kmettrice de l a  
s ta t ion  de classe B ou C. 

2.3 Ces durkes sont é t ab l i e s  pour chaque mois en fonction des heures 
de  lever e t  de coucher du s o l e i l  l e  quinziéme jour du mois, ajustées au 
quart  d'heure l e  plus proche. 

3. Les s t a t ions  de classe A doivent ê t r e  protCgées jusqu'à l eu r  
contour de jour calcule à 1 0 0 r V / a  Les portions du contour de protection 
s16tendant au-delà de l a  f ront i&re  du pays où e s t  s i tu6 l'émetteur A, sont 
ramen6es au tracé de ce t t e  fronti4re.  

4. Pendant l e s  heures dtexploi ta t ion  cr i t iques  def  i n i e s  au  
paragraphe 2 ci-dessus, l e  champ maximal to lé ré  en provenance de l a  s ta t ion  
de classe B ou C en direct ion de chaque point du contour protégb de l a  
s ta t ion  de classe A, l e  long de l 'arc  ver t ical  spécifié au paragraphe 4.2, 
d o i t  & t r e  déterminé par l a  distance entre  l'emplacement de l'antenne 
émettrice de l a  s ta t ion  de  c1asse.B ou C au point de protec t ion  considérk, 
en tenant compte de  l 'équation suivante dont l a  courbe reprksentative e s t  
donnee à l a  figure 8: 

où: 

F e s t  l a  valeur maximale admissible dt intensi t6  de champ de l a  - It 

stat ion de classe B ou C, en mV/m à un kilom&tre dans l a  direc- 
t ion  du point du contour de protection de l a  s ta t ion  de classe A 

D e s t  l a  distance en kilom&tres de l'emplacement d e  l'antenne 
h e t t r i c e  de l a  s t a t ion  de classe 8 ou C au point du contour 
d e  protection mentionné ci-dessus. 

4.2 L'arc vert ical  correspondant A l t i n t ens i t6  de champ maximale 
rayonnée tolérable  e s t  l 'arc en t r e  l e  plan horizontal e t  l'angle de site 
spécifie dans l a  courbe de l a  figure 2 de l f  annexe 2. 
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