
DOSSIER RESSOURCES ET TECHNIQUE                                                        1/28 

 
 

La Drômoise de céréales 

Dossier ressources et technique 

EFE GET 1

L

Tournez la page S.V.P.



DOSSIER RESSOURCES ET TECHNIQUE                                                        2/28 

SOMMAIRE 
 

 
PARTIE A : 
 

Page 3 : DT A1  Description de l’extension  
Page 4 : DT A2  Schéma de principe de la distribution : poste HTA/BT et TGBT 
Page 5 : DT A3  Synoptique électrique du silo bio existant 
Page 6 : DT A4  Arrivée HT 
Page 7 : DT A5  Schéma puissance armoire 1 
Page 8 : DT A6  Schéma puissance armoire 1 (suite) 
Page 9 : DT A7  Puissance d’une installation : méthode Schneider 
Page 10 : DT A8  Choix de la section d'un conducteur 
Page 11 : DT A9  Courant de court-circuit au secondaire d'un transformateur HTA/BT  
Page 11 : DT A10  Calcul de la chute de tension 
Page 12 : DT A11  Disjoncteurs Compact NS800 à 3200A 
Page 13 : DT A12  Disjoncteur Compact NSX 
Page 14 : DT A13  Tableau des sélectivités et réglages disjoncteurs 

 
 
PARTIE B : 
 

Page 15 : DT B1  Schéma de l’élévateur à godets 
Page 16 : DT B2  Caractéristiques de la chaîne d'énergie 
Page 17 : DT B3  Caractéristiques de l’élévateur à godets 
Page 18 : DT B4  Motoréducteurs 
Page 19 : DT B5  Critères de choix d’un démarreur progressif 
Page 20 : DT B6  Association démarreur-moteur 
  DT B7  Paramètres de réglage du démarreur 
Page 21 : DT B8  Protection thermique du moteur 

 
 
PARTIE C : 
 

Page 22 : DT C1  Schéma de principe du réseau local du site 
Page 23 : DT C2  Documents constructeur des modules ETB3 et ETB4 
Page 24 : DT C3  Documents constructeur des modules ETB 
Page 25 : DT C4  Documents constructeur des modules ETB (suite) 
Page 26 : DT C5  Raccordement des modules ETB 
Page 27 : DT C6  Les adresses IP privées et publiques 

 
 
PARTIE D : 
 

Page 28 : DT D1  Eolienne à pâles  
 
 
 
 



DOSSIER RESSOURCES ET TECHNIQUE                                                        2/28 

SOMMAIRE 
 

 
PARTIE A : 
 

Page 3 : DT A1  Description de l’extension  
Page 4 : DT A2  Schéma de principe de la distribution : poste HTA/BT et TGBT 
Page 5 : DT A3  Synoptique électrique du silo bio existant 
Page 6 : DT A4  Arrivée HT 
Page 7 : DT A5  Schéma puissance armoire 1 
Page 8 : DT A6  Schéma puissance armoire 1 (suite) 
Page 9 : DT A7  Puissance d’une installation : méthode Schneider 
Page 10 : DT A8  Choix de la section d'un conducteur 
Page 11 : DT A9  Courant de court-circuit au secondaire d'un transformateur HTA/BT  
Page 11 : DT A10  Calcul de la chute de tension 
Page 12 : DT A11  Disjoncteurs Compact NS800 à 3200A 
Page 13 : DT A12  Disjoncteur Compact NSX 
Page 14 : DT A13  Tableau des sélectivités et réglages disjoncteurs 

 
 
PARTIE B : 
 

Page 15 : DT B1  Schéma de l’élévateur à godets 
Page 16 : DT B2  Caractéristiques de la chaîne d'énergie 
Page 17 : DT B3  Caractéristiques de l’élévateur à godets 
Page 18 : DT B4  Motoréducteurs 
Page 19 : DT B5  Critères de choix d’un démarreur progressif 
Page 20 : DT B6  Association démarreur-moteur 
  DT B7  Paramètres de réglage du démarreur 
Page 21 : DT B8  Protection thermique du moteur 

 
 
PARTIE C : 
 

Page 22 : DT C1  Schéma de principe du réseau local du site 
Page 23 : DT C2  Documents constructeur des modules ETB3 et ETB4 
Page 24 : DT C3  Documents constructeur des modules ETB 
Page 25 : DT C4  Documents constructeur des modules ETB (suite) 
Page 26 : DT C5  Raccordement des modules ETB 
Page 27 : DT C6  Les adresses IP privées et publiques 

 
 
PARTIE D : 
 

Page 28 : DT D1  Eolienne à pâles  
 
 
 
 

DOSSIER RESSOURCES ET TECHNIQUE                                                        3/28 

DT A1 : Description de l’extension  
 
 
Un nouveau silo va être bâti sur le même site. Il sera strictement identique au premier. 
La ligne d’alimentation sera enterrée. La distance entre le poste et le silo est de 100 
mètres. 
 
Une étude préalable a défini le coefficient K, qui caractérise l’influence des conditions 
d’installations  K= 0,68. 
 
Tous les disjoncteurs de distribution sont des Compacts de la gamme NS. 
 
Le taux d’harmoniques de l’extension est fixé <15%. 
 
La réactance des câbles est de 0,08 m/m. Dans le cas de plusieurs conducteurs en 
parallèle par phase, et pour notre application, on considérera que la réactance n’est pas 
modifiée. 
 
Conducteurs d’alimentation type U1000 AR2V ALU= 36 m.mm2/m. 
 
La résistance et la réactance des jeux de barres sont négligeables. 
 
La sélectivité est totale entre le disjoncteur de tête Q0_DGBT et les disjoncteurs avals du 
DGBT. 
 
 
Réseau de terrain : 
 
Tous les capteurs et pré-actionneurs du site sont raccordés au réseau Ethernet du silo par 
l’intermédiaire de modules ETB Advantys de  Schneider Electric. 
 
Pour des raisons économiques, seuls les démarreurs sont raccordés en liaison série. 
 
La connexion des modules de terrain au concentrateur est réalisée en câbles FTP. 
 
La distance entre les concentrateurs et le routeur des silos est de plus de 120 mètres.  
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DT A2 : schéma de principe de la distribution : poste HTA/BT et TGBT 
 

Alimentation 
du poste 
HTA/BT 
15 kVA 

Q1 
C60 H 
25 A 
In=30mA 
 

Q2 
NSX  
250 F 
+ 
TMD250D 
 

 
Séchoir 

bio 
160 kVA 

 

Q3 
NSX  
400 F 
+ 
Micrologic 
2.3 
 

Q4 
NSX  
…….. 
+ 
Micrologic 
 

 
Usine 

210 kVA 
 

 
Séchoir 

traditionnel 
160 kVA 

 

Q5 
NSX  
250 F 
+ 
Micrologic 
2.3 
 

 
Silo 
bio 

 

EXTENSION PRÉVUE 
Á L’IDENTIQUE 

 

Transformateur 
provisoire 
20kV/410V 
 
Sn= 800kVA 

50m 

2Q1 
NSX  
……… 
 

Schéma 
TN-S 

Extension prévue 
pour silo traditionnel 
sur plateforme 
extérieure. 
Distance de 100 m 
entre  le poste et le 
nouveau silo. Jeux de 

barres cuivre 

100m 

Q6 
NSX  
……… 
 
 

Q7 
NSX  
……
… 
  

Silo 
traditionnel 

 
 

Q0 
DG_BT 
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DT A3 : synoptique électrique du silo bio existant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les puissances données tiennent compte des coefficients d’utilisation et de simultanéité 
par armoire. 
 
Chaque armoire comporte plusieurs circuits. 
 
 
 
IMPORTANT : Le nombre total de circuits, pour le dimensionnement du disjoncteur 

général du silo sera considéré comme supérieur à 10 départs.

Alimentation par câble 
unipolaire depuis TGBT du 
poste de livraison. 
Longueur 50 m. 

Disjoncteur 
Général 
d’alimentation 
du Silo 

 
 

Armoire 1 
(Puissance à 

définir) 

 
Armoire 2 
63 kVA 

 
Armoire 3 
160 kVA 

 

 
Armoire 
annexe 
11 kVA 

 

 
Armoire 

éclairage 
24 kVA 

 

2Q1 
NSX  
……… 
 

Venant 
de Q4 
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DT A4 :  arrivée HT 
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DT A4 :  arrivée HT 
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DT A7 : puissance d’une installation : méthode Schneider 
La puissance absorbée (puissance apparente installée) est souvent supposée être la somme arithmétique des 
puissances apparentes de chaque récepteur (cette sommation est exacte si toutes les charges ont le même facteur de 
puissance). Cependant, il est souvent fait une simple sommation arithmétique pour des raisons pratiques. De fait, la 
valeur de la puissance apparente obtenue est supérieure à la valeur de la puissance absorbée, la différence représente 
une "marge sur conception" acceptable.  
 
 Puissance d'utilisation Pu (kVA) 

De fait, les récepteurs ne fonctionnent pas tous ni en même temps, ni à pleine charge : des facteurs de simultanéité 
(ks) et d'utilisation (ku) permettant de pondérer la puissance apparente maximale réellement absorbée par chaque 
récepteur et groupes de récepteurs.  
La puissance d'utilisation Pu (kVA) est la somme arithmétique de ces puissances apparentes valorisées. 

 
 Facteur d'utilisation maximale (ku) 

Le régime de fonctionnement normal d'un récepteur peut être tel que sa puissance utilisée soit inférieure à sa 
puissance nominale installée, d'où la notion de facteur d'utilisation. 
Le facteur d'utilisation s'applique individuellement à chaque récepteur. 
Ceci se vérifie pour des équipements comportant des moteurs susceptibles de fonctionner en-dessous de leur 
pleine charge. Dans une installation industrielle, ce facteur peut être estimé en moyenne à 0,75 pour les moteurs. 
Pour l'éclairage et le chauffage, il sera toujours égal à 1.Pour les prises de courant, tout dépend de leur destination. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Facteur de simultanéité pour  
armoire de distribution 
Nombre de circuits Facteur de 

simultanéité (ks) 
2 et 3 0,9 

4 et 5 0,8 

6 à 9 0,7 

10 et plus 0,6 

 
Facteur de simultanéité en fonction de l'utilisation 
Utilisation Facteur de 

simultanéité (ks) 
Eclairage 1 
Chauffage et ventilation 1 
Prises de courant 0,1 à 0,2 
Moteurs 0 ,75 

Ascenseurs, 
élévateurs et 
monte-charges. 

Pour le moteur le plus 
puissant 1 
Pour le moteur suivant 0 ,75 
Pour les autres 0 ,6 

 

Puissance absorbée en kVA des moteurs asynchrones 
Puissance nominale  

(Pn) 
Rendement 

à  Pn 
Cos  
à Pn 

S 
absorbée 

kW ch %  kVA 
0,37 0,5 64 0,73 0,78 
0,55 0,75 68 0,75 1,08 
0,75 1 72 0,75 1,39 
1,1 1,5 75 0,79 1,85 
1,5 2 78 0,80 2,35 
2,2 3 79 0 ,80 3,47 
3,0 4 81 0,80 4,63 
3,7 5 82 0,80 5,58 
4,0 5,5 82 0,80 6,14 
5,5 7,5 84 0,83 7,87 
7,5 10 85 0,83 10,6 
11 15 87 0,86 14,7 
15 20 88 0,86 19,3 

18,5 25 89 0,86 24
22 30 89 0,86 29
30 40 89 0,86 39
37 50 90 0,86 47
45 60 91 0,86 58
55 75 92 0,86 69
75 100 92 0,87 94

 
 Exemple 

d'estimation des 
puissances  
(les facteurs utilisés 
à titre d'exemple 
n'ont qu'une valeur 
indicative) 
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DT A8 : choix de la section d'un conducteur 
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DT A8 : choix de la section d'un conducteur 
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DT A10 : calcul de la chute de tension  
                  On considère cos = 0,8. 

DT A9 : courant de court-circuit au secondaire d'un transformateur HTA/BT  
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DT A13 : tableau des sélectivités et réglages des disjoncteurs 

Réglages des disjoncteurs industriels 
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DT A13 : tableau des sélectivités et réglages des disjoncteurs 

Réglages des disjoncteurs industriels 
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DT B1 : schéma de l’élévateur à godets 
 

                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caractéristiques des godets  
 

 Contenance d’un godet : 2,5 kg de céréales 
 Nombre : 225  de chaque côté de la sangle (donc 450 au total) + 1 faux godet en 

inox qui permet la détection du déport de la sangle. 

 

Godets 

Sangle 

Motoréducteur 
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DT B2 : caractéristiques de la chaîne d'énergie 
 
 
Chaque élévateur est entraîné par un motoréducteur dont le moteur asynchrone triphasé 
de 30 kW est piloté par un démarreur progressif de type ATS 48 D62Q. 
 
 
 
Chaîne de transfert de l’énergie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poulie : 
 
diamètre : d = 650 mm 
 
 
 
 
Caractéristiques du moteur asynchrone  Caractéristiques du réducteur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vitesse :   1475 tr/min 
Pu :    30 kW 
Durée de service :  S1 – 100% 
Classe de rendement : IE2 
Tension moteur :  400 / 690 V 
Courant nominal :  57 / 33 A 
Cos φ :   0,82 
IP du moteur :  IP 55 
 
 

Rendement :   ƞr = 0,85 
Rapport de réduction : R = 1/16,56 
Inertie :   négligeable 
 
 

 
Réducteur 

 
Réseau 

 

 
Démarreur 
progressif 

 

 
Moteur 

 

3 m/s 

g = 10 m/s² 

d 
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DT B3 : caractéristiques de l’élévateur à godets 
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DT B4 : motoréducteurs 
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DT B4 : motoréducteurs 
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DT B5 : critères de choix d’un démarreur progressif 
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DT B6 : association démarreur-moteur 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
DT B7 : paramètres de réglage du démarreur 
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DT B6 : association démarreur-moteur 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
DT B7 : paramètres de réglage du démarreur 
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DT B8 : protection thermique du moteur 
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Connecteurs  
Alimentation  

Connecteurs  
  Entrées  
  Sorties  

Connecteurs  
Ehernet  

DT C3 : documents constructeur des modules ETB 
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DT C4 : documents constructeur des modules ETB (suite) 
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DT C6 : les adresses IP privées et publiques 
 

I. Présentation 
Une adresse IP permet d’identifier chaque hôte connecté à un réseau informatique utilisant le 
protocole IP. Actuellement, elle est mondialement utilisée dans sa version 4, une version dans laquelle 
l’adresse IP est composée de 4 nombres (4 octets) allant de 0 à 255, séparés par des points.  De ce 
fait, l’adresse IP la plus basse est 0.0.0.0 et la plus haute 255.255.255.255, chacun de ces nombres 
correspond à un octet. 
Un ordinateur, une imprimante, un smartphone, un routeur, etc… Tout périphérique connecté à un 
réseau et qui veut communiquer avec les autres hôtes du réseau doit disposer d’une adresse IP. 
 
II. Les classes d’adresses IP 
Chaque adresse IP appartient à une classe qui correspond à une plage d’adresses IP. Ces classes 
d’adresses sont au nombre de 5, c’est-à-dire les classes A, B, C, D et E. Le fait d’avoir des classes 
d’adresses permet d’adapter l’adressage selon la taille du réseau, c’est-à-dire le besoin en terme 
d’adresses IP. 
 La classe A de l’adresse IP 0.0.0.0 à 126.255.255.255 (adresses privées et publiques) 
 La classe B de l’adresse IP 128.0.0.0 à 191.255.255.255 (adresses privées et publiques) 
 La classe C de l’adresse IP 192.0.0.0 à 223.255.255.255 (adresses privées et publiques) 
 La classe D de l’adresse IP 224.0.0.0 à 239.255.255.255 (adresses de multicast) 
 La classe E de l’adresse IP 240.0.0.0 à 255.255.255.255 (adresses réservées par l’IETF) 

 
III. Les adresses IP privées 
Les adresses IP privées représentent toutes les adresses IP de classe A, B et C que l’on peut utiliser 
dans un réseau local (LAN), c’est-à-dire dans le réseau de votre entreprise ou dans le réseau 
domestique. De plus, les adresses IP privées ne peuvent pas être utilisées sur Internet (car elles ne 
peuvent pas être routées sur Internet), les hôtes qui les utilisent sont visibles uniquement dans votre 
réseau local. Les classes A, B et C comprennent chacune une plage d’adresses IP privées à l’intérieur 
de la plage globale. 
 Les adresses privées de la classe A : 10.0.0.0 à 10.255.255.255 
 Les adresses privées de la classe B : 172.16.0.0 à 172.31.255.255 
 Les adresses privées de la classe C : 192.168.1.0 à 192.168.255.255 

 
IV. Les adresses IP publiques 
Contrairement aux adresses IP privées, les adresses IP publiques ne sont pas utilisées dans un 
réseau local mais uniquement sur Internet. Les routeurs (par exemple : votre box) disposent d’une 
adresse IP publique côté Internet, ce qui rend votre box visible sur Internet (elle répondra au ping). 
Mais aussi, lorsque vous accédez à un site web, vous utilisez l’adresse publique du serveur web. 
Une adresse IP publique est unique dans le monde, ce qui n’est pas le cas des adresses privées qui 
doivent être uniques dans un même réseau local, mais pas au niveau planétaire, étant donné que ces 
adresses ne peuvent pas être routées sur Internet. 
Les adresses IP publiques représentent toutes les adresses IP des classes A, B et C qui ne font pas 
partie de la plage d’adresses privées de ces classes ou des exceptions de la classe A. 

 

Schéma de raccordement  
de connecteurs RJ45 
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DT D1 : éolienne à pâles 
 

 

 
 

XANT M-21 (100kW) - Class IA       
    

   CARACTERISTIQUES NOMINALES 
 

TOUR 

Puissance électrique nominale 100 kW 
 

Type Mât autoporteur ou mât haubané 

Facteur de puissance 0,9 inductif - 0,9 capacitif 
 

Hauteur du 
moyeu 23 / 31,5 / 38 m 

Vitesse de vent de déclenchement 3 m.s-1 
   

Vitesse de vent maximale de survie 70 m.s-1 
 

TRANSPORT ET INSTALLATION 

Tension et fréquence 400 VAC, 50-60 Hz 
 

Transport Container standard ISO 40'' 

    
 

Levage 
Mât auxiliaire avec système 
de mouflage ou grue 

CONFIGURATION GENERALE 
   

Axe de rotation horizontal 
   

Orientation du rotor Auto-orientable 
 

 

 
Diamètre du rotor 21 m 

   
Nombre de pales 3 

   Transmission Génératrice  et couplage 
   Convertisseur Convertisseur électronique 
   

     SYSTEME DE CONTROLE ET DE SECURITE 
   

Régulation de puissance 
A vitesse variable et 
décrochage aérodynamique 

   
Système de freinage Electrique et électromécanique 

   
Système de suivi IHM via WEB 

   
Contrôleur Automate programmable industriel 

   

     MASSE DU PRODUIT ET EMPREINTE AU SOL 
   

Masse en haut du mât 7,5 tonnes 
   

Masse totale 14 tonnes (mât autoporteur) 
   

Système de suivi +/- 15 m² (mât autoporteur) 
   

Volume de béton 50 m3 
   

     APPROBATIONS, CERTIFICATS ET STANDARDS 
   

Classe de l'éolienne IEC 61400-1 Class IA 
   

Certification Concept approuvé par DNV-GL 
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